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L'ART
DE VÉRIFIER LES DATES

DES FAITS HISTORIQUES,

DES CHARTES, DES CHRONIQUES,

ET AUTRES ANCIENS ÎIONUMENTS, '

DEPUIS LA NAISSANCE DE NOTRE-SEIGNEl'R.





L'ART
DE VÉRIFIER LES DATES

DES FAITS HISTORIQUES,

DES CHARTES, DES CHRONIQUES;
ET AUTRES ANCIENS MONUMENTS,

DEPUIS LA NAISSANCE DE NOTRE-SEIGNEUR;

Par le moyen d'une Table Chronologique , où l'on trouve les

Olympiades, les Années de J. C. , de l'p.r». Tnli*-nnp nu de Jules

César , des Ères d'Alexandrie et de Constantinople, de l'Ère des
Séleucides , de l'Ère Césaréenne d'Antioche , de l'Ère d'Espagne ,
de l'Ère des Martyrs, de l'Hégire; les ïndictions, le Cycle Pascal,

les Cycles Solaire et Lunaire , le Terme Pascal, les Pâques , les

Épactes , et la Chronologie des Eclipses
;

Avec deux Calendriers Perpétuels, le Glossaire des Dates, le Calalorme des
Saints ; le Calendrier des Juifs ; la Chronologie historique du Nouveaiï
Testament; celle des Conciles, des Papes, des quatre Patrii.rches
d'Orient, des Empereurs Romains, Grecs; des Rois des Huns, des
Vandales, des Goths, des Lombards, des Rulgares, de Jérusalem, de
Chypre; des Princes d'Antioche; des Comtes de Tripoli ; des Rois des
Parthes, des Perses, d'Arménie; des Califes, des Sultans dTconium ,
d'Alep , de Damas ; des Empereurs Ottomans ; des Schahs de Perse ;
des Grands-Maîtres de Malte, du Temple; de tous les Souverains de:
l'Europe ;

des Empereurs de la Chine; des grands Feudataires de France^
d'Allemagne, d'Italie; des Républiques de Venise , de Gênes des
Provinces-Unies, etc., etc., etc.

'

PAR UN RELIGIEUX DE LA CONGRÉGATION DE SAI^-T-MAUR
;

Réimprimé avec des corrections et annotations, et continué jusou a
nos jours,

ParM. DeSaint-Ailais, chevalier de plusieurs Ordres, auteur de
riîisloire généalogique des Maisons souveraines de l'Euiope.

TOME PREMIER.

A PARIS,
RUE DE LA VRILLIÈRE, N°. ,o, PRÈS LA BANQUE.

VAI.ADE, IMPRIMEUR DU ROI. RUE (JOQUILLIÈRE.
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Cet Ouvrage se vend aussi dans les Dépariemqnls
et à l'Etranger , savoir :

A Ageii , chez Lehnin ;

A Aix, chez G. Bloarei ;

A Anvers , chez /e Fuiéewi de la Croix;

A Besançon , chez Deîs ;

A Boziers , chez Pœ^eo! ;

A Blois , chez Jucher-Ehy ;

A Bordeaux , chez Liifite ;

A Bruxelles , chez < cf^ '^f
'^' '

(^ olupleaux ;

A Caen , chez Manoiiry ;

A CaiTibray , chez liurez ;

A Coutances , chez Quesnel;

A Dijon , chez Noellat;

A Douai, chez Turlier

;

A Fafaise , chez Dufour ;

A Florence , chez Piatti ;

A Genève, chez Paschoud

;

A Gienoble . chez Durand
,
père et fils

;

A Hesdin , chez ThuiUiez ;

A Lauzanne , chez Fischer;

A Lille , chez Vanackere ;

AuMan»;, rhpz Pp<;rhp ;

A Milan , chez Glegler ;

A Montpellier, chez Durdlle ;

A Neufchâtel-en-Bray , chez Mathon;

A Périgueux, chez Jardin et compagnie;

A Perpignan , chez Ahine ;

A Poitiei's, chez Catineau ;

A Rennes , chez Vatar ;

A Solssons, chez Fromentin;

A Strasbourg , chez Lei'rauli •

A Troycs, chez Gobelet;

A yersailles , chez Etienne.



PREMIERE LISTE

DE MM. LES SOUSCRIPTEURS.

Le Roi.

S. A. R. Monsieur.

S. A. R MoNS; iGNEUR, Duc d^Angoulême.

S. A. R. Madame, Duchesse d'Angoulême.

S. A. R. MoN^iiiGNEUR le Duc de Rerry.

S. A. S. Monseigneur le Duc d'Orléans.

S. A. S. Madame la Duchesse d'Orléans, douanière;

S. Exe. le Ministre des Finances
,
pour 2 exemplaires.

Madame la Comtesse Adair
,
quai Voltaire , n". 21.

MM.
Adet , Chevalier de la Légion -d'Honneur , Maître

des Comptes, quai Voltaire, n°. i.

Le Comte Allemand , Vice-Amiral , Grand-Officier

de la Légion - d'Honneur , rue de l'Université,'

n°, 12.

Alzine , libraire , à Perj)ignan
,
pour 12 exemplaires.

* Plusieurs maisons de librairie n'ayant pas encore fourni les

îioms de leurs souscripteurs, nous renvoyons au troisième

volume la deuxième liste qui en sera publiée.

I. 1"-



i] LISTE DES SOUSCiUPTEUPiS.

MM.
Georges Amaury, à Blois.

Monseigneur TEvcque de Nantes , de la maison

d'Andigné.

Le Prince régnant dAnhalt-Dessau,

D'Arconville , rue des Blancs-Manteaux.

Armet , rue du Four-Saint- Germain.

Le Chevalier ArmynoL du Châtelet , rue de Bour-

gogne , à Paris.

Aucher-Eloy, libraire , à Blois \ a souscrit pour 12

exemplaires.

De Baderon de Saint-Genicz , à Beziers.

Le Vicomte de Barrés du Molard , Colonel d'artil-

lerie , à T^alence.

De Bec , ancien Oflicier d'artillerie , à Aix.

Becquet de Megille, Membre de la Légion-d'Hon-

neur, Maire de la ville de Douai.

Belin Le Prieur , libraire , au Mans
,
pour 2 exem-

plaires.

Le Marquis de Bélot de Ferreux , à Pont-le-Roi-sur-

Seine.

Bergeron , Curé de Saint-Sulpice
,
près Bloîs.

Bergis Maleville , Ingénieur des Ponts-et Chaussées,

du département du Lot, à Cahors.

Le Marquis de Bernis , rue du Colombier , hôtel

d'Angleterre.

Béru , Membre du Conseil-général du département

de la Sarte.

Bleuet , libraire
,
pour 2 exemplaires.

La Bibliothèque publique de la ville de Douai,



LISTE DES SOUSCRIPTEURS. ilj

MM.
Le Vicomle Blin de Bourdon , à Amiens.

Le Marquis de Boisragon , à Poitiers.

Bolten , libraire, rue Ste.-Avoie , n". 5o, à Paris.

Le Comte de Botterel, rue Traversicre-St. -Honore',

n^ 37.

Du Bourg
,

président de Chambre en la Cour

royale d'Amiens.

Boutin , Maréchal des camps et armées du Roi , rue

de la Ville-l'Evéque , n°. 12.

Le Comte Boutourlin , Officier d'Elat-Major de la

Garde Impériale Kusse, rue deOramont, n". 10.

De Bray de Valfresne , Béférendaire à la Chancel-

lerie de France , rue Louis-Ie-Grand. , n°. G.

De Bric , libraire , à Bourges
,
pour 2 exemplaires.

Le Brun , Contrôleur des Postes , à Ageii
,
pour

12 exemplaires.

Le BriindcsGharmettes, sous Préfet de Saint- Calais.

Le Comte de Bryas , rue du Bac.

Buchet, libraire
,
quai des Augustins, n°. Sy, à Paris.

Le Comte de Caire , Inspecteur aux Bévues , ii

Périgucux.

Le Comte de Carrère, ancien Préfet du département

des Landes , à Mont-de-Marsan.

Catineau, libraire, à Poitiers, pour 2 exemplaires.

Chamblain, Maire de la ville de Mclun.

De la Chambre du Vauborel, Chevalier de Sainf-

Louis , Chef de bataillon de la Légion de l'Aude , ii

Mortaiu.



iv LISTE DES SOUSCRIPTEURS.

MM.
Gustave de Chardonneret.

Le Chai lier, hhraire, à Bruxelles, pour 48 exem-

plah^es.

Le Marquis de Charnacé, à Orléans.

De Ghàleaufort , Maire de la ville du Mans.

De Chaubry , Chevalier de la Lcgion-d'Honneur et

de Tordre cqueslre de Hohenlohe , au Mans.

Le Baron de Chaubry de Troncenord , Chevalier de

l'Eperon d'or , rue du Temple , n". io3.

Du Chesne , à Rennes.

Le Clément de Saint-Marc , à Saint-Amand.
Le Comte Edouard de Colbert du Cannet, à Toulon

Denis , imprimeur-libraire , à Commercy
,
pour 6

exemplaires.

Coquebert de Montbret , Conseiller en la Cour

Royale , à Amiens.

Le Marquis de Cordoue , Chevalier de plusieurs

ordres, Colonel Chef de lEtat-Major du départe-

ment de la Drôme , à Tain.

La Cour TSettancourt, propriétaire, àEfain.

Le Comte de Croy, rue Vantadour, à Paris.

Le Baron de Damas, Lieutenant-général des armées

du Roi , commandant la 8^ Division militaire
,

à Marseille.

Dampmarlin , Maréchal des camps et armées du

Roi , rue Sainte-Anne, n". 18.

Deis , libraire , à Besançon.

Denis, imprimeur-libraire, à Commercy, pour trois

exemplaires.



LISTE DES SOUSCRIPTEURS. r

MM.
Descatha , Curé de Chanfe'rac.

Douet cFArcq , ancien Avocat au parlement de Paris,

rue Beaubourg , n°. 26.

Le Marquis de Drcux-Brezc, Grand-Maître des Céré-

monies de France , rue de Bellechasse.

Duport , rue Vantadour, n°. i3.

Durand , au Ministère des affaires étrangères.

Durand ,
père et fils , libraires , à Grenoble

, pour

12 exemplaires

Durville, libraire, à Monipdlier, pour 12 exemplaires.

Emy, Lieutenant-Colonel du Génie , à la Rociielle-

Enlart de Guémy , Substitut du procureur-général

près la Cour Royale , à Douai.

D'Esparron, à Beaucaire.

Etienne , libraire , à f-^ersaules,

Eymery , libraire , rue Mazarine.

Eynard, Officier du Génie, rue Mazarine, n". 52.

Fayolle, libraire, rue Saint-Honoré , n°. 284.

Le Febvre du Gros-Riez , à Abbeçîlle.

Fiscber , libraire, à Lauzanne, pour 6 exemplaires.

Le Marquis de Folleville
,
premier Président de la

Cour Royale, à Amiens,

L'Abbé de Fontanges, rue Saint-Jacques, n". 202.

Le Comte de Fortia d'Urban , rue de la Rochefou-

cault , n°. 12.

Dufour, libraire , à Falaise, pour 2 exemplaires.

Fournier de Pescay , Docteur médecin , rue Saint-

Guillaume , n°. 26 5 faubourg Saint-Germain.



^j LISTE DES SOUSCRIPTEURS.

MM.
Fromentin , Imprimeur du Roi , à Soissons

,
pour

2 exemplaires.

Le Comte Garden de Saint-Ange , rue des Juifs.

Gasquet de Villeneuve , à Saint-Maximin.

Le Vicomte de Géréaux , à Saint-André-de-Cubzac,

Gey-Artigan , Principal du CoUe'ge de Taibes.

Giegler, libraire, à Milan ^ pour 12 exemplaires.

Gilles , libraire , à Bourges
,
pour 12 exemplaires.

Gobelet , libraire , à Troyes.

Godard d'Aucour, rue Grange-Batelière , n°. 14.

La Comtesse de Grabovvska , rue Béthisy.

Goupil , fils , Receveur du département de la Sarte.

Grandin , Ingénieur , à Blois.

Grant du Souche y , à CJiesnebrun.

Le Comte Grundler , Maréchal des camps et

armées du Roi, commandant à Troyes.

Guilleminet , libraire , rue des Fossés-Montmartre

,

pour 4 exemplaires.

Guillemot, libraire, rue de Cléry, pour 5 exemplaires.

Guillié , Directeur-général et Médecin en chef de

'^ rinstitution Royale des jeunes Aveugles de Paris,

rue Saint-Victor , n°. 68.

Hallais , Instituteur , à Versailles.

Le Baron de Haussy de Ptobécourt, Président du

Tribunal civil de Péronne.

Lady Vicomtesse Hawarden, rue Caumartin, n\ 2.

Le Baron Hersent des Touches , Préfet de Seine et-

Qise , à Versailles.

î-4e Prince de Hohenlohe-Jaxtberg.



LISTE DES SOUSCRIPTEURS. vij

MM.
ïlurez , libraire , à Cambrai.

Jacobi de Fremont , ancien Conseiller au Parlement

de Metz , à Vllry-le-Français.

Janet et Cotelle, libraires, rue Neuve des Petits-

Champs, n". 17, pour 12 exemplaires.

Jardin et compagnie , libraires , à Périgucux.

Jerphanion, Curé de la Madelaine , à Paiis.

Jombert , libraire , rue du Paon-Saint-André-des-

Arcs , à Pans.

Jullien de Villeneuve , Chevalier de 1 Eperon d'or,]

Maire de Bclley.

S. Exe. M. le Comte de Kettcholdt , Chancelier de

la maison souveraine de Schwarzbourg.

I-afite , libraire , à Bordeaux.

Laloy , libraire , rue de Richelieu , n". gS
,
pour 8

exemplaires.

Lalyman de Varennes , à Marmande.

Lamy , libraire , à Pans
,
pour 48 exemplaires;

Laurens , Chef de division de la Préfecture du Doubs
,

à Besançon.

Leroman , Chanoine titulaire , au Mans.

Le Baron de Lestellcy, rue Martel, n". 16.

Leviel , Directeur des Contributions directes ; à

Blois.

Levrault , Imprimeur-Libraire , à Strasbourg
,
pour

J2 exemplaires,

î^heureux et Guibert
,
quai des Augustins , n". 27.

Lugat , Maire de la ville d'Agen.

Mabille du Chesne , à Bauge.



vii) LISTE DES SOUSCRIPTEURS.

MM.
Macaire , Président da Tiibansil civ'û de Mareimes ,^

Charente-Inférieure.

Le Comte de Madron . à Mauléon-dc-SouIe.

Maleteste , Secrétaire-général de Tadministration des

Contri])utions indirectes , à Pans.

Manos , à la Légation de la Sublime-Porte.

Manom^, libraire, à Laen, pour 12 exemplaires.

Mathon , libraire à Neujchàiel , département de la

Seine- Inférieure.

Le Grand-Duc de Mecklembourg-Schwerin
,
pour

deux exemplaires.

De Meloizes , Conseiller de Préfecture , à Blois.

De Méry , Référendaire en la Chancellerie de France,

rue de TAbbaye , n°. 6.

Lé Comte Charles de Milhau, à Castres.

Georges Mills, rue Tailbout , n°. 17.

Monmerqué, Conseiller de la Cour Royale de Paris,

rue Païenne , n". 11, au Marais.

Le Vicomte de Montalembert , commandant en se-

cond r école royale militaire de Saint-Cyr.

Moons , Docteur , à Anvers.

Moreau du Breuil , Chevalier de plusieurs ordres

,

à Langres.

Moreau de Saint-Méry , rue Saint-Guillaume , n'*. 2G.

Morier, rue du Marché- d'Aguesseau , n°. 5.

Le Comte de Monthiers , à Magny.

Mossé , rue Vivienne , n°. iq.

G. Mouret , libraire, à Ai.v
,
pour 12 exemplaires



LISTE DES SOUSCRIPTEURS. ix

MM.
Monseigneur l'Evéque de Troyes, de la maison de

la Myre.

L'Ambassadeur de Naples.

De Narischkin , rue de Choiscul , n". 4-

Ne'ron des Aulnats , Maire de la ville de Riom.

Noellat , YihYdÀYQ , à Dijon
,
pour 2 exemplaires.

Le Normant , libraire, rue de Seine , n". 8
,
pour 3

exemplaires.

Nourry de la Follevillc , Maréchal honoraire des

Logis du Roi, rue des Francs-Bourgeois, n". 16.

Le Baron d'Oberlin, Grand-Prévôt, à Orléans.

Pageot , libraire , à JBéziei's
,
pour 2 exemplaires.

Paradis de Montcrif, Maire de Bouer.

Le Comte du Parc , rue de Sèvres , n°. 23.

De Partz de Pressy, à Fniges.

Paschoud , libraire , à Genève
,
pour 2 exemplaires.

Le Pelletier , Avocat , au Mans.

Pesche , libraire , aii Mans
,
pour 12 exemplaires.

Auguste Petit , à Blois.

Guillaume Piatti, libraire, à Florence, pour 12 exem-

plaires.

Le Pigeon de Vierville , Maire d^ Coudevllle.

Le Vicomte du Pin de la Guérivière , Chevalier de

plusieurs ordres , à Paris.

De la Place , Procureur du Roi , à Sisieron.

Le ï*oitevin de la Croix , rue Richer , à Paris.

Le Comte de Poix-Marécreux , à Buzançois.

Polonceaux , Proviseur du Collège Royal , à Douai.

L'Abbé Poultier, rue de Sèvres, n°. ig,

I. * *



X LISTE DES SOUSCRIPTEURS.

MM.
De Prêt , à Anvers.

Ee la Prunarède, rue Grange-Batelière , n". i5.

Ouesnel , Imprimeur-Libraire , à Couiances
,
pour

3 exemplaires.

Rance, Imprimeur, à Bîois.

Le Marquis de VidiSiWy , ou Mans.

I\emi de Lassus , Directeur du MonL-de-Piété , à

Douai.

Renard , libraire , rue Caumartin , à Paris.

Rey et Gravierjibraires, «P/7m,pour 12 exemplaires.

Richard des Vosges, Contrôleur-ambulant desConlri-

butions indirectes , à Guéret.

Le Comte de Riencourt , rue de Grenelle Saint-

Germain, n". 122, à Paris.

Pâollet , ancien Notaire , à Paris.

Rodriguez, libraire de Madrid , cour des Fontaines,

n°. 4 , il Pans.

Le Chevalier de Romanet , à Eiampcs.

De la Rue , Secrétaire de la Mairie , à Sewre.

Saint -Maurice Cabany , négociant, rue Salnle-

Avoic, n°. 4? ' ^ Pans.

Saladin , Président à la Cour Royale, à ISancy.

L'abbé de Sambucy , Chanoine , Secrétaire français

du Sacré Collège, à Rome.

De Samson , Maire
,
près le Mans.

Le Prince de Schwarzbourg-RudolstaL

Les Membres de la Société Pvoyale des Arts du Mans.

Sollicr, Président du Tribunal d'Apf.



LISTE DES SOUSCRIPTEUPiS. xj

MM.
Stapleaux , Imprimeur-Libraire de S. M. le Roi des

Pays-Bas, à Bruxelles
^
pour 12 exemplaires.

Le Baron de Tardif, Maréchal des camps et armées

du Roi , rue Jacob , n". 22.

Le Vicomte de Tauzia, Administrateur-général de

la Loterie de France, à Paris.

Le Marquis de Tenancc , àSern.gny ,
près Tonnerre*.

Du Tertre.

Thomine , libraire, rue Saint-André-des-Arcs, n**. Sg,"

pour 3 exemplaires.

Tlmilliez , libraire, à Hesdin.

Le Marquis de la Touanne , rue Saint-Guillaume

,

n°. 23, à Paris.

Le Comte de la Touche , rue de la Ferme des

Mathurins , à Paris

La Tour, libraire, au Palais Royal.

Le Vicomte de Toustain de Richebourg, à Saini-

Martin-du-Manoir.

Trcuttel et Wurtz , libraires , à Paris.

Le Marquis de Tulles de Viilefranche , IMaréchal des

camps et armées du Roi, chevalier de Saint-Louis

et de Tordre de Malte, Membre de la Gham.bre

des Députés , à Looze
,
près Joigny.

Turlier , Employé des Postes, à Douai
,
pour 12

exemplaires.

Les Dames Ursulines de la maison royale de Saint-

Denis , // Home.

Valleteau de Chabrcfy , Chevalier de TEpcron d'or.

Conseiller de Préfecture, ii 2 ours.



yi'l LISTE DES SOUSClllPTEURS.

MM.
Vanackere , libraire, à Lille, pour 3 exemplaires.

Vanembral , au Tertre
,
près Falaise.

Vatar , libraire , à Rennes.

De Vaux , Employé dans les Contributions indi-

rectes , rue de Bourgogne , n". Sy
,
pour 4 exem-

plaires.

Du Vergier, Ingénieur eri chef, à Blois.

Du Vilard , sous-Préfet , à Casiellanne.

L'yVbbc Villard, Précepteur des Pages de Sa Majesté,

rue du faubourg Saint-Honoré , à Fliôtel,

Le Marquis de Villeneuve , Préfet, à Digne.

Vincent, Curé à Saint-Laurent, en Medoc.

De Warenghien , fds , Membre de la Société d'agri-

culture , à Douai.

De Waubert , Chevalier de Saint-Louis , rue Bou-

cherat , n°. 1 9 , û: Paris.

Le Baron de Wismes , rue du Bac , n°. 91.

Le Comte de Woronzoff, rue de Choiseul, n°. 4-



AVERTISSEMENT

Î)ES EDITEURS

DE CETTE NOUVELLE ÉDITION

i-iES trois premières Editions de l'Art dé

vérifier les Dates étant totalement épuisées,

nous avons cru faire quelque chose d'utile ^ en
nous occupant d'en offrir une quatrième au
Public. L absence de cet excellent Ouvrage
est une véritable calamité pour les Lettres,

et pour les Ecrivains studieux qui se livrent à
d'utiles recherches sur l'Histoire de tous les

pays. Nous avons également pensé que dans
un moment oii toutes les Nations de lEu-
rope se prêtent si généreusement à favoriser

la réimpression des ouvrages qui tendent à
la propagation des lumières , elles verraient,

avec beaucoup d'intérêt ^ reparaître celui-ci,

qu'on peut , à juste titre , appeler la Clef
de l'Histoire générale 5 car point de bons

I4 a



ij AVERTISSEMENT,

livres sans l'Art de vérifier les Dates; point

de bibliotîièque s'il n'en occupe* la première

place
;
point d'homme savant s'il ne connaît

à fond ce précieux travail.

Les Auteurs de ce bel Ouvrage sont les

Bénédictins de la Congrégation de Saint-Maur :

ce*n'était que dans le silence du cloître et au

milieu de riches bibliothèques et d immenses
archives, qu^l était possible de composer un
Ouvrage aussi imposant ; la saine critique

qu'on y rencontre, la vérité de l'Histoire pré-

sentée dans son plus grand éclat , méritent à

ces vénérables Ecrivains une reconnaissance

sansbornes descontemporains et de la postérité.

La dernière Edition formait trois volumes

in-foHo, d'environ mille pages chacun : le

premier volume a été publié en 1783, et le

dernier en 1 787 ;
mais le format in-folio nous

ayant paru trop volumineux , trop incom-
mode et trop dispendieux, nous avons cru

devoir nous soumettre à l'usage du siècle et

adopter un format qui
,
plus commode, plus

communicatif et moins cher, est universelle-

ment consacré aujourdhui, c'est - à - dire

,

l'in-S**. : nous avons d'ailleurs consulté à cet

égard plusieurs savants distingués qui tous

ont été de cet avis , et nous ont fait observer

qu'il était infiniment plus facile de faire des

recherches dans des volumes in- 8°., qu'on

manie à volonté, que dans des in-folio tou-

jours trop embarrassants, lorsqu'on est forcé



DES ÉDITEURS. iij

d'en ouvrir trois ou quatre à la fois
; nous

nous sommes donc soumis à leurs conseils et

à l'usage reçu en adoptant ce format : cepen-

dant on a tiré quelques exemplaires in-4°.

,

qu'on tiendra k la disposition des personnes

qui voudront leur donner la préférence ; mais
attendu que chacun de ces volumes en con-
tient quatre in-8"., le prix du volume in-4*'<»

sera de 3o francs pour les souscripteurs , et

de 4o francs après le délai de la souscription.

Nous nous sommes fait un devoir de trans-

rnetlre la Préface de l'ancienne Edition
,
parce

qu'elle éclaire les Lecteurs sur l'ancien plan de

rOuvrage et sur le mérite de ses Fondateurs^

Mais le nouveau format nous a forcés à inter-

rompre quelquefois Tordre que les Bénédictins

avaient suivi dans certains Tableaux clironolo-

î^iques , où ils faisaient marcher de front , sur

diverses colonnes, l'Histoire de plusieurs Etats

limitrophes; ordre qui d'ailleurs avait l'incon-

vénient d'offrir, entre ces colonnes chronolo-
giques

, jusqu'à un siècle et demi de différence.

Ces lacunes déplaisaient à l'œil, laissaient

parfois un vaste espace de papier blanc , et

ne remplissaient point le but que ces Reli-

gieux se proposaient, de faire marcher col-

lectivement l'Histoire de plusieurs pays à la

fois, parce que, comme toutes les Nations ne
cessent jamais d'avoir des rapports entre elles ^

il aurait fallu, en suivant un pareil système,

trouver le moyen de décrire îes faits de chaque
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Peuple dans un même cadre ; ce qui est

impraticable.

Les immenses matériaux qui sont à notre

disposition , et les rapports que nous avons

avec les savants étrangers , nous ont aussi

déterminés à faire .des annotations, qui ren-

dront cette Edition beaucoup plus impor-
tante et plus utile que les précédentes ; ce-

pendant, par respect pour la mémoire de nos

prédécesseurs , nous croyons ne devoir rien

changer à l'ancien texte , et nous le reprodui-

rons dans toute sa pureté^ sous le titre de
Première Partie de lArt de vérifier les Dates ,

en relevant seulement les fautes que les Bé-
nédictins ont signalées eux-mêmes dans l'er-

rata. Cette première partie contiendra donc
toute l'ancienne Edition, sans aucuns change-
ments , et sera livrée au Public dans le cours,

de Tannée.

La seconde Partie contiendra notre travail

,

c'est-à-dire les annotations et additions

depuis 1770 jusqu'à l'année 18 18, et prendra

le titre de Deuxième Partie , ou Suite de

l'Art de vérifier les Dates.

Comme \di première Partie a passé au creuset

de la critique , et qu elle a réuni tous les suf-

frages, elle demeurera, désormais, à l'abri de

toute atteinte ; il ne restera donc plus que la

secoviÂe Partie sur laquelle le Public aura à

prononcer.

Celte seconde partie sera entièrement con-.
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forme au plan de la première ; elle fournira ,

outre la continuation de l'ouvrage des Béné-
dictins, des matériaux dont la connaissance

avait échappé à ces savants religieux, et que
le Public saura apprécier d'autant plus, qu'ils

seraient entièrement perdus pour les Lettres,

s'ils ne trouvaient place dans cet excellent

Ouvrage. Nous aurons soin d'éviter toute teinte

d'esprit de parti, dans la narration des faits

qui, depuis cinquante ans, forment le ma-
tériel de l'Histoire : dire ^ c'est noire tâche;

juger, appartient au Public. Cette division de

l'Ouvrage en première et seconde parties a

eu lieu, aussi
,
par considération pour les pos-

seurs actuels de l'ancienne Edition, qui_, ne
se trouvant point assujettis à prendre la pre-

mière , se completteront sans difficulté avec

la seconde ; et pour conformer ce supplément
au format des Bénédictins, il en sera tiré à

part un nombre suffisant d'exemplaires in-

îolio.

Comme beaucoup de personnes peuvent
croire que ce titre à'Art de vérifier les

Dates n'appartient qu'à un ouvrage de

Nombres et de Comparaisons d'Epoques^ nous
croyons devoir les éclairer, en les prévenant

que cet inestimable travail comprend , indé-

pendamment de cette partie , les Annales de

tous les Peuples et de tous les Rois du monde
,

et qu'il compose, à lui seul, la bibliothèque

la plus précieuse ; et elles s'en convaincront

iacilement, en prenant connaissance de la
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division de l'Ouvrage que nous établissons

ainsi que dans cet Avertissement :

Dissertation sur les Dates des Chartes, des Chroniques
et des autres anciens Monuments de T Histoire ,

depuis Jésus-Ciirist;

Table chronologique, contenant les Olympiades; les

Années de Jésus- Christ; l'Ere Julienne ; les hidic-

tions, l'Ere d'Alexandrie; l'Ere Mondaine d'An-
tioclie ; TEre de Constantinople ; l'Ere des Séleu-

cides , ou des Grecs ; l'Ere Césaréenne d' Antioche;
l'Ere d'Espagne ; l'Ere de Dioctétien, ou des Mar-
tyrs ; l'Ere de l'Hégire ; le Cycle Pascal ; le Cycle
de Dix-NeufAns , ou Nombre d'Or ; le Cycle Lu-
naire; les . Réguliers ; les Clefs des Fêtes Mobiles ;

le Cycle Solaire ; les Concurrents , les Lettres Domi-
nicales ; le Terme Pascal et les Pâques de l'ancien

Calendrier ; les Lettres Dominicales , et enfin, le

Terme Pascal et les Pâques du nouveau Calendrier,

avec les Epactes , depuis le Sauveur
,
jusqu'en

l'an 2000; I

Discours préliminaire sur la Chronologie des Eclipses.

Chronologie des Eclipses , visibles en Europe , en
Asie, et dans la partie de l'Afrique connue des

Romains, depuis l'an i". de l'ère vulgaire, jus-

qu'en l'an 2000;
Calendrier Lunaire Perpétuel, ou Calendrier ancien

de l'Eglise , réuni à celui de Grégoire XHI
;

Calendrier Solaire Perpétuel, suivi d'une Table dé-

monstrative des sept Calendriers ;

Glossaire des Dates, ou Liste alphabétique des noms
peu connus , de certains jours de la semaine et

du mois ;

Catalogue alphabélique et chronologique des Saints;

Précis historique de la forme de l'Année chez les,

anciens Hébreux , et de l'établissement du Calen-

drier chez les Jiiifs modernes
;
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Gouverneurs de Syrie, depuis Jésus-Christ, et Prefels

ou Procureurs de Judée , nommés aussi quelque-

fois Gouverneurs
;

Grands-Prèlres des Juifs, depuis Jésus-Christ;

Chronologie historique du Nouveau Testament;
Chronologie historique des Conciles

;

Chronologie historique des Papes;

Patriarches d^\lexandrie
;

Patriarches d'Antioche
;

Patriarches de Jérusalem
;

Patriarches de Constantinople
;

Consuls Romains , depuis Jésus-Christ
;

Empereurs Romains et d'Occident
;

Empereurs d'Orient;

Rois Arsacides des Parthes , depuis Jésus-Christ 7

suivis des Rois de Perse
,
qui leur ont succédé ;

Chefs des Huns
;

Rois des Vandales
;

Rois Barbares d'Italie
;

Ducs d'Italie et Exarques de Ravenne
;

Rois Lombards , en Italie
;

Ducs de Frioul
;

Ducs de Spolette
;

Ducs de Bénévent
;

Rois des Bulgares
;

Piois de Jérusalem ;

Princes Latins ou Francs d'Antioche
;

Comtes Latins ou Francs de Tripoli
;

Gouverneurs et Rois Chrétiens d'Arménie
;

Rois Latins ou Francs de Chypre
;

Califes
;

Mahadis et Califes Fatimites d'Afrique et d'Egypte;
Sultans Turcs d'iconium , ou de Roum

;

Sultans Selgioucides d'Alep*;

Sultans Selgioucides de Damas ^ puis Sultan»

d'Alep, de Damas et d'Egypte;
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Kans, ou Mogols Genghiskanides ; et Genghiâ-s

kanides de Perse
;

Empereurs Ottomans
;

Schahs , ou Rois modernes de Perse
;

Grands-Maîtres de l'ordre de Saint-Jean de Jëru-^

salem ;

Grands-Maîtres du Temple
;

llois de France , de la première race
;

Rois de France , de la seconde race
;

Rois Carlovingiens d'Italie.

Piois de France , de la troisième race
;

Rois des Yisigoths, d'Aquitaine, de la Gaule nar-

bonnaise et d'Espagne;

Rois d'Espagne , avant l'invasion des Mahométans ;

Rois des Visigots
;

Rois de Suèves
;

Rois d'Espagne , depuis l'invasion des Mahométans j

Rois des Asturies , d'Oviédo et de Léon ;

Gouverneurs d'Espagne pour les Califes ;

Ptois de Cordoue ;

Rois de Navarre ;

Rois d'Aragon
;

Rois de Caslille , de Léon et d'Aragon ;

Rois Chrétiens de Majorque
;

Rois de Portugal
;

Rois d'Angleterre ;
'

Rois de Norlhumberland ;

Rois d'Essex , ou des Saxons orientaux ;

Rois de Sussex , ou des Saxons méridionaux
,;

Rois de Westsex , ou des Saxons occidentaux ;

Rois d'EstangUe , ou des Anglais orientaux
;

Rois de Mercle , ou des Anglais occidentaux ;

Rois de Kent et de toute l'Angleterre;

Rois d'Ecosse ;

Empereurs d'Occident;

Rois Carlovingiens en Germanie 5

Rois de Hongrie
;
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ï'rînces de Transylvanie
;

Ducs et Rois de Pologne
;

ï)ucs de Cinlande
;

Rois de Danemarck
;

Rois de Suède
;

Grands Princes, Ducs, ensuite Czars , <ît enfin ,"^

Empereurs de Russie
;

Empereurs de la Chine ;

Empereurs du Japon
;

Grands Fiefs de France, d'Allemagne et d'Italie;

ï)ucs de France :

Rois Français de Toulouse et d'Aquitaine;

Comtes , ou Ducs de Gascogne
;

Vicomtes et Princes de Béarn •

Sires, puis Ducs d'Albret
;

Comtes de Comminges
;

Comtes de Pigorre
;

Comtes de Fezenzac ;

Comtes dArmagnac
;

Vicomtes de Fezenzaguet
;

Comtes et Vicomtes de Lectoure et de Lomagne;
Comtes d'Aslarac

;

Comtes de Pardiac
;

Comtes ou Ducs de Toulouse
;

Ducs et Marquis de Septimanie ou de Gothie
;

Comtes de la Marche-dEspagne , ou deJBarcelonne
;

Comtes de Rouergue
;

Comtes particuliers de Rodez
;

Comtes et Vicomtes de Carcassonne et de Rasez;

Comtes particuliers (le Rasez
;

Comtes de Foix
;

Vicomtes de Narbonne
;

Comtes de Maguelonne , de Substantion et de
Melgueil

;

Seigneurs de Montpellier
;

Comtes de Roussillon
;

I. h
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Comtes de Cerdagne et de Bésalu
;

Comtes de Houssillon et de Cerdagne
, de la maison

d'Aragon, apanages;

Comtes d'Ampmias
;

Comtes d Urgel
;

Comtes dePoitiersetDucsd'Aquitaine ou de Guiennc;
Comtes et Dauphins d'Auvergne

;

Comtes d'Angouléme
;

Comtes de Périgord
;

Comtes de la Marche;
Vicomtes de Limoges

;

iYicomtes de Turenne
;

Comtes et Vicomtes de Bourges
;

Comtes de Sancerre
;

Sires ou Barons, puis Ducs de Bourbon;
Rois de Bourgogne

;

Rois de Provence
;

Pxois de la Bourgogne transjurane et d'Arles;

Comtes de Provence;
Comtes de Forcalquier;

Comtes et Princes d'Orange;
Comtes et Dauphins de Viennois

;

Comtes de Valentinois et de Diois , et Ducs de
Valentinois

;

Comtes de Lyonnais et de Forez
;

Sires ou Barons de Beaujolais
;

Seigneurs de Bresse
;

Comtes de Mâcon
;

Ducs de Bourgogne
;

Comtes de Bourgogne
;

Comtes de Châlons-sur-Saône
;

Sires de Salins
;

Comtes de Neufchâtel, en Suisse;

Comtes de Montbéliard
;

Comtes de Ferrette
;

Comtes d'Auxerre , et Comtes etDucs de Nevers ;

Comtes de Tonnerre;
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Barons de Donzi ;

Comtes de Bai' sur-Seine
;

Comtes de Sens, et Comtes de Joigni;

Sii'es . ensuite Princes de Joinville
; ^

Comtes de Champagne et de Blois
;

Comtes
,

puis Ducs de Réthel
;

Comtes de Grand-Pré
;

Comtes de Corbeil
;

Barons
,
puis Ducs de Montmorenci

;

Sires ou Châtelains de jMontlhe'ri
;

Comtes de Dammartin
;

Barons, Comtes, puis Ducs d'Etampes
;

Comtes de Dreux
;

Barons, puis Comtes de Montfort-l'Amauri;^

Comtes de Vexin
;

Comtes de Meulent
;

Vicomtes héréditaires de INIeuîent
;

Comtes de Clermont , en Bcauvaisis j

Comtes de Vermandois;
Comtes

,
puis Ducs de \alois;

Sires ou Barons de Couci
;

Comtes de Soissonnais
;

Comtes de Rouci
;

Princes de Sedan
,
puis Ducs de Bouiflon ;

Comtes de Ponthieu
;

Comtes de Boulogne ;

Comtes d'Artois
;

Comtes de Hesdin
;

Comtes de Saint-Pol ;

Comtes de Guines
;

Comtes, puis Ducs d'Aumale j

Comtes d'Eu
;

Comtes d'Evreux
;

Comtes
,

puis Ducs de Vendômej
Sires de Baugenci

;

Ducs de Normandie
;

Comtes d'Anjou
;

Comtes du Maine ;
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Ducs de Tonraine

;

Sires
, puis Comtes de Laval

;

Comtes d'Alençon et du Perche;
Comtes et Ducs de Bretagne;
Barons de Fougères

;

Comtes
,
puis Ducs de Penthièvre ;

Comtes de flandre ;

Comtes de Hainaut ;

Kois et Ducs de Lorraine ;

Comtes
,
puis Ducs de Bar

;

Comtes et Vicomtes de Verdun;
Comtes de Vaudemont

;

Anciens Ducs d'Alsace et de Suabe
;

Landvogts d'Alsace
;

Comtes de Sundgaw , et Landgraves de la Haute*
Alsace

;
,

Comtes de Morgaw , et Landgraves de la Basse-

Alsace
;

Comtes d'Urach et de Fribourg;

Ducs de Lothier, ou Basse-Lorraine, et de Brabant;
Comtes de Louvain ou de Bruxelles

;

Comtes et Marquis de Namur;
Comtes

,
puis Ducs de Luxembourg

;

Comtes
,
puis Ducs de Limbourg

;

Evècfues et Princes de Liège
;

Comtes de Loss ;

Comtes de Chini
;

Préfets, Comtes et Ducs de Gucldre;.

Comtes de Juiiers
;

Seigneurs de Heinsberg;

Seigneurs de Fauquemont
;

Comtes
,

puis Ducs de Berg
;

Comtes et ducs de Gièves
;

Cpmles de la Marck;
Comtes de Hollande

;

Evêques d'Utrecht
;

Gouverneurs et Gouvernantes des Pays-Bas, et Pro-

vinces-Unies;
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Comtes et Princes d'Ost-Frise ;

Seigneurs et Comtes d'Egmond ;

Comtes d'Egmond-Buzen.

Evcques, puis Archevêques et Electeurs de Maïence;

Archevêques et Electeurs de Cologne
;

Archevêques et Electeurs de Trêves;

Ducs de la France rhénane et de Franconie;

Comtes Palatins du Rhin;
Ducs de Simmeren

;

Ducs de Deux-Ponts
;

Ducs de Neubourg;
Ducs de Birkenfeldt

;

Ducs de Bischweiler ;

Comtes de Lutzelstein
;

Ducs de Sultzhach
;

Ducs de Deux-Ponts-Clébourg
;

Comtes de Ravensberg
;

Ducs de Zeringen , et Margraves de Bade;
Landgraves de Thuringe et de Hesse;

Comtes de • Waldeck
;

Comtes
,
puis Ducs de Wurtemberg

;

Ducs de Bavière
;

Ducs de Saxe
;

Ducs de Saxe-Lawenbourg
;

Margraves de Misnie;

Comtes
,
puis Ducs de Brunswick ;

Ducs de Brunswick - Lunebom-g , Electeurs d'Ha-

novre
;

Ducs de Brunswick- Grubenhagen
;

Ducs de Brunswick-Gottingen
;

Branche de Brunswlck-Bevern,

Comtes et Princes d'Anhalt
;

Ducs
,
puis Rois de Bohême

;

Ducs de Silésie
;

Comtes et Ducs de Holstein
;

Ducs de Mecklcnbourg
;

Ducs de Poméranie ;
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Princes de Rngen

;

Ducs de la Poméranie ultérieure;

Burgraves de Nuremberg
;

Margraves de Brandebourg, puis Rois de Prusse;

Archevêques de Magdebourg;
Grands-Mai1res de Tordre Teutonique

;

Maîtres de l'ordre de Christ, et Maîtres des Che-
valiers Teutoniques , en Livonie

;

Evêques et Archevêques de Riga
;

Margraves , Ducs , Archiducs d'Autriche
;

Comtes de Tyrol ;

Comtes de Goritz
;

Ducs de Carinthie
;

Comtes d'Andechs et Ducs de Méranie
;

Suisses et leurs allrés;

Evêques et Princes de Genève ;

Comtes de Maurienne , ensuite Comtes , puis Ducs
de Savoie , et enfm Rois de Sardaigne

;

Marquis
,
puis Ducs de Monlferrat

;

Seigneurs
, puis Ducs de Milan

;

Ducs de Parme et de Plaisance >

Capitaines
,
puis Marquis et ensuite Ducs de Mantoue ;

Comtes
,
puis Ducs de Guastalle

;

Comtes de Moritechiarugolo.

Seigneurs
,
puis Ducs de Ferrare , de Modène et

de Reggio
;

Seigneurs
,
puis Ducs de la Mirandole

;

Doges de Venise
;

Doges de Gênes
;

Princes de Monaco;
Ducs , Marquis , Gouverneurs et Grands - Ducs de

Toscane
;

Comtes et Ducs d'Urbin
,

Ducs de Frioul
;

Ducs de Spolette
;

Princes ou Ducs de Bênévent;
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Comtes et Princes de Capoue
,

Princes de Sal-erne
;

Ducs de Naples

,

Comtes
,

puis Ducs de la Fouille et de Calabre ,'

Comtes de Sicile; Rois de Naples et de Sicile,

depuis Tarrivée des Normands en Italie.

Table générale des Articles contenus^dans la première
partie de VArt de vérifier les Dates.

Table alphabétique des Noms propres , contenus
dans cette même partie.

Il nous est presqu'impossible de fixer posi-

tivement le nombre des volumes : nous avons

présumé qu'il irait à douze
,

peut - être à

quatorze. Mais ce dont le Public nous saura

gré , sans doute , c'est d'avoir employé une
justification et un caractère qui , tout en satis-

faisant l'œil , renferment beaucoup de matière

en peu d'espace, et nous évitent le reproche
de vouloir prolonger l'Ouvrage. Nos intérêts

ne sont comptés pour rien dans cette en-
treprise ; ceux du Public et des Lettres sont

les seuls que nous ayions eus en vue en la

formant ; et la justice qui nous sera rendue à

cet égard , sera une des plus douces récom-
penses que nous puissions espérer. Lorsque
la première partie sera publiée , c'est-à-dire

celle qui contiendra tout le texte de l'ancienne

Edition , les Souscripteurs seront affranchis

de leur engagement, et parfaitement libres

ou d'en demeurer là , ou de continuer pour
la seconde, parce qu'il serait au-dessous de

nous de profiter du désir qu'ils ont de
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posséder cette première partie
, pour les

contraindre à prendre l'autre ; et si cette

dernière leur convient
, par l'importance des

matières , et Tordre que nous aurons mis
dans notre travail, alors ils se completteront»

en déclarant qu'ils continuent leur souscrip-

tion, et qu'ils veulent jouir du même béné-
fice qui leur a été offert pour la première.

Plusieurs savants, qui jouissent d'une répu-
tation bien méritée , tels que M. Langlès
et autres membres de l'Institut , M. labbé
de Lespine^ de la Bibh'otlièque Royale , et

M. le vicomte le Prévost dlray^ ont bien

v^ulu nous promettre de donner quelques
soins à la seconde partie, qui leur sera sou-

mise avant sa publication. On ne peut que
nous applaudir d'invoquer leurs lumières , et

de prendre leur attacbe avant que d'émettre

notre travail.

Nous recevrons avec une extrême recon-

naissance, les avis et renseignements qu'on

voudra bien nous donner, et nous en ferons

un usage convenable.

Les épreuves sont revues et corrigées avec

tout le soin possible; cette tâche importante

est remplie par deux hommes distingués dans

les Lettres , messieurs Billy et de Saint-Pont.

L'imprimeur a voulu aussi concourir de

tous ses moyens , à la beauté et la perfection

de cette nouvelle Edition , et nous croyons

que le Public n'aura qu'à se louer des efforts^

qu'il a faits pour remplir ce but.
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1j'importance de cet Art, qui apprend à fixer

Tordre des tems et des événements, est si généra-
lement reconnue , qu'il est inutile d'en relever ici

les avantages. Personne n'ignore que la Chronologie
et la Géographie sont comme les deux yeux de
r Histoire; que, guidée par leurs lumières, elle met
dans ses récits l'arrangement et la clarté conve-
nables, et que sans elles l'ensemble des faits, dont
la connaissance est venue jusqu'à nous, n'est qu'un
chaos ténébreux qui surcharge la mémoire , sans

éclairer l'esprit. Combien d'erreurs, en effet, par
la privation de ces deux sciences , se sont introduites

dans l'Histoire, tant ecclésiastique que profane! Elles

sont innombrables. Mais grâce aux travaux des cliro-

noloeistes (il faut en dire autant de ceux des f^^éo^a-
• '111 -xi O a

phes) qui. depuis plus a un siècle, se sont appliqués

à puiser l'Histoire dans les sources
, grand nombre de

ces erreurs ont été corrigées, ou du moins reconnues.

11 s'en faut bien cependant que leurs savantes et

* On doit prévenir le Lecteur qu'en conservant' l'esprit de
cette Préface , on a dû y changer queUpies phrases relatives à la

disposition de l'Ouvrage
,

pane que cette disposition seule

a subi quelques modifications , comme nous l'avons plus am-*.

plcment détaillé dans VAvertissement.
I. a
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pénibles recherches aient dissipé tous les nuages et

aplani toutes les difficultés. Elles ont laissé en souf-

france quantité de questions épineuses, dont la so-

lution dépend moins de la sagacité de Tesprit que

du secours de lart. C'est donc rendre un service

essentiel à la République des Lettres
,
que d'établir

des règles générales et sûres
,
pour vérifier les dates

des monuments historiques , marquer les époques

des événements, et concilier entre eux, lorsqu'ils

peuvent l'être, les auteurs qui ne sont point d'accord

les uns avec les autres , et qui quelquefois aussi sem-
blent ne l'être pas avec eux-mêmes. Tel est le but

principal de l'ouvrage, dont on présente au Public la

troisième édition. La marche qu'on suit dans celle-ci,

est à peu près la même que dans les deux précé-

dentes.

Tous les principes sur lesquels est fondé l'Art de

vérifier les Dates , se trouvent rassemblés , discutés

et éclaircis dans la Dissertation préliminaire. Elle ne

laisse rien , comme on le présume , à désirer sur cette

matière. Après les olympiades
,
qui sont' la plus an-

cienne des époques employées dans l'Histoire pro-

fane, on y examine les divers commencements qui

ont été assignés aux années de l'ère chrétienne
;

on y apprend aux lecteurs à les discerner dans les

chartes , les chroniques , les annales , etc. Vient

ensuite la discussion des autres ères qui ont eu cours

parmi les différents peuples , depuis Jésus-Christ , et

de leurs rapports avec celle de l'Incarnation. Mais
l'objet dont on a cru devoir le plus s'occuper, c'est

la fixation de la Pâque. On a pris soin d'expliquer

les différentes méthodes qui ont été mises en usage

pour déterminer le jour de chaque année auquel

tombe cette grande solennité
,
jour dont la con-

naissance est d'autant plus importante
,
que de là

dépend celle de toutes les fêtes mobiles. Parmi ces

méthodes , les unes ont rappoit à l'ancien Calen-
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dricr , les autres au nouveau. On rend sensibles les

avantages de celui-ci sur le premier, on indique
,

dans une courte note , le moyen le plus simple de le

perfectionner, et on marque les diverses époques de

sa réception, autant qu'on a pu les découvrir, dans

les divers états de la Chrétienté. L'ignorance de ces

choses , en tout ou en partie , est la véritable source

et 1 origine des difficultés que les Dates présentent

dans les anciens monuments del 'Histoire. Mais elles

s'évanouiront ces difficultés, on ose l'assurer, à la

lumière de la Dissertation destinée à les dissiper.

La Table chronologique qui la suit , rectifiée par

M. Wels , en est comme le résultat , ou , si l'on

veut , c'est le texte dont la Dissertation est le com-
mentaire. On y voit rangées sur des colonnes paral-

lèles , et marcher de front , toutes les ères qui ont

€té en usage depuis Jésus- Christ, les cycles, dans le

même ordre , naître
,
parcourir chacun l'espace de

leurs révolutions , finir et se renouveller ; les Pâques
,

enchaînées par ces cycles , se succéder annuellement

aux jours qu'ils leur assignent : sur quoi l'on doit

avertir ici que pour faire quadrer parfaitement entre

elles et avec les années de Jésus-Christ, toutes les

ères employées dans cette table , il faut avoir sous

les yeux une autre table qui tient à la page 55 de
la Dissertation , et qu on a

,
pour cette raison , fait

sortir hors du volume.

La connaissance des éclipses du soleil et de la

lune, est encore d'une importance essentielle pour
assurer la position de plusieurs faits dans l'ordre

chronologique. Souvent un historien , se bornant à

marquer l'année d'un événement, n'indique le jour

où il est arrivé
,
que par un de ces phénomènes. C'est

donc alors une nécessité d'avoir sous les yeux une
table où ils soient rangés astronomiquement, sur-

tout lorsqu'il s'agit d'un point d histoire intéressant,

qu'on ne pourrait transporter du jour auquel il ap-
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partie.nt, sans jeter de la contusion dans le corps

du récit. On ne peut rien désirer de plus achevé sur

cette matière que la Table des éclipses qu'avait

dressée, pour la précédente édition (i), M. Pingre,

chanoine régulier , bibhothécaire de l'abbaye de
Sainte- Geneviève et membre de l'Académie des

sciences dont il est un des principaux ornements.

Elle reparaît ici avec l'addition d'un siècle
,
que

M. du Vaucel, habile astronome, y a faite.

Aux éclipses succède le Calendrier lunaire , dont
les avantages sont expliqués dans l'avertissement qui

€st à la tète.

Trente-cinq Calendriers particuliers , dressés sui-

vant le nombre et l'ordre des Pâques, formaient le

Calendrier solaire perpétuel dans la première édition

de cet ouvrage. Mais dans celle-ci , comme dans la

seconde, on a changé ce mécanisme, en réduisant

les Calendriers particuliers au nombre de sept
,

adaptés aux sept lettres dominicales. L'utilité de cette

réforme n'a pas besoin d'être démontrée : l'usage la

fait mieux sentir que le raisonnement.

Le Glossaire des Dates, qui vient ensuite, com-
prend non-seulement les nonTs latins et gaulois ou
de vieux français , -mais aussi les noms grecs que
l'antiquité a donnés à certains jours du mois et de

la semaine. Malgré les augmentations qu'on y a

faites, on ne peut nier qu'il ne soit encore suscep-

tible de nouveaux mots
,
que la lecture des chartes

non imprimées pourra faire découvrir.

Le CaJalogue des Saints, est aussi un article qui

appartient à l'Art de vérifier les Dates. On sait que
les anciens ne marquaient souvent , dans leurs actes

et dans leurs hisloires, la date du jour que par le

nom du Saint dont la fête était attachée à ce jour.

Il est donc nécessaire de connaître le mois et le

(i) La secoiiJc. {Note de l'Editeur. )
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quantième du mois auxquels tombe la fête de chaque

Saint. C'est ce (|u'on a recherché avec soin: mais

il n'a pas été possible de rassembler dans cet article

tous les Saints dont la fête , célébrée en certains

lieux , a pu être employée pour la date des actes que

des habitants ou des Ibrains y ont passés ces jours-là.

S'il est permis de le dire, les Consuls ont encore plus

de droit que les Saints de figurer dans cet ouvrage.

I^'empire romain n'a point employé dans ses actes

publics d'autre date que le consulat, il en est de

même de presque tous les bistoriens latins; jusquau

sixième siècle , et de la plupart des historiens grecs.

Il était par conséquent indispensable de tracer une

Chronologie des Consuls , depuis l'incarnation jus-

qu'au tems où ils ont cessé. C'est ce qu'on a tâché de

faire avec tout le soin possible. Mais au lieu de placer

cet article à la suite du Catalogue des Saints, on a cru

devoir le mettre immédiatement avant les empe-
reurs romains

,
parce qu'ils ont toujours dispof é du

consulat en maîtres , et qu'ils l'ont souvent réuni à

leurs autres titres.

C'est ainsi qu'on a rempli le principal objet de

cet ouvrage, qui était de fournir des moyens iaciles

et sûrs pour éclaircir la Chronologie depuis Jésus-

Christ, découvrir et fixer les véritables épocpies des

chartes et des faits historiques. Mais on n'en est

point demeuré là. Ce n'est pas assez d'établir des

règles , il faut en faire lapphcation, joindre la pra-

tique à la théorie, et montrer, par l'usage, la soli-

dité des principes qu'on a posés. D'après ces consi-

dérations mûrement pesées , on s'est déteiininé
,

sans être effrayé par retendue et la difficulté du
travail , à donner la Chronologie historique depuis

Jésus-Christ jusqu'à nous, la plus ample et la plus

détaillée qui ait encore paru. Mais on ne s'est poiut

proposé de lui donner la forme d'un discours suivi,

tel que celui du grand Bossuet sur rHistoii'e univcr-
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selle. L'entreprise eût été trop hasardeuse. Il ne
fallait pas moins , en effet, qu'un ge'nie aussi vaste

que celui de cet incomparable prélat
,
pour ranger,

sous le même coup - d'œil une multitude presque
infinie de faits , mettre chacun à la place qui lui

convient , et en former ce riche tableau qui charme
les yeux et ravit l'esprit de tous les connaisseurs.

Ij' Histoire , traitée de cette manière , selon la remar-
que du même auteur, ressemble aune carte générale

qui apprend à placer les différentes parties du monde
dans leur tout , et où Ton voit

,
par leur réunion

,

le rapport qu'elles ont les unes avec les autres. Le
plan qu'on s'est tracé ne permettait pas de suivre

cette route impraticable aux génies médiocres. Mais
on en a pris une autre qui la côtoie

,
pour ainsi dire

,

en quelque sorte , et dont les avantages ne paraissent

nullement équivoques. En partageant , comme on a

fait , les événements en différentes classes, on a tâché

de rapprocher , autant qu'il a été possible , celles

qui ont plus de liaison entre elles , de les présenter,

quoique distinguées , sous un même point de vue

,

d'en former un tableau dans son genre , et de réunir

des parties correspondantes
,
qui perdraient trop à

n'être vues que séparément (i). Venons au détail.

La Chronologie historique de la religion chré-

tienne , depuis son établissement jusqu'à l'entière

abolition du culte mosaïque par la ruine du Tem-
ple , est la première qu'on a entrepris de traiter.

Celle des Juifs, qui lui est contemporaine, et la lu-

mière qu'elles se prêtent mutuellement, dissipe tous

les nuages que l'incrédulité pourrait leur opposer.

Les préliminaires de cet article , auxquels M. Wels
a eu bonne part , présentent la forme de l'année

des Juifs , le plan de leur Calendrier , la liste

de leurs grands prêtres, depuis le commencement
mi •

'
' I Il II 1^^-»—

CO Voyez VAi'ertissemenl qui précède.
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(le rère chrétienne , et celle des Gouverneurs que'les

Romains établirent en Judée , après avoir réduit ce

pays en province de T Empire.

La Chronologie des Conciles
,
qui suit , donne les

époques des triomphes que T Eglise a remportés sur

les hérésies , et celles des changements qu'elle a faits

dans sa discipline.

A la suite des Papes, on a placé successivement

les quatre Patriarches d'Orient. On voit, par là,

rassemblé sous un point de vue , tout ce qui sest

passé, dans le même tems , de plus mémorable
,
par

rapport à la religion , d'un bout du monde à l'autre.

Les vertus et les vices des évcques qui ont occupé
les cinq premiers sièges de l'église ; leurs liaisons et

leurs divisions deviennent plus sensibles par ce rap-

prochement, et font plus d'impression sur l'esprit du
lecteur INIais ce qui doit le frapper davantage

,\

c/est la succession non interrompue des évêques de
Rome , depuis saint Pierre jusqu'à nos jours ; la

prééminence dont ils ont constamment joui dans
î 'église universelle ; lautonlé qu'ils y ont exercée

dans tous les tems
,
pour la réformation des mœurs ^

le maintien de la Foi, l'extirpation des hérésies ,

l'extinction des schismes : leur fermeté constante à
réprimer l'ambition des évéques de Constantinople ,i

qui voulaient s'égaler à eux ; les démarches si souvent
réitérées , mais malheureusement si infructueuses

,

qu'ils ont faites pour ramener l'église d'Orient à
l'unité , depuis le déplorable schisme qui l'en a

séparée ; leurs démêlés avec les empereurs d'Alle-

magne et les autres souverains de l'Europe ; les suites

funestes de ces combats des deux puissances; la paix,

enfin, rétabhe entre le Sacerdoce et l'Empire, par
la distinction bien établie de leurs droits respectifs :

tout cela
,
joint à la Chronologie du Nouveau Tes-

tament et à celle des Conciles , forme un abrégé
complet de l'Histoire ecclésiastique.



vlij PRÉFACE.
De-là on passe à THistoire civile. Les Empereurs

romains ouvrent la scène, et à mesure qu'ils s'avan-

cent, on voit paraître , chacun dans son rang, les

tyrans qui leur oqt disputé l'empire , et les rois

barbares qui l'ont démembré. Au spectacle des pro-
grès de cette vaste monarchie , de sa décadence
et de sa ruine entière , succède celui d'un autre

colosse de puissance
,
qui doit causer encore plus

d'étonnement. C'est la monarchie des Califes , en-

fantée par le fanatisme , et dont les accroissements

rapides jusqu'au prodige , n'ont pas été moins fu-

nestes au Christianisme
,
qu'à la liberté des peuples.

Le caliiat réunissait les droits du glaive et de j'autel.

Rois et pontifes à la fois, les successeurs de Mahomet
décidaient les matières de la religion , avec la même
autorité qu'ils réglaient les affaires de l'état. Tant
que ce double pouvoir fut en des mains habiles et

vigoureuses, l'empire des Arabes se soutint avec

gloire. Mais dès qu'on vit sur le trône du Prophète
,

des hommes indolents et voluptueux , leur despo-

tisme, fondé sur la superstition des peuples , diminua

en raison du mépris qu'ils attiraient sur leur per-

sonne. Des sujets ambitieux et vaillants s'élevèrent

contre ces maîtres indignes de régner , leur arra-

chèrent , chacun suivant sa convenance , les diffé-

rentes portions de leurs états , et les réduisirent

enfin au vain titre de chefs de la P^eligion. Les prin-

cipales dynasties que ces usurpateurs fondèrent

se trouvent placées successivement et dans l'ordre

chronologique des lems. A la suite de ceux-ci , on a

mis une autre classe de^ rebelles qui , non contents

de leur avoir enlevé l'Afrique et l'Egypte, osèrent

encore leur disputer leur autorité -piriiuolie , et

comme eux , se décorèrent du titre de Califes. Les

Tartares genghizcanides ,
qui achevèrent de détruire

la monarchie des Arabes , établirent un nouvel em-
pire en Asie ,

conquirent la Chine, et portèrent la



PRÉFACE. îic

désolation jusques dans l'Europe, se montrent à leur

tour, et remplissent d'effroi le Lecteur par le rocit

abrégé qu'on fait de leurs exploits. Dans le même
tems , un autre essaim de barbares jetait les fonde-

ments d'une nouvelle monarchie, plus durable et non
moins terrible , au sein de l'Asie mineure Ce sont les

Ottomans , dont les successeurs , assis sur le trône du
grand Constantin, étendent leur domination sur les

trois parties de notre hémisphère. Après eux , sont pla-

cés leurs rivaux, lesSchahs, ou Shahs de Perse , secta-

teurs comme eux de la loi de Mahomet , et néanmoins
leurs ennemis irréconciliables en matière de rehgion.

La chronologie des Grands-Maîtres des Chevaliers
,

dits aujourd'hui de ]\îalte et des Templiers, ces deux
ordres célèbres , destinés par état à combattre les

infidèles, suit immédiatement celle des Rois de Perse ;

et Ton y marque les époques de leur Magistère , et

les principales actions qui les ont signalés.

De l'Orient, dont on s'est principalement occupé
jusqu'ici, et où l'on reviendra encore par la suite,

on passe dans l'Occident dont on parcourt succes-
sivement , d'abord toutes les monarchies , ensuite les

principautés subalternes qui en relèvent La France
est ,

parmi les monarchies occidentales , le premier
objet que l'on traite, et celui sur lequel on s'arrête

avec le plus de complaisance. L intérêt que la patrie

mspire n'est pas le seul motif de cette prédilection,

et l'on conviendra que, tout préjugé misa part, il

n'est aucun royaume de l'Europe qui mérite plus

que la France l'attention et la curiosité du Lecteur.
Aussi ancien que la chute de l'empire romain en
Occident , et formé de ses débris , ce royaume sub-
siste avec gloire depuis plus de treize siècles ; et ;

semblable aux grands fleuves qui l'arrosent , il s'a-

grandit à mesure qu'il s'éloigne de sa source. La
France est la seule monarchie dont le sceptre ne soit

I. b
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point tombé en des mains étrangères (i). En vain

les Anglais ont fait les derniers efforts pour le ravir.

Ils ont été maîlres, il faut Tavouer, de la capitale

pendant dix-huit ans , moins toutefois par leur valeur

que par l'effet des funestes divi:>ions qui armaient le

Français contre le Français; ils ont même fait dé-
clarer héritier du trône de France un de leurs rois,

par des actes surpris à la faiblesse d'un monarque
en démence. Mais lorsque la nation , revenue de son
délire, s'est réunie contre ses ennemis, ils ont été

ignominieusement chassés el relégués dans leur île
,

sans retour. D'ailleurs l'étendue et la fertilité de la

France , la bonté de son climat , les richesses que
la nature et l'industrie lui prodiguent, le nombre
prodigieux des grands hommes dans tous les genres

qui l'ont illustrée, lui assurent une prééminence
que nulle autre nation n'est en droit de lui disputer.

Il était donc naturel de s'étendre sur une monarchie
si privilégiée , et dont un grand roi de nos jours , a

dit, avec autant de désintéressement que de vérité :

L,e plus beau rêve que puisse faire un prince , c 'est

de rêçer qiiil est roi de France.

Immédiatement après la France , se trouve placée

l'Espagne, dont les premiers souverains établirent

leur trône dans nos provinces méridionales. Par-

tagée , comme elle l'a été, en plusieurs royaumes
depuis qu'elle tomba, pour la plus grande partie,

sous la puissance des Arabes , on a cru devoir en
distribuer les souverains par paragraphes , chacun
dans celui de l'état qu'ils ont possédé Les Gouverneurs

de l'Espagne pour les Califes, lesRoismahométansde
Cordoue, et les Rois chrétiens de Majorque marchent

(i) Lomme on n'a rien voulu changer au texte de la dernière

Edition, le Lecteur, pour l'interprétation de ce passage, ainsi

que de plusieurs autres à peu près semblables, voudra bien se

reporter à l'époque de 178g. {Isote d« l'Edileur.')
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successivement au bas des pages , dans l'ordre qui

leur convient.

La Chronologie historique des Rois de Portugal

suit celle des Roii. d'Espagne : ensuite vient celle des

Rois d'Angleterre , des Rois d'Ecosse , des Empereurs
d'Allemagne , suivie des Rois de Hongrie , à ia suite

desquels on voit les Princes dcTransylvanie. D. la Hon-
grie , l'ordre géographique conduit en i'olog îc, dont

on passe en revue les Souverains , que suit la Chro-
nologie des Ducs de Curlande et des Rois de Suéde.

Aprts eux paraissent les Rois de Dancinarck. Les

Tsars, ou Czars de Russie leur succèdent. Leur article

a été rédigé d'après les histoires qui viennent d être

publiées de cette grande monarchie.

On n'avait osé, dans les préciv'entes éditions,

traiter la Chronologie historique des Empereurs de

la Chine
, parce qu'on ne cioyalt pas cette matière

encore suffisamment éclaircie. Les savants ouvrages

qui ont paru depuis, ayant dissipé les nuages qui la

couvraient , on s'est fait un devoir de lui donner
place dans cette troisième édition. Dvfs observations

sur les cycles des Chinois, lui servent de prélimi-

naires et lèvent d'avance les difficultés chronolo-

giques qui pourraient arrêter le Lecteur.

La Chronologie des Empereurs du Japon suit

immédiatement celle des Empereurs de la Chine.

C'est par-là que l'on termine l'histoire chronolo-

gique des souverains qui ont régné dans notre hémi-
sphère , et qui, dès l'établissement de leur monar-
chie , ou du moins, depuis très-long-tems, n'ont

prétendu relever d'aucune autre puissance.

On a fait comme une classe à part , de tous les

grands feudataires de France, d'Allemagne et d'Ita-

lie , dont quelques-uns ont fait ériger leurs fiefs eu
royaumes , tels que les Ducs de Rohéme , les Mar-
graves de Rrandebourg, les Ducs de Naples , les

Comtes de Sicile , etc. On commence aux Pyrénées



si) P Pi É F A C E.

leur dénombrement, que Ton conduit géographie

quement jusqu'à la Vistule. Ensuite, revenant aux
Alpes , on fait la même opération sur toute Tltalie,

Parmi ces fiefs, on a compris les républiques, quoi-

que quelques unes prétendent avoir toujours joui

d'une parfaite indépendance.

Par le moyen de toutes ces chronologies histo-

riques renfermées dans un même ouvrage, on aura

l'agrément d'apprendre ce qu'il y a de plus intéres-

sant dans l'histoire de chaque nation. Les personnes
peu instruites trouveront rangés, dans un ordre

facile et méthodique , la plupart des faits qui entrent

dans la composition de l'histoire universelle , depuis

le commencement de lère chrétienne. Celles qui

sont plus versées dans cette étude
,
jouiront de la

commodité d'avoir sous la main des époques et des

indications échappées à la fidélité de leur mémoire.
Mais cette variété d'événements offre de plus au

lecteur chrétien et rehgieux , un spectacle non moins
propre à nourrir sa piété qu'à satisfaire sa curiosité.

Dans ces mouvements qui agitent les nations, et

semblent ébranler l'univers , dans le bouleversement
et la chute des empires, son attention ne s'arrête

pas aux causes secondes ; il remonte à celui dont la

volonté suprême est la cause universelle de tout ce

qui arrive ici bas , de tout , dis je , à l'exception du
péché, qu'elle fait néanmoins servir, en le permet-
tant , à l'exécution de ses desseins. En considérant

la monarchie des Romains , renversée par les He-
rnies , les Turcilinges, et autres peuples, sous la

conduite d'Odoacre , et les maîtres du monde sou-

mis à des barbares ; ces barbares ensuite vaincus par
les Goths , leurs semblables ; ceux-ci , remplacés par
les Lombards après leur ruine ; les Lombards sub-

jugués par les Français : il aperçoit la main de Dieu
qui se sert d'un peuple pour punir un autre peuple

,

^\ qui, dispensateur souverain des royaumes, les



PRÉFACE. xilj

donne à qui il lui plaît , sans déroger à sa justice

,

lorsqu'aux anciens possesseurs , il substitue de nou-
veaux maîtres , selon cet oracle du saint Esprit : Un
royaiime est transporte d'uîic nation à une autre, à
cause des injustices , des violences , des outrages et

des différentes tiomperies (i\ Cest sous ce point de

vue que la Foi, supérieure à Timpression des sens,

fait envisager au chrétien toutes ces révolutions
,

toutes ces invasions des peuples armés les uns contre

les autres , et ces guerres cruelles qui ont fait ré-

pandre le sang de tant de victimes immolées à la

vengeance divine. Il reconnaît par tout les jugements
de Dieu , toujours justes, toujours adorables, et ne
voit dans les hommes que les instruments dont il

se sert pour les exécuter.

Afin de rendre cet ouvrage vraiment utile et par-

faitement conforme au titre qu'il porte . on ne s'est

pas contenté de marquer les années , on ajoute en-

core , autant qu'il est possible , les mois et les jours,

soit des événements , soit du commencement et de
la fm des règnes. Car, ce n'est pas assez, pour fixer

l'époque dune charte, datée d'une année d'un roi

,

de savoir que ce roi a commencé de régner telle an-
née ; il faut savoir en quel tems de Tannée son règne

a commencé , si c'est au mois de janvier, de février,

de mars, ou tel autre mois. Cette précaution n'est

point encore suffisante pour donner à la chrono-
logie le dernier degré de précision ; il faut être ins-

truit des divers commencements du règne du même
prince, et savoii^ les distinguer ; sans quoi l'on se jette

dans de grands embarras
,
qui exposent à de lourdes

méprises. Ceci peut être rendu sensible par un exem-
ple. Nous avons des chartes de Charles-le-Chauve

(i) Regnum à genîe in genlern îransferiur propicr injustitias
^

ti injurias , et contumelias , et diverses dolos. Eccl. x. 8.
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datées des anne'es 887, 838, 83g. A la seule inspec-

tion , ces dates paraîtront suspectes à un homme qui

n'a pas assez approfondi 1 histoire de ce prince. Dans
les Tables chronologiques , le commencement de

son règne est ordinairement fixé au 20 juin 840

,

lorsqu'il succéda à Louis-le-Débonnaire , son père.

C'en est assez pour se livrer à des conjectures hasar-

dées
, pour soupçonner de faux , les chartes de ce

prince, antérieures à l'an 840, et pour déclamer
contre le faussaire qui les a fabriquées. 11 est cepen-
dant facile de concilier ces contrariétés apparentes,

quand on sait qu'en 837 Charles-le-Chauve fut dé-

claré roi de Neustrie par son père, qu'en 838, il le

fut d'Aquitaine, après la mort de Pépin I"., et

qu'en 839 , il reçut le serment des seigneurs aqui-

tains. Cet éclaircissement constate la justesse des

dates dont il s'agit, dissipe les nuages répandus sur

l'authenticité des chartes, et fait disparaître le pré-

tendu faussaire. Combien d'autres exemples ne pour-

rait-on pas citer pour justifier cette remarque! Aux
années de leur règne, les souverains joignaient, dans
leurs diplômes , d'autres notes chronologiques telles

que Tannée civile, Imdiction qu'ils ne commençaient
pas tous en même tems ; ce qui est encore pour les

esprits inattentifs , une source d'illusions. Voilà pour-

quoi sur chaque pape , sur chaque empereur d'Alle-

magne, sur chaque roi de France, et quelquefois sur

d'autres princes , antérieurs à ces derniers tems, on
a eu soin de marquer et d'expliquer la manière de
dater qui leur était propre.

Pour mettre à présent le Lecteur à portée de juger

si les fondements sur lesquels sont appuyés les faits

et les époques renfermés dans cet ouvrage sont soli-

des, il est nécessaire de lui faire connaître les sources

où l'on a puisé pour dresser les différentes chonolo-

gies dont il est composé. Cette précaution aurait été

inutile , si la forme typographique
,
qu'on a cru de-
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voir préférer, eût permis de citer les garants à la

marge. On peut d'abord assurer qu'on a pris soin de
n'avancer aucun fait ni de fixer aucune date qu'on

ne soit en état de justifier par l'autorité de quelque

écrivain accrédité. Ainsi, ceux qui entreprendront

de les critiquer, ne doivent pas se contenter de citer

quelque historien qui rapporterait les événements à

d'autres époques que celles où ils se trouvent ici pla-

cés : il faut encore qu'ils prouvent que les autorités

qu'ils opposent doivent l'emporter sur celles qu'on
a pu suivre. Dans le chois des auteurs , on ne s'est

laissé entraîner ni par la prévention , ni par la gi^ande

réputation que plusieurs se sont justement acquise.

On a par-tout cherché la vérité ; et par-tout , où
l'on a cru l'apercevoir, on s'est fait un devoir indis-

pensable de la suivre. Avec cette circonspection
,

néanmoins , fut-elle plus gi^ande encore , il y aurait

plus que de la témérité à prétendre qu'on ne s'est

jamais trompé. C'est un privilège rései^é, comme
personne ne l'ignore , aux seuls écrivains sacrés.

Tous les autres . quelques habiles qu'ils soient , ont

payé le tribut plus ou moins grand à l'humanité,

par les erreurs où ils sont tombés. L'abbé Fleuri

,

cet historien si sage et si judicieux, manque souvent
d'exactitude dans les dates. Le critique célèbre qui

a relevé tant de fautes dans Baronius , en fait lui-

même d'assez considérables : on en trouve dans le

Kafionanum, du P. Petau
,
quelque excellent que

soit cet ouvrage : enfin , M. de Tillemont , et D. Ma-
billon , ces deux savants, l'honneur et la gloire de

leur siècle, et M. Muratori, qui n'a guère moins
illustré le nôtre . n'en sont pas entièrement exempts.

Ce dernier nous prémunit lui-même contre le pres-

tige que peuvent causer les grands noms , entre les-

quels doit être placé le sien, en déclarant <\nUny a
point décncain

,
quelque habile quil soit

,
qui ne soit

sujet à se méprendre, et même à se tromper lourde-
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nient (i). Pour traiter avec fidélilé l'Histoire , c'est

donc à la vérité , tout préjugé mis à part, qu'il faut

s'attacher ; et c'est avec le flambeau de la critique

,

qu'on doit la rechercher. Telle est la règle qu'on

s'est proposé de suivre. Si l'on paraît quelquefois

s'en écarter, en marquant une déférence particu-

lière pour certains auteurs modernes , en des points

qui sont obscurs , la grande autorité dont ils jouissent

dans le monde littéraire , tient lieu de justification.

On marche avec confiance à la suite d'un guide

qu'on sait instruit de la route qu'il faut tenir, et peu
sujet à s'égarer.

Dans la Chronologie des Conciles , on ne s'en est

point tenu aux deux collections générales, qui en
ont été publiées en France, par le P. Labbe, et par

le P. Hardouin. On a de plus consulté l'édition

donnée à Venise par Coleti , le supplément du
P. Mansi , et les éditions des conciles nationaux d'Es-

pagne, d'Angleterre, d'Allemagne, de Hongrie, etc.

On a fixé
,
quand on l'a pu , les dates précises de

ces assemblées, et souvent, on a été obligé de chan-

ger celles que les éditeurs leur, avaient assignées.

Quoique la succession des Papes depuis saint

Pierre jusqu'à nos jours soit incontestable , l'ar-

rangement chronologique de ceux des trois pre-

miers siècles , le commencement et la durée de
leur pontificat souffrent néanmoins d'assez grandes

difficultés. Après les avoir sérieusement examinées

,

on a pris le parti de s'en rapporter là-dessus
,
pnn-

cipalement à Eusèbe de Gésarée , dont l'autorité sur

ces points est d'un très-grand poids, et doit l'em-

porter sur les conjectures de quelques modernes.

(i) Non v'ha scrittore pcr grande che sia, il quale non sia

suggetto a prendere de i granchi , cd anche a grossolamente

ingannarsi. (Annal. d'Ual. T. 6, p. 54- )
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ï^our la suite des Papes , on Ta tirée des écrivains qui

en ont traité avec le plus de soin et de critique , et

spécialement de M, de Tillemont , des deux Pagi
,

de jNDI. Bianchini, Maratori, INIarengoni, le Fèvre
de Saint-Marc , et du P. Mansi.

A l'égard des Chronologies historiques des Empe-
reurs , des Piois , des autres Souverains, des Grands
Feudataires de France, d'Allemagne et d'Italie, et

des Républiques , ©n ne finirait pas si l'on voulait

marquer en détail toutes les sources où l'on a puisé

pour les dresser. Il suffit de dire qu'on n'a rien ItTissé

à 1 écart de ce qui peut servir à faire connaître les

véritables époques des règnes et des événements
;

histoires générales et particulières de chaque monar-
chie et de chaque province ; vies séparées des princes,;^

chartes, chroniques, et autres monuments histori-

ques manuscrits et imprimés , tout ce qu'on a pu
découvrir a été mis à contribution et soigneusement

examiné. Ceci ne doit point être regardé comme
une vaine et fausse jactance. La continuation du
grand Recueil des Historiens de France , dont on
est chargé depuis quinze ans , a mis dans la nécessité

de compulser et d'extraire tous les originaux qui

ont rapport à cet objet , et par là , on a eu l'avantage

de travailler en même tems pour deux Uns. Or, qui

ne sent qu'il a fallu
,
pour remphr. cette tâche , par-

courir et dépecer presque tous les monuments his-

toriques de l'Europe? Entre les dépôts de chartes

manuscrites , où Ton a eu la liberté de pénétrer

,

l'un des plus utiles est celui qui , ayant commencé
à se former dans les dernières années du précédent

1 ègne (i), par les soins de M. Bertin, ministre et secré-

(i) De Louis XY. (^Note de rEdiîeur.)

I.
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taire d'état , s'accroît de jour en jour (lySy) soos le^

auspices de M*"^. de Miroménil
, garde des sceaux.

Des comik's qui se tiennent rëgwlièrement en pré-
sence de cet illushe chef de la magistrature , ont eu
pour objet d'écîaircir, par des notes topographiques,
chronologiques et historiques , les pièces que ce dé-
jjôtrenfermc, pour être mises ensuite entre ïes mains
du public par la voie de l'impression. Un acadé-
micien , dont le mérite est universellement reconnu
^M. de Brequignij, a bien voulu se charger de la

l'éd^clion de ce travail, malgré la multiplicité de sesr

occupations.

Quelque graudcs que soient les ressources qu'on
vient d'indiquer, elles n'auraient cependant pas suffi

pour donner à VAri de Vérifier les Dates toute

l'exactitude qu'il exige , sans le secours des savants^

regnicoles et étrangers, qu'on s'est fait un devoir de
consulter, et qu'on n'a jamais consultés en vain. Il en
est même plusieurs qui ont bien voulu prendre la

peine de refaire en entier les articles qu'on leur

avait fait passer. On n'a pas manqué dans ces mêmes
articles de les faire connaître , et de leur payer le

tribut de reconnaissance qui leur est dû. On ne
peut se dispenser néanmoins de s'acquitter ici de ce

devoir envers les coopérateurs que la mort nous a

ravis. Le premier est M. le Jeune , chanoine pré-

montré de l'abbaye d'Estival, décédé l'an 1769 , sur

les mémoires duquel avait été rectifiée la Chronologie
Irès-embrouilléedes Grands-Maîtres du Temple, dans
la précédente édition , aiticle auquel on a fait encore

dans celle-ci, plusieurs changements qu'exigeait une
plus grande exactitude. Le second est de M. Lier

<r Andilli , fils d'un conseiller de la cour impériale de
"VYelzîar , et mort président du grand - conseil de
Trance en 1778. Ce magistrat, non moins recoia-
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niandablc par la bon le de son caractère que par

rétendue et la variété de ses connaissances , s'est

toujours prélé de la meilleure grâce à tout ce que
nous avons pris la liberté de lui demander. C'est en
partie des rjiémoires qu'il nous a fournis que nous
avons tiré , après les avoir vériliés , les Chronologies

des six Électeurs laùjucs de l'Empire. Sa complaisance

l'avait porté encore à revoir quelques-uns de nos

articles des souverains du Nord. Nous l'avons de plus

consulté sur plusieurs dilTscuités qui nous arrêtaient,"

et il nous a toujours satisfaits avec autant de politesse

que de sagacité. Dom Jean Colomb , mort à l'ab-

baye de Saint-Vincent du Mans en 1774 ' i"''^ P^"*

moins de droit à notre reconnaissance et à nos re-

grets. Tant qu'il a joui de la vue , dont il a été priva

dans les sept dernières années de sa vie , il n'a cesse

défaire pour nous desreclierches; et nous lui sommes
redevables d'une partie de nos articles des Comtes de

Poitiers, de Périgord , d'Angoulcme , de la JMarche,

des Vicomtes de Limoges, des Comtes d'Anjou et du
Maine. Pour ne rien omettre de ce que la gratitude

exige , on déclare qu'on est redevable du Calendrier

lunaire à feu M. le chevalier Nau,

Malgré les secours abondants qu'on a reçus, et les

longues et pénibles recherches qu'on a faites, malgré

toutes les précautions qu'on a prises, et ratteniioii

qu'on a eue d'éviter les méprises, soit dans la com-
position de l'ouvrage, soit dans la correction des

épreuves , il est difhcile
,
po^ur ne pas dire impos-

sible
,
que dans un si grand nombre de faits et de

dates, il ne soit échappé des fautes. Nous en avons

déjà remarqué plusieurs , même dans le coah's de

l'impression ; et après les avoir corrigées dans le

corps du volume , lorsque l'occasion s'en est pré-

sentée , nous les avons rassemblées à la suite de ccita
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Préface , avec d'autres qu'une nouvelle révision notrs-

a fait découvrir, et les additions que certains endroits

obscurs nous ont paru exiger. Ainsi placées , elles

s'offriront d'abord aux yeux du lecteur , afin qu'il

puisse les corriger lui -même sur son exemplaire,

avant que de commencer la lecture du volume. C'est

par là en effet qu'on doit commencer, pour lire avec

fruit un ouvrage élémentaire tel que celui-ci , dans
lequel il serait à souhaiter qu'il ne se rencontrât, s'il

était possible, ni erreur, ni obscurité. On ne doute
point que les savants n'y aperçoivent d'autres mé-
prises que celles dont on leur présente la li^te. Il

est de leur générosité , comme nous les en yjrions

,

de nous les faire connaître. Quoique les hommes
,

suivant la remarque de saint Augustin (i), soient

plus disposés à chercher des réponses à ce qu'on

objecte contre leurs erreurs qu'à faire attention

combien il leur est avantageux d'en être délivrés

,

nous espérons néanmoins que les personnes éclai-

rées trouveront en nous plus de docilité à profiter

de leurs lumières
,
que d'opiniâtreté à défendre les

fautes qu'ils auront la bonté de nous découvrir.

Après avoir donné une idée de l'ouvrage que l'on

présente au Public, il est juste de lui faire connaître

celui qui en est le premier auteur, quoiqu'il soit déjà

connu des savants
,
par le rang que ses travaux litté-

raires lui ont mérité dans la république des lettres.

D. Maur-François d'Antine, religieux, prêtre de
la Congrégation de Saint -Maur, naquit le i". avril

1688 à Gonrieux , dans le diocèse de Liège. L'in-

nocence de ses mœurs , sa religion , sa politesse , et

(i) Pror/iiu'ores sunius qaœrcre po/iiis , (juid contra ea respon—

deainus ^ f/uœ nosiro obn'riuniur errori , quam intendere (juàm sala—

bria suit ut careiimus crrorc. De vdX, et grat. c, 2.S y n. 28,
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sa douceur dans le commerce de la vie , nous font

juger qu'il reçût de ses parents une excellente édu-

calion. Nous en ignorons le détail ; nous savons seu-

lement qu'il fût envoyé à Douai
,
pour y faire son

cours de philosophie
,
qu'il commença par ce qu'on

appelle dans le pavs , la Dialecfique. Cette route ne
semhlait pas le conduire au genre d'étude qu'il em-
brassa dans la suite. Nous l'avons entendu plusieurs

fois relever, par plaisanterie , les avantages de la Dia-

lectique, et se féliciter néamoins d'être venu assez

tôt en France pour y puiser , dans des sources plus

pures , le goût des bonnes études et de la vraie litté-

rature.

Dégoûté du monde à fâge de io ans , il y renonça

pour se consacrer à Dieu , sous la régie de saint

Benoît, dans la Congrégation de Saint -Maur, et

fit ses vœux solennels le i4 d'août 17 12, dans l'ab-

baye de Saiut-Lucien de Bcauvais. La piété et la ré-

gularité qu'il avait fait paraître durant son noviciat

,

ne se démentirent point après sa profession. Les
progrès qu'il fit dans ses études furent tels que les

supérieurs le chargèrent aussitôt qu'il eût fmi son

cours, d'enseigner la philosophie dans l'abbaye de
Saint-Nicalse de Reims. Il s'acquitta de cet emploi

d'une manière qui le fit également respecter et chérir

de ses élèves. Mais ils n'eurent pas long-tems l'avan-

tage de profiter de ses leçons. Dès l'année suivante ,

il fut obligé de quitter Reims pour un sujet qui

fera toujours honneur à sa mémoire , et se rendit à

Paris ,
par ordre des supérieurs qui , connaissant

ses talents , avaient dessein de foccuper à quelque

ouvrage important. Celui des Décrétales, iiiterrompii

par la mort de D. Constant et de D. Mo pinot , lui

ayant été proposé, ilfaccepta; mais quelques diffi-

cultés étant survenues, il quitta celui ci pour s'appli-^

quer à un autre,
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Depuis long-tems on avait entrepris, dans la Con-

grégation de Saint-Maiir , une nouvelle édition du
Glossaire latin de M. du Cange , avec beaucoup
d'augmentations. Plusieurs religieux y avaient tra-

vaillé successivement. Après la mort de D. Guenié

,

qui en avait seulement conçu le dessein , D. Nicolas

Toustain fut chargé en chef de son exécution. Celui-

ci portant ses vues bien plus loin qu'on n'avait lait

jusqu'alors , forma le plan sur lequel ses successeurs

dirigèrent leurs travaux : il avança considérablement

l'ouvrage des premiers volumes , et laissa d "excellents

matériaux pour les suivants. Dom le Pelletier lui fut

associé pendant une ou deux années : la connaissance

des langues , surtout de l'ancien Celtique dont celui-

ci croyait avoir découvert les racines dans les dialectes

du Bas-Breton , le rendait très-propre à concourir

à une entreprise qui demandait une érudition si

diversifiée. Mais l'amour de la retraite lui ayant fait

quitter Paris pour retourner dans la Basse-Bre-

tagne, d où il était venu, et quelque tems après,

dom Toustain ayant été déchargé de l'édition du
Glossaire , la gloire de le faiie paraître sembla ré-

servée à dom ^laur d'Antine, Il s'y livra avec tant

d'application et de succès, que dès l'année lySS,

les quatre premiers volumes parurent. Ils furent

reçus, avec un applaudissement général du Public,

qui ht le même accueil l'année suivante au cinquième,

(]etle même année dom Maurfut obligé de quitter

Paris , et de se retirer à Po/itoise.

Il restait encore un sixième volume du Glossaire

de du Cange à donner; mais il l'avait entièrement
fini, et en partant, il le laissa prêt à être mis sous

la presse, entre les mains d'un rehgieux , alors son
associé à cet ouvrage

,
qui veilla sur l'impression

pendant son absence.
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Maître de tout son tems , dom Maur ^ dans sa

retraite de Pontoise , s'appliqua à un autre genre

d'étude plus coiiforme à son inclination , et s'y donna
tout entier. Ce fut la méditation des livres saints

,

surtout de cette partie de T Ecriture, que FEglise a

consacrée dans ses offices pour chanter les louan-

ges du Seigneur. Uétude qu'il fit de ces saints canti-

<]ues, lui inspira le dessein d'en faire une traduction

sur la langue originale , et il l'exécuta. Ayant été

rappelé de Pontoise à Paris fan lySy
,
pour tra-

vailler , avec dom Bouquet , au grand ouvrage de la

collection des Historiens de France, il fit imprimer,
en 1738, sa traduction des Pseaumes sur l'Hébreu,

avec des notes tirées de l'Ecriture et des Pères, pour
en faciliter l'intelligence. La rapidité avec laquelle

cette traduction fut enlevée aussi-tôt qu'elle parut,"

Pobligea d en.donner une seconde édition l'an lySq.

Lc succès de celle-ci ayant été pareil à celui de la

première , il en donna une troisième l'an 1740.
Enfin , ces trois éditions ne suffisant point pour
satisfaire l'avidité du Public , il en méditait encore

une quatrième , sous une nouvelle forme , lorsque

la mort l'enleva.

Le goût que domMaur avait pris à ce genre d'étude,"

ne lui permit presque plus de s'appliquer à autre

chose , et priva dom Bouquet du secours au il en
attendait. Ce n est pas cependant que dom Maur
regardât cette occupation comme contraire à l'esprit

de son état ; il n'ignorait point que, de tout tems ,

l'clude de l'Histore avait été cultivée dans l'ordre

de saint Benoît ; les Bède , les Mathieu Paris , les

Lamhert d'Assachafemhourg, les Hugues de Fia-

vigni, les Sigebert , les Orderic Vital, les Trithème

,

et tant d'autres de différentes nations, en sont la

preuve. Quelle est en ejfct la nation , comme le
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remarque le père Mabillon
,
qui n'ait de grande^i

obligations aux Mornes , pour ce qui regarde tHis-
toire P Un célèbre anglais protestant , avoue de
bonne foi que, sans le secours des Moines, on ne
tonnaUrait rien dans l Histoire d'Angleterre (i).

C'était même la coutume dans ce royaume, comme
nous l'apprenons de Mathieu Paris

,
que dans chaque

abbaye de l'ordre de Saint-Benoît , on donnât com-
mission à un religieux habile et exact, de remarquer
tout ce qui se passait de considérable dans le royaume,
et après la mort de chaque roi, on apportait tous

ces différents mémoires au chapitre général
,
pour

les réduire en corps d'histoire. DomMaur ne regarda

jamais d'un autre œil l'étude de l'Histoire ; et s'il ne
s'apphquapas àla Collection desHistoricns de France,

comme il aurait pu, cest que son goût l'entraînait

ailleurs. Il ne renonça pas même entièrement à ce

travail , et il se chargea de l'article des Croisades. Il

a laissé sur cet important morceau de l'Histoire de
France

,
plusieurs porte-feuilles de Collections

,
qui

,

néanmoins, sont encore plus le fruit du travail de
ses amis

,
que le sien propre.

Les découvertes et les remarques que dom Maur
fit'sur les Chartes , dans ses occupations

,
jointes aux

connaissances qu'il avait déjà acquises par ses études

précédentes , lui firent concevoir le projet d'une

métho^ie ,
pour aplanir les difficultés qui se ren-

contrent dans la Chronologie et dans les dates des

anciens monuments. 11 forma ce projet vers l'an 1 743

,

et dressa pour son usage particulier , une Table chro-

nologique, à laquelle il joignit ensuite un Calendrier

(i) Ahsque Monachis nos sanè in hisforia patriœ semper €sse~

mus pueri. Ainsi parle Marshaji, in propylœo Monast, Anglie,

torn. I.
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perpétuel. Telle est l'origine de Touvrage que nous

donnons aujourd'hui pour la troisième fois au
Public. L'auteur ne se proposait ]3oint alors de lui

donner une plus vaste étendue. ]Mais, dans la suite
,

il résolut d'y ajouter des Tables chronologiques et

historiques des Conciles , des Papes , etc. , et de
puiser dans les sources mêmes , pour former une
Chronologie depuis Jésus - Christ jusqu'à nous , la

plus exacte qu'il serait possible. Mais la mort l'em-

pccha d'exécuter cette entreprise. Dès l'an 1743,'

dom Maur avait été frappé , le 28 décembre, d'una
attaque d'apoplexie

,
genre de maladie qui ne par-

donne point , et n'en fut jamais bien guéri ; il traîna

toujours depuis une vie languissante , ce qui ne
Fempécha pas néanmoins de travailler au pénible

ouvrage qu'il avait commencé à mettre sous presse.

Déjà la Table chronologique et le Calendrier per-

pétuel étaient achevés, lorsqu'une seconde attaque

d'apoplexie nous l'enleva, le 3 novembre 1746,!^

dans la cinquante-neuvième année de son âge.

Ce que nous venons de dire des travaux litté-

raires de dom Maur , suffit pour se former une idée

de ses talents et de son esprit : il l'avait juste , solide

,

judicieux. Un goût heureux pour le vrai , le lui faisait

démêler, peut-être autant que la pénétration de son.

esprit. S'il n'avait pas reçu de la nature les qualités

br liantes de ces génies supérieurs , à qui rien n'é-

chappe dans les sciences , une étude sérieuse et

soutenue le dédommagea abondamment. Par cette

application constante, il acquit une grande connais-

sance de l'antiquité ,• et les langues savantes lui de-

vinrent même familières.

Mais ce n'est point assez d'avoir fait connaître
dom Maur par les talents de l'esprit : borner-là ce

qu'il y avait d'estimable en lui, ce serait faire tort

h d
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à sa mémoire , et retrancher de son ëloge la partie

la plus intéressante , en dérobant au Public la con-
naissance des qualités de son cœur. Tous ceux qui
l'ont fréquente /conviennent qu'il avait reçu du Père
des lumières , les dons les plus parfaits , et tout ce
qui forme un homme de bien, un bon chrétien, un
prêtre édifiant et un vrai religieux.

Un esprit doux , aimable
, prévenant en toutes

choses ; une candeur et une droiture de cœur admi-
rables ; une simplicité vraiment évangéhque for-

maient le fonds de son caractère. Un air toujours

gai et affable
,
qui semblait annoncer ses qualités

,

selon cette parole du sage : Sapieniia hominis lucct

in vultu (jus (Ecclcs. 8, ï ) lui gagnait le cœur de
tous ceux qui le praticjuaient. Jamais il ne sortait de
sa bouche que des paroles obhgeantes et édifiantes.

Nombre de passages de l'Ecriture et des Pères
,
qu'il

s'était rendus familiers, lui servaient à propos, soit

dans les conversations
,
pour les rendre chrétiennes

soit auprès des affligés, pour les consoler, soit auprès

des malades
,
pour les exhorter à souffrir leurs maux

avec patience , et à faire à Dieu le sacrifice de leur

vie. Il avait reçu de Dieu, un don particulier pour
remplir cette sorte d'œuvre de charité, à laquelle

il se prêtait volontiers. Touiours disposé à rendre

service , on ne lui proposait aucune bonne œuvre
dans laquelle il n'entrât volontiers. Sa charité lui

faisait tout entreprendre , et sa patience
,
qui ne se

rebutait de rien , le faisait venir à bout de tout. Lors-

qu'il s'agissait d être utile à finnocent , au pauvre , au

malheureux, à la veuve, à l'orphelin, les obstacles

multipHés ne l'arrêtaient point, et il en triomphait

,

pour l'ordinaire
,
par ses soins , ses peines et ses pres-

santes sollicitations , auxquelles il était difficile de

résister.
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Un zèle ardent pour la vérité , la lui faisait préférer

à toutes choses ; et la regardant , avec saint Bernard
,

comme la patrie des exilés , et la fin de leur exii :

O ventas exulum patria, et exilil finis! sans cesse

il soupirait après cette céleste vérité.

Un amour tendre pour TEglise , amour qui, selon

saint Augustin , est la marque qu'on a , en soi , Fesprit

de Jésus-Christ , le rendait extrêmement sensil)le à

tout ce qui la regardait : il ne se réjouissait que des

Liens, et ne s'affligeait que des maux de cette sainte

épouse de Jésus-Christ. Dans ses études , il ne se

proposait que d'employer le tems utile pour elle,

pour lui-même et pour le prochain. De celle ma-
nière, l'étude et la science ne furent point pour lui

un écueil. Ayant appris de saint Paul , cfiiè la science

enjîe , et que la charité édifie (i) , et de saint Augus-
tin (2), que si la science est plus grande que la

charité, elle n'édifie point , mais quelle erifie , il

s'appliqua toujours , avec le secours de la grâce , à

croître plus en charité qu'en science. Ainsi , il évita

les deux écueils. opposés , celui de l'ignorance par
l'élude , et celui de l'étude par la charité

, qui fut

toujours plus grande en lui, que la science.

Plein de foi et de religion, il n'envisageait, dans
tous les événements de la vie

,
que la volonté de

Dieu
, qui les ordonne ou les permet ^ selon les

desseins d'une Providence toujours adorable. Lorsque
des ordres supérieurs l'obligèrent de (juitter Paris

,

pour se rendre à Pontoise , il les regarda comme une
faveur du Ciel, qui le rendait à lui-mérne, et qui

(i) Sfientia mjlltt , car/tas verb œdificat.

(2) Si magnitiiiUne sua prœcedll sclenlla mac:niiudînem cantaihy
non sulum non cedifient ^ sed ïnjïat. Conc. 17 in Ps, ii8.
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le mettait en état de méditer plus sérieusement le^

vérités éternelles. Pénétré de reconnaissance , il re-

merciait Dieu de lui avoir procuré les moyens de
s'instruire plus à fond de la religian , et de faire ses

délices de la méditation des Pseaumes. Depuis cette

heureuse époque , il ne cessa plus de les méditer,

et de s'en nourrir chaque jour
, Jusqu'à sa mort.

L'attaque d'apoplexie , dont il fut frappé en ly/f^,

servit encore à faire croître en lui des dispositions si

chrétiennes. A mesure que 1 homme extérieur se dé-
truisait , l'homme intérieur se fortifiait ; la mort lui

était toujours présente , et il voyait avec plaisir

sa fin arriver ; il le disait avec complaisance à ses

amis : Je m'en vais , leur ditait-il. C'est un langage

qu'il nous tenait sans cesse. Envisageant ainsi , tou-

jours , son dernier moment, il s'y préparait, en
veillant continuellement pour aller au-devant de

lépouxiil offrait au Seigneur, chaque jour et chaque
moment du jour, le sacrifice de sa vie, en l'unissant

à celui de notre adorahle Sauveur, par cette belle

prière, tirée du prophète Daniel, que l'Eglise a

consacrée dans la célébration de ses redoutables

mystères, et- à laquelle il avait une dévotion parti-

culière (i). « Nous nous présentons à vous , Seigneur,

:» avec un esprit humilié et un cœur contrit ; re-

» cevez nous favorablement , et que notre sacrifice

3) soit tel, qu'il puisse vous être agréable :». Telles

étaient les dispositions de dom Maur, lorsque son
dernier moment est arrivé : nous en avons été

témoins , et elles nous donnent une juste confiance,

que le souverain Juge
,
qui les avait lui-même for-

(i) In spirltu humilitatis , et in anîmo contrito suscipiamur à te
^

Domine , et sic fiât sucrificiurn nostrum in conspectu tiio hodiè ut

placeai tibi^ Domine Deus»
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mees dans son cœur , a couronné ses dons , en lui

faisant miséricorde.

Dom Maur d'Anline n'ayant pu achever son en-

treprise , dom Charles Clémencet fut chargé d'y

mettre la dernière main. Il s'associa dom Ursin

Durand dans ce travail, et, conjointement, ils firent

tous les articles qui manquaient encore pour com-
pléter l'ouvrage. Dès qu'il parut , Taccueil que lui

fit le public, en prouva l'utilité, et excita aussi la

censure de certains écrivains, jaloux, peut-être, des

applaudissements qu'il recevait.

Un Jésuite, dans une lettre anonyme, accusa les

auteurs de l'Art de vérifier les Dates , de s'être livrés

à un esprit de parti , et pour le favoriser , d'avoir

forgé un texte d'Eusèbe, qu'on ne trouvait, disait-il,

nulle part. Les Journalistes de Trévoux , venant à

l'appui de ce déclamateur , soutinrent que la fabri-

cation était manifeste et palpable , et qufT « si la

« substitution d'un texte à un autre est toujours

j> un crime, dans cette occasion, c'était une sorte

j) de sacrilège ». {Journal de Trév. Noçemb. lySo,

p. 2661 et 2662).

Ce texte
,
prétendu fabriqué , regarde la dispute

des Asiastiques avec le pape Victor, sur la célébra-

tion de la Pâque , et il est ainsi conçu : Irenœus
T^ictorem papam arguit quod non rectè fecerlt ,

abscindere à corporc uniiatis lot et tantas Ecclesias

Dei. On sent par quel motif ces jésuites s'élevaient

avec tant de vivacité contre un pareil texte , et

contre ceux qui le produisaient.

Dom Clémencet n'eut pas de peine à justifier la

vérité de sa citation , et à confondre les calomnia-
teurs. 11 leur répondit par une Lettre adressée à un
umi de proçincc , dans laquelle il leur montra que
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le lexle qu'ils arguaient de faux , se touvait , en
propres termes, dans tous les exemplaires imprimés
ou manuscrits de l'Histoire Ecclésiastique dEuscbe,
traduite par Rufin.

Les journalistes de Trévoux cherchèrent à couvrir

la* honte de leur procédé, par une critique singulière,

qui leur était, disaien!-i!s, venue depais en pensée^

et qu'ils insérèrent dans leur Journal du 4 décembre
lySo {ibid. p. 2833).

Fden de plus ridicule, ou de plus misérable, que
la manière dont ils éludèrent leurs torts , en feignant

de diminuer ceux des auteurs de l'Ait de vérifier

les Dates , et de blâmer , en partie , le censeur qui

les avait traduits comme des faussaires C'est ainsi

,

cependant, qu'ils prétendaient maintenir leurs Mé-
moires dans Vimpartialité constante dont ils fai-

saient profession (ibid. p. 2835).

Maisv dom Clémencet
,
par une Seconde Lettre à

un ami de province, dévoila l'artifice de ces écrivains,

et leur donna lieu de rougir de leur peu de sincérité.

Toujours appliqué à servir la Religion et les Lettres

,

dom Clémencet a composé grand nombre d'autres

ouvrages, qui lui ont mérité un rang distingué parmi

les savants de son ordre.

A peine fut -il fixé dans le monastère des Blancs-

Manteaux, que dom Ursin Durand l'engagea à tra-

vailler, avec lui, à la Collection des Décrétâtes des

Papes. Le public en possédait déjà le premier volume

,

qiu faisait justement désirer la suite de cet important

Recueil. Dom Clémencet s'occupa , avec zèle , de

cette continuation. 11 mit deux volumes en état de

paraître, et composa une très- grande Préface, qui

comprenait la vie des habiles éditeurs qui avaient

,
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les premiers, commencé Toiivrage , dom Constant

et dom Mopinot Mais les difficultés qui se rencon-
trèrent pour rimprcssion de ces volumes , détermi-

nèrent dom Ciémencet à prendre un autre travail.

Des auparavant , dom Sabbatier, qui avait préparé

une édition de l'ancienne version italique de la Bible

,

étant mort, dom Ciémencet fit les Préfaces qui ont
été mises à cette édition, et composa la belle Epitre

dédicatoire qui est en tête, adressée à S. A. M*^'. le

duc d'Orléans
,
que son zèle pour la Religion avait

engagé à procurer
,
par ses bienfaits , Fimpression de

cette Bible.

On voit , par ces différentes pièces , que dom
Ciémencet avait un goût particulier pour la langue

latine , dont il possédait singulièrement le génie , les

tours et les expressions
,

qu'il avait puisés dans la

lecture des anciens auteurs.

Chargé , depuis , de la continuation de l'Histoire

Littéraire, il en publia le dixième tome, en i ySG,
et l'onzième, en lySg, conjointement avec un de
ses confrères. 11 avait composé une histoire parti-

culière des écrits et de la vie de saint Bernard et de
Pierre le Vénérable , les' deux plus grands hommes
du douzième siècle

,
qui a été imprimée séparément

en un seul volume.

Le zèle dont il était animé pour les intérêts de
TEglisc le porta souvent à prendre la plume contre

ceux qui les blessaient.

François Morenas
,
gazetier d'Avignon , ou les

Jésuites, sous son nom, avaient publié un Abrégé de
l'Histoire Ecclésiastique de M. Fleuri

,
plein d'er-

reurs et de faussetés, voulait opposer cet ouvrage ù
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celui de M. l'abbé Racine, composé dans un
bien différent.

Dom Clémencet, justement indigné de tant d'im-

postures dont l'ouvrage de Morenas fourmillait
,

les dévoila , et les réfuia dans une suite de Lettres

à cet auteur, où l'on trouve aulant de force et de

solide critique
,
que d'érudition : aussi eurent-elles

un très-grand succès; car il s en est fait trois éditions

consécutives.

Vers le même tems , les Jésuites s'efforcèrent de

faire revivre la trop fameuse fable de J3ourgfontaine.

Pour cet effet , ils répandirent un libelle intitulé :

La réalité du projet de Bourgfontame , très-propre

à en imposer par le ton de confiance avec lequel on.

Y soutenait les plus horribles calomnies. Mais le

parlement
,
pour réprimer une si grande audace

^

condamna le libelle à être lacéré et brûlé.

L'indignation qu'une entreprise aussi révoltante

excita dans la magistrature , fut commune à tous les

honnêtes gens; et, pour seconder leurs vœux, dom
Clémencet prit la plume , et pulvérisa cette misé-

rable production par une réfutation en deux volu-

mes in-i2, qui a pour titre : La P^érité et tlnno^
cence victoneuses de VErreur et de la Calomnie. Il

repoussa
,
par une nouvelle brochure , les vains

efforts que firent les Jésuites
,
pour justifier les atten-

tats de leur premier écrit.

Dom Clémencet a fait nombre d'opuscules du
même genre, dont on trouve la liste dans T Histoire

Littéraire de la Congrégation de Saint-Maur.

Mais, quoique son zèle , pour le bien de l'Eglise;

saisit toutes les occasions dp se produire , son atta-

chement à la sainte maison de Port-Royal et aux
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illustres solitaires qui lui étaient unis , s'est supé-
rieurement distingué par les différents ouvrages qu'il

lui a fait entreprendre. Il donna, en l'y 55 et lySy
,

une Histoire Générale de Port-Royal, depuis la ré-

forme de cette abbaye, jusquà son entière destruc-

lion, en dix volumes in- 12. Cette histoire curieuse
et intéressante par son objet et par les détails qu'elle

renferme . est très-propre en même tems à donner
une haute idée des sentiments de foi et de religion

dont l'auteur était animé. Aussi a-t elle produit des
effets merveilleux sur l'esprit et le cœur d'un grand
nombre de personnes , et même sur plusieurs qui
n'avaient entrepris de la lire que pour satisfaire leur

curiosité.

Dom Clémencet , en 1760, publia, en trois vo-

lumes in-i2, les Conférences de la mère Angélique
de SaintJean Arnauld, abbesse de Port-Royal, sur

les Constitutions de ce Monastère. L'éloge qu'il fait

des talents et de la piété de la digne abbesse dans la

Préface , est justifié par les lumières , fonction et

l'heureuse simplicité qui régnent dans ces discours

prononcés la plupart sans préparation. Enfui, il a

laissé, en manuscrit, une Histoire Littéraire des

écrivains, connus sous le nom de Messieurs de Port^

Royal, qui pourrait composer quatre volumes in-4^

Elle serait (nous n'en doutons point) très-instruc-

tive, et, par-là, très-bien reçue du Public , si fon
s'occupait à la perfectionner.

Dom Prudent Maran
,
qui travaillait à l'édition des

Œuvres de saint Grégoire de Nazianze , étant mort
en 1762, et ayant laissé son entreprise fort impar-
faite , le soin de fachever fut confié à dom Clé-

mencet. Il s'occupa , dès-lors , à finir la liouvelle

traduction des Poésies que dom Maran avait com-
mencée. Il revit le texte des différents ouvrages du

I. e
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saint docter.r , sur les variantes, déjà l'ecueiilies dans

les anciens manuscrits , lit choix de celles qu'il con-
venait de placer, soit dans le corps; soit en notes,

composa la vie du Saint , et les avertissements néces-

saires pour les Oraisons ; et fut ainsi en état de

donner au Public le premier volume de cette édi-

tion si long-tems désirée.

Mais une fausse attaque de paralysie
,
qui lui sur-

vint dans le cours de Timpression de ce volume, le

rendit bientôt incapable d une application suivie. Il

ne fit , désormais
,
que languir pendant près de deux

ans, et , s' affaiblissant de jour en jour, il termina sa

carrière le 5 avril 1778 , âgé de soixante-quatorze ans.

La force de son tempérament promettait assu-

rément une plus longue vie ; et s'il ne l'eût pas ruinée

par ses austérités
,
plus encore que par ses travaux

,

il eût pu augmenter le nombre des centenaires.

Jamais religieux ne fut plus attache que lui à ses

observances , et ne montra plus de zèle pour leur

maintien, qu'il le fit dans ces jours où elles furent

menacées d'une entière subversion. Pour lui , enché-

rissant beaucoup sur les pratiques de la règle , il

menait une vie extrêmement dure et pénitente; car

sa mortification s'étendait généralement à tous les

besoins du corps. Ses veilles étaient continuelles

,

son abstinence très-clroite : on eût dit qu'il recher-

chait
,
par goût , les aliments les plus grossiers. Mais

c'était sur-lout dans le carême qu'il se livrait
,
pres-

que , sans aucune retenue , à cet ardeur pour la péni-

tence
,

qui ie dévorait. La privalion du vin , du
poisson, de toiit ce qui pouvait llaller ses sens et

nourrir sa chair, faisait ses déHces en ce saint tems,

où son jeûne était encore prolongé au-delà des

bornes ordinaires. Attentif à cacher ses macérations,

il en pratiquait beaucoup qu'on ignorait ; et n'as-
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pirait, comme les pénitenU de P. R..
,
quit prenait

pour ses modèies ,
qu'à s immoler avec Jésus-Clirisl

.

Quelque sévère qu'il fut à lui-même, son carac-

lère n en était pas moins doux, ni moins social. D'une
humeur égaie et agréable, il se faisait aimer et rc-

chercber de lous ceux qui le connaissaient. On s'atta-

chait d autant plus à sa personne que Ion trouvait

dans sa conversation , solide et intéressante , de quoi

s'instruire et s'édifier.

Nul ne fut plus humain et plus compatissant :

toujours prêt à obliger , son cœur sensible était ému
sur tous les besoins du prochain ; et se trouver daîis

quelque nécessité , était un titre suffisant pour avoir

droit à ses bienfaits ou à sa recommandation : aussi,

combien de personnes ont reconnu devoir à ses

soins et ses sollicitations , les succès qu elles avaient

eus dans les conjonctures critiques où elles sétaient

trouvées ?

Ami tendre et sincère , il portait une affection

vraiment cordiale à ceux aiixqucls il était uni. Leurs
biens et leurs maux lui devenaient propres; mais il

ressentait , surtout , si vivement leurs peines
,
qu'il

eût moins soulfert s'il eût pu l'es endurer seul, La
perte qu'il fit successivement, sur la fin de sa vie,

d un nombre de ces amis précieux
,
pénétra son

ame dune douleur si amère, que désormais, absorbé
dans la tristesse la plus profonde , il se regardait déjà

comme enseveli avec eux.

Parmi toutes les vicissitudes qu'il a pu éprouver,
sa foi et sa piété , toujours égales, dirigèrent sa con-
duite, et sanctifièrent tout le corps de ses actions.

Chrétien fidèle, rehgieux humble et fervent
,
prèlre

rccomir.andable par 1 innocence de ses mœurs et

rémincîice de sa doctrine, il ne cessa d'édilier,
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d'instruire et de se consumer au service de TEglise

et à la gloire de son Dieu , vraiment prêtre selon

l'esprit avec son chef, et victime selon le corps.

L'amour de la vérité fut sa vertu dominante, et

forma comme le fonds de son caractère. Persuadé

qu'il ne vivait que pour elle , et n'élait honoré du
sacerdoce que pour lui rendre témoignage ; toute

sa vie il s'appliqua à la servir aux dépens de son

repos, et de tout ce qu'il avait de plus cher : jaloux

de se sacrifier , en toutes manières
,
pour conserver

à l'Eglise ce précieux patrimoine , dont le sang de
tant de martyrs et les travaux de tous ses défenseurs

,

lui ont assuré la possession.

C'est par cette longue suite de vertus et d'œuvres

dignes de tous les éloges
,
que dom Clémencet a

rendu son nom cher à tous les gens de hien , et a

mérité que sa mémoire fût à jamais en vénération.



L'ART
DE

VÉRIFIER LES DATES.

DISSERTATION
SUPt LES DATES

DES CHARTES, DES CHRONIQUES,

ET DES AUTRES ANCIENS MONUMENTS DE L'HISTOIRE,

DEPUIS JÉSUS-CHRIST.

Xl est peu de matières, en genre d'érudition, d'une utilité

plus étendue, comme aussi d'une discussion plus épineuse, que

celle qu'on entreprend de traiter dans cette dissertation. Tous
ceux qui travaillent sur l'Histoire, qui veulent la savoir à fond,

qui l'étudient dans les sources , dans les annales , dans les chro-

niques ; tous ceux qui lisent les chartes , les actes originaux, qui

se mêlent d'expliquer les médailles et les inscriptions ; tous ceux

qui sont occupés à déchiffrer , éclaircir et mettre en ordre les

titres des anciennes familles , des chapitres, des communautés ;

tous ceux qui sont les dépositaires de ces titres
,
qui veulent les

connaître et en faire usage ; les magistrats qui les consultent

pour rendre leurs jugements , dans des causes souvent très-

célèhres et très- importantes ; les avocats qui en font alors la

base de leurs consultations et de leurs plaidoyers ; en un mot,
tous ceux qui

,
par état

,
par jjatérêtj pu par goût , se donnent à

1, I
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l'étude de ces anciens monuments , savent combien il est utîîé

d'en pouvoir vérifier les dates , et en même tems combien ce»

dates renferment de difficultés. Elles sont insurmontables, ces

difiicultés, à la plupart des lecteurs; les savants même ne-

viennent à bout de les aplanir qu'avec un pénible et disgracieux

travail , dont la longueur les arrête dans leur course , et leur

emporte un tems qu'ils emploieraient , avec- beaucoup plus de
satisfaction , à ce qui fait le véritable objet de leurs recherclies.

Désirant de servir ces personnes, et généralement quiconque
cherche à connaître les dates , à les vérifier et à les accorder
ensemble, lorsqu'elles se trouvent multipliées et comme entas-

sées les unes sur les autres, ainsi qu'il arrive souvent , nous
«ivons dressé une Table chronologique , où , sans aucune peine

,

«ans aucun calcul et du premier coup d'œil, on peut voir les

principales dates qui concourent avec les années de Jésus-Christ,

ou qui sont propres à chacune de ces années. On sent d'abord
combien une pareille Table, dressée avec exactitude, doit abréger

le ti'avail. Nous osons le dire , après l'expérience que nous en
avons faite , il ne resterait aucun embarras dans les dates que
renferme notre Table chronologique, et on les vérifierait toutes

avec une extrême facilité, sans crainte de jamais s'y tromper ,

si les anciens s'étaient toujours accordés dans la manière de le»

compter. Mais comme il s'en faut de beaucoup que cet accord soit

parfait entr'cux, nous avouons que notre Table a besoin de
secours

,
pour lever toutes les difficultés qui naissent de leuri

différentes manières de supputer les dates.

Pour cela , des notions légères et superficielles ne suffiraient

pas : 11 ne faut rien moins qu'une dissertation bien méditée et

travaillée avec soin , où la matière des dates soit discutée à

fond. Jusqu'à présent, cet ouvrage nous manque, du moins
clans sa totalité. Nous avons, à la vérité, d'excellents morceaux,
et en grand nombre sur les ères des Orientaux ; D. Mabillon et

M. Du Cange ont répandu de grandes lumières sur plusieurs

des notes chronologiques des Occidentaux, telles que les années

de Jésus-Christ , l'ère d'Espagne , les indictions , etc. ; mais il»

n'ont point distingué le cycle de la lune, selon les Juifs mo-
dernes, du cycle de 19 ans, selon les Grecs, quoique nos au-
teurs et nos chartes les distinguent , comme oti le verra en son

lieu ; ils n'ont rien dit, ou presque rien dit des réguliers, des con-
currents , des épactes , des clefs des fêtes mobiles, des nouvelles

lunes , etc. (i) ; ils ont trouvé toutes ces notes chronologiques

(i) Nous ne parlons point des auteurs qui ont écrit sur cette matière,

depuis que YAri de tcrifier les Data a paru. Il eit certain qu'ils ont
tous puisé dauâ cette source.
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•ïans les chartes; mais ils n'en ont point fait usage pour fixer le

tems de ces chartes, quelque nécessaire que cela soit pour le

déterminer au juste , et ne point s'y tromper, comme nous le

remarquerons dans la suite, lorsque l'occasion s'en présentera.

Il y a long-tems qu'on s'est aperçu de ce défaut , et les nou-
veaux éditeurs du Glossaire latin de Du Gange crurent y sup-
pléer , en faisant imprimer plusieurs petites tables dans cet

ouvrage, au mot Awius. Mais outre que l'usage de ces tables,

demande des opérations dont tous les lecteurs ne sont pas ca-

pables , et que ces opérations sont toujours embarrassantes et

pénibles , même pour les plus habiles , il s'en faut bien , et D.
Maur d'Antine , auteur de ces tables, en est lui-même convenu,
qu'elles répondent à toute l'étendue de la matière des dates , on
suffisent pour en dissiper toutes les obscurités. C'est dans cette

Dissertation que nous allons tâcher d'éclaircir toutes les diffi-

cultés à mesure qu'elles se présenteront, en expliquant, i".

toutes les parties c[ui composent notre Table chronologique; 2°.

d'autres époques, ou manières de dater, qu'on n'a pas jugé à

propos de faire entrer dans cette Table, mais qu'il est cependant
utile de connaître. Ainsi nous diviserons tout ce que nous avons

à dire sur les dates , en deux parties , dont la première aura pour
objet notre Table chronologique ; la seconde , les autres point»

qui ont rapport aux principes de la chronologie.

PREMIÈRE PARTIE.

Des différentes époques renfermées dans la Table
chronologique.

Les ol^Tnpiades , les années de Jésus-Christ , l'ère julienne ,.

rindiction , l'ère d'Alexandrie , l'ère mondaine d'Antioche
,

l'ère de Constantinople , l'ère des Séleucides ou des Grecs
,

l'ère césaréenne d'Antioche, Tère d'Espagne , l'ère des Mar-
tyrs , l'ère de l'Hégire, le cycle pascal , le cycle de 19 ans, le

cycle lunaire , les réguliers , les clefs des fêtes mobiles , le cycle

solaire, les concurrents, les lettres dominicales, le terme pas-

cal, les Pâques, les épactes , sont les différentes parties qui
composent notre Table chronologique, et dont nous allons,

traiter séparément.

§. r.

Des Olympiades.

L'ère des olympiades, qui consiste dans une révolution de-

quatre années, est la plus ancienne et la- plus célèbre de touJLâ»
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celles dont les Grecs se sont servis. Les Latins l'adoptèrent ^

pour s'entendre avec eux , et pour assurer leurs propres suppu-
tations. INous n'en rcibcixlierons point ici l'origine : cette dis-

cussion appartient à l'histoiie ancienne, qui n'est point du res-

sort de cet ouvrage. Ce qui nous importe , est de la faire quadrer

avec les années de l'Incarnation , et de marquer le tems à-peu-
près où l'usage en a cessé.

L'opinion commune des chronologistes fait concourir la pre-

mière année de l'ère vulgaire de l'Incarnation avec la première

de la 195'^. olympiade. Par conséquent, la cinquième année de

Jésus-Christ répond à la première de la iqB'". olympiade , et

ainsi des autres. Il y a cependant une observation à faire , c'est

que les années des olympiades commencent à la pleine lune qui

suit le solstice d'été , c'est-à-dire environ le 1". juillet
,
qui est

le jour initial que les chronologistes sont convenus de leur as-

signer ; d'où il s'ensuit que les six premiers mois dune année
de l'Incarnalion correspondent à une année des olympiades , et

les six derniers à une autre. Par exemple
,
quand on dit que la

première année de l'ère chrétienne se rencontre avec la pre-

mière de la iqS*. olympiade , cela ne s'eiitend que des six der-

niers mois de celle-là ; car les six premiers lépondent à la dernière

delà 194^' olympiade. Ain»i la deuxième année delà igB». olym-

piade ne commence qu'au 1". juillet de la deuxièfne année de

Jésus-Christ; de même pour les années suivantes. Chaque année

olympique, marquée dans notre Tahle ehronologicjuc , com-
mence donc au i^*^. juillet de l'année de Jésus-Christ placée

vis-à-vis ,. et finit au dernier juin de la suivante. Telle est la

règle ordinaire ; mais il y a des exceptions.

£n effet , il se trouve des auteurs qui confondent l'année

olympique avec l'année civile des Grecs , en les faisa*l partir

l'une et l'autre du i^"". septembre. C'est la méthode d'Eusèbe

dans sa chronique : c'est aussi celle de saint Jérôme
,
qui a

continué cet ouvrage jusqu'à la mort de Tempereur Valens , ar-

rivée le 9 août de l'an de Jésus-Christ 878. Ce Père compte à

cette époque 1 j 5.S années olympiques, quoique, selon la suppu-

tation ordinaire, il n'y en ait que 11 54, commencées depuis

quarante jours seulement. Mais les dix mois dont il anticipait

sur nous à cet égard , devaient opérer la différence d'une année

entre son calcul et le nôtre. L'historien Socrate est encore de ceux

qui s'écartent de l'usage commun dans la manière de supputer les

olympiades. Calvisius et le P. Pétau l'accusent de ne garder au-

cune règle en cette partie , et de brouiller tout
,
jusqu'à se

contredire souvent lui-même. Mais le P. Pagi fait voir que les

endroits où la contradiction est réelle, sont corrompus, et

qu'ailleurs cet historien suit fidèlement le calcul d'Eusèbe et
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rlc saint Jérôme. Le cartlinal Noris {Civnotaph. Pis. Dissert. Ily

ch. 6), prouve que l'usage des Syriens était de commencer
l'année olympique avec leur année civile.

Une troisième manière de compter les olympiades est celle

de Jules Africain , de Georges le Syncelle et de quelques autres

anciens chronographes , qui en devancent l'époque vulgaire de

deux années. Le premier , supposant que la Passion de ^Votre-

Seigneur arriva l'an 29 de l'ère chrétienne , sous le consulat

de Geminus , rapporte en conséquence à la seconde année de

la 202^. olympiade , la fameuse éclipse dont parle Phlégon.

Cependant au mois de mars de la 29^. année de l'Incarnation ,

ce n'était que la quatrième année de la 201*. olympiade qui

courait. Il est vrai que dans un autre fragment , rapporté par le

Syncelle (p.Sao), il assigne cette éclipse tantôt à l'une, tantôt

à l'autre de ces deux époques. Mais en cela , loin de tomber en

contradiction avec lui-même , il montre qu'il possédait les

deux manières de supputer; et il les emploie, l'une et l'autre,

pour rendre la chose plus claire. 11 en est de même , lorsqu'il

ajoute, tantôt que Jésus-Christ souffrit la i5^ année de Tibère,

tantôt qu'il souffrit l'année suivante. C'est pour s'accommoder

aux différentes manières de commencer les années du règne de

ce prince , soit avec l'année civile , soit avec le jour de son

inauguration
,

qu'il en use ainsi.

Georges le Syncelle suit plus uniformément son calcul des

olympiades , et ne laisse apercevoir , dans sa façon de les sup-

puter , aucune apparence de variation. On doit mettre dans sa

classe un ancien chroniqueur, dont l'ouvrage , rapporté dans

le second tome de Canisius , débute par la création. Cet ano-

nyme compte
,

jusqu'à la mort de l'empereur Alexandre , 253

olympiades, ou 1012 ans : Sunf, dit-il, usque ad annum XIII

Alexandri Cœsaris, olympiades CCLIII., quœ sunf anni .VXII. A\e}iain-

dre mourut en l'année de Jésus-Christ 235, de son règne la i3^.

révolue , sous le consulat de Sévère et de Quintien. Mais la 253'.

olympiade, suivant l'époque vulgaire, ne finit que l'an 237 de

Jésus-Christ. C'est donc une anticipation de deux années dans

notre anonyme , faite d'après Jules Africain et le Syncelle.

L'établissement de l'indiction donna , dit-on, l'exclusion aux

olympiades dans les actes publics. Cependant Cédrénus atteste

qu'elles ne furent abolies que la 16^. et dernière année de Théo-
dose le Grand. Tune olympiorum , dit-il , desiit festivitas quarti

cujusque anni exitii so/ita celelrari cœpevuntque numerarî in-

dictiones. Quoi qu'il en soit, on voit encore, depuis Théodose,
des auteurs particuliers qui font usage des olympiades. On
trouve même cette date, par une singularité qui est peut-être

unique , employée par notre roi Philippe 1". , dans un de ses
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«llplotncs, en faveur de l'église de Saint-Ambroise de Bourges
j

rapporté par le P. Labbe , dans son éloge de la ville de Bourges,

p. 192. Institutio autem , y est-il dit, istius regiœ liberalitatis Do^
mini régis Philippi fuit Jacta in solemnitate S. Ambrosiî

^
quœ re—

lehratur medianle octohris , an. ah Incarn. Dom. mi/Iesimo rente-'

simo secundo , indicl. quintâ , olympiade trecentesimâ secundo ,

epactâ XX, résidente tu pontifieali cathedra Leodcgario. Il ne faut

pas néanmoins toujours prendre à la lettre ce terme d*olympiade

dans la lecture des écrivains du moyen âge. Souvent ils ne l'em-

ploient que pour marquer absolument une durée de quatre ans,

sans aucun rapport à la suite des révolutions qu'il désigne. C'est

tn ce sens que Sidoine Appollinaire, répondant à Orose, qui lui

avait demandé des vers ^ dit qu'il y a déjà trois olympiades^
c'est-à-dire douze ans

,
qu'il a pris congé des Muses. Avant lui,

le poêle Ausone avait dit, en parlant de l'âge de son père,

undecies binas vixil olympiades^ c'est-à-dire qu'il avait vécu
^8 ans. Saint - Colomban , dans une pièce (îe vers adressée à

Fédolus , déclare qu'il a déjà atteint la i8^ olympiade : Nunc
ad olympiadis ter senœ venimus annos ; ce qui signifie qu'il était

alors dans sa 72^. année. Quelques actes des huitième et neu-
vième siècles appliquent aussi , dans le même sens , la date des.

olympiades au règne des princes sous lesquels ils ont été passés.

Etheirède , roi d'Angleterre, souscrit ainsi une charte, rap-

portée dans Spelman : Conseniiens signo sanctœ Crucis subscripsi

olympiade IV regni mei. Cette quatrième olympiade est la 16*^.

année du règne d'Ethelrède. (N. Tr. de Diplom. T. IV, p. 708

,

et T. V
, p. 756.)

Nous n'avons employé, dans notre Table chronologique, l'ère

des olympiades, que jusqu'à la fin du quatrième siècle. D'aprè»

ce qui vient d'être dit , il sera facile d'en vérifier la suite dans

les auteurs qui s'en sont servis au-delà de ce \&xvc\^. Par exem-
ple , nous avons sous les yeux une charte de Cluni , datée

,

Anno Dom,. Incarn. DCCCCLVI. anno autem secundo tmperii Lotarii

régis ^ extante indict. XV
,
prima holimpiadis imminentejam

novissimâ ebdomadâ ociobris mensis. L'olympiade, dont on marque
•ici la première année, doit être la l^'il^^. commencée au mois.

de juillet 966.

§. II.

Des années de Jésus-Christ. Quand on a commencé à s'en servir e»

Occident , et combien cet usage a varié.

L'ère de Jésus -Christ, ou de l'Incarnation , est proprement

l'ère des Latins. Les Grecs et les Orientaux n'en ont presque
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l^oînt fait usage dans leurs actes publics (i). Ils avaient, et

ont encore aujourd'hui pour leurs dates authentiques, d'auti-es

époques dont nous donnerons ci-après le détail. C'est donc par

rapport à POccldent , et spécialement par rapport à la France,
que nous allons traiter des années de Jésus-Christ.

JN'ous n'examinerons point ici quelle est la véritable année de
la naissance du Sauveur. Nous ferons voir dans la chronologie

historique du Nouveau Testament que , suivant les plus habiles

chronologistes , elle est arrivée cinq ans plutôt qu'on ne la met.
Un moderne (2), dont nous respectons les lumières, soutient

même qu'il faut avancer de huit ans cette époque. Il ne s'agit

point ici de discuter ces différentes opinions, parce que nous
ne donnons point notre Table chronologique pour rectifier les

idées des auteurs , mais pour apprendre à compter comme eux,
afin de les entendre, lorsque nous lisons leurs écrits. Or, les

anciens, du moins la plupart, comptaient les années de Jésus-
Christ de même que nous les comptons, selon notre ère vul-
gaire, qui nous fait compter celte année 1818, au lieu que nous
devrions compter 1828 , si nous suivions le sentiment des chro-
nologistes dont nous avons parlé.

L'usage de compter les années par celles de Jésus -Clmsl
n^a été introduit en Italie qu'au sixième siècle, par Denis le

Petit, et qu'au septième en France (3), où il ne s'est même
Lien établi que vers lé huitième , sous les rois Pépin et Cliarl«-

magne. Nous avons trois conciles , celui de Germanie, assemblé

(i) Nous disons dans leurs actes publics; car dans leurs actes prïvrâ

ils ont souvent employé l'ère de l'Incarnation, en la joignant toutefois,

pour l'ordinaire , à d'autres e'pocjues qui leur étaient particulières. Les
Grecs l'ont peut-être connue avant les Latins; mais les autres peuples
d'Orient en ont fait usage beaucoup plus tard que ces derniers.

M. Assemanl prétend (^Bibl. Orient, tom. I*''., p, 289) que les Syriens

n'ont commencé à s'en servir qu'après le dixième siècle.

(2) Le P. Magnan, Minime, Problema de annv Naiint. Chrisîî

^

HomeBy
^''i'j'2.

: problème fortement combattu par M. Rondet dans î«

Journal ecclés. de lyyS.

(3) Dans la première édition , le commencement de cette manière
de dater était fixé, pour la France , au milieu du huitième siècle. Mai*
outre qu'elle se rencontre dans Grégoire de Tours, qui confond, à la

éril* , l'ère de l'Incarnation avec celle de la Passion , on la voit mani-
festement exprimée dans quelques chartes privées du septième siècle ;

et rien n'empêche de croire qu'elle s'introduisit parmi nous presqu^ea

même tems qu'en Angleterre , où elle fut apportée par saint Augustin,

apôtre de cette île. Cependant 11 faut convenir que l'usage de dater par

les années de l'Incarnation, ne devint ordinaire dans le* diplôme*

royaux que depuis le règne de Hugues Capet.
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l'an 742, celui de Llptines, ou Leslines, tenu en "ji^'i, et celui

de Soissons , célébré l'an 744 1 qui sont datés des années de
rincarnalion. Depuis ce tems-là , et sur-tout depuis Charle-
magne, nos historiens ont coutume de dater les faits qu'ils rap-

portent
,
par les années de Jésus-Christ ; mais ils ne s'accordent

pas tous dans le commencement de l'année.

D'wers commencements de l'année chez les Latins.

Nous trouvons huit manières différentes de commencer
l'année chez les Latins. Les uns la commençaient avec le mois
de mars, comme les premiers Roinains , sous Romulus ; les

autres avec le mois de janvier , comme nous la commençons
aujourd'hui , et comme les Romains l'ont commencée depuis
ÎSuma. Plusieurs la commençaient sept jours plutôt que nous

,

et donnaient pour le premier jour de l'année le 26 décembre
,

qui est celui de la naissance du Sauveur. D'autres remontaient
jusqu'au 2.S mars, jour de sa conception, ou de son incarnation

dans le sein de la Vierge, communément appelé le jour de l'An-

nonciation. En remontant ainsi, ils commençaient l'année neuf
mois et sept jours avant nous. Il yen avait d'autres qui, prenant
aussi le aS mars pour le premier de l'année , différaient dans
leur manière de compter d'un an plein , de ceux dont nous ve-
nons de parler. Ceux-là devançaient le commencement de l'an-

née de neuf mois et sept jours, et comptaient, par exemple,
l'an 1000 dès le 2.5 mars de notre année 999 : ceux-ci , au con-
traire , la retardaient de trois mois moins sept jours , et comp-
taient encore jusqu'au ^4 mars inclusivement, l'an 999, lorsque

nous comptons l'an 1000, selon notre manière de commencer
l'année avec le mois de janvier, parce qu'ils ne la commençaient
qu'au 2S mars suivant. D'autres commençaient l'année à Pâques,
et en avançaient ou reculaient le premier jour , selon que celui

de Pâques tombait : ceux-ci , comme les précédents , commen-
çaient aussi l'année environ trois mois après nous ; tantôt un peu
plus, tantôt un peu moins, selon que Pâques tombait en mars, ou
en avril. Il y en a enfin, mais peu, qui paraissent avoir commencé
l'année un an entier avant nous , en datant, par exemple , dès

le mois de janvier , comme nous le verrons plus bas , l'an onze

cent trois ^ lorsque nous ne comptons que l'an onze cent deux.

Yoilà les divers commencements de l'année de l'Incarnation

que nous avons remarqués dans les anciens : il faut en rapporter

les preuves , au moins en abrégé.

Nous ne nous étendrons point, pour prouver que Grégaire

de Tours et d'autres écrivains des .sixième et septième siècles
,

©nt quelquefois commencé Vîtnaée avec le mois de tnars. Le
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P. Mablllon Ta Jémonlré dans sa Diplomatique, L. 2, c. 23,
n. 4- INous trouvons encore le même usage au huitième siècle,

dans un statut du concile de ^ ern , tenu en France l'an 700,
par lequel il est ordonné , ut lis in anno synocïus Jiii : prima
synodus mcnse primo

,
quod est kalendis martiis. Voilà le mois de

mars, et même les calendes , ou le premier jour de ce mois ,

bien clairement marqués pour le premier de Tannée (i). 11 est

assez indiiférent à notre sujet d'examiner de quelle sorte d année
parle ce concile , si c'est de Tannée solaire , ou de Tannée lu-

naire. Nous savons qu'on a souvent distingué ces deux sortes

d'années , cl que souvent on leur a aussi donné différents com-
mencements. Celte distinction , très-bien fondée

,
peut servir

à lever plusieurs difficultés; mais pour le présent, elle nous im-
porte peu. JNous ne cherchons qu'a prouver un commencement
de 1 année avec le mois de mars, qui puisse servir à vérifier cer-
taines dates. Pour faire cette vérifitalion , il n est pas nécessaire

de savoir que la date
,
qui fait la difficulté , soit la date d'une

année, suivant le cours du soleil, ou la date d'une année,
suivant le cours de la lune : il suffit que ce soit une date qui
a pu être employée, et qui se trouve vraie, selon l'un, ou
l'autre cours, que les anciens suivaient, peut-être assez indif-

féremment , comme on le voit par Grégoire de Tours
,
qui,

quelquefois, commence Tannée avec le mois de mars , et quel-

quefois, avec le mois de janvier. En commençant Tannée avec le

mois de mars , il appelle le mois de juillet le cinquième mois
,

mensem cjuintum. ^ au livre IV • des Miracles de s.ùnt Martin,

(i). Cet usage des Français, de commencer Tanne'e au i*''. mars,
tirait son origine d'Allemagne On voit en effet dans les lois allemandes
que ires halendœ inariiœ sont emploje'es pour marquer trois années.

Ne in mallo pu/jli'co, est -il dit. litre 17, sect 5 de ce> lois, transadis ^

tribus halcndis martiis poslhac ancilla montât in perpeiuum. Le de'cret

de Thassillon . duc de Bavière . au hi.ilième siècle . dit la même chose

,

chap. II. sert xii. Ce mallum puilicum e'tait l'a semb e'e ge'ce'rale de la

nation, qui s'appelait autrement le Champ de Mars. Campus Martis

,

parce qu'elle s'ouvrait avec ce nîois. et par conséquent avec l'annèf.

iNIais en 755, suivant les Annales Pèlaviennes , on la transporta au
lei". de mai, ce qui la fit nommer alors le Champ de ^lai : i'cnit Tliasilo

ad Martis Campum , et mutaierunt Martis Campum in mense maio Mais
il ne paraît pas que ce changement ait entraine' celui du commence-
ment de l'année. Cependant on voit . par une lettrt- du pape Zacharie à
saint Boniface , archevêque de INIayence

,
que dans ce même siècle, et

du vivant de ce même Thassillon. l'année commençait au i^r. janvier
en Allemagne : Ubi , dit-il, Germani halcndas januarias et brumam
ritu Paganorum colerç^ et aliquid nOiifaccre proptçr nofum annum prohi-t

lentur.

I. 2.
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ch. 4- En la commençant avec le mois de janvier, il donne le

nom de cinquième mois au mois de mal , dans le ch. 35 du
même livre.

Nous ne trouvons qu'un seul exemple d'un commencement
d'année, fixé au i8 mars. C'est dans la lettre du clergé de
Liège au clergé de Trêves , sur la différence des Quatre-'fems

,

de differenlia Qiiatuor-Temponim ,
publiée par D. Martenne

,

p. 2()5 du 1". tome de ses Anecdotes. Elle fut écrite au com-
mencement du Xil^. siècle, et Sigebert de Gemblours

,
qui en

est l'auteur, y atteste que ce siècle avait commencé au i8 mars.

Mense marti'o , dit-il, secundîtm posilionem Gentilium medialo-

primus dies secuU prccfigitur in XFIII ejusdem mensïs
,
qui est XJ^

kal. aprilis. Sigebert parle sans doute ici du commencement de

Tannée astronomique, qui s'ouvre avec le printems, et non de

l'année civile des pays de Liège et de Trêves. Car on ne voit

point d'acte de ces contrées
,
qui suppose l'année commencée

au i8 mars.

A l'égard du commencement de l'année, fixé au 25 dé-

cembre, ou au 2.5 mars, rien n'est plus clair que ce que nous

lisons dans les statuts des églises de Cahors , de Rodez et de
Tulle, dressés en 1289, et imprimés au IV®. tome des Anec-
dotes de D. Martenne et de D, Durand. On y voit celte re-

marque, n. 29, col. 764 : i\W/z quod numerus lunaris ( c'est le

nombre d'Or) et littera Vominicalis mutantur annuatim infesta

Circumrisionis ; anni verù Incarnatiunis domini mutantur in terra

isla in fesîo Annunrialionis Beafœ Marice, et in quiùusdam regio-

nilnis in festo ]Saii\ntatis Domini. Voilà deux commencements de

l'année de l'Incarnation bien marqués, le jour de Noël, ou
le 23 décembre dans certaines provinces de France, et le jour

<le l'Annonciation , ou le a5 mars, en d'autres. Mais ce jour de

l'Annonciation ])récède-t-il de neufmois et sept jours, ou suit-il

de trois mois moins sept jours notre commencement de l'année

avec le mois de janvier i* C'est ce qui est encore décidé au même
nombre

,
par les paroles suivantes : Ita quod in festo Circumci-

sionis Domini, uhi mutatur numerus lunaris , incipias quoad hoc

r.omputare numerum annorum Domini^ qui erit in festo Armuntia-

tionis proximè tune sequenti. Ces paroles ne sont point équi-

voques ; elles démontrent clairement que le jour de l'Annon-
ciation , regardé comme le premier de l'année de Noire-Sei-

gneur Jésus-Christ dans les provinces de Quercy, de Rouergue
et du Bas-Limosin en isf^g, était le 25 de mars, qui suit le

mois de janvier, avec le(juel nous ^commençons aujourd'hui

l'année, et qu'ainsi, dans ces provinces, on la commençait trois

ilnois moins sept jours après nous.

Il faut maintenant prouver que le jour de l'Annonciation

,
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qui précède de neuf mois celui de la naissance du Sauveur , et

de neuf mois sept jours le commencement de notre année ju-

lienne avec le mois de janvier , a été aussi rcgai-dé comme le

premier de l'année de l'Incarnation. La chose est certaine par

rapport à l'Italie. Tous les savants conviennent que Denis le-

Petit y avait établi cet usage, en introduisant la manièje de

compter par les années de ISotre-Seigneur. On sait aussi que
les Pisans ont suivi, jusqu'en 174^, le même usage dans leurs

dates , fondés originairement sur ce motif, qu'il est plus natu-

rel de mettre le jour de la conception du Sauveur avant celui

de sa naissance, que de placer celui de sa naissance avant celui

de sa conception , comme faisaient ceux qui commençaient
l'année au jour de Noël. Dans la Chronologie des Papes, nous
ferons remarquer ceux d'entre ces pontifes qui put employé
dans leurs bulles cette manière de dater, nommée aujourd'hui

le calcul Pisan. 11 ne s'agit donc plus que de montrer cet usage

établi en France ; car pour TEspagne , l'Angleterre et l'Alle-

magne , il est constant qu'elles ne l'ont jamais connu. Au
reste, quelque probable qu'il soit que d'Italie il soit passé chez

nous, comme tant d'autres semblables qui nous sont venus de
Rome , nous ne croyons point ici pouvoir nous contenter de

probabilités : nous demandons des preuves qui soient propres

à la France, et tirées de nos anciens monuments. En voici plu-

sieurs que nos rois mêmes nous fournissent.

Dans le Cartidaire de Saint-Maur-dcs-Fossés, il y a une
charte du roi Robert, qui est ainsi datée : Data Fil kaleiid. no-

i'embrîs^ Lndict. XII ^ anno xil , reguaulc Pwberto irge.... auno Inçar-

vati VerLi juillesimo. La première année du règne du roi iiobert

avec Hugues Capct , son père, est l'an 9*38; ainsi la douzième
année de ce roi répond à l'an 999 de l'Incarnairon , selon notre

manière présente de compter. L'indiclion xn marcjue aussi Tan-

née 999. Pourquoi donc le notaire qui a écrit cette charte,

lie-t-il la douzième année du roi iiobert, et l'indiction Xll

avec l'an mil de l'Incarnation , si ce n'est parce qu'il commence
celle-ci le 2.b mars , neuf mois et ^ept jours avant nous i" C'est

pour la même i-aison qu'une charte originale du même roi ,

pour l'abbaye de Saint- Pierre de Châlons-sur-i\iarne , est ainsi

datée : ylctum Parisius anno Doininicœ Incarnatiums MXXriII y

régnante Rolerto regc XL. Et une autre encore pour l'abbaye de

Coulombs , rapportée par Du Chêne
,
parmi les preuves de

l'histoire de la maison de Montmorenci
, p. i4» dont voici la

date: Ar.ium publicè Parisius anno Inrarnati Verhi SL^XFIII ^ ré-

gnante lioherlo rege XL. Si le chancelier, ou le notaire qui a

écrit ces deux chartes, n'avait point commencé l'année neuf
mois et sept jours avant nous, il aurait mis l'an xii du roi
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Robert, puisque l'an XL ne réponil qu'à l'année MXXvni, sc-
}f)n noire manière de commencer aujourd'hui l'année avec le

mois de janvier, neuf mois et sept jours après l'Annoncia-
tion (i). Le calcul d'ilelgaud , dans la vie du roi Robert , est

conforme à cekii des actes que nous venons de citer. Ot histo-

rien dit expressément C|ue Ixohert est mort , aniio ijui est lucar-
nationis millesinius tiiresiinus serundus. Il aurait dit , triresimus

pnmus , s'il n'avait point commencé l'année neuf mois et sept

jours avant nous; puisqu'en effet, le roi Robert est mort le 20
juillet de l'an io3i , comme Ilelgaud le prouve lui-même par
ces paroles : Ohdormivîl aulem in Domino XIII ko/, augusli . litres-

<:ente aiirora diei tertiœ SubLafi ^ c'est à dire le mardi qui concou-
rait avec le xiii des calendes (lu mois d'août, ou le •j.o juilh-t en
3o3i : concours qui ne se rencontrait point en ioSa. Voilà le

vrai moyen d'accorder Helyaud avec lui-même , et avec la

vérité de l'histoire. Ce même moyen peut servir à concilier

])lusieurs autres contradictions apparentes, qui ne viennent que
de notre ignorance , ou de notre peu d'attention à la manière
de compter des anciens.

Ces preuves ne laissent rien à désirer pour le règne du roi

Robert. Ajoutons-en, pour le règne suivant, une qui peut être

portée jusqu'à la dernière évidence. Nous la tirerons d une
charte originale du roi Henri I"., par laquelle il érige en abbaye
ie monastère de la Chaise-Dieu, en Auvergne. En voici la date :

yîctum f itriaco puJatiu publifè.... mense septemhri ^ luna XI ^ iiidic-

iione r, ah Incamaiione Domini milles 1710 quinquagesimo secundo....

rrgni Henrid (.ùresimo p'imo , XII ralendas oelobiis 11 est évidont
que celui qui a écrit cette charte , commence l'année le 2 5 mars,
neuf mois et sQpt jours avant nous, si les dates ne conviennent
point à l'an lo.Sis, et qu'elles conviennent toutes à lan loSi.

Or , il est ai*é de démontrer que toutes ces dates cadrent parfai-

tement avec l'an io5i, et point du tout avec l'an 10S2 En
effet, le 12 des calendes d'octobre, qui est le jour que la charte
a été donnée, marque le 20 septembre- C'était le onzième de la

lune en io5i
,
puisque cette année-là le premier jour de la lune

(i) Néanmoins, cet «sage n'a pas e'te constamment suivi dans les

iliplômes de Robert. Nous avons la preuve du contraii-e dans une
charte de ce prince, rapportée au tome XI du Spicilège

, p. 292,
laquelle imit par ces mots: j4c/a sunt hœc anno penc finilo decimo post

iufillesimum., indict. g, epacta xiv. mense fciruario , feria secunda

,

ittna XX , si/b imperio Ilobsrti claris.limi rcgi^ Frfincigcnœ seu A(juita—

jiici. Ce lundi, 20 de la lune, ton'.be au 26 février de l'an loii. Par
conséquent, le rédacteur de cet act.^ commençait l'année trois mois,

ap(çs nous, soit au 25 mars, soit à Pâques.
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c!alt le 10 soplenibre, comme on pcul le voir (]ans notre Calen-

drier Lunaire. Celte Jale de la lune ne peut absolument s'aliler

avec le 20 septembre de l'an 1002. Il en est de même de l'année

vingt-unième d\i règne de Henri: celte vingt-unième année,

au mois de septembre, ne répond point à l'an 10S2 , mais à

l'an io5i , attendu que ce prince a commencé de régner le 20

juillet io3i. Quant à l'indi. tion v, elle s'accorde aussi Irès-

bien avec l'an io5i , en la comment-ant avec le mois de sep-

tembre, comme on faisait quelquefois en France, ainsi que

nous le (lirons à l'article des Indictions.

Ce raisonnement nous paraît décisif. Nous pourrions en faire

un semblable , à-|ieu-près , sur une cbarle de l'église de Va-
])res , rapportée parmi les preuves du l^. tome du nouveau
Gallia (Jiristiana

,
pag. 67 et 58. Cette charte est ainsi datée :

tiu.ta donallu Jiac anno Incmnatlanis Doiii/nirœ mlaij , îndic—

llone XIF ,
ptidie idiis jiin 'i , /// feria , cpoclâ XXfl . hiiia XIX.

Toutes ces dates sont bien , et toutes , excepté la première
,

marquent l'année iciu. On accorde la première date M' xii avec

les autres, en commençant l'année neuf mois et sept jours avant

nous, les éditeurs qui n'ont point connu la manière de faire

usage de toutes ces dates , ont rapporté cette cbarte à l'an i()62.

En conséfjuence, ils ont cru qu'il y avait faute à l'indiction j et

qu'au lieu de XIV, il fallait xv. Tous nos critiques seront expo-

sés à de pareils anachronismes , tant qu'ils ne feront attention

qu'aux années de Jo-sus-Cbrisl et aux indiclions, sans examiner
les autres notes chronologiques.

H nous reste à examiner ime charte , où le P. Mabillon a cru

voir l'usage de commencer Tannée le ^5 mars, neuf mois et

sept jours avant nous , bien établi dans l'église de Reims sur la

fin du 14^. siècle : c'est dans sa Diplomatique , L. 11 , chap. 28

,

n. 7. La date de cette charte
,
qui est de Gui , abbé de Saint-

Basle , à trois lieues de Reims , est ainsi marquée : Datiim et

actiun in monasteno nosiro SuncU Basoli sub anno Domini , ser.iin-

dnm cursiim ecclesîœ Remensis , MCCCXC ^ décima tcrtia die mensis

jiinîi
^
ponVûcatiis domini Clcmentis Papœ VII anno XII. Cette

date , dit le P. Mabillon , marque l'an 1-^89 , qui était, au mois
de juin , la 12*. année de Clément "VII , élu en 1878 ; d'où il

conclut qu'il est probable qu'à la lin du i4*'. siècle l'on suivait,

dans l'église de Reims, le calcul Pisan. Cette remarque serait

bien fondée, si l'élection de Clément VII avait précédé le i3
juin de l'an i 57(S; mais comme ce pape n'a été élu que le 21 sep-

tembre de ladite année 1878, le raisonnement du P. Mabillon
croule par son fondement. Cela est visible, puisqu'en commen-
çant les années du pontificat de Clémçnt Vil par ce 21'^. de sep-

tembre
,
jour de son élection , la i2«, année de ce pape courait
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encore au mois de juin de Tan 1390. Nous ne relèverions point
ici la méprise d'un savant aussi respectable que D. Mabillon , si

dans la date qu'il rapporte nous ne trouvions rien qui fût pro-

fre à confirmer ce que nous avons dit d'un commencement de
année , antérieur de neuf mois et sept jours à celui de la nôtre.

Mais que signifient ces paroles, Scciindiim cursiim ecdesiœ Remen-
sïs^ qui tombent nécessairement sur oimo TJomini MCCCXC? Ne
marquent-elles pas clairement que sur la fin du i4^. siècle

il y avait des églises où l'on suivait une manière de compter
les années du Sauveur^ suivant laquelle il n'aurait pas fallu

compter alors 1 an i3t)0? bi cela est , il paraît hors de doute
que cette autre manière de compter était celle de commencer
Tannée au 25 mars, neuf mois et sept jours avant nous.

La conjecture , sur l'usage de la métropole de Reims , de com-
mencer Tannée au jour de l'Annonciation , neuf mois et sept

jours avant nous, se trouve confirmée par cette date du concile

deSoissons, t. XIII, du P. Labbe, col. i4o3: Daium Suessione

,

iinno Domini MCCCCLVl , indictione Urtia , mensis julii die veneris

undeciina
, pontlficalûs sanctlssinii in Chris/o Patiis et Domini

iiasiri ^ domini Calixli di^^ina Pro\fidentia Papœ tertii anno primo.

(]x? pape fut élu le 8 avril i455. La même année était l'indic-

îian m, elle 11 juillet un vendredi. Tout ce que nous avons
dit , et tout ce qui nous reste à dire des divers commencements
de Tannée en Trance , appuie ce raisonnement.

Un usage très-commun sous la troisième race de nos rois

,

était de ne commencer Tannée qu'à Pâques, environ trois mois
ifprès.nous. Parmi une multitude d'exemples que nous pour-
lions citer , nous en rapporterons un très-remarquable , tiré de
Taverlissement de dom Vaissette , sur le IV®. tome de son his-

toire de Languedoc. On y voit que le roi Jean, pendant le séjour

qu'il fit à la cour pontificale d'Avignon
, y donna deux chartes,

Tune et l'autre en i3G3^ suivant notre manière présente de
compter. La première est datée de Villeneuve

.,
près d'yhignon ,

le vendredi-saint
.,
3i mars ^ de l'an 1062, en commençant l'an-

née à Pâques : la seconde
,
qui est du jour suivant de la même

année, est datée de T'illenenoe
,
près d^Avignon , le samedi-saint

de Pâ(jues , après la bénédiction du cierge , le premier avril de l'an

i363. Cette attention de marquer , après la bénédiction du cierge

pascal
^
qui anciennement se faisait la nuit du samedi au di-

manche , nous indique
, pour ainsi dire, le premier instant de

la nouvelle année. Elle commençait avec ou immédiatement
après cette cérémonie (i). Nous ne devons pas oublier ici Tins-

(1) Dans quelques eirlroi^, on commençait l'année après la béne'dic-

Ùan des Fonts. On voit un contrat passe à Béthune, en Artois , le S
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trîption qu'on atlaf:hait anciennement au cierge pascal : elle

marquait l'année de Jésus-Chrlsl, Tindlctlon et les autres notes

chronologiques qui convenaient à l'année courante , comme le

prouve D. Mablllon
,
par quelques exemples. {Diplomaf. La,

ch. :i3 , n. 8.) C'est très-probablement de celte inscription,

que venait l'usage de commencer l'année à Pâques.

On ne peut marquer précisément le tems où cet usage a
commencé de s'établir en France (i) ; mais nous savons qu'il a
duré jusqu'à l'édit de Charles IX, donné au mois de janvier iSB."?

(v. st.), dont le trente-neuvième article ordonne de dater les

actes publics et particuliers en commençant l'année au premier
janvier; ce qui lut confirmé, le 4 août suivant, par la déclaration

de ce prince, donnée à Roussillon, en Dauphiné (2). Ce n'est

avril i53g, après les Fonts Icnis. { Werc. de Fr. lySG, ///!«, p. m. )

De cet usage de commencer l'année à Pâques . ou à la veille de
Pâques, il arrivait quelqueiois qu'on avait deux mois d'avril presque
complets dans la même année. Par exemple, l'année i347 sv^iit coui-

mencé au i*'". avril
^
jour de Pâques), et fini à Pâques suivant, qui

tombait le 20 avril : il y eut . par conséquent . dans cette année un mois
d'avril complet . e^ les deux fiers d'un autre mois d'avril. On a plusieurs

chartes, datées du mois d'avril de cette année, dans lesquelles il n'v a

rien qui marque si elles sont données dans le premier ou second de ces

deux mois; en sorte qu'on ne peut deviner à laquelle des deux années
i347 ^^ 134^ elles appartiennent.

(i) On trouve des vestiges de cet usage dés le sixième siècle, da
moins pour l'année ecciésiastique. Le cxincile de Tours, tenu en 56y,
marquant ( caii. 18 ) la distribution de l'Office divin pendant le cours
de l'année, termine cette distribution à Pâques.

(2) Cetie loi ne fut adoptée, par le parlement de Paris, qu'en iSGj.

L'année précédente n'eut que huit mois dix-se^jt jours, depuis le i4 avril

jusqu'au 3i décembre. L'église de Beauvaisfut encore plus tardive; car
tlie ne commença à se conformer à lordonnance de Roussillon qu'en
i58o. Les pays voisins de la France firent, à son exemple, les uns
plutôt, les autres plus tard, la même réforme dans leur calendrier.

En Franrhe-Comlé , dès que l'édit de Charles IX, pour fixer au
i^''. janvier le commencement de l'année, y parut, les .Etats de la

province s'iidressèrent au parlement de Dôle , et en obtinrent, l'an

i566, un règlement provisionnel conforme à cet édif ; ce qui fut

confirmé . l'an iSyS, par une déclaraiion dt Philippe IL (Chevalier,
Histoire de Poligni , tom. I'^'', pag. i58.) Cette même année i5y5 , le

duc de Réquesens
,

gouverneur des Pays-Bas, 01 donna, par un
placard du 16 juin, que l'année commencerait au 1'='' janvier. En 1676,
Philippe II . roi d'Espagne , rendit un édil , le 3i juillet

, qui ordon-
nait la même chose pour le Comté de Bourgogne F.es Etats de Hol-
lande avaient établi, long-tems auparavant, celte manière de supputer le

tems; et nous voyons que dès i532 ils travaillaient à l'introduire.

( Histoire des Provinces-Unies , tom. V, p. 381. ) Ea Lorraine, le duc
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que depuis celte loi
,
que nous trouvons de l'uniformité daîiâ

nos dates de France. Pour les tcms antérieurs, rien n'est plus

nécessaire que de bien se souvenir de tous ces divers commen-
cenaenls de l'année , dont nous venons de parler, et d'un autre

encore dont nous parlerons dans un moment , et qui est

d'un an entier avant le nôtre. Sans cette attention, il n'est pas

possible d'accorder une infinile de dates, qui sont très-exactes

et très vraies , et l'on est continuellement exposé à trouver de
la contradiction où il n'y en a point. Il faut avoir la même at-

tention en lisant les annales, ou les chroniques. On croit y
apercevoir des contradictions sans nombre. Une chronique rap^

porte un fait, par exemple, à l'an looo; un autre rapporte le

même fait à l'an 999. On décide, sans hésiter, que c'est une
faute dans l'une ou l'autre de ces deux chroniques. Cette faute,

cependant, n'est pas toujours réelle
;
quelquefois elle n'est qu'ap-

parente : elle dispai-aîtrait , si l'on était attentif aux divers

commencements de l'année. On ne saurait donc les avoir trop

présents à l'esprit , en lisant les chartes, les annales, ou les

chroniques. Il y a même une remarque à faire sur les annales
,

ou les chroniques en particulier. Quelquefois il arrive que dans
une même chronique le commencement de l'année n'est pas

le même partout. Cela vient de ce que la plupart de ceux qui
les ont écrites, n'étaient que des compilateurs, ou des copistes

de plusieurs auteurs réunis dans un même ouvrage : ils y ont
mis , sans discernement , les années telles qu'ils les ont trou-

vées dans ces différents auteurs , dont les uns commençaient

Charles Tll étaMit le même usage, par un e'dit du i5 novembre iS^g.

Auparavant, dit D. Calmet , il n'y avait rien de fixe dans le pays; les

uns commençant l'année à Noël, les autres à l'Annonciation, les

autres à Pâques.

Quoiqu'il n'y ait pas eu de loi expresse, en Allemagne, pour com-
niencer Tannée au i^"". janvier, il parait que cet usage y était presque

universellement ëialili avant qu'il le fût en France. Nous serions portes

à croire que ce fut l'empereur Maxlmllien I«''. qui introduisit ce style

dans la chancellerie impériale. En effet, l'acte par lequel il ratifia le

fameux traité de Cambrai, conclu le 10 décembre i5o8, est daté de
M.nlines, le 26 décembre de la même année; et afin qu'on ne soup-
çonne pas qu'il commençait l'année à Pâques, ou au 25 mars, nous
donnons la date du traite de ligue héréditaire, par lui fait entre les

maisons d'Autriche et de Bourgogne dune part, et les Cantons Suisses

de l'autre. File porte : Faict à Bade, en Urgou (Argow) , le vendredi

septième jour defévrier, l'an , après la Nativité de notre seigneur Jésus-

Christ , courant 1 5i i , de notre régne des Romains le 2.b .et de celui de

Hongrie le 2.0. Or, le 7 février tombait réellement un vendredi, en

i5ii , commencé au i«i'. janvier,



DES CHARTES KT DES CIIP.OISIQUES, fj

Tannée , comme nous faisons aujourd'hui , les autres plutôt

,

ou plus tard que nous. Les Annales de Metz et celles de IMois-

sac
,
que D. Bouquet a lait réimprimer dans son S^. tome des

Historiens de France , nous fournissent une preuve bien sen-

sible de ce que nous disons Ici. Tout le monde sait que Char-
lemagne a été couronné empereur le ^5 décembre , ou le jour

de ÎNoël, de Tan 800, selon notre manière présente de com-
mencer Pannée , et que cet empereur est mort le :i8 janvier de
l'an 81 4» Cependant les deux annalistes, que nous venons de
citer, rapportent le couronnement de Chajrlcmâgne à l'an 801

,

et sa mort à l'an 81 3. Comment les accorder avec nous? Rien
de plus facile ; en distinguant les différents commencements de
l'année que nos deux compilateurs ont suivis, et probablement
copiés d'après les auteurs originaux. Ils ont rapporté le couron-
nement de Charlemagne à l'an 801 , au Heu de le rapporter à

Tan 800, en commen^-ant l'année le ^5 décembre
, jour de Noël

;

ils ont rapporté sa mort, arrivée le 28 janvier, à l'an 81 3, au
lieu de la rapporter à l'an 814, en, ne commençant l'année

qu'avec le mois de mars , ou plutôt le 2S du même mois , peut-
être même à Pâques seulement. Voilà deux commencements de
Tannée bien marqués dans les mêmes annales , compilées sans

doute de divers auteurs ; ce qui a donné lieu au savant éditeur

de faire la même observation que nous faisons Ici , et d'ajouter

que ce que nous voyons dans les annales de Metz et de Moissac ,

doit se dire de la plupart des chroniques de ce tems-là et des

siècles suivants.

SI dans une même chronique 11 se rencontre divers com-
mencements de l'année, que devons - nous penser de diverses

chroniques , comparées les unes avec les autres.'' N'y trouverons-

nous pas toutes les variations, à cet égard, que nous avons remar-
quées , et que

,
par la suite , nous remarquerons encore dans nos

chartes? Cela est cerlaln , et Gervals de Cantorberl va nous en
fournir la preuve. Cet auteur vivait au commencement du trei-

zième siècle , dans le tems que les chroniques se multipliaient

à rinfîni. Ecoutons ce qu'il nous dit : Inter ipsos etiam chrouicœ

scriptores (ce sont les termes de l'avant-propos de sa chronique)
nonnulla dissenUo est. Nam cîim omnium unîca et prœcîpua sil in-

tentio annos Domîiii eorumque contineniias supputatione veraci enar-

rare^ ipsos TJomini annos dii'ersis modis et terminis min 1étant^ sicque

in ecdesiam Dei muUam mendaciorum conjusionem indicunt. Qui-
dam enini annos Domini incipiunt computarc ah dninintiatione

,

alii a N alii,Hfate
,
çuidam à Circumcisione , ijuidam vero à Pas—

sione. Ajoutons à cette énumération de Gervais , ce que nous
avons prouvé plus haut : Quidam ci Martiu

, quidam tandem à
JP«5<;Afl/e. Voici malntenantles réflexions qu'il fait sur ces divers
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commencements de Tannée de l'Incarnation. Cuî ergo , dit- il
,"

isturiim inagis credendum est ? Annus solaris ^ secundùm Romano-'
ruin trodliionem et ecclesîœ Dei ronsuefiidînem , à kalcndis janua-^

rii simnt initium : in diebus natalis Domini, hoc est , in fine decemhris

surtiturjinem. Quomodo ergo utriiisque vera poterit esse cnmputatio
,

ciiin aller in prùicipio^alter infine anni solaris^annos incipiat Incarna-

tionis ? Lterqiie etiam annis Domini uniim. eiimdemijue tiluliun appo-

int^ cùm dicit^ anno ab Incarnaiione fanto vel tanio jacta suntilla

et nia. His aliis(/ue sùnillbus ex causis in ecclesia Dei orla est non

modica dissentio.

Après un témoignage si clair et si précis, d'un témoin ocu-
laire, on doit regarder comme suffisamment prouvée la confu-

sion qu'avaient jetée dans les chroniques les différents usages de

commencer l'année. Mais le texte de Ger\ais dit encore plus

qu'il ne semble d'abord exprimer. En l'examinant de près, nous

croyons en effet y trouver un nouveau commencement de l'an-

née , dont nous avons dit ci-devant deux mots sans le prouver.

C'est sur ces paroles que nous nous fondons : Annus solaris ^ se-

cundîim Romanorum traditionem et ecclesiœ Dei consuctudinem , à

kalendis janiiarii sumit initium : in diehus natalis Domini, hoc est,

in fine decemhris^ sortilurfinem. Quomodo ergo utriusrjue vera poterit

esse computatio , cùm alter in principio , alter in fine anni solaris

annos incipiat Incamationi^? Il ne paraît pas qu'on puisse enten-

dre ces paroles de ceux qui commençaient l'année le aS décembre,

jour de la naissance du Sauveur, et de ceux qui la commen-
çaient, sept jours plus tard, avec le mois de janvier. Une différence

de sept jours n'était pas capable de causer la confusion dont se

plaint le moine Gervais, lorsqu'il nous dit : Quomodo er^o , etc.

Cette façon de parler ne marque-t-elle pas clairement deux cho-
ses : 1°. qu'il y avait, en ces tems-là, des auteurs qui commen-
çaient l'année avec le mois de janvier, et cela un an moins sept

jours avant ceux qui la commençaient à Noé'l ;
2°, que les uns et

les autres, malgré la différence d'un an, marquaient, dans leurs

chroniques, ces deux années par la même année de l'Incarnation.

Si tel est le vrai sens des paroles de Gervais, comme il ne paraît

pas qu'on puisse en douter, nous sommes en état de répondre à

une difficulté proposée aux savants par le P. Mabillon , dans sa

Diplomatique, 1. 2 , ch. 28 , n. 9. Elle roule, cette difficulté, sur

deux bulles de Pascal II, qui fut consacré pape le i4 août de

l'an 1099. La première est datée du i4- février i loH ; la seconde,

dont le P. Mabillon avait l'original sous les yeux, est du 23 mars
de la même année : l'une et l'autre , comme on le voit, avant le

26 mars. Les autres dates de ces bulles sont l'indiction x et la '^®.

année du pontificat de Pascal II. Tes deux dernières dates mar-
f^uent l'année 1 102, taudis que les dei« bulles énoncent l'an i io3y
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comme on vient de le dire, et cela avant le 28 mars. Comment
résoudre cette difficulté? C'est en disant que le chancelier, qui

a dressé , ou écrit ces deux bulles, commençait l'année de l'in-

carnatlon un an plein avant nous, et qu'ainsi il comptait iioo,
lorsque nous comptons 1102. Cette réponse est fondée sur les

paroles de Gervais, qui viennent d'être rapportées; et Tinter-

f)rélation que nous leur avons donnée se trouve confirmée par
es deux bulles de Pascal.

Au reste, ce commencement de l'année de l'Incarnation,

antérieur d'un an au nôtre, ne doit point étonner, dans un tems
où chaque auteur semble avoir eu la liberté de commencer l'an-

née quand il voulait. On a vu plus haut, qu'il y en avait qui la

commençaient le jour de l'Annonciation , neuf mois et sept jours

avant nous. Cette manière de commencer l'année de l'Incarna-

tion n'empêchait pas ceuxqiii la suivaient de regarder le l'^'.dir

janvier comme le premier jour de Tannée solaire, suivant l'usage

des Pxomains, très-connu et très-commun en Occident (i). Deia
il est arrivé , tout naturellement

,
que

,
pour ne pas s'éloigner

de cet usage, certains auteurs ont commencé, dès le mois de
janvier, à dater leurs récits par l'année telle, ou telle de l'In-

carnation, quoiqu'ils sussent bien que cette année telle, ou telle,

ne devait commencer que le aS mars suivant. Il en est de ces au-
teurs comme de ceux qui dataient par les années de nos Rois , >et

sans faire attention ni au mois , ni au jour précis qu'ils avaient

commencé de régner , des le mois de janvier suivant , dataient

leurs récits de la seconde année de ces princes, quoiqu'ils n'i-

gnorassent point que leur règne ne commençait qu'un certain

•nombre de mois après celui de janvier. En traitant de la chrono-
logie de nos Rois, nous rapporterons plus d'une preuve de ce

que nous avançons ici (2). Il nous suffit, pour le présent, d'avoir

(i) Des lettres de grâce données l'an i455 , et conservées au Tre'sor

des Chartes, sont date!es , le premier jour de janvier, qu'on appelle com-~

munémcnt le premierjour de l'an. L"usage était en ces tems-là, comme à
présent , de donner des étrennes au i*"". janvier.

(2) Frédégaire et son continuateur commencent l'année au i^"". mars
( l'oyez Pagi, ad an. ySG, n. i , n )• Cet usage n'était point particulier

aux auteurs français. On le remarque dans plusieurs diplômes des
empereurs* d'Allemagne. Le ÎNIire en rapporte un de l'empereur
Otton !«'. {Notit. Eccl. Belg. c 62 ), daté du 22 janvier 966 , la trente-

unième année de son règnei Or, ce prince n'étant parvenu au trône
qu'au commencement de juillet 906, le 22 janvier y^6, il n'était encore
que dans la tienliémc et non la (rente-unième aimée de son régne.

INIais Otton, ou son chancelier, comptait les années incomplette*
conime les années complettes, c'est-à-dire, qu'il regardait l'an 986
comme si le règne d'Otton cîit commencé au premier jour de cette
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prouvé un commencement de l'année de l'Incarnation , anté-
rieur d'un an au nôtre d'aujourd'hui , et d'avoir rendu raison

,

année, et complaît par conséquent les sept derniers mois de celte

année comme une année complette du règne de ce Prince. 11 se trouve
quantité dexemp'es de cette manière de supputer les années des règnes

dans d'aulres diplômes de ce Prince , dans ceux de Henri , son père
,

dans ceux d'Otton II, son fils, de Henri H, de Conrad H , de
Henri HI, de Lothaire H ,

qii'on peut voir dans le premier tome de la

Chronique de Gotwich. On doit même faire remonter cet usage bien

plus haut que les rois de France et les empereurs d'Allemagne. Le
cardinal Noris, dans sa lettre sur une médaille d'Hérode Antipas,

remarque, d'après Kepler et le P. Pélau, que les Juifs complaient les

années de leurs souverains du mois de INisan
,
qui précédait l'avènement

de ces Princes au trône ; de sorte qu'il^complaient une deuxième année
au 1'=''. de Nisan suivant, quelque peu de tems qu'ils eussent rép,né

auparavant : il le prouve par un passage de Josephe, qui ne souffre

point de difficulté. Le Talmud est également formel là-dessus : Prima
dies Nisan, y est—il dit, est noi-us annus Jiegum. Annus ille est à quo

numcrare et supputare incipiebant annos Rcgum suorum in contractibus,

chirographis et publicis omnibus instrumentis et diplomatibus
,

qui açl

annos et menses Régis rcgnantis componebantur. Mais on voit aussi, par
le même livre et par d'autres rrionuments, comme Samuel Petit le

|ïtouve, que les Juifs comptaient les années des empereurs et des autres

princes étrangers, du mois Tisri qui avait précédé leur avènement,
quand même il rie se serait écoulé que quelques mois, et même un seul

^our. C'est à l'aide de ces principes qu'on peut expliquer les dates

d'années des princes juifs, qui se trouvent sur les médailles de Phi-^

lippe le Tétrarque , d'Hérode, roi de Calcide, d'Hérode Antipas,

d'Agrippa I^''. et d'Agrippa le jeune.

Les Egyptiens, dit M. l'abbé Bellei
, qui nous sert ici de guide,

suivaient aussi l'usage particulier de compter une nouvelle année de

lègne au Thoth , ou premier jour de leur année civile ( 29 aoiit ) ; en
. sorte qu'ils comptaient une seconde année au Thoth, qui ouvrait une
année nouvelle, quand le Prince n'aurait régné que peu de jours au-
.paravant.

Le P. Pagi {ad an. 63, n, 3) a observé que, sans cette méthode, on ne
peut expliquer la date d'une seconde année de Galba, ni la cinquièmre

année d'Elagabale, gravées sur des médailles égyptiennes. C'est parla

même méthode que le baron de la Bastie explique la huitième année
,

H , de l'empereur Probus , sur des médailles frappées en Egjpte.

Le cardinal Noris a prouvé que les habitants d'Anlioche et de Lao—
dicée, en Syrie , comptaient de même une nouvelle année de règne au

commencement de leur année civile. A mense à quo annum ordiebantur,^

numcrarunt: quod et de annis impcrii Julii Cœsaris Antiochenscs ac Lao-
dicenses fecisse in volumine de annis Syro-Maccdonum démonstrari.

Tel était aussi l'usage de la ville de Tyr. Trajan fut adopté par Nerva,

créé César, et revêtu de la puissance trlbunitienne , le 18 septembre

t]e l'an 07 de Jésus-Chrisl. Le 19 du mois d'octobre suivant, premicv



DES CHARTES ET DES CHRONIQUES. 2 1

aulant que cela se peut, d'un usage peu connu et fort éloigné de
notre tems.

Ce qui vient d'être dit , sur les divers commencements de l'an-

née qui se rencontrent dans nos chartes et nos chroniques, fait

voir quelle attention il faut apporter à la lecture de ces anciens

monuments. Sans cela, on serait conlinuellement exposé à s'y

méprendre, et d'autant plus facilement, que ceux qui commen-
çaient l'année diversement n'en avertissent point , comme le

moine Gervais vient de nous l'apprendre. Ils datent tous de l'an-

née de l'Incarnation, sans dire qu'ils la commencent le 26 mars
,

neuf mois et sept Jours avant nous, ou trois mois moins sept

jours après nous, ni s'ils la commencent avec le mois de janvier

de l'année qui précède la nôtre, ou avec le même mois comme
nous , ou avec le mois de mars, à Pâques ou à Noël. Combien ne
faut-il pas d'attention et de discernement pour ne point prendre
le change sur des dates si embarrassantes et si embrouillées?
Quelle témérité, d'en juger précipitamment, comme si elles ne
renfermaient aucune difficulté! Ces dates ne s'accordent pas avec

notre calcul ; donc elles sont fausses , et les chartes ou les chro-
niques qui les renferment , de nulle autorité. Ainsi raisonnent

ordinairement les demi-savants
,
qui osent prononcer sur des

choses qu'ils n'entendent point (i).

jour de l'année civile de Tyr, les habitants comptèrent la deuxième
année B du règne de ce prince, et le ig octobre de l'an n6 ils comp-
tèrent la vingt-unième année K A. Sans l'appllcntion de cet usaje , on
ne pourrait concilier les monuments avec la durée du règne deTrajan,
qui ne fut pas de 20 ans complets.

Ajoutons encore l'usage particulier de la ville de Séleucie, près des

bouches de TOronte. Nous avons vu, dit M. Bcllci , dans le cabinet de
M. l'abbé de Rothelin, un beau médaillon, frappé par les habitants de
celte ville, en l'honneur de Galba, la deuxième année de son règne,
EToyS NEoy lEPoy* B. Galba n'avait régné que 9 mois et i3 jours, à
compter même du 3 avril de l'an 68, jour auquel il fut proclamé Auguste
en Espagne, du vivant de Néron, ou 7 mois 7 jours, si l'on compte de
la mort de Néron, vers le 12 juin de la même année 68. Il lut tué à
Rome, le i5 janvier 6g. Les habitants de Séleucie comptèrent donc une
deuxième année du règne de ce prince au commencement de leur

année civile, à l'automne qui .suivit son avènement au trône.

(1) Indépendamment de tout ce qui vient d'être dit, nous allons

rassembler ici, par manière de supplément, tous les divers commence-
ments d'année que nous avons remarqués dans les différentes parties de

l'Occident.

L'usage de commencer l'année à Noè'l, a long-tems régné en Alle-

magne , où on le voit établi dès le dixième siècle. \Tippon , dans la

vie de Conrad le Salique, dit : Inchoantc anno NativUatis Christi rex

CJiQiiradus in ipsa rc^ia ciiitate i\atalem JDomini cdcbraiit. L'historiea
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Mais ce n'est pas seulement sur les années de l'Incarnation

cju'il est aisé de se tromper ; on peut également prendre le change

Brunon, moine du diocèse de Mersbourg, termine ainsi l'histoire de la

guerre de Sax;^ ,
qu'il écrivait vers la fin du onzième siècle : Anno io8a

( 1 08 1 ) in natali S. Stephani Prolomariyris , Hermanpus à Sigefrido Mo—
guniinœ sedis Archiepiscopo in Regem lenerabiliter est uncius. L'annalibte

saxon, qui a conduit son histoire jusqu'en 11 3g, commence chaque
année de ses annales en c tte manière : L'Empereur a célèbre la fête de

Noël en cette fille
,
puis l 'Epiphanie , ensuite la Purification en tel autre

lieu. Néanmoins, cet usage ne fut pas univer>el en Allemagne. A
Cologne, l'année commençait à Pâques. 11 est vrai qu'un concile, tenu

Fan i3io en cette ville, ordonna (can. 23.) que l'année commencerait
désormais à Noè"l, suivant Tusage de l'église romaine; mais cela n'eut

Heu que pour le style ecclésiastique, et l'on continua de commencer
l'anrée civile à Pâques, ce qu'on appelait le style de la cour. L'uni-

versité de Cologne avait son style particulier, qui était de commencer
l'année au aS mars , et le P. Hnrtzeim assure qu'elle le conservait

encore en 1428 On suivait le même style au coiiité de la Mark , selon

Haltaiis

A i\1ayence. jusqu'au quinzième siècle, le jour de Noël faisaitl'onver-

ture de l'année. Mais, dans la suite, l'usage s'est insensiblement établi

de la commencer au i^'' janvier. C'est ce que nous a fait l'honneur de
nous éciire le 9 janvier iy83. monseigneur AVurdl^^'ein, évéque suf-

fragant et viraire-général de l'archevêché de Mayence , éditeur d'un
recut il important en 12 volumes, qui a pour titre : Subsidia Diploma—
tica. Nous croyons devoir mettre sous les yeux de nos lecteurs un
extrait de sa lettre : De çariatione Styli in Ecclesia Moguntina circa

initium anni sollicite quarenti tibi paucis respondeo
,

quod spéciale

edictitm circa farium anni principium, numçuam emanaverit ; sed eum
annus olim à Natifitate cteperit , deinceps , à sœculo nempe XV^ . pcr
contrariam obsen-antiam sensim sine sensu introductum cum anno cii'ili à
prima ianuariigeneralittr incifplusfuerit. Insubsidiis Diplom,Prefat.T. X,
XI et XII. çuam plurima extant Diplomata

,
guœ data sunt juxta styïum

scribendi in diocesi Moguntina ; secunduin stylum Trei'irensem ; juxta
j/ylum Colonicnsem , aut sue formula consimili. His addidi usum Eccle—
siarum Uhelensis . Belgii , Italice. Conclusiones cxinde deduci possunt
perutiles , et regulœ cix non certes statui.

On a déjà remarqué ci-dessus (p. 10), que Sigeberl , en donnant
le 18 mars pour le jour initial du douzième siècle, ou de l'an iioi , n'a

vraisemblablement entendu que l'année astronomique , et non l'année

civile. Mais Haltaiis se trompe cerlainement en disant que le 19 de ce
même mois servit de commencement à l'année civile, jusques vers l'an

laSy , et fit alors place au premier de janvier pour le même usage. Ce
jour initial est une fiction

,
qui n'a de fofidement dans aucun autre écri-

vain, ni dans aucun acte. Il est constant . au contraire
,
que l'usage de

l'église de Liège, dès le commencement du treizième siècle , et même
auparavant , était de faire commencer l'année au samedi-saint après la

bénédiction du cierge pascal : Attendendum , dit Hocsem , chanoine de

Liège au quatorzième siècle, dans la Vie de Vévèque Henri de Gucidre,
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sur les années rie la Passion. INous trouvons plusieurs cliartes,

où les années de la Passion du Sauveur sont ajoutées à celles du

ch. I , qued à tempare cujus memoria non existit , annorum Natia'taiis

Don?ini cumulatio , si\-e cujusiibel anni succrescentis ^initium in cerco

consecraio Paschali haclenus depingi tabula consuet'it , et ab illa hora
annus Doininicus inchoabaC. iMais cela fut changé , l'an 1 334» suivant

Je même auteur ( liv. 2 , de Jipisc, Leod.)
,

par ime ordonnance de
lévècjue Adolphe

,
qui substitua

,
pour ce jour initial , la fête de Noël

à celle de Pâques
A '1 rêves, on plaça , vers le même tems, le commencement de l'an-

née au 25 mars. iVJais pre'sentement, et depuis long-tems, dit Brouver,
ecrivan du dix-septième siècle {Annal. Trcçir., 1. 18, p. 258) , l'année

commence à Trêves au premier janvier. Cependant . ajoute-t-il, l'usage

des notaires, cl des autres e'crivains publics, est toujours de prendre, daos
leurs acies , le 25 mars pour le premier jour de l'an. îVIais cet usage a
été depuis aboli, sOus le gouvernement de l'électeur Gaspar Wander-
leyen, qui monta sur le siège de Trêves en i652, et mourut en 1676-
A Strasbourg, on consei-ve un calendrier du onzième siècle, où

l'année commence à la Circoncision. Mais on ne peut pas inférer de-là

que tel fût le jour initial de l'année civile. Voici la preuve du contraire,

tirée d'une chartu de 1 évêque \A ernaire, ou \A erchaire , donnée au
couHiiencement du même siècle, et conservée aux Archives de l'évêché

Je Strasbourg. Acliim , porte la daie , anno Incarnationis Dominicef
millcsimo tiuinto , indiciione secundà , cpaclâ figesimà sextâ , concur—

renie scxlo. Ces trois derniers caractères chroniques ne conviennent qu'à

l'année 1004. comniencée au i^"". janvier ; d où il faut conclure que la

charte fut expédiée , entre Noël de cette année, jour auquel \A ernaire

iaisaii commencer l'année, et le i'^'". janvier suivant, auquel il attachait:

le commencement de l'indiction, d; l'épacte et du concurrent. On
peut apporter d'autres preuves eacore plus anciennes du commence-
ment de l'année fixé à Noè'l dans i'Alsace. Un ancien calendrier de la

iin du huitième siècle, publié par M. l'abbé Grandidier, à la fin du pre-
mier volume de son histoire de l'église de Strasbourg, et qui paraît

avoir appartenu à quelque abbaye de ce diocèse, commence par ces

mots : In Christi nomine , incipit Martyrologium : VIII kal. januarii

Nalivitas Domini , etc. Un rituel, presque aussi ancien, de l'abbaye

de Neuvillers, débute ainsi : Ordo in Nativitate Domini.
Enfin, pour terminer ce qui concerne l'Allemagne sur cette matière,

nous reniarquerons que le style de la cour impériale était, dès le com-
mencement du seizième siècle . d'ouvrir l'année par le premier jour de
janvier. Nous en avons la preuve dans le fameux traité de Cambrai
conclu entre le pape Jules II , l'empereur Maximilien et le roi

Louis XII, contre les Vénitiens. On sait qu'il fut signé, le 10 décembre
i5o8 , par les plénipotentiaires de l'Empereur. Or la ratification qu'en
fit ce monarque à Malines, le 26 du même mois, est également datée

de l'an i5o8. {Recueil des Traités de paix ., etc. Amsterdam, 1700,
tom. H , p. 27. ) ÎVIaximilien ne commençait donc pas l'année à Noè'l.

Et afin qu'on ne dise pas qu'étant alors dans les Pays-Basil se conlorma
peut-être dans cet acte au style local, qui était de conamencer l'année i
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rincarnation. M. du Cange en lapporte trois exemples dans sort

Glossaire , au mot Annus. Pour accorder ces deux dates , l'une

Pâques , nous donnerons la date du traité de ligue héréditaire fait par

le même monarque entre les maisons d'Autriche et de Bourgogne, et

les Canton^ suisses. Elle porte : Faict à Bade, en Urgou ( Argow ) le

vendredi , septième jour de février , l'an , après la Natiiilc de Notre Sei-

gneur Jésus-Christ, quinze cent unze, de notre rcgne des llomains le a5, et

de celui de Hongrie le 20. Or. le 7 février tonihait réellement un vendredi

l'aniSii, commencé au i*''. janvier. Ce n'était donc ni à ISoël , ni à

Pâques, que Maximilien commençait l'année ; mais c'était au premier

janvier.

En Hongrie, l'année commençait à Noël, ou au i^r. janvier, comme
le prouvent les dates employées par les écrivains de ce pays.

£n Danemarck , suivant Olaiis VS ormius , on commençait autre-

fois l'année tantôt à Noël , tantôt à la Circoncision . tantôt au 12 août,

fête de Saint—Tiburce. Il y a , dans la Bibliotlièque de Strasbourg, un
très-ancien Calendrier runique ou danois, qui fixe le commencement
de l'année à la Circoncision.

En Suisse , dans les quatorzième et quinzième siècles , on commen-
çait l'année au i*"". janvier, à l'exception du diocèse de Lausanne et du
pays de Vaud , où , depuis le concile de Bàle , on prit le 25 mars pour
le jour initial de l'année.

A INIilan , dans les treizième , quatorzième et quinzième siècles y

l'année s'ouvrait par le jour de Noél. Une charte citée par du Cange ,

est ainsi datée : Anno à Nativitate Domini 1377. indict. i , secunduni

cursum et consuetudincm cialatis Mediolani , 2.^ Dccemèris , etc Nous
rapporterons d'autres preuves de cet usage . sur les durs de INIilan.

Rome, et la plupart des villes d'Italie, suivaient le même style. ]Mais

à Florence, des le dixième siècle, le commencement de l'année était

fixé au 23 mars , trois mois moins sept jours après celui que nous comp-
tons à présent pour le premier de l'an ; c'est ce qu'on nomme le calcul

on yère de Florence. Quelques villes adoptèrent ce style
,
que plusieurs

papes, jusqu'à Clément XIII inclusivement, ont suivi dans leurs bulles,

comme on le fera voir à leurs articles. Les Florentins ne l'ont quitté

ijiie dans ces derniers tems , en vertu d'un décret de l'empereur Fran-
çois, donné l'an 1749» en sa qualité de grand-duc de Toscane, par
lequel il fut ordonné que l'année 1750, et les suivantes, commenceraient
au i*"". janvier dans toute la Toscane. Voici ce décret tel qu'on le voit

gravé en cuivre sur le grand pont de Florence . Imp. Cœs. Franciscus y

plus
, fœlix , Aug. , Lotharingiœ , Barri e( Magnus Etruriœ Dux , bono

Beip. natus , Custos libertatis , Amplijicator pacis , concordice Vindex

,

sœculi Bestitutor, Itumanœ salutis epocham annosque al Tusciœ populis

diverso stylo computari solitos, ad omnem confusionem et discernenda

atatis difficultatem amoliendam , unâ eàdemi/ue forma , et communibus

auspiciis ab unicersis lege latâ XII hal. decembris annoMDCCALT' IIII,

inchoari ila jussit , ut non guemadmodum . prœter Bomani Imperii

morem , hactenus senatum fuerat , sed tertente anno MDCCL , ac dein-

ceps in pcrpetuum kalenda januariœ
,
quœ novum annum aperiunt céleris

gentibus , unanimi etiam Tuicorum in consi^nandis temporibus conscn-
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avpc l'autre, il ne suffit pas de savoir comment nos anciens

comptaient les années de l'Incarnation ; il faut encore savoir com-

sione celcbrarcttiur. Le calcul Pisan, qui précède d'une année entière
celui de Florence, a été en usage non-seulement à Pise, mais à
Lucques, à Sienne, à Lodi

;
plusieurs papes s'y sont conformés dans

les dates de leurs bulles, et plusieurs empereurs d'Occident, dès le

neuvième siècle , dans celles de leurs diplômes.

A Venise, quoicpie l'année civile et ordinaire commence au i^^ jan-
vier, comme parmi nous, cependant de tems immémorial, l'année lé-

gale, celle qu'on suit dans les actes, s'ouvre au i^^"". mars; et cet ujagc

y est encore suivi, comme nous l'ont assuré AIM. Soranzo et Olivieri

,

successivement secrétaires de l'ambassade de Venise à la cour de France,
et M. Barloli, vénitien de naissance, antiquaire du roi de Sardaigne

,

ot membre de l'académie des Belles-Lettres de Paris.

Il paiait que l'on commençait l'année de même au i^r. mars à Béné—
vent, dans le douzième siècle; car Falcon, citoyen de cette ville, qui
écrivait sa Chronique vers l'an \\l^\

,
prend toujours le mois de février

pour le dernier de l'année.

En Aragon , il fut réglé, l'an i35o, par ordonnance du roi Pierre,
expédiée à Perpignan, le i6 décembre

, que l'on commencerait l'année

à Noè'l , et (|ue l'on omettrait les calendes, les nones et les ides, dans
la date du jour. (Du Cange, Gloss. tom. !«'.

, col. 468. ) Auparavant,
c'était le 25 mars, trois mois moins sept jours après nous, qui tenait

lieu du premier joiu- de l'an.

On publia la même loi en Castille l'an i383, aux corlès ou états

tenus à Ségovie ; et dans le Portugal , le roi Jean I^''. rendit une sem-
blable ordonnance en 1420. Cet usage subsistait encore au seizième
siècle, comme on le voit par la date i!u lameux traité conclu entre

l'empereur Charles-Quint et le roi François l^"". Ainsyfaict , pnrte-t-

clle, traictc et conclu en la ville de Madrid , au diocèse de Tolcdo , le

dimanche
y
quatorzième Jour /du mois de jam^icr i52(à, pris à lu Nafit'ité

de Notre Seigneur, selon le style d'Espagne. ( Voy. la préface de D. Gré-
gorio ÎNIayans. sur les Œuvres chronologiques du marquis de iMondeja,
publiées à Valence , en I744- ) Dans le même siècle , à peu près vers le

même tems que Charles IX rendit en France la fameuse ordonnance de
lloussillon , l'usage s'établit en Espagne , mais sans qu'il y ait eu aucune
loi expresse à ce sujet, de commencer l'année

, comme en France, au
i^''. janvier.

En Russie , suivant le prince Michel Schtscherbafow {Histoire

de Russie), l'année russe, dans le onzième siècle, commençait au
printems. Mais dans la suite, la Russie adopta le calendrier grec.

En Sicile, l'usage était , depuis l'invasion des Normands, de com-
mencer l'année au 26 mars. On lui donna ensuite, dans le seizième

siècle, pour jour initial le i^^. janvier. Mais Rocco Pirro, qui écrivait,

un peu avant le milieu du dix-septième siècle , témoigne que, de soi>

tems, quoique ce style fût suivi par le peuple et même par les magis-
trats, cependant les notaires continuaient de prendre dans leurs actes

le 25 mars ^our le premier de l'an. {lYotit. Ecclesiœ Panocm, ad
an. 1744.)

^« 4
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ment Ils comptaient celles de la Passion , ou à quelle année d«

l'âge de Motre-Selgneur ils ont rapporté sa mort. Les uns ont

En Chypre, le commencemenf de l'anne'e se prenait aussi du jour de
IS'oël. Du Cange le prouve par une charte ainsi datée : Anno è Naiiii-

tate Domini iSyS, indict.l, septiino marlii ^ secundum cursum regni

Cypri.

£n Angleterre, on trouve des vestiges de cet usage dès le septième

siècle; et il s'y maintenait encore au treizième. Gervais de Cantoiberi,

qui vivait alors , et dont on a vu les plaintes sur les dissensions des com-
puiistes de son tems, dans la manière de commencer l'année, témoigne
cependant que presque tous les écrivains de sa nation qui l'avaient pré-

cédé, s'étaient accordés à placer l'ouverture de l'année au jour de Noël,
par la raison que ce jour est comme le terme où le sol» il finit sa course

et la recommence : Hac ut œstimo , dit-il , ratione inctucti iunt omnesfere
çui ante me scripserunt , ut à Natali Domini anni sulscguentis sumerent

initium. Cependant il parait que dès le douzième siècle , l'usage de

l'église anglicane éiait de commencer l'année au aS mars; el c'est pour
cette raison . sans doute, qu Edmer. qui écrivait vers le milieu de ce

siècle, appelle les Quatre-Tems qui suivent la Pentecôte, le jeûne du
quatrième mois. Ce style passa dans le civil au quatorzième siècle. Dan*
les actes de Rymer (^tom. V. p. loi) , on lit un diplôme d'Edouard III ,

par lequel il engage sa couronne à Baudouin, archevêque de Trêves ,

daté en cette manière : Datum anno Domini\Zl>% secundum stylum et con-

scetudinem ccclcsiceanglicanœetprov'inciœTrecircnsis. dicpenullimo mcnsis

septemèris. On a vu plus haut, qu'à Trêves l'année commençai; alors au

25 mars. Cet usage a persévéré en Angleterre jusqu'à la réception du
calendrier réformé. Le commencement de Tannée fut alors fixé au i"'.

janvier. Au reste, il faut distinguer trois sortes d'années, chez les An-
glais ; savoir l'année historique, l'année légale, et l'année liturgique.

L'année historique commence, depuis long-tems, en Angleterre au i^r.

janvier; l'année !éi!;ale , c'est-à-dire celle qu'ensuivait daus les actes

puhlics. commençait à Noël, comme nous l'avons dit. jusqu'à la fin du
treisièrae siècle, puis au 25 mars; quant à l'année liturgique, elle com-
mence au premier dimanche de l'Avent.

Dans les Pays-Bas. quelques provinces , telles que la Gueldre et la

Frise , faisaient partir le commencement de l'année du jour de Noël ;

le même usage régna dans la province d'Utrecht , depuis l'an i333 ;

mais auparavant on y commençait l'année à l'Annonciation. (Mahil. de

re Diplorn. p. 238 et p. 3io.) A Delft, à Dordrechl , et dans le Bra-

bant . elle commençait au vendredi-saint. En Hollande . en Flandre,

et dans le Hainaut , elle était fixée au jour de P.iques ; et c'est le style

que les notaires suivaient dans leurs actes. Mais pour éviter toute

confusion , ils étaient obligés d'ajouter à leurs dates , lorsqu'elles pré-

cédaient Pâques, ces mots: selon le style de la cour, ou bien aeanl

Pàgues , ou more gallicnno. Le traité passé à Bruxelles, entre l'empe-

reur iNIaximilien et notre roi Louis XII, est daté du 8 février i5o8.

Stylo curiœ Cameracensis . ce qui revient à l'an iSog , la ligue de Cam-
brai , conclue le lo décembre i5o8, e'tant antérieure à ce traité, (Pontan.

Ilist. Gelr. p. 639 )
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ru qu'il était mort à Sa ans , les autres à 33, et d'autres enfin

oA. C'est ce que dit expressément Gervals de Cantorberi, dans

Ce dernier style était aussi celui de la cour de Savoie.

A l'égard de la France, dès le tems de Charlemagne , l'usage élaif

de commencer l'année à Noël. Cet usage s'y maintint presque univer-

sellement pendant le neuvième siècle. Nous disons presque universel-

lement, car il y a des exceptions. On voit, en effet, que, dans quelques

endroits de la France , on commençait l'année à Pâques dès le milieu

du neuvième siècle. En voici la preuve. Dans le carlujaire de l'abbaye

<le Saint-Bertin , dressé par Folmar , on voit une charte dont la date est

ainsi exprimée : Aeium Aria (Aire, en Artois) monasterio^ VI. kal. april

anno Incarnationis DCCCLVI , et bissextili , ascensu J, indict. IV, ac
embol. Sabbato anie médium XL , anno XVII regnanie Karolo cum fratre

Hludovi'ico ac nepoie Hloliarie. Cette date , rapportée à l'année 856
,

suivant notre manière de compter, est pleine de contradictions. Pâ-
ques, en 836, tombait au 29 mars, et le 6 des calendes d avril, ou 27
mars, tombait par conséquent un vendredi. De plus, l'an 85.6, la dix-

septième année du règne de Charles—le-Chauve ne commença qu'au,

20 juin, Louis-le-Débonnaire, son père, étant mort ce jour-!à en 840.

Mais tout se concilie en rappoEtant cette date à 1 année SSy-. En effet,

Pâques tombant , cette année , le 18 avril , le 27 mars était le samedi de
la troisième semaine de Carême ; et le lendemain, quatrième dimanche,
de Carême, était précisément le milieu de la Quadragéiime propre-

ment dite. La dix-septieme année de Cbarles-le-Chauve courait alors.

jusqu'au 20 juin ; et l'indiclion IV, commencée à Pâques 856, n'était

pas encore, finie. II est vrai que l'année SSy n'était puint bissextil'^
;

•mais l'année 856 l'était, et par conséquent la, portion de l'année sui-

vante, sur laquelle elle s'étendait, était censée l'être aussi. Il faut en
dire autant de l'année lunaire embolismique, qui était re'ellement cette

jnême année 856, ayant 2 pour nombre d'or, mais qui n'était censée
finir, comme la solaire, qu'à Pâques SSy Enfin l'expression nscensu I
"nous paraît marquer le régulier, qui était i. Il est donc sûr que, des le

Tieuvième sièrle, il y' avait des lieux où l'année s'ouvrait à Pâques.

Cependant il faut avouer que les exemples en sont rares. Mais dan.s la

suite, comme on le voit dans le corps de cette Dissertation, 'il n'y eut

plus rien de constant. Les uns prirent le 25 décemhre, les autres le aS
mars, et le plus grand nombre le jour ou la veille de Pâques, pour le

^our initial de l'année. \ oici néanmoins quelques observations là-

dessus, qui pourront être utiles à ceux qui consultent les anciens mo-
numents de notre histoire, La coutume, presque invariable de nos rois,

«dans leurs diplômes, depuis la fin onzième siècle, et celle du parlement
tle Paris, depuis qu'il fut rendu sédentaire, jusqu'à l'édit qui fixa le

commencement de l'année au i^"". janvier , fut de la commencera
'Pâques, ou plutôt au samedi-saint, après la bénédiction du cierge,

pascal. Mais dans les provinces de France, dont les Anglais furent;

maîtres, l'usage le plus commun était de commencer l'année à Noël.
Lorsqu'on y datait autrement, c'est-à-dire lorsqu'on commençait
l'année à Pâques, ou au aS mars, on ajoutait ordinairement à la date,

selon le strie de France., ou more gallicano.

V 4^
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ï'avant-propos de sa < hroniqiie , où il se plaint encore de cett«

diversilé de sentiments, qu'il dit, avec raison, êlre une nou-

Dans la provinoe ecclésiastique de Reims , au treizième siècie

,

l'année commençait à l'Annonciation , selon les actes du concile de
Reims, tenu en 1235, sous le roi saint Louis No/andum

, y est-il dit,

ijjiod more gallicano mutatur annus in Annuntiatione Dominica. (Àiartèn.

Thés. Anec. , tom. IV, col. 182.) Cet usage a subsisté dans la ville de
Montdidier, jusqu'au seizième siècle. Des lettres du prévôt royal

,

conservées dans les archives du prieuré de cette ville , sont datée» du
8 avril 144^ • Incarnation rcnomclée. Dans les registres des délibéra-
lion de l'échevinage : Le 2S mars , Incarnation .enouvelée avant Pàc/ues,

Deux actes de vente, passés audit échevinage , l'unie 2, l'auire le q
avril iSaS, portent expressément : Date renourellàe en noslre échevinage
cchci'inage le jour de l 'Annonciation de Nostre-Dame , dernier passé
tiyant ï-asques.

Au diocèse de Soissons , on Commençait l'année dans le douzième
siècle, à la Nativité, comme on le voit par la date suivanie d'une
charte de Goslen , évèque de Soissons : Actum est kalendis martii anno
Domin. Incarn. 3TCXXXV, à proximc prœterito Natali inchoante et

proximO Pascha dectarando ( Arch. de l'éf^lise de Soissons.)

A Amiens, au contraire, dans le même tcms, l'année commençait la

veille de Pâques, après le cierge béni. Dans im registre de François
Martin, notaire royal eU cette ville , on' voit deux obligations à la suite

l'une de l'autre, dont la première est ^diiée du samedi b acrit ih^q

,

ccille de Pasçues , avant le cierge béni ; la seconde du même jour, 5
avril i55o , avant Pasques . après le cierge béni.

A Péronnc, même époque delà nouvelle année, au quinzième siècle.

Un registre capitulaire de la collégiale de Saint-Fursi, renferme deux
actes, dont l'un commence par i5V/^^<7/tf in ligilia Paschœ, il^aprilis

1487, post cerci bencdictionem ; l'autre par Sabùato in vigilia Paschce
^

anno 1488, die çuinta aprflis , post cerei benediclionem.

En plusieurs endroits de Picardie, on datait néanmoins du i^"". jan-

vier, après le milieu du treizième siècle. Une charte du seigneur de
Vignacourt, de l'an 1274, porte : Au mois de janvier^ le lendemain du
premierjour de Van. Les chroniques de Froissart ont été rédigées suivant

le même style. Enfin il est peu de provinces qui aient plus varié, pour
le commencement de l'année, que la Picardie ; en sorte qu'il est

presque impossible de dire précisément quelle lut l'époque de l'année

la plus généralement suivie. (D. Grenier, Historiographe de Picardie.)

« En Languedoc, dit M. jMénard [Hist. de Nismes, Pré/.
) , et dans

» les autres provinces méridionales, l'année commençait au 28 mars «;
mais ce ne fui pas sans de grandes exceptions. D. ^ aissète prouve que,

dans le Lançuedoc , aux onzième , douzième et treizième siècles, l'année

commençait plus ordinairement à Pâques; mais qu'il ny avait rien de

stable là-dessus. Nous pouvons ajouter que, même au seizième siècle ,

avant l'édit de Roussillon , l'uage du parlement de Toulouse était

encore de commencer l'année à Pâques : témoin la date de l'enregistre-

'ment des lettres du roi Henri II, pour le rétablissement du connétable

Uc Montmorcnci dans le gouvernement de Languedoc. Donné, portent
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velle occasion d'erreur. Pour ne point s'y mcprenrlre, il fa;:t

continuellemenl se rappeler ces trois différentes opinions , tou-

res lettres , à Saint-Germain-en-Laye , le douzièmejour du mois d'arril

,

Van de grâce MDXLVII , de nostre règne le I. Et ensuite : PuLlices et

regisirces. .. à Tolose en parlement le çingt-Jeuxjan^-ier MDXLT'i I {Hisl.

de Long. iom.\ . pr. p. lo^.'col 2.) Témoin encore une lettre du même
parlement au roi Charles IX . dont la date est ainsi marque'e : Escrit à
Tolose en vostre parlement. le douze arr/l MDLXIII . après Pasques.
{Il/id

, p. 146. n. I.XXX.) A Narbonne, et dans le pavi de Fois l'usage

était de prendre le jour de Noël pour le premier de l'an. Parmi les

preuves de la même Histoire, tom. III, pr. col. 1S7. on voit une charte
de Raymond-Roger, comte de Foix. date'e mense martio, die dominicà,
idiius ejusdem mcnsis , anno al) Incarn. D. MCXC\ III. Or, les ides ,

ou le i5 mars, tombaient un dimanche en 11 98, selon notre manière de
compter. Le roi Louis \ II étant à jNIaguelone. y confirma les privilèges

de cette e'glise. par un diplôme daté du mercredi des Cendres, q fe'vrier

1 155
;
par où l'on voit , dit encore D. ^ aissetfe

,
que le notaire com-

mençait l'année à Noël.

Dans le diocèse de Limoges . on substitua . l'an i3oi , le 25 mars au

i'our de Pàfjues. pour le premier jour de l'an: et cet usage dura jusqu'à

édit de i564. Dans des fragments de l'histoire d'Aquitaine . recueillis

par D. Etiennot. on trouve cette remarque : Nota, quod data litterarum

contractuum solebat mutari quolibet anno irt/esto Pascliœ in diœcesiLemo^
ficensi. Sed magister Petrus Faùri Cancellarius et custos sigilli Lemofi—
censis institutty quod data mutaretur quolibet anno in festo Annuntiationis

B. Mariœ : et prima mutalio fuit anno Domini i3oi. Dans les minules du
quatorzième et du quinzième siècles, les notaires limosins avaient l'at-

tention d'insérer au 25 mars, liic mutatur dat rm.

Dans le Poitou , la Guienne , la Normanflie et l'Anjou , l'usage fut

de commencer l'année légale à jSoë! . depuis que ces provinces furent

tombées sous la puissance des Anglais . et tant, qu'elles y restèrent. Eu
voici un exemple important pour le Poitou. Otlon de Bruiiswirk. comte
de Poitou . et ensuite empereur, I^ ^ du nom , donna . dans le lieu

de Benaon . en Poitou, une charte, datée du 2q décembre 1198,
dans laquelle il ne prend que le titre de comte de Poitou. Il n'était

donc pas encore parvenu à l'empire. Cependant il est certain . par tous

les historiens allemands, qu'il fui couronné le joi.-r de la Pentecôte

1198 , à Aix- la - Chapelle. Voilà une contradiction apparente qui ne
peut se lever qu'en disant que l'année 1598. marquée dans la charte
donnée à Benaon . avait commencé à Noël . et par conséquent que le

29 décembre , dont elle est datée . appartient à l'an 1197. selon notre
manière de compter. Mais avant que le comté de Poitou eût passé

sous la domination anglaise, l'année y commençait ordinairement à

Pâques , comme on le voit par la chronif|ue de ÎNJailb zais.

En Dauphiné, l'usage le plus ordinaire jusque vers la fm du treizième

siècle, était de commencer l'année au aS mars: mais dans le qua-
torzième siècle , elle commençait plus ordinairement à Noël; et c'est

ce qu'on nommait le style delphinal. On suivait le même calcul pouc
i'iadiclion. (Valbonnaia.)
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chant l'année de. la Passion , et ne jamais oublier ce qui vienl

d'en être dit, d'après le moine Gervais. On doit encore y ajou-

En Provence , il n'y eut point d'uniformité pour le coiumenremenl
de l'année dans les onzième, douzième et treizième siècles. Les uns
le plaçaient à Noël ou au i^^. janvier , les autres au 25 mars ou bien à

Pâques. La préface du second volume de la nouvelle Histoire de Pro-
vence fournit des exemples de l'un et de 1 autre, usages pour ces trois

siècles. Nous ne pouvons dire, si l'on fut constant à cet e'gard , dans les

siècles suivants. Mais nous voyons- qu'au quinzième , le concile d'Aix ,

tenu l'an i/j-og ,
pour envoyer des de'putés à celui de Pise , est date du

22 janvier, indii tion II : or , l'indiction II ne cadre avec le mois de
janvier i^og que dans notre manière de compter, ou en commençant
l'anne'e à Noël.

Dès le tems du roi Gonlran, si l'on en croit ÎM le Beuf {Ilisf.

d'jéux. tome II, page 22.), c'est-à-dire dans le sixième siècle,

>» pour s'éloigner de l'usage des Païens, on avait quitté, en quelque
» chose , à Auxerre , la coutume de commencer l'année au mois de
» janvier, selon l'ancienne manière des Romains; et on avait élahli

« l'usage de la commencer à Pâques. Mais il restait , ajoute-t-il
,

V encore assez de vestiges , même dans l'usage ecclésiastique , de la

» coutume d'appeller le mois de janvier le premier de tous les mois ;

> et dans le monde on en distinguait les calendes par des étrennes

» qu'on se donnait mutuellement. »

Parlant du comté de Bourgogne : « J'ai reconnu , dit M. Chevalier

{ Hi'st. de Poligni , tom. 1, p. i5S ) ,
que l'année commençait parmi

» nous , ccmme à Rome , en Italie et en Allemagne, dès la Nativité

» de Notre-Seigneur, et non comme en France, où l'année commençait
» seulement à Pâques. Ce n'est que par succession d'années, et depuis que
» le pays fut soumis à des princes fiançais, que le style de France y fut

V introduit. « Ceci ne cadre pas lout-a-fait avec le texte qu'on a cité

plus haut du même auteur.

L^n compte de Mahaud d'Artois, comte.'ise de Bourgogne, rendu en

Artois
, pour recette faite au baillage d'Aval , au comté de Bourgogne

,

porte . que Pâques fleuri était le 1 1 avril en i3o4, e.\.finit à Pasçues que

li milliaire commença i3o5. Ainsi on trouve dans les arrêts du parlement

de Franche-Comté : ^ avril arant Pasçue ih']^ ; :i.^ mars i544» avant

Pasques ; 16 ai'ril \S^S , après Pasques ; 20 avri/ i563, après Pasques.

A Besançon, l'armée commençait à l'Annonciation dans les tribunaux

civils; et à l'officialité. du moins pendant le quinzième siècle, à la Cir-

concision. Ces différences, comme on l'a dit ci-dessus , déterminèrent

les états de la provinc* à demander au parlement, que le commencement
de l'année fiit fixé au i*"". janvier; et cela fut ordonné par arrêt du 20
décembre i574, suivi, le 3i juillet iSyS, d'un édit de Philippe II,

roi d'Espagne, du q janvier iSyG, qui ordonnait la même chose.

i^Cettc note tient de M. Droz , conseiller au parlement de Besançon , et

secrétaire de l 'académie de la même ville. )

A Montbolliard , les uns commençaient l'année au i«'. janvier, et le.«

«utres au 25 mars.

En Lorraine « il naissait tous les jours, ditD.Calmel, des difficultés»
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îfrune remarque Importante, savoir, que Tannée de la Passion

tst quelquefois confondue avec celle de l'Incarnation. Nous eu

avons une preuve bien sensible dans une charte de Tbibaud I,

comte de Champagne, que D. Mabillon a fait imprimer sur l'o-

riginal au VI'". livre de sa Diplomatique. Voici la dat;' de cette

pièce : Data T^ idus jaraiarii ^ indirtione f7, anno à Passions Do—
miuiMLXXXfil , regiiî autem Philippi XXIH ^ srjipta vianu Ingeî-

rani Carnotetnis crxlesiœ Decaniet Cancellaril.On ne peut supposer

qu'Ingelran se soit trompé dans cette charte, en écrivant sans y
penser à Passlone^ au lieu de ah Incarnatione; car il n'est pas le

seul de son îems qui ait écrit de la sorte. Nous avons un auteur

du même siècle
,
qui , dans son premier livre des Miracles de

S. Aile, abbé de Rebais, prend aussi le mol de Passion pour
celui à Incaniation. Voici les paroles de cet écrivain (^Acta SS,
liened. , sect. n-, p> 3^6 ) ; Rnberto, apud Merovingiam

, quœ aVio

fiornine dicituv Francîa , tenente jus regium , post mille à Passions

Domini i^olumina annonim , ipso millenarii impleti anno , etc. Ce
texte dit bien expressément que Robert, roi de France, régnait

l\in mil depuis la Passion
,
post mille à Passione Domini vobimina

mmorum , ipso millenarii impleti anno : or, le roi Robert ne régnait

point l'an rail de la Passion
,
proprement dite, puisqu'il est mort

en io3i , et que l'an mil de la Passion, propremeni dite, de
quelque manière qu'on le compte , ne peut répondre à aucune

année du roi Robert , mais seulement aux années io'^2 , io3i^
,

10^4; ainsi Tannée de la Passion, dans le passage dont il s'agit,

se prend pour celle de Tincarnation , comme dans la charte du
comte Thibaud.

Un autre nom qu'on a encore donné à Tannée de l'Incarna-

tion , est celui de Tan de Grâce, Annus gratiœ. Le premier exem-
ple que nous ayons remarqué de cet usage , si commun dans les

derniers tems, est de Tan 1 182. Il se rencontre dans une charte

M à cause de l'incertitmle et varle'té du milliaire et du commencement
* de l'anne'e ; les uns la commençant au jour de Noël, aS décembre;
» les autres à l'Annonciation de Notre-Dame , 25 mars ; les autres au
» jour de Pâques communiant. Pour obvier aux inconve'nients de celle

» variété de dates, et pour introduire une parfaite uniformité dans les

» actes judiciaires et in.slrumeuts publics . le duc Charles . par son édit

» du lonovembre iSjc). ordonna qu'àl'avenir, en tous actes, registres

.

» comptes, instruments, contrats, ordonnances, édits , missives, et

» généralement en toutes écritures publiques et privées, le milliaire de
» l'année commencerait au premier jour de janvier suivant, que l'on

» dirait i58o ; et défense à tous juges, greffiers et autres personnes,
5> de dater autrement. » [Flist. de Lorraine, \. "62. , n" 1

1 4-) Nous avons

«îéjà ci-dessus rapporté du même auteur un autre texte qui dit plus suc-

einctemeat et moins clairement U même chose.
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de Hugues , seigneur de Château-Neuf, imprimée au tome IV
du Spicilège, pag. s(i(. Gervais de Cantorbcri, qui vivait au
commencement du treizième siècle, a suivi cet usage dans sa

chronique, qu'il commence ainsi : Anno igitur gradœ secimdiim

Dionysium J/6', scciinditm Evangeliimi oerb MCXXII , suscepit Henri-

cus primus muiiarchiiim tutiiis Aiip;liœ^ ^/c.Vodà Tan de Grâce bien

marqué pour celui de l'incarnation. Mais ce qu'il y a de plus re-

marquable dans ce début de la chronique de Gervais , c'est la dis-

tinction que cet auteur met entre les années de l'Incarnation ,

selon Denis-le-Petlt , et les mêmes années selon l'Evangile. Il

suppose donc que Denis, en comptant les années de Jésus Christ,

s'est trompé, et que , selon la vérité de l'Evangile, il faut ajou-

ter vingt-deux ans complets à son calcul
,
pour trouver la véri-

table année de l'Incarnation. Mariauus Scotus
,
qui mourut sur

la fin du onzième siècle, et quelques autres chroniqueurs, mais

en petit nombre, du suivant, ont fait la même supposition. On
la trouve aussi dans un rescrit du pape Urbain H, pour l'Abbaye

de Saint-Mihel, imprimé dans la Diplomatique de D. Mabillon,

pag. S90. Voici la date de ce diplôme : Data Laferani, Fil kalend.

apnl. , anno ab Incarnatione Domîm\ secundiim Dionysîinn^ vdlle-

simo nonagesinio octoi'o : serundimi i^erô cerliorem E^'ungeliiprohatîo-

??em, mille.simo renlesimo XXI, iiidict. VI ^ epacta XP\ concurrente IF.

Le pape Urbain et le moine Gervais s'accordent , comme on le

voit, sur ce qu'ils disent du calcul de ûenis-le-Petit
,
qui n'est

point distingué du nôtre; mais il y a une année de différence

entre leur manière de compter les années, qu'ils appellent , selon

la i>éritédc l'ciumpile. Suivant la chronique de Gervais, pour trou-

ver la véritable année de l'incarnation, il ne faut ajouter que
vingt-deux ans à notre ère chrétienne, ou au calcul de Denis-le-

Petit ; suivant la date du rescrit d'Urbain II, il faut en ajouter

vingt-trois. Marianus Scolus dit, comme Gervais, qu'il ne faut en
ajouter que vingt-deux. Florent Bravonius, moine de Vorches-

tre , adoote le même sentiment dans sa chronique , composée au
commencement du douzième siècle. Il range les faits historiques,

qu'il rapporte, sous les deux ères, celle de l'Evangile, qu'il ex-

cxprime par ces deux lettres S. E. , c'est-à-dire sccimdhm eean-

gelium^ et l'ère de Denis-le-Petit
,
qu'il désigne par les lettres

S. D
,
qui signifient seruiidum Dionysium. Par exemple, il place

un voyage de Guillaume II , duc de Normandie, en Angleterre,

sous l'an io5i de l'ère introduite par Denis-le-Petit , et sous l'an

joyS de l'ère évangélique: par où l'on voit, qu'il fait marcher la

première de ces deux époques vingt deux ans a^ant la seconde.

D'autres, tels qu'Hélinand , moine de Froimont, écrivain de la

fin du douzième siècle, n'anticipaient que de vingt-un ans l'ère

de Denis-le-Petit. Hoc aitno , dit-il sur l'an 979 , compkniur mille
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tinni à nati\?llate Christi secundùm veiitatejn EoangeH!^ qui secundînn

r.ychim Dionysii auno ah hinc vicesimo primo Jiniunlur. Nous ne
rapporterons point ici les raisons sur lesquelles ces auteurs ap-
puyaient cette distinction des années de Jcsus-Christ , selon

Denis-le-Petit, et des mêmes années selon l'Evangile. On peut
les voir dans l'ouvrage du P. Petau , De Doctriua temporum

,

liv. XII, cliap. 5. Parlons maintenant d une autre date plus usi-

tée, pour marquer l'année de l'Incarnation.

C'est l'année de la Trabcation, Annus Tiaheatîonis Clm'stî, qui

se trouve dans plusieurs chartes du onzième siècle. M, du Cange ^

dans son Glossaire , l'explique par Annus quo Christus trahi af-

jfixus est , l'année que J. C. a été attaché à la croix. Mais ce sa-

vant homme s est mépris en donnant cette explication. On l'a

rectifiée dans la nouvelle édition de ce Glossaire, au mot Tra-
heatio , où l'on a démontré qu Annus Trabeationis est la même
chose qu Annus Inrarnatlonis. Dans la multitude des chartes

qu'on a citées à ce sujet , se trouve le décret d'élection de Borel

,

évéque de Roda, en (Catalogne, rapporté au deuxième tome des

Capllulaircs de Caluze, col. b"3o. Il commence ainsi : Anno Tra-

heali'ijiis D. N. J. C. nnltesimo Xfll ^ JErâ viillesimâ quitiquage-

simd quinta , indictiune 2>', concuireide /, epactâ XX. Pou tes

ces dates conviennent à l'année 1 017 de l'Incarnation , de même
que celle-ci

,
qui est à la fm du décret : Anno XXI régnante Ro-

lerto Rcge. Il n'est donc pas douteux qvL Annus Traheutionis et

Annus Inrarnatioms ne soient la même chose. La source de l'er-

reur de M. du Cange est dans le mot Trabs , dont il faisait dé-
river Trabeatio , au lieu qu il vient de Trabea , sorte de robe, à

l'usage des anciens rois : et dont les Païens ornaient les statues

de leurs faux dieux. S. Fulgence, dans un sermon
,
prononcé le

jour de S Etienne, dont la fête, comme personne ne l'ignore,

.se célèbre le lendemain de Noël , dit : Heri Rex noster Trabeâ
{.amis indutus^ etv. Il est très-probable que le mot Trabeatio at

été tiré de ce passage de S. Fulgence
,
par les notaires qui l'en-

tendaient lire aux leçons des matines le jour de S. Etienne. Du
moins il est certain que Trabeatio et Trabea rarnis marquent
l'Incarnation du Verbe ; et c'est tout ce qu'il est nécessaire de
savoir pour n'y pas être trompé.

La dernière remarque que nous ferons sur la manière de dater

par les années de Tlncarnation , sera sur lomission d'un nombre
de ces années pour en abréger la date, sur tout quand elle est

répétée. Dans l'Histoire des évêques d'Auxerre, nous trouvons
(]ue l'évêquc Ardouin fut transféré sur ce siège , in princlpio anni
millesimi treceniesinù quinquagesimi in ISativitate Domini; et douze
lignes après

,
qu'il passa delà à l'évèché de Maguelonne, aujour-

d'hui de Montpellier ;a/2«o quinquagesimo tertio Curiœ Romance.
I ^
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( c'est-à-dire en commençant l'année à Noël ) more aiitem

Ga/hcano, (qui était de commencer Tannée à Pâques) anno
tjuinqiiugesimo secundo , in fesfo Puiificuttonis B- Mariœ.
i.'hislorien a omis deux fois cette date, anno millesimo tiecen-

teaimo. Il est vrai qu'elle est facile à suppléer
,
parce (qu'elle se

trouve à la tête du récit. Mais on voit de semblables omissions

dans des dates qui ne sont pas répétées , ou qui n'ont point été

précédées de dates entières. La première édition de Martial, m-4",

est ainsi datée : Imjjressum Ferrariœ die secundâ JiiUi MLXXl pour
MCCCCLXXi. ( Maittaire ). De même la première édition de Guil-
laume de Paris est datée de l'an mlv , au lieu de Tan MDLV, La
lettre d'Erasme, qui est à la tête des Œuvres de S. Cyprien,
est datée de l'an MXIX, pour ivtdxix (i). 11 y a des dates où l'on

ne voit que l'année du siècle courant, par exemple, xxi pour
Mccccxxi , XXXIV pour mccccxxxiv On lit dans un manuscrit

de l'Imitation, appartenant a l'abbaye de Molk, qu'il a été achevé

die Kiliani 34 1 c'est à-dire le jour de S. Kilien ( 8 juillet )

14^4 , et dans un autre , anno 21 , ce qui signifia 1421.

D. Mabillon ( Uipl. 1. 2, ch. 20, n. 17 ), et d'autres remarquent

que dans les chartes même , il se trouve des exemples de sem-
blables omissions, l'eile est la date d'une cha*. te d'Espagne :

Airà discwreide LXll^ c'est-à-dire de l'ère ( d'Espagne) DCCCLXll

,

sous le règne du roi Alfonse ; ce qui revient à l'an de Jésus-

Christ 82 i.. Les éditeurs du Glossaire de du Cange citent un acte

daté seulement de l'an de notre Seigneur soixante-quatre , quoi-

qu'il soit certainement de l'an i364. Dans le registre A, du par-

lement de Paris, fol. r, recto ^ le privilège accordé par Charles V
aux écxjliers de l'Université

,
porte la date de l'an trois cent

soixante et six ; ce qui veut dire 1 an i36B. Mais en voici une autre

d'une espèce encore plus singulière. Au bas de l'épitaphe gravée

sur la tombe de Marguerite de Lévi , dame de Marli , enterrée à

Port-Royal des Champs, on lisait, avant la destruction de ce cé-

lèbre monastère : Anno m. c. bis ; LX;Bis ; v. semel ; i. Bis. pour

dire l'an 1327. ( Nécrol. de P. R. p. i55 ).

(i) Une autre observation, qu'il est à propos de faire ici sur la date

(jui se lit à la fin des anciens livres imprimés , c'est qu'elle n'est pas

toujours celle de limpression, mais quekjuefois celle de la composition

de i'ouviage. Car les piemiers imprimeurs avaient coutume de copier,

ain>i que lescop stes à la main, tout ce qu'ils trouvaient dans les manus-
crits. Ainsi quand on lit à la fin de l'édition de Johanncs de Tambaco

,

DE CoNsoLATiONE TheologIjï;
,
que ce traité a été achevé l'an i366,

cela doit s'entendre de la composition, et non de l'impression. (D. Légi-

pont, Diisert. Philolo^ico-Dibliographicœ
^ pp. ag-Si, )
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§. m.

De VEre Julienne , ou de Jutes-César.

L'ère julienne, qui précède de 4^ ans notre ère vulgaire , a

pour époque la réformalion du calendrier romain , faite par

Jules-César. Depuis Numa, le dérangement de l'année était par-

venu, par degrés, au point que les mois d'hiver tombaient en
automne; ceux du printems en hiver; et ainsi des autres. Pour
remédier à ce désordre, Jules- César, avec le secours de Sosigène,

fameux astronome, ordonna, i*. que l'année de Rome 707 se-

rait composée de i5 mois, faisant ensemble la somme de 445
jours ; ( c'est ce qu'on nommdi Tannée àe confusion )

,• 2.^. que, pour
la suite, l'année serait composée de 3G5 jours, auxquels on ajou-

terait tous les quatre ans , après le 6 des calendes de mars , ou 24
février, un jour de plus ; ce qui fit nommer cette année Bissextile,

par la raison qu'on doublait aUirs le 6 àcs calendes de mars.
L'année 708 de Rome (1) fut la première qui procéda , sui-

vant cette réformation, et cette année fut bissextile. Mais après

la mort de César , la forme qu'il avait donnée à l'année fut mal
entendue par ceux qui étaient chargés de la direction du calen-

drier romain. Au lieu d'intercaler dans la cinquième année seu-

lement, ils intercalèrent dans la quatrième ; en sorte que dans
les 87 premières années qui s'écoulèrent depuis la réform^'tion

,

il y eut douze intercalations au lieu de neuf; et qu'ainsi l'année

de Rome recula de trois jours sur l'année julienne. Au bout de
ces trente-sept ans on s'apercjut de cette différence. Pour y re-

médier, et retrancher les trois jours que l'année julienne avait

de tix)p, Auguste ordonna qu'on omettrait les trois premières
intercalations à faire dans les années suivantes , c'est-à-dire eu
41 ,

4-''
1 49 1 de l'ère julienne ; et par celte omission, l'égalité

ayant été rétablie au mois de février 49 , le premier mars i^omaiu

de cette année recommença avec le premier mars julien.

(i) La première année julienne commence , le i^''. janvier de l'an

708, depuis la fondation de l\ome, et non pas à la 70g<=. année de cette

époque , laquelle ne commença que le 21 avril de la première année
julienne , 4^ ans avant l'ère vulgaire. Cette première année du calen-
drier julien était coinposée de 366 jours , c'est-à-dire qu'elle fut bis-
sextile ; mais, au lieu de faire ensuite l'intercalation aux années 5, q,
i3 , 17, 21 , 25 , 29, 33 et 37, depuis la réiorme , les pontifes la firent

aux 4*- , 7=. , loe,
,
i3e.. i6e., 19C.

, 22<=., 25c.
^
28e.

. Si*. . 34*=. et 37^.

années, ne laissant que deux années communes entre chaque bissextile;

ce qui produisit un excès de (rois jours, résultant de trois intercalationsL

4<i trop dans le cours des 3? premières années juliennes^
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Pour avoir l'année julienne qui répond à une anniîc chré-
tienne proposée , il faut ajouter le nombre 45 à l'année chré-

tienne dont il s'agit,

§• IV.

Des Indictions.

Les indictions sont une révolution de quinze années, qu'on
recommence toujours par l'unité, lorsque le nombre de quinze
est fini. Elles se comptent séparément, comme tous les autres

cycles , à l'exception des olyiTipiades. (i) On ne sait ni l'origine

de cette période , ni quand , ni pourquoi elle fut établie. Il est

certain qu'on ne peut la faire remonter plus haut que le tems de
l'empereur Constantin (2) , ni descendre plus bas que celui de
Constance. Les premiers exemples qu'on en trouve dans le Code
Théodosien , sont du régne de ce dernier, mort en o^u (3).

Dans ces premiers tems , il n'est pas aisé de fixer les années pour
les indictions, parce que tous les auteurs ne leur assignent pas la

même époque. Quelques-uns mettent la première indiction en
012 , le plus grand nombre en 3i3, d'autres en 3i4, et il s'en

trouve enfin qui la placent en 3i5. Dans notre Table chronolo-
gique nous suivons l'opinion la plus commune , en faisant partir

Lindlction de l'an 3i3 , et comptant i à cette année , 2 à lasui-

(i) C'est la règle générale et l'usage commun. Cependant on voit

qu'au douzième siècle tous les actes du chapitre de l'abbaye' de Corble
sont datés d'indictions, dont les révolutions sont supputées collective-

ment, comme celles des olympiades. Nous n'en citerons qu'un seul

exemple, tiré d'un acte capilulaire, de lan 11 72, dont voici les dates :

Actum etperactum , anno Incarnati Verlii MCLXXII , domini vero papte
Alexandri tertii anno XIII , domini autem Ludovic! rcgis nostri unclionis

anno XXXV..... Indictionis LXXIX , anno V, XVII kal. maii , vigilid.

Paschœ , in corheinsi capitula , B. Pétri apostoli. Au lieu de compter
l'indiction V, en 11 72, on suppute toutes les indictions révolues depuis
la première année de Jésus-Christ. Or, en 1172 ans, sont comprises
soixante-dix-huit révolutions, avec cinq années; ce qui ne revient qu'à

l'an cinq de la soixante-dix-neuvième indiction {^Nouveau Tr, de Diplom.
tora. I^ , p. 679 )

(2) En la prenant pour une révolution de quinze années Car l'indic-

tion, comme impôt annuel, se trouve énoncée dans une loi de Diocté-
tien et de Maxîmien

, publiée l'an 286 , où il est dit que « l'indiction

>> n'impose aucune taxe personnelle
,
parce qu'elle ne regarde que les

7^ ionàs : Indictiones non personis , sed relius indici soient. »

(3) Saint Athanase est le premier auteur ecclésiastique qui ait em-
ployé la date de l'indiction. Ce fut Victorius qui l'introduisit dans les

Gaules, avec son cycle pascal , l'an 457. EUe y retarde de trois année».
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vante et ainsi de suite
,
jusqu'en 828 ,

qu'on recommence la même
opération.

On distingue communément trois sortes d'indictions ; la pre-

mière est celle de Constant inople : elle commence avec le mois
de septembre. Les empereurs grecs s'en servaient , et on Ta
aussi connue en France, comme on peut le voir au mot indirtio

dans la nouvelle édition du Glossaire de du Cange. Nous avons

nous-mêmes rapporté plus haut (pag- '- ) ^ la date d'une charte

du roi Henri I , où l'indiction se prend du premier de septembre.

Plusieurs diplômes de nos rois offrent le même commencem.ent.
La seconde sorte d'indiction, plus commune parmi-nous et en

Angleterre, est I impériale , ou constantinienne
,
parce qu'on

en attribue l'établissement à Constantin. On la nomme aussi

césaréenne, à cause de l'usage qu'en ont fait les empereurs d'Oc-
cident. Son commencement est fixé au 24 septembre. On peut
voir les preuves de cette indiction dans le Glossaire qui vient

d'être cité. Elles sont claires et en bon nombre.
La troisième sorte d'indiction commençait au sS décembre,

ou au l•=^ janvier, selon que l'un ou l'autre de ces deux jours était

pris pour le premier de l'année. Les papes , sur-tout depuis Gré-
goire VII , l'ont souvent employée dans leurs bulles ; c'est la rai-

son pour laquelle on la nomiTic romaine ou pontificale. Elle n'a

pas cté inconnue en France ; on en trouve des vestiges dans nos
anciens écrivains , et dans les diplômes des empereurs carlovin-

giens. C'était même presque la seule qu'on suivît en Dauphiné,
dans le quatorzième siècle.

Outre ces trois manières de commencer l'indiction , il s'en

trouve une quatrième dans les registres du parlement de Paris.

Celle-ci prend l'indiction du mois d'octobre. Au n°. xxxv de la

liasse d'accords du parlement, delà Saint-Martin 1 446, on voit

une transaction, entre l'évêque et le chapitre de Clermont,
datée du g et du i3 décembre i446 , Indlctionc décima siimpla

mense oclobri.

Dans le nouveau Traité de Diplomatique ( t. V
,

pog. 2.38
,

n°. I ) , on observe que le pape Grégoire VII introduisit une
nouvelle sof'te d'indiction , qu'il faisait commencer au 25 mars.
On prétend de plus ( ioid

,
pag. 266 , n". 3 ) apercevoir une

sixième espèce d'indiction , dont on place le commencement à

Pâques. Cette opinion est appuyée sur les dates de deux privi-

lèges du pape Innocent II. Le premier porte : Doium apud Cum~
pilium — /// noiu murtii , indict. XV , ïncarn. D<>m. amtu 11 38,
poniif. veib D. Inn. PP. anno 9. Le second finit ainsi : Datiim
Laicraiii, kal. maii, indict. /, ïncarn. Dotn. i i38, ponHf. verà

D. Inn. PP. anno 9. Il est certain que l'indiction xv , selon les

cinq manières de la commencer , rapportées ci-dessus , appar-
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tient à l'an iioj. Est-ce une nouvelle espèce d'indiction em-
ployée dans ces deux bulles ? est ce plutôt une faute du chance-
lier? C'est ce que nous n'osons décider.

Au reste , les méprises sur la date de l'indiction ne seraient

f
Joint particulières au pape Innocent II. M. Baluze et D. Mabil-

on remarquent que
,
pendant toute la durée de Tan 1207 ,

dixième du pontificat d'innocent III , le chancelier de ce pape
met constamment dans les bulles la neuvième indiction pour la

dixième. L'erreur, ajoute-ton , ne fut pas renfermée seulement
dans les originaux , elle passa dans le registre même de ce pape.

Cependant, ce mécompte ne porte aucun préjudice à l'authen-

ticité des pièces où il se rencontre. En général , tous les savants

conviennent qu'il y a un grand nombre d'actes sincères , dont
Findiction est fautive, ou très-embarassaute. En voici une, par
exemple, qui est peut-être unique; du moins nous ne l'avons ren-

contrée qu'une seule fois dans la quantité innombrable de chartes

qui nous ont passé sous les yeux. Elle se rencontre dans la date

de la charte de fondation de l'église de Saint-Denis de Vergi, au
diocèse d'Autun ; charte que nous avons lue dans le Cartulalre

de cette église, conservé à la Bibliothèque du Roi , sous le n°.

5529. A. Ef^o Gibuinus scnpsi et subscripsi ^ aUfue dataiù quinto

nonas marùi , anno ab Incarn. Doin. N. J. C. mi/Jesimo <>u:esiin(i

tertio , indictioiw oir.esiinâ prima , régnante Roberto Rege ^ ad jus-

sÏGiKm Odonis caiicellarii. La véritable indiction qui concou-^

rait , suivant l'usage ordinaire, avec le 3 mars de l'an losS de
l'Incarnation, était l'indiction VI. Pourquoi donc marque-t-on
ici l'indiction xxi

,
qui est un nombre auquel cette période ne

peut être portée, puisque la révolution s'en fait dans l'espace de

quinze ans? C'est que le notaire a jugé à propos de doubler celle

période , en lui donnant un cours de trente années, xv et vi en
effet font XXI.

Une dernière remarque à faire, est que la première année de
chaque cycle de l'indiction s'appelle indiction 1 , et ainsi de
suite jusqu'à laxv*^. En remontant de l'an 3 12, on trouve que la

première année de l'ère chrétienne aurait été la iv^. indiction,

si cette manière de compter les tems eût été alors en usage :

d'où il s'ensuit que, pour trouver l'indiction de quelque année
que ce soit depuis J. il. , il faut ajouter le nombre de .^ au nom-
bre donné, et divisant la somme par i5 , s'il ne reste rien , cette

année sera l'indiction xv*^. ; s'il reste un nombre, ce nombre
donnera l'indiction que l'on cherche. Ainsi , l'indiction xv^. est

celle de l'an 1782
,
parce qu'en ajoutant 3 à 1782 , et divisant 1^

tout par i5 , il ne reste absolument rien.
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§ V.

De l'Ère mondaine d'Alexandrie ^ et, à cette occasion , des plu^

anciens calculs chronologiques , commençant à la Création du

Monde.

Quoique les premiers chrétiens n'eussent pas d'autres ma-
nières de dater que celles qui avaient cours parmi les Gentils,

cependant on vit de bonne heure les plus habiles d'entr'eux

s'appliquer à régler la chronologie sur les années de la céation

du monde. Les Juifs leur en avaient donné l'exemple : mais les

supputations des uns et des autres
,
quoique toutes appuyées sur

le texte des Septante , n'étaient rien moins qu'uniformes. Nous
ne rapporterons que celles qui eurent le plus de cours , ou qui

acquirent le plus de célébrité par la réputation de leurs au-
teurs.

Pour commencer par l'historien Josephe , il compte depuis

Adam jusqu'à la ruine du second temple, c'est-à-dire
,
jusqu^à

la 70^. année de l'ère chrétienne , 4^3/3 ans : d'où il résulte que ,

dans son calcul, cette ore a pour époque l'an du monde 4it)3^

Clément d'Alexandrie attribue aux juifs hellénistes de son teins

une autre manière de supputer , suivant laquelle il fait concou-

rir la mort de l'empereur Commode avec l'an du monde 5<5i8.

Or, il assigne lui-même cet événement à l'an de J'. C. 194»

C'est donc un espace de 56a4 ans que ce calcul met entr« la

création du monde et l'Incarnation. Théophile d'Antioche

donne un peu moins d'étendue à l'intervalle de ces deux épo-

ques : car il rapporte ( L. i , ad Autolycum ) la mort de l'empe-

reur Marc-Aurèle à l'an du monde 56gS : événement que nous

plaçons en l'an 180 de l'ère chrétienne. Jules Africain, qui

acheva sa Chronique, comme il le dit lui-même, sous le consu-

lat de Gratus et de Seloucus , c'est à-dire , Tan de J. C. .221
,

retranche encore 1 5 années du calcul précédent : et pour faire

un compte rond , il assigne la naissance de J. C. à l'an du monde

5499 , et fait concourir la première année de l'Incarnation avec

l'an 55oo. La supputation d'Eusèbe de Césarée varie dans les

différents exemplaires manuscrits de sa Chronique: maisla leçon

la plus autorisée place en l'an du monde 6199 la naissance du
Sauveur. C'est l'époque que plusieurs écrivains du moyen âge

ont préférée , et qu'on a jugé à propos de suivre jusqu'à nos

jours dans le Martyrologe romain.

Nul de ces calculs , si l'on excepte celui de Jules Africain , ne

paraît avoir fait loi dans aucune église , ni dans aucun pays. I..es

Alexandrins adoptèrent ce dernier jel c'est ce qu'on nomme l'ère
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d'Alexandrie. Mais pour la bien entendre , il est important clé

faire quelques observations qui
,
pour avoir échappé à d'habiles

chronologistcs modernes, ont été cause de bien des tortures

qu'ils ont données en pure perte à leur esprit
,
pour accorder

ce calcul avec lui-même.

La première chose à remarquer , est que Jules Africain avan-

çait l'époque de l'Incarnation de trois années sur notre ère chré-

tienne vulgaire. Car, au lieu de la faire concourir, comme nous,

avec la première année de la igS^, olympiade, il la faisait cor-
respondre à la seconde de l'olympiade 194 ; en sorte que , dans
son calcul, l'année 5So3 du monde, quatrième de Jésus-Christ^

selon lui , répond à la première de notre ère vulgaire de l'in-^

carnation.

Cette différence s'accrut encore ( et c'est notre seconde ob-
servation ) par le retranchement que l'on fit de dix années au
calcul de Jules Africain ; ce qui arriva au commencement de
l'empire de Dioclétien. Car, au lieu de compter l'an du monde
5787 à l'an de J. C. 287 , selon eux , on ne compta plus que

5777 pour la première de ces deux périodes, et 277 pour la se-

conde. Nous en avons la preuve dans Théophane , dont la Chro-
nographie , appuyée sur lère d'Alexandrie , réunit ces deux der-
nières époques à la tête de l'empire de Dioclétien

,
par où elle

débute. Le P. Pagi conjecture , avec beaucoup de vraisemblance

,

que cette réforme se fit à l'occasion du cycle de 19 ans , inventé

dans ce tems-là par Anatolius , évêque d'Hiéraple. Les Alexan-
drins , dit-il , voulant que ce cycle commençât une nouvelle

révolution avec l'empire de Dioclétien, prirent le parti d'abré-

ger de dix années la durée du monde
;
parce qu'en effet la divi-

sion de 5777 par 19 ne donne qu'une unité au-delà du quotient.

Voilà donc présentement une différence de 7 ans entre nous et

les Alexandrins
,
pour la supputation des années de l'ère chré-

tienne. Car auparavant ils nous devançaient , à cet égard , de
trois ans ; et sans le retranchement, dont on vient de parler, la

})remlèie année de Dioclétien, qui est pour nous la 284^. de
'Incarnation, serait pour eux, ainsi qu'on l'a dit , la 287*=. Mais,

au moyen des dix années qu'ils ont supprimées , elle n'est plus

que la 277*^. Ainsi , au lieu d'anticiper sur nous, comme aupa-
ravant , de trois années l'époque de l'Incarnation , ils la reculent

maintenant de sept années après nous. Tel est le vrai dénoue-
ment de ces difficultés c[ui ont embarrassé tant dechronologistes

dans la lecture des anciens écrivains , comme saint Maxime et

Théophane
,
qui font profession de suivre l'ère d'Alexandrie.

Quand le premier, par exemple , dans son Traité du Comput ,

ch. 32 , fait correspondre la 3i^. année de l'empire d'Héraclius

à la 633®. de J, C. , au lieu de le taxer d'erreur , il ne faut que
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Suppléer la différence du calcul qu'il suit d'avec le nôtre, et

nous serons d'accord avec lui. Or, 7 ajouté à 33 donne 40 ; et ce

fut effectivement vers la fin de 640 , selon noire manière de
compter, que commença la 3i*. année d'Héraclius. Do même

,

lorsque Théophane rapporte, à l'an de J. C. 356, Tavenement de

Jovicn au trône de TEmpire, l'addition de sept années , dont il

retarde l'Incarnation , le ramènera au même point que nous
,

c'est-à-dire , à l'an 363 : époque , suivant notre calcul , de l'inau-

guration de ce prince. Néanmoins il faut convenir que ce chro-

nographe n'est pas toujours constant dans la différence qu'il met
entre sa supputation et la nôtre ; car il s'éloigne de nous, quel-
quefois de huit ans , et quelquefois même de neuf. C'est ainsi

qu'il fixe à l'an de J. C. 3i6 le concile de Nicée
,
que nous pla-

^•ons en 3^5 ;
qu'il range sous l'an 4^3 le commencement de

l'empire de Zenon, que nous rapportons à l'an 4qi. Maisl'indic-

tion qu'il a soin de marquer sert à rectifier sou calcul. On trouve

encore moins de consistance dans Georges le Svncelle , dont
Théophane est le continuateur. Chez lui, Dioclétien monta sur

le trône en l'an de J. C. 27g ; et les dates des régnes précédents

sont tellement emhrouillées, qu'il mêle souvent le ciel avec la

terre , suivant l'expression du P. Pétau. Suidas, qui paraît avoir

aussi adopté la supputation de Jules Africain , serait encore plus

confus, si l'on pouvait s'en rapporter au texte de son Lexique,
tel qu'on le voit dans les meilleures éditions. Mais ce texte est

vislhlement altéré à l'article d'Adam, où il marque les plus cé-
lèhres époques , depuis la création du monde

,
jusqu'à la mort

de Tempereur Jean Zimisquès. Klmacin, auteur arabe de l'His-

toire des Sarrasins, est celui qui suit l'ère mondaine d'Alexan-

drie avec le plus d'exactitude. On prétend qu'elle est encore eu
usage de nos jours parmi les Cophlcs , ou chrétiens d'Egvpte. Ce
qui est certain , c'est qu'elle continuait d'avoir cours parmi eux

au i5«. siècle. Nous en avons la preuve dans la lettre de leur pa-
triarche Je?.n XI , écrite ^u pape Eugène IV , vers la fin du
concile de Florence , laquelle se trouve à la fin des actes de ce

concile. Elle est ainsi datée : Cah/rœ, xii^. septembiis, sexto mil-

lenario nongenlesimo (juadragesimo ^ secundiim Grcccos ; secundùm
JucoUlas , millcsbiio rciitesimo quinquagesimo scptimo , à fempore

Mart) rum, à roinputatiune Inrarnatlonis Domini, MCDXL. On voit

ici que l'ère mondaine
,
qu'on appelle des Grecs , n'est pas celle

de tonstanlinople,'^ mais celle d'Alexandrie, proprement dite,

sans la réforme qu'on y fit , l'an de J. C. :i84 ; et de plus
,
que les

Cophtes s'accordaient alors avec nous pour l'ère de Jésus-

Christ.
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§• VI.

De l'Ere mondaine d'Antîoche,

La réforme que les Alexandrins avaient faite au calcul chro-

îiclogique de Jules Africain , ne fut pas la seule qu'il subit. Fa-

nodore , moine égyptien
,
qui Horissait vers la fin du 4^* siècle,

entreprit de le remanier , et son travail produisit une ère nou-

velle
,
qu'on prétend avoir été en usage dans l'église d'Antio-

che. La manière dont il s'y prit est également ingénieuse et

simple. Ce fut de reculer de dix ans la création du monde , et

de trois, Tépoque de l'Incarnation ; de sorte que, comptant 5490
ans jusqu'à la seconde année de la ig4'^- olympiade , il faisait

concourir la première de l'Incarnation avec la quatrième de la

194*'. olympiade, et la première de l'olympiade suivante, en

commençant , à la manière des Orientaux , l'année en automne.

Par-là , son année du monde 6490 répondait à l'an 55oo des

Alexandrins
,
qui était pour eux la première de l'Incarnation;

son année 6491 à leur année 55oi , et son année 0492 à leur

année 55o2 ,
quatrième , selon eux , et première , suivant lui

,

de l'ère chrclienne. Ainsi
,
plus de différence pour les années

du monde entre Panodore et les Alexandrins , depuis le retran-

chement que ceux-ci firent de dix années dans leur ère, au com-
mencement du règne de Dioclétien ; mais toujours la même dif-

férence pour l'époque de l'Incarnation, qu'il retardait, comme
nous , de trois années après ces derniers ; ce qui fait voir que le*

P. Pétau s'est trompé, lorsqu'il a prétendu que l'ère de Pano-

dore rentrait dans celle d'Alexandrie pour la supputation des

années de l'Incarnation , et ne s'en éloignait que pour les années

<3e la Création. C'est précisément le contraire, et par cette rai-

son, dans notre Table chronologique, depuis l'an 284, nous n'a-

vons plus fait qu'une seule colonne de l'ère d'Alexandrie et de

l'ère mondaine d'Antioche. Nous avons donné à cette colonne

le titre d'ère d'Alexandrie, parce que les Alexandrins parais-

sent avoir fait plus d'usage de ce calcul que les Syriens (i)- t>n

voit même que ceux d'Antioche adoptèrent dans la suite, et

tout au moln> dans le commencement du cinquième siècle,

(i) Si M. Ilenauclot avait fait attention à la différence de l'ère mon-
daine dont il s'agit ici , d'avec celle de CP. qu'il suit , il n'aurait point

accuse' de méprise ( HisL Patriarch. Aîeiand. p. i^Sg
, ) , le diacre l\Ja-

lioud. historien des patriarches jacobiles d'Alexandrie . pour avoir lié

l'an 788 des Marty^^ avec lan du monde 6564 (V, notre Table chrono-

logique.)
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î"î're Je Conslantinople, dont nous parlerons au paragraphe sui-

vant. C'est sur Tère de l\'inndore que le P. l*agi a iondé sa pé-

riode gréco romaine
,
qu'il avait iinaginée pour la substituer à

la période julienne de Sraliger. On peut voir dans TApparat de
cet habile criliciue, les avantages qu'il prétend lésulter de son
système pour la chronologie ; système qui toutefois n'a point

pris faveur parmi les savanis.

§. VII.

De l 'Ere de Constaniinople.

L'ère de Conslantinople , ainsi que relie d'Alexandrie, com-
mence à la création du monde. Dans col te période , la pren^ière

année de l'Incarnalion tom.be en oSoc), et lépond , comme dans
notre ère vulgaire, à la dernière de la iQ-j'"'. olympiade , et à la

première de l'olympiade suivante. L'église grecque , encore
même aujourd'hui, n'en connaît point d'aulre. Les Moscovites ,

qui l'avalent reçue des Grecs avec le Christianisme , l'ont de
même conservée jusqu'au règne de Pierre-le-Grand. On dislin-

gue dans l'ère de Conslantinople deux sortes d'années, la civile

et l'ecclésiastique. La première s'ouvre avec le mois de septem-
bre ; la seconde a commencé, tantôt au 21 mars, tantôt au pre-

mier avril. Mais , de savoir si le i*^"^. septembre a toujours éle le

jour initial de l'année à CP. et dans son ressort, même avant la

séparation des deux empires d Orient et d'Occident , c'est ce

que nous ne voudrions pas absolument décider. Ln soutenant
l'affirmative, il faudra dire qu'il y avait alors à CP. deux sortes

d'années civiles, la romaine ou consulaire commençant au pre-
mier janvier comme à Rome , et la gi^cque qui s'ouvrait au
premier de septembre.

L'ère mondain.", dont nous parlons , était en usage à CP. avant
le milieu du septième siècle, comme on le voit par le Traité du
Comput de S. Maxime ,

qui fut composé l'an (J41. Les actes du
sixième concile général , terminé 1 an 6b 1 de notre ère vul-
gaire , sont datés de Pan du monde Hif^9. Retranchez de cette

somme (Si^^i, restera celle de SooîS, qui forme l'ère de CP. Dans
la suite , on voit tous les actes publics de l'empire grec, datés

de la même ère.

, §. VIIL
De l'Ere des Séicur.idcs an des Grecs, autrement dïLc l'Ère

d 'Alexandre.

On trouve chez les Grecs deux époques, qui ont pris leur dé-

nomination d'Alexandre Ic-Grand. La première, date delà mort
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lie ce princp , et fie rinauguration de son sncccssenr Pliilippe

Aridée ; double événement qui concourt avec l'an .Hi-^ avant

J. C. Il ne paraît pas qu'elle ait eu grand cours ; mais il se ren-

contre néanmoins des écrivains qui en ont fait usage ]Son dé-

suni , dit D. Montfaucon
, ( Valœogr. Jj. I , ch. 5 ) qui annos

numerent a morte Alexandn et ah irutio regni Philippî Aridœi. En
effet , Censorin

,
par exemple, entre les dates multipliées qu'il

emploie pour marquer le tems où il écrivait son livre d)' Di' Na-
tali, nomme le consulat d'Ulpius et de Ponlien avec l'an SHa

de Philippe , dont les années , dit-il , se comptent depuis la

mort d'Alexandre (i). Or , le consulat d'Ulpius, ou de Plus . et

de Pontianus, tombe en l'an 2.08 de J. C. Olez cette somme de

562 , il reste 824 ans ; ce qui exprime l'intervalle de la mort
d'Alexandre et de l'Incarnation du Verbe. C'est la même ère,

comme le prouve M. Assemani dans ses Actes des Martyrs, t. II
,

qu'a suivie l'auteur syrien des Actes de sainte Théodore , en

donnant pour époque du martyre de cette sainte une sixième fé-

rié du mois de septembre de Tan 642. En effet , la soustraction

de 024, faite à ce nombre , donne Tan ^nS de J. C. qui est le

tems le plus bas et le seul, toutes circonstances pesées, auquel

on puisse rapporter cet événement.

(t) Il est à propos de rapporter ici en entier le texte de Censorin.

Secundum qiiam ralioncm , dit-il , ch. 3i , /lic annus, cuj'us celui index et

titiilus (jiii'dam est Ulpii et Poniiani consiilatus , ah olympiade prima mil—

Icsimus est , et giiarlus dccimiis , ex diebus duniaxat cestii-is çui/ius Agon
o/ympicits celebrabatur ; à Jîoma aufem condiia nongentesimus nonage-

simus primas , et quidem ex Palilibus . undc urbis anni numcrantur ;

eorum t'cro annorum
,
quibus Jiilianis nomen est , ducentesimus octoge—

simus teriius ; sed ex die halcndis januarii , unde Julius Cœsar anni a se

constutifccit principium. At conim qui rocantur anni Augustorum , ducen-

Icsimus sexagesimus quintus . pcrinde ex lialendis januarii
, quamris ex

anle diem decimum scxtum kalcndis Jebruarii imperator Cœsar diviJîlius

sententia L. Munaiii Planci ii senatu cclcn'sque ciribus Augustus appella-

tus est , se TU cl M. Vipsanio Agrippa 111. Coss. Sed jlLgyptii
, quàd

,

viennio anle, in polestalem dilioncmque Pop. Rom. çenerunt . habent hune

Augustorum annum ducenlcsimuth sexagesimum septimum. Nam, ut à nos-

iris, ita ab jEgyptiis, quidam anni in litteras rclati sunt, ut quos Nabonas-

sari nominant
,
qubd a prima imperii ejiis anno consurgunt

,
quorum hic

nongentesimus oclogcsimus sexlus est. Item Philippi
,

qui ab exccssu

Alexandri Magni numeranlur, et ad hune usque pcrducti, aniios quingentos

^exaginta duos consunimanl. Sed horum initia semper à primo die mensis

(jus sumuntur cui apud /Egyptios nomen est Thoth
,
quique hoc anno

( c'est de l'année vague des Egyptiens qu'il parle ) ,
/ait anle diem sep-

timum kalendas Julias ; ciim, ahhinc annos ccntum, imperatore Antônino

t'io II et Brutlia Prœsente Coss., liomw iidcm dies fuerint anle diem XH
(liil, Aus,, quû iempors solei canicules in ^gypto faccre exortum.
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Nous n'avons point fait usage de cette période dans notre Ta-
ble chronologique^, parce qu'elle n"a point élé assez accréditée

pour mériter d"v trouver place ; mais enfin il fallait en parler

ici pour empècherqu'on ne la confondît avec la suivante.

La seconde ère
,
qui porte quelquefois , mais improprement

,

le nom d'Alexandre , fut appelée plus communément , et à plus

juste titre , lere des Seleucides , ou des Grecs. On la nommait
aussi l'ère des syro-macédoniens. Son commencement se prend

de Tan de Ilomc 44^ , 12 ans après la mort d'Alexandre, et

3i I ans 4 mois pleins avant J. C. : époque des premières con-

quêtes de Seleucus ISicator , dans cette partie de l'Orient, qui

forma depuis le vaste empire de Syrie. Les années qu'elle em-
ploie, ainsi que la précédente , au moins depuis llncarnation ,

sont des années juliennes , composées de mois romains , aux-

quels on a donné des noms svriens. Elle eut cours, non-seule-

raent dans la monarcliie des Seleucides; mais chez presque tous

les peuples du Levant , et s'est même perpétuée jusqu'à nos

jours. Cepencfant tous ceux cpii l'adoptèrent ne la datèrent pas

du même mois , ni du même jour. Les grecs de Syrie la fai-

saient commencer au premier du mois gorpiseus macédonien ,

l'.loul syrien , cpil répond à notre mois de septembre ; et c'est

encore , dit-on , l'usage des catholiques de Syrie. Les autres sy-

riens la prenaient du I d hvpcrbéretœus macédonien, tisri i

syrien, qui correspond à notre mois d'octobre ; en quoi ils sont

encore à présent suivis p^ic les Ncstoriens et les Jacobites du
Levant.

Différentes villes de Svrie . comme il paraît parles modaillrs

et autres anciens monuments, avaient encore leur manière par-

ticulière de la commencer. A Tvr, on la comptait du 19 ocio-

tobre ; à Gaza , du 2.S du même mois ; à Damas, de Téquinoxe

du printcms.

Les Juifs , depuis qu ils furent assujettis à la. domination des

rois de Svrie , adoptèrent aussi l'ère des Seleucides. Ils la nom-
mèrent Tank Bilharnaim , ou ère des contrats , parce qu'ils en

faisaient usage dans leurs marchés et auîrosaclis civils. L'equi-

no.xe d'automne était le point d'où ils la faisaient partir. Il y a

environ 000 ans , dit-on , c|u ils ont f{uitté ce calcul pour en

suivre un autre , dont ils se servent encore de nos jours (i).

Les Arabes, chez qui l'ère des Seleucides estencoreen usagé,

(i) Les Juifs se servent présentement d'une ère du monde, qui

commence 3761 ans avant l'ère chrétienne. Quelques-uns prétendent

qu'elle est en usa^e parmi ei;x des l'an io4o . tem:. auquel . chassés de

rOrient , ils se jetlorent dans les différents pays de l'Occident. ?yous

p.jrleroiis ailleurs plus anipjeineiit de cette ère.
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la font commencer, les uns, comme Alfragan, au premier de sep-

tembre , les autres, comme Albategnius, au premier d'octobre.

Outre ces différences du jour initial de l'ère des Séleu-

cides . on en remarque une aussi pour l'année même où elle a

commencé. Nous venons de voir que les Syriens, les Juifs et

les Aiabes en mettaient l'époque '6i i ans , ou dans la 3i2^ an-

née avant J. C. Mais il est prouvé par divers monuments que les

peuples de la Babylonie, et quelques autres, la retardaient d'une
année , et la faisaient précéder , non de 3i i ans pleins , mais de
3 1 o seulement , l'époque de l'ère ch rétienne ( i ). Tel est encore

,

à ce qu'on assure , l'usage de-s catholiques de Syrie.

Il faut avoir égard, en lisant les anciens monuments, à toutes

ces différences , et souvent on ne pourra les bien saisir
,
qu'en

combinant la date de l'ère dont il s'agit avec les autres carac-

tères chronologiques qui l'accompagnent. Car, il ne faut point

donner pour règles générales
,
que tel peuple faisait remonter

l'ère des Séleucides à l'an 3i2 avant J. C. et tel autre la plaçait

un an plus tard
;
que les Grecs commençaient leur année au

premier septembre , et les Syriens au mois d'octobre. Ces règles
,

comme on l'a vu , sont sujettes à trop d'exceptions. En voici un
nouvel exemple, entre plusieurs autres. L'auteur syrien de la

Chronique d'Edesse
,
publiée par M. Assemani , dans le tome

l*^»". de sa Bibliothèque Orientale, place la mort de S. Siméon
Stylile, en l'an des Grecs 771, un mercredi 2 septembre. Cosme^
au contraire , syrien pareillement , historien du même saint ,

et son contemporain , rapporte cet événement à l'an 770 , sous

les mêmes férié et quantième de septembre ; ce qui revient de
part et d'autre à l'an de J. C. 469, où les septembre tombait ef-

Icclivcment un mercredi. Ainsi de deux choses l'une : ou l'au-

teur de la Chronique d Edcsse fixait l'époque de l'ère des Séleu-
cides à l'an 3i2 , et Cosme à l'an 3ii avant J. C. , ou tous les

deux la rapportant au même point ( 3i2 avant J. C. ) , le pre-
mier commençait l'année avec le mois de septembre , et le se-

cond avec le mois d'octobre ; ce qui est égal pour l'exemple

cité.

Dans notre Table chronologique, pour nous conformera toutes

celles qui ont paru jusqu'à présent, nous faisons concourir l'an

(i) Âbiilfheda suivait cet usage f comme il parait par l'epoqye qu'il

marque poiir la naissance du faux prophète Mahomet; époque dont les

caractères sont le 10 du 3"^. mois, fèrie 2^. de l'an 881 des Grecs ; ce

qui ne peut se rapporter qu'au 10 novembre de l'an 670 de Je'sus-

Christ, comme on peut le voir par notre Table chronologique et notre

calendrier E, fiui cjt celui de cette anuée.
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3i3 des Grecs avec la première année de T Incarnation ; mais
ct'Ue année 3i3 commence à l'aulomne de la première année
de l'Incarnation , et ainsi des années suivantes. A l'égard de
cette ère syrienne, qui commence 3io ans seulement avant no-
tre ère vulgaire , et qu'un savant académicien ( M. Gibert

) pré-
tend être proprement l'ère syro-macédonienne , elle sera facile

à trouver , en reculant d'une année , c'est-à-dire, en comptant
seulement l'année '6 16 à l'automne de l'an 2 de J. C. et de
même pour la suite.

Il nous reste à donner les noms grecs et syriens de chaque
mois , avec ceux des mois romains qui leur correspondent.

Mois Romains.

Septembre.
Octobre.

Novembre.
Décembre.
Janvier.

Février.

Mars.

Avril.]

Mai.

Juin.

Juillet.

Août.

Hlois Syriens. 3Iois Grecs.

Fdoul. Gorpiœus.
Tisri I. Hyperbéréteeus.
Tisrl II. Dius.

Canun i. Apellœus.
Canun il. Au(lvna3us.

Sabat. Périt ius.

Adar. Dystrus.

Nisan. Xanticus.
Jiar. Artemislus.
Haziran. Dœsius.
Tamus. Panémus.
Àb. Lous.

§. IX.

De l 'Ère Césaréenne d 'Anlîoche.

L'ère césaréenne d'Antioche est un monument qu'érigea la

^ille d'Antioche à Jules-César, non en reconnaissance de l'au-

tonomie qu'il lui avait accordée , comme quelques-uns le pré-
tendent , mais en mémoire de la victoire qu'il remporta dans
la plaine de Pharsale, l'an de Home yoii, avant J. C. 4'^^, lec)da

mois scxtilis , depuis nommé le mois d'août. Les Syriens com-
mencèrent à compter cette période de l'automne, ou de leur

premier tisri de celte année; mais les (irecs la faisaient remonter
à leur mois gorpiœus de l'année précédente 70S de Uome

, 49*-

-avant J. C. Le P. Pagi , sur l'an (17 de J. C, n". 00 , remarque,
que les Anliocliéens , dans Tespace de 3o ans se servirent de
trois ères, la pompéienne, celle d'Auguste et la césaréenne. En
voici la preuve , tirée de M. l'abbé Bellei , dans son Neuvième
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Supplément aux Dissertations tlu cardinal Norls sur les époques

syro -macédoniennes. Nous avons deux médailles fiappées eu

Syrie sous le gouvernement de Mucien, avec la date de Tan
1 17 d'Antioche , Eni MOVKIANOV ANTIOXEi;iN ET»? ZIP dont
Tune présente la léte de Galba, et l'autre celle d'OUon. Galba

fut tué le i5 janvier de l'an 1S22 deKome, i^if. de J. C. ; Olton ,

son successeur, périt le i5 avril de la même année, et par con-

séquent dans le cours de l'année syrienne, qui avait commencé à

l'aulomne de l'an 821 de Rome. Or, cette année syrienne était,

•suivant les deux médailles , la 117*. ZIP, de l'ère d'Antioche.

Donc la première année de cette ère avait commencé à l'au-

tomne de Tan 706 de Rome
, 49 ^ns avant l'Incarnation. La

conséquence résulte évidemment de ce calcul.

Mais, d'un autre coté, différents actes syriens, publiés par

MM. Assemani , font foi que l'ère d'Anlioche ne commença qu'à

l'année 706 de Rome
,

4^''. avant Jésus - Christ. Par exemple
,

oa lit à la fin des actes de Saint - Siméon Slylite
,
que ce lii>re

des Triomphes du Bh. Siméoii
, fut achei^é un mercredi (feria IV,)

7 du mois uisan (avril) du l'an Sai de l'ère d'Antioclie. Or, c'était

le 17 avril de l'an 1227 de Rome, 474 'le Jésus-Christ , dans

lequel la lettre dominicale était F,' et le 17 avril tombait au
mercredi de la Semaine-Sainte. Ainsi l'année d2i de l'ère d'An-
tioche , avait commencé à l'automne de l'an 122G de Rome, et

conséquemment la première de celte même ère avait précédé
de quarante-huit ans l'ère chrétienne.

Il est fait mention, dans la Bibliothèque orientale des mêmes
auteurs, d'un tremblement de terre

,
qui renversa une partie

de la ville d'Antioche, un dimanche, i4 du mois gorpiaeus

(septembre), de Tan 5o6 de l'ère d'Antioche, 770 de Tère des

Grecs. Ces caractères ne peuvent convenir qu'à Tan 1211 de

Rome, 4^8 de Jésus-Christ, où le 1 4 septembre arriva réelle-

ment un dimanche. De 1211 ôtez 5o5 , reste 706 ,
qui est l'an

de Rome, auquel ce témoignage fait répondre le commencement
de l'ère d'Antioche.

Cette même ville fut encore affligée par les secousses violentes

d'un autre tremblement de terre, un mercredi, 29 du second
tisrl (novembre), l'an 676 de l'ère d'Antioche. Or, en consul-

tant notre Table chronologique et noire Calendrier solaire per-

f)étuel , nous trouvons que cette année syrienne concourt avec

'an 528 de Jésus-Christ (1281 de Rome), dans lequel le 2q no-
vembre fut effectivement un mercredi. De là , si Ton remonte
au commencement de l'ère d'xinlioche . on verra qu'elle prit

naissance dans l'automne de l'an 706 de Rome, quarante-huit

ans commencés avant Jésus-Christ.

Ainsi
,
pour conclure avec le célèbre académicien qui nous
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sert (le guide ici, des dates qui se trouveraient les mêmes sur les

médailles et dans les actes publiés par MM. Assémani , différe-

raient d'une année entr'elles.

La raison de cette différence, que personne, avant M. Bellei,

n'avait pu deviner, est (jue les Syriens adoptèrent, un an plus

tard que les Grecs, Tère cesareenne. Cette explication si simple
est mise, par notre auteur, dans un point d'évidence auquel on
ne peut se refuser.

Dans notre Table cbronologique , on trouvera cette ère sous

ces deux époques différentes. En la prenant suivant les médailles,

la quarante-neuvièm annéee de cette ère commence à l'automne
qui précéda immédiatement la première année de l'ère chré-
tienne : en la prenant selon les actes, le commencement de cette

même année quarante-neuf, tombe dans l'automne de la première
année de Jésus-Christ. Evagrc, dans son Histoire Ecclésiastique,

fait usage de l'ère césaréenne d'Antioche. Le patriarche Nice—
phore , dans sa Chronographie

,
parle d'une autre ère d'An-

tioche, qu'il fait commencer avec l'empire d'Auguste. C'est la

même que l'ère actiaque , dont nous traiterons dans la deuxième
partie de cette Dissertation.

§. X. • \
De l'Ere d'Espagne:.

Auguste ayant achevé , l'an yiS de Rome, trente-neuvième

avant notre ère vulgaire , la conquête de l'Espagne , cet événe-

ment donna naissance à une ère nouvelle , fondée sur le calen-

drier julien , laquelle commença au i^'. janvier de l'année sui-

vante. Elle eut lieu, non-seulement dans l'Espagne , mais aussi

dans l'Afrique (i), et dans nos provinces méridionales de France

qui furent soumises aux Visigoths (2) : mais depuis le neuvième
siècle , elle n'était pas seule dans la date de l'année , et on lui joi-

gnait assez communément celle de l'Incarnation. L'usage de l'ère

d'Espagne fut aboli dans la Catalogne, l'an 1 180, en vertu d'un

canon du concile de Tarragone , tenu cette année
,
par lequel

il était ordonné de se servir de l'ère de l'Incarnation. On fit un
semblable règlement dans le royaume d'Aragon, en i35o ; dans
celui de Valence, en i358 ; dans celui de Castille, en i3g3; et

enfin en Portugal, l'an 1422, ou, selon d'autres, en i4i5. Dans
notre Table chronologique, nous faisons concourir l'an trente-

(1) La plupart des conciles de Carthage sont dates de l'ère d'Espagne.

(2) Le concile d'Arles , célébré l'an 8i3 de Jésus-Christ
,
porte la

date de l'ère (d'Espagne) bSi,

I. 7
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neuf de cette pcrlode avec l'an premier de Jésus-Christ, tous

ileuK commencent au i^"^. janvier, parce que l'ère d'Espagne

devance, de trente-huit ans pleins , l'ère chrétienne.

Mais il paraît qu'en Portugal, depuis l'étahlissement de cetle

mouarchie, on n'employa point d'autre ère dans les dates, que

celle de rincarnation
,
qu'on désignait simplement par le nOni

absolu d'Ere. C'est ainsi qu'on doit entendre la date d'un di-

plôme par lequel Alphonse Henriquès , deuxième roi de Por-

tugal , en metiant sa personne et son royaume sous la protec-

tion de ÎSotre-Dame de Clairvaux, assure, à cette maison, une
rente ammelle et perpétuelle de 5o morabotins d'or fin : Facta

carta , y est-il dit , in ecdesiu lamecensi
^
quarto kal. maii, œrà

XCXLIII. (^/y://. de Clairvaux.) Si cette date devait s'entendre de

l'ère d'Espagne, elle se rapporterait à l'an iio5 de l'ère chré-

tienne , et précéderait
,
par conséquent , de dix ans , la fondation

de Clairvaux qui est de l'an 1 1 15.

§ XI.

De VEre de Diodelien , ou des Martyrs.

L'élévation de Dioctétien à l'empire ne fut pas seulement

l'époque de la réforme que les Alexandrins firent , comme
nous l'avons dit ci-dessus ( pag. 4^) t

^ l'ère du monde qu'ils

avaient adoptée ; elle le fut encore d'une ère nouvelle, qu'ils ima-
ginèrent , et à laquelle ils donnèrent le nom de ce prince.

Celle-ci changea dans la suite de dénomination , et fut appelée

Vère des Martyrs , afin de perpétuer le souvenir de la cruelle

persécution qvie Dioclétien excita contre les Chrétiens. Pour
liien entendre cette période, et la faire cadrer parfaitement avec

notre ère de l'Incarnation , il faut savoir quelle était la diffé-

rence du calendrier égyptien et du nôtre.

Avant la réformation du calendrier romain , faite par Jules-

César , l'année des Egyptiens était composée de douze mois

,

chacun de trente jours, à la fin desquels on ajoutait cinq jours,

nommés par cette raison épagomènes
^
pour laire le nombre de

trois cent soixante-cinq. Mais , comme il restait au bout de
chaque année environ six heures qu'on négligeait, il arrivait

de là que, tons les quatre ans, chaque mois rétrogradait d'un

jour , de manière que, dans l'espace de i4tii ans, après avoir

parcouru , l'un après l'autre, toutes les saisons, ils se retrou-

vaient au même point où ils étaient au commencement , avec

la différence d'une année entière sur le total. Le remède que
les asîrononies d'Alexandrie imaginèrent à cet inconvénient,

fat d'ajouter tous les quatre ans un sixième épagomène
,
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comme Jules-César avait ajouté, dans le même Intervalle, un
vingt - neuvième jour au mois de février. Par ce moyen , ils

rendirent leur année fixe , da vague qu'elle était, et lui donnè-
rent toute la consistance et la régularité de l'année julienne (i),

I-c 2g du mois d'août de colle-ci , fut le terme auquel ils firent

répondre le premier jour de leur année commune , et le jour

suivant commença leur année intercalaire. Sur quoi , il est à

remarquer, d'après le P. Pétau
,

que cette année intercalaire

ne concourt pas avec rannée bissextile des Romains , mais la

précède immédiatement ; de manière que c'est sur ce calen-

drier, ainsi reformé, que pose l'ère de Dioclétien , dont le

commencement répond au 2g (M. Rivaz dit le 27) août de
notre année chrétienne 284 ,

première du règne de ce prince.

Riais la dénomination d'ère des Martyrs qu'elle porte aussi
,

.semblerait devoir la faire reculer jusqu'en 3o3, époque de l'édit

sanglant que cet empereur donna contre les Chrétiens. Cepen-
dant l'usage contraire a prévalu jusqu'à nos jours, où l'on voit

encore cette période usitée parmi les Cophles et les Ethiopiens.

En la substituant, dans notre Table chronologique, à l'ère d'A-
lexandrie, nous avons eu soin d'en marquer les années inter-

calaires d'un astérisque *, pour empêcher de les confondre avec

celles du calendrier romain.

Voici une table qui représente la correspondance du calendrier

égyptien et du nôtre , avec les noms que les Egyptiens et les

Ethiopiens (2) donnent respectivement à leurs mois.

(i) Cette réforme , ordonnée par un décret du sénat de Rome , l'aa

16 de l'ère julienne, 3o^. avant Jésus-Christ, n'eut son effet que cinq

ans après , el seulement à Alexandrie. Le reste de l'Egypte continua

long-tems depuis de suivre l'année vague.

(2) Les Ethiopiens noninient les années défère des ÎNIarlyrs, les

années de grâce, lis ne comptent pas néanmoins, par une suite continue,

depuis fan 284 de Jésus - Christ ; mais ils se servent d'une période de

532 ans, à la fin de laquelle ils recommencent par f unité. Ils suivent

aussi
,
pour l'ère mondaine , le calcul de Jules Africain . el anticipent

sur nous l'ère chrétienne de iiuit ans. (Ludolphe, 1. 3, ch. 6, §. 97.).

( Voyez, la Table cî^ après. )
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§. XII.

De l'Ère de l'Hégire.

L'ère dont se servent les Arabes et tous les "Maliométans , se

nomme Hégire. Elle a pour époque le jour que Mahomet s'enfuit

de la Mecque à Métline ; et ce jour répond, suivant l'usage ci-

vil, au vendredi, i6 juillet de l'an de Jésus-Christ 622 : mais les

astronomes, et même quelques historiens, la mettent au jeudi

Précédent, i5 juillet; ce qui avance d'un jour toute la suite de

Hégire. C'est une observation qu'il ne faut point perdre de vue,

en lisant les écrivains Arabes (i).

Les années qui composent Tllégirc sont des années lunaires,

dont le commencement répond , tantcit à un point , tantôt à un
autre de notre année solaire, [dus longue, comme Ion sait, de

onze jours que Tannée lunaire. Son cours se divise en cycles de

trente années, dont dis-neuf, appelées années communes, sont

de 354 jours; les onze autres, nommées intercalaires, ou abon-

dantes , en comprennent un de plus. Celles-ci , entremêlées avec

les premières, sont les 2, 5, 7, 10, i3, 16, 18, 21, 24» ^^

et 29. Chaque année est partagée en douze mois, qui ont alter-

nativement trente et vingt-neuf jours, excepté le dernier qui,

dans les années intercalaires, est
(Jf

trente jours. Dans notre

Table chronologique, ces années intercalaires sont marquées d'un

astci-isque * pour les distinguerd.es années communes.
Les mois de l'Hégire sont composés, comme les nôtres, de

semaines, dont chaque jour, que nous appellerons férié, com-

(i) ^ oici une preuve qui nous paraît démontrer qu'il ne faut pas

fixer, dans l'usage civil, le commencement de l'Hégire au jeudi i5

juiile*622. L'échange du traité de paix, entre l'Empire et la Porte
,

(dont les préliminaires avaient été signés le !<=. septembre lySg) , fut

fait par le comte d'Uhleféldt , ambassadeur de l'empereur Charles ^ I,

et Gianihi-A!i Pacha , ambassadeur du grand-seigneiir Mahmoud , sur

im pont construit exprès au milieu de la Save , entre Belgrade et Semlin.

Cet échange est daté , dans l'acte qui fut dressé à ce sujet, du vendredi

lojuln 1740 de Jésus-Christ, et du i5 de rabié premier, 1 153 de l'Héç^ire.

Ainsi il est certain qu'il y avait alors ii52 années, deux mois et quinze

jours de l'Hégire de révolus. Ces iiSs années, deux mois et quinze

jours, sont composés de 4o8,3o4 jours. Si, d'un autre côté, on compte
combien il y a de jours, depuis, et compris le vendredi 16 juillet 622,
jusqu'au vendredi lo juin 1740 inclusivement, on trouvera 1117 ans

juliens et 33i jours , lesquels forment précisément 4o8,3o4 jours. Par
conséquent, l'époque radicale de l'Hégire est le vendredi 16 juillet, 62a
de Jésus-Christ.
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inence (i) .le soir après le soleil couché. Ainsi notre dimanche
est la i"-*. férié de la semaine arabique, et notre samedi la y"^.

Tels sont les éléments de cette fameuse ère. Les astronomes
ont des méthodes sui-es et démontrées pour la faire cadrer par--

faitemcnt avec l'ère chrétienne. Mais, trop compliquées et trop

ahslrailes, elles ne peuvent entrer dans cette Dissertation, où
Ton s'attache principalement à mettre les choses à la portée du
commun des lecteurs. Nous nous contentons d'en donner les ré-

sultats dans noire Table chronologique, où nous avons placé

l'Hégire à la suite de l'ère des Martyrs, avec le mois, le jour et

la férié de notre année , dans lesquels tombe le commencement
de chaque année arabique. Sur quoi il est à observer, que les

astronomes arabes nomment caractère de l'année , ou du mois
,

la férié par où l'année, ou le mois, commence. Ainsi, chaque mois
dans Tllégire, aussi bien que chaque année, a son caractère.

Mais, comme notre Table chronologique ne représente que le ca-

ractère de l'année, nous y suppléons ici par une autre Table, où
l'on voit le caractère de chaque mois, de toute année dont le

caractère est connu.
Rien de plus simple que le système sur lequel cette table est

dressée. Les douze mois dont l'année arabique est composée

,

sont alternativement, comme on l'a dit , de trente et de vingt-

neuf jours. Ceux-ci commencent et finissent, la même férié;

ceux-là finissent , le lendeigaln de la férié par où ils ont com-
mencé. Ainsi , lorsque muharam, qui est de trente jours , com-
mence la i". ferie, ou le dimanche, il finit la 2.^. férié, ou le

lundi; séfer qui le suit, et n'a que vingt-neuf jours, commence
et finit la 3^. férié, ou le mardi ; rabié l^"'.

,
qui vient après ,

ayant trente jours, commence le mercredi, ou 4*- férié, et finit

la 5». férié, ou le jeudi ; rabié II
,
qui est dé vingt-neuf jours

,

commence et finit le vendredi, ou 6*. férié. Il en est de même
des mois suivants.

( 1 ) Les irais noms arabes de chaquejour de la semaine sont :

Youm el-Aliad
,

le premier jour, ou dimanche.
Youm el-Thani

,

le second jour, ou lundi.

Youm el-Thaleth
,

le troisième jour, ou mardi

Youm el-Aibaa, le quatrième jour

,

ou mercredi.

Youm el-Khamis
, le cinquième jour, ou jeudi.

Youm el-Dgioumaa, le jour d'assemble'e , ou vendredi.

Youm el-Effabt
,

le jour du Sabbat

,

ou samedi.

Le cycle atabique contient io63i jours , égaux à 29 anne'es juliennes

,

plus 89 jours; car 365 jours \ multiplie's par 29 anne'es, plus Sg jours,;

donnent en produit io63i jours.
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TABLE DES CARACTERES DES MOIS DE L'HEGIRE

,

TIRÉE EN PARTIE DE GRAVIUS.

NOMS DES MOIS

ET NOMBRE DE LEURS JOURS.

FERIES IN1T1AI.es DES MOIS.

Mohariara , ou muharram , 3o jours. • 2 3 4 5 b 7

Scfcr , ou safar , ou suphar , 29 jours. 3 4 5 6 7 ' -

Rabié i". , ourabiel-aoual, ourabiul-euvel, 00 jours. 4 5 6
7 ' 'J. 3

Rabié 2^ , ou rabi el-akber, ou rabiul-achir , 29 jours. 6 7 I - 3 4 5

Gioumadi l<^^, ou dg'ioumatll cl-aoual , ou
gioumaasil-euvcl , 3o jours.

7
, 2 3 4 5 6

Gioumadi 2'., ou dgioumadi cl-akher, ou
giouma.isil-acliir , 29 jours.

- 3 4 5 6 7 I

Redgeb , ou régihab , .So jours. 3 4 5 6 7 ^

Schaban , ou sahaben , ou sahaaban , 29 jours. 5 6 7 - ^ 4

1

Ramadban , ou ramazan , 3o jours. 6 r I 3 4 '

Sclioual , ou schcwai , ou schcrrail , 29 jours. I ^ - 4 5 G 7

Dzoulcaada, ou dulkaiadalli , ouzilkaade, 3o jours. - 3 4 5 6 7

Uzoulcdge , ou dulkagiadatb , ou dulbeggiah

,

ou ziUiggc , 29 jours.

Et dans l'aunée liilprcalaire , 3o jours.

4 5 6 7 1 2 3

RÉCÀPJTVIJTION des ères employées dans la T

La I". année de la igS». olympiade re'pond au 1". juill

année de Jésus-Christ.

L'an 46 de Tcre hillenne commence au i*'. janvier de la

de JésvTs-Chrisl.

La 4'. année de l'indiction constantinopolilaine comme
septembre avant l'ère de Jésus-Christ ; la 4*^- année de
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Faisons maintenant Tessai de cette table, pour trouver, dans

notre Calendrier solaire perpétuel, le commencement d'une au^

née arabique , donnée
,
par exemple , l'an 891 de l'Hégire , dont

le premier jour, suivant notre Table cbronologique, répond au

7 janvier de l'année cbrétienne i486. Le caractère de cette année

arabique est la férié 7 , et la lettre dominicale de notre annc-e

i4i56 est A. Je cbercbe dans les calendriers qui composent le

calendrier solaire perpétuel, celui qui porte le nom de cette let-

tre , et j'y trouve qu'en effet le 7 janvier tombe un samedi : je

jette ensuite les yeux sur la colonne perpendiculaire
,
qui a 7 en

tcte dans la table des caractères , et j'y vois que le mois séfcr a

pour caractère 2 , ou la 2.^. férié. Je compte trente jours dans

mon calendrier A, depuis le 7 janvier, et j'arrive à un lundi,

6 février, qui est le jour initial de séfer. Rabié I^''. a pour ca-

ractère 3, ou 3'. férié; comptant vingt-neuf jours depuis le 6 fé-

vrier, je trouve que ce mois arabique commence le 7 mars,

qui est effectivement un mardi. Le caractère de rabié II est 5,

ou férié 5"=. : c'est le jeudi 6 avril, trentième jour après le 7 mars.

Dgioumadi I^'. a pour caractère 6, ou férié 6^.
; donc c'est par le

vendredi 5 mai, vingt-neuvième jour après le 6 avril, que ce

mois débute. Le caractère de dgioumadi II est férié i : c'est par

conséquent le dimancVie 4 jnin, qui est son jour initial, tren-

tième jour apiès le 5 mai. Redgeb a pour caractère la ferle 2, ou Ij

lundi qui tombe le 3 juillet, vingt-neuf jours après le 4 juin.

La férié 4*. ou le mercredi, caractérise le mois scbaban; et ce

jour est le 2 août , trente jours après le 3 juillet. Ramadhan com-
mence par la férié 5c. ou le jeudi, qui est le 3i du même mois

d'août. Le premier jour de schoual est le samedi, 3o septembre,

parce que ce mois a pour caractère la férié 7*. Le caractère de

dzoulcaada étant i , ou férié i""^. , le commencement de ce mois

arrive le dimancbc 29 octobre, f^nfm, dzouledgé commence le

mardi 28 novembre, parce qu'il a pour caractère la 0'. férié, et

que le trentième jour, après le 29 octobre, tombe vm mardi. Ce
douzième mois a fini et terminé l'an de l'Hégire 891 , le 27 dé-

cembre, qui est le trentième jour, y compris le 28 novembre,

parce que 891 est ime année intercalaire; et comme nous l'a-

vons dit ci-devant, le dernier iTiois arabe est de vingt-neuf jours

dans les années communes, et de trente pour les années interca-

laires : en conséquence, l'an 892a commencé le 28 décembre,
qui est un jeudi, ou férié 5, comme on le voit dans notre Table

chronologique. Voilà donc toute mon année arabique 8g i, com-
binée avec l'an de Jésus- Christ i486. Mais il n'arrive pas tou-

jours, et cela même est assez rare, qu'une année de l'Hégire

commence et finisse dans la même année de Jésus-Christ. Lors-

qu'elle s'étend sur deux de nos années, il faut, après avoir épuisé
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le calendrier sur lequel on a commencé l'opération
,
passer atî

suivant pour l'achever , si la deuxième des deux années chré-

tiennes , dont il s'agit , est une année commune. Mais si cette

deuxième année est bissextile, alors il faut sauter le calendrier

qui suit immédiatement, et prendre celui qui vient après, comme
nous le disons dans l'avertissement qui est à la tête de notre

Calendrier solaire perpétuel. Par exemple , la première an-

née de l'Hégire, qui commence le 16 juillet, répondant aux

années 622 et 623 de Jésus-Christ, doit être supputée sur les

calendriers C et B, qui sont propres à ces deux années commu-
nes. Mais la seconde année de cette même Hégire, qui com-
mence le 5 juillet 628, et finit en 624, doit être supputée

d'abord sur le calendrier B, ensuife sur le calendrier G-, et non
sur le calendrier A

,
parce que l'année 624 est bissextile.

Yoilà ce que nous avions à dire de l'Hégire
,
pour ce qui con-

cerne la vérification des dates. Ceux qui voudi^ont s'instruire à

fond sur cette matière, pourront consulter le Commentaire de

Gravius sur Ulug-Beg , celui de Christman sur Alfi^agan , le 7*.

livre du P. Péîau, De Doctrina iemporum^ le i*"". livre de la

Chronologie réformée du P. Riccioli , et le 4*- tome des Elé-

ments de Mathématiques de Wolfius.

Nous avons mis, au bas de la Table des caractères des mois de

l'Hégire, une récapitulation des différentes ères qui composent
notre Table chronologique, afin que le lecteur puisse voir, d'un

coup-d'œil , le rapport précis qu'elles ont avec les années de

Jésus-Christ.

§. XIII.

Bu Cycle Pascal.

Le cycle du soleil est composé de vingt-huit ans, et celui de la

lune, comme nous le dirons plus bas, de dix-neuf ans. De ces

deux cycles, de vingt-huit et de dix-neuf ans, multipliés Tun par

l'autre, on en a composé un troisième, qui est appelé le cycle

pascal
,
parce qu'il sert à trouver la Pâque. C'est une révolution

de 532 années , à la fin desquelles les deux cycles de la lune , les

réguliers, les clefs des fêtes mobiles, le cycle du soleil, les con-
currents , les lettres dominicales, le terme pascal , la Pàque, les

épactes avec les nouvelles lunes, recommencent, comme toutes

ces choses étalent 532 années auparavant , et continuent le même
espace d'années; en sorte que la seconde révolution est en tout

semblable à la première, et la troisième aux deux autres. C'est ce

qu'on peut voir dans notre Table chronologique , en comparant

les années de la première révolution, qui commence, un an avant
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htDtre ère chrétienne , avec celles de la seconde, qui commence
en 53^, et avec celles de la troisième, qui commence en 1064.
Que le lecteur prenne la peine de jeter les yeux sur la première
année de Jésus- Christ , sur l'an 535 et sur l'an ioG5, il verra que
ces trois années sont la seconde du cycle pascal , et que
toutes les trois sont marquées aux caractères suivants : cycle pas-

cal 2, cycle de 19 ans 2, cycle lunaire 18, régulier i , clefs des

fêtes mobiles i5, cycle solaire 10, concurrent 5, lettre domini-
cale B, terme pascal 26 mars, Pâques 27 du même mois,
épactes 11; que de là, il passe à notre Calendrier lunaire,

il trouvera au même tems, en prenant le nombre d'or 2 , nou-
velles lunes, janvier 12 , février 10, mars 12, avril 10, mai 10,

juiti 8, juillet 8, août 6, septembre 5, octobre 4, novembre 3,
décembre 2. Ce rapport est parfait , et les mêmes années de cha-
que révolution du cycle pascal, sont marquées des mêmes carac-

tères, jusqu'à la réformation du calendrier, faite en iS'S-j.. Depuis
cette époque, le cycle pascal est devenu inutile pour tous ceux
qui ont embrassé la réformation du calendrier, et il ne peut plus

servir qu'à ceux qui n'ont pas voulu s'y soumettre (i).

(i) Les chrétiens de la primitive Eglise firent usage de diffe'renfs

cvcles pour déterminer le jour auquel ils devaient célébrer Pâques.

Saint Prospernous apprend que, l'an 46 de l'ère vulgaire, ils commen-
cèrent de faire usage du cycle de 84 ans, qu'il sempruntèrent des Juifs

( F". /7/us loin « le Précis liistoriçue de laforme de l 'année chez les anciens

Hébreux »). Mais le cycle de quatre-vingt-quatre ans, étant défec-

tueux, saint Hippolyte , évèque et martyr, dressa un canon , on cycle

de seize ans (qui semble n'être qu'une octaétéride doublée)
,
pour régler

la fêle de Pâques : ce cycle répété sept fois , forme une période de cent

douze ans , qui devait servir depuis l'an 222 jusqu'en 333. Saint Anatole,

évèque de Laodicée, dressa un nouveau canon pascal, contenant un
cycle de dix-neufans, dans lequel il attacha l'équinoxe du printems au 22
de mars, au Heu qu'il était déjà avancé au 21, selon le calcul des Alexan-
drins. Ce cycle , commençant à l'an 276 , a été entendu de peu de per-

sonnes
,
par ce qu'il est plein de paradoxes : aussi n'a-t-il jamais été de

grand usage dans l'Eglise.

Eusèhe , évèque de Césarée en Palestine, l'un des principaux prélats

du concile de Nicée , dressa
,
quelque tems après son retour de ce con -

elle , un canon pascal , ou un cycle de dix-neuf ans, avec le secours du
canon de saint Hippolyte. ÎMais le résultat de son travail ne réunit pas

tous les suffrages. Les Occidentaux eurent de la peine à s'accomoder de

ce cycle de dix-neuf ans; et les peuples d'Orient et d'Egypte en ayant

remarqué les inconvénients , tout le monde convint du besoin que le

sujet avait d'être relouché. En conséquence l'empereur Théodosc , dès

la première année de son règne, donna cette commission à Théophile,

prêtre alors, puis évèque d'Alexandrie, qui dressa d'abord une espèce

do période composée de 23 ennéadécaétérides ou cycles de dix - neuf

I. b
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Si, depuis 16^2, nous avons conlinué de mettre le cycle pasciï

daris noire Table chronologique, c"'est 1°. parce que tous ceux qui

ans, faisant en tout 427 ans. L'ayant achevée, il l'envoya quelque

tenis après à saint Jérôme, pour être Iraciuite en latin. Mais sur le peu

d'apparence cpi'il vit à la publier , ou à la faire recevoir sitôt, il fit un

autre cycle , ou canon pascal
,

qui lut appelé cycle de cent ans
,

quoi

qu'il ne- dût contenir que cinq cycles lunaires de dix-neuf ans
,
parce

qu'il marquait effectivement les Pâques pour cent ans , c'est-à-dire de-

puis 38o jusqu'à l'an 479- Ce cycle fut embrassé et suivi généralement

par-tout l'empire. Quoiqu'il fût, sans contredit, le plus parfait de

tous ceux dont l'Eglise avait juscjnes-là fait usage , il ne satisfit pas en-
tièrement les Latins; ils y trouvèrent des difficullés qui les rebutèrent

ju-qu'à leur faire reprendre leurs anciens calculs. Mais saint Cyrille ,

qui avait succédé depuis quatorze ou quinze ans à son oncle Théopliile,

dans l'évêché d'Alexandrie, et qui se croyait chargé par toute l'Eglise,

du soin de régler la Pâque, entreprit la défense de son cycle, et fit voir

les défauts de la supputation romaine, qu'on voulait lui substituer. Il ré-

duisit le cycle centenaire de son oncie à quatre-vingt-quinze années, qui

font une période de cinq cycles lunaires de dix neuf ans ; et sans attendre

que les cent ans du cycle de Théophile fussent expirés, il fit courir son

cycle réformé dès l an 437- Néanmoins les L;itins, regardant comme un
joug fâcheux l'espèce de dépendance où ils étaient à l'égard des Grecs et

des Orientaux, pour la célébration de la fête de Pâques, firent tra-

vailler Viclorius sur ce sujet. C.° calculateur composa donc la Période

Victorienne
,

qu'il publia l'an 4^7 , vingt ans après le commencement
du cycle de Théophile , réduit à quatre-vingt-quinze ans par saint Cy-
rille. Mais quoique Victorius eut adopté le cycle lunaire des Grecs, il

suivit de telle sorte les supputations des Latins
,

qu'il rendit le cycle de

Théophile et de saint Cyrille inutile en Occident. Cependant on re-

tomba bientôt dans l'inconvénient cjue le pape saint Léon avait voulu
éviter pour toujours. C'était la diversité de pratiques pour la célébration

de la Pâque. que le concile de Nicée avait ordonné de faire en un même
jour dans ton tes les églises. Enfin, Denis-le-Petit ayant entrepris d'abolir

tout à-!a-lois le cycle de Victorius et le cycle ancien des Latins , dressa

un nouveau canon pascal sur le cycle lunaire des Alexandrins ; et il re-

tint la grande période de Victorius, composée des deux cycles solaire et

lunaire , multipliés l'un par l'autre. C'est ce qu'on appelle la Période

Dionysiennc àc 532 ans, qui ne diffère de la période victorienne, que.

parce qu'elle roulait sur les calculs des Orientaux ou Alexandrins
,

qui

étaient plus sûrs que ceux des Latins, que Victorius avait employés pour
flatteries Romains. Denis publia son nouveau cycle, l'an SsG , dans le

dessein de le faire succéder au cycle de Théophile, réformé par saint

Cyrille, lequel , aj^ant commencé l'an 437 , devait expirer en 53i -, et

Denis fil commencer le s'en, l'an 532. Ainsi, qiioiqu'en disent Blondel

et M.Guibert, deux savants, qui indiquent plutôt ce qui aurait dû être,

que ce qui s'est fait , nous persistons à faire remonter le cycle pascal à

Vannée qui précède l'ère chrétienne, et cela pour nous conformer aux

dates de ce cycle qui se trouvent dans les chartes et les chroniques.
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suivent le calendrier réformé , ne l'ont pas admis aussitôt api es

sa publicativon , et que la plupart des églises protestantes ont été,

juscjuesverscesdernierstems, attachées au calendrier julien; 2" afin

que ceux à qui il importe de connaître le jou'.- où ceux qui suivent

encore cet ancien calendrier célèbrent la Pàcjuo chaque année

,

puissent le savoir par le moyen du cycle pascal continué. Pour cela,

il ne faut que jeter les yeux sur l'année de ce cycle , depuis la ré-

formation du calendrier, et la comparer avec la même année du
cycle qui précède la réformation : la Pâque, ces deux années-là

,

tombe le même jour, suivant l'ancien calendrier. Par exemple,

je veux savoir quel jour les ProLestanls oui. célébré la Pâque en

1600, je jette les yeux sur la Table chronologique, et j'y vois

qu'en 1600 c'était la cinquième année du cycle pascal : je re-

monte ensuite au cycle pascal précédent, et je vois que la cin-

quième année de ce cycle répond à Fan de Jésus-Christ 1068.

La Pàque, en 1068, tombait le 28 mars, d'où je conclus, sans

crainte de me tromper, qu'en iCoo les Protestants ont célébré

la Pâque, le 2.6 mars. Par la même opération, je trouve toutes les

Pâques des Protestants, jusqu'à ce qu'ils aient abandonné l'ancien

calendrier, et celles de tous ceux qui le suivent encore de nos

jours, quelques années qu'on puisse me proposer. Ces Pâques

des sectateurs de l'ancien calendrier avancent ou reculent sur les

nôtres, quelquefois d'un mois entier, tantôt elles s'en rappro-

chent plus ou moins : leurs mois ne s'accordent point aussi en-
tièrement avec les nôtres ; ainsi

,
pour bien s'entendre avec eux,

il faut t|ue dans leurs actes publics , et dans leurs lettres missives

,

ils ajoutent iieux style ou num^eau style. La différence de l'un et

de l'autre est aujourd'hui (1787) de onze jours, dont le nouveau

style anticipe sur le vieux, à cause du retranchement fait en i582,

duquel nous parlerons plus bas. Ainsi , le premier du mois, sui-

vant les sectateurs du vieux Stjle, est le 1 1 selon nous , et le icj

pour eux est le 3o pour nous. Celte différente manière de comp-
ter demande quelque attention, pour nous bien entendre avec

ceux qui ne suivent pas le calendrier réformé. Mais revenons au

cycle pascal.

Il est appelé par quelques anciens , ylrinus magnus , et par

d'autres , clrculus , ou cyclus vuignus. Nous l'appelons aujour-

d'hui la Période Victorienne
.,

parce qu'elle a été composée par

Victorius , natif d'Aquitaine , à la persuasion d'Hilaire, archi-

diacre de l'église de i\ome , sous le pontificat île saint Léon-le-

Grand. Le P. Pagi , dans sa critique dcTîaronius, à l'an 4^9 i

n. 3, prouve que Victorius la composa, l'an 4^7, àroccasion de
la dispute qui s'était élevée entre les Grecs et les Latins , au
sujet de la Pâque de l'an 455. Il fixe le commencement de cette

période à l'année de la Passion du Sauveur, qui , selon la ma-
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nière de compter de cet ancien auteur , répond à l'an 28 de
notre ère chrétienne , ou de Flncarnation , comme nous comp-
tons aujourd'hui. La mort de saint Jean de Réome , rapportée

au premier siècle des saints de l'ordre de saint Benoît , est

ainsi datée: Anno Doniini quingentesiino daoderiino juxta quod in

Cyclo B. Vkfuiii.... uumeratiir : Date que le P. Mabillon rap-

porte à l'an 509 de l'Incarnation , en faisant commencer la pé-

riode de Victorius avec la vingt-huitième année de Jésus Christ.

Mais cette manière de la commencer n'a pas duré long-tems :

Denis-le-Petit
,
qui a travaillé depuis sur la même période , lui

a donné un autre commencement ; et il la fait remonter un an

au-dessus de notre ère vulgaire , en sorte que la première année
de Jésus-Christ répond à la seconde année de la période victo-

rienne , ainsi corrigée par Denis-le-Petit. Marianus Scotus ,

dans sa Chronique, à l'an 53 1 , dit: Exph'cît magnus cyclus pas-

chtdis DXXXII annonim , in cujus secundo anno
,
juxta Dîonysium ,

iiatus est Dominus. C'est ainsi que nous avons arrange le cycle

pascal dans notre Table chronologique; mais nous ne prétendons

pas que cet ordre ait été unique , mêm.e depuis Denis-le-Petit ,

et qu'il ait été suivi par tous ceux qui ont fait usage de ce

cycle (iV Voici une date qui ne s'accorde point avec cet arran-

gement. Elle est tirée d'une charte imprimée parmi les preuves

•du nouveau Gallia Christiana , tom. II , col. 385. yicta est hvjus-

modi ecclesiœ cartula,.., anno Dominieœ Incarnafionis MLXXFI ^

indictiune XIV ^ cyclo paschaU x , epacla XII , concwrentibus V. Ce
cyclo pascliaîi X ne cadre point avec notre arrangement. Il fau-

drait cyclo pnschaU xill ^ comme on peut le voir dans notre

Table chronologique.

Mais peut-être que cyclus paschalis ne se prend point ici pour
le cycle pascal que nous expliquons, et qu'il se prend pour
cyclus lunaris

,
que l'auteur de la charte aurait appelé pascha-

lis
,
parce que ce cycle lunaire servait aussi aux Juifs à faire

connaître la Pàque. Ce qui nous porterait à le croire , c'est que
le cycle lunaire x répond à l'an io;6 , et que le cycle pascal x

,

proprement dit , n'y répond pas. Au reste, que cette conjec-

ture soit vraie ou fausse , il est constant d'ailleurs qu'il faut

donner plusieurs commencements au cycle pascal , comme il

(2) En dressant sur ce cycle , de la manière que nous l'expliquons

ici, toutes les Pâques de l'ancien calendrier, dans notre Table chrono-
logique , nous avons n^oins représenté ce qui s'est universellement pra-
tiqué dans l'église

,
jusques vers la fin du hnifième siècle

,
que ce qui

aurait dû s')' pratiquer . comme on le verra dans les notes qui sont au
bas des pages de cette Table.
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en faut donner plusieurs à la plupart de ces sortes d'époques (i).

M. lilondel , dans son Calendrier Romain, donnerait volon-

tiers au cycle pascal, ou à la période victorienne, un commen-
cement bien différent de celui que nous lui donnons, ensuivant

Denis-le-Petil. « Si Ton voulait, dit cet auteur, en rétrogradant,

» chercher le commencement de cette période, il faudrait prendre

j> 4^7 années avant la naissance de Notre-Scigneur , dans la-

w quelle on pourrait supposer que l'un et l'autre des deux
» cycles ont commencé , si nous voulons , suivant notre usage

,

» que la première année des Chrétiens ait deux pour cycle lu-
» naire , et dix pour solaire. Par ce moyen , nous trouverions

» que la première période aura fini dans l'année yS depuis la

j> Nativiié, qui avait dix-neuj pour cycle lunaire , et oingi-huit

n pour solaire : el pariant, que l'année 76, ayant le nombre i

w pour chacun de ces cycles , est le commencement de la sc-

(i) Dans un manusrrit du collège de Clermont , suivant le témoi-
gnage du P. Labhe {E/ogcs hisior. toni. Il

,
pag. 70.) , on marque ainsi

In date de la mort de Tliierri IV, dit de Chelles , roi de France : -^ Aa-
iiiilaie Domini usque in prœsentcm annum , in (/uo Thcadcricus , rex

Francorum , delunctus est , DCC. XXXVII , in quo anno , indictionc

(juintd , epactâ XJ\ concurrente I , lunœ circulum XIII . XIV, XII ,

lialendis aprilis . Pascha IX halcndis aprilis , luna XVII , XXIF de

annorum DXXXII , sccundiim Grœcos , cyclo Ce cycle de 532 ans

,

selon les Grecs, avait commence 35i ans avant Je'sus-Christ
,
puisqu'en

•rSy il était à la vingt-quatrième année de sa troisième révolution. -C'est

im exemple , entre plusieurs , des divers comjjiencements qu'on a

doimés au cycle pascal.

Dans les deux éditions précédentes (de la III«= in-fol.) nous avons dit

que nous n'avions trouvé aucune charte qui fût datée par les années du
cycle pascal. JNIais depuis il nous en est tombé une entre les mains , où
cette date est exprimée avec plusieurs autres. L'objet de cet acte est une
donation que Rodenus

,
prévôt de l'église de Chàlons-sur-Saône , fait

de plusieurs fonds situés /« t'illa Cianis {ceWtu nous est inconnu), en fa-

.veur de l'abbaye de Cluni. La pièce finit ainsi: Âctum publiée. Cabilonis

.civilaie. anno ab Incarnat. Dom. MLXIII, indict. I, epactâ XVIII, con-

currente II , résidente Romœ Alexandro papa discretissimo , régnante in

Francia Philippo rege , anno regni ejus V. Secundo magno anno ab Incar-

natione Domini nostri Jesu—Ctiristi ,
gui constatDXAXII annis. Decem-

noicnnali cyclo LVI°, IIII non. junii. ( Archiv. de Cluni ) La grande
année dont il s'agit ici , n'est autre chose que le cycle pascal , dont la

seconde révolution expira l'an io63 de Jésus-Christ, de même que la

56=. du cycle de dix-neuf ans.

Sigeberl , dans sa Chronique , sur l'an io63 , dit : cette année finit 1^

grand cycle de 532 ans , composé de 28 cycles de dix-neuf ans. Ainsi

,

ISIarianus Scotus, Sigeberl et le rédacteur de la cliarte que l'on vient de
citer, font remonter le commencement du cycle pascal à l'année qui

précède immédiatement la première de notre ère vulgaire.
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» confie période; l'année 608, celui de la troisième; l'année 1 1 4<^,

>• de la quatrième; et l'année 167a, aurait été celui de la cin-

» quième , s'il n'y avait point eu d'altération dans ces cycles ,

i> par la correction du calendrier. » Ainsi raisonne M. Elondel,

qui marque ce qui s'est fait , non dans l'église universelle , mais
seulement dans quelques églises particulières. On peut remar-
quer, dans l'extrait que nous donnons de cet auteur, qu'avec

tous les modernes, il confond le cycle lunaire avec celui de dix-

neuf ans. 11 faut néanmoins les distinguer, comme nous allons

le faire voir,

§. XIV.

Du Cycle Lunaire et du Cycle de XIX ans , plus communément
appelé

,
par les modernes , le Nombre d 'Or.

Nous distinguons, avec les anciens computistes, et d'après un
certain noïnbre de chartes, le cycle de la lune du cycle de dix-

neuf ans , ou nombre d'or
,
quoique plusieurs auteurs et des

chartes en plus grand nombre que les premiers, les confondent

entièrement. Il est assez commun , en effet , de trouver dans

les anciens monuments cyclus lunœ^ ou lunaris^ et cyclus decem-

noi'enna'is
,

pris indifféremment l'un pour l'autre. C'est une
méprise occasionnée par la ressemblance des deux cycles. Le
cycle de la lune, ou lunaire, ainsi que le cycle de dix-neuf

ans, est une révolution de dix-neuf années , après lesquelles

on recommence par un , en continuant jusqu'à dix-neuf, par

Tin cercle perpétuel, comme on le voit dans notre Table chro-

nologique, où ces deux cycles sont marqués. Toute la diffé-

rence qu'on remarquera entre l'un et l'autre, est que le cycle

de la lune commence trois ans plus tard que celui de dix-neuf

ans. Cette différence vient des Grecs et des Juifs modernes.

Ceux-ci se servent du cycle que nous appelons de la lune, et

ils le commencent à l'équinoxe d'automne avec leur mois tisri.

Néanmoins
,
pour nous conformer à l'usage adopté par les ré-

dacteurs des chartes, nous faisons commencer, dans notre Table

chronologique , les années de ce cycle avec le mois de janvier ;

ce qui est une anticipation d'environ neuf mois sur les années

de ce cycle lunaire des Juifs. Ainsi ce cycle lunaire n'est point,

comme le pense le savant M. Guibert , l'enveloppe des épactes ;

mais un cycle lunaire invariable
,
que les Juifs modernes adop-

tèrent l'an 338 de notre ère, et qui fait la base du calendrier

dont ils se servent encore de nos jours. ( Voyez le calendrier

des Juijs modernes ). Ce sont les Grecs d'Alexandrie qui nous

ent transmis le cycle de dix-neuf ans, que 'nous faisons
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commoncer avec notre mois de janvier. T.es Chrétiens ont fait

usage de l'un et de l'autre cycles, dans les premiers tems ; mais

enfin celui de dix-neuf ans a prévalu; et nos auteurs mo-
dernes ont tellement oublié ce cycle des Juifs . que nous n'en

connaissons aucun qui l'ait employé pour expliquer les chartes

qui en sont datées.

Voici une de ces chartes, d'autant plus remarquable, que

les deux cycles y sont également exprimés. Elle est de Henri,

comte d'Eu , en faveur de Tabbaye de Saint-Lucien de Beau-
vais, et porte les dates suivantes : Acfa siint hœc , anno ah Incar—

natlone Domiiiî MCIX , indictionc II , epacta XHI , conciirrenle IIII ,

r/ycius lunaris A', cycliis deremnooennalis FUI ^ regularis Pasrhcs IIII^

terminus pascalis XIIII kaL maîl , dies paschalis VU kal. mail
,

lunœ ipsîiis (d/'ei Puschœ^ XXI
, (Mabill. Dipîom. p. 594-) Toutes

ces dates sont très-exactes, et on peut les vérifier sur notre Table

chronologique à Tannée 1 1 oc). Il est rare de trouver deschartes où
le cycle de la lune et le cycle de dix-neuf ans soient aussi clai-

rement distingués que dans celle que nous tenons de rapporter.

Mais il n'est pas rare d'en trouver qui soient datées du cycle de

la lune , selon les Juifs modernes , au Heu de l'être du cycle de

dix-neuf ans , selon les Grecs. De ce nombre sont la fondatiou

du monastère de Quimperlé , en 1209, qui est datée, cyclus

lunœ I ^ au lieu de iv ; une donation de l'an 1069, faite à la

même abbaye, datée, cyclus lunœ III ^ au lieu de vi ; une lettre,

de Baldric, évêque de Dol
,
pour l'abbaye de Saint-Florent de

Saumur, datée, cyclo lunari r, au lieu de vm. ( V. D. Moricc,

Premes de l'hisfaîrc de Bretagne , tom. I , col. 3G6 , <^32 et 5 17).

Parmi les chartes qui sont datées du cycle lunaire , selon les

Juifs modernes, nous n'en avons trouvé aucune, où ce cycle ne
commence au i^^, janvier; mais, parmi celles qui sont datées

du cycle de dix-neuf ans, ou du cycle do la lune, confondu avec

le cycle de dix-neuf ans , nous en avons rencontré quelques-

unes, où ce cycle commence avec le mois de janvier, et d'autres,

avec le mois de mars; mais les Alexandrins ne commençaient
ce cycle qu'avec leur année , dont le jour initial était le vingt-

neuvième d'août. Ces divers commencements du cycle de dix-

neuf ans doivent être remarqués pour accorder certaines dates

où il paraît qu'il y a de l'erreur
,
quoiqu'il n'y en ait point, ils

servent aussi pour fixer le tems de certaines chartes y données

€n janvier ou en février. Telle est celle de la fondation du

Erieuré de Quiberon , rapportée parmi les preuves de la nouvelle

istoire de Bretagne , t. I , col. 363 , dont nous croyons devoir

examiner ici les dates, parce qu'elles prouvent ce que nous

avançons. Les voici : Anno ab Incarnatione Dominî MXXFII ^ cir-

«uliis lunœ II ; iudictio xi , epacta XXII ,
concurrent B I. Nous
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voyons, par toutes ces dates, que cette charte a été donnée eit

janvier ou en février de l'an 1028 , selon notre manière présente

de compter. Elle marque l'an Mxxvn, parce qu'alors on ne
commençait ordinairement l'année qu'à Pâques. Le circuliis lu-

ncc Jl, est ici le même que le cycle de dix-neuf ans. L'auteur de

la charte ne compte que deux^ comme si l'an 1028 de Jésus-

Christ n'était que la seconde année du cycle de dix- neuf ans,

quoique ce soit la troisième, parce qu'il ne commence à comp-
ter cette troisième année qu'avec le mois de mars , et que la

charte a été donnée auparavant. L'indiction xi et l'épacte xxii
marquent Tannée 1028 ,^e même que le concurrent B i , c'est-

à-dire hissextilî I. Ce concurrent i, au lieu de xvii, que l'auteur

aurait pu mettre , la charte ayant été donnée avant le 28 février,

prouve ce qu'on dira plus bas à l'article des concurrents ; savoir,

qu'il y a des chartes données en des années bissextiles , où le

concurrent, qui ne devrait avoirlleu que depuis ce jour-là, est néan-

moins marqué dès le mois de janvier. Pour le liina Fil de notre

charte , il montre qu'elle a été donnée le 7 janvier ou le 6 fé-

vrier, comme on peut s'en convaincre, en consultant notre

calendrier lunaire. L'accord de toutes ces dates est donc parfait
;

mais on ne le voit tel qu'en faisant commencer avec le mois de
mars le cycle lunaire

,
pris pour celui de dix-neuf ans.

Mais il y a d'autres chartes, où le mois de janvier est regardé

comme le premier du cycle de Xix ans. Donnons-en au moins
un exemple. Parmi les preuves du P*". tome du nouveau Gallia

Christiana^ p. i65, on voit un diplôme de Gaston VI, vicomte

de Béarn
,
qui est ainsi daté : Factiim est hoc, aiino Incarnationii

Verhi MCLXXXI , indictlone Xiv , epactâm , concurrente 111 , cycîo

decemnoi'ennali ir, feria II idus februarii. Ce feriâ II idus , ou
anie idus febvuani , élait le neuvième février en 1181. Toutes

les autres dates manquent la même année. Mais pour accorder

le cycle decejnnovennalis IV avec ces autres dates , on doit faire

commencer ce cycle avec le mois de janvier. En ne le faisant

commencer qu'avec le mois de mars, il faudrait m au lieu de

IV. Preuve évidente, qu'il y avait des anciens qui faisaient con-
' courir le commencement du cycle de xix ans avec le i'=^ dt

janvier, pendant que d'autres le prenaient du I^^ mars: d'où

il résulte que cette règle, muta cyclum lunarem in ka/endii

januarii , cyclum decemnoc>enualem in kalendis inaitii, que nous

lisons dans un manuscrit de Saint-Serge, d'Angers, du onzième

siècle , est une règle semblable à la plupart des règles des com-
puts et des calculs de ces tems-là , et qu'elle n'est pas moins su-

jette à de fréquentes exceptions, du moins pour ce qui regarde

le commencement du cycle de xix ans avec le mois de mars.

Ces deux cycles de la lune , selon les Juifs modernes , et de
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XIX ans, selon les Grecs, sont également appelés Nombre d'Or^

On croit qu'on les a ainsi nommés
,
parce qu'on les écrivait en

caractères d'or dans les anciens calendriers, où ils servaient à

faire connaître, quel jour des douze mois solaires, tombait la

nouvelle lune de chaque année de l'un ou de l'autre de ces

cycles. Pour cela , on les écrivait vis-à-vis du jour de chaque
mois solaire où la nouvelle lune tombait , comme on voit les

cpactes imprimées dans nos bréviaires, depuis la réformation du
calendrier, faite en i582. C'est ainsi qu'on les Voit aussi dans

notre Calendrier lunaire perpétuel, où nous les avons réunies

avec les nouvelles épactes. Ces épactes , comme nous le dirons

f)lus bas , indiquent les nouvelles lunes de chaque mois, selon

e nouveau style. Les nombres d'or les indiquaient de même,
dans le calendrier des Romains , et dans le vieux calendrier de
l'Eglise, fait au tems du concile de Nicée , en l'an SaS. En dres-

sant ce vieux calendrier , on changea les nombres d'or, qui

étaient vis-à-vis des jours de chaque mois , dans le calendrier

romain , et on en mit d'autres à leur place. Ces nouveaux
nombres d'or furent placés, selon le cycle de dix-neuf ans, que
nous avons dit venir des Grecs. Or, c'est sur ce dernier cycle ,

que l'on qualifie spécialement aujourd'hui nombre d'or, que nous
indiquons les nouvelles lunes dans notre calendrier lunaire

,

telles qu'elles étalent indiquées dans le vieux calendrier. C'est

pourquoi , sans nous arrêter davantage au cycle que nous avons

dit nous venir des Juifs modernes , et dont nous avons assez

parlé, pour faire voir l'usage qu'on en a fait dans les dates, nous
nous croyons obligés de pousser plus loin nos recherches tou-

chant le cycle de dix-neuf ans , si célèbre parmi nos anciens
,

et même encore aujourd'hui.

Ce cycle est composé de dix-neufannées lunaires, dont il y en a

douze qu'on appelle communes , et les sept autres sont appelées

embolismiques ^ du grec if/,l2o>^i<rfAOî ^ ou £^/3oA('^of
,
qui veut dire

intercalaire , inséré , ou ajouté : entre ces années communes, il

y en a huit de 354 jours, et quatre de 355 jours ; et parmi les

années embolismiques , six de 384 jours, et une de 383 jours,

qui est la dernière du cycle de dix-neuf ans : c'est-à-dire qu'il

y a 120 mois pleins, non compris les quatre jours blssextils ;

ce qui fait que les lunaisons, qui finissent au mois de mars, dans

ces années , ont trente-un jours , au lieu qu'elles n'en auraient

que trente, sans cette raison ; et 1 15 mois caves ; ce qui produit

en tout 693g jours , lesquels GgSg jours font précisément dix-

neuf années solaires (i), selon le calcul des anciens. Ainsi,

(l) Dix-neuf années solaires font 6g3g jours et 18 heures , à raison

àz 365 jours, 6 heures chacune \ et 19 auaées luoaires
, y compris les

I- 9
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suivant eux , les dix - neuf années du cycle lunaire, ou de
dix - neuf ans , répondent parfaitement à dix - neuf années

juliennes , ou solaires ; au moins ils le supposaient ainsi , dans

leur manière de comparer , ou d'accorder les années , selon le

cours de la lune , avec les années , selon le cours du soleil.

Kotre Table chronologique, et notre Calendrier lunaire, sont

dressés sur cette supposition , suivant laquelle , les dix-neuf

années du cycle de dix-neuf ans étant écoulées, les nouvelles

lunes retombaient aux mêmes jours et aux mêmes heures

quelles étalent tombées dix-neuf années auparavant; ensorle

que, pour toutes les nouvelles lunes , le cycle qui succédait,

était entièrement semblable au cycle précédent. Telle était la

supposition des anciens.

Mais il y avait de l'erreur dans leur calcul
,
parce que les dix-

neuf années de la lune ne répondent point parfaitement aux
dix—neuf années du soleil ; celles-ci surpassent les premières

de deux heures et un peu plus. Ces deux heures et un peu plus,

négligées pendant plusieurs siècles, avaient dérangé considéra-

blement, et les nouvelles lunes, et tout l'ancien calendrier. Ce
dérangenient

,
qu'il est inutile d'expliquer ici en détail , fut

réformé, comme on l'a dit ci-devant . par le pape Grégoire XIII,

en i582 , au moyen du retranchement de dix jours, que l'on fit

dans le mois d'octobre
,
pour remettre l'équinoxe du prlntems

^^u. zi mars, cumme il était en SaS, au tems du premier concile

7 années embolismîques, ou de i3 lunaisons, font aussi le même nom-
bre de jours et d'heures : car il y a d'abord 228 lunaisons en dix - neuf
ans, si l'on n'en compte que douze par an. Elles sont alternativement de
3o et de 29 jours, ce qui fait déjà 6726 jours. 11 y a ensuite 209 jours

pour les embolisnies
,

plus 4 jours , 18 heures à intercaler dans chaque
cycle lunaire , à cause des années solaires l)issextiles que ce cycle ren-
ferme; et ces trois nombres re'unis donnent pre'cisément la même somme
que ci-dessus, 6989 jours 18 heures. C'est ainsi que raisonnèrent les plus

habiles des astronomes, qui s'occupèrent à la rédaction du calendrier,

depuis le concile de ISicée.

Mais leur supputation n'était pas exempte d'erreur; car des observa-
tions plus exactes que les leurs , ont fait voir que la durée moyenne
d'une lunaison n'est pas seulement de 29 jours 12 heures ; elle a 44'»
3" de plus. Or. cette durée, multipliée par 235 ( nombre des lunaisons

comprises dans le cycle) , ne donne pour produit que 6989 jours, 16^.

3i', 4^"» et non pas 6939 jours , 18 heures. ÎSIais, comme la durée de
l'année tropique n'est que de 365 jours, 5 h.

, 48', 4^"» *1 s'ensuit que
ig révolutions solaires vraies ne valent que 6989 jours, i4h . 26', i5";

€t comme 235 lunaisons moyennes forment 6989 jours, i(^''., 3i', 4^"»
il est évident que le cycle lunaire anticipe, sur 19 révolutions solaires,

Je 2 h, , 5', 3o"J et c'est en quoi CQnsiste l'anticipatipa des nouvelle*

lune^.
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(le Nicée ,
qui avait fait dresser l'ancien calendrier. Les nouvelles

lunes furent aussi avancées
,
pour être remises au jour qu'elles

tombent (i). On fit de plus un changement dans l'ordre des

sept années embolismiques du cycle de dix-neuf ans. Avant la

réformatiun, ces sept années étaient la seconde, la cinquième

^

la huitième, la onzième, la treizième, la seizième et la dix-

neuvième ; les douze autres étaient communes. Depuis la ré-
formation, les années embolismiques sont la troisième, la

sixième , la neuvième , la onzième , la quatorzième , la dix-

Septième , la dix-neuvième ; les douze autres sont communes.
Voyons m.aintcnant l'ordre des nouvelles lunes de ces deux
sortes d'années , tant dans l'ancien calendrier, que dans le nou-
veau. Comme chaque lune, selon son cours astronomique,
est à-peu-près de vingt-neufjours et demi , tous les computistes

,

anciens et modernes, en comptent une de trente jours, qu'ils

appellent /jfoW, et l'autre de vingt-neuf jours, qu'ils appellent

tave ; et cela toujours à l'alternative , autant qu'il est en eux.

Sur ce plan ils donnent trente jours à la lune de janvier, vingt-

lîcuf à celle de février , trente à celle de mars , vingt -neuf à

celle d'avril , trente à celle de mai , vingt-neuf à celle de juin
,

trente à celle de juillet, vingt-neuf à celle d'août, trente à

celle de septembre, vingt- neuf à celle d'octobre, trente à

celle de novembre, et enfin vingt-neuf à celle de décembre.
Ils gardent exactement cet ordre alternatif, en donnant toujours

trente jours à chaque lune des mois impairs, et vingt -neuf à

chaque lune des mois pairs de toutes les années communes

,

tant avant
,
qu'après la réformation du calendrier C'est ce dont

on peut se convaincre par notre Calendrier lunaire, si Ton veut

bien prendre la peine de compter les jours de chaque lunaison

de ces années communes.
Il n'en est pas de même des années embolismiques : dans

celles-ci , les computistes sont obligés de déranger cette suite

de lunes de trente et de vingt-neuf jours, à cause de la treizième

lunaison qu'ils intercalent dans ces années. Donnons un exemple
de ces dérangements, et examinons quelles sont les lunaisons

de la dix-neuvième année du cycle de dix-neuf ans
,
que nous

avons dit être embolismique, selon tous les computistes ancienset

inodernes, avant et après la réformation. D'abord, pour trouver

(1) On peut voir, dansnotre Calendrier lunaire, quel'destla difft'renre

des nouvelles lunes du calendrier p;re'gnrien, et de celles de l'ancien ca-
lendrier depuis i582. C'est ce qu'on ne pouvait voir daus la première-

édition de cet ouvrage, où les seules nouvelles lunes du nouveau ca.-

Uadrier sont marquées, depuis sa publicatlcn.
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•treize lunaisons , ou treize mois lunaires dans cette dix-neu-

vième année, comme dans toutes les autresannéesembolismiqwes,

il faut savoir que la lune est censée appartenir an mois où elle

finit , et non pas au mois où elle commence , selon cette maxime
des anciens computistes ; In quo completur mensi lunatio de-

lur (i). Il faut donc que nous remontions au mois de décembre
de la dix-huitième année du cycle de dix-neuf ans

,
pour trou-

ver combien de jours on doit donner à la lunaison du mois de
janvier de la dix-neuvième année de ce cycle. Cela supposé

,

nous trouvons par notre calendrier lunaire
,
qu'avant la réfor—

mation , la lune de janvier de la dix-neuvième année du cycle

de dix-neuf ans , commençait le 6 du mois de décembre précé-

dent
;
que la lune de février commençait le 5 janvier; que celle

de mars commençait le '6 février ; que celle d'avril commençait
le 5 mars; celle de mai le 4 avril ; celle de juin le 3 mai

;
que

celle de juin encore
, (parce que c'est au mois de juin que se

trouve l'embolisme , ou la lune intercalaire de la dix-neuvième
année du cycle de dix-neuf ans, ) commençait le 2 du même
mois

;
que celle de juillet commençait le i , et celle d'août le

3o du même mois Je juillet ; celle de septembre le a8 août ;

celle d'octobre le 27 septembre ; celle de novembre le 26 octo-

bre, et enfin celle de décembre le 26 novembre. Voilà les com-
mencements des treize lunes de la dix-neuvième année du cycle

de dix-neuf ans, avant la réformation. Pour s'en assurer, qu'on
jette les yeux sur le nombre d'or 19, marqué dans notre Calen-

drier lunaire ; on y verra qu'il répond à tous les jours que nous

(1) Néanmoins tous les écrivains ne s'accordent pas sur cet article.

M. Rondet , dans une dissertation inse're'e dans le Journal eccle'siastique

(janvier 1771) >
pre'tend prouver que la lune pascale doit être appelée

lune de mars. Mais l'usage, suivant la règle des computistes
,
que nous

avons citée , est contraire ; efcet usage est attesté par Clavius {part. 2,

c/i. 4i pag. i56) , par M. Blondel , dans son Histoire du Calendrier ro-

main, et par l'auteur d'un mémoire intitulé : Question curieuse, oîi l'on

demande, de quel moisde l'année solaire doitprendre son nom chaque mois
de Vannée lunaire? (Journal de Trévoux, mai 1741) Le vénérable Bede
pensait que le mois lunaire devait prendre son nom du mois solaire où
arrive la pleine lune : cela serait plus naturel. D'autres ont prétendu,
qu il fallait donner au mois lunaire le nom du mois civil où était ren-
fermé le plus grand nombre de jours ; d'autres enfin, le nom du mois
où la lune commençait. Mais il faut s'en tenir à l'usage le plus général;

et sur ce principe , la lune de mars n'est jamais la lune pascale. Cepen-
dant il faut avouer qu'une semblable dénomination des lunes sera tou-
jours équivoque

,
qu'elle ne sera jamais comprise par le grand nombre

de ceux qui s'en serviront , et qu'il n'y a aucune raison fondée dans la

Mature pour la conserver.
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venons d'énoncer, à l'exception du premier, c'est-à-dire du
6 décembre, auquel répond le nombre d'or 18, parce que re

mois est de la dix-huitième année du cycle. Ces commence-
ments des treize lunes delà dix-neuvième année du cycle de dix-

neuf ans étant connus , il est aisé de trouver combien les anciens

computistes donnaient de jours à chaque lunaison en cette

année-là , et quel ordre ils gardaient dans ces lunaisons. Yoici

l'un et l'autre. Ils donnaient trente jours à la lune de janvier
,

vingt-neuf à celle de février, trente à celle de mars, trente à

celle d'avril , vingt-neuf à celle de mai , trente à la première

de juin , et vingt-neuf à la seconde, vingt-neuf à celle de juillet,

vingt-neuf à celle d'août , trente à celle de septembre , vingt-

neuf à celle d'octobre , trente à celle de novembre , et enfin

vingt-neuf à celle de décembre. On voit combien cet ordre est

différent de celui des années communes, où tous les compu-
tistes, anciens et modernes, donnentconstamraent trente jours de

lune à nos mois impairs, janvier, mars, etc., et vingt-neuf à tous

les mois pairs , février , avril , etc. Cet ordre alternatif de trente

et de vingt-neuf jours donnés aux lunaisons, est plus ou moins
dérangé dans les années embolismiques , par le mois intercalaire

qu'on y ajoute ; mais il ne l'est considérablement que dans l.i

huitième, la onzième et la dix-neuvième année du cycle de dix-

neuf ans avant la réformation. Quant aux autres années embolis -

miques , surtout depuis la réformation , l'ordre des lunaisons v

est très-peu troublé par l'embolisme , ou la treizième lune

ajoutée. Par exemple , tout le dérangement qui se trouve dans

la dix-neuvième année du cycle de dix-neuf ans , consiste en ce

qu'on y donne deux lunes de vingt-neuf jours au mois de dé-

cembre : pour tous les autres mois de cette année , l'ordre des

lunaisons de trente et de vingt-neuf jours y est parfaitement

gardé.

Nous n'entrerons point dans un plus grand détail de ces dé-

rangements causés par l'embolisme. Il suffit d'en avoir averti

en général , et d'avoir marqué les années où ces dérangements

sont plus considérables , afin que si le lecteur les remarque , il

ne juge point que ce sont des fautes glissées dans notre Calen-

drier lunaire* Soit pour les années communes , soit pour les

embolismiques, ce calendrier indique les nouvelles lunes aux

jours qu'elles tombent , tant dans l'ancien que dans le nouveau
style. Ce comput , même depuis la réformation , n'est pas en-
tièrement conforme au calcul astronomique; et les computistes

n'ont pu encore parvenir à établir une règle générale qui con-
vînt à tous les tems , ou qui marquât pour toujours les nou-
velles lunes avec la même précision que les astronomes les

marquent. Les épactes
,
par lesquelles ou les règle , dans le
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nouveau calendrier, les marquent ordinairement, un jour oa
deux, et quelquefois trois, plus tard qu'elles n'arrivent, quoi-

que ce calendrier soit dressé avec tout le soin possible. De-là
vient que nous célébrons quelquefois la Pàque , le deuxième di-

manche après le quatorzième de la lune, quoique la règle géné-

rale soit de la célébrer le premier. Les savants, qui ont travaillé

à la reformation du calendrier , ont prévu cette irrégularité ;

mais ils n'ont pu y remédier, sans s'exposer à tomber daj>s une
autre qui leur' a paru beaucoup plus considérable : c'est qu'en

établissant une règle différente de celle qu'ils ont établie , nous
aurions quelquefois célébré Pâques le quatoi^ième de la lune

,

comme les Juifs; usage qu'on voulait absolument éviter. Ceci

,

i|ui ne regarde notre Table chronologique qu'autant que nous y
marquons les Pjiqnes, soit dit en passant pour ceux qui ignorent

pourquoi nous célébrons quelquefois cette grande fête sept jours

plus tard que nous ne devrions la célébrer.

§. XV.

Des Réguliers.

On distingue deux sortes de réguliers : les réguliers so-

laires et les réguliers lunaires. Les premiers , sont un nombre
invariable , attaché à chaque mois , comme on le voit dans la

table suivante.

TABLE DES RÉGULIERS SOLAIRES QUI RÉPONDENT
A CHAQUE MOIS.

Janv.

2

FeV,

5

Mars

5

Avr

I

Mai

3

Juin

6

JuU.

I

Août Sept.

7

Cet.

3

Nov.

5

Dec

7

On se servait des réguliers avec les concurrents , dont nous
parlerons an paragraphe XVIII

,
pour trouver quel jour de la

semaine tombait le premier de chaque mois. Pour cela , il faut

ajouter les réguliers du mois aux concurrents de l'année. Ces
deux nombres, réunis ensemble, en font un troisième, qui est

le total. Si ce total ne surpasse point celui de sept , il marque
le jour de la semaine que l'on cherche : s'il surpasse le nombre
sept, il faut retrancher sept , et ce retranchement fait, le nom-
bre restant marque quel jour de la semaine tombait le premier

de chaque mois de l'année en question. Ceci deviendra clair par

^n exemple : je prends l'année 78 4e Jésus-Christ ; cette année.



DES CHARTES ET DES CnRONIQUES. yi

on comptait trois concurrents, comme on le voit dans la TaLic

chronologique. J'ajovite à ces trois concurrents le régulier du
mois de janvier, qui est deux ; le total est cinq : ainsi le i^^ du

janvier en 78 était la cinquième férié, ou le jeudi. En février ou
comptait cinq réguliers ; ajoutons-les aux trois concui rents

,

cela fait huit : retranchons sept , reste un. Donc le premier fé-

vrier en 78 était le premier de la semaine, où un dimanche. Je
fais la même opération pour tous les mois de la même année,
et je trouve que le premier de mars était un dimanche , le pre-
mier d'avril un mercredi , le premier de mai un vendredi , le

f)remicr de juin un lundi , le premier de juillet un mercredi,
e premier d'août un samedi, le premier de septembre un mardi,

le premier d'octobre un jeudi , le premier de novembre un di-

manche , le premier de décembre un mardi. Pour savoir si je

ne me suis pas trompé dans le calcul que je viens de faire, je

jette les yeux sur la Table chronologique , et je trouve qu'en 78
la lettre dominicale était D ; je passe ensuite au calendrier so-

laire perpétuel, et j'examine au calendrier D
,
quel jour de la

semaine tombe le premier de chaque mois , et je trouve que
dans mon calcul j'ai bien rencontré par-tout. En effet, il n'est

pas possihle de s'y tromper pour les années communes , ni

même pour les bissextiles, pourvu qu'on retranche une unité

sur les concurrents , aux mois de janvier et de février
, ( par la

raison que dans ces années , comme nous le dirons en son lieu
,

ils changent au 2.S février ). Si donc en une année hissextile l'on

compte, par exemple, deux concurrents, il n'en faut compter
qu'un

,
pour trouver le premier jour de janvier et celui de fé-

vrier ; et il en faut compter trois
,
pour trouver le jour initial

des mois suivants.

Les réguliers lunaires sont aussi un nombre invariable , atta-

ché à chaque mois de l'année. Ajoutés aux épactes , ils faisaient

connaître quel était le jour de la lune le premier de chaque mois.

Gomme tous les anciens computistes ne s'accordaient point sur

le commencement de l'année lunaire, ils ne s'accordaient point
aussi en tout sur le nombre des réguliers lunaires

,
qu'il fallait

attacher à chaque mois. Ceux qui commençaient l'année lunaire

avec le mois de janvier, ou avec le mois de mars, attachaient

autant de réguliers lunaires à chaque mois, que la lune avait de
jours le premier de chaque mois de la première année du cycle

de dix-neuf ans. Cette année , comme on peut le voir dans notre

Calendrier lunaire , le premier de janvier était le neuvième de
la lune, puisque la nouvelle luiie tombait le 24 décembre pré-
cédent, et que, depuis le 24 décembre jusqu'au premier janvier

inclusivement, il y a neuf jours. Suivant cette règle, appliquée à

chaqu.e mois de la première année du cycle de dix-neuf ans

,
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volei une table qui va nous apprendre , combien les anclenf
computisles

,
qui commençaient l'année lunaire au l*^ janvier,

ou au i^"". mars, attachaient de réguliers lunaires à chaque
mois de l'année quelle qu'elle fût.

TABLE DES RÉGULIERS LUNAIRES,

Selon les Computistes , (jui commençaient l'année avec le mois de
janvier , ou avec le mois de mars.

Janv Fév. Mars Avr. Mal Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Dec

9 10 9 lO II 12 i3 i4 i6 i6 i8 i8

Maintenant, pour savoir le jour de la lune au i". janvier de
la- seconde année du cycle de dix-neuf ans , il ne fallait qu'ajou-

ter l'épacte de cette année
,
qui est onze , comme on le voit dans

la Table chronologique, aux neuf réguliers de ce mois. Neuf et

onze font vingt. Donc, le premier de janvier de la seconde année
du cycle de dix-neuf ans, était le vingtième de la lune cette

année-là. Il faut en excepter les années 8, 1 1 et 19 ,
qui étaient

des années embolismiifues ^ ou de treize mois lunaires, auxquels

les réguliers et les épactes, réunis ensemble, ne marquaient point

exactement le jour de la lune au premier de chaque mois
,
parce

que l'ordre des lunes pleines^ ou de trente jours, et des lunes

caves , ou de vingt-neuf jours , était troublé , ou dérangé , ces

années-là, par le mois intercalaire , ou ajouté, comme on l'a dit

au paragraphe précédent, page 6g. Les anciens computistes

suppléaient alors au défaut des réguliers et des épactes , par la

connaissance qu'ils avaient de l'irrégularité de ces années , et

de la manière de compter les lunes , en ces occasions.

Les autres computistes
,
qui commençaient l'année lunaire au

mois de septembre avec les Egyptiens, et quatre mois avant l'an-

née julienne , donnaient cinq réguliers lunaires aux mois de
septembre et d'octobre , et sept aux mois de novembre et de
décembre. Pour tous les autres mois , ils convenaient parfaite-

ment avec ceux qui commençaient l'année lunaire avec le mois
de janvier , ou avec le mois de mars. La cause de cette différence

saute aux yeux. Ce ne sont point les mêmes mois de septembre

,

d'octobre , de novembre et de décembre , chez les uns et les

autres. Ces quatre mois , selon ceux qui commençaient l'année

avec le mois de septembre, appartenaient à une année ; et les

même* mois , selon ceux qui commençaient l'année lunaire

avec le mois de janvier , ou avec le mois de mars , appar-
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tenaient à une autre année
,
qui est la suivante : ainsi Ton ne

doit point s'étonner s'ils attachaient un différent nombre de

réguliers lunaires à ces quatre mois. Pour les accorder ensemble

,

il ne faut qu'ajouter onze d'épacte
,
que comptaient ceux qui

commençaient l'année lunaire avec l'année julienne , et qui

n'était point comptée par ceux qui commençaient leur année lu-

naire quatre mois auparavant. Cinq et onze font seize ; ce sont

les réguliers de septembre et d'octobre : sept et onze font dix-

huit ; ce sont les réguliers de novembre et de décembre.

. 11 ne sera peut-être pas hors de propos. d'éclaircir ici une pe-
tite table des réguliers lunaires, qui se trouve dans le Glossaire

de du Cange , au mot Ptegulares. Elle est dressée selon ceux qui

commençaient l'année au mois de septembre avec les Egyptiens.

Il y a dans cette table une colonne de chiffres marqués ainsi

,

Lxxx , Lxxix , vis-à-vis de chaque mois. Ces chiffres Lxxx

,

Lxxix , sont répétés six fois alternativement, et l'on ne voit

pas d'abord ce qu'ils signifient. Cette obscurité vient de ce qu'ils

sont mal imprimés. Voici comment ils auraient dû l'être; L. xxx,
L. XXIX, La lettre L signifie Lune , et les chiffres xxx , ou xxix,
signifient les jours de la lune, qui , selon la manière de compter
des computistes , a xxx et xxix jours alternativement , excepté

les années embolismiques , où cet ordre est dérangé , comme on
la dit ci-devant. Revenons à nos réguliers solaires et lunaires.

Jusqu'ici , tout ce que nous avons dit , des uns et des autres

réguliers , est plus curieux qu'il n'est nécessaire pour l'intelli-

gence de notre Table chronologique , où nous n'avons point

placé ces sortes de réguliers
,
parce que nous ne les avons trou-

vés dans aucune charte, et qu'ils ne peuvent servir à aucun usage,

qu'à celui que nous avons marqué. Slais il y a une antre sorte de
réguliers lunaires, attachés aux années, qui se trouvent quel-
quefois marqués dans les chartes parmi les dates. On peut voir

dans la Table chronologique, où ces réguliers sont marqués, com-
ment ils répondaient aux années du cycle de dix-neuf ans, et

aux autres notes chronologiques qui appartiennent aux mêmes
années. C'est ici qu'il faut en expliquer l'usage.

Les réguliers annuels de la lune servaient, avec les concunents,
à marquer quel jour de la semaine tombait le premier jour de la

lune pascale. On additionnait les réguliers et les concurrents
d'une année. Si ces réguliers et ces concurrents ne surpassaient

point le nombre de sept , on le conservait entier , et le jour
suivant était le premier de la lune pascale. S'ils surpassaient le

nombre de sept , on retranchait sept , et le nombre restant

indiquait que le lendemain était le premier de la lune pascale.

Par exemple, l'an 874, qui était la première année du cycle

de dix-neuf ans, on comptait quatre concurrents et cinq

1. lu
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réguliers. Quatre et cinq font neuf: j'en retranche sent , reste

deux, qui marque le second jour de la semaine, ou le lundi :

donc, le premier jour de la lune pascale était le mardi. Pour
me convaincre qu'en 874, le premier de la lune pascale était

réellement un mardi ,
je jette les yeux sur le calendrier lunaire,

et j'y vois qu'enHy^, le premier de la lune pascale était le 23 mars :

je cherche ensuite dans la Table chronologique la lettre domi-
nicale de 874 t

et j'y trouve C. Delà je passe au calendrier C ,

où je trouve le z'd mars un mardi.

Rapportons un second exemple de l'usage des réguliers an-

nuels. En 875, qui était la deuxième année du cycle de dix-

neuf ans , on comptait un régulier et cinq concurrents. Un et

cinq font six: six marque le vendredi ; donc, le premier de la

lune pascale, en 878, était un samedi. Je puis en faire la preuve,

comme je viens de la faire pour l'année précédente. Mais nous
ne croyons pas que cela soit nécessaire , non plus que d'en rap-

porter un plus grand nombre d'exemples. Les lecteurs intelli-

gents en feront tant qu'il leur plaira
,
pour vérifier la règle que

nous établissons ici , touchant l'usage des réguliers annuels. Il

en résultera la même conviction que nous avons éprouvée nous-

mêmes , après une infinité d'exemples , en recherchant quel

pouvait être chez nos anciens l'usage de ces réguliers.

§. XVI.

Des Clefs des Fêles mobiles.

Les anciens appelaient ces clefs , claves tenninorum. Nous les

appelons les clefs des fêtes mobiles, parce qu'on s'en servait

autrefois pour connaître quels jours du mois tombaient les fêtes

mobiles , le dimanche de la Septuagésime , le premier diman-
che de Carême, le saint jour de Pâques , le dimanche des Roga-
tions , et enfin le jour de la Pentecôte. On trouve ces clefs

marquées parmi les dates de quelques chartes. Voici la manière
dont les anciens en faisaient usage.

Suivant leur langage , le terme de la Septuagésime était le 7
janvier; celui du i". dimanche de Carême , le 28 du même
mois ; celui de Pâques, le 1 1 mars ; celui des Pxogations , le i 5

avril ; celui de la Pentecôte, le 29 du même mois. C'est de ces

jours fixes qu'il fallait partir ou commencer à compter
,
pour

trouver les jours de ces fêtes mobiles
,
par le moyen de ces clefs.

Un exemple rendra ceci plus intelligible. L'année 53.^ de Jésus-

Christ, comme on le voit dans la Table chronologique, avait i5

pour clef des fêtes mobiles. Je veux savoir
,
par l'usage de ce

nombre
,
quel jour tombait , en cette année 533 de Jésus-Christ

,
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ît' dimanche de la Septuagésime. Je commence par compter i

le 7
janvier , 2 le 8 , et ainsi de suite jusqu'à i5 inclusivement

;

ce qui me conduit jusqu'au 21 de ce mois aussi inclusivement.

Le dimanclie après ce 21 est celui de la Septuagésime ; et je vois,

par la lettre dominicale
,
qui est B ,

que ce dimartche est le 2'6

janvier, parce que la lettre dominicale B répond à ce quan-

tième. Cette opération faite, j'en fais une seconde, en com-
mençant par compter i le 2(S janvier, et je suis conduit par

mon nombre i5, jusqu'au 11 février inclusivement. Le dimanche

qui suit ce jour, est le premier dimanche de Carême ; et tou-

jours, par ma lettre dominicale B
,
je trouve que ce dimanche

tombait la 533^ année de Jésus-Christ, le i3 février. Je fais

une troisième opération , semblable aux deux premières , en

commençant par compter 1 au 1 1 mars, et je trouve que le jour

de Pâques tombait le 27 du même mois. J'en fais une quatrième

pour compter i le i5 avril, et je trouve que le dimanche des

Rogations, qui est le v^. après Pâques, était le I'^^ mai : enfni

je fais une dernière opération , en commençant par compter i, le

29 avril , et je trouve que le jour de la Pentecôte tombait le i5

mai de la 533^ année du Sauveur. ïel est l'usage que les an-

ciens faisaient des clefs des fêtes mobiles. Pour m'assurer de la

certitude de ce calcul ,
je ielte les yeux sur le calendrier B de

notre Calendrier solaire perpétuel, où Pâques tombe le 27 mars,

et où toutes les fêtes mobiles de l'année sont marquées ; et je

trouve que j'ai fort bien lencontré , en me servant des clefs

dont nos anciens faisaient uSvige pour indiquer les jours où ces

fêles tombaient; d'où je conclus que leur méthode était bonne.

Mais je suis dispensé de m'en servir, ayant aujourd'hui un ca-

lendrier perpétuel qui' m'indique toutes les fêtes mobiles et im-

mobiles , sans la moindre opération.

§. X V I L

Du Cycle Solaire,

Le cycle solaire , ou du soleil , est une révolution de vingt-

huit années , en commençant par i , et finissant par 28 ; après

quoi on recommence , et on finit toujours de même, par une

espèce de cercle , d'où vient le nom de cycle. Pour bien com-
prendre ceci , il faut se r^jppeler la distinction des deux sortes

d'années, l'année commune et l'année bissextile. L'année com-
mune est composée de 365 jours, qui font 62 semaines et un
jour; la bissextile est composée de 3'J6 jours, cjui font 62 se-

maines et deux jours : elle est ainsi appelée de deux mots latins^
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his sexto., parce que les Romains, dans leur manière de suppu-
ter les jours de celte année-là , comptaient deux fois sexto ca-

lendos martias , une fois pour le 24 février , ainsi qu'ils le fai-

saient dans les années communes , et une seconde fois pour le

25 du même mois, afin de marquer que le mois de février avait

vingt-neuf jours dans les années bissextiles , et qu'il n'en avait

que vingt-huit dans les années communes.
L'année bissextile , comme on l'a dit ci-devant , a été inven-

tée par Jules-César
,
pour accorder l'année civile avec l'année

solaire. Le soleil
,
pour achever son cours annuel , ou pour re-

venir précisément au même point d'où il est parti, met 365
jours et six heures, ou environ. Ces six heures, répétées quatre

fois, font un jour: ainsi, pour accorder l'année civile avec le

cours du soleil, Jules-César ordonna que, tous les quatre ans, il

y aurait une année de 366 jours , et que cette année serait appe-

lée hissextile, pour la raison que nous avons dite. Les années

communes finissent par le même jour qu'elles commencent,
parce qu'elles sont composées de cinquante-deux semaines, et

un jour de plus ; les années bissextiles finissent par le lende-

main 'du jour où elles commencent, parce qu'elles sont com-
posées de cinquante-deux semaines et deux jours de plus. t>i

donc une année commune a commencé le lundi , elle finira

de même ; et le mardi sera le i^^ jour de Fannée suivante. Si

une année bissextile a commencé le lundi , elle finira le mardi ;

et le mercredi sera le premier de l'année suivante. De-là il

s'ensuit que , s'il n'y avait que des années communes , leurs

commencements (il faut en dire autant de chaque quantième

de tous les mois ) ,
parcourraient successivement tous les jours

de la semaine sans interruption ; ce qui produirait un cycle de

sept ans. Mais comme il y a des années bissextiles qui déran-

gent cet ordre de quatre ans , il faut que les commencements
de celles-ci, de même que chaque quantième de leurs mois,

aient aussi passé sur les sept jours de la semaine
, ( non pas , à

la vérité , de suite ) ,
pour revenir à un ordre d'années parfai-

tement semblables, par le rapport des jours du mois aux jours

de la semaine , à celles qui ont procédé. Tel est le fondement
du cycle solaire

,
qui est composé de vingt-huit ans

,
parce que

sept fois quatre , ou quatre fois sept , donnent ce produit. C'est

ce qu'on peut remarquer dans notre Table chronologique. L'an

20 de Jésus-Christ
,
qui est bissextil , est le premier du cycle

solaire , et se rapporte aux lettres dominicales G F
,
qui sont

dans la colonne suivante. Ces deux lettres
,
qui marquent les

dimanches de cette année, ne se retrouvent qu'après vingt-huit

ans écoulés , ainsi qu'on peut le vérifier , en parcourant de

suite ces vingt-huit années du cycle que nous indiquons, et les
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lettres dominicales qui leur répondent : mais ceci ne regarde

que l'ancien calendrier. Passons au nouveau.

Depuis la réformation du calendrier, faite en i582 , le cycle

solaire devrait être de 4oo ans
,
parce qu'il faut que ce nombre

d'années s'écoule, avant que la lettre dominicale qui marque les

dimanches , revienne précisément au même point où elle était

,

la première année de ce cycle
,
pour procéder de nouveau

,
pen-

dant 400 ans , dans le même ordre que les lettres dominicales

ont procédé pendant les 4oo ans qu'on suppose écoulés. Ce cycle

de 400 3ns commence en 1601 , et finit l'an 2000. Entre ces

deux termes, les années 1700, 1800 et 1900, n'étant point bis-

sextiles , comme l'ont été toutes les centièmes années précé-

dentes , elles dérangent l'ordre ancien des lettres dominicales ;

et par conséquent, l'ordre du cycle solaire , auquel ces lettres

répondent , doit être dérangé. C'est ce qu'on peut remarquer

dans notre Table chronologique, en jetant les yeux sur les années

1700, 1800 et 1900, où il n'y a qu'une lettre dominicale (i).

Il y en aurait deux, comme nous le verrons plus bas, si ces

années étaient bissextiles , et si le cycle de vingt-huit ans n'é-

tait point dérangé (2).

§. XVIII.

Des Concurrents et des Lettres Dominicales.

Les années communes, comme on vient de le dire, sont

composées de cinquante-deux semaines et un jour , et les années

bissextiles sont composées de cinquante-deux semaines et deux

jours. Ce jour, ou ces deux jours surnuméraires, sont appelés ro/.'-

currenfs, parce qu ils concourent avec le cycle solaire, ou qu'ils

en suivent le cours , ainsi qu'on va le voir.

(i) Il parait qu'an, lieu de retrancher trois années bissextiles sur

quatre années se'culaires , il eût été plus exact d'en supprimer une tous

les 12S ans. Par ce moyen , non-seulement les années auraient répondu

plus exactement au mouvement du soleil ; mais encore le calcul aurait

été plus précis, que par notre manière de compter, en ce que l'année

commune serait alors, de 565 jours, 5 heures, 4^ minutes et 45 se-

condes ; telle à—peu—près que la donnent les observations les plus pré-

cises ; tandis que par notre calendrier elle est de 365 jours , 5 heures,

49 minutes et 12 secondes
;
plus longue, par conséquent, qu'elle ne de-

vrait être . d'environ 27 secondes. Cette remarque est de M. Bonne ,

premier hydrographe de la marine.

(2) En itGi , tous les almanachs et calendriers ont donné 7, pour le

norpbre du cycle solaire , au lieu de 6 ; ce qui est une faute considérable.
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Là première année de ce cycle , on compte un concurrenî ,

la seconde deux, la troislome trois, la quatrième quatre, la

cinquième six au Heu de cinq, parce que cette année est bissex-

tile, la sixième sept, la septième un, la huitième deux, la

neuvième quatre au lieu de linis, par la raison que celte année

est encore bissextile ; et ainsi des autres années , en ajoutant tou-

jours un dans les années communes , et deux dans les bissextiles,

et en recommençant toujours par un , après avoir compté sept

,

parce qu'il n'y a que sept concurrents, autant qu'il y a de jours

dans la semaine , et autant qu'il y a de lettres dominicales (i).

Ces lettres dominicales sont A, B, C, D, E, F, G, et

servent , comme personne nei'ignore , à marquer les sept jours

de la semaine. A désigne le premier jour de l'année , B le se-

cond , C le troisième , et ainsi des autres
,
par un cercle pcrpc-

î»:el , jusqu'à la fin de l'année. Comme l'année commune finit

par le même jour de la semaine qu'elle commence , et l'année

Dissextile un jour après, ainsi qu'on l'a dit plus haut, les lettres

dominicales, qui marquent le jour de la semaine, changent cha-

que année en rétrogradant ; de sorte que si la lettre G
,
par

(i) « L'usage des concurrents, dit M. de Marca , fut introduit pour
» trouver, par leur moyen et des réguliers des calendes de chaque
» mois, le propre jour de la semaine: ce que les Chrétiens inventèrent,

>» dès le tems du concile de Nicte
,
pour savoir déierminémenl le jour

» de Pâques, lequel devant être célébré le dimanche, en l'honneur de
» la Résurrection, et non le vendredi, suivant l'opinion condamnée de

» quelques Quartodécimains, qui célébraient la Pàque du Crucifie-

» ment et non celle de la Résurrection, il était nécessaire d'inventer un
» ordre perpétuel, pour indiquer avec assurance la première ferie. En
» Occident , on y a pourvu fort aisément par le moyen des lettres do—
» minicales , ainsi que Bède l'a expliqué il y a plus de mille ans. Mais
» les chrétiens orientaux

,
qui n'ont point la méthode des sept lettres

» alphabétiques, pour marquer les sept jours de la semaine, sont obligés

» d'avoir recours à un moyen plus subtil, qui est celui des concurrents

» et des réguliers. Les vieux calendriers latins conservent cette inven—

» vention , non pas comme nécessaire , mais a cause de sa gentillesse.

» C'est pour cela que Scaliger dit fort bien qu'il faut retenir la science

-> des concurrents , et en rejeter l'usage. Maximus Monachus , en son
•-> Compost Ecclésiastique, publié par le P. Pétau, explique fort distinc-

M tement ces'concurrents
,

qu'il nomme épactcs du soleil, et les régu-

» liers ,
qu'il nomme jours ajoutés Paul Alexandrin

,
qui écrivait l'an

» 377. et Vettlus Valens, aniiochenus, donnent des règles pour trouver

» Je plinthe, ou les concurrents et réguliers, dans le calendrier égyp-
» tiaque et l'élhiopique. Joannes Chrysococcès fait la même chose pour
» les années arabique et persitjue. Qui voudra savoir la méthode parli-

» Giilière de ces concurrents, pourra lire Bède, Scaliger et le P. Pétau,

a dans ses notes sur le Compost de Maxhne. » {Hist. de Béarn^ p. 461)
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i?:îicmple, marque les dimanches d'une année commune , la lel-

trc F marquera les dimanches de l'année suivante, si cette année
est commune ; mais si elle est bissextile , la lettre F ne marquera
les dimanches que jusqu'au 24 février Inclusivement ; et la let-

tre E les marquera depuis ce jour jusqu'à la fin de l'année. Cela

se fait ainsi dans les années bissextiles , à cause du jour interca-

laire ajouté au mois de février, en ces années-là. Les sept lettres ,

qui marquent également tous les jours de la semaine , sont ap-
pelées dominicales, parce que le dimanche est le premier jour

<le la semaine , et celui qu'on cherche principalement par l'u-

sage de ces lettres A , B , etc. (t)

' Le concurrent l répond à la lettre dominicale F., le 2 à E , le

3 à D , le 4 à C , le 5 à B , le 6 à A , le 7 à G. C'est ce qu'on
peut remarquer dans notre Table chronologique, où nous avons
placé les concurrents à côté des lettres dominicales du calendrier

julien , parce qu'on trouve un grand nombre de chartes qui sont

datées de ces concurrents, appelés quelquefois epar.la solis , on
ej)ac[œ majores

,
pour les distinguer des épactes de la lune , ap-

pelées simplement épactes , comme nous le verrons plus bas.

On avait supprimé , d: ;s la première édition de la Table

chronologique de cet ouvrage, les concurrents, ainsi que les lettres

dominicales de l'ancien Calendrier, depuis l'an i582. Nous avons

cru devoir les conserver, les uns et les autres , dans nos Tables,

parce qu'ils servent , comme on le voit, à régler les dimanches
<le ceux qui n'ont pas encore adopté le nouveau style.

§. XIX.

Du Terme Pascal.

Outre le terme pascal , dont nous avons parlé, en traitant de?

clefs des fêtes mobiles, qui était constamment le 1 1 mars , les

anciens se servaient d'un autre moyen pour connaître le joiu'

(i) Dans les chartes, la lettre dominicale de l'année est souvent em-
ploye'e parmi les notes chronologiques; mais quelquefois , au lieu de la

nommer, on se conterite de la désigner par le rang qu'elle tient dans

Talphiibet. Ainsi au lieu de marquer Litterah.^ on met Lifterai: au lien

de Liftera B , on met Liftera ii ; et de même des autres : témoin cette

charte de Kaoul , comte d'Evreux : Actum est hoc , Rodomo civifate

,

anno ab Incarnatione Domini nostri Jesu-Chrisfi MXI , Indicf. IX .

Htfera VII , luna XIV , XVII kalend octobrium , régnante Roberte
rege Francorum ^ et procurante Normanniam Richarde II , in sede Roto"
magensi , archiprœsuie Roberto. (Pommeraye

, Histoire de l'abbaye d«
SaiiU-Ouen de Rouen , Part. I

,
pag. 4'»^0
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que Pâques tombait. Ce moyen était le i4^. de la lune
,
qui pré-*

cédait le dimanche auquel cette solennité devait se célcbier. Ils

appelaient ce i4^. de la Lune , le terme pascal ; et on le trouve

assez souvent , sous le nom de terminus paschalis, parmi les dates

des chartes , comme on l'aura déjà remarqué dans quelques exem-
ples de ceux que nous avons cités de tems en tems. En voici deux

nouveaux. Parmi les preuves de la nouvelle histoire de Breta-

gne ,
par D. Morice , tome I , col. 566 , nous trouvons une

charte datée : Anno MCXXXII , indictione x ^ epactâ l , cuncurren-

tibus y , terminus paschalis II nonas aprilis , dies ipsîus paschalis

diei IV idus ( ejusdem aprilis ) luna ipsius diei ( Paschœ ) XX.

Toutes ces dates sont bonnes , et en particulier le terminus pas-

caslis secundo nonas aprilis
,
qui est le 4 de ce mois

;
puisque

nous voyons en effet , dans notre Table chronologique et dans

ïiotre Calendrier lunaire
,
qu'en 1 132 , le terme pascal tombait

le 4 avril. Dans le même tome de D. Morice , on trouve , col.

6i3 : Hccc autemfacia sunt^ anno MCLII^ epactâ XII , indictione xr.,

concurrente Fcum -6., circulus lunaris XIII, terminus paschalis mil.
kal. aprilis , dies paschalis III kal. aprilis , luna ipsius diei XX. Le
///// kal. aprilis marque le 24 mars , et nous trouvons encore,

dans les mêmes tables
,
qu'en iiSa , le terme pascal tombait en

effet le 24 mars. La seule faute qu'il y ait dans toutes les dates

de cette dernière charte , est concurrente y pour concurrente il ;

mais celte faute est sans doute du copiste. Il n'y a rien de plus

aisé que de lire v pour 11 , et 11 pour v , lorsque les deux chif-

fres ne sont pas bien écartés , ou que les deux jambages du v

ne sont pas bien unis par en bas. Le B de la charte est pour
bissextili.

Il est inutile de nous étendre sur ce terme pascal, qui ne souf-

fre aucune difficulté. Si l'on veut se convaincre qu'il est bien

indiqué dans notre Table chronologique et dans notre Calen-

drier lunaire , il n'y a qu'à comparer l'une avec l'autre, ou
,
plus

simplement, il n'y a qu'à compter sur ses doigts , depuis le pre-

mier de la lune pascale , marquée dans le Calendrier lunaire ; et

l'on verra qu'il est toujours indiqué au jour du mois solaire qu'il

tombe réellement , tant pour l'ancien
,
que pour le nouvean ca-

lendrier.

§. XX.

Des Pâques.

Après ce qui a été dit jusqu'à présent touchant la Pâque , et

en y joignant ce que nous dirons dans le paragraphe suivant, nous

croyons devoir nous boroer ici à traiter historiquement de la
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tpnfection du calendrier grégorien, dont cette solennité était le

principal objet , et des différentes époques de sa réception dans
les différents pays.

Lorsque Jules-César fit travailler à la réformation du calen-

drier , Sosigène , le principal astronome qu'il chargea de cette

entreprise , fixa l'équinoxe du printems au 2.S mars. Mais
,

comme sur l'espace de 365 jours et 6 heures qu'il donnait au
cours annuel du soleil, il y avait , dans le calcul astronomique ,

II minutes et 12 secondes , ou environ, à rabattre ; il arrivait

de là, qu'en 129 années, l'équinoxe précédait d'un jour le 2.S

mars : de sorte (ju'au tems du premier concile de Nicée , tenu

,

comme l'on sait , en l'an '62S , l'équinoxe ne tombait plus le 20
mars : mais le 21 de ce mois. Ce fut à ce jour que les pères de
JNicée le fixèrent , sans chercher de remède à la cause de la pré-

cession
,

qu'ils ignoraient. Le mal continuant donc, ainsi que
par le passé , l'équinoxe, en 34i ans, se trouva devancer le 21
mars de 3 jours ; et eh 1257 ans, c'est-à-dire , depuis l'an 325
jusqu'à l'an i5iS2 , la précession était de 1 1 jours

,
quoique, se-

lon les tables alfonsines, que les auteurs du calendrier grégorien

ont suivies , elle n'aille qu'à dix jours. Long-tems avant le pape
Grégoire XIII , on s'était aperçu de ce défaut du calendrier ju-

lien. Jean de Sacrobosco , savant astronome anglais, en fit la

remarque en 1260 ; et après lui, Jean de Saxe et Robert Grosse-

Téte , évêque de Lincoln , tracèrent quelques règles pour la ré-

formation du calendrier. Pierre Philuména , Nicolas Grégoras

et Isaac Argyre , au quatorzième siècle
,
proposèrent aussi leurs

vues sur le même sujet. Il en fut traité, mais sans succès , au
concile de Constance, en i4i4 ? sur les représentations du cardi-

nal d'Ailli , et dans le concile de Bàle, en i436 et 14^9^ sur

celles du cardinal Cusa. Le pape Sixte IV voulut efficacement

travailler à la réformation du calendrier ; et , dans ce dessein , il

fit venir à Rome le célèbre Jean Régiomontanus ; mais ce ma-
thématicien y mourut en 1476 , ayant à peine ébauché son ou-
vrage. Dans le siècle suivant , les erreurs du calendrier julien

furent déférées au pape Léon X et au concile de Latran , fini

Fan i5i7. On fit la même démarche auprès du pape Pie IV" et

du concile de Trente. Elle ne fut pas vaine cette fois. La réfor-

mation du calendrier fut ordonnée parle concile; ce qui occa-

sionna divers écrits , où chacun proposa son plan pour réussir

dans cette opération. Enfin Grégoire XIII , ayant appelé à Rome
les hommes les plus versés dans cette matière , employa dix an-
nées à discuter toutes les formules qui lui furent présentées ;

donna la préférence à celle des deux frères A.loysio et Antonio
Lilio, et en envoya des copies, l'an 1577, à tous les princes, ré-

publiques et académies catholiques. Assux'é de leur consente-

I. n
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ment , il publia , l'an 1882, son nouveau calendrier , dans le-

quel on retrancha dix jours sur cette année , en comptant le i5

octobre au lieu du 5.

En Espagne , en Portugal et dans une partie de l'Italie , le

retranchement se fit au même jour qu'à Rome : mais, en France
,

il n'eut lieu qu'au mois de décembre suivant. Le 10 de ce mois

y fut compté pour le 20 , conformément aux lettres-patentes du
roi Henri III , datées du 3 novembre précédent.

La même année , François de France , duc d'Âlençon
,

puis

duc d'Anjou , en sa qualité de souverain des Pays-Bas , adressa ,

le 10 décembre , aux conseils de Brabant , de Gueldre, de Flan-

dre, de Malines , de Hollande et de Frise , un placard pour la

réception du calendrier grégorien
,
par lequel il était ordonné

que, dans ces provinces , après que le il\ futur de décembre serait

passé , le jour sui^'ont
,
qu'on comptait pour le i5^. , selon l'an-

cien calcul^ ne se compteroil plus pour le iS«.., mais pour le 26^. , et

ainsi serait tenu pour lejour de Noël; et que l'année présentefiniroit^

six jours après ledit,jour de Noël. Le Brabant, la Flandre, l'Artois,

le Hainaut , la Hollande se conformèrent à cet édit. Mais la

Gueldre, le Zulphen , la province d'Utrecht , la Frise , le pays

de Groningue, l'Over-Yssel s'y opposèrent , et continuèrent de

suivre l'ancien style. L'année suivante , après la retraite du duc
d'Anjoii , Philippe H , l'oi d'Espagne , étant à Tournai, donna

,

le 10 janvier, un nouvel édit
,
portant ordre aux dix-sept pro-

vinces des Pays-Bas de recevoir le nouveau calendrier ; réglant

en conséquence que le 1 2 février futur serait compté pour le 22,

et le lendemain serait tenu le jour des Cendres. Réformons en

cela , ajout e-t-il , la lettre F en B , tellement qu 'en effet , le susdit

mois de fe^^rier , pour cette année , n aura que iS jours , enplace de

28, quoiqu'on compte jusqu'au 28 inclusivement. Celles des sept

Provinces-Unies, qui avaient refusé d'obéir au placard du duc
d'Anjou , ne tinrent compte de l'édit de Philippe H , dont elles

ne reconnaissaient plus l'autorité. Mais nous voyons qu'en 1700 ,

les étais de la province d'Utrecht publièrent un placard , le 24
juillet

,
portant que le calendrier nouveau y serait reçu, à com-

mencer le I décembre, que l'on compterait pour le 12. La pro-

vince d'Over-Yssel suivit, la même année, cet exemple, ainsi que

la Gueldre, le Zutphen, la Frise et Groningue. C'est donc de cette

époque que le nouveau style est uniforme dans tous les Pays-Bas.

" L'an 1682 , le 24 de novembre , dit Meurisse, ( Hist. des

>• E\}^ de Metz
, p. 643) , les nouvelles de la réformation du ca-

»» lendrier étant arrivées en cette ville (de Metz), ceux qui

*) avoient l'autorité spirituelle, au nom de l'évêque , Charles de

»» Lorraine , donnèrent ordre, avec le reste du clergé, qu'au

» lieu de compter le 10 de décembre , on comptât le 20 ; le
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j> Ifndemain, le 21 , auquel jour fui solcnnisée la fête de saint

i) Thomas ; et ainsi consécutivement. »

En Allemagne, l'empereur Rodolphe II proposa, dans une
des dernières séances de la diète d'Aiisboiirg , ouverte le 27 juin

i582 , d introduire dans l'Empire le calendrier grégorien; et ci;

projet très-raisonnable , dit M. Pfeffel, eût sans doute été agréé,

sur le- champ , si les états ne se fussent pas trouvés offensés par

le ton absolu avec lequel le Pape leur avait enjoint de suivre son

calendrier. L'on s'y opposa tout d'une voix ; mais, l'an 1084,
l'Empereur, par les soins d'Ernest de Bavière, électeur de Co-
logne , engagea les états catholiques de l'Empire, à recevoir le

nouveau calendrier. Les Protestants continuèrent de suivre Tan-
cien. INlais la ville de Strasbourg, étant tombée sous la domina-
tion de la France , adopta le grégorien , le 5 février 16S2

,
parles

soins de M. de la Grange, intendant d'Alsace. Le retranchement,

de dix jours se fit dans ce mois, et l'on commença le i". rnars^

suivant le nouveau style
,
(Pontier, Cabinet des Grands , p. sSt,

et Schœpflin , A/s. illusir. t. Il
, p. 343. ) Enfin, l'an iSg^ , les

Protestants de l'Empire commencèrent à travailler à un nouveau
calendrier. Le i4 octobre (v. st. ) de cette année, Echart Wei-
gel , savant mathématicien d'Iéne

,
proposai la diète de Ratis-

bonne la manière d'opérer cette réforme. On agita l'affaire dans

le corps des états soi-disant évangéliques ; on consulta en même
tems d'autres mathématiciens ; et , le i3 septembre i6gg , le

corps des Protestants conclut et arrêta qu'on retrancherait, de

l'année 1700, les 1 1 derniers jours du mois «le février: et que la

fètc de Pâques serait célébrée , non suivant le cycle dionysien
,

reçu dans le calendrier julien , mais suivant le calcul astrono-

mique. En conformité de cette décision , il parut , en 1700 ,

un nouveau calendrier , sous le titre de Calendrier corrigé , que
Weigel prétendit être plus exact que le grégorien , avec lequel

il s'accorde , à la vérité
,
pour la quantité des jours de l'année ,

et la disposition des semaines, mais dont il diffère
,
pour la ma-

nière de déterminer la Pùque et les fêtes mobiles qui en dépen-
dent. Car, au lieu de fixer invariablement l'équinoxe du prin-

tems au 21 mars , comme fait le calendrier grégorien , on le

détermine, dans celui des Protestants, par un calcul fondé sur les

tables rudolfines ou képlériennes des mouvements célestes, et

cela , sans le secours des nombres d'or, épactes et lettres domi-
nicales. Dans ce calcul , l'équinoxe est mobile , et peut tomber
les ig, 20, 21, 22 et 2.3 mais ; d'où il arrive que les Protestants

ne se rencontrent pas toujours avec nous, pour le jour de la Pâ-
que. Us peuvent la faire avant nous ; car leur équinoxe, tombant,
le 19 ou le 20 mars; alors, si la pleine lune arrive l'un de ces.

d^ux jours, un samedi, ils feront la Pâque le lendemain. C'est qq
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qu'on a rléjà vu l'an 1724, où nous fîmes la Pàque le iGavrî?,

elles Protestants le g du même mois ; et en 1744? où les Protes-

tants célébrèrent celte fête le 29 mars , et nous le 5 avril (i). Ils

peuvent la faire après nous ; car si la pleine lune arrive le 21

mars , nous pouvons faire la Pàque le 22 ou le 28 , au cas que
ces quantièmes tombent un dimanche. Mais, pour lors, il est pos-

sible que Téquinoxe n'arrive, dans le calendrier des Protestants,

que le 22 ou le 28 mars ; ce qui les obligera de remettre la Pà-
que au dimanche suivant , sept jours après nous. Une observa-

lion que nous ne devons pas omettre , c'est que ce calendrier

corrigé n'a pas été adoptée perpétuité , mais seulement parpro-

(i) Cela devait encore arriver en 177S, et en 1798. Mais comme alors

la Pâque des Chrétiens se rencontrait avec celle des Juifs, les Pro-
testants , après avoir délibéré sur cela , dès 1 724. ont enlin arrêté , dans
la diète de Ratisbonne , le 3o janvier 1783 ,

qu'ils ne célébreraient ces

deux Pâques que huit jours après les Juifs ; savoir, celle de 1778 , le

19 avril , et celle de 1798, le 8 avril, l'une et l'autre avec les Catholi-

ques. (Cette remarque est de M. Raillard , bibliothécaire de la viilc de
Bàle. ) Néanmoins, ce règlement ne fut pas adopté par tous les états

protestants d'Allemagne. Car, en 1774» le ministre du roi de Prusse
,

présenta , de la part de son maître, à la dicte de lîatisbonne, un rescrit

portant que « S. M. prussienne, prévoyant qu'en 1778 , la Pàque des
» Protestants n'arrivera pas le même jour que celle des catholiques ro-

» mains, et qu'il pourroit survenir quelques troubles, parce qu'elle se ren-
î> contre avec les azymes des Juifs, elle désire que les états de l'Empire
3> prennent des mesures convenables pour que les deux communions chré-
>• tiennes célèbrent la Pàque le même jour, surtout dans les états où
5> les deux cultessont également autorisés par les lois. » En conséquence,
le Roi déclarait que la fête de Pâques, en 1778, devant tomber, suivant

le calendrier corrigé, au 12 avril, il l'avait fixée, dans ses états, au ig
du même mois, pour ne pas la célébreravec les Juifs, dont le calendrier

la plaçait au même jour que celui des Protestants. La Diète , frappée
de ce mémoire, fit, sur la fin de novembre 1774 1 Mn conclusum

,
par

lequel il fut unanimement réglé qu'on se conformerait, dorénavant, au
calendrier grégorien, pour fixer la fête de Pâques. On donna acte par-
la , aux Catholiques, de l'inconvénient qu'il y a de s'écarter de leur ca-
lendrier, sous prétexte d'une plus grande exactitude astronomique.

Parmi les Œuvres de Jean Bernoulli, tom. IV, pag. 494- o" trouve
un mémoire, adressé, l'an 1724, au sénat de Bâie, dans lequel if

prouve que souvent, malgré le calcul le plus exact de l'équinoxe et de la

jdeine lune, les Pâques des Chrétiens ne se rencontreraient pas, a

cause de la grande distance des lieux et de la grande variation du lever

du soleil, cjul change d'un méridien à l'autre, de manière que, si la

pleine lune tombait un samedi dans un endroit , ce serait déjà le di-

manche dans un autre; et par cette raison, il conseillait d'en faire une
lèle fixe et immobile, et que l'on s'accordât siu- ce jour dons tout le

wonde chrétien : mais sou :^vis ne fut point suivi.
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vision , en attendant que les défauts du calendrier grégorien

fussent réformés (i).

(i) L'ëtat actuel du calendrier suppose l'anne'e solaire de 365 jours,

5 heures, 49 minutes , 12 secondes ; elle n'est cependant, suivant M. de

la Lande , que de 365 jours , 5 heures
, 4^ minutes

, 45 secondes.

Les rédacteurs du calendrier, comme on l'a de'jà remarque ci-dessus,

eussent donc fait une correction plus exacte , s'ils eussent fixe la suppres-

sion du bissexle à chaque époque de 128 ans ; car alors lanne'e eût été

supposée de 365 jours, 5 heures, /^S minutes, 45 secondes, ce qui est

précisément la durée de l'année astronomique. Mais alors, il eût fallu

renoncer à l'uniformité des intercalations à faire du hissexte tous les 4*

ans, excepté les 3 années séculaires, et de l'intercalation à faire du
même bisseste tous les 4oo ans.

Autre défaut de notre calendrier. Les calculs relatifs aux mouve-
meuts de la lune ont été faits sur la durée moyenne de ses révolutions. Il

n'est donc pas étonnant que les nouvelles hines du calendrier s' écartent

quelcjuefois d'un jour ou deux, et même jusqu'à près de 3 jours, des

nouvelles lunes a_>tronomiques. qui sont toutes calculées sur le moui-c-

ment frai de celte planète. D'ailleurs le calendrier marque seulement la

nouvelle lune aux jours où l'on est censé apercevoir le premier filet de
sa lumière. Les éphéméridcs. au contraire, la marquent au moment
même de sa conjonction avec le soleil. Or. les observateurs s'accordent

à dire que ce mouvement précède, d'environ deux jours, celui où l'on

commence à distinguer son croissant : et telle est la source de la diffé-

rence qui règne entre les lunes civiles et les lunes astronomiques.

Troisiènîe défaut. C'est que tel dimanche, qui devait être consacré a

la célébration de la Pàque , suivant le concile de Nicée , ne l'est quel-

quefois pas, par la faute du calendrier. On la déjà vu, en 1724; far

l'équinoxe du printems arriva , cette année-là , entre g et lo heures du
malin, le 20 mars; et la pleine lune pascale astronomique tomba un
samedi 8 avril, vers les quatre heures du soir. Les Chrétiens devaient

donc célébrer la Pàque le lendemain q avril. ÎNIais, par le calendrier,

la pleine lune n'arrivait que le dimanche de cette même année. L'Eglise

devait donc diliérer de huit jours la célébration de la Pàfjue , ce qui

était contre l'intention primitive, du concile de^^icée. Le même incon-

vénient arriva en i744> ^^ ^77^ ^* *^ ^79^ '• chacun a pu aisément

reconnaître l'erreur dont nous parlons. On trouva que la pleine luna

pascale devait arriver, suivant les éphémérides, le 3i mars, vers g
heures du soir; par conséquent, ce jour étant un samedi, la Pàque
devait être célébrée le lenden^ain i'^'". avril. Parle calendrier, au con-
traire , on trouva que l'épacte répondait au igmars. et que, par consé-

quent . la pleine lune arrivait le i«''. avril, qui était un dimanche. On
attendit donc le dimanche suivant pour célébrer la Pàque. Aussi Xc.

calendrier n'anuonçait-t-il que pour le 8 avril, la célébration de cette

fête , en 1798.

Au reste , ce troisième défaut , qui résulte évidemment du second ,

est inévitable, tant qu'on n'aura pas recours au calcul pour fixer en par-

ticuliei chaque nouvelle lune. Oo le diminuerait pourtant beaucoup,
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En Suisse , le caleiulricr grégorien fut successivement adopté

par les Cantons et états catholiques. Les cantons de Lucerne ,

si. awx epactes des nouvelles lunes, on substituait celles des pleines lunes,

conînje le P. ÎNJeliton l'a proposé, dans un ouvrage publié sous le titre

<ie Gngoriana corrcclio iflu.Urûta, ampliata , et a conviciis findicafa

,

»°-4-°
, ...

Quatrième défaut. C'est qu'en ordonnant une parfaite confoimife',

^ans tous les état> catholiques, pour le jour auquel on doit célébrer la

Pàque, Grégoire XIU semble n'avoir point eu égard aux pays qui comp-
tent un jour de plus ou de moins que nous, suivant qu'ils sont à l'Orient ou
à rOccident. Cependant, dite différence peut faire nue les Chrétiens qui

habitent ces contrées, célèbrent la Pàque le même jour que les Juifs.

11 e^t vrai que ce n'est plus un inconvénient, depuis qu'on ne parle plus,

dans l'Eglise, des Quarlodccimans, ainsi appelés, parce qu'ils célébraient

toujo'.irs la Pàque le quatorzième jour de la lune, comme les Juifs. On
sait q:ie leur opiniâtreté causa de grands troubles,' et que, sans le sage

conseil de saint Irenée. le pape ^ ictor eût fulminé cintre eux un ana-

thème solennel. Les Protestants ont eu aussi leurs débals, pour savoir

à quelle méthode ils s'attacheraient dans la recherche des lunes pascales :

mais, cornme le célèbre Jean Bernoulli le disait aux magistrats de Basle,

qui le consultèrent à ce sujet, en i 728 : « Il serait bien à souhaiter, que
» les Chrétiens ne paru.ssent pas si inquiets du choix qu'ils doivent faire

» du jour de Pâques, et qu'ils témoignassent plus de zèle , après I avoir

» une fois choisi
,
pour le célébrer d'une manière convenable à leur

» foi , en l'honneur de Dieu, et en l'honneur de la glorieuse Réssurec-

» tion de Notre-Seigncur Jésus-Christ « Bernoulli désirait beau-
coup que l'on fixât à jamais le jour de Pâques au premier dimanche
après l'équinoxe du printems. Par là les gens, même du peuple, auraient

toujours su à quoi s'en tenir; au lieu qu'ils ne comprennent rien aux

variations continuelles qu'entraîne l'ancien usage Combien même de

gens instruits qui ne se sont pas donnés la peine d'en approfondir les

raisons ! Ce n'est pourtant pas faute d'auteurs qui ont écrit sur le ca-

lendrier : le nombre en est considérable. Mais on distinguera toujours,

parmi tous ces Traités , celui que l'on trouve dans le cinquième vo-
lume des Œuvres de Gassendi, in-folio. Il est plein de clarté, comme
tous les ouvrages de ce grand homme , dont le inérite n'est pas assez

connu.

Cinquième défaut. Il est prouvé, par une grande suite d'obser-

vations modernes, comparées avec beaucoup d'observations anciennes
,

cpic l'année solaire a 11 minutes i5 secondes de moins que Sosi—

gène ne l'avait cru ".ces 11 minutes i5 secondes, réduites en parties

de jour, écjuivalent à 1/128* de jour; donc la précession des équinoxes

doit être de 7 jours au bout de 900 ans , et par conséquent, de 28 jours

au bout de 36oo ans. Il faut donc supprimer 28 jours sur 36 années sé-

culaires, si l'on veut conserver l'équinoxe du printems au même point.

Et comme 36oo années de 365 jours 5 h. 49') 12", forment 1,314,873
jours, et que l'année tropique n'est que de 365 jours 5 h. 48', 4^''> ''

s'ensuit que 36oo de ces années ne valent que 1,314,871 jours, 2j
laeures

;
par conséquent , 3Go(î années . stiir^nt le calendrier, excèdent
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î'ii, Schwitz , Fribourget Soleure le reçurent en iH83; celui

«rUuderwalden en i584. Mais dans les bailliages que les Catlio-

liques possèdent en commun avec les Protestants, rintroduct ion

de ce calendrier souffrit de grandes difficultés, de la part de ces

derniers, qui ne le rejetèrent que parce qu'ils en firent une af-

faire de religion, à caase du Pape qui l'avait publié. Les deux
parties firent là-dessus, en février 1 585, un règlement à l'amia-

ble , pour leurs sujets des deux religions. Les cantons de Zurich,
Berne, Glaritz, Baie, Schaffhouse, la ville de Saint-Gall , les

Ligues -Grises , Bienne , Mulhausen , Genève et Neuchatel con-
servèrent le calendrier julien dans leurs territoires respectifs. Le
canton d'Appenzel, où la religion était mixte avait d'abord adopté
i^ calendrier grégorien, en i584 ; mais, bientôt après, ce canton
fut agité de troubles si véhéments, à l'occasion de ce calendrier,

entre les habitants des vieux religions, qu'on fut près d'en venir à

une guerre civile. Ces troubles enfin ayant été calmés, parla mé-
diation des autres cantons, il fut stipulé, l'an i5c)o, que les Pro-
testants pourraient célébrer de nouveau leurs fêtes, suivant Tan-
cien calendrier ; et le canton d'Appenzel , ayant été depuis

f»artagé en deux divisions , entièrement distinctes , l'une catho -

ique, l'autre protestante, le calendrier julien fut réintégré dans

la dernière. Le règlement que les cantons avaient fait , en fé-

vrier i585, pour leurs bailliages communs, où s'exerçaient les

deux religions, portait que les Protestans pourraient y conserver

3t)00 années tropiijues d'un jour trois lieures. Ainsi, au bout de trente-

six siècles , si on n'y reme'die , on comptera, non pas un jour, mais

27 heures de trop ; et ces 27 heures, en huit fois trente — six siècles,

formeront g jours en 28.800 ans. Les trente-six siècles, dont il est ques-
tion ici, se termineront, l'an 6200 de Jésus-Christ. Cependant les rédac-

teurs du calendrier grégorien , n'ayant prescrit de supprimer que trois

bissextes à chaque époque de 4oo ans, nous ont mis, ainsi que ceux
qui viendront après nous, dans le cas de ne supprimer que 27 jour.-- sur

trente-six siècles. Ceux donc qui se trouveront à la fin de cette longue
période , verront l'équinoxe remonter d'un jour.

Rien, au reste , ne serait plus aisé que de remédier à ce défaut. Il

n'y aurait qu'à .supprimer sept bissextes sur neuf siècles , au lieu de
n'en supprimer que trois sur quatre. Et si , au lieu d employer l'équa-

tion lunaire, tous les iii2 ans et demi, on l'employait cinq fois, en onze

siècles, il ne serait pas difficile de prouver, que la révolution synodique

de la lune serait alors , suivant le calendrier même , d'une telle exacti-

tude
,

qu'elle ne différerait pas d'un dixième de seconde de celle que
donnent les meilleures observations. 11 faudrait donc 146,700 ans pour
rpie cette différence produisit un jour d'erreur dans l'indication

des nouvelles lunes d'un calendrier réformé sur ces principe* : ce qui !•

rendrait beaucoup plus parfait.
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leurs fêtes sur le pied de l'ancien calendrier, et que ces jours-là

leurs compatriotes catholiques seraient tenus de cesser leurs tra-

vaux jusqu'à l'heure de midi; que, réciproquement , les Catholi-

ques pourraient célébrer leurs fêtes , suivant le nouveau calen-

drier, et cjue ces jours-là, il serait pareillement défendu aux
Protestants de travailler avant l'heure de midi.

En 1700, sur les représentations des états protestants d'Alle-

magne , assemblés à Ratlsbonne , les quatre cantons de Zurich
,

de Berne, de Baie et de Schaffhouse, adoptèrent le nouveau ca-

lendrier corrigé par Weigel; et, en conséquence, ils commen-
cèrent l'année 1701 au 12. janvier de l'ancien style , sur le même
pied que les Catholiques. Les villes de Genève, Bienne, Mul-
nausen , le comté de Neuchâtel , et les bailliages communs de
Baden , de Turgovie , de Sargans , de Rheinthal adoptèrent le

même changement. Mais il ne put s'introduire dans le canton
de Glaritz , où la religion était mixte , ni dans la partie protes-

tante du canton d'Appenzel ; en sorte qu'encore aujourd'hui

,

l'ancien calendrier y est observé. Ce ne fut qu'en 1724 que le

nouveau fut reçu dans la ville de Saint-Gall. Les protestants des

trois Ligues-Grises ont persisté jusqu'à ce jour à le rejeter. Il n'y

a que les catholiques de ces Ligues qui en fassent usage. Ainsi

,

dans les décrets généraux des trois Ligues , on a soin de marquer
la double date du jour du mois , et suivant l'ancien , et suivant

le nouveau calendrier. ( Ceci est tiré d'un Mémoire qui nous a été

fourni par M. le baron de Zurîauben. ) On nous apprend d'ail-

leurs que, dans le Tockenbourg, au pays de Saint-Gall, les Protes-

tants suivent actuellement l'ancien style , et les Catholiques le

nouveau.

En Hongrie , la diète de Presbourg , tenue en présence de

l'archiduc Ernest, l'an 1687, admit, après de grands débats, la

réformation grégorienne ( de Sacy, Hist. de Hongrie^ tom. II
,

pag. 92. )

En Pologne , le roi Etienne Battori ayant voulu établir , l'an

i586, le calendrier grégorien, les habitants de Riga s'y op-
posèrent , et en vinrent à une sédition. Mais ils furent réprimés,

et le calendrier nouveau prévalut.

En Suède , il fut introduit par un édit du roi , rendu sur

une délibération du sénat, le 24 février 17^2 ; et commença
d'avoir cours le i" . de mars de l'année 1753.

En Danemarck , il fut adopté dès l'an 1682 : mais en 1699, on
le réforma, par édit du roi, donné le 20 décembre, sur les cor-

rections de ^Weigel ; et depuis cetems, le calcul des Danois s'ac-

corde parfaitement avec celui des protestants d'Allemagne. Cette

remarque nous a été communiquée par IM. Screiber, conseiller-

aumônier de l'ambassade de DaneiTiarck à la cour de France.
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C^cst donc une méprise , dans quelques-uns de nos écrivains

,

d'avancer que le nouveau calendrier ne fût reçu en Danemarck
que l'an l'j/^^.

En Angleterre
,
par un acte du parlement tenu à West-

minster, l'an lySi , il fut ordonné que l'année 1762 et les sui-

vantes commenceraient au i'"^. janvier ; ce qui doit s'entendre

du i^"". janvier, suivant l'ancien style. Le même acte ordonna de
plus , afm de réduire la chronologie anglaise au nouveau style

,

que le 3 septembre 1782 serait compté pour le 14 du même
mois. Ainsi , l'année anglaise et l'année française ne commen-
cèrent à s'accorder parfaitement que le 14 septembre 1782 ; et

l'année 1753 fut la première qui commença précisément au
même jour dans les deux chronologies.

Enfin, il ne reste plus, en Occident, que la Russie, et quelques

endroits des pays helvétiques , où l'on suive le calendrier ju-
lien. Mais, en Orient, le calendrier grégorien est universelle-

ment rejeté. Les Grecs
,
quoi qu'en dise un moderne , suivent

encore aujourd'hui leur ancien style. Il est vrai que Jérémiell,

patriarche de Constantlnople , s'était engagé , avec le pape Gré-
goire XllI , à introduire le nouveau calendrier dans son église ;

mais Théolèpte , métropolitain de Phillppopoli , le fit déposer

et mettre en prison pour ce sujet , comme nous le dirons à

l'article de ce patriarche.

§. XXL

Des Epactes.

L'année solaire commune , ainsi qu'il a été dit plus haut ^

contient 365 jours, et l'année lunaire commune 354. H y a donc,

dans la première, onze jours de plus que dans la seconde. Ainsi,

pour égaler l'année lunaire à la solaire , il faut ajouter onze jours

à la première ; et ces onze jours sont ce qu'on appelle épacte.

Elles augmentent d'un pareil nombre chaque année commune
,

parce que le cours de la lune avance d'autant sur celui du soleil.

Les années bissextiles étant de 366 jours, la lune avance de 12

jours sur le soleil, ces années-là. Mais les calendriers, tant l'an-

cien que le nouveau , sont arrangés de manière qu'on n'y fait

aucune attention aux années bissextiles , et qu'on se contente

d'augmenter les épactes du nombre 1 1 , comme dans les années
communes. Il n'y a que deux exceptions

;
pour l'année du cycle

de ig ans
,
qui concourt avec l'épacte 2g, jusqu'à la réformation

du calendrier ; et pour l'année qui précède celle dont le nombre
d'or est i , depuis i5g6 jusqu'en igoo exclusivement : dans l'un

et l'autre cas, les computistes augmentent les épactes de 12, au
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lieu de 1 1 ; et cela, afin qu'au bout de 19 ans, les épactes, comme
les nouvelles lunes , recommencent à marcher dans le même or-

dre que le cycle précédent. On peut remarquer cet ordre dans

notre Table, en comparant un cycle avec l'autre. On y verra

aussi que les épactes augmentent de 12, au lieu -de 11 , dans

les années qui concourent avec la dernière du cycle de ig ans.

Pour y découvrir cet usage plus aisément, il faut savoir com-
ment les computistcs font leur addition d'épactes, chaque année.

S'ils eu comptent 11 , cette année, ils en compteront 22, l'année

d'après, en ajoutant 1 1 ; l'année suivante, en ajoutant encore 1 1,

ils en compteront 3:i, ou plutôt ils en compteront 3; parce

qu'étant arrivés, par leur addition, à un nombre au-dessus de 3o,

ils retranchent le nombre 3o, et ce qui reste est l'épacte qu'ils

cherchent Cela supposé, il est aisé de comprendre, qu'au lieu

de II, ils ajoutent 12, pour l'année qui suit l'épacte 29 , depuis

Jésus -Christ jusqu'en i582; pour l'année qui suit l'épacte 19,
depuis 1696 jusqu'en 1700, et encore pour l'année qui suit l'é-

pacte 18, depuis 1700 jusqu'à l'an 1900 exclusivement. Si, l'an-

née qui suitl'épacte 29, on n'ajoutait que 11 , on ne compterait

cette année que 10 d'épacte : 29 et 11 font 4o; retranchez 3o,
il reste 10; et par conséquent, en n'ajoutant que 1 1, il ne faudrait

compter que 10 d'épacte. Cependant on compte (i après 29,
comme on le voit dans notre Table chronologique, depuis Jésus-

Christ jusqu'en 1682. Il faut donc que les compûtistes ajoutent

12 à 29, pour l'année qui suit celle qui est marquée de l'épacte

29. Il en est de même depuis 1700, pour l'année qui suit l'é-

pacte i8. Cette année est ainsi marquée * dans notre Table chro-

nologique, où cet astérisque tient lieu de 3o ; or, 18 et 11 ne font

que 29; il faut donc ajouter 12 d'épacte au lieu de 1
1 ,

pour les

années qui sont marquées de cette petite étoile, que nous nom-
mons astérisque. On voit que les anciens et les nouveaux compû-
tistes s'accordent parfaitement, en ajoutant 12 d'épacte, au lieu

de 1

1

, pour une certaine année du cycle de djx-neuf ans. Mais il

s'en faut bien que les uns et les autres conviennent sur la manière
ce compter les épactes.

Les nouveaux compu'.istes comptent autant d'épactes, chaque
année

,
que la lune avait de jours le dernier décembre qui a pré-

cédé. Par exemple, on comptait, en l'année 1760, 12 d'épacte,

parce que, selon le comput ecclésiastique , le 3 1 décembre 1759
était le 12 de la lune. Cependant il y a une exception

,
qui est

que, depuis 1696, la première année du cycle de 19 ans, on
ajoute une unité au nombre des jours que la lune avait le dernier

jour de décembre précédent. Exemple : en 1786, la lune a eu 29
jours; le 3i décembre, et néanmoins, le i*"^. janvier suivant, on

compta 3o, ou * d'épacte, parce cjue l'aa 1786 concourait avec
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la i*^*. année du cycle «Je igans, qui avait i pour nombre d'or.

C'est au fond la même raison pourquoi Ton ajoute 12 aux épac-

tcs 18, iq et SL). Il n'en est point ainsi des anciens computistes.

Ils comptaient autant d'épactes, chaque année, que la lune avait

de jours, le 22 mars. Omni aimo, dit le vénérable Rède, quota luna

in undecimo calendarum aprills eceneril^ iota eodem anno epacta

erit. Ce sont ces épactes anciennes , dont les chartes sont datées
,

que nous marquons, dans notre Table chronologique, depuis la

première année de notre ère chrétienne, jusqu'à la réformatioti

du calendrier, faite en i582 ; sur quoi nous remarquerons que Ici

anciens computistes ne donnaient pas tous le même commence-
ment à leurs épactes. Quelques-uns, en effet, commençaient à les

compter dès le mois de septembre , avec les Egyptiens
,
quatre

mois pleins avant ceux qui , suivant l'usage des Romains, ne com-
mençaient à les compter cpi'avec le mois de janvier. Epacttc^ dit

encore le vénérable Bède, inripiunf^ secundiim Mgyptîos^ à riûcn-

dis sepiembris', secundiim. Romanos, à ralendisjanuarii. Nous trou-

vons, dans nos chartes, des notaires qui ont suivi l'usage des Egyp-
tiens, et d'autres qui ont suivi celui des Pxomains. Commençons
par les premiers. Dans le i". tome des Anecdotes de D, Mar-
tenne, col. 264, on \oit une charte ainsi datée : Acta sunihac...

anno au Incarnatione Domini jfXCIlJ ^ indictione /, epartàl; parce

que cette charte n'a point été donnée avant le mois de septem-
bre , epactâ I est bon , suivant l'usage des Egyptiens. Si elle avait

été donnée avant le mois de septembre , ou si celui qui l'a écrite

avait suivi l'usage des Romains, il l'aurait àaiée epactâ XX., comme
on la voit marquée, en log.^, dans notre Table chronologique, où
nous suivons les Romains, dans notre manière de compter les

épactes, sans aucun égard à celle des Egyptiens, parce qu'il n'est

pas possible de tout marquer dans une table c|ui doit être claire

et sans confusion. Le même tome des Anecdotes, qui vient d'ê-

tre cité, présente , col. 34(î, une charte de Louis-le-Gros , ainsi

datée : Anno Domini MCXril.... Epactâ xxri ^ concurrcntîbus m.
Cette date, epactâ xxri^ est bonne, en suivant la manière de comp-
ter des Egyptiens; mais en suivant celle des Romains, il faudrait

epactâ A7', comme elle est indiquée dans notre Table chronolo-
gique, pour l'an 1

1

17. 11 en est encore de même d'une autre charte,

rapportée par D. Vaissete , tom. II , fol, 01 1 , des preuves de son
Histoire de Languedoc. Telles sont les dates de cet acte : Facta
charta isfa, mense novembrio ^feriâ l II ^ epactâ J'I ^ lunâ VI ^ anno
videlicet ab Incarnatione Domini MCXLlill. Il faut lire MCXLV, selon

D. Vaisssete. En effet , toutes les dates de cette charte convien-
nent à l'an 1

1

45, et leferiâ ril, mense nocemhrio réuni avec Iiina ri,

prouve qu'elle a été donnée cette année ii45, le 24 novembre^
qui était un samedi , comme on peut le voir dans nos deux calcn-
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drlers lunaire et solaire. Pour Vepactâ fi , au lieu de xxv, elle ne
peut plus faire de difficulté , après que nous avons prouvé qu'il y
avait des notaires qui changeaient les épactes, dès le mois de sep-

tembre, avec les Egyptiens. En voici une preuve bien claire, tirée

de celles de la dernière Histoire de Bretagne, tom. I, col. 612 :

Hœc... confirmatio Jac.ta est,... anno ab Incarnatione DomtniMCLIIy
TTiense septembri , in exallatione Sanclœ Crucis , lunâ II

, feriâ I ,

cydus solaiis XIII , epacta XXIII , concurrentes II, claves temiino—

rum XIV., ind'ictioneXV. Selon les Romains, il faudrait epacta Xll ;

lasiis epacta XXIII esthon, suivant les Egyptiens, dans une charte

donnée, comme est celle-ci, au mois de septembre; donc toutes

les dates sont exactes, à l'exception de lunâ il, qui paraît être

une faute de copiste pour hinâ xi.

Il peut se faire que cet usage des Egyptiens ait été très-suivi par

nos anciens; mais, pour le prouver, il faudrait un grand nombre
de chartes qui eussent été faites dans les quatre derniers mois de
l'année ; et c'est ce qui nous manque. A l'égard de celles qui ont
été données dans lemoisde janvier, et les sept mois suivants, quoi-

que les épactes y soient souvent marquées, elles ne peuvent être

apportées en preuve, ni de l'usage des Romains, ni de celui des

Egyptiens. La raison en est bien sensible ; ce sont les mêmes épac-

tes dans les huit premiers mois de l'année, selon l'un et l'autre

usages. Ainsi , en rapportant, comme nous allons faire, un cer-

tain nombre de ces chartes, données, depuisle mois de janvier jus-

qu'au mois d'août inclusivement , notre but est moins de démon-
trer l'usage particulier des Romains

,
que de prouver l'usage gé-

néral de nos anciens. En effet, la manière dont ceux-ci comp-
taient les épactes est si différente de la nôtre

,
qu'elle mérite

d'être attestée par des autorités assez nombreuses, pour ne laisser

aucun doute sur ce que nous avons dit.

Le premier exemple que nous trouvons des épactes ajoutées

aux dates des lettres ou des chartes, est tiré d'une lettre insérée

dans la Vie de saint Benoît d'Aniane, où les moines de l'abbaye

d'Inde rapportent la mort de ce saint abbé en ces termes . Obiit

autem sepluagenarliis , tertio idiis februarii, anno ab Incarnatione

Domini octingentesimo iHgesi/no primo, ïndictione XIF, concurrente /,

epacta décima qiiartâ.

Un autre exemple, du même siècle, est deRodrade, prêtre de la

ville d'Amiens
,
qui date ainsi son ordination : Ego Rodradus....

IIII nonas martii, sacej'dotalis ministerii trepidus suscepi officium

anno Incarnation'is Dominicœ DCCCLlll, indictione /, epacta vii^

concurrente VI , h VU (il ïzvXlunâ X/A'), termina paschali ir^

kal. aprilis.

Le premier tome des Anecdotes de D. Martenne va nous four-

jiird'avitres exemples pour les siècles suivants. Une charte d'IIu-
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berl, évoque deThérouenne, pourl'abbaye de Fécamp (col. 2i4)»

est ainsi datée : Actum^ Fi$canni\ in capitulo^ anûo ah Incarnatîone

Domîni MLXXX^ epactd XXFI^ îndîctione III. Et col. 2B0, charte de

l'empereur Henri III , data il idiis augusti... anno Doviinicœ In~

carnationîs MXCII, indîctions xr^ epactâ IX. Et col. 584, charte de

Berthe, duchesse de Lorraine , ainsi datée ; Acta siint hœc, anno
ah Incarnatîone Domi'ni MCLXXFI., indictiune IX., epactâ ni , con-

currente ly (i).

Dans ces chartes de différents pays, les épactes sont toujours

marquées, suivant le calcul de nosanciens computistes, qui comp-
taient, ainsi qu'on l'a dit, autant d'épactes, chaque année, que la

lune avait de jours le 22 mars. Il n'y a qu'à jeter les yeux sur no-
tre Table chronologique, et notre Calendrier lunaire, pour se con-
vaincre de la vérité de ce que nous disons. Il n'y a point ici de

variété dans nos chartes; elles s'accordent toutes sur cet article,

et toutes les épactes y sont marquées de la même manière , ex-

cepté celle qui répond à la première année du cycle de dix-neuf

ans, qui est tantôt epactâ xxix., tantôt epactâ nullâ. Il est boa
de se souvenir de ces deux manières de marquer une même épacto,

pour n'y être point embarrassé, quand on rencontrera epactâ

nullâ., que nous n'avons point marquée dans notre Table chro-
nologique.

Mais pourquoi les anciens computistes comptaient-ils autant

d'épactes, chaque année, que la lune avait de jours le 2.2. mars?
Et quel usage pouvaient-ils faire de ces épactes? Le voici : la

Paque ne pouvant arriver plutôt que le 22 mars, il im[>ortaltde

«avoir quel était le quantième de la lune ce vingt-deuxième jour,

parce qu'en étant instruit, on savait, en même tcms, si cette lune,

qui courait le 22 mars, étaitlalune pascale, ou ne l'était point;

et voici comment on le savait. Si le nombre des épactes était au-

dessus de 16, ce nombre au-dessus marquait que la lune, qui

courait le 22 mars, n'était point la lune pascale ; mais que c'é-

tait la lune suivante. Au contraire, si le nombre des épactes était

au-dessous de i6 , il marquait que la lune qui , cette année là
,

(i) Une charte du cartulaire de Saint-Michel de Tonnerre, fol. i5g,

donnée par le chevalier Hugues de Maltalent , Elisabeth , sa femme ;

Agnès sa fille, et le chevalier Hildebald , oncle de Hugues , est datée :

Anno Christi MCXVIII . inense septembri , qui apud Ilebrœos VI1^,
tipud Romanos fera JX s , /// kal. octobris , epactâ VII, concurrente

JI , lunâ XXIII , in cathedra Ronianœ sedis apostolicœ résidente papa
Gelasio, Joannc scilicet Gaetano, anno ordinationis suœ I , monarchiam
TCgni suavitcr gubernante Ludovico eum Adélaïde uxore sua, anno regni

sui XI°, reginœ t'ero IV°, Jocerani, cpiscopi Lingoncnsis IV^, Hugonif ^

^urgundice ducis , XVII°, Willetmi, Nivcrnensis comilis., XXIX°

,
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courait le 22 mars , était la lune pascale, et qu'il n'en fallait point

chercher d'autre.

Ceci deviendi'a clair, par l'application de cette règle aux deux

premières années du nombre d or, ou cycle de dix-neuf ans. La
première année de ce cycle, nos anciens comptaient 2g d'epacte.

Ce nombre est au-dessus de iG; par conséquent, la lune qui

Courait le 22 mars, cette année là , n'était point la lune pascale :

c'était la suivante , dont le premier jour tombait le 2.3 du même
mois. Voyons maintenant la seconde année du même cycle. Nos
anciens, cette année, comptaient 11 épactes. Onze est au-des-

sous de 16 ; donc , la deuxième année du cycle de dix-neuf ans,

la lune, qui courait le 22 mars, était la lune pascale. Tout cela

peut se vérifier sur notre 'iable chronologique, et notre Calen-

drier lunaire. Tel est l'usage que les anciens faisaient de leurs

épactes, outre celui dont nous avons parlé plus haut. Observons

encore qu'il n'était pas rare, dans le onzième siècle, de dater les

chartes de deux épactes différentes, la majeure et la mineure. La
première est la solaire, qui se confond avec les concurrents; la

seconde est la lunaire , dont on vient de parler.

Nous nous servons aujourd'hui de nos épactes pour connaître

les nouvelles lunes de chaque mois, pendant tout le cours de l'an-

née , comme nous l'expliquerons d'une manière plus étendue

dans l'avertissement qui est à la tète de notre Calendrier lunaire,

où nos nouvelles épactes sont marquées, comme dans tous les ca-

lendriers. Nous remarquerons seulement ici, d'avance, que ces

nouvelles épactes, comme il a déjà été dit plus haut, quoique

plus exactes que les anciennes , n'indiquent pas, néanmoins, avec

toute la précision astronomique , le commencement de la nou-
velle lune

;
que souvent elle les anticipe d'un jour, de deux, et

même de trois, et que rarement elles l'indiquent au jour qui lui

est propre. Ainsi l'on distingue le commencement de la lune,

suivant l'usage ordinaire, de ce même commencement, suivant

l'exactitude astronomique.

Pour remplir toute cette exactitude, M. Carouge a proposé,

dans le Journal des Savants (août, i;75, p. 56i, in-4" ) , la

méthode que nous allons transcrire.

" Si on appelle épacle, le tem^ écoulé , depuis la nouvelle

» lune de décembre jusqu'à l'instant où commence le mois de
ji janvier suivant, il est certain que la méthode ordinaire de trou-

» ver l'épacle est très-défectueuse; c'est ce que montre la table

» suivante, qui contient Page de la lune, au commencement de

3) chaque année, depuis lybo jusqu'à 1786, comparé avec l'é-

» pacte ordinaire.
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Epacles Epac tes Epactes Epactes
Années. années.

ordinair. calcul des. ordinair calcule'es.

i !»• m. j. h. m.
1761 23 24 9 19 Ï774 17 18 I 48
1762

/ 5 i4 58 1775 28 28 9 58
1763 i5 16 12 20 177b 9 9 8 41

1764 26 27 2 28 1777 20 20 22 57
1765 7 9 I 1778 I 2 I 57
1766 18 19 9 5 1779 12 i3 I 46
1767 7 9 1780 23 24 I 22
1768 II 10 19 34 1781 4 643
1769 22 22 14 58 1782 i5 16 17 42
1770 3 3 19 55 1783 26 27 2 3i

1771 i4 i4 20 22 1784 7 8 23
1772 25 25 i5 37 1785 18 19 10 3i

1773 6 7 ^5 57

u On voit
,
par cette Table, que l'épacte ordinaire est presque

» toujours en erreur d'un jour , et souvent de deux. Il ne fau-

» droit donc jamais s'en servir pour trou\-er la pleine lune pas-
» cale , mais laisser aux astronomes à la calculer , et à déterminer
n le jour où la fête de Pâques doit être célébrée ; encore fau-
» droit-il, comme le remarque M. Bernoulli , convenir d'un
j» méridien fixe.

» L'intercalation de 97 , sur ^no années complettes , a donné
» au calendrier ime perfection aussi grande qu'on pou%'ait le dé-

M sirer. En effet, si l'on suppose, avec M. de la Lande, la lon-
j» gueur de l'année de .^(i5 jours , 5 heures

, 48 minutes, 45 se-

M condes, il s'écoulera 8200 ans, avant que nous comptions vn
i> jour de trop. Si on la fait , avec M. de la Caille, <le 365 jours

,

» b heures
,
4'^ minutes

, 48 secondes , ce ne sera qu'après 36oo
j> ans, que nous compterons un jour de trop. Si on la suppose,

» avec M. la Hire, de 365 jours 5 heures, 49 minutes, il s'écou-

M lera 720oans, avant que nous comptionsun jour de trop. Enfin,

w si l'année étoit au juste de 365 jours, 5 heures, 49 minutes
,

M 12 secondes, jamais il n'y auroit d'erreur.

» Si le calendrier a, de ce coté là, toute la perfection qu'on

*> peut désirer, il semble que, d'un autre côté, on auroit pu lui

»» en donner une plus grande. Pour cela, il auroit fallu fixer l'equi-

M noxeau premier avril, et composer chaque mois d'un nombre
j» de jours plus conforme au tems que le soleil reste en chaque
w signe : or le soleil emploie,
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j» 89 j. 1 h. 4^' à parcourir les signes d'hiver
,

» 92 j. 22 h. 12' à parcourir les signes du printems ,"

>» 93 j. i3 h. 82' à parcourir les signes de l'été

,

^ 89 j. li) h. 20' à parcourir les signes d'automne
,

« Onauroit donc fait janvier de trente jours , février de trente ^

» mars de trente, avril de trente-un, mai de trente-un, juin

3» de trente-un
,
juillet de trente-un , août de trente-un , sep-

» tembre de trente-un , octobre de trente , novembre de trente ,

j> décembre de vingt-neuf et trente.

n Voici les avantages qui seroient résultés de cette correc-

j» tion : 1°. l'année auroit commencé, lorsque le soleil commence
» à se rapprocher de nous, et que les jours commencent à croître;

» 2°. le soleil seroit entré dans chaque signe, presque toujours le

M premier jour de chaque mois ;
3°. chaque saison auroit com-

» mencé le premier jour d'un mois, et auroit duré exactement,

n ti'ois mois; 4"- rien n'auroit été plus aisé que de retenir quels

» sont les mois de trente jours , et quels sont ceux de trente-un

» jours; 5°. le jour intercalaire, placé à la fin de décembre, au-
» roit servi de complément à l'année bissextile , et auroit été

J» mieux placé qu'il ne l'est aujourd'hui , sans raison , après la

M fête de saint Matthias , etc.

» En fixant , comme on l'a fait , l'équinoxe au 21 mars , on a

» perdu tous ces avantages. Il est vrai qu'il falloit fixer l'équi-

» noxe , sans quoi , comme le remarque M. Bernoulll , souvent

w la fête de Pâques ne se célébrerolt pas le même jour, à cause de

» la grande distance des lieux et de la grande variation du lever

jj et du coucher du soleil
,
qui change d'un méridien à l'autre

;

» mais la raison que l'on a eue de le fixer au 21 mars, raison

» que tout le monde connoît , étoit-elle donc assez forte pour
j> sacrifier tant d'avantages , et ne' pas procurer au calendrier

» toute la simplicité et la justesse qu'il auroit reçues, en fixant

» l'équinoxe au premier avril .•* Il ne m'appartient pas ( ni à nous

» non plus ) de prononcer ».

Conclusion de la première partie.

Avons-nous rempli le dessein que nous nous sommes proposés^

pt avons-nous suffisamment éclairci cet amas de dates obscures

,

qui sont renfermées dans notre 'lable chronologique.? Cette

Table sera-t-elle aussi utile , et d'un usage aussi étendu que nous

l'avons dit au commencement de notre Dissertation ? C'est au

lecteur attentif et judicieux que nous prenons la liberté de faire

cette question. Il est maintenant en état d'y répondre , et de

nous apprendre
,
par sa réponse

,
quel succès nous pouvons espé-

,rei- de notre ouvrage. Pour nous, qui ayons déjà là-dessus le suf-^
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frage des personnes les plus capables d'en' juger , nous nous flat-

tons toujours qu'il sera très-utile, à tous ceux qui s'en serviront,

non-seulement pour vérifier toutes les dates renfermées dans
notre Table chronologique , comme nous l'avons déjà" dit , mais
encore, i". pour corriger plusieurs dates visiblement fausses,

sans crainte de se tromper en les corrigeant; 2.°. pour empêcher
les copistes, qui seront en état de se servir de notre Table, de
commettre de nouvelles erreurs, en écrivant une date pour une
autre, lorsqu'ils ont de la peine à lireles chiffres qui niarquent ces

dates dans les actes originaux: S"*, pour fixer l'année, le mois et le

jour de certaines chartes , datées d'une manière
,
qui paraît si

vague, qu'il n'est point possible d'en marquer le tems au juste
,

sans le secours de notre Table chronologique, et de nos Calen-
driers lunaire et solaire

,
qui en sont une dépendance ; ou sans

une connaissance équivalente, qui ne se trouve dans aucun li-

vre , ni ancien , ni moderne. Prouvons toujours ce que nous
avançons.

Nous disons, d'abord, que notre Table et nos Calendriers peu-
vent servir à corriger plusieurs dates visiblement fausses, sans

crainte de se tromper, en les corrigeant. C'est ainsi que, par
leurs secours, nous avons corrigé plusieurs dates f/ausses, dans le

cours de notre Dissertation,

Faut-il encore d'autres preuves ? En voici quelques-unes des

plus claires. La charte de fondation de l'abbaye de Savigni
,
que

î), Martene et D. Duiand ont fait imprimer, au premier tome de
leurs Anecdotes, col. 333, est ainsi datée: Hœc donatio confir-

viata est,.... anno ab Incainaiioiie Domini MCXli , indictione /-',

epactd XXI. Il faut certainement lire epactâ XA', comme nous le

voyons par notre Table chronologique, à l'an 11 12. La preuve
en est évidente : les anciens computistes n'avalent point d'é-

pacte XXI ; elle n'a été en usage qu'en iSSj, pour la première
fois.

Les mêmes computistes ne comptaient que sept concurrents
,

et ils s'en servaient, comme nous l'avons dit, §,xviii, pour mar-
quer les sept jours de la semaine : ainsi, quand nous trouvons
des chartes , comme nous nous souvenons très-bien d'en avoir

vu quelques-unes, qui sont datées, de concurrente Vlll^ ou concur-

rente Fini , ce sont des fautes manifestes, que l'on corrigera tou-
jours

,
par notre Table, où les concurrents de chaque année

sont marqués. 11 en est de même des réguliers annuels
, qui ne

sont aussi que sept en tout. S'il s'en trouve un plus grand nom-
bre dans certaines chartes mal copiées , ce sont (\es méprises vi-

sibles
,
qu'il sera aisé de corriger par notre Table, où ces réguliers

sont encore marqués. Il en est de même des lunes
; quand

L i3
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les jours en sont mal marqués, par une faute de copiste. Noos
lisons, dans le 2*^. tome de la nouvelle Histoire-de Languedoc

,

col. y>oà , une charte
,

qui est ainsi datée : Facto est autem

cdrla^ K iâiis augusli , niedianie die veneris , hinâ f^ll in sror/jioue ;

sole i>erb in Icône: anno vero ah Incurnaiione hoviini MLXXIX

^

epaclâ XF ^ concurrente /, et indictione II. Au lieu de bina Fil , il

faut lire luna FUI ; et il n'est pas difficile de le prouver par notre

Table chronologique , en y joignant notre Calendrier lunaire.

jSous y voyons, par le chiffre 16 du nombre d'or, ou cycle de

dix-neuf ans, propre à cette année, qu'en 107g, la nouvelle lune,

<|ui commençait au mois d'août , tombait le deux ; le F idiis au-

gusti, marque le neuf du même mois. Commencez à compter
im, I5 deux du mois , et comptez jusqu'à neuf inclusivement

;

vous trouverez qu'il faut lire dans la charte que nous examinons,

liinâ FUI ^ au lieu de lunâ Fil. Nous pouvons .assurer la même
chose de toutes les dates renfermées dans notre Table chrono-
logique. S'il s'en trouve de fausses dans des chartes , il n'y en a

aucune qu'on ne puisse corriger avec cette Table. Donnons-en
encore un exemple. Dans l'Histoire de Languedoc, cjue nous ve-

nons de citer, nous trouvons, tome II , col. 34o , Hahitum est

hoc Placilum,^ RJagalone, anno Dominicœ Incarnationis MXCF

,

( MXCTi, en commençant l'année avant Pâques), indictione llll

,

concurr. Il , epactâ XXIIII. (Il faut lire epaclâ xxill., comme dans

notre Table chronologique , à l'an 1096 ; les anciens computistes

ne connaissaient point diepacta xxilll), F feria , //// idns aprilis ,

hmâ XIII, ( 11 faut Wvthina xil
.,
comme il est encore aisé de le

prouver par le nombre d'or), Erâ Mxxxilll^ (Lisez erà MCXXXIIII ).

Notre Table chronologique, rapprochée de notre Calendrier lu-

naire, nous fournit le moyen de corriger toutes ces faussesdates,

avec une pleine assurance de ne nous être point mépris.

Mais, si toutes ces fausses dates
,
qui ne viennent que des co-

pistes qui les ont mal lues dans les originaux
,
peuvent se corri-

ger avec le secours de cette 'Lable et des Calendriers qui en dé-
Î)endent , ne s'ensult-il pas, qu'en les consultant dans le besoin

,

es copistes éviteront infailliblement ces sortes de méprises ? Nul
d'enir'eux n'ignore, et généralement tous ceux qui lisent les

chartes et les autres actes originaux , savent qu'il n'y a rien de-

plus épineux , ni de plus difficile à lire que les dates, ou les chif-

fres qui marquent ces dates dans ces anciens monuments. On n y
voit pas bien, s'il faut lire i, il , ni , iv , etc. On y confond le v

avec le 11, parce que les deux jambages du v ne sont point assez

unis par le bas , ou que ceux du nombre 11 le sont trop. On y
confond de même le iv et le vi avec le m ; et le m avec l'un et

l'autre. On y confond encore le Yii avec le iiii ; et ainsi de
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plusieiiFA autres rliiffrcs. H y en a quelquefois de si mal formés,

ou qui le sont d'une manière si équivoque, qu'il faut deviner

en les lisant , et souvent le copiste devine mal. Presque dans

tous ces cas, notre 'Niable et nos Calendriers peuvent servir infi-

niment : Tusage en fera la preuve.

Ils serviront encore, comme nous l'avons dit, à déterminer
l'année, le mois et le jour de certaines chartes , dont les dates

paraissent si vagues, qu'il semble n'être pas possible de les fixer.

Donnons-en des exemples. Kous lisons, parmi les preuves de la

nouvelle Histoire de Languedoc, ï. Il, col. 3ig, une charte

qui est ainsi datée : Fada siinf autem hœc, F kal. januan'i , die

Sabbatî , liinâ XXFII , régnante Phi/ippo Frumorum rege. C'est

Philippe I. Ce prince a régné depuis 1060 jusqu'en 1108. Com-
ment connaître, en quelle année d'un règne si long, notre charte

a été dontfée ? La chose est facile, avec noire Table chronologi-

que et nos Calendriers. Nous en allons fournir la preuve, aprrs

avoir examiné nos dates avec attention. Entre ces dates , nous

trouvons le 28 décembre marqué par r kal. januarii ; et nous
trouvons encore que ce 28 décembre était le 27 de la lune,

hina xxrji. Pour que le 28 décembre concourre avec le 2- de la

lune , il faut nécessairement que le premier de la lune tombe le 2
du raènae mois. Ceci est si clair

,
que ce serait faire injure au lec-

teur de vouloir le prouver. Prenons maintenant les nombres
d'or de toutes les années du règne de Philippe P% et voyons, sur

notre Calendrier lunaire, si nous trouvons plusieurs de ces années
où le premier de la lune tombe le second de décembre. En par-

courant , depuis 1060 jusqu'en 1 1118, nous trouvons trois de ces

années, qui sont io(i5, 1084 et i 100 , où le premier de la lune

tombe en effet le second de décembre. Notre charte a été donnée
certainement en l'une de ces trois années ; mais laquelle est-ce

des trois :' Retournons à nos dates. Le die Sahbalî x\o'\s apprend
que c'était l'année où le 28 décembre était un samedi. Pour que
le 28 décembre tombe un samedi, il faut que la lettre domini-
cale soit F. Nous le voyons dans notre Calendrier solaire perpé-
tuel, à celui de la lettre F. I\eprenons notre Table chronologi-
que , et jetons les yeux sur nos trois années io65 , 1084 et i io3 ;

nous remarquerons, qu'il n'y a que l'année 1084, dont la

Hettre dominicale soit F; et de tout ceci , nous conclurons, avec

la certitude la plus parfaite, que cette charte, dont les dates

nous paraissaient d'abord si vagues , a été donnée en 1084. Tels

peuvent être l'usage et l'avantage de notre Table et de nos Calen-
driers, en bien des occasions.

Ajoutons encore quelques preuves. Parmi celles qui servent à la

nouvelle Histoire de Bretagne, nous trouvons une charte, tom. i^
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col. 3oo, qui est ainsi datée : Factiim est hoc... if kal. augiisti\

die Snbbati , lunâ oi^esimâ , régnante Carolo rege , Salomone in Bri-
tannia. Par le règne de Charles-le-Chauve en France , et par celui

de Salomon en Bretagne, nous voyons, que cette charte a été

certainement donnée, vers 860, ou 870: mais nous voulons en sa-

voir l'année précise , et nous pouvons la savoir, par notre Table
chronologique, aidée de notre Calendrier lunaire. La charte en
question a été donnée, iv kal. axigusli., c'est-à-dire le 29 juillet.

Ce 29 juillet était le 20 de la lune, luna vigesima. Pour que le

2.0 de la lune tombe le 29 juillet , il faut que la nouvelle lune
tombe le 10 du même mois. Or, nous voyons, dans les nombres
d'or, marqués dans notre Table chronologique, et rapportés à

notre Calendrier lunaire, que, depuis l'an 846, jusqu'en 883, il

n'y a que la seule année 864, dont la nouvelle lune de juillet

tombe le 10 de ce mois; ainsi la charte, que nous examinons, a

été certainement donnée en 864- Pour le démontrer, nous n'a-
vons point ici besoin du samedi , qui est encore une date de
notre charte; mais, si cet te date, dieSahbaii, nous était nécessaire,

nous pourrions l'ajouter aux deux autres ;Éparce qu'en 864 le 2g
juillet était un samedi, comme on peut le voir, par la lettre domi-
nicale A, et par notre Calendrier solaire perpétuel, sur lequel il

n'y a qu'à jeter les yeux pour se convaincre de ce que nous
disons.

Rapportons un troisième exemple , encore tiré des mêmes
preuves de la nouvelle Histoire de Bretagne, col. 3o2. Facta est

ista iradïtio., die Sabbati
.,
secundo nonas martii

.,
lunâ XII ., anno

sexto principatus ejusdem Salomonîs in Britannia. Nous avons
choisi exprès cet exemple, où l'année de la principauté de Salo-
mon est marquée , parce que les mêmes dates , dont nous nous
servons pour fixer l'année d'une charte, peuvent aussi servir

pour fixer le commencement du règne d'un prince : ainsi

,

si nous doutions du commencement du règne de Salomon en
Bretagne, nous prouverions, par les dates de la charte que nous
examinons, que ce prince a commencé de régner en 867 ; parce
que toutes ces dates nous marquent l'an 863, qui, étant la 6*=. d'un
règne , montre qu'il commence en 807. Nous ne prouvons point
ici, que toutes ces dates marquent l'année 863; attendu que, main-
tenant, le lecteur doit être en état de s'en convaincre sans nous

,

par un calcul semblable aux deux que nous avons faits pour fixer

l'année, le mois et le jour des deux chartes que nous avons exa-
minées en premier lieu.

Nous pourrions rapporter un plus grand nombre d'exemples

de chartes embarrassantes, dont on peut fixer le tems par le

ïnoyen de notre Table chronologique. Nous pourrions aussi faire
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voir combien il est utile, pour Thistoire, de fixer le tems de ces

clvartes, qui sont presque toujours données par des personnes

qu'il est avantageux de connaître, et quelquefois signées par un
grand nombre de témoins d'un rang distingué, sur lesquels il y
a souvent des contestations qui regardent le tems de leur vie et

de leur mort , et qu'on ne peut décider qu'en fixant celui des

chartes qu'ils ont signées , ou comme approbateurs, ou comme
témoins : mais nous ne touchons cet article qu'en passant.Avec des

lecteurs instruits , un mot suffit, et il est tems de finir cette par-

tie. Nous croyons y avoir suffisamment éclairci les dates renfer-

mées dans notre Table chronologique, et avoir prouvé, assez au

long, Tusage qu'on peut en faire, pour vérifier toutes ces dates

,

quand elles se trouvent dans nos chartes ou dans nos chroniques;

pour les corriger, quand elles sont visiblement fausses
;
pour em-

pêcher qu'on ne fasse de nouvelles fautes en les copiant ; et enfin,

pour faire voir Tusage qu'on peut faire de la connaissance de ces

dates
,
pour fixer le tems de plusieurs chartes (ju'il est bon de

déterminer. Ce sont les avantages que nous nous sommes propo-'

ses, en donnant au public notre Table, précédée d'un Traité, qui

en explique toutes les parties, et suivie de deux Calendriers, qui

servent à en faire l'application et la vérification. Si le public les y
trouve, nous l'aurons servi selon nos vœux.

SECONDE PARTIE.

De quelques Eres, qui ne sont point comprises

dans notre Table chronologique.

§• I-

De l'Ere d'Ahrahani.

L'ère d'Abraham, qui commence à la vocation de ce patriar-

che
,
précède l'Incarnation de :ioi5 ans, et commence au i*"^.

octobre; de manière que le I^^ octobre, qui devance immédia-
tement notre ère vulgaire, est le commencement de l'an 2016

d'Abraham. C'est Fère d'où part Eusèbe dans sa Chronique , et

que suit Idacius dans la sienne.

§. IL

De l'Ere de jSaùonassar.

Rien n'est plusfameux, danslcs Tables des anciens astronomes,

que l'ère de ISabonassar , fondateur du royaume des Babyloniens,
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Ptolémée est celui qui en a fait le plus d'usage. Ses observations

sont appuyées
,
pour la plupart , sur cette époque ; et ceux qui

l'ont bien examinée , remarquent qu'elle a dû commencer un
mercredi ( ou férié 4 ) , 26 février de l'an 747 avant Jésus- Christ.

Les années, dont elle est composée, sont des années vagues de

365 jours, sans intercalation à la quatrième année , de même que

<:elles des anciens Egyptiens; ce qui produit , comme on l'a dit

ailleurs, une année de plus sur 1460 années juliennes. Delà vient

que Censorin , dans le passage qu'on a rapporté de lui
,
pag. 44 y

compte, à l'an 288 de l'ère chrétienne, 986 ans de l'ère de

Nabonassar, quoiqu'il n'y ait que 985 années juliennes. Nous
n'en dirons pas davantage sur cette époque

,
parce qu'elle est

moins d'usage , en chronologie, pour les années qui ont suivi

Jésus-Christ
,
que pour celles qui l'ont précédé.

§. IH.

De l'Ère de Tyr.

L'ère de Tyr commence, 1^5 ans avant Jésus-Christ, l'an de
Rome 628, et 186 de l'ère des Séleucides, dont les Tyricnss'é-

laient servis jusqu'alors. Ce qui les engagea à établir une nou-
velle époque en celte année , fut la reconnaissance envers Bala

,

roi de Syrie, qui , à son avènement au trône, leur accorda l'au-

ionomie, ou la liberté de se gouverner par leurs propres lois.

Le 19 octobre était le premier jour de l'année tyrienne, qui

s'ouvrait par lemois hYperbéi'étœus. Ainsi, la première année
de notre ère vulgaix'e tombe en l'an 126 de l'ère tyrienne, com-
mencée le 19 octobre, deux mois et treize jours avant notre l«^

janvier. On voit plusieurs médailles, sur lesquelles est marquée
l'ère de ïyr. Le cardinal Noris (de Epocha Syro-Maced. , diss. 4,
c. 3 ), en rapporte six : Tune, de l'an 219 de Tyr, qui concourt

avec l'an 94 de Jésus-Christ ; une autre, de l'an 23-, qui tombe
en notre année 112; une troisième, de ran256, qui répond à

l'an i3i de l'Incarnation ; ime quatrième, de l'an 279, qui est

notre année i53; deux autres, de l'an 263
,
qui revient à l'an de

Jésus-( hrist 108. Quelques conciles sont aussi datés de la même
ère. Nous aurons soin de les marquer dans la Chronologie des

("onciles. M. l'abbé Bellei prétend, que Tyr reprit Tère des Séleu-

cides, sous Elagabale. Mais, il faut qu'elle l'ait ensuite abandonnée
de nouveau; puisque les conciles, où cette ère de Tyr, pro-

prement dite, est employée, sont postérieurs au règne de ce

prince,
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§• IV.

De l 'Ère Actiaque , et de tEre des Augustes,

L'ère actiaque tire son origine et son nom de la bataille d'Ar-

tium, qui rendit Auguste maître de TEgyple et de tout l'empire

romain. Cet événement est du 2 , ou plutôt du 3 septembre d<*

l'an i5 de Tère julienne, 72.H de Rome, L'ère actiaque com-
mença, chez les Romains, avec la 1 6'^a nncc de l'ère julienne, c'est-

à-dire au i". janvier de l'an 724 de Rome. En Egypte, où elle

prit naissance, l'année même de la bataille, et se maintint jusqu'au

règne de Dioclétien , elle commença avec le mois tholh, ou le

29 août; et deux jours après, ou le i^"^. septembre, chez les Grecs
tl'Antloche. Ceux-ci la nommaient aussi l'ère d'Antioche, et

nous voyons qu'elle était encore en usage, parmi eux, au neu-
vième siècle. C'est à cette ère qu'on doit rapporter les dates

de plusieurs médailles que la ville d'Antioche fit frapper en l'hon-

neur d'Auguste/l'elle est, entr'autres, celle-ci, rapportée par Mo-
rel (^Sperim. unioers. rei nurn. Tab. /r, n. i), et mal-à-propos
appliquée, par le P. Faure, à l'ère des Augustes, dont nous parle-

rons à la fin de ce paragraphe. Ce monument porte en face :

KAISAPOS 2EBA2TOT, Cœsarîs Augusti\ et au revers ; ETOT2
rt K NIKH2 ïnA I B, u/uio XXFI vlctonœ^ cons. XII. Or, le dou-
zième consulat <l'Auguste, suivant les fastes consulaires, tombe,
l'an 41 <le l'^re julienne, qui est précisément le sG'^. depuis la

bataille d' \ctlum. C'est donc à l'ère actiaque que se rapportent

les dates exprimées sur cette médaille. En Syrie, on la nommait
aussi lère d'Antioche. C'est ce qu'atteste le patriarche Isicé-

phore, dans sa Chronographie. Mêt-^ IxA<av, dit-il, Tojuulaiv iQua-l-

?^(ua-iv Kuia-cep 1,îficie-Toç Oktccuioç Aoyas-ros iTti v 5- x.oi,( f/,y,ycis tl.

E'vTiuiii «I A'vrto^^sis rèç XP'^^^ àuruv â,^ir[4,9v<n.PostJulhim^B.oma-

m's împeraiHt Cœsar Octaoianus Augustus , annis 5G et mensibus

i>ex. Hinc Antiorfieni annos suos numerant. On voit, parla
,
que le

cardinal ISoris s'est mépris, lorsqu'il a prétendu, qu'on a cessé

de compter par l'ère d'Auguste, peu de tems après la mort de ce

prince. Cependant, il est vrai de dire, qu'elle n'éclipsa pas lère

césaréenne d'Antioche, dont nous avons parlé au paragraphe
A'ill'. de la première partie de cette Dissertation.

Outre l'ère actiaque, qui servit d'époque à l'extinction totale

du gouvernement républicain à Rome, il faut encore , avec le P.

Pétau, reconnaître une ère des Augustes, plus tardive de 4 ans,

laquelle commence à l'an 727 de Rome, 27 ans avant l'ère de
l'Incarnation, c'est-à-dire, à l'année, où César Octave, feignant



I04' DISSERTATION SUR LES DATES

de vouloir abdiquer la souveraine autorité, dont il s'était emparé
de force et contre le gré des citoyens , vint à bout de se la faire

confirmer par le sénat et le peuple romain. Ce fut alors, en effet,

que, par un décret public, on lui décerna l'Empire, avec le titre

d'Auguste, et qu'il donna, par les arrangements qu'il prit avec

le sénat , une vraie consistance à ce nouveau genre de gouver-

nement.

$. V.

De l'Ère de FAscension.

Nous ne connaissons que l'auteur de la Chronique d'Alexan-

drie, qui ait employé l'ère de T Ascension. C'est ainsi, par exem-
ple

,
qu'il date l'année du martyre de saint Menas de Cotys :

Annu CCLFIlDominiin cœlos Assumptionis ^ aciisdéni Coss. {Tusco

et Anulino ) martyiium suhiit S. Menus Cofyœus Phrygïœ Saluia-

TÎs civiiate Atyr XV ^ ex unie diem idus nooembris ; ce qui revient

à l'an 2g5 de notre ère vulgaire, le 12 novembre. Le même au-

teur donne encore celte date du martyre de S. Gelasin, Bouffon :

anno CCLIX Dondrù in cœlos Assumptionis., uc iisdem supra nornî-

jiutis Coss.{Muximîano Hercidio, Aug. V^ et Galeriuno Muxinnano,

Cœsare II) , martyrio vilani Jinwit sanctus Gelasinus y in Heliopoli-

tarum urhe libunensi : ce qui se rapporte à l'an de notre ère vul-

gaire 297.

§. VI.

De VEre des Arméniens.

L'ère des Arméniens, appelée , dans quelques titres français

^

VEtreure des Ermines , commença, l'an de Jésus-Christ 552 , un
mardi 9 de juillet. C'est l'époque du concile de Tiben , où les

Arméniens confirmèrent la condamnation du concile de Calcé-

doine, qu'ils avaient prononcée, l'an 536, au concile de Thévis
;

et, par là, consommèrent leur schisme, « Les Arméniens, dit

» M. Fréret(Mém. de l'Acad. des Belles-Lettres, tom. XIX,
» pag. b5), se servent aujourd'hui d'une année, composée,
3J comme celle des anciens Persans , de 1 2 mois , de 3o jours

i> chacun, et de 5 épagomènes. Cette année est absolument va-

»> gue, sans aucune intercalation ; et elle remonte, tous les quatre

j> ans, d'un jour, dans l'année juliem.e. Elle sert, dans le pays,

» pour les actes, et pour la date des lettres; mais, en même
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ï) tems, on emploie une autre année, qui est proprement l'année

» ecclésiastique, et qui sert, dans la Liturgie, pour régler la célé-

» bration de la Pâque et des fêtes , le tems des jeûnes , et tout

}t ce qui a rapport à la religion : cette année est iixe, au moyen
3) d'un sixième épagomène, qu'on ajoute tous les quati^e ans;

» mais le nourous , ou le premier Jour de l'année
,
qui com-

» mence avec le mois navazardi, est fixé, depuis long-tems, au 1

1

» du mois d'août de l'année julienne, et il ne s'en écarte plus.

M Dans la suite, ajoute le même auteur, lorsque les Armé-
3) niens se réconcilièrent avec l'église latine , et qu'une partie

w d'entr'eux reconnut les papes de Rome, dans une espèce de

» concile, tenu à Kherna, au i4^- siècle, (c'est le concile, dit

» Charnense , tenu l'an de Jésus-Christ i3iîo, ) ils admirent la

» forme de l'année julienne
,
que le commerce avec les Francs

» leur avait rendue familière. Les actes du concile de Sis joi-

» gnent l'an ySG de l'ère arménienne avec l'an iSoy de l'ère

» vulgaire, et datent, dans l'une et l'autre années, par le 19 mars,
i) Dans le concile d'Adéna, tenu en i3i6, où il fut question

« du calendrier, on ne se sert que des mois juliens et de l'ère

3) vulgaire ; et encore aujourd'hui , lorsque les Ai'méniens trai-

« tent avec les Occidentaux , ils emploient les mois juliens »,

Dans une Réponse de M. Arnaud, au ministre Claude, sur la Per-

pétuité de la Foi, imprimée en 1671 , on voit une lettre de

Jacques , catholique des Arméniens , datée du 12 avril de l'an

Il 20 de l'ère des Arméniens , ce qui revient à notre année 1671.

Nous ajouterons
,
que les Arméniens datent aussi, par les années

du monde , suivant l'ère de Conslantinople ; et qu'ils joignent,

quelquefois, dans leurs actes, cette façon de supputer les tems à

celle qui leur est propre.

Mois Romains. Mois Arméniens.

1 1 août

,

Navazardi.

10 septembre^ Hori.

10 octobre, Sahomi.

9 novembre, Dré Thari.

9 décembre, Kagoths.

8 janvier, Aracz.

7 février, Malégi.

9 mars

,

Arckii

8 avril, Angi.

8 mai, Mariri.

7 juin, Marcacz.

7 juillet, Hérodiezi

^céliacz , ou les cinq épagomènes ; et les six,

dans les années abondantesr.

i. 14
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De l'Ère d'Isdégerde ; et de l'Ere de Malek-Schah-Dgélahddln ,'

dite PEre GélaJéenne.

L'ère d'Isclégerde, (IIl'=. du nom), roi de Perse, commence,
non à la mort de ce prince , comme quelques-uns le préten-

dent ; mais à son avènement au trône
,
que l'on rapporte au i6

juin de l'an de Jésus- Christ 682. Les années, dont elle est com-
posée , sont de 365 jours, et chaque mois de trente jours ; mais

à la fin du mois aben , l'usage était d'ajouter cinq jours : les

astronomes ne faisaient cette addition qu'à la fin de l'année.

Les Persans ont suivi cette ère , dont les années étaient vagues
,

comme celles de l'ère de Nabonassar, jusqu'à Malek-Schah-Dgé-
laleddin , sultan du Khorasan. Ce prince, ayant formé un conseil

de huit astronomes, régla, l'an 467 de l'Hégire, ( loyS de Jésus-

Christ), que l'équinoxe du printems serait fixé au 1 4 de notre

mois de mars (i); et qu'outre les cinq épagomènes , chaque
4^. année, sept fois de suite, on en ajouterait un 6^; après

quoi l'intercalation ne se ferait plus qu'une fois en cinq ans.

Cette réforme fut adoptée des Persans, qui la suivent encore de

ros jours, et est appelée Gélaléenne, ou Malaléene , du nom
de son auteur.

Voici les noms des Mois Persans^ suisfant Alfragan.

Afrudin-meh.
Ardisascht-meh.

Cardi-meh.
Thir-meh.
Merded-meh.
Schaharir-meh.

Méhar-meh.
Aben-meh.
Adar-meh.
Di-meh.
Béhen-meh.
Affirer-meh.

Mustéraca , ou les

cinq épagomènes;
et les six , dans

les années abon-
dantes.

(i) L'intercalation des Persans suppose l'année de 365 jours 5 heures

49 minutes 5 secondes -?-. L'auteur de l'Histoire des Mathem. ob-

serve que la manière dont les Persans intercalent leur 366^. jour,

ramène, les équinoxes avec beaucoup d'exactitude au même point

de Tanne'a civile.
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Les Persans n'ont point de semaine^ et donnent à chaque jour

du mois les noms suivants.

1 Hormozd.
2. Behman.
3 Ardabahescht.

4 Schahrivar.

5 Esphendarmod.
6 Khordad.

7 Mordad.
8 Dibadur,

9 Azur.

10 Aben.

1 1 Khour.
12 Mah.

i3 Tir.

i4 Dgiousch.

i5 Dibaméher.
16 Méher.
ly Sourousch.

18 Resch.

ly Fervardin.

20 Béhéram.
21 Ram.
22 Bod.

23 Dibadin.

24 Din.

25 Erd.

26 Aschsiad.

27 Osman.
2.S Ramiad.

29 Marasfend.

30 Aniran.

EPAGOMÈÎ^ES.
1 Ahnoud.
2 Aschnoud.
3 Esphendarmez.

4 Vahescht.

5 Heschounesch.

De la Période Julienne.

La période julienne est une ère fictive , imaginée par Joseph

Scaliger, pour faciliter la réduction des années de toute épocpie

donnée, aux années d'une autre époque, telle qu'on voudra la

donner. Cette période résulte du produit des cycles de la lune

,

du soleil , et des indictions , multipliés les uns par les autres.

Ainsi, multipliez 19, qui est le cycle lunaire, par le nombi-e 28
du cycle solaire , le produit sera 532 ; lequel étant multiplié à son

tour par i5, qui est le cycle des indictions , donnera la somme
de 7980 années, qui constitue la période julienne

La première année de notre èrevilgaire est placée , l'an 4? '4
de la période julienne : d'où il suit que, pour trouver une an-
née quelconque de Jésus-(^hrist , dans cette période , il faut

ajouter l^~ii à celte année. Par exemple, pour savoir à quelle

année de la période julienne répond l'an 1783 de Jésus-Christ

,

ajoutez 47^3 à ce nombre, ei vous aurez 6496, qui est l'année

de la période julienne que vous cherchez.

La première année de l'ère de Constantinople , est l'an 795
avant la période julienne. Ajoutez cette somme à 47i4» et vous

aurez , SSog qui concourra avec la première année de l'ère vul-

gaire de l'Incarnation.
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La première année de l'ère d'Isdégerde est l'an 5345 de la pé-<

riode julienne ; ce qui résulte de la somme de 632 ans , ajoutée

à celle de i^rji?».

La période julienne est d'un grand secours pour les années

qui précèdent le tems de l'Incarnation ; mais, depuis cette épor,

que , on en fait moins d'usage.

FIN DE LA DISSERTATION»
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1/t'toile ou asteriscjuc , dans la colonne du cycle de ig ans, et dan&
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celle du cycle luaaire, désigne les années embolismlques ou intercalaires.
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du cycle lunaire, désigne Ici auiiées erabolismicjues ou iniercalaires.
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lie de cycle lunaire, désigne les annt'es embolismiques ou intercalaires-
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L'étoile ou astérisque*, dans la colonne du cycle de 19 ans, et dai
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lie «lu < ycle lunaire, désigne les années cmbolisniicjues ou inlercalaiies.
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L'an de J. C. 211 , ceux qui ne se conformèrent pas au calcul

des Egyptiens, firent Pâc^ues le 2i avril.
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L'éloile ou astérisque''-, dans la colonne du cycle de ig ans,

et dans celle du cycle lunaire, désigne les anne'es embolisiniques

ou intercalaires..



*24 TABLE

-w .yT3

O .i;

•W

Ç o

-W

et _0

^55
II

III

IV
256

2Hl

244
24'>

2?St)

287
288

289
2qo

5745
S744

5745
5746
5-47

570':)

5-34

5735
S736
5.37

•'5749

6750
57 5 1

5762
57r,3

000
5S4

555

55G

557

28y
290
291

292
293

il

III

IV
257
II

246 291 -^7^6 573,^ 67.) f
.J08

247 292 5749 5739 5755 559
248 293 5750 5740 575.6 56o

249 294 575i 5741 5757 56i

25o 2t)5 5752 57U 5758 562

294
-''-95

296

297
298

)ll

IV
258
II

III

261 296
252
253

297
298

254
255

^99
3oo

5703

5754
5755
5756

5757

5743 5759 563

5744 5750 564

5745 5761 665

5746 5762 566

5747 5763 567

299
3oo
3oi
3o2

3o3

IV
259
II

III

IV

255 3oi

257 3 02

258 3o3

2% 3.04

260 3o5

5758

5759
5760
5761

5762

5748
5749
5750
5751
5752

5764
5765
5766
5767
5768

568

569
570
571
572

3o4
3o5
3o6
3o7
3o8

260
II

III

IV
261

26

1

3o6 5763 57.0 5769 573 304
262 3o7 5764 5754 5770 574 3io
263 3o8 5765 5755 5771 575 3ii

264 3o9 5766 5756 5772 576 3l2
265 3io 576- 5757 5773 577 3i3

II

III

IV
262
II

2b6
267
268

269
270

01

1

3l2
3i3
3i4
3i5

5768

5769
5770
5771
5772

07^)8

5759
5760
5761
5762

^774
5775
5776
5777
5778

578

^79
58o
58i

582

3i4
3i5
3i6
3i7

3i8

L'an de J. C. 248, Pâques fut célébré le 2 avril par ceux qui ne
suivaient pas le calcul alexandrin.

L'an de J. C. 25i , ceux qui ne suivirent pas le calcul égyptien
,

firent Pâques le 3o mars.

L'an de J. C. 2S2, on fit Pâques le 18 avril dans les lieux où l'on

s'écartait de ce nfième calcul.
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L'étoile ou astérisque*, dans la colonne du cycle de ig ans.

et dans celle du cycle lunaire, désigne les années embolisniiques

ou intercalaires.
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Quant à l'ère julienne , on la termine à l'an 345, sans doute, i

,

1

parce qu'au -delà de cette e'poque, on n'en trouve plus de traces i

j
dans '. es mo tiumen ts publi es. i
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L'étoile ou astérisque *, dans l'ère des Martyrs, marque les

années surabondantes de l'année égyptienne , et les années inter—

calairee daus les «£oIoiine$ du cycle de 19 asg et du cycle lunaire.

îG*



128 TABLE

ij . <" a.
0)

s <u d

<J i
.S .ï .=

3 !" 1» ï
B >^

i-j
-C -a ~6 n

Cl.
ra

'a.

O

-o
V)

C c
H-

(

2 2 c n
P %
" C
cj

-a

<

-w

-a

•W

-a

-w

270 àcji 5793 5809 61^3 349 339 17
11 .')02 ^794 58 10 614 35o 3-io 18

III 3o3 5795 58ii 6i5 35 1 341 19*
IV 3o4 5796 58 12 6i6 352 342 20

271 3o5 ^797 58 1 3 617 353 343 21

II 3o6 5798 58 14 618 354 3,4 22
III 3o7 ^799 58 1 5 619 355 345 23*
IV 3o8 58oo 58i6 620 356 346 24
272 309 58oi 58i7 621 357 347 25

1 ^^ 3io 5802 58i8 (l22 358 348 26

f III 3ii 58o3 5(^19 G23 359 349 27*

1 ^^ 3l2 58u4 5820 624 36o 35o 28

i -7^ 3i3 I 58o5 5821 625 36 1 35 1 ^9

1 11 3i4 2 58o6 5822 626 362 352 3o

1 III 3i5 3 5807 5823 627 363 353 Si*

1 IV 3i6 4 0808 5824 628 364 354 32

1 274 317 5 5804 5825 629 365 355 33

1 1' 3i8 6 58 To 5826 63o 366 356 34m 3i9 7 58ii 5827 63 1 367 357 35*

IV 320 8 58l2 5828 632 368 358 36

275- 021 9 58i3 5829 633 509 359 37
II 322 lO 58i4 583o 634 370 3Go 38

III 323 1

1

58i5 583 1 635 371 36 1 39*

IV 324 12 58 16 5832 636 .^72 362 40

276 325 i3 5817 5833 637 373 363 4i

II 326 i4 58i8 5834 6.]8 374 364 42
1' ni 327 i5 5819 5835 639 375 365 43*

Il
^^ 328 I 5820 5836 640 376 366 44
277

.

329 2, 5821 5837 64r 377 367 45

! 11 33o 3 5822 5838 642 378 368 46

L'an de J. C . 3o6, Pâfjues^ fut cc'lébré le i4 avril en Egypte et

1 dans r Prient, et le :îi du même mois en Occident.

j! L'an de J. C .326, ceux qui suivaient le calcul égyptien, firent

1 Pâques le 3 avi-il
i les autres, le 10 du même e lois.
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L'étoile ou astérisque*, dans l'èfe des Martyrs, mnrque les

années surabondantes de l'année égyptienne, et les années interca-

laires ddns les colonnes du cycle de ig ans et du cycle lunaire.
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L'an de J. C. 346, Pâques fut céle'bré le 23 mars en Egypte et en

Orient, et le 3o du même mois en Occident.

L'an de J. C. 349, en quelques endroits de l'Occidenf, on fit

Pâques le 26 mars.
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L'an de J. C. 36o, quelques occidentaux firent Pâques le 26 mars.

L'e'toile ou astérisque -^
, dans l'ère des Martyrs , marque les

années surabondantes de l'année égyptienne, et les années interca-

laires dans les colonnes du cycle de 19 ans et du cycle lunaire.
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L'aï1 de J. C. 36S, en quelques provinces d'Occident, on ce'lébra .

Pâques le 23 mars.

L'at1 de J. C. 337, en divers endroits, le 18 avril fut le jour de

Pâque s : et chez quelques Latins, on célébra celte solennité' le jour

i mêine de l'eqLiinoxe , coatie la disposition du concile de Nie fe.
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L'eloile ou astérisque *, dans l'ère des Martyrs , marque les

les années surabondantes de l'^nne'e e'gyptienne , et les années

interralaires dans les colonnes du cycle de iq ans et du cycle

lunaire.
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L'an de T. C. J97 , Pâques se céldbra chez les Orientaux le y avril ; mai* chei
plusieurs Occidentaux, le ?9 mars.

L'an de J. C. 401, Pâques se fit en Occident le 21 avul ; mais le 14 du même
! ! mois , en Egypte et en Orient.

L'an de J. C. 406, Pâques se célébra le 2î avril, dans le plus grand nombre
des églises , mais thex quelques Latins, le ij mars.

L'an de J. C. 414, Us Occidentaux, par ordre da pape înoocenc, ce'lcbrèrcnï
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l'âques le îî mafs ; mais saint Cyrille fît difïeret cette fête , en Egypte , jusqu'au
Z9 du même mois.

L'an de J. C. 417, Pâques se fit le îy mars, parmi quelques Occidentaux.

l'dtoile ou astérisque * , dans l'ère des Martyrs, marque les années surabon-
dantes eu intercalaires des Egyptiens , er les années embolismiques dans les

colonnes du cycle de 19 ans et du cycle lunaire.
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L'an de J. C. 421, les Egyptiens célébrèrent Pâques le 3 avril;

les autres, le 10 du même mois.

L'an de J. C. 424» l'église d'Afrique célébra Pâques le aS mars;
el les autres églises, le 6 avril

L'an de.J. Ç. 4^5 , on fit Pâqnes le 22 mars chez quelques

Occidentaux.
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L'an de J. C. 44* > les Occidentaux firent Pâques le 28 mars, et

les Orientaux^ ainsi que les Alexandrins, le 3o du même mois.

L'an de J. C. 44-+» quelques Latins firent Pâques le 26 mars.

L'étoile *, dans lere des Martyrs, marque les années surabon-

dantes ou intercalaires des Egyptiens, et les années embolismiques

dans les colonues du cycle de 19 ans et du cycle lunaire.

L iS



135 TABLE

« . c a. c .

u?

d
'rë lis

?- 2ns S 3 « c
x>

-> 'Si S ^0 eu
01

C
<

U
-3
c

C/2 <A

en 'U

S -0

1)

-a
ai

0)

0)
u

401 4 5943 ^9^9 763 499 4«9 167*

45^ 5 59U 5960 764 5oo 490 168

453 6 5945 5961 765 5oi 491 169

454 7 5946 6962 766 502 492 170
455 8 5947 5963 767 5o3 493 X7I*

45(3 9 594» 6964 768 5u4 494 172

457 10 5949 5965 7% 5o5 49-'^ 173
458 II 5y5o 5966 770 5o6 496 ^74
459 12 5951 0967 771 507 497 X75-

460 i3 5982 5968 772 008 49« 176

4.bi 14 0903 ^9'39 77^ •509 499 l-J-J

46i2 i5 5954 5970 774 5io 5oo 178
463 I 5955 597 ï 775 5ii 5oi ^79*
464 2. 5966 5972 776 5l2 502 180

465 3 5967 5973 777 5i3 5o3 x8x

466 4 5958 5974 778 5i4 5o4 182

467 5 5959 5975 779 5i5 5o5 i83*

468 6 5960 5976 780 5i6 5o6 i84

469 7 6961 %7 781 617 507 i85

470 8 5962 5978 782 5i8 5o8 186

471 9 5963 ^979 783 519 509 X87*

472 10 5964 5980 iH 620 5io x88

473 1

1

5965 5981 785 521 6x1 l^Ç)

474 12 5966 8982 786 522 5l2 190

475 i3 5967 5983 787 523 5i3 xgx*

476 14 5968 5984 788 524 5i4 192

477 i5 5969 ^9^^ 7% 525 5x5 193
478 I 5970 5986 790 526 5x6 194
479 5971 5987 79» 627 5x7 195*
480 3 5972 5988 792 528 5x8 196
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uns des derniers firent cette fête le 17 du même mois. Le pape
saint Léon ,

qui avait d'abord été de leur avis , se rangea ensuite à

celui des premiers

L'an de J. C. 47^ , en plusieurs lieux d'Occiden t; on fit Pâques
le i3 av lil.
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L'étoile ou astérisque *
, dans l'ère des Martyrs ^ marque les

années surabondantes ou intercalaires des Egyptiens, et de même

les années intercalaires daos les colonnes du cjcle de 19 ans et du

cycle luoalce.
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L'an de J.C. 482, les Latins fi rtftt Pàqilesle 18 a vril, et quelques-
uns même le 21 mars, tandis c; ue les Oi'ientaux et les Egyptiens
célébrèrent cette fête, comme i 1 conven:lit. le 25 avril.

L'an de J. C. 49^» on célébra Pâques e 2 avril chez les Latins

,

1 et le 26 mars en Orient et en E gypte.

1 L'au de J. C. 496, les Orientaux avec les Alexandrins firent

1 Pâques lei4civril, et es Latins le 21.
i
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L'an de J. C. 499 >
plusieurs Occidontaux firent Pâques le 18 avril.

L'an de J. C. 5oi , les Occidentaux lireat Pâques le 25 mais, et

les Orientaux le 22 avril.

L'étoile ou astérisque*, dans lère des IMartyrs, marque les

anne'es surabondantes ou intercalaires des Egyptiens, et de même
les années intercalaires dans les colonnes du cycle de 19 ans et du

cycle lunaire J
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L'étoile ou astérisque *, dans l'ère des Martyrs, marque les

années surabondantes ou intercalaires des Egyptiens, et de même
les années intercalaires dans les colonoes du cycle de xg ans et du

cycle lunaire.
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L'éloiie ou astérisque '^
, dans l'ère des Martyrs , marque Ils

années surabondantes ou intercalaires des Egyptiens, et de même

les années intercalaires dans les coloaues du cycle de tg aos et

du cycle luB»ire.

ï. 10
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L'an de J. C. ^77, le aS avril fut le jour de Pâques pour Rome,
les Orientaux et les Egyptiens ; mais les Gaules, pour la plus

grande partie, célébrèrent celte fêle le 18 du même mois, elles

Espagnols le 21 mars.

1,'an de J. C . Sgo', les Orientaux firent Pâques le 26 mars, et quelques

Occidentaux le 2 avril. Il y eut à ce sujet une grande contestation



CHRONOLOGIQUE. U7

u o

ej3
1)

o —

< =,

S ^
•W

43

44

3

4

18

I

*3

10

3,
23

12

3i

20

21

22

23

A

I)

CB
A
G
F

25 M
i3 A
2 A
22 M
10 A

M 2q 1

1

A 17 22
A q 3

-Al 20 i4

A 14 25

45 7 4
46 *8 5

4; 9 H
4« 10 7

4P *ii *8

20

%
2«

I-

3«;

25

26

27
28

I

C
B
A
GF

3o 31

18 A
7 A

27 M
i5 A

A 5

A 25
A 10

A 2

A 21

17

28

9
20

5o
5i

52
53

54

12 9 4 25 2

*i3 10 7 14 3

14 *ii 5 33 4
lO 12 I 22 5

*i6 i3 4 1

1

(i

E
D
C

BA
G

4 A
24 M
12 A

I A
21 M

A b

M 29
A 18

A 2

M 25

I

12

23

4
r

10

7
18

^9

55 17 *i4 2 3o

56 18 i5 5 19 8
0- *iq 16 :> 38 9
58 I *I7 2G 10

59 *2 18 I i5 1 1

F
E

DC
B
A

9 A
29 M
17 A
5 A

25 M

A 14
M 3o
A 18

x\ 10

M 26

60 3 *iq 6 3-f 12

61 4 l 2. 23 i3

6a *5 2 12 14

63 6 *3 3 3i 10

64 i 4 6 20 16

G
FE
D
C
B

i3 A
2 A

22 M
10 A
3(> M

A i.i 22

A 6 3

M 2C) 14
A 1

1

25

A 3 6

A 22 17
A 14 28
IM 3o q
A 19 2l>

A 10 I

66

8
9

5

*6
4

7

3v)

28
17

18

6-

68
10 n

*8
3

I 3^
19
20

'^9 12 9 4 20 21

A(t
F
E
1)

CB

18 A
7 A

27 M
i5 A
4 A

entre les Gaulois et les Espagnols. ( \ oyez Pagi , ad hune annum.)

L'an de J. C. 594» Pâques fut célébré le 11 avril eu Orient, et le

18 en Occident I

L'éloile *, dans l'ère des INIarlvrs, marque les années surabon-
dantes ou intercalaires des Egyptiens, et de même les années inter- '

calaires dans les colonnes dii cycle de ig ans et du cycle lunaire. j



i48 TABLE

. ^

<a <u u
a ù i t

et =

C c
o ra

c 2
u

i
•S-2 4) S: f'

o c c
s 5 TSC c5 o p. ^

-a

c
-5
r. s; c

£-6 =l -a
<

n3

oj o 2^ 0)
u

ERE

0£ l'hégire.

bui

6o3
6o4
6. .S

4 Gucj^

5,6ocj4

6 6o(^5

7 i^<^96
8 6097

6(-6

Guy

608

609
610

9,6098
10,609 <

ii;6

126
i36

611

612
6i3
614
6i5

616

617
618

619
620

4,6

56
6

6

6

o3 6

04
o5

913 H<^ 63l,

914 65o 640
9i5 65 1 641

916 652 642
917! 653 643

\'1
3i8
3x9*
62.0

321

918

9»9
920
921
922

654
655
656

657
65<^

644
645
646

647
64^

322
323*

324
325
326

923
924
925
926
'927

659 649
660 65o
661 65 1

662 652
663 653

327*
328

329
33o
33i*

1)28

929
93o
93i

932

664
665
666

667
668

654
655
656

657
658

332
333

334
335*

336

621

G22
623
624
6-? 5

job
ii|6

i:* 6

i3G

i3 6

i4J6
1516

166
.7'G

933

<.(3o

i)36j 672
\>W 6-3

•70

671

659
66^
661

662
663

337
338
339*

34Ô
341

I 16 juill. F 6
2* 5 juill. F 3
'6 24 juin. F I

4 i3 juin. F 5

627
628

629
63^

14 D

i5 6

1 6

2 6

3 6

1.1 6104 1,3'

1

b74 bb4 342

19 6i3> 9''^9 675 665 343*
20 61 36 1,40 676 666 344
21 6i37 941 677 667 345
22 61 38 94^ 678 668 346

5* 2 juin.

6 23 mai.

7*11 mai.

8 I mai.

q 20 avril.

F 2

F 4
F 2

F 6

L'étoile ou aslérisque * , dans la colonne de l'ère des Martyrs

,

marque les années intetcalaires des Egyptiens ; celle de la colonne
de l'Hégire marque les années intercalaires des Arabes; F désigne

la férié ; et la barre — au-dessous de l'année, ferme le cycle des

années arabiques
,

qui est de 3o ans.
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L*ëtolle*, dans les colonnes du cycle de ig ans et du cycle

lunaire , désigne les années intercalaires.
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L'an de J. C. 645, dans l'Orient et en Egypte , on célébra

Pâques le 24 avril, et le 17 du même mois i;n beaucoup de lieux

d'Occident.

L'étoile ou aste'risfjue *
, dans la colonne de l'ère des Martyrs

,

marc ue les anilécs inlercahlires d'es Egyp tiens ; celle de la colonne
5
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de l'Hégîre marque les années intercalaires des Arabes ; F désigne

la férié ; et la barre — au-dessous de l'année, ferme le cycle des

années arabiques, qui est de 3o ans.

L'étoile*, dans les colonnes du cycle de 19 ans et du cycle

lunaire, désigne les aimées intercalaires.
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L'an de J. C. 665 , les Eg}'ptiens et les Orientaux céle'brèrent

Pâques le 6 avril, et les Occidentaux le i3 de ce mois, confor-

me'ment au cycle viclorius.

L'an de J. C. 672, les Alexandrins et les Orientaux firent

Pâques le aS avril, et les Occidentaux le'i8 de ce moisj quelques-

uns même le 21 mars.

L'an de J. C. 685, Pâques se fit le 26 mars chet les Egyptiens

et les Orientaux, et le a aTril chea les Occidentauxv
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L'étoile ou astérisque *, dans la colonne de l'ère des Martyrs,

marque les années intercalaires des Egyptiens; celle de la colonne

de l'Hégire i!narque les années intercalaires des Arabes ; F désigne

la térie ; et la barre — au-dessous de l'année > ferme le cycle des

années arabiques, qui est de 3o ans.

L'étoile *, dans les colonnes du cycle de 19 ans et du cycle

lunaire , désigne les années intercalaires»

20
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L'an de J. C. 68g, Alexandrie et l'Orient ce'lébrèrent Pâques le

1 1 avril , et l'Eglise latine le i8 de ce mois.

L'étoile ou asteVisque *, dans la colonne de l'ère des Martyrs,

j

marque les anne'es intercalaires des Egyptiens ; celle de la colonne

de l'Hégire marque les années intercalaires des Arabes^ F désigne
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la férié ; et la barre — au-dessous de l'année, ferme le cycle des

années arabiques, qui est de 3o ans.

L'étoile *
, dans les colonnes du cycle de ig ans et du cycle

lunaire , dé»igae le$ années uitercalalres.
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1 '».! de ï. C. 7J0, en Orient, en Egy
piques fut célèbre le 14 avril i matt le

latines.

pte et en quelques lieux de l'Occident,
17 du même mois dans quclqmcs églises

L'an del C. 747, Pâques se fi» che:1 les Alexandrins et les Orientaux , le 14

t avril; mais les Latins, qui suivaient Ig cycle de Victoriuj, retardèrent cette fête

|]
jusqu 'au Il du mcote mo W.
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L'étoile ou astérisque*, dar» la colonne de l'ère des Martyrs, marque les

années intercalaires des Egyptiens ; celle de la colonne de l'Hégire marque les
'.

années intercalaires des Arabes ; F désigne la férié ; et la barre — au-dessous de

l'année , ferme le cycle d&s années arabiques, qui est de jo ars.

L'étoile *, dans les colonnes du cycle de 19 ans et du cycle lunâire> désigne

les ^anéçs intercalaires*
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L'an de J. C. 'j^S, les Latins célébrèrent Pâques le 2^ mars, et

les autres églises le 21 avril. *

L'an de J. C. 760, Pâques fut céle'bré le 6 avril par les Egyptiens

. et le; Orientaux, et le i3 du même mois par les Latins attachés au
1 cycle de Victorius.

1 L'an de J. C. 763. Pâques tomba le 3 avril pour les Alexandrins,

Il
..h. 10 pour les Latins qu 1 suivaient le cycle de Victorius. •
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L'étoile ou astérisque*, tlans la colonne de l'ère des INlaityrs
,

marque les années intercalaires des Egyptiens ; celle de la colonne

de r Hégire marque les années intercalaires des Arabes ; F désigne

la férié ; et la barre — au-dessous de 1 année, ferme le cycle des

année» arabiques, qui est de 3o ans.

L'étoile *, dans les colonnes du cycle de ig ans et du cycle

lunaire, désigne les années intercalaires^.



s Go TABLE

u

<«

V 0) a. ^
tf) c c 2

.s .ï "C t'
0) Ï--

>-.

"ï~ra 'TS ^w •- su C3

c c B C <5 o tri

2 s
O n

" a

1)

ERE

DE L HEGIRE.

77b

777
778

779
780

1 + 6268 G2.S4 io88 824 814 4q2
iS 6o(^C) B285 lO.Sq 82S 8i6 4q3
I 6270 6286 loqo 826 816 494
2 627

1

6287 1091 827 8x7 495*
3 6272 6288 ioq2 828 818 49«

60* 19 oct. F 7
61 9 oct. F 5

62 28 sept. F 2

63* 17 sept. F 6

64 6 sept. F 4

781

78.
783

784
78S

4 6273 6289 1090 829 819 497
6 6274 62()0 1094 83u 820 49«
6 (i275 62ql 1 095 83

1

821 499*

7 H276 (J2(i2 loqG 832 822 000
8 r>a77 '2o3 109" 8<3 823 .101

65 26 août. F 1

66* i5 août. F 5

67 5 août. F 3
68* 24 juin. F 7
6q i4 jiiill. F 5

78b

787
788

789
790

6278

6279
6280
6281
»-.28l.

6:^44

6295
(1296

6297
6298

1 091^5

1099
00

01

8.-)4

835
836

837
83H

824 5U2
825 5o3*
826 5o4

827 5o5
828 5(>6

70 3 juill. F 2

71* 22 juin. F 6

72 1 1 juin. F 4
70 3i mai. F i

F 5

79^

792
79^

79 +

79^

I4 (i2<S3 "^99 1 l'O 8..q 8.q
i5 6284 63oo 1 104 84^. 83.)

I 6285 (i3oi I io5 8 + 1 83 1

'. 6281; G3o2 1 106 842 832
3 6287 63o3 1 107 843 833

5o8

509
5io
III'

70 10 mai. F 3
76* 28 avril. F

7

77 18 avril. F 5

78 7 avril. F 2.

79* 27 mars. F 6

79^ 4 6288 6304

797
798

5

6

6289
6290

63o5
63o6

799
800

7
8

6291
6292

'3o7

63i.8

«4^

845
846

«47
848

834

835
836

837
«38

5l2

5i3
5i4
5iS*
'.16

80 16 mars. F 4

81 5 mars. F i

82* 22 févr. F 5

83 12 févr. F 3

84 1 févr. F 7

801

802

8o3

804
8o5

6293
6294

62c)5

1216296

13I6297

63o9Ji

63 10

63 11

63 1 2

63i3!i

^49
85..

85 1

852

853

84o

841

842
843

.17

5i«

019*
520

521

85* 2.» i.Tnv. F 4
1S6 10 janvier F 2 )

187* ^odéccmb. F 6 f

88 20 tiec. F 4

89 8 déc. F I

qo* 27 nov. F 5\

L'an de .T. C. 780, les Orientaux avec les Alexandrins firent

Pâques le 26 mars, et les Occidentaux, qui suivaient le cycle de
Victorius. le 2 avril.

L'andeJ C. 783. Pâques lomlia le 23 mars pour les Alexandrins et les

Orientaux, et le 3opour icsOccidentrmx t't'acliésau cycle de Victorius
L'an de J C. 784» Pâques arriva le 1 1 d'avril dans le calcul des

Alexandrins, et le 18 dans celui de Yiclorius.
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L'étoile ou asîériscjue *
, dans la colonne de l'ère des Ma':-tyrs,

marque les années intercalaires des lîf^ypfiens; celle de la colonne
de l'He'glre marque les années intercalaires des Arabes ; F désigne
la férié ; et la barre — au-dessous de l'année , ferme le cycle des
années arabiques

^
qui est de 3o ans.

L'étoile *. dans les colonnes du cycle de 19 ans et du cycle
lunaire, désigne les an;HAS inteicalaire».
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L' étoile ou astérisque *, dans la colonne de l'ère des Martyrs,

marque les années intercalaires des Egyptiens ; celle de la

colonne de l'Hégire marque les années intercalaires des Arabes;

F désigne la férié ; et la barre ~ au-dessous de l'année,
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ferme le cycle des années arabiques
,

qui est de 3o ans.

L'étoile *, dans les colonnes du cycle de ig ans et du cycle

Kmaire , de'signc les années inlercalaires.
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ferme le cycle des anne'es arabiques
,

qui est de 3o ans.

L'étoile *, daiK les colonnes du cycle de 19 ans et du cycle

lunaire, de'slgne les années intercalaires.
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L'étoile ou astérisque*, dans la colonne de l'ère des Martyrs,

marque les années intercalaires des Egyptiens ; celle de la

colonne de l'Hégire marque les années intercalaires des Arabes;

F désigne la férié; et la barre — au-dessous de l'année,
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ferme le cycle des années arabiques
, qui est de 3o ans.

L'étoile *, dans les colonnes du cycle de iq ans et du cycle

lunaire , désigne les années intercalaires.

Il
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L'étoile ou astérisqtie *, dans la coionne de l'ère des Mariyrs,

marque les anne'es intercalaires des Egyptiens ; celle de la

colonne de l'Hégire marque les années intercalaires des Arabes
;

F désigne la férié
; et la barre — au-dessous de l'année,
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ferme le cycle des anne'es aiabiqUi;s
, qui est de 3o ans.

L'étoile *
, dans les colonnes du cycle de ig ans et du cycle

lunaire, désigne les années intercalaires.

22
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L'étoile ou astérisque *, dans la colonne de l'ère des Martyrs,

marque les années intercalaires des Egyptiens ; celle de la

colonne de l'Hégire marque les années intercalaires des Arabes
;

F désigne la férié ; et la barre — au-dessous de l'année,
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ferme le cycle des années arabiques
,

qui est de 3o ans.

L'étoile *, dans les colonnes du cycle de 19 ans et du cycle

lunaire, désigne les années intercalaires.
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L'étoile ou astérisque *, dans la colonne de l'ère des Martyrs,

marque les années intercalaires des Egyptiens; celle de la

colonne de l'Hégire marque les années intercalaires des Arabes;

El F désigne la fç'rie ; et la barre — au-dessous de J'anne'e
,
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ferme le cycle des anne'cs arabiques
,

qui est de 3o ans.

L'étoile *, dans les colonnes da cycle de 19 ans et du cycle

lunaire , désigne les années intercalaires.



17j_ T.KHUL

a 0) "S.
a»

-a .^

V
a aJ td 3 '^ .= 2 'o ^
?. «J C >^

1-^
a 'a 'C

-0 S Si
" ^
2 ÈRE

e a
m

a a
re

« 2
?

S
<:

-5 ^ a
ï

13

2n=
a =
4) C

w

T3 4)

u

DE l' H É G I R E.

986 i4 (-478 6494 1298 io34 1024 702 376* i3mai. F 5

9S7 i5 ^479 6495 1299 io35 I025 703* 377 3 mai. F 3

988 I 6480 649<^ i3oo I o36 1026 704 378* 21 avril. F 7

9«9 2 6481 <-497 i3oi io37 1027 705 379 1 1 avril. F 5

990 3 (3482 6498 l302 io38 1028 706 38o 3i mars. F 2

991 4 6483 ^499 i3o3 1039 1029 707* 38 1* 20 mars. F 6

99^ 5 6484 65oo i3o4 io4o io3o 708 382 qmars. F 4
993 6 6485 65oi i3o5 io4i io3i 7<^9 383 26févr. F i

994 7 6486 65o2 i3o6 1042 io32 710 384-'' i5févr. F 5

99^ 8 6487 65o3 i3o7 1043 io33 711* 385 5 févr. F 3

99'^ 9 6488 6S04 i3o8 1044 io34 712 386* 25 janv. F 7

997 10 6489 65o5 i3o9 1045 io35 7,3 387 14 janv. F 5

99« II 6490 65o6 i3io 1046 io36 714 f j88 î janvier. F 2 \
\ JÏ9* 2j décemb. F 6 J

999 12 6491 65o7 i3ii io47 1037 7i5* 390 i3 déc. F 4
lOOO i3 6492 65o8 l3l2 1048 io38 716 391 I déc. F I

1001 14 6493 6609 i3i3 1049 1009 717 392* 20 nov. F 5

1002 i5 Hd^ 65io i3i4 io5o io4o 718 393 10 nov. F 3

ioo3 I 6495 65ii i3i5 io5i io4i 7^9* 394 3o oct. F 7
1004 2 6496 65 12 i3i6 io52 1042 720 395* 18 oct. F 4
ioo5 3 6497 65 1 3 i3i7 io53 1043 721 396 8 oct. F 2

ioo6 4 6498 65i4 i3i8 io54 1044 722 097* 27 sept. F 6

1007 5 Hdd 65i5 i3i9 io55 1045 723-^ 398 17 sept. F 4
ioo8 6 65oo 65i6 l320 io56 1046 724 399 5 sept. F I ,

1009 7 65oi 65i7 l321 io57 1047 725 400* 25 août. F 5

lûIO 8 65o2 65i8 l322 io58 1048 726 4oi i5 août. F 3

lOI I 9 65o3 65i9 i323 1059 1049 727* 402 4 août. F
7

I0I2 lO 65o4 6520 i324 1060 io5o 728 4o3* 23 juiU. F 4
IOl2 1

1

600 5 6521 i325 1061 io5i 7^9 404 i3 juill. F 2

lOI/j 12 65o6 6522 i326 1063 I052 73o 4o5 2 juin. F 6

ioi5 i3j65o7 6523 i327 io63 io53 731* 4o6*^ 21 juin. F 3

L'étoile ou astérisque *, dans la colonne c!e l'ère âes Martyrs
,

marque les années intercalaires des Egyptiens ; celle de la

colonne de l'Hégire marque les années intercalaires des Arybes ;

,

F ^ésigne la férié
i

et 1a barre — au- dessous de l'année
^
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ferme le cycle des années arabituies
,

qui est de 3o ans.

L'e'toile *
, dans les colonnes du cycle de 19 ans et du cycle

lunaire, désigne les années intercalaires.
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L'étoile ou astérisque *, dans la colonne de l'ère des Martyrs,

marque les années intercalaires des Egyptiens ; celle de la

colonne de l'Hégire marque les années intercalaires des Arabes

,

F d éslgne la férié
i

et la bclire -
; au-dessous de l'année

,
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ferme le cycle des années arabiques
,

qui est de 3o ans.

L'étoile *, dans les colonnes du cycle de 19 ans et du cycle

lunaire, désigne les annéçs intercalaiic^s.

Il kS
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L'ctoile ou astérisque *, dans la colonne de l'ère des Martyrs,

marque les anne'cs intercalaires des Egyptiens ; celle de la

colonne de î'Kégire marque les anne'es intercalaires des Arabes;

F désigne la Icrie
j et la barre — au-dessous de l'année

,
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ferme le cycle des années arabiciues
,

qui est de 3o ans.

L'étoile*, dans les colonnes du cycle de 19 ans ci du cycle

1
lunaire, désigne les années inlercalaircs.
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L' étoile ou astérisque *, dans la colonne de l'ère, des Mariyrs,

_

marque les années intercalaires des Egyptiens ; celle de la

colonne de l'Hégire marque les années intercalaires des Arabes
;

i F dé
1

^igtle la férié i
et 1a bai re — au-d essous de l'année

,
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ferme le cj'cle des années arabiques
,

qui est de 3o ans.

L'étoile *, dans les colonnes du cycle de 19 ans et du cycle

lunaire , désigne les années intercalaires. ,
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L'ëtoile ou astérisque *, dans la colonne de l'ère des Martyrs

il marque les anne'es intercalaires des Egyptiens ; celle de la

I

colonne de l'He'gire marque les années intercalaires des Arabes;

I F désigne la férié :• et la barre — au-dessous de l'année,

i
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ferme le cycle des anne'es arabiques
, qui est de 3o ans.

L'étoile*, dans les colonnes du cycle de ig ans et du cycle

lunaire, désigne les années intercalaires.
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L'étoile ou astérisque*, dans la colonne de l'ère des Martyrs,

marque les années intercalaires des Egyptiens
; retle du la

colonne de l'He'gire marque les années intercalaires des Arabes
;

F d ^sig ne la fcrie
;

et 1a barre — au-c essous de l'année
,
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1177 10 6669 6685 1489 1225 I2l5 893 573 3o juin. F 5

1178 [ I 6670 6686 1490 1226 I2I6 894 574 iq juin. F 2

ï^79 12 6671 6687 ^491 1227 1217 895* 575* 8 juin. F 6

I K^O i3 667a 6688 1492 1228 I2I8 896 576 28 mai. F 4

il.Si ^ 6673 6689 1493 1229 I2I9 ^^97 577* 17 mai. F i

1180 i5 6674 6690 1494 I23o 1220 898 578 7 mai. F 6

1 183 I 6675 6691 1495 I23l I22I 899* 579 26 avril. F 3

1 184 6676 6692 1496 1232 I 222 900 58o* 14 avril. F
7

ii85 3 6677 6693 1497 1233 1223 901 58 1 4 avril. F 5

1186 4 6678 6694 1498 1234 1224 902 582 24 mars. F 2

1187 5 6679 6695 1499 1235 1225 903* 583* 1 3 mars. F 6

1188 66680 6696 i5oo 1236 1226 9^4 584 2 mars. F 4
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\S90 27d<;cemb. F2J
IÏ94 12 6686 6702 i5o6 1242 1232 910 591* 16 dec. F 6

1195 'i3 6687 6703 i5o7 1243 1233 911* 592 6 déc. F 4|

L'ctolle ou asUirisque *, dans la colonne de l'ère des Martyrs,

marque les anne'os intercalaires des Egyptiens ; celle de la

roîonae de l'Hcgire marque les anne'es intercalaires des Arabes

,

F diîjig ae la férié et a bai re — au-c essous de l'anne'e ,
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ferme le cycle des années arabiques
,

qui est de 3o ans.

L'étoile*, dans les colonnes du cycle de 19 an:) et

lunaire , dt's^gne les an;iees intercalaires..

du
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1224 12 6732 i53G 1272 1262 940 621* 24 janv. F 4
1223 i3 G 733 1537 1273 1 263 94' 62 2 i3 janv. F 2

f (*) Voyez ce qui a été dit sur cette ère, dans la Dissertation

2 $uï- les Dates, p. 3G.

L'étoile ou astérisque *
, dans la colonne de l'ère des Martyrs

>

1 r^av JUC les aimées inîcrcalairc s des ^0: ptiens 3 celle de la
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colonne de l'Hégire marque les années intercalaires des Arabes
;

F désigne la férié ; et la barre — au-dessous de l'année,

ferme le cycle des années arabiques
,

qui est de 3o ans.

L'étoile *
, dans les colonnes du cycle de iq ans et du cycle

lunairç ,
désigne les année^i intercalaires. i
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' 12.54 12 07G2 i56G l302 1292 970 652 21 févr. F 7

1255 i3 67 83 .5G7 i3o3 1293 971* 653 10 févr. F 4

.. L'e'toîle ou astcrisqi e *
, dans 1 \ colonn c de l'ère des Martyrs

,

'

Il
marque les années intercalaires des E gyptiens ; celle de la

il colonne de l'He'gire marque les anne'es inlercalair.es des Arabes;

S F désigne la iûie ; et la bar re — aii-dcssous de l'année
,

»J
V ""

,
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forme le cycle des années arabiques
,

qui est de 3o ans.

L'éloile *, dans les colonnes du cycle de 19 ans et du c, cle

lunaire, de'signe les anne'es intercalaiiaB,
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L'c'toile ou astérisque *, dans la colonn e de l'ère des jNîaiiyrs
,

marque les années intercalaires des I!lgyptiens ; celle de la

colonne de l'Hégire marque les années intercalaires des Arabes;

jF dés igne la férie
j

et la barr e — au - dessous de l'année
,
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ferme le cycle des années arabiques
, qui est de 3o ans.

L'étoile *, dans les colonnes du cycle de 19 ans et du cycle

lunaire , désigne les années intercalaires.

I. S'a
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i3o5 3 68i3 1617 i353 1343 1021 705 24 juin. F 7

i3ob 4 H814 1618 ^^ei 1344 1022 706* i3 juill. F 4
i3o7 5 68i5 i(h9 i35o 1345 I023* 707 3 juill. F 2

i3o8 € 6816 1620 i356 i346 1024 708* 21 juin. F 6

i3o9 7 6817 1621 1307 i347 I025 709 II juin. F 4
i3io 8 68i8 1622 x358 i348 1026 710 3i mai. F i

i3i i 9 6819 1623 1359 i349 1027* 711* 20 mai. F 5

l3l2 10 6820 1624 i36o i35o 1028 712 9 mai. F 3

i3i3 II 6821 1625 i36i i35i 1029 7i3 28 avril. F 7

i3i4 12 6822 1626 i362 i352 io3o 714* 17 avril. F 4
i3i5 i3 B823 1627 i363 i353 io3i* 7 1 5 7 avril. F 2

L'c'toile ou aslériscpe *, dans 1 a colonne de l'ère des Ma'-tyrs
,

marque les années intercalaires des lïf^yptiens ; celle de la

colonne de l'Hégire marque les années intercalaires des Arabes ;

F désign e la 1 érie
;

et 1 a barr e — aii - dessous de l'anaée ,
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234 6 *3 3 3i 18
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*(-;

7 28 21
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*8 I 3(i 2 b
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10 7 i4 20

*ii 5 33 26
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I F
3 ED
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27 M
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A 22
A 7
M 29
A 18

9
20

I

(2

23

243
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245
246
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ï7

^9

12

i3

*i4
i5

16

22

1

1

3o

19
38

^7
28

5 B
6 A
1 GF
2 E
3 D

I A A 3 4
21 M M 26 i5

9 A A 14 26

29 M M 3o 7

ï7 A A ^9 18

246

249
25 n

25 I

2.') 2

I *i7
*2 18

3 *x9

4 I

^5 2

26 4
i5 5

34 6

2b 7
12 8

4 C
6 BA
7 G
1 F
2 E

5 A
25 M
i3 A
2 A

22 M

A II

M 26
A i5

A 7
M 23

29
1

1

3

i4

ferme le cycle des années arabiques
,

qui est de 3o ans.

L'étoile*, dans les colonnes dti cycle de iQ ans < t. du cycle

lunaire, d'.'sis;ne les années intercalaire s.

I
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i.3i6 T4 6824 1628 i364 i354 1032 716* 26 mars. F 6 t

i3i7 i5 6825 1629 i365 t355 io33 717 16 mars F 4
i3i8 I 6826 i63o i366 i356 io34 718 5 mars. F i

iSig 2 r3827 i63i i367 i357 io35* 719* 22 févr. F 5

1820 3 6828 t632 i368 i358 io36 720 12 févr. F 3

i32i 4 G829 i633 i369. 1359 io37 721 3i janv. F 7
l322 5 683o i634 1370 i36o io38 722* 20 janv. F 4
i323 6 683

1

i635 137 1 i36i loSg* f 7ij 10 janvier, F 2 )

( 7Î4 50 décemb. F 6 j

l324 1 6832 i636 1372 i362 1040 726* 18 déc. F 3
i325 h 6833 1637 1373 i363 1041 726 8 déc. F 1

i32G 9 6834 i638 1374 i364 1042 727* 27 nov. F 5

1827 10 6835 1639 1375 i365 1043* 728 17 nov. F 3

i328 1

1

6836 1640 1376 i366 1044 729 5 nov. F 7
i329 12 6837 1641 x377 i367 1045 730* 25 oct. F 4
i33o i3 6838 1642 1^78 i368 1046 73i i5 cet. F 2

i33i i4 6839 1643 1^79 i369 1047* 732 4 oct. F 6

i332 i5 6840 1644 i38o 1370 1048 733* 22 sept. F 3

i333 I 6841 1645 i38i 1371 1049 734 12 sept. F I

i334 2 6842 1646 l3^2 1372 io5o 735 I sept. F 5

i335 3 6843 1647 i383 1373 io5i-^ 786* 21 août. F 2

i336 4 6844 1648 i384 i374 I052 737 10 août. F n

1337 5 6845 1649 i385 1375 io53 738* 3o juin. F 4
i338 6 6846 i65o .386 1376 io54 739 20 JLiill. F 2

1339 7 6847 i65i i387 1^77 looS* 740 9 jiiill. F 6
i34o 8 6848 i652 i388 1378 io56 74.1* 27 juin. F 3

i34i 9 6849 i653 i389 '^79 io57 742 17 juin. F I

1342 10 685o i654 1390 i38o io58 743 6 juin. F 5

1343 1

1

685 r i655 1391 i38i loSg* 744* 26 mai. F 2
i344 12 6852 i656 1392 i382 1060 745 i5 mai. F 7
1345 i3 6853 1657 1393 i383 1061 746* 4 mai. F 4

L'étoile ou astérisque *
, dans la

marque les anne'es intercalaires

colonne de l'He'gire marque les ani

F dé?ii;ne la ie'rie ; el la barre

olonne de l'ère des Marlvrs
,

les Egyptiens ; celle de la

ées intercalaii'cs des Ambes
;

— au - dessous de l'année
,
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20
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258 *II *8 I 36 14

25q 12 9 4 25 i5

2{k. *i3 10 7 U 16

261 i4 *ii 5 33 17

262 i5 12 I 22 18

3 D
4 C
5 B

7 AG
I F

i5 A
4 A

24 M
12 A
I A

A iç,

A II

M 27

A i5

A 7

20

12

23

4

263 +^16 i3 4 1 1 19

264 17 *i4 3o 20

265 18 i5 5 19 21

266 *iO 16 3 38 22

267 I *i7 5 26 23

2 E
3 D
5 CB
6 A
7 G

21 M
9 A
29 M
17 A
5 A

M 23

A 12

A 3

A 23
A 8

i5

26

.1

29

268

269
270
271

272

18 I i5 24
*ï9 6 34 25

I 2, 23 26

2 b 12 27
+3 3 3i 28

I F
3 ED
4 C
5 B
6 A

25 M
i3 A
2 A

22 M
10 A

M 01 1

1

A 19 22

A 4 3

M 27 '4

A 16 25

M 3i 6

A 20 17
A 12 28

M 28 9
A. 16 20

273

^74
275

276

277

4
9
10

4
5

*6

7

20 I

28

2

3

'7

36
4
5

25 6

x4

33 ^

22 9
1

1

10

1 GF
2 E
3 D
4 c
6 BA

3o M
18 A
7 A

27 M
i5 A

278

279
280

281
2S2

" I . )

i4

i5

*i6

9
10

12

i3

7 G
1 F
2 E
4 DG
5 B

4 A
24 M
12 A

I A
21 M

A 8

M 3i

A i3

A 4
M 2-7

23

4
i5

ierme le cycle des anne'es arabiques
,

qui est de 3o ans.

L'e'îoilc *
. dans li\s colonnes du cvr.lc de ig ans e1 du cycle

iiinairc, dJisifrne les années inlcrcalaircs..
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I
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i346 T4 6854 i658 1094 i384 1062 747 24 avril. F 2

i347 i5 GS55 1659 1395 i385 io63* 748 i3 avril. F 6

i348 I 6856 1660 1396 i386 1064 749* I avril. F 3

i349 2 6857 1661 ^%7 1387 io65 75o 22 mars. F i

1
i35o 3 6858 1662 1398 i3-8,b 1066 75 1 II mars. F 5

1 i35i 4 6859 i663 1-^99 ,389 1067* 752* 28 févr. F 2

1 i352 5 686Ô 1664 i4oo 1390 io68 753 18 févr. F 7

1
i353 6 686 1 i665 l^OI 1391 1069 754 6 févr. F 4

1 i354 7
6862 i66ti l402 1392 1070 755* 26 janv. F 1

1
i355 S 6863 1667 i4o3 1393 1071* 756 16 janv. F 6

1
i3o6 9 6864 1668 i4o4 i%4 1072 f 7T7* 5 janvier. F j »

\ 7)8 2; décemb. F i j

looy 10 6865 1669 i4o5 «%5 1073 759 14 iltîc. F 5

i358 1 1 6866 1670 i4o6 1896 1074 760* 3 déc. F 2

i369 12 6867 1671 1407 '•"^97 1075* 761 23 nov. F 7
i36o i3 6868 1672 i4o8 1398 1076 762 1 1 nov. F 4

i3tii 14 6864 1673 1409 i%9 1077 763* 3i oct. F I

1062 i5 6870 1674 i4io i4oo 1078 764 2.1 oct. F 6

1
i363 I 6871 1675 i4i 1 I40I 1079* 765 10 oct. F 3

i364 2 6872 1676 i4i2 l402 1080 766* 28 sept. F 7

i3G5 3 6873 1677 i4i3 i4o3 1081 7G7 18 sept. F 5

1
lobb 4 6874 1678 i4i4 1404 1082 766* 7 sept. F 2

1 i367 5 6875 1G79 i4i5 140 5 io83* 769 28 août. F 7
1 i368 6 6876 1680 1416 i4o6 1084 770 16 août. F 4

1
1369 7 6877 1681 i4t7 1407 io85 771* 5 août. F I

1 iSyo 8 6878 1682 i4i8 1408 108S 772 26 juill. F 6

i'6-ji 9 6879 168:) ï4i9 1409 1087* 773 i5 juill. F 3

i 1373 10 6880 1684 1420 i4io 10S8 774* 3 juill. F 7

1373 1 1 6881 i6S5 I42I i4i I 1089 775 23 juin. F 5

1374 12 6882 1686 1422 l4l2 1090 776* 12 juin. F 2

1
,375 i3 6883 1687 1423 i4i3 1091* 777 2 juin. F 7

L'étoile ou astérisque *, dans la colonne de l'ère des Martyrs,

marque les années intercalaires des Egyptiens ; celle de la

Si colonne de l'Hégire marque les années intercalaires des Arabes
;

I F désigne la férié ; et la barre — au - dessous de l'année
,
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7
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5 B
7 AG
1 F
2 E
3 D

i3 A
2 A

22 M
10 A
3o M

A 17
A 8
M 24
A i3

A 5

22

3

14
25

6

*8 5 4 3q 21

9
*6

7 28 22
10 7 3 17 23

*ii *8 I 3G 24
12 9 4 25 25

5 CB
6 A
7 G
I F
3 ED

18 A
7 A

27 M
i5 A
4 A

A 24
A q
A \

A 21

A 5

17
28

9
20

I

*i3 10 7 14 26 4 C
14 *ii 5 33 27 5 B
i5 12 I 22 28 6 A

*i6 i3 4 1

1

I I GF
17 *i4 2 3o 2 2 E

24 M M 28 '^
1

12 A
A 2

2')

1 A 4
21 M M 24 i5

9 A A i3 26 '

18 i5 5 19 3 3 D 29 M
*iq 16 3 38 4 4 C 17 A

I *I7 5 26 5 6 BA 5 A
*2. 18 I i5 G 7 G 25 M
3 *iq 6 34 7 I F i3 A

5 7
18 18

9 29
I 1

1

i4 22

3o8 4 I 2. 23 8 2 E 2 A
3oq *5 2 5 12 9 4 DC 22 M
3io 6 *3 3 3i 10 5 B 10 A
3ii 7 4 6 20 1

1

6 A 3o M
3l2 *8 5 4 % 12 7 G 18 A

A 6

M 28
A 17
A 2
A 22

14

25

6

17

ferme le cycle des anne'es arabiques
,

qui est de 3o ans.

L'étoile*, dans les colonnes du cycle de 19 ans et du cycle

lunaire, désigne les aimées intercalaires.
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1Ô(S4
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i3.SS 8 689', 1697 1433 [423 I lOI 787* 12 févr. F 1
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ir janvier F 7 1

ji ddccmb. F 5 /

1389 12 6897 1701 1437 1427 iio5 79^ 20 dcc. F 2

i3t)o i3 •)898 1702 i438 1428 II 06 793* 9 déc. F 6

i3yi '-+ 6899 1703 1439 1429 1107* 794 29 nov. F 4

1392 i5 6900 1704 i44o i4'3o 1108 79^ 17 nov. F I

1393" I 6901 1705 i44i' i43i 1109 796* 6 nov. F 5

1394 2 6902 170G 1442 1432 II 10 797 27 oct. F 3

i49h 3 6903 1707 1443 1433 1 1 1
1* 798* 16 oct. F 7

139b -+ 6904 1708 1444 .434 1

1

12 799 5 oct. F 5

i%7 5 6906 1709 1445 1435 iii3 800 24 sept. F 2

1398 6 6906 1710 i44B 1436 1114 801* i3 sept. F 6

1^99 7 6907 1711 t447 1437 iii5* 802 3 sept. F 4
i4oo 8 6908 1712 144» i438 H16 8o3 22 août. F 5

I40I 9 '^9*'9 1713 1449 «439 1117 804* Il août. F 5

l402 10 6910 1714 i45o 1440 1118 8o5 i août. F 3

i4o3 1

1

6911 17:5 i45i i44i 1119* 806* 21 juin. F 7

i4o4 12 6912 1716 1452 1442 1 120 807 10 juiU. F 5

i4o5 i3 6913 1717 1453 1443 1 121 808 29 juin. F 2

L'étoile. ou asiérisque *, dans a colonne de l'ère des Martyrs,

marque les anne'es intercalaires des Egyptiens ; celle de la

colonne de l'Hégire marque les :mnées intercala res dés A rates;

F désigni; la i e'rie
;

et I i ban e — a u-dessoiis de l'année
,
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Icrrno. le cycle dos années arabiques
,

qui est t]e 3o airs

L'ttoiîo *, (îans ies colonnes cîu cyc'e de 19 ans et du c-\c];

lunaire, désigne les années inlercalairci.
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I
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i4io 3 6918 1722 i458 i448 II26 8i3 6 mai. F' 3

141 1 4 %i9 1723 '-+% 1449 1127* 8.4 20 avril. F 7
141^ 5 ^920 1724 1460 i45o 1128 8i5* i3 avril. F 4
i4i3 6 6921 1720 1461 i45i II29 816 3 avril. F 2

i4i4 7 6922 1726 1462 1452 ii3o 817* 23 mars. F 6
i4i5 8 SJ923 1727 i463 1453 ii3i* 818 1 3 mars. F 4

1416 9 6924 1728 1464 1454 Il32 8iq I mai-s. F I

1417 to 6925 '7^9 146S 1455 Il 33 82Ô* 18 févr. F S
'

1418 ri 6926 1730 1466 i456 ii34 821 8 févr. F 3

1419 12 6927 1731 1467 1457 ii35* 822 28 janv. F
7

1420 i3 (3928 1732 14*18 i458 Il 36 823* 17 janv. F 4

14^1 i4 tiy^y 1733 1469 1469 ii:i7
\82î

6 lanvier. f 2 )

î6 ddcemb. F 6 j

1422 i5 6930 1734 1470 1460 ii38 826* lo fier. F .j

l423 1 6931 1735 1471 1461 ii39* 827 5 déc. F I

1424 2 6932 1736 1472 1462 1140 828* 23 nov. F 5

1425 3 6933 1737 1473 i4f33 1141 829 i3 nov. F 3

1426 4 6934 1738 '474 i4b4 1142 83o 2 nov. F 7

1427 5 .S935 1739 1475 i4B5 II 43* 83 1* 22 oct. F 4
1428 6 6936 1740 1476 1466 1144 832 1 1 oct. F 2

1429 7 6937 1741 477 1467 1143 833 00 iept. F 6

i43o 8 S938 1742 ,478 i468 ii46 834* 19 sjpt. F 3

i43i 9 ^9^9 1743 '479 1469 1147* 83o 9 sept. F I

i432 10 6940 Ï744 1480 1470 ii48 836* 28 août. F S

1433 II 6941 1745 .481 1471 ii49 837 i8 aoiit. F 3

1434 12 6942 1746 1482 1472 ii5o 8H8 7 août. F 7
1435 i3 6943 •747 1483 1473 iiSi* 839* 27 juilL F 4

L'étoile ou astérisque *, dans a colonne de l'ère des Martyrs

,

marque les années intercalaires des Egyptiens ; celle de la

1 colonne de l'Hégire marque les z nnées intercalaires des x\rabes
;

J[Fd^ igue la 1élit
;

et I:i barre ~ aut - dessous de l'année
,
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terme le rjxle tles années arabique* , (jui est de 3a ans.

LV'loile *, tlans les colonnes du cycle de 19 ans et du cjcic
jï

lunaire, dtiignc !es aanc'cs inl -rcalaires.
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(•l Tci , clans la (3erni<!r€ édition, se termine l'ère ce'sarc'enne

d'Aili.^che ; on peut consulter, sur celte ère, ce qui a été dit

pap;n -',- de la Dissertation.

l 'c! J ic ou astérisque >, dans la colonne de l'ère des Martyrs,
WâMi'- îes années intercalaires des Egyptiecs j celle de la
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rolonne de l'iîe'gîre marque les nnnc'cs intercalaires des Ara'v s

,

F désigne la fe'rie ; et la barre — au-dessous de l'année ,

fernie le cyrle des anne'es arnliiques
,

qui est de 3o ans.

L'étoile *
, dans les colonne-; du cycle de 19 anj et du cycle

lunaire, de'signe les années iaicrcalaires.
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L'etQ ile ou astérisque *
, dans re des Martyrs

,

la colonne de l'è

, marque les anne'cs inte rcalaire » des Egyptiens ; celle de la

coloniKî de niégire niarque les années intercala ras des A -abes
;

||
F (Jésîfi ne la fe'rie

i
et ia ban e —. au - dessous de l'ijnnce

,.
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ferme le cycle des années arabiques
,

qui est de 3o ans

L'étoile *, dans les colonnes du cycle de 19 ans et du cycle

lunaire , désigna les aaaées intercalaires.
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colonne de l'Mégire marque les années intercalaires des Arabes
;

F dcsipne ia ftirie ; et la barre — au — dessous de l'anne'e
,

ferme Itf cycle des années arabiques
, qui est de do an».

L'étoile*, dans les colonnes du cycle de 19 ans et du cycle

lunaire, désigne les années intercalaires.

I. *7
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L'étoile ou astérisque*, dans la colonne de l'ère des Martyrs,

marque les années intercalaires des Egyptiens ; celle de la

colonne de l'Hégire marque les années intercalaires des Arabes
;

F désigne la férié j et la barre -7 au-dessous de l'année
,
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ferme le cycle des anne'es arabiques
,

qui Cît de 3o ans.

L'étoile *, dans les colonnes du cvcle de 19 ans et du cycle

lunaire , désigne les années intercalaires.
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L'étoile ou astérisque*, dans la colonne de l'ère des Martyrs,

marque les années intercalaires des Egyptiens ; celle de la

colonne de l'Hégire marque les années intercalaires des Arabes;

F désigne la férié; et la barre — au-dessous de l'année,

ferme le cycle des années arabiques, qui est de 3o ans.
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L'ëtoile *, dans les colonnes du cycle de 19 ans et du cycle

' lunaire, de'signe les anne'es intercalaires.

\ Les deux lettres dominicales de Tan de J. C. 1082, sont, la

première pour l'ancien calendrier, et la seconde pour le nouveau.
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L'étoile ou astérisque *, dans la co
années intercalaires des Egyptiens ;

les années intercalaires des Arabes;
barre - dans l'èrs de rKégiic, répond

onne de l'ère des Martyrs , marque les

celle de la colonne de l'Hégire marque
'es deux chiffres séparés par une petite

ne, le piemisi; à l'ancien caicndiici , k
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second au rouvcau ; f désigne la fcrie; et la barre — au-dessous
ferme le cvcle des années arabiques , qui est de jo ans.

L'ctoi'e ou astérisque *, dans la colonne du cycle de 19 ans,
années intercalaires.

de l'anndï '

désigne les
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L'étoile ou astérisque *
, dans la colonne de l'ère des Martyi-s,

mar(|ue les années intercalaires des Egyptiens; ci-lle de la colonne

de l'IIégire marque les années intercalaires de^ Arabes; les deux

ciiiffres séparés par une petite barre- dans l'ère de l'Hégire,

répondent , le premier à l'ancien calendrier, le second au nouveau
;
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F désigne la férié ; et la barre — au-dessous de l'année, forme le

cycle des années arabiques
,
qui est de 3o ans.

L'éfoile * , dans la colonne du cycle de 19 ans, df'si^ne les

années intercalaires.

â8
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I>' étoile ou astérisque *, dans la colonne de l'ère des Martyrs,

marque les aniie'cs intercalaires des Egyptiens ; celle de la

colonne de l'He'gire mù.-jue les anne'es intercalaires des Arabes;

les deux chiffres séparés par une petite barre — dans l'ère de

l'Hégire , répondent, le premier à l'ancien calendrier, lé second
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au nouveau; F désigne la ferle; et la barre — aii-dos ous de "

l'année, ferme le cycle des années arauiijues, qui est de 3o ans.

L'étoile *, dans les colonnes du rjcle de ig ans et du cycle

lunaire, désigne les années intercalaires.



220 TABLE

•->

0)
.2

.S

c c
c a

u

1
ÈRE

-a P -S
t/5 <«

-5
c

" fi

c;

<u

DE l'hégire.

-3 -w

it;7G ^4 71^4 1988 1092 1087* 6- 16 mars. F 2

1677 ,5 7i85 19S9 1393 io88 24 février, 6 mars. F
7

•1678 I 718G 1990 1394 1089 1 3-23 février. F 4
1679 2 7187 Ï991 1395* 1090* 2-12 février. F i

i6(So 7188 1992 1396 1091 23 janv. 2 févr. F 6

i6«i 4 7189 199-^ 1% 1092 11-21 janvier. F 3

1682 5 7190 1994 1398 f 109J* ji décemb. 1681, 10 janv. F 7)
1 109+ 21-JI décembre. F jj

i6S3 6 7191 1995 i%9* 1095 10-20 décembre. F 2

1684 7 7192 199'^ i4oo 1096* 28 nov. 8 déc. F 6
168S 8 7^9^ 1997 i4oi 1097 18-28 novembre. F 4

ib86 9 7 '94 199-'' 1402 1098* 7-17 novembre. F i

1687 lO 7195 '999 i4o3* 1099 ^'^ octob. 7 nov. F 6

1688 II 7196 2000 i4o4 iioo 16-26 octobre. F 3

1689 12 7197 2001 i4o5 iioi* 5-i5 octobre. F 7

1690 .3 7198 2002 14.06 1102 25 sept. S octob. F 5

1691 i4 7199 2003 407* iio3 1 4- ^4 septembre. F 2

1690 i5 7200 2004 1408 iio4* 2-12 septembre. F 6

1693 I 7201 2005 1409 iio5 23 août, 2 sept. F 4
1694 2 7202 2006 i4io 1106* 12-22 août. F 1

1695 3 7200 2007 1411* 1 107 2-12 août. F 6

1696 4 7204 2008 1412 1108 2i-3i juillet. F 3

1697 5 7205 2009 i4i3 1109* 10-20 juillet. F 7

1698

i%9
6

7

7206

7207

2010

2011

i4i4

i4i5*

Il 10 3ojuin, lojuill. F 5

1 1

1

1 19-29 juin. F 2

1700 ! 8 720*:^ aoi2 1416 1

1

12* 7-18 juin. F G

1701 9 7209 2010 '4'7 1 1

1

3 28 mai , 8 juin. F 4
1702 10 7210 20 1 4 I4I8 1

1

14 17-28 mai. F 1

1700 1 1 721 I 201

5

I4I9* iii5* 6-17 mai. F 5

1704 12 7212 2016 1420 1116 25 avril, 6 mai. F 3

1705 i3 721

3

2017 t42I 1117* i4-25 avril. F 7

L'étoile ou astérisque *, è ans la colonne de l'ère des Martyrs

,

marque les années interra aires des Egyptiens ; celle de la

1 colonne de l'Hégire marque les années intercalaires des Arabes
;

li les deux cliiffrcs séparés p ar une petite barre - dans lère de

|; l'Hv'sire, répo nd'JDtj. le preinier à l'ancien calcaclrier, le second
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au nouveau ; F désigne la férié ; el la barre — au-dessous de

l'année, ferme le cycle des années arabiques, qui est de 3o ans.

L'étoile *, dans les colonnes du cycle de ig ans et du cycle

lunaire, désigne les années intercalaires. U
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L'etoîle ou astérisque * , dans la colonne de l'ère des. Martyrs ,

marque les années intercalaires des Egyptiens ; celle de la

colonne de l'Hégire marque les années intercalaires des Arabes ;

les deux chiffres séparés par une peli'e harre - dans l'ère de

riiégiie, répondeut, le premier à l'ancien calendrier; le second.
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au nouveau ; F désigne la fe'rie ; et la barre — au-dessous de
l'année, ferme le cycle des années arabiques, qui est de 3o ans.

L'étoile * . dans les colonnes du cycle de 19 ans et du cycle

lunaire , désigne les années intercalaires.
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au nouveau ; F désigne la ferle ; et la barre — au-dessous de
l'année , ferme le cycle des années arabicjues, qui est de 3o ans.

L'étoile *, dans les colonnes du cycle de 13 ans et du cycle

lunaire, désigne les années iotercalaire.s.

as
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L étoile ou astérisque *
, clans la colonne Je l'ère des MartjTS

,

marque les années intercalaires des Egyptiens ; celle de la

colonne de l'Hégire marque les années intercalaires des Arabes
;

les deux chiffres séparés par une petite barre - dans l'ère de
l'Hégire, répondent, le premier à l'ancien calendrier , le second
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au nouveau ; F désia;ne la fe'iie ; et la barre — au-dessous de

l'année , terme le cycle des années arabiques
,

qui est de 3o ans.

L'étoile*, dans les colonnes du cycle de 19 ans et du cycle,

lunaire, désigne les années intercalaires..
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L'étoile ou asiéiisque *, dans la colonne de l'ère des Martyrs,

marque les anne'rs intercalaires des Egyptiens ; celle de la

colonne de l'He'gire marque les années intercalaires des Arabes ;

les deux chiffres se'pare's par une petite barre - daus l'ère de

r Jicgirç , répoijdent , le preiDJer à Fancien calendrier , le second



CHRONOLCGIOUE. 229

l/t ^
(U 1>

S^d
u a •5

^,
<u

's"^C b.

a 3 ^ fi

p~. <u

U
ai —

h-) V

Ë.ïï

a 1-1

!x

(U -i
t4

ro
a oj

5 «
c u

-,

I m

11 '^

X il c:

01 3— (- V)

fcH s. "

^ 3 E

3

l-H 3
M

2o3

20.

f

2f)5

D
C
B

AG

''Il

12.

i3

*i4
i5

i5

4
^4

10 CB
i4 A

^4-

12

I

21

9

27 2U
,

16 I

8 i'^
!

24 2-.
1

i3 4
!

206
207

208

209
2T f"»

F
E
D
CB
A

i6

*i7

18

J.I M M 24 18 u 21.) M A 5 i5
i

q A A i3 iq C 17 A A 18 26
j

29 M A 5 20 B 6 A A 10 7

•7 A A 24 21 AG 26 M A 1 .8 !

5 A A 9 22 F i3 A A 14 *
i

21 i 7 G 2, 25 M A I 23 E 2 A A 6 II

212 [ F *3 i3 A A 14 24 D 22 M M 2C) 22
2l3 3 ED 4 i^ A A 5 25 CB 10 A A 17 3

214 4 C 5 22 M M 28 26 A ^0 M A 2 '4

2l5 5 B *6 10 A A 17 27 G 18 A A 22 •>5

216 6 A 7 3o M A 2

i\- I GF 8 18 A A 21

218 2 E *9 7 A A i3

219 3 D 10 27 M M 29
220 4 C *.i i5 A A 18

28 F
1 ED
2 C

14

29
18

10 9
2B 20

22 I 6 BA 12 4 A
222 7 G i3 24 M
22.3 I F *i4 12 A
224 2 E i5 I A
225 4 DC 16 21 IVI

9 ^

25 6

i4 7
6 8

28 9

GF
E
D
C

BA

12

I

21

9
29

'4

6

22

1

1

2

I

12

23

4
i5

226 5 B *I7 9 A A 10 10 G 17 A A 22

227 6 A i8 29 M A 2 II F 6 A A 7
228 7 G *i9 17 A A 22 12 E 26 M M 3o

22g 2 FE I 5 A A 6 i3 W i3 A A 18

23o 3 D 2 25 M M 29 14 B 2 A A 3

22 26

7
[8

au nouveau ; F désigne la ferle ; et la barre — au-dessous de

l'année, ferme le cycle des années arabiques
,

qui est de 3o ans.

L'ctoile*, dans les colonnes du cycle de 19 ans et du cycle

lunaire , désigne les années intevcalaiies.
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L'étoile ou astérisque*, dans la colonne de l'ère des Martyrs,
marque les années intercalaires des Egyptiens ; celle de la

colonne de l'Hégire marque les années intercalaires des Ai abes;

les deux chiffres séparés par une petite barre - dans l'ère de

l'Hégire , répondent, le premier à l'ancien calendrier, le second
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au nouveau ; F désigne la férié ; et la barre — au-dessous de
l'année , ferme le cycle des années arabiques, qui est de 3o ans.

L'étoile *, dans les colonnes du cycle de 19 ans et du cycle

lunaire , désigne les années intercalaires.
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L'étoile ou astérisque *, dans la colonne de l'ère des Martyrs,

marque les années intercalaires des Egyptiens ; celle de la

colonne de l'Hégire marque les années intercalaires des Arabes;

les deux chiffres séparés par une petite barre — dans l'ère de

rHégire, répondent, le premier à l'ancien calendrier, le second
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au nouveau ; F désigne la fe'rie ; et la barre — au-dessous de

l'année , ferme le cycle des années arabiques, qui est de 3o ans.

L'étoile*, dans les colonnes du cycle de 19 ans et du cycle

lunaire , désigne les années intercalaires.
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L'étoile ou astérisque *. dans la colonne de l'ère des MarijTs,
marque les années intercalaires des Egyptiens ; ctlle de ia

colonne de l'Hégire roarque les années inteicalaiies des Arabes
;

les deux chiffres séparés par une petite batre - dans l'ère de
l'Hégire, répondent, le premier à l'ancien caleudrier, le second
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au nouveau ; F désigne la ferie ; et la Ijarre — au-dessous de

l'anne'e , ferme le cycle des années arabiques
,
qui est de 3o ans.

L'ctoile*, dans les colonnes du cycle de 19 ans et du cycle

lunaire, désigne les années intercalafres.
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I92I 4 7429 22.6'à 1637

1922 74^0 2234 i638

1923 6 743i 2235 .639^

1924 7 7432 2236 1640
iq2S 8 7433 2287 1641

540
341+

342
.343

344^

22 août
, 4 sept. F 1

1 1-24 août. F 5

i-i4 août. F 3

20 juillet, 2 août. F 7
9-22 juillet. F 4

1 926

1927
1928

'929
1980

9 7434 223-^ 1642
10 7435 2239 1643*

1 1 7436 2240 1644
12 74-^7 2241 1645
i3 7438 2242 1646

345
346*

347
348
349*

29 juin , 12 juillet.

18 juin , I juillet.

7-20 juin.

27 mai
, 9 juin.

16-29 i^''i-

F 2

F 6

F 4
F 1

F 5

19.^1

1902
1933

1934
1935

14 7439 2243 1647*

i.S 7440 2244 1648
I 744' 2245 1649
2 7442 2246 i65o
3 744.^ 2247 i65i*

ODo 6-19 mai,

35 1 24 avril
, 7 ratai.

352* i3-26 avril.

353 3-i6 avril.

354 23 mars , 5 avril.

F 6

F 7
F 4
F 2

F 6

1936

1937
1988

^9%
1940

744+
7445
7446

7447
744^

2248

2249
225n

225l

2252

652
653

654
655*
f;56

355* 1 1-24 mars. F 3

356 1-14 mars. F i

357* 18 février, 3 mars. F 5

358 8-21 février. F 3

35':» 28 janvier, lofévr. F 7

1941

1942

Ï943

1944
1945

9l"449
745o

745

1

I2]7452

13I7453

2253

2254
2255

2256

225?

657
658
659*

660
661

36o* 16-29 lanvier. F
36 1 6-19 janvier. F
J62 ï6 décemb. 1942, Sjanvier. F
j6j* 15-18 décembre 194J. F

364 4-17 décembre. F
365 23 novemb. 6 déc. F

L étoile ou astérisque *, dans la colonne de l'ère des Martyrs,

j

marque les années intercalaires des Egyptiens ; celle de la

colonne de l'Hégire marque les années intercalaires des Arabes ;

les deux chiffres séparés par une petite barre - dans l'ère de
l'Hégire , re'pondent , le preniier à l'ancien calendrier , le second
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4
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E 1
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A A i3

D 3t M A 5

C 18 A A 25

BA 8 A A q
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13

24

5

16

au nouveau ; F désigne la férié ; et la barre — au—dessous de
l'année , ferme le cycle des années arabiques

,
qui est de 3o ans.

L'étoile *, dans les colonnes du cycle de ig ans et du cycle

lunaire, désigne les années intercalaires.
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1947 i5 74d5 2259 i663* 1367 2-1 5 novembre. F7
1948 I 74.S6 2260 1664 i3G8* 2i octobre. 3 nov. F4
'9+9 2 74-^7 2261 1 665 J369 11-24 octobre. F2
iq5o 3 7458 2262 1666 1 370 3o srpt. 1 3 octobre. F6
1951 4 7459 22b.'> 1667* 1371* 19 sept. 2 octobre F 3

195^ .'. 7^60 2264 i668 1372 0-2 1 septembre. F I

' 19^^^ C) 7461 2265 1669 1373 28 août, 10 sept. F 5

i
A)^^

- 74G2 2266 1670 1374* i7-3o août. F 2

1955 8 7463 2267 1671* 1373 7-20 août. F 7

1930 9 7464 226H .672 137b* 26 juillet 8 août. F 4
19S7 10 7465 2269 1678 x377 16-29 juillet. F 2

1968 1 1 7466 2270 «674 1378 5-i« juillet. F 6

ï9^9 12 7467 2271 1675* i379* 24 juin
, 7 juillet. F 3

i960 ÎO 7468 2272 1676 i38o 10-26 juin. F I

1961 14 7469 2273 16-7 i38i 2-1 5 juin. F 5

1962
r

ID 747c 2274 1B78 i382* 22 mai , 4 juin. F 2

1 9G3 I 747^ ••275 .679* i383 12-25 mai. F?
1964 747^ 2276 16S0 i384 3o. avril, i3 mai. F 4
i960 3 -473 2277 1681 i385* 19 avril , 2 mai. F I

1966 4 7474 2278 1682 i3rtb 9-22 avril. h 6

1967 5 -475 2279 i683* 1387* 29 mars , 1 1 avril. F 3

19^8 (t 747^^ 2280 1684 i3-)8 i8-3i mars. F I

19% 7 7477 2281 .685 13S9 7-20 mars. F 5

ïg?*^ 8 7478 2282 if;86 1 3qo* 24 févr. 9 mars. F 2

1971 9 7479 2283 ib«7* 1391 1427 iévrier. F 7

1972 10 7480 2234 1688 1092 0-16 février. F4
^97^ 1 1 748. 22^5 1689 1093* 22 janv. 4 février. F I

1974 12 748. 2286 1690 i394 12-25 janvier. F 6

19-^3 i3 7483 22S7 1691* 1395 i-i4 janvier. F .^

L'étoile ou astérisque *
, c ians la colonne de l'ère des Martyrs,

j
mnrque les années interca aires des Egyptiens ; celle de la

1

colonne de l'Hégire marque les années intercalaires des Arabes ;

1 les deus chiffres séparés pa r une petite barre - dans l'ère de

•l
'""' ire , réponJcDî

,

le p:einier à lancie» calendrier, le second
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A A 17
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FE 8 18

D *9 7
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10 A 3i M A 2

II G .8 A A ,22

12 F 8 A A 14
i3 ED 28 M M 2q
,4 C 16 A \ 18
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iG

27

C
B

A(i
F
E
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i5

4
24
12

28 i5 B 5 A A 10 8

17 16 A 25 M M 26 19
8 17 GF i3 A A ^4 *

3i 18 E 2 A A G II

i3 19 D 22 M M 29 22

37G 3 i5 I A A 5 20 C 10 A A II

''*11 5 CB iG 2ï M M .27 21 BA 3o M A 2

378 G A *i7 9 A A 16 22 G ^7 A A 22

379 7 G 18 29 M A 1 23 F 7 A A i4

38o I F *'9 »7 A A 21 24 E 27 M M 3o

14
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6

'7

au nouveau; F désigne la fe'rie ; et la barre — au-dessous de

l'année, ferme le cycle des années arabiques, qui est de 3o ans.

L'étoile * , dans les colonnes du cycle de 19 ans et du cycle

lunaire, désigne les années intercalaires.
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ÈRE

DE l'hégire. 1

1976

1977
1978

'979
1980

i5

I

2

à

7484

7485
7486

7487
7488

2288

2289
2290
2291

2292

1692

1693

1694
1695*

1696

[1596* 21 dicembre I97Î , } janvier. F 7 1

l IJ97 I0-2J décembre. ^' î J

i3g8* 29UOV. X2déc. F 2
x399 19 nov. 2 décernb. F 7
x4oo 8 21 novembre. F 4
x4oi* 27 oct, 9 nov. F I

1 1981

1

198^
198a

1984

4
5

6

7

74^9
7490

7491

7492
749 '•

2293

2294
2296
2296
2121 )"

IH97

1698
1699*

1700
1701

i4o2 17-30 octobre. F 6
x4o3 6-19 octobre. F 3

i4o4* 25 sept. 8 oct. F 7
i4o5 14-27 septembre. F 5

1406* .3-iB septembre. F 2

!

i9^ti

! 1987

1988

Ï989

. 1990

9
10

1

1

12

i3

749*
749^
749t>

749/

749^

2298

2299
23oo

23o I

23o2

1702
1703*

1704
1700

1706

1407 24 août , 6 sept. F 7
x4o8 x3-26 août. F 4
1409* x-x4 août. F X

x4io 22 juillet, 4 août. F 6

ii(.i 1 xi-24 juillet. F 3

1991

199^
»99'^

1994
iqqS

14

x5

I

2

3

7499
7500
7001

7502
75o3

23o3
23o4
23o5
23o6
23o7

1707*
1708

1709
.7x0
I7II*

i4i2* 3o juin, i3 juillet. F' 7
i4x3 19 juin , 2 juillet. F 5

x4t4 8-2X juin. F 2

i4i5* 28 mai, 10 juin. F 6

1416 x8-3i mai. F 4

1996

1997
1998

1999
,. 2000

4
5

6

7
8

7504
75o5

7506

7507
7508

2./08

23o9
23 10

23l I

23l2

17x2
I7I3
17x4

17x5*
X7I6

14x7* 6- X g mai. F i

i4i8 26 avril, 9 mai. F 6
14x9 x5-28 avril. F 3

x42o* 4-17 avril. F 7
i42x 24 mars, 6 avril. F 5

L'étoile ou astérisque * , dans la colonne de l'ère des Martjrrs,

marque les années intercalaires des Egyptiens ; celle de la colonne

; de l'Hégire marque les années intercalaires des Arabes; les deux
chiffres séparés par une petite barre- dans l'ère de l'Hégire,

répondent, le premier à l'ancien calendrier, le second au nouveau;

M
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i3 ED 17 A A 19

14 C 7 A A 1

1

i5 B 27 IM A 3
if^ A 14 A A i(i
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F désigne la férie ; et la barre — au-dessous de l'année, ferme le

cycle des années arabiques
, qui est de 3o ans.

L'étoile*, dans la colonne du cycle de 19 ans, désigne les

années intercalaires.

I

3i



DISCOURS

PRÉLIMINAIRE

SUR

LA CHRONOLOGIE DES ECLIPSES

yiSIBLES EN EUROPE, EN ASIE,

ET

DANS LA PARTIE DE L'AFRIQUE CONNUE DES ROMAINS.

Li'ATTENTION des anciens écrivains à nous conserver la mé-»
moire des éclipses de soleil et de lune, qui ont précédé ou suivi

quelques événements importants ^ est d'un grand secours pour
fixer la date de ces événements. La Chronologie de ces éclipses

est fondée sur l'ordfe constant et invariable que le Créateur a

établi dans les mouvements des corps célestes : tout fait, dont la

date est liée avec l'apparition circonstanciée de quelqu'un de ces

phénomènes, trouve, par cela seul, sa place déterminée dans l'é-

tendue de la chronologie universelle. Les historiens fiançais rap-

portent que
,
quelques semaines avant la mort de l'empereur

Louls-le-Débonnaire , on vit, en France, une éclipse totale de
soleil , le 5 mai , veille de la fête de l'Ascension : celle éclipse

n'a pu arriver qu'en l'an 840 : cette année est donc relie de la

mort de l'empereur Louis.

La Chronologie des éclipses peut aussi donner occasion déju-
ger de la confiance que l'on doit avoir pour les dates d'un his-

torien. Estyil exact sur les dates des éclipses ? Il y a lieu de pré-
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sumer qu'il l'est éggileraent sur toutes les autres. Rapporte-t-il

,

au contraire, à l'an 696 une éclij)se qui appartient certainement

à l'an 5^0 ? trouve-t-on, à chaque page tle sa Chronique, des

fautes de cette nature ? Il est naturel de conclure qu'il n'est pas

plus exact sur les dates des autres événements qu'il rapporte.

Enfin , les éclipses peuvent servir à constater l'ordre de chro-
nologie suivi par différents auteurs , et même les principales

époques dont ils dataient les événements. L'an 880 , de l'ère de
Isahonassar , la nuit entre le 20 et le 21 du mois payni, ou du
dixième mois , Ptolémée observa, à Alexandrie, une éclipse totale

de lune ; et les circonstances de cette éclipse obligent de la rap-

porter au (1 mai , de Tan i33 de l'ère chrétienne. Comme on
connaît, d'ailleurs, la forme des années de Nai)onassar, il est fa-

cile de conclure, de cette éclipse , en quelle année , avant l'ère

chrétienne , on doit fixer le commencement de Tère de ce
prince , telle que l'tolémée avait coutume de 1 employer dans la

clate de ses observations. Un auteur anonyme , reconnu d'ailleurs

pour exact dans ses dates, témoigne avoir vu , en France, une
éclipse de soleil \e l'ô janvier de l'an ioi3 : cette éclipse est ce-

pendant arrivée à pareil jour de l'année suivante 1014 : con-
cluons que l'auteur anonyme ne commençait point l'année au
mois de janvier, mais à Pâques, ou peut-être à la fête de l'An-

oionciation ; et cette remarque pourra nous guider avec plus

d'assurance sur la véritable date des faits que ce même auteur

rapporte aux mois de janvier et de février , ou au commence-
ment de celui de mars.

Si les annaliste, en parlant d'une éclipse, avaient toujours

eu l'attention de nous apprendre , non-seulement en quelle an-
née , mais aussi en quel mois, en quel jour, et à quelle heure
du jour et tle b nuit, ce phénomène avait été observé, nous au-
rions pu nous contenter de dater ici les éclipses par le jour et

l'heure de leur apparition ; le détail des autres circonstances
y_

assez inutile au chronologiste, n'aurait fait que multiplier le

travail du calculateur. Mais l'imperfection du récit des histo-p

riens
,
jointe au dessein que nous avons eu de ne laisser rien à

désirer, sur cette matière , à ceux qui s attachent à la vérification

des dates , nous a nécessairement engagea dans une carrière bien
plus étendue. Nous trouvons , par exemple , dans une ancienne
chronique, un événement dont la date est liée avec celle d'une
éclipse de soleil , observée en France , au mois de mars précé-
dent ; et l'on sait, d'ailleurs, que le fait a du arriver vers l'an

1010. On ouvre une Table chronologique des éclipses visibles en
Europe ; et l'on trouve une éclipse de soleil marquée au st) marsu

de l'an 1009; une seconde, au iBmars i o 10 ; une troisième en-
fin, au 7 mars ion. Pour laquelle de ces trois éclipses, le chror-
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ïiologiste hasardera- t-il de se déterminer? Nous les avons cir-

constanciées ; et la difficulté disparaît. Toutes les trois ont été

réell' ment visibles en Europe : mais la première, quoique visi-

ble dans une grande partie de l'Europe, a été partout fort pe-

tite ; la troisième n'a pu être observée que dans une petite par-
-tie de l'Europe , au Sud-Ouest, c'est-à-dire , au plus en Espa-
gne ; et elle a dû même y être très -petite : la seconde , au con-
traire, visible dans toute l'Europe , a été centrale en France.

C'est donc de cette seconde éclipse qu'il s'agit, et l'événement
discute doit être rapporté à l'an loio.

Il se présente des dates à vérifier , non-seulement pour l'Eu-

rope , mais encore pour la partie de l'Afrique qui a été soumise
aux Romains , et pour une grande partie de l'Asie: nous croyons

même que ceux qui voudiaient s'appliquer à approfondir la

chronologie chinoise , nous auraient su mauvais gré de l'omis-

sion des éclipses visibles dans l'étendue de la Chine. On trou-

vera donc ici toutes les éclipses de soleil, qui ont pu être obser-

vées , depuis le tropique de l'écrevisse, en Afrique, jusqu'au

î^ord de la Laponie ; et en Asie , depuis cinq ou six degrés en-
viron de latitude septentrionale

,
jusqu'au cercle polaire. En

longitude , nous avons pris pour limites le cinquième et le cent

cinquante-cinquième méridiens, en faisant passer le vingtième

méridien par Paris. On n'a cependant pas poussé l'exactitude jus-

qu'au scrupule, par rapport à quelques petites éclipses qui n'au-

raient été visibles que vers le Cap-ISorcl, en Laponie, ou vers le

tropique du Cancer, en Afrique ; ou enfin au Sud-Est de l'Asie,

vers les Iles Philippines , et même, en généraïf^sous le cent cin-

quante cinquièmeméridien, à l'extrémité orientalede l'Asie. Ona
cru , de plus, qu'on pouvait négliger toutes les éclipses, dans les-

quelles la latitude australe de la lune excédait oi ou Sa minutes,

quoique quelques-unes d'entr'elles aient pu absolument être vi-

sibles au Sud de l'Arabie , ou des Indes orientales. Quant aux

éclipses de lune, nous n'en avons omis aucune ; le nombre de

celles que Ton pouvait exclure était fort petit : nous nous sommes
persuadés que la collection entière ferait plaisir à quelques as-

tronomes.

Nous marquons le tems de chaque éclipse par le tems vrai de

la conjonction vraie , ou de l'opposition vraie de la lune au so-.-

îeil ; et nous comptons cette coiijonction ou opposition sur l'or-

bite de la lune. Le tems de cette conjonction , ou de cette oppo-
sition , n'est pas toujours précisément celui du milieu de l'é-

clipsé ; la différence, entre ces deux tems, aurait été plusconsi-

tlerable , si nous eussions compté la conjonction et l'opposition

sur l'écliptique , ainsi que les astronomes ont coutume de le

faire. Tous les tems, au reste, sont déterminés sur le méridien de
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Paris. Pour les rapporter à tout autre méridien ^ il suffit de

prendre, soit dans la Connaissance des Tems, soit dans quelque

Ixjn livre de géographie , la différence entre ce méridien et celui

de Paris. Si l'on ne trouve cette différence qu'en degrés , il faut

la réduire en tems , en prenant une heure pour quinze degrés ,

et quatre minutes d'heure pour chaque degré. Cette difiérence

de tems doit être ajoutée à l'heure de Paris, si le méridien pro-

posé est à TEst , ou à l'Orient de celui de Paris ; si le méridien

est , au contraire , à l'Occident de Paris , il faut retrancher de

l'heure de Paris la différence des méridiens ; et le tems de Paris

sera réduit au tems de cet autre méridien. On demande
,

par

exemple , à quelle heure on doit observer, à Pékin , une éclipse

qui arrive à trois heures et demie du soir , sous \e méridien de
Paris. Ouvrez la Connaissance des Tems : Pékin y est marqué de
1 14 degrés, ou de 7 heures 36 minutes plus oriental que Paris :

ajoutez 7 heures 36 minutes à 3 heures 3o minutes du soir , et

vous trouverez qu'il est 1 1 heures 6 minutes du soir à Pékin ,'

lorsqu'il n'est que 3 heures 3o minutes à Paris ; ce sera l'heure

du milieu de l'éclipsé, rapportée au méridien de Pékin. Si au lieu

de Pékin , on avait proposé Lisbonne : cette dernière ville est

plus occidentale que Paris de 1 1 degrés et demi , ou de 46 mi-
nutes d'heure. De 3 heures et demie du soir, retranchez 46 mi-
nutes; le reste, 2 heures 44 niinutes , donne le tems du milieu

de l'éclipsé , réduit au méridien de Lisbonne.

Nous avons marqué, dans notre Chronologie, le tems du milieu
des éclipses , dans la précision des demi-heures , et quelquefois

même dans celle des quarts d'heure. Le tout a été calculé , sou-
vent directement, le plus ordinairement indirectement , sur les

Tables de Halley; directement, lorsque nous avons calculé ri-

goureusement, sur ces Tables, l'instant de la conjonction ou de
l'opposition ; indirectement , lorsque du tems connu d'une

éclipse nous avons conclu le tems d'une autre éclipse , anté-

rieure ou postérieure de i8, ou de 621 ans. IS'ous nous sommes
servis des Tables de M. Halley, pour l'équation des périodes de 18

ans ; calculant, de tems en tems, des conjonctions ou des opposi-
tions, selon les méthodes ordinaires et rigoureuses, pour dé-

couvrir l'erreur de ces périodes accumulées ; et répartissanl Ter-

reur découverte sur les périodes intermédiaires , entre celle

dont nons étions partis , et celle que nous venions de vérifier

par un calcul direct. Quant à la période de 621 ans, nous avons
calculé nous-mêmes des Tables de ses équations, et nous en avons
trouvé les résultats suffisamment exacts, toutes les fois que nous
les avons éprouvés sur la pierre de touche du calcul direct et

immédiat. INonobstantces précautions, nous ne serons pas éton-

wés si l'heure vraie du milieu d'une éclipse diffère, quelquefois

,



i^G DISCOURS PRÉLIMINAIRE

d'une demi-heure, de celle que nous, avons déterinine'e : maîS;
nous ne croyons pas que Terreur puisse aller plus loin.

Ce <jue nous venons de dire convient également aux éclipses
de soleil et à celles de la lune : ce qui nous reste à exposer doit
nécessairement être divisé en deux articles.

DES ÉCLIPSES DE LUNE.

L'usage de notre Chronologie
,
par rapport à ces éclipses , est

très-facile. Nous désignons les éclipses totales par ce signe^ ^

et les partiales par celui-ci (^. Le chiffre qui suit ce signe, in-
dique l'heure du milieu de l'édipse , en tems vrai, méridien,

de Paris ; d. signifie demie , qu. qi/ari , m. le matin , s. le soir.

Ainsi l'abréviation , à 3 et d. m. marque que le milieu de l'é-

clipsé est arrivé , lorsqu'on comptait à Paris trois heures et demie
du matin : celle-ci , à 6 et 3 qu. s. signifie qu'il était à Paris siv

heures trois quarts du soir. Nous venons de voir comment oa
pouvait réduire l'heure du milieu d'une éclipse à tout autre mé-
ridien que celui de Paris.

Après l'heure du milieu de l'éclipsé , nous avons marqué la

grandeur de l'éclipsé en doigts et en quarts de doigts. Le doigt

est la douzième partie du diamètre d'un astre ; ainsi , une éclipse

de 4 doigts est celle où le tiers du diamètre d'un astre est caché ;

si la moitié du diamètre de l'astre est dans l'ombre , l'éclipsé

est de six doigts ; une éclipse de douze doigts est totale. Si, dans;

une éclipse totale, la partie de l'astre éclipsé, la moins plongée
dans l'ombre, ou la moins éloignée du bord de l'ombre , en est

cependant distante de la valeur de deux doigts , on ajoute ces

deux doigts à douze doigts , valeur de l'éclipsé totale , et l'on

dit que l'éclipsé est de quatorze doigts, et ainsi des autres.

Dans cette partie , l'abréviation gr. signifie grandeur de l'é-

clipsé ; un d. précédé d'un chiffre , signifie doigt
;
précédé de

la conjonction c/, il signifie demi ; qu. est la marque des quarts^

Ainsi où l'on trouve gr. 3 d. et d. , il faut lire grandeur de l'é-

clipsé, trois doigts et demi
; pén. signifie pénombre ; forte pén.

QU f. pén. , forte pénombre ; tr.-f. pén. , très-forte pénombre. La
lune , dans une opposition

, passe quelquefois , non pas au-de-
dans , mais seulement au voisinage de l'ombre de la terre ; à
yiroprcuienl parler , elle n'est pas éclipsée : cependant l'éclat de
la partie de son disque , la plus voisine de Nombre , est sensi-

blement terni , et c'e^t ce qu'oi\ appelle pénombre. Ces pénom—

^

Lres ont été quelquefois observces-i_jl'tnUeurs une simple pé-
nombre , selon le calcul

,
peut quelquefois être, selon la vérité,

une petite éclipse. Nous avons donc cru devoir marquer CQ^
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pé'iiotfi^res ; mais seulement lorsque la dislance du bord de la

lune , à celui de l'ombre de la terre , n'a pas excédé la valeur d'un

doigt. Lorsque la lune a passé à un demi-dc)igt seulement de

l'ombre terrestre , nous avons marqué /ôr/^ pénomhre ; enUn
,

quand celte distance , selon notre calcul , n'a pas excède un
quart de doigt, nous avons dit qu'il y avait une lrh~jovte pé-^

nombre.

Une éclipse de o doigt , est celle que nous avons trouvée trop

petite pour la désigner par o d. i qu. , ou par un c[uart de doigt.

Celles de douze doigts sont quelquefois marquées (JJ ou partia-

les , et quelquefois ^ ou totales : c'est que , selon nos calculs ,

il manquait quelques minutes de doigt aux premières, pour être

véritablement totales , et que d'ailleurs elles excédaient de beau-
coup onze doigts trois quarts. Nous avons continué de marquer
la grandeur des éclipses, jusqu'à quatorze doigts ^ au-delà, nous
nous sommes épargné celte peine. Cependant , lorsqu'il ne s'en

est fallu que d'une minute de degré au plus, que la lune ne fut au
centre de l'ombre, nous avons averti que Téclipse était ceiitr.

,

c'est-à-dijre , centrale ; et nous avons dit qu'elle était pr. centr. ,

oU presque centrale , lorsque la distance de la lune , au centre

de l'ombre , n'a pas excédé deux minutes.

La durée des éclipses de lune est proportionnelle à leur gran-

deur ; mais elle n'en dépend pas uniquement. On peut dire , en
général

,
qu'une éclipse totale durera au moins trois heures et

demie ; au plus quatre heures et quelques minutes. Une éclipse

partiale
,
qui surpasse six doigts

,
peut durer trois heures et un

quart ; et sa durée peut être bornée à deux heures et demie : il

est rare qu'elle excède ces limites. La durée d'une éclipse, entre

trois et six doigts , s'étend entre deux heures et trois heures :

une éclipse de deux doigts dure environ une heure et demie ;

celle d'un doigt ne dure ordinairement qu'une heure ; enfin celle

d'un demi-doigt dure à peu près trois cjuarts d'heure. Lorsque
l'éclipsé est totale , la demeure dans l'ombre , ou l'obscurité to-

tale , est d'une. heure et demie, ou de deux heures, si l'éclipsé

excède quatorze doigts : au-dessous de ce terme , elle diminue ;

à douze doigts , l'éclipsc est encore totale , mais sans demeure
dans l'ombre. Ainsi , l'hexire du milieu d'une éclipse et sa gran-
deur étant données , on peut conclure la demi-durée de l'é-

clipsè ,oude la demeure dans l'ombre, à un quart-d'heure près :

retranchant cette demi-durée de l'heure du milieu de Téclipse
,

on aura l'heure du commenciement , ou celle de l'immersion ;

si on l'ajoute , au contraire ^ la somme donnera l'heure de l'é-

mersion , ou celle de la fin de l'écUpse.

La lune n'a point dB4«itiière par elle-même ; elle nenousren-
voie que celle qu'elle re<joit du soleil. Que la terre se trouve
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entre le soleil et elle , les rayons solaires seront interceptés , Ils ms
parviendront plus jusqu'à la lune ; et celle-ci, ne recevant plus

«e lumière , n'en pourra pas plus réfléchir vers Pékin fjue vers

'Paris ou Constantinople. Il est naturel de conclure delà
,
qu'une

éclipse de lune doit partout commencer et finir au même ins-

tant , et que partout elle doit être vue de la même grandeur.

L'éclipsé du 3o décembre loGt) , a été, à Paris, de neuf doigts et

un quart , selon notre Chronologie ; elle a pareillement été de
neuf doigts et un quart, à Pékin , et elle y a paru commencer et

finir au même instant qu'à Paris. L'unique différence est que
Pékin étant plus oriental que Paris de sept heures et demie, on
comptait alors, à Pékin, sept heures et demie de plus qu'à Paris :

ainsi , comme le milieu de l'éclipsé est arrivé à Paris, le 3o dé-
cembre , à quatre heures et demie du soir , on aura vu cette

même phase à Pékin le même jour à douze heures du soir ; et

Ï)uisque la durée de l'éclipsé a dû être environ de trois heures,

e commencement a du être observé à Pékin , le 3o , vers dix

heures et demie du soir, et la fin le 3i , vers une heure et de-

mie du matin. 4|

Pour savoir si le commencement, le milieu, la fin, ou quel-

qu'autre phase que ce puisse être , d'une éclipse de lune , a été

visible en un lieu proposé , il suffit de réduire l'heure de Paris

au méridien de cet autre lieu , et de voir si le soleil deviit être

alors sous l'horizon de ce lieu : en ce cas , la phase de l'éclipsé

aura été visible. On trouve, sur l'an 1077, une éclipse totale de
lune , marquée pour Paris, le 6 août, à dix heures du soir ; on
demande si elle a été visible à Pékin. Ajoutez sept heures et

demie à dix heures du soir , et vous aurez le milieu de l'éclipsé

au méridien de Pékin, le 7 août , à cinq heures et demie du ma-
tin : le soleil était levé ; donc le milieu de l'éclipsé a été invisi-

ble. Retranchez une heure trois quarts pour la demi-durée de
l'éclipsé , et l'heure du commencement tombera environ sur

trois heures trois quarts du matin : le soleil ne paraissait pas

encore ; cette phase aura donc été visible à Pékin.

DES ÉCLIPSES DE SOLEIL.

Le soleil ne reçoit sa lumière d'aucun autre corps : il en est

lui-même le principe et la source ; il nous éclaire par la trans-

mission continuelle de ses rayons. Qu'un corps opaque , tel que
la lune, se trouve entre le soleil et nous, c'est fort impropre-
ment que nous disons qu'il y a pour lors une éclipse de soleil ;

c'est plutôt une éclipse de terre
,
puisque le soleil ne perd rien

de son éclat, et que c'est nous, aucqntrairc, qui sommes prWés
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en tout, OU en partie , de la lumière que le soleil ne cesse point

de diriger vers nous.

La lune est plus petite que la terre ; elle n'est qu'un point en
coiTiparaison du soleil. De ces deux vérités, universelleinent re-
connues , il suit que la lune ne peut cacher la vue du soleil à

tous les habitants de la terre en un même instant : elle peut le

faire successivement ; et même encore, cette succession, n'aura-

t-elle lieu que pour une assez petite partie de la terre. Ainsi , la

lune , s'avançant d'Occident en Orient vers le soleil , cachera
d'abord la vue de cet astre , en tout ou en partie , aux Espa-
gnols : les Français , bientôt après , s'apercevront de l'éclipsé

;

l'ombre s'étendra ensuite jusqu'à l'Allemagne, et ainsi, par suc-
cession, jusqu'à l'extrémité de l'Asie; et cependant, les Africains

n'auront pas la plus légère sensation de ce phénomène.
Les éclipses de soleil ne sont donc point générales ; elles ne

sont point instantanées , comme les éclipses de lune. Ces deux
circonstances, en rendant le calcul de ces éclipses beaucoup
plus pénible , nous empêchent de présenter ici des règles aussi

claires que celles que nous avons données sur les éclipses lu-
naires. Essayons, cependant, dedébrouiller ce chaos. Nos explica-

tions seront moins simples, sans doute ; il ne nous était pas pos-
sible défaire autrement : inais nous nous sommes étudiés à les

mettre dans le jour le plus clair dont elles soient susceptibles ; et

nous nous flattons que nous nous ferons entendre, au moins de
la très-grande partie de nos lecteurs.

Le signe ^^ , dans notie Chronologie, dénote une éclipse de
soleil : nous datons cette éclipse par le jour et l'heure de la con-
jonction vraie du soleil et de la lune , dans le sens que nous l'a-

vons expliqué ci-dessus. Cette datedoit être toujours assez exacte,

par rapport à un observateur que nous supposerions placé au
centre de la terre ; mais il n'en est pas de même si l'observa-

tion se fait sur la circonférence de notre globe ; Theure marquée
doit presque toujours différer, sensiblement, de l'heure vraie du
milieu de l'éclipsé : cependant la différence n'est jamais de deux
heures entières. Voici quelques règles générales

,
que l'on peut

proposer à ce sujet.

1. Le matin ^ l'éclipsé de soleil doit toujours arriver plutôt
qu'elle n'est marquée ; le soir, au contraire, elle doit être ob-
servée plus tard.

IL Plus le soleil sera près des instants de son lever et de son
coucner

,
plus l'accélération de l'écllpse le matin , et son re-

tardement le soir , seront sensibles.

III. L'accélération de l'éclipsé , le matin, sera d'autant plus

forte, que le soleil était plus élevé à midi , trois mois auparavant
;

au contraire, l'écllpse, le soir, sera d'autant plus retardée, que
1. ij^
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le soleil doit être plus élevé sur l'horizon , à midi , trois moîf
après le tems proposé.

De là , il est facile de conclure , i". que la différence , entre

riieure marquée dans notre Chronologie, et l'heure vraie du
milieu de l'eclipse , doit être plus sensihle dans la zone torride

que dans les plus hautes lalitutles ; i°. que les différences les

plus grandes , sous une même latitude , hors de la zone torride
,

doivent arriver, le matin, vers le tems de l'équinoxe d'automne,

et le soir, vers l'équinoxe (de printems : la raison s'en montre

d'abord ; c'est , trois mois avant l'équinoxe d'automne , et trois

mois après celui du printems, que Ton observe , sous une même
latitude , les plus grandes hauteurs méridiennes du soleil.

Que l'on demande donc si l'éclipsé du ào mars ii3i , a été

visible à Ispahan. il est clair, d'abord, que pour qu'une éclipse de

soleil soit visible , il faut qu'elle arrive de jour. L'éclipsé du 3o

mars ii3i est marquée, pour Paris, aune heure et demie du soir :

Ispahaa est plus oriental que Paris de trois heures et demie ;

ainsi, la conjonction vraie est arrivée, à Ispahan, à cinq heures du
soir -j.il faisait jour alors , et l'éclipsé aurait sans doute été visi-

ble , si elle fut arrivée à l'heure même de la conjonction vraie.

Mais cette éclipse arrivait le soir : elle a donc dû retarder ; et

elle a dû retarder d'autant plus
,
que l'on était alors vers l'équi-

noxe du printems, et que, trois mois après , ou vers la fin de juin,

la hauteur méridienne du soleil devait être très-considérable à

Ispahan. Il y a donc apparence que le milieu de l'éclipsé sera

arrivé bien après six heures et un quart , tems auquel le soleil se

couchait alors à Ispahan, et que, par conséquent, l'éclipsé y aura

été invisible. On peut s'assurer, au contraire, que l'éclipsé du 19
février 1216, a été visible^ à Stockholm. La conjonction vraie

est marquée, pour Paris, à sept heures du matin ; donc à huit

heures du matin pour Stockholm. L'éclipsé , arrivant le matin,

a dû , il est vrai , être accélérée ; mais l'accélératioji a dû être

bien peu considérable, puisque, trois mois auparavant , le soleil

ne montait que très-peu sur l'horizon de Stockholm. Le milieu

de l'éclipsé n'aura donc précédé l'heure de la conjonction vraie

que d'un quart-d'heure ou environ , il sera arrivé vers sept

heures trois quarts, le soleil était levé dès sept heures , et le

milieu de l'éclipsé aura été visible.

Pour que l'on puisse décider , avec plus d'assurance , si une

éclipse de soleil arrive avant ou après le lever ou le coucher de

cet astre, nous proposons, dans la table suivante, les limites au-
delà desquelles l'éclipsé cesse d'arriver de jour. Cette table est

divisée en plusieurs colonnes , et chaque colonne est relative à

la latitude marquée au haut de la colonne. Ainsi, la colonne

qui a en titre 5o d. , c'est-à-dire , cinquante degrés de lati-
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tu Je, ne convient qu'aux lieux qui ont cinquante degrés de lali-

Inde septentrionale ; il en est de même des autres colonnes.

Si la latitude du lieu proposé était de quarante-cinq degrés , il

faudrait prendre le mdieu entre les nombres de la colonne cal-

culée pour quarante degrés , et ceux de la colonne de cinquante

degrés; et ainsi des autres parties proportionnelles aux latitudes

intermédiaires entre les dilférentes latitudes marquées au haut

des colonnes. Cette table ne s'étend que jusqu'à soixante-six de-

grés de latitude : au-delà, le travail devenait plus pénible, et

l'utilité disparaissait presque totalement : nous doutons qu'il se

présente jamais l'occasion de vérifier des dates par des éclipses

observées au-delà de soixante-six degrés de latitude
;
quand il

s'en présenterait, nos principes généraux suffiraient, alors, pour
dissiper tous les doutes.

La première colonne, à gauche, contient le nom de chaque
mois. Il n'en faut pas conclure que les chiffres, qui sont placés

vis-à-vis, sur la même ligne , conviennent également à chaque
jour du mois désigné ; ils ont été calculés pour le seul jour du
mois oii le soleil quitte un signe du zodiaque, pour passer dans
un autre. On peut y faire attention , surtout aux environs des

équinoxes. S'il s'agit de l'écllpse du '60 mars ii3i , dont nous
parlions, il n'y a qu'un moment, on remarquera qu'alors le so-
leil entrait dans le bélier, vers le i4 de mars : ainsi

,
pour le '60

mars , on ne prendra pas les nombres marqués pour le mois de
mars , ni ceux qui sont assignés au mois d'avril , mais des nom-
bres moyens entre les uns et les autres.

C'est vers le 21 mars, le 20 avril , le 21 mai , le 21 juin , le

23 juillet 4 le 23 août , le 23 septembre , le 23 octobre , le 22
novembre , le 22 décembre , le 20 janvier et le 19 février

,
que

le soleil quitte un signe du zodiaque, pour entrer dans un autre:

tel est au moins l'ordre du calendrier, depuis qu'il a été réformé
par Grégoire XIII , en i582. Avant celte réforme, dans le sei-

zième siècle , le soleil entrait dix jours plutôt dans un nouveau
signe; l'accélération n'était que de sept jours, au douzième siècle,

et de quatre jours, environ, à la fis du huitième : au quatrième
siècle, tout était, à peu près, comme dans celui-ci : enfin, au pre-
mier siècle, le soleil changeait de signe deux ou trois jours olus

tard qu'il ne le fait maintenant. Au reste , il est facile dé voir , à

l'inspection seule de la table
,
qu'une erreur de quelques jours ,

sur l'entrée du soleil dans un signe , n'en occasionne pas ordi-

nairement une bien sensible dans les heures que nous assignons

pour limites à l'apparition des éclipses.

A chaque mois , répondent trois nombres dans chaque co-
lonne , avec les étiquettes , matin , médiation , soir ^ dans la se-

conde colonne. Le premier , ou le plus haut de ces nombres^
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indique la première heure du matin , à laquelle il faut que la

conjonction vraie arrive, pour que la conjonction apparente , ou

le milieu de l'éclipsé , soit visible au lever même du soleil. Le

second noml)re marque l'heure à laquelle laconjonclion vraie ne

doit point différer de la conjonction apparente , c'est-à-dire
,

où le milieu de l'éclipsé n'est ni accéléré , ni retardé ; enfin , le

troisième nombre est celui de 1 heure à laquelle la conjonction

vraie doit arriver le soir, pour que le milieu de l'éclipsé sort

obser\'f dans l'horizon même , au coucher du soleil (i). Ainsi
,

sous vingt degrés de latitude , et vis-à-vis du mois de mars , on

trouve les nombres, matin, 7 h. 22 m. , médiat. 11 h. 24 m,

,

50/V, 4 h- ^ iTi, Cela signifie qu'au mois de mars , au jour de l'é-

quinoxe duprintems
,
par vingt degrés de latitude boréale , si la

conjonction vraie arrive plutôt que 7 heures 22 minutes du matin,

la conjonction apparente arrivera avant le lever du soleil. Si la

conjonction vraie arrive entre 7 heures 22 minutes , et 1 1 heures

24 minutes, la conjonction apparente, que nous prenons tou-

jours ici pour le milieu de l'éclipsé , arrivera après le lever du

soleil ; mais elle précédera toujours la conjonction vraie , et

l'accélération sera d'autant plus grande
,
que l'heure de la con-

jonction vraie s'écartera moins du premier nombre
, 7 h. 22 min.

A II h. 24 min. , l'heure de la conjonction vraie ne différera

pas de celle de la conjonction apparente. Passé ce terme , la con-

jonction apparente arrivera toujours plus tard que la conjonc-

tion vraie, jusqu'à 4 li- ^ ^^^^ du soir; elle arrivera d'autant plus

tard ,
que la conjonction vraie sera plus voisine de 4 h- 8 min.

Enfin ,
passé ce dernier terme , ou cette dernière limite de la

conjonction vraie, 4 b- 8 ni. du soir, la conjonction apparente

cesse d'arriver de jour , elle n'est plus visible sur l'horizon
,

quoiqu'il doive s'écouler encore une heure cinquante-deux mi-
nutes, entre la conjonction vraie et le coucher du soleil.

De ces trois nombres, le premier désigne toujours des heures

du matin , et le troisième, des heures du soir; le second marque
aussi souvent des heures du soir que du matin : nous ne croyons

cependant pas qu'il puisse y avoir ici lieu à aucun embarras réel ;

une seule rellexion suffit pour lever toute difficulté. Le nombre
du milieu est donné , comme marquant une heur€ mitoyenne

(i) On a fait , dans le calcul de cette Table, abstraction de l'effet de

la réfraction. Si l'on veut y avoir égard . il faut diminuer le premier

nombre , et augmenter le troisième d'environ quatre minutes, jusqu'à

cinquante degrés de latitude ; sous soixante degrés de latitude , la dimi-

nution et l'augmentation doivent être de neuf à dix minutes, et de vingt

minutes, sous soixante-six degrés, mais seulement vers le tems de^

solstices.
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ifntre les deux heures , signifiées par les deux autres chiffres ; il

faut donc que cette heure mitoyenne se rencontre réellement,

entre les deux autres heures ; et comme elle ne s'y rencontre ja-

mais qu'une fois, il ne peut rester, à ce sujet, aucun doute légi-

time, dans l'esprit même le moins attentif. Sous soixanle-slx de-

grés de latitude , vis-à vis du mois de mars, on lit les trois nom-
bres, G heures une minute , 6 heures 5o minutes

, 4 heures 'r)-j

minutes. Que le premier nomhre indique 6 heures une minute
du matin, et le troisième, 4 heures '6-j minutes du soir, cela

est clair ; mais on demande ce que signifie le second nombre
G heures 5o minutes. S'agit-il ici des heures du soir ou du m.a-

tin ? Un raisonnement fort simple suffit pour décider la ques-

tion : 6 heures 5o minutes se trouve ici entre 6 heures une mi-
nute du matin , et 4 heures 07 minutes du soir : or , entre 6

heures uneminute du matin et 4 heures 07 minutes du soir, on
trouve bien G heures 5o minutes du matin ; mais non pas 6
heures 5o minutes du soir : c'est donc 6 heures 5o minutes du
matin

,
qu'on a voulu désigner dans la table

,
par l'expres-

sion générale , G heures .5o minutes.

Appliquons à la table les deux exemples rapportés ci-dessus.

Ispahan est par trente-deux degrés et demi de latitude ; la con-
jonction vraie du 3o mars ii3i

, y arrivait à cinq heures du
soir : mais , selon la table , le terme du soir , au-delà duquel la

conjonction apparente cesse d'être visible, est tout au plus quatre

heures et demie du soir ; donc la conjonction apparente a été

invisible à Ispahan. l.a conjonction vraie du 19 février 121G, est

arrivée, à Stockholm, à huit heures du matin. Stockholm est par

près de soixante degrés de latitude : sous cette latitude , le mois
de février donne, pour première limite

, 7 h. Sy min. du matin j

(ou même 7 heures et un quart , si l'on veut faire attention

que , dans le treizième siècle , le signe du zodiaque changeait

dès le 1 1 de février. ) Donc, puisque la conjonction vraie arri-

vait après la première limite , la conjonction apparente a dû
arriver de jour , et être visible à Stockholm.
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Tahle des Inimités de l 'apparition des éclipses de soleil.

MOIS LATITUDE DES LIEUX.

DE l'année. orf. 10*1. 20d. 3od. 4od. 5od 6od. 66d.

Mars.

Matin.

Médiat.

Soir.

H. M.

7 43

4 X7

H. M.

73.
11 42

4 II

H. M.

7 22
II 24

4 8

7 8
II 46
4^5

7 4

439

H. M.

7 7
II 2

4 8

H. M.

6 5o
10 34

4 12

6 i5

11 5

45^

H. M.

6 32

9 55

4 19

H. M.

6 i3

8 45

4 3o

4 5i

9 39
5 59

3 4^
10 55

7 34

H. M 1

6 ij

6 5o!

437

Avril.

Matin.

Médiat.

Soir.

7 45
17

4 i5

7 29
2

4 16

7 29

4 20

b 43
II 28

4 36

5 39
10 33

5 19

5

11 21

6 21

4 12

8 34
6 341

2 20|

10 28

8 54|

Mal.

jNîatin.

Médiat
Soir.

7 5o

17

4 10

6 3o
II 5o

5 4

b 35

5 25

52

11 38
5 36

Juin.

Matin.

Médiat.

Soir.

7 52

4 8

7 32

4 28

7 7

4 53

7 21

4 56

7 35

14

4 52

5 55

6 5

4 56

7 4

539
39

7

3 21

8 39

58
0'

II
2I

3 6'

I32i

9 40!

5 26;

3 26!

7 48;

Juin.

Matin.

Médiat.

Soir.

7 5o
II 43
4 10

7 45
II 43
4 i5

737
1 1 5i

4 3i

b 56
10

5 3o

b 24
22

6 8

7 6

55

5 45

426
I 5

8 18

Août.

Malin.

Médiat.

Soir

7 44
Il 58

4 .3i

7 24
32

5 17

6 41

I 27
b 21

6 I

2 21

7 9

[Sept.

1

Matin.

Médiat.

Soir.

7 43

4 17

7 49
18

4 26

7 52

3b

4 38

7 52
58

4 53

8 18

1 6

4 2â

7 48
I 26
5 10

7 ^+1

2 5

5 28

7 3o
3 i5

5 47

7 23

t

jOct.

Matin.

Médiat.
Soir.

7 45
17

4 i5

7 58

32

4 i5

8 9
48

4 18

8 24
I 29

4 27

8 33
2 I

4 29

8 47
2 55

4 23

9 4;

4" O]

4 10'

1

jNov.

1

Matin.

Médiat.
Soir.

7 5o

17

4 10

8 7

25

4 I

8 21

34
3 56

8 36

44
3 5o

8 48
56

3 44

9 7

I i5

3 32

9 42
I 40
3 2

10 3o
2 6

2 16

11 22'

0'

38!

Dec.

Matin.

Médiat.

Soir.

7 52

4 8

8 8

3 52

7 ^9
Il 35

3 53

"746
II 28

4 2

» 21

3 39

8 33

327

8 45

3 i5

9 8

2 52

8 28

10 45
2 53

9 53

2 7

8 58

10 20
2 18

i Janv.

Matin.

Médiat.

Soir.

7 5o
II 43
4 10

8 4
II 26
3 39

8 10

II 16

324

8 16

II 4
3 12

9 ^4'

9 54!
i3o,

7 5o
8 0'

2 56

S Févr.

Malin.

Médiat.

Soir.

7 45
Il 43

4 i5

7 43

7 43
II 12

3 5i

7 37
10 54
3 42

734
10 ài

3 35

6 5o
10 34

An

732
9 59
3 26

7 37

9 5
3 i3

llMars.

Matin.
Médiat.

Soir.

7 3-t

II 42
7 22

II 24

\j S

7 7
Il 2

4 8

6 32

9 55

4 19

6 i3

8 45

4 3o

6 I

6 5o

437!



SUR LES ECLIPSES. 2.3^

Cette Table , comme nous l'avons dit ci-dessus, n'est calculée

que pour les latitudes boréales : on peut néanmoins l'employer

facilenaent ,
pour les latitudes australes; il suffit pour cela de dé-

placer, d'une demi-année, les noms des mois, (^u'au lieu de mars,

on écrive septembre, octobre, au lieu d'avril, et ainsi des autres ,

la Table, sans autre changement, se trouvera calculée, pour les

latitudes australes.

Au reste , si
,
par le moyen de cette Table , on trouvait qu'un?

conjonction vi'aie est arrivée une demi-heure trop tôt , ou trop

tard
,
pour que la conjonction apparente ait été visible, il ne

faudrait pas conclure que le milieu de l éclipse n'a pu être ob-
serve. Il peut y avoir neuf ou dix minutes de différence, entre la

conjonction apparente, et le milieu de l'eclipse : nous avons dit

d'ailleurs, que nous ne répondions qu'a une demi-heure près, de

l'exactitude de nos calculs. S'il s'agit de constater une date essen-

tielle , et que notre travail laisse quelque doute sur la visibilité

d'une éclipse , ce que nous croyons devoir arriver très-rarement ;

le parti qu'un sage chronologiste ne manquera pas de prendre

alors, sera de s'adressera quelqu'astronome
,
qui veuille bien

calculer rigoureusement l'eclipse équivoque ; et le calcul fera

disparaître toute difficulté.

Après l'heure de la conjonction vraie, nous marquons, dans

lîotre Chronologie, les parties de l'ancien monde, où l'éclipsé

de soleil a dû être visible. Eur. Afr. As. signifient que l'eclipse

était visible en Europe , en Afrique , en Asie : et , s'il n'y a pas

de restriction , on doit supposer qu'il s'agit de l'Europe et de
l'Asie entières, ou, du moins, de la très-grande partie de l'Eu-

rope ou de l'Asie. Il n'en est pas de même de l'Afrique ; par ce

terme , nous n'entendons jamais l'Afrique entière , mais seule-

ment la partie de l'Afrique, située en-deçà du tropique del'écre-

visse. Nous restreignons la signification trop générale d'Europe ,

Afrique , Asie ; en marquant si c'est dans une gr. ou tr.-gr. paît.

ou, seulement, dans une pet. ou tr.-pet. p.^ c'est-:.-dire , dans

une grande, ou très-grande, ou bien dans une petite, ou
très-petite

,
partie de l'Europe , de l'Afrique , ou de l'Asie

,

que l'éclipsé a pu être observée. Nous désignons cette par-
tie, en marquant si elle est située à l'E. ou à fO. , au N. ou
au 5.> au S.-E. ou au ]\.-0., etc. , c'est-à-dire , à l'Est ou à

l'Ouest ; au Nord ou au Sud ; au Sud-Est ou au Nord-Ouest

,

etc. De même, exi. d'Eur. à l'O. , signifie l'extrémité de l'Eu-

rope à l'Ouest , ou du côté de l'Occident: au contraire
,
pr. toute

l'Eur. ou Eur, pr. eut. au N.-E., marque presque toute l'Europe,

ou l'Europe presqu'entière, du côté du Nord-Est ; de manière
que l'éclipsé n'aura été invisible que dans une très-petite partie

de l'Europe, du côté du Sud-Est , c'est-à-dire, dans une partie
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de l'Espagne , ou tout au plus dans une Irès-petite partie aii

Sud de l'Italie, Quelquefois nous désignons de moindres parties

du monde , mais sans aucune abréviation ; nous disons que i'é-

clipse a été visiljle dans la Laponie , en Ecosse , en Irlande , en
Espagne

, ( sous lequel nom nous comprenons toujours le Por-
tugal

) , dans l'inde, ( expression qui ne peut jamais s'entendre

ici que de l'Inde véritable, ou des Indes orientales) , etc. Sur

tout ceci , nous faisons quelques observations.

I. Lorsque nous déterminons qu'une éclipse est visible à l'Est,

ou à l'Ouest de quelque partie du monde , cela s'entend de tous,

ou de presque tous les lieux de cette partie où le soleil est assez

élevé au moment de la conjonction vraie, pour que la conjonc-

tion apparente puisse arriver de jour II n'en est pas de même
lorsque nous disons que l'éclipsé est visible au Nord , ou au Sud
de quelque partie ; cette expression exclut les lieux qui ne sont

pas situés de la manière déterminée, quand même le soleil y se-

rait assez élevé pour que l'éclipsé , si elle avait lieu , dût y arriver

de jour. Jusqu'où s'étend alors le pays où l'éclipsé est visible?

C'est ce qu'il faut déterminer, soit par les circonstances que nous

ajoutons dans notre Chronologie , soit par celles de la trace de

l'éclipsé centrale, dont nous allons bientôt parler. Ces circons-

tances laisseront toujours quelque doute ; mais comme ce doute

ne peut rouler que sur des pays où l'éclipsé n'a pu être que fort

petite, il n'en résulte aucun inconvénient, par rapport à la

vérification des dates : nous ne croyons pas que les anciens his-

toriens aient jamais fait mention d'éclipsés d'un demi-doigt , ou
môme d'un et de deux doigts. Ce que nous disons des éclipses,

visibles au rsord ou au Sud, peut s'entendre, en partie, de celles

qui sont visibles au Sud-Est , ou au Sud-Ouest, au Nord-Est,

ou au Nord-Ouest : l'étendue de leur visibilité doit être réglée

sur les autres circonstances que nous ajoutons, et, principale-

ment , sur celle de la trace de l'éclipsé centrale.

II. Parle Sud de rA.friquc, nous n'entendons pas le pays des

Cafres et des Hottentots : notre travail ne va pas jusques - là ;

notre Afrique , comme nous Pavons déjà dit, se termine au tro-

pique du cancer : le Sud de l'Afrique n'est donc autre chose

que la partie de l'Afrique, qui est immédiatement en-deçà de ce

tropique.

III. Le Nord de l'Europe peut changer selon les saisons.

Qu'une éclipse soit donnée, comme visible, dans une petite, ou
même très-petite partie d'Europe au Nord ; cette expression

Seul ne désigner que la Laponie, ou l'extrémité septentrionale

e la Moscovie , si l'éclipsé arrive au mois de juin : mais en

décembre, ces pays sont plongés dans une nuit perpétuelle; le

nord de l'Europe doit être pris, alors, en-deçà du cercle polaire*
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î^arélUement ,
quand nous disons qu'une éclipse est visible dans

toute l'Europe , cela peut être vrai à la lettre , en été ; mais au
fort de l'hiver, on doit nécessairement exclure les pavs ou le

soleil ne paraît point. 11 faut en dire autant, proportionnelle-

ment , de l'Asie.

IV. Pour ne pas donner trop d'étendue à notre suite chro-
nologique , nous avons supprimé quelques circonstances qu'il

est toujours facile de suppléer. Par exemple, lorsque quelque
éclipse est visible dans toute l'Europe , et dans l'Afrique , on
suppose toujours qu'elle sera visible dans quelques parties de
l'Asie , limitrophes de l'Europe et de l'Afrique, si le soleil y
est encore assez éloigné de son coucher pour que léclipse y soit

possible. Qu'une éclipse soit marquée, pour Paris, à neuf ou dix

heures du matin en mars , on dira souvent qu'elle est visible

en Europe , en Afrique et en Asie ; cependant , cela n'est pfs
vrai de 1 Asie entière : dans la partie orientale de l'Asie , le

soleil, au moment de la conjonction vraie, est, ou déjà couché,
ou au moins trop peu élevé sur 1 horizon

,
pour que la conjonc-

tion apparente soit visible.

Toutes les abréviations en lettres italiques sont relatives à

léclipse même , et non aux pays où l'eclipse est visible : pet.

tr. pet. gi: plus gr. signifient que l'éclipsé était petite, ou très-

petite
; grande , ou plus grande ; et ces circonstances ne regar-

dent que le pays immédiatement Hé avec l'abréviation : lors-

qu'une même circonstance convenait également à deux parties

du monde , on ri'a jamais omis de joindre ces deux parties par
la conjonction . et. Ainsi dans l'abréviation Eur. pet. en Afr.

As. la circonstance de la petitesse de l'eclipse ne convient qu'à
l'Afrique , et non à l'Europe ni à l'Asie. Au contraire

,
par

l'abréviation ^e^. éd. au N. de l'Eur. et de l'As, on doit mani-
festement entendre que YécUpse a été pedie , non-seulement au
ÎSord de l'Europe , mais encore au Nord de l'Asie. L'expression,

Asie au N. dimin. on augm, de l'O. à l'E dénote que l'éclipsé
,

visible au Nord de l'Asie, diminuait ou augmentait en grandeur,
en allant de l'Ouest à l'Est

,
qu'elle était plus petite ou plus

grande sous la même latitude , et par une conséquence néces-
saire

,
que les pays où elle était visible, s'étendaient plus ou

moins vers le Sud.

Comme ces circonstances ne suffisent pas pour décider de la

grandeur d une erllpse , et qu'on a cependant souvent besoin
d'en connaître les phases avec quelque exactitude , nous ajoutons
des chiffres a ces circonstances, et ces chiffres indiquent la lati-

tude des lieux ou l'eclipse a été centrale. S'ils sont suivis de la

lettre S. la latitude de ces lieux est vers le Sud , ou méridio-
nale ; elle est vers le Nord , ou septentrionale , si le chiffre e»t

I. 3i
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suivi cle la lettre N. Cette lettre N. est cependant presque totf-*

}'ours omise : ainsi, un chiffre qui n'est accompagné d'aucune
ettre , désigne, par cela seul, une latitude septentrionale ou

boréale.

La trace d'une éclipse centrale est souvent désignée par trois

chiffres , dont le second est enfermé entre deux crochets. Le
premier chiffre marque la latitude sous laquelle Téclipse est

centrale dans lé plan du cinquième méridien ; le second déter-

mine la latitude sous laquelle l'éclipsé est centrale à midi
;

frnfin, le troisième fait connaître par quelle latitude l'écllpse est

centrale sous le cent cinquante - cinquième méridien : nous
avons dit plus haut

,
que telles étalent les limites que nous nous

étions prescrites, en longitude. Ainsi, sur l'an 261 , on trouve

pour Técllpse de soleil du i5 juin , la conjonction vraie , à sept

neures et demie du matin , avec l'expression cenir. (c'est-à-dire

centrale) , ^S , (74) , 44- Cette expression désigne que , sous le

cinquième méridien, l'écllpse a été centrale, par quarante-cinq

degrés de latitude boréale
;

par quarante - quatre degrés de
pareille latitude , sous le cent cinquante-cinquième méridien ;

et enfin
,

par soixante-quatorze degrés de latitude , toujours

boréale , au Heu où l'écllpse a été centrale à midi. On peut
trouver assez facilement le lieu où l'écllpse a dû être centrale

à midi ; il suffit
,
pour cela , de remarquer qu'à sept heures et

demie du matin, moment de la vraie conjonction à Paris, il faut

ajouter quatre heures et demie, pour avoir midi ; ainsi, le méri-
dien cherché doit être de quatre heures et demie, plus oriental,

que celui de Paris. 11 faut observer, cependant, que cette méthode
n'est rigoureusement précise que dans deux cas : 1". lorsque le

soleil est au Zénith , ou près du Zénith du lieu où l'écllpse est

centrale à midi ;
2". au tems des deux solstices. Autrement , le

lieu où l'écllpse est centrale à midi , sera ou plus ou moins
oriental qu'on ne l'aura trouvé par la règle précédente

;
plus

oriental depuis le solstice d'hiver, jusqu'à celui d'été; moins
oriental depuis le solstice d'été, jusqu'à celui d'hiver : les plus

grandes différences seront au tems des équinoxes ; elles seront

alors d'un quart d'heure par vingt degrés, d'une demi heure par

quarante degrés, et de trois quarts d'heure par soixante-dix

degrés de latitude, et au-del^, jusqu'au pôle.

Le chiffre renfermé entre deux parenthèses signifie toujours,

sans exception, la latitude par laquelle l'écllpse a dû être centrale

à nnldi : il n'en est pas de même des deux autres chiffres; ceux-ci

ne dénotent pas toujours la latitude sous le cinquième et sous le

cent cinquante- cinquième méridiens. Et comment la dénote-

raient-ils toujours? L'écllpse commence quelque fois avant que le

soleil éclaire le cinquième méridien ; il a cessé d'éclairer le cent
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cinquante-cinquième , lorsque l'éclipsé finit. En ces deux cas,

nous n'avons pas dû marquer la trace de l'éclipsé centrale sous ua
méridien sous lequel il n'y a pas d'écllpse. Le premier cliilfre

détermine alors la latitude par laquelle l'éclipsé est centrale, au
lever du soleil ; et le dernier, celle où l'on voit la même phase,

au coucher du soleil. Ainsi, dès la première année de Tère chré-

tienne , on trouve une éclipse
,
pour le lo juin , à quatre heures

et demie du matin ; il n'était que trois heures et demie , sous

le cinquième méridien : on lit ensuite les trois nombres , iS

(43)

4

1. Par dix huit degrés de latitude, à trois heures et demie
du matin , le soleil n'était pas levé : à plus forte raison était-it

éloigné d'avoir atteint les limites d'une éclipse visible. Cette

limite
,

par la latitude de dix - huit degrés, est environ sept;

heures et un quart, selon la Table proposée ci-dessus. Ainsi, le

chiffre 18 ne dénote point ici la latitude sous le cint|uième

méridien , mais sous un méridien sous lequel on comptait alors

sept heures et un quart du matin , c'est-à-dire , sous un méri-
dien éloigné de celui de Paris , de deux heures trois quarts , ou
de quarante-et-un degrés, vers l'Orient. Les chiffres (4^) et 4t
marquent, comme auparavant , la latitude à midi, et sous le

cent cinquante-cinquième méridien.

Le chiffre renfermé entre deux parenthèses manque quelque-

fois : c'est qu'alors il n'y a, dans nos limites, aucun méridien sous

lequel l'heure de midi concourt avec le milieu de l'éclipsé.

L'an 2, pour l'éclipsé du 2.6 novembre, à deux heures et demie
du matin, on ne trouve que les deux chiffres 4^ » 20. Le pre-
mier désigne la latitude sous laquelle Véclipse a été centrale au
lever du soleil ; le second , détermine par quelle latitude elle a
été centrale sous le cent cinquante-ciiuiuième méridien : il est

alors onze heures et demie du matin sous ce méridien : pour
atteindre midi , il faudrait encore ajouter une demi-heure, ou
sept degrés et demi; ce qui nous mettrait au-delà du cent

soixante- deuxième méridien , c'est-à-dire au-delà de nos li-

mites.

Quelquefois la latitude par laquelle une éclipse est centrale y

après avoir augmenté, commence à diminuer; ou, au contraire,

elle augmente après avoir diminué. Lorsque le terme de ce
rebroussement ne s'est pas trouvé le même que celui de féclipse

centrale à midi , nous l'avons exprimé par un troisième, ou uu
quatrième chiffre. L'an 6 , le 1 1 septembre , l'éclipsé du soleil

est caractérisée par les nombres G6
, 70, (5i) 27. La trace de

l'éclipsé centrale passe d'abord, sous le cinquième méridien, pai^

soixante-six degrés de latitude ; elle monte de-là, vers le Nord,
usqu'à soixante-dix degrés : et c'eat là le tferme de son accroisi-
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sèment : elle commence ensuite à descendre vers le Sud ," pour
n'être plus, à raidi, que de cinquanle-et-un degrés , et de vingt-

sept, seulement, au coucher du soleil, pas bien loin du cent cin-

quanh'-rinquième méridien.

Lorsque l'éclipsé n'est visible que vers le coucher du soleil ,

en Europe et en Afrique, ou vers le lever de cet astre, en Asie,

on s'est contenté de marquer un seul chiffre; c'est celui qui
désigne la latitude sous laquelle l'éclipsé est centrale vers l'Eu-

rope , ou vers l'Afrique , au coucher du soleil , ou à son lever,

vers l'extrémité orientale de l'Asie.

Une étoile *
, mise au lieu d'un chiffre , dénote , en général,

que la trace de l'éclipsé centrale passe plusieurs degrés au-delà
de l'équaleur. La croix -|-, au contraire, désigne que cette trace

est au delà du pôle. On a quelquefois calculé ces excès de la

trace de l'ombre , au-delà du pôle , et on les a exprimés en les

ajoutant à quatre-vingt-dix degrés : par exemple , le nombre
auatre-vingl-quatorze désigne que l'éclipsé est centrale quatre

egrés au-delà du pôle ; car on sait d'ailleurs que les plus fortes

latitudes ne peuvent excéder quatre-vingt-dix degrés.

On suppose facilement que ces chiffres n'ont pas été déter-

minés par un calcul direct et rigoureux : nous les croyons cepen-

dant exacts , à deux ou trois degrés près ; si ce n'est peut-être

dans les plus hautes latitudes , au-delà de soixante-dix degrés.

Pour les rendre aussi précis que le tems et les circonstances le

permettaient, nous avons eu égard, dans le calcul, au changement
de la latitude de la lune pendant, la durée totale de l'éclipsé sur

la terre.

Ces chiffres peuvent servir à marquer sur un globe , ov> même
sur une mappemonde, la trace de l'éclipsé centrale; d'autant,

plus que les points, qu'on aura placés sur le globe, conformément
à ces nombres , seront presque toujours dans la circonférence

d'un petit cercle de la sphère, rarement dans celle d'un grand

cercle : le centre de ce cercle est toujours en dedans du cercle

polaire. Cette trace déterminée , on conclura que l'éclipsé a été

d'autant plus grande , dans vm lieu proposé, que ce lieu, sur le

globe , se trouvera plus voisin de la trace.

Une éclipse est visible au moins trente-deux ou trente-troia

degrés au iNord, et autant au Sud, du lieu où elle es centrale ;

mais il est des occasions où l'éclipsé peut être observée jusqu'à

soixante-quatre degrés , au Nord ou au Sud de ce même lieu. Il

est difficile de donner là-dessus <îes règles bien décisives : voici

ce que nous pouvons proposer de plus clair et de plus certain..

Pour être plus précis, sans préjudice de la clarté, nous appelle-»

yons ojïibre , la trace de l'éelipse centrale , et pénombre , to*it
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Tespace compris entre l'ombre et les lieux où l'écîipsc cesse

d'être visible , ou , ce qui revient au même , tout l'espace

,

toute la zone terrestre, en dedans de laquelle il y a éclipse.

Au mois de juin , c'est à-dire , vers le solstice d'été , à midi

,

si l'ombre' n a pas plus de vingt- cinq degrés de latitude, la

Î)énombre n'aura que Sa , 33 , 34 ou 35 degrés au plus de,

argeur du côté du Nord ; elle aura quarante-et-un degrés de

largeur du même côté, si l'ombre a quarante degrés de latitude ?

enfin , si la latitude de lombre est de cinquante degrés , la lar-

geur de la pénombre n'aura plus de bornes ; elle s'étendra jus-

qu'où le soleil cesse d'éclairer. Du côté du Sud , la pénombre
ne sera large que de trente-deux, trente-trois, trente-c|uatre ou

(reule-cinq degrés, tant que la latitude de l'ombre n'excédera

roint soixante degrés. A soixante - dix degrés de latitude de

ombre , la largeur de la pénombre sera de trente-huit degrés ;

à quatre-vingts degrés, de quarante-deux; à quatre-vingt-dix

degrés, de quarante- sept ; à cent degrés , de cinquante-trois.

On voit que dans ce dernier cas, la pénombre s'étendra encore

i'usqu'en France : en effet
,
puisque la trace de Tombie , ou de

'éclipse centrale , est par cent degrés de latitude (ou dix degrés

au-delà du pôle) , et que la largeur de la pénombre est de cin-

quante-trois degrés; si de cent degrés, on ôte cinquante-trois,

il reste quarante - sept degrés de latitude pour terme de la

pénombre; ainsi, l'éclipsé est visible dans toute la partie de la

France , dont la latitude excède quarante-sept degrés. Ce que
nous venons de dire du mois de juin, à midi, doit être entendu

de celui de mars, ou de l'équinoxe du printems, au coucher

du soleil , et du mois de septembre , ou de l'équinoxe de l'au-

tomne , au lever du soleil.

Aux équinoxes, à midi , la largeur de la pénombre n'est que

de trente-deux ou trente-trois degrés au Nord , si l'ombre est

sous l'équateur , ou au-delà ; l'ombre étant par dix ou vingt

degrés de latitude au Nord , la pénombre aura , du côté du
Nord, trente-sept ou quarante-quatre degrés de largeur; enfin,

pi l'ombre a vingt - six degrés de latitude , la pénombre sera

large de soixante-quatre degrés, c'est-à-dire, qu'elle s'étendra

jusqu'au pôle. Du côté du Sud , la pénombre n'excède pas

trente-cinq degrés, tant que la latitude de l'ombre n'est que

de trente-cinq degrés , ou qu'elle est moindre. A cinquante

degrés de latitude de l'ombre , la largeur de la pénombre est

de trente-huit degrés; à soixante degrés, de quarante-deux;

à soixante - dix degrés, de quarante- huit ; à quatre-vingts

degrés, de cinquante - cinq ; à quatre-vingt-dix degrés, de

soixante-quatre. Il faut en dire à-peu-près autant du tems des

jfiislices, tant «»u lever qu'au coucher du soleil, avec cette dif-
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féretîce qu'au lems des solstices , le soleil étant dans l'horizon, Ta

largeur de la pénombre est un peu moins du côté du Nord,
et un peu plus grande . du côté du Sud, qu'à midi, au tems
des équinoxcs : la différence, cependant, n'est bien sensible, que
dans les hautes latitudes.

Au mois de décembre , ou au solstice d'hiver, à midi ,

Î)ar trois degrés et demi de latitude australe de l'ombre , la

argeur de la pénombre est de quarante-quatre degrés, au ISord;

et par deux degrés et demi de latitude boréale , cette même
largeur est de soixante-quatre degrés, c'est-à-dire, qu'elle atteint

le cercle polaire , au - delà duquel il n'y a plus de jour. La
pénombre s'étend, du côté du Sud, jusqu'à trente-six

,
qua-

rante-et-un, cinquante, ou soixante-quatre degrés , selon que
la latitude de l'ombre est de vingt , de trente - cin(( , de cin-

quante , ou de soixante-six degrés et demi. Il en est de même
des éclipses qui arrivent en mars au lever, ou en septembre au
coucher du soleil.

Si la largeur de la pénombre n'est que de trente-deux , trente-

trois , trente-quatre , ou trente-cinq degrés , on peut la diviser

en douze parties sensiblement égales , et l'on aura , à trè—peu

près les lieux où l'éclipsé a dû paraître de onze doigts , de dix

doigts, de neuf, etc. Si la pénombre est plus large, la distance

des doigts sera plus sensiblement inégale : généralement par-

lant , cette distance est moindre vers i'équateur, plus grande

vers les pôles. En juin à midi , en mars au roucher , et en
septembre au lever du soleil, la largeur d'un doigt est de deux

degrés trois quarts sous le tropique , de trois degrés sous le qua-

rante-cinquième parallèle , et de quatre degrés presque sous le

cercle polaire. Au tems des écpiinoxes à midi , et au tems des

solstices , tant au lever qu'au coucher du soleil
,
pour la diffé-

rence d'un doigt , on a trois degrés sous le tropique ,
quatre

degrés sous le quarante -cinquième parallèle , et huit degrés

sous le cercle polaire. Au solstice d'hiver à midi, ainsi qu'en

mars au lever , et en septembre au coucher du soleil , la dis-

tance d'un doigt à l'autre, est de quatre degrés sous le tropique,

de huit degrés sous le quarante - cinquième parallèle, et de
cjuinze degrés et demi vers le cercle polaire.

Ces largeurs de la pénombre , et ces distances des doigts ^

sont sujettes à mille variations relatives aux distances respec-

tives du soleil , de la terre et de la lune : dans les calculs que
nous avons faits, pour déterminer ces largeurs , nous avons

toujours supposé le soleil et la lune dans leurs moyennes dis-

tances.

Il y a des éclipses dont nous n'avons pas déterminé la route

centrale : c'est que ces éclipses n'ont été centrales nulle
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pari; la ligne qui joignait les centres du soleil et de la lune, ne
tombait pas sur la teire ; elle en passait à quelque distance.

ISous avons au^si négligé de désigner la Irace de Tombre de
quelques éclipses , lorsque cette trace était , par rapport à

nous , de quelques degrés au-delà ds." l'équateur. Il sera facile

de distinguer ces deux sortes d'oclipses : les premières ont éte

visibles au Nord, et les secondes au Sud seulement de l'ancien

monde : il y a toujours (Failleurs , une éclipse totale de lune,
marquée quinze jours avant . ou quinze jours après les pre-
mières; ce qui ne peut jamais arriver par rapport aux secondes.

Nous ajoutons ordinairement un T ou un A à la fin de chaque
article des éclipses du soleil. Le T -i^nilie qu'aux lieux où l'é-

clipse a été centrale , elle a été en même tems totale ; et l'A dé-
signe qu'elle a été seulement annulaire. Lorsque Téclipse n'a été

centrale nulle part , elle n'a pu être ni annulaire , ni totale ; le

T et l'A sont omis. Nous avons négligé cette circonstance par
rapport à quelques éclipses qui n'ont pu être centrales, ni

,
par

conséquent, totales ou annulaires
,
que bien au-delà de Téqua-

teur. Enfin , il y a quelques éclipses dont nous avons déterminé
la route centrale, même à travers l'Europe et l'Asie , sans que
nous avertissions si elles ont été annulaires ou totales: c'est que,
dans la réalité, ces éclipses ont pu être et annulaires et totales ;

annulaires , si elles ont été observées près de l'horizon : totales ,

si on les a observées à une plus grande hauteur du soleil ; telle

était l'eclipse du 26 octobre ijSS. Nous avons même étendu
cette omission à quelques éclipses que nos calculs nous donnaient
comme totales, de manière, cependant, que le diamètre apparent
de la lune excédait de très-peu celui du soleil. Outre que les ta-

bles et les méthodes dont nous nous servions
,
pouvaient être

susceptibles de quelques secondes d'erreur, l'inflexion des rayons
du soleil a pu rendre ces éclipses annulaires , de totales c]u'elles

devaient naturellement être.

RÉCAPITULATION DES ABRÉVIATIONS.

^ , signifie éclipse de soleil.

^ , éclipse partiale, de lune.

^ , éclipse totale de lune

m. matin.

s. soir.
,

Le chiffre qui précède m. et s. , l'heure dujour*
d. précédé de la conjonction et , demi.

d. précédé d'un chiffre , doigt ou doigts.

qu. quart.
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gr. grandeur de l'éclipsé.

centr. centrale
;
pr. centr. presque centrale.

pén. pénombre;/ pén. ou ir.-f. pén. forte pénombre, outres-
forte pénombre.

Eur, [Europe ; ou très-grande partie de l'Europe.

Afr. l'Afrique.

As. l'Asie.

gr. p. oMgr. part, grande partie.

tr.-gr. part, très-grande partie.

pet. ou tr. pet. petite , ou très-petite.

ent. ou pr. ent. entière ., on presque entière.

extr. extrémité.

r.ommenc. commencement de l'éclipsé.

dimin. diminuant.

augm. augmentant.

pet. ou gr. petite , ou grande éclipse.

N. Nord , ou Septentrion.

S. Sud , ou Midi.

O. Ouest , ou Occident.

E. Est , ou Orient.

N.-E. Nord-Est , ou entre le Septentrion et l'Orient , etc.

Les chiffres, qui sont à la fin d'une éclipse de soleil, désignent

les latitudes par lesquelles l'éclipsé a été centrale.

*". Ce signe dénote que la trace de l'éclipsé centrale est au-delii

de Véquateur.

\. (Jette autre marque signifie que Véclipse est centrale au-delà

du pôle.

S. après un chiffre , désigne une latitude australe ^ ou vers le

Sud.

N. désigne une latitude boréale, ou vers le Nord. Lorsque , im-
médiatement après un chiffre marquant la latitude de l'éclipsé

centrale , il n'y a point de lettre , il faut toujours y supposer la

lettre N.
T. éclipse totale.

A. éclipse annulaire.

Voici donc
,
pour éclaicir le tout par quelques exemples ^

comme il faut lire les éclipses des années 4 » ^ ^t 7 de Tère

chrétienne.

L'an 4 de J. C. , éclipse de soleil, le 8 avril; conjonction

vraie , lorsque l'on compte à Paris neuf heures du matin :

éclipse visible dans toute l'Europe , dans toute la partie de l'A-

frique , située en deçà du tropique du Cancer, et dans toute l'A-

sie, ou au moins dans une très-grande partie de l'Asie. L'éclipsé

a été centrale par quarante-quatre degrés de latitude boréale ,

sous le cinquième méridien
; paj* soixante-neuf degrés de lati-
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tûde à tnidl, c'est-à-dire, sous un méridien de trois heures, ou
de quarante-cinq degrés ( plus exactement de trois heures et

demie , ou de cinquante-deux degrés), plus oriental que le mé-
ridien de Paris ; par quatre-ving-quatre degrés ; et enfin , par

quatre-vingt-trois degrés seulement, sous le cent cinquante-cin-

quième méridien. Cette éclipse était annulaire et non totale.

Même année, éclipse partiale de lune , le aS avril ; opposition

vraie , ou milieu de Téclipse , lorsque l'on compte à Paris une

heure et demie du soir. Kclipse invisible en Europe, puisqu'elle

arrive de jour, mais visible à la partie orientale de 1 Asie , comme ,

par exemple, à Pékin, ou l'on comptait alors neuf heures du
soir : la grandeur de l'éclipsé a été de dix doigtstrois quarts, ou
de près de onze doigts ; il ne s'en fallait que d'un doigt que
l'éclipsé ne fût totale : elle a dû durer environ trois heures ;

donc commencement à Pékin , vers sept heures et demie ; fin ,

vers dix heures et demie du soir.

Même année ^ aatre éclipse partiale de lune , le 17 octobre , i

G heure du matin ou à minuit , méridien de Paris ; donc éclipse

visible à Paris et dans toute l'Europe
,
puisqu'elle arrive de nuit.

Grandeur, sept doigts et un quart ; et
,
par conséquent , durée

d'environ trois heures : donc commencement à Paris, le 16 oc-

tobre , vers dix heures et demie du soir ; fin , le 17 ^ vers une
heure et demie du matin.

L'an S , éclipse de soleil , le 2.8 mars ,• conjonction vraie
^

lorsque l'on comptait à Paris trois heures du soir. L'éclipsé a été

visible dans presque toute l'Europe et dans l'Afrique : sous le

cinquième^méridien, elle était centrale par vingt-quatre degrés

de latitude boréale ; et au coucher du soleil (sous le trente-neu-

vième méridien ) ,
par vingt-sept degrés de pareille latitude :

ainsi, selon les principes établis ci-dessus, cette éclipse n'a pu
être visible au-delà de soixante degrés de latitude. Elle a pu
être annulaire et totale

,
puisqu'elle n'est marquée ni par un T^

ni par un A ; annulaire, au voisinage de l'horizon ; totale , à une
plus grande élévation.

Même année , autre éclipse de soleil , le 22 septembre ; con-
jonction vraie , lorsque l'on compte à Paris six heures et demie
du matin : éclipse invisible à Paris

,
puisque, selon la Table des

limites, pour que le milieu d'up.e éclipse soit visible par la lati-

tude de Paris , au fems de l'équinoxe d'automne , il faut que la

conjonction vraie arrive au plutôt à sept heures quarante-deux
îninutes , c'est-à-dire, une heure et un quart plus tard qu'elle

n'est marquée. Cette même éclipse a cependant été visible dans la

partie de l'Europe qui est au Sud-Est , comme dans la Grèce
,

dans le Hongrie, etc., dans la partie orientale de l'Afrique, ou
en Egypte, et dans la partie méiidiouale de l'Asie. Elle a été côii-

L 34
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traie au lever du soleil ( sous le quarantième méridien ), par
vingt degrés de latitude Nord ; à midi

,
(sous le cent-deuxième

méridien ) ,
par o degré de latitude, ou sous l'équateur ; enfin

^

par dix-huit degrés de latitude australe , sous le cent cinquante-

cinquième méridien. Celte éclipse a été annulaire.

L'an 7 , le 6 février , éclipse de soleil ; conjonction vraie

,

lorsqu'il est à Paris onze heures du malin : éclipse visible dans
presque toute l'Europe au Nord ; elle n'est centrale nulle part

;

elle est même petite partout où elle est visible ; et elle est d'au-
tant plus petite, cjue l'on s'éloigne plus du Nord de l'Europe;
ainsi, en Espagne, en Italie, en Grèce, ou elle est extrêmement
petite , ou même elle est absolument invisible.

Même année, le 20 février, éclipse totale de lune ; il ne s'en

faut pas d'une minute de degré qu'elle ne soit centrale; le mi-
lieu de l'éclipsé arrive, lorsqu'il est à Paris huit heures du soir;

elle est visible dans toute l'Europe et même dans toute l'Afrique

et dans toute l'Asie
,
parce que

,
par tous ces pays , elle arrive

de nuit ; elle doit durer environ quatre heures : ainsi commen-
cement à Paris à six heures du soir ; 1In , à dix heures : à Pékin

,

où l'on compte sept heures et demie de plus qu'à Paris , com-
mencement le 21 février , à une heure et demie du m-atin ; mi-
lieu , à trois heures et demie ; fin , à cinq heures et demie.

Même année, le 17 août, autre éclipse totale de lune, au
milieu de laquelle on compte à Paris quatre heures du matin :

cette éclipse est visible dans une grande partie de l'Europe ; il

en faut excepter les pays situés au Nord-Est, comme la Pologne
,

la Moscovie , les pays du Nord , etc. ; en effet , le milieu de

l'éclipsé arrive à Stockholm, vers cinq heures du malin , et le

soleil est levé dès avant quatre heures et un quart ; ainsi le mi-
lieu de l'éclipsé est invisible a Stockholm. Celte éclipse était

])resque centrale, c'est-à-dire, qu'il ne s'en fallait que de deux

minutes de degré au plus qu'elle ne fût véritablement centrale.

Même année , le '61 août, éclipse de soleil, lorsqu'il esta
Paris huit heures du matin : cette éclipse est arrivée de jour dans

toute l'Europe , dans toute l'Afrique et d^s toute l'Asie
; ce-

pendant elle n'a été visible ni en Afrique , ni en Europe , ni

anême dans la partie occidentale de l'Asie ; ce n'est qu'au Nord
de la partie orientale, comme au Kamtchatka , ou tout au plus

dans la Tartarie orientale
,
que cette éclipsaçQ pu être observée.



EXTRAIT des regisfrcs de tAcadémie royale des

Sciences, du ^juillet 1766.

Nous, Commissaires nommés pai l'Académie, avonsexamini
la Chronologie des Eclipses, dressée par M. Pingre, pour la se-

conde édition du livre qui a pour titre : VArt de vciijier /es

Dates.

L'auteur fait sentir d'abord, par des exemples frappants et b en

choisis, non-seulement rulilile des éclipses, danslaChronolog.e,
mais encore la nécessité de détailler les pi incipales circonstances

de ces éclipses. Il entre ensuite dans le détail de son travail sur

ce sujet ; il donne toutes les éclipses de lune , depuis le coni—

mencement de Tère chrétienne, jusqu'à la fin du dix-neuvième
siècle (i); et toutes les éclipses de soleil qui ont pu èfreobservée^î

depuis le tropique du Cancer en Afrique, jusqu'au Nord de la

Laponie ; et en Asie, depuis cinq ou six degrés de latitude sep-

tentrionale, jusqu'au cercle polaire :en longitude, il prend pour
limites le cinquième et le cent cinquante-cinquième méridien ,

en faisant passer le vingtième méridien par Paris. Toutes ces

éclipses ont étécalculées, ou directement surlesTablesde Halley,

ou indirectement sur les périodes de iSetdeSai ans: et M. Pin-

gré ne croit pas que l'erreur puisse allerà plus d'une demi-heure,
vu les précautions qu'il a prises dans l'usage des périodes.

L'usage de la (Chronologie de M. P.
,
par rapport aux éclipses

de lune, est très-facile ; il marque, pour chaque éclipse , l.i

grandeur et le milieu , en tcms vrai , au méridien de Paris
;

d'où il est aisé de déduire l'heure de ce milieu pour tout autre

méridien.

Les éclipses de soleil demandent plus de détail. Pour savoir

si une éclipse de soleil arrive après le lever , ou avant le coucher
de cet astre, M. P. donne une Table des limites au-delà des-

quelles l éclipse cesse d'arriver de jour; Table dont il exoliquti

fort clairement l'usage. 11 date les éclipses par le jour et l'heure

de la conjonction vraie du soleil et de la lune; il marque en-
suite les parties de l'ancien monde , où l'eclipse a dû être vi-

sible , et si elle v a été grande ou petite , avec d autres circons-

tances qu'il faut voir dans l'ouvrage même. Il désigne la trace des

(1) C"est jusqu'à la fin du Tingtième siècle, qu'il faut lire.
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éclipses centrales, par des chiffres qui indiquent quelques-uns

(les degrés de latitude où elles ont dû l'être , soit à l'heure do
midi, soit sous les deux méridiens extrêmes : il n'oublie pas de

marquer quand l'éclipsé a été totale ou annulaire. Enfin , il

entre à ce sujet dans plusieurs autres détails qui fout voir avec

quel soin sa Chronologie des éclipses a été construite. tUe est

en effet beaucoup plus étendue et beaucoup plus détaillée que
celle de la première édition ùeVArt de i^éilfier les Dates ^ dans

laquelle, d'ailleurs , M. P. a corrigé un grand nombre de fautes

qui s'y étaient glissées.

ÎSous croyons donc que le travail de M. Pingié sera très-utile

aux chronologistes, et même aux astronomes ; et son ouvrage
,

nous paraît très -digne de l'approbation de l'Académie et de

l'impression. A Paris , ce 9 juillet 1766.

Le Monnier. d'Alemeert.

Je certifie l'extrait ri-dessus conforme à son original et au jugenxent

^e l'Açade'mie. — A Paris, le i3 août 1766.

Signé Grandjean DE FOUCHY,

Secrétaire perpétuel de VAcadémie royale des Sciences.



CHRONOLOGIE DES ÉCLIPSES

VISIBLES EN EUROPE, EN ASIE,

PANS LA PARTIE DE L'AFRIQUE CONNUE DES ROMAINS.

Ans dcl. C.

1 ^ lo juin à 4 et d. m. part. d'Eur. au NE. Asie, cenfr.

i8 (43) 4i , T. (^ 24 juin, à 9 et d. m. gr. o d. et d.

2 (^ i5 mai à 5 m. gr. o d. et 3 qu. (^ 9 nov. à o m. gv,

5 d. ^23 nov. à 2 et d. m. gr. part. d'As, à l'E. centr,

4G-20.

"

3^4 mai à 8 et d. s. ^ 28 oct, à 1 1 et 3 qu. s.

4^8 avril à 9 ni. Eur. Afr. As, cent, l^l^ (69) 84-83 , A.

dl 23 avr. à I et d. s. gr. 10 d. 3 qu. (^17 oct. o. m.
gr. y d. et I qu.

5 ^ 28 mars à 3 s. Eur. Afr. centr. 2.1^-2.1. ^ 22 sep. à.

6 et d. m. Eur. au SE. Afr. à l'E. As. au S. centr. 20 N,

(0) 18 S. A.

6 (J 3 mars à 8 s. gr. 6 d. (J 27 août à 1 1 et d. m. gr, 7 d;

et 1 qu. ^11 sept, à 8 et d. m. Eur- Afr. pr. toute l'As,

centr. 66-70 (5i) 27 , A.

7^6 févr. à ji m. pr. toute l'Eur. au N. pet. éd. ^ 20

févr. à 8 s. centr. ^ 1 7 août à 4 m. pr. centrale. ^ 3

1

août à 8 m. As. au NE.

8 ^ 26 janv. à 12 s. part. d'As, à l'E. centr. 28-22, A,

(P 9 fév. II s. gr. 6 d. (^5 août à 3 et d. s. gr. \. d.

et d.

9 ^ i5 janv. à 6 m, très-pet- écl. au SE. deTAs. A. % 10
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juill. 7 S. le commenc. au plus à l'O. de l'Afr. centr. i , T.

(g 20 déc. 2 et d. s. ^r. 8 d.

10 (Jj
i5 juin à 6 m. gr. 1 1 d. ^ 3o juin à midi. Eur. As.

au IN. et à l'O. centr. (89) 59 , T. ^ 24 nov. à 2 s. pet.

part. d'Eur. au NO. ^ 10 déc. à 4 et d. m. pr. cen-

trale.

11^4 jui" à I et d. s. i4 "ov. à i m. As. à l'E, centr.

6o-5i , T. (J 29 nov. à midi et d. gr. 5 d.

12^9 mai à 7 s. commenc, au plus au SO. de l'Espagne et à

ro. de l'Afr. f-cn^r. 5, A. (J 24 mai à 3 et d. m. gr.

o d. et I qu.

i3 (J 14 avril à i et d. s. gr. 5 d. et d. ^ 28 avr. à 7 et d.

s. pet. part. d'Eur. à l'O. el au NO. centr. 62, A. (^7
oct. à 7 et 3 qu. s. gr. 3 d. i qu.

ï4 ® 4 îivril à 2 et d. m. ^ 18 avr. à o et d. m. As. au N.
et au NE. ^ 27 sept, à 5 m.

i5 (J 24 mars à 8 m. gr. 6 d. ^2 sept, à 3 et d. m. Asie

,

centr. 75-78 ((J2) A. (^ 16 sept, à 8 s. gr. 9 d. et d.

16 ^ 21 août à 4 iiî. Asie au SO. centr. 27-31 (i5). 12, A.

17 d^ 3o janv. à 8 s. gr. d. ^ i5 févr. 10 m. Eur. Afr.

As. à l'O. centr. 26 (37) 67. (^ 27 juill. à midi et d.

gr. 8 d. et I qu.

18 ^'20 janv. à 8 m. centr. ^ i juill. 37 et d. s. Eur. au

NO. et au N. ^16 juill. à 3 et d. s.

19 (J 9 janv. à II et d. s. gr. 7 d. ^21 juin à midi. Eur.

Àfr. As. à ro. centr. 48 (49) 20, T. (^. 5 juill. à 4 s.

gr. 2 d. Il^ i3 déc. à 2 m. Asie au SE. centr. 3 S.

* A.

20 (^ 25 mai à midi, pén. É| 10 juin à o et d. m. As. au SE,

(^ 1 9 nov. à 8 m. ^A 4 d. 3 qu. ^3 déc. à 1 1 m. Eur,

Afr. As. à ro. centr. 21 (17) i5-3o.

^i ® i5 mai à 4 m. ^8 nov. à 7 et d. m. ^ 23 nov. à 2

m. As. au NE.

22; ^ 19 avr. à 4 s. Eur. au N. centr. vers le pôle, A. @ 4
mai à 9 s. gr. 12 d. et 1 qu. (^ 28 oct. à 8 m. gr. 7 d.

3 qu.

23 Point d'éclipsé.

54 (J 1 4 mars à 3 et d. m. gr. 5 d. (J 6 sept, à 8 s. gr. 6 d.

et d. ^21 seplemb. à 4 s. Eur. à l'O. Afr. à l'O. centr.

54, A.
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25 ^ 3 mars à 3 et d. m. pr. ccntr. ^ 27 août à midi
,
pr.

centrale. ^10 sept, à 3 et d. s. Eur, presque ent. dimi-

nuant du NE. au SO.

a6 ^ î) fevr. à 8 m. Eur. à TE. Afr. As. centr. 26-19 (2^) Ss,

A. (^ 20 févr. à 7 m. gr. 6 d. 3 qu. (J 16 août à 11

s. gr. 5 d. 3 qu.

27 ^ 26 janv. à I et d. s. Afr. à l'E. As. au SO. centr. *
7 , A.

^ 22 juiil. à 2 et d. m. As. au S. et à l'E. centr. 10-26,
T. (5 3i déc. à II et d. s. gr. 8 d.

28 (J 25 juin à midi et d. gr. g d. et i qu, ^ 10 juill. à 7 et

d. s. Eur. au jSO. centr. 46, T. ^ 20 déc. à i s. pr,

centrale.

2g 14 juin à 8 et d. s. ^ 24 nov. à 9 et d. m. Eur. Afr.

As. à rO. centr. S-j. (3o) 25-32, T. (J 9 déc. à 8 et

d. s. gr. 5 d. et I qu.

3o ^ 21 mal à I et d. m. As. au SE. petite. A. (J 4 juin à

1 1 m. ^r. 2 d. ^ i4 110^'' ^ I et d. m. As. au SE. centr.

20-7 , T.

3i (J 25 avr. à 9 s. g^r. 4 <^' ^10 ra^i à 2 m. As. à lE.
centr. 6-40, A. (J 19 oct. à 4 m. gr. 3 d.

32 1 4 avril à 9 et d. m. ^ 28 avr. à 7 et d. m, Eur. dîmùu
du N. au S. As. à l'O. et au N. ^7 oct. à 1 et d. s.

33 (^ 3 avril à 3 s. gr. 7 d. et i. qu. ^12 sept, à 10 et d.

m. Eur. Afr. As. à l'O. centr. 78 (63) 33 , A. (^ 27
sept, à 4 et d. m. gr. lo d.

34 9 mars à 4 m. As. au SE. centrale. * (6 S.) 2 N. T.

^ I sept, à II et d. m, Eur. au S. et à l'O. Afr. As.au
SO. centr. 26 (i5) * A.

35 (5 1 1 févr. à 4 m. gr. 5 d. et d. (J 7 août aj et 3 qu. du
s. gr. 6 d. 3 qu.

36 @ 3i janv. à 4 et d. s. centr. ^ 16 févr. à i et d. m. pel.

éd. au NE, de l'As. |l^ 1 2 juill. à 3 m. pet. écl. au NE.
de TEur. et au NO. de l'As, très-petite au NE. 26
juin, à 10 s.

37 (5 20 janv. à 8 et d. m. gr. 7 d. et d. ^ i juill. à 7 et d.

s. Eur. au NO. centr. 22 , T. (^10 juill. à 1 1 s. ^r. 4 d,

^ 20 déc. à i(jm. Indes, centr. 6, A.

38 ^ 21 juin à 7 et d. m. pet. en Afr. plus gr. en As. au S.

ccntr. "''

(8) * (^ 3o nov. à 4 s, ^. 4 à. et d.
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39 ^ sGmaîà II etd. m. 19 nov. à 3 et d. s. ^j^ 4 <^éc*

à 1 1 m. Eur. presque ent. au N. As. au NO.

40 ^ 29 avril à 10 et d. s. As. au NE. i5 mai à 4 et d.

m. ^r. 1 4 d. (J 7 nov. à 4 s. gr. 8 d.

41^19 avril à 5 et d. m. pet. à l'E. de l'Afr. As. au S. centr.

8 S. (24) 33. ^ i3 octobre à 10 et d. s. extrêra. d'As,

au SE. centr. 1 5 , A.

42 (^ 2? mars à 10 et d. m.gr. 3 d. et d. (J 18 septemb. à 4
et d. m. gr. 5 d. 3 qu. ^ 2 octob. à 1 1 et d. s. extrêm.

d'As, au NE. centr. 62, A. *

43 ^ 28 févr. à 3 et d. m. As. au N. ^ i4 mars à 10 et d.

m. ^7 sept, à 8 s.

441^ 17 février à 4 s. Eur. à l'O. Afr. à l'O. centr. 56, A.

(^ 2 mars à 2 et d. s. gr. 7 d. 3 qu. (^ 27 août à 6 et

d. m. gr. 6 d. 3 qu.

45 ^ I août à 10 m. Eur. au S. Afr. As. au S. centr. 22 (19)
14 S. T.

46 (^ 1 1 janvier à 8 m. ^r. 7 d. 3 qu. (^ 6 juill. à 7 et d. s.

gr. 7 d. 3 qu. ^ 2.2. juill. à 3 m. Eur. au NE. As. centr.

55 (7 2) T. Kil 16 décerab. à 7 m. pet. part. d'Eur. au
NE. As. au N. ^ 3i décemb, à 9 et d. s. centrale.

47 ® 26 juin à 3 et d. m. (J 21 décemb. à 4 et 3 qu. m. gr,

5 d. et d.

48 ^ 3i mai à 8 m. pet. Ed. vers les Indes, A. (^ i4 juin

à G s. gr. 3 d. et d. ^ 24 nov. à 10 et d. m. pet. éd.

Eur. au SO. \fr. à l'O. centr. 6 * (16 S.) T.

49 (J 6 mai à 4 et d. m. gr. 2 d. i qu. ^ 20 mai à 8 et d. m.
Eur. au S. et à l'E. Afr. As centr.\ S. (4i) 45-35 , A.

(^ 29 octob. à midi
,
gr. 2 d. et 3 qu.

50 ^ 25 avril à 5 s. ^ ^ mai 2 et d. s. Eur. au N. As. au
NO. ^ 18 octob. à 10 s.

5i (^ i4 avril à 10 s. jÇr. 9 d. ^ 23 sept, à 6 s. comm. à l'O.

de l'Eur. et de l'Afr. centr. 38, A. (J 8 octob. à i s.

gr. 10 d. et d.

62 ^ 19 mars à midi, pet. part. d'Eur. au SE. Afr. As. au
SO. centr.-^ {S S.) 23, T.

53 (P 21 février à midi, ^r. 5 d. ^9 mars h 2. m. As. à l'E.

centr. 17-16-38. (^ 18 août à 3 m. gr. 5 d.

54 1 1 févr. à I m. ^2,$ févr. à 9 m. pet, éd. Eur. au
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NO. et au N. ^ 23 juili. à lo et d. ra. As. pet. au NO.
plus gr. au NE. ^ 7 août à 5 m. centrale.

55 (J 3i janv. à 5 s. gr. 7 d. 3 qu. ^ i3 juill. à 3 m. Eur.
au NE. As. centr. 43-59 (58) T. (^ 27 juill. à 5 et d»

m. gr. 5 d. 3 qu.

56 % I juillet à 2 et d. s. pet. éd. au SO. de l'Eur. Afr. cen^
traie 10 * A. (^ 10 déc. à 12 s. gr. 4 d. et d. ^ 2.S

déc. à 5 m. As. centr. 3i (i5) 22 , T.

57 ^ 5 juin a "j s. gr. i3 d. ^ 29 nov. à 1 1 et d. s.

58 ^ 1 1 mai à 5 m. gr. p. d'Eur. au NE. As. au N. tr. pet. au
NE. ^ 26 mai à midi. (^ 19 nov. à o et d. m. gr.

8 d. et I qu.

59 ^ 3o avril à i s. Eur. Afr. As. à TO. centr. (36) 40-82 , T;
^ 25 cet. à 7 et d. m. Eur. au SE. Afr. à l'E. As. au S»
centr. 12. (16 S.) * A.

. 60 (J 4 avril à 5 et d. s. ^. 2 d. (^ 28 sept, à i s. gr. 5 d.

% i3 oct. à 7 m. Eur. à TE. Afr. à l'E. As. centr. 58 (82)
2.2. , A.

61 ^10 mars à 1 1 et d. m. part. d'Eur. au N. ^ 24 mars à

5 et d s. 18 sept, à 4 m. ^ 2 oct. à 7 m. As. au N*.

et au NE.

62 ^ 28 fé\T. à o m. extrêm, de l'As, à l'E. centr. 26-24, A,'

(P i3 mars à lO et d. s. gr. 9 d. (J 7 sept, à 2 s. gr,

7 d. 3 qu.

G3 ^ 17 févr. à 5 m. extrêm. de l'As, au SE. A.

64 (J 22 janv. à 4 et d. s. gr. 7 d. et d. (J 17 juill. à 2 et d;

ra. gr. 6 d. ^ I août à 1 1 m. Eur. Afr. As. à l'O. centré.

68 (64)3o,T.

G5 ^ 1 1 janv. à 6 m. centr. ^ 6 juill. à 11 m. ^ iG déc-

à 3 et d. m. Asie à l'E. centr. 49 (27) T. (^ 3i déc. à i s.

gr. 5 d. et d.

66 (^ 26 juin à I et d. m. gr. 5 d.

67 (J 17 mai à midi, gr. o d. 3 qu. ^ 3i mai, 3 s. Euf*.

Afr. As. au SO. centr. 4u-28, A. (J 9 nov. à 8 et d. s.

gr. 2. d. et d.

68 ^ 6 mai à o m. ^ 19 mai 39 et d. s. As. au NE. ^29
oct. à 6 et d. m.

69 Qk 25 avril à 4 et d. m. gr. le d. et d. ^4 oct. à i et d,

I. 35
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m. As. au NE. centr. 84 , A. (J 18 octob. à 10 s. ë*'»

II d.

70 % 23 sept, à 3 m. As, à l'E. centr. 38 (11) A.

71 (;§4raarsà8s. gr. 4d. I qu. # aomarsàg etd. m. Eur.
Afr. As. centr. 16 (og) 66. (j^ 29 août à 10 et d. m. gr.

4. d.

^2 22 févr. à 9 m. ^2 août à 6 et d. s. petite au NO. de
TEur. ^ 17 août à midi.

73 (J 1 1 févr. à I d. m. gr. 8 d. et 1 qu. ^ 23 juill. à 10 m.
Eur. Afr. As. centr. 63-64 (61) 24 , T. (^6 août à midi
et d. gr. 7 d.

7,4 lu 12 juill. à 9 et d. s. As au SE. centr. 6 , A. (J 22 déc."

à 8 m. gr. 4 d. et i qu.

yS ^ 5 janv. à i et d. s. Eur. Afr. As. au SO. centr. 16-42 , T.
(^ 17 juin à 2 et 1 qu. m. gr. 1 1 d. et d. 1 1 déc. à

7 et d. m. H^ 26 déc. à 5 m. Asie vers le N.

76 ^ 21 mai à midi
,
pet. éd. Eur. et As. au N. ^ 5 juin

à 7 et d. s. (^ 29 nov. à 8 et d. m. ^. 8 d. 3 qu.

77 Point etéclipse.

78 (^ 16 avril à o et d. m. gr. o d. et d. ^ 3o avril à 10 et

d. m. pet. éd. au S. des Indes, T. (J 9 oct. à 9 et d.

s. ^r. 4 d. et d. ^ 24 oct. à 3 s. Eur. à l'O. Afr. à l'O.

centr. 16-19, ^*

79 05 avril à i m. 29 sept, à midi. ^ i3 oct. à 3 s.

Eur. pr. ent. à l'O. dimin. du N. au S.

80 H^ 10 mars à 7 et d. m. Eur. Afr. As. centr. 29-28 (43) 67,
A. (^ 24 mars à 5 et 3 qu. m. gr. 10 d. (^17 sept,

à 10 s. ^r. 8 d. etd.

81 H^ 27 févr. à midi. Afr. à l'E, As. au SO. centr. * 20, A;

% 23 août à 2 m. As. au SE. centr. i3, * T.

62 (^ 2 févr. à I m. gr. 7 d. (J 28 juill. à 9 et 1 qu. m. gr.

4 d. et d. H 12 août à 6 et d. s. à FO. de TEur. Afr. à

rO. centr. 26, T.

83 22 janv. à 2 et d. s. centr. 17 juill. à 6 s. cerUr. ^ a
août à 7 m. exir. d'As, au NE. ^ 27 déc. à midi et d,

Eur. Afr. As. au SO. centrale., (27) 45 , T.

84 (^ 1 1 janv. à 9 s. gr. 5 d. 3 qu. (^ 6 juill. à 9 m. gr. 6 d.

et d. ^16 déc. à 4 m. pet, éd. au S. de la Perse et des

ifldesjcc/ïû-. 9 (19 S.).* T,
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vî5 (P 27 mai à 7 s. /)(?/i. ^ 10 juin à 10 s. pet. part. d'As, à
l'É. cenir. i , A- (J 20 nov. à 5 m. gr. 2. a. et d.

8G ^ 17 mai à 7 m. IH^ 3i mai à 4 et d. m. Eur. au NE, As:

au N. rentr. 56 (91) ^ 9 nov. à 3 et d. s.

87 © 6 mai à 11 et d. m. gr. 12 d. ^ i^ oct. à 9 et d. mi
Eur. As. à l'O. centi: 81 (61) 46, A. (^ 3o oct. à 6 et

d. m. gr. 1 1 d.

88 ^"ïo avril à 3 et d. m. /r. pet. éd. au SE. de l'As, centr.
'

(2 S.) 2 , T. ^3 oct. à n m. Eur. à l'O. et au S. Afr.

As. au SO. centr. 23 (8) * A.

8g (J i5 mars à 3 et 3 qu. m. gr. 3 d. et d. ^ 3o mars h S s,

Eur. à l'O. Afr. à l'O. cenir. 62. (§ 8 sept, à 6 s.gr. 3 d.

90 ^ 4 mars à 5 et d. s. ^2.0 mars à o m. part. d'As, au NE.
^ 28 août 373.

91 (^ 22 févr. à 10 m. gr. 9 d. ^3 août à 5 et d. s. Eur. à
l'O. centr. 27 , T. (^ 17 août 7 et 3 qu. s. gr. 8 d.

et d.

92 m 27 janv. à 1 1 m. As. au S. centr. * 12 , A. ^ ^3 juill. à
4 et d. m. As. au S. centr. i3-23 (19) i4, A.

93 (^ I janv. à 4 s. gr. 4 d. (J 27 juin à 9 et d. m. gr. 10 d.

^ 21 déc. à 3 et I qu. s.

g4 H^ 5 janv. à i et d. s. Eur. au NO. ^ ï juin à 6 et d. s.

extrêm. d'Eur. au NO. ^ 17 juin à 2 etd. m. (J 10
déc. à 5 s. gr. 9 d.

g5 ^22maià3etd. m. Asie,ctf»fr. i6(47)5o,T. (^Gjuin
à 3 et d. s. gr. o d. 3 qu.

96 (^ 26 avril à 7 m. pài. ^10 mai à 6 s. très-pet. e'cl. à l'O.

de l'Afr. centr. i , T. (J 20 oct. à 6 m. gr. ^ d. ^3
nov. à lo et d. s. extr. d'As, à l'E. cenir. 49 , A.

97 ^ I avr. à 3 m. tr. pet. part. d'Eur. au NE. ^ i5 avr. à

7 et d. m. ^9 oct. à 8 et d. s.

98 ^ 21 mars à 3 s. Eur. Afr. centr. 71-73, A. (J 4 3vrll à
I et d. s gr. II d. et d. (^ 29 sept, à 5 et d. m. gr,

9d.

99 ^ 3 sept, à I o m. au S. de l'Espagne , Afr. As. au SO. centr,

II (o)*T.

100 (P i3 févr. à 9 et d. m. gr. 6 d. et d. (J 7 août à 4 et (L

s. gr. 3 d. ^20 août à 2 et d. m. As. ceacr. ÔS-S^,—

56, T.
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loi
IJI^ 17 janv. à 8 m. AsieauN. ^ i févr. h ïo s. prestf. centr^

^28 juill. à I et d. rr, ^12 août à 2 s. assez gr. part.

U'Eur. au NE. As. au iSO.

X02 (B 22 janv. à 4 et d. m. ^r. 6 d. (J 17 juill. à 4 et 3 qu.

s. gr. 8 d. ^^27 déc à i s. tr. pet. pari. d'Eur. au SUE,

Afr. à l'E As. au SO. cc»/r. * 4, T.

îo3 22 juin à 4 el d. m. As. pr. ent. au S. centr. 2 (3o) 27 ^ A.

(^ I déc. à 1 s. g^r. 2 d. et I qu.

io4 ^ 27 mal à I et d. s. gr. 12 d. 3 qu. ^10 juin à 1 1 et

d. m. Eur. As. à l'O. centr. 77 (82) Sj. ^ ig uqv.

à 12 s.

io5 ^ 16 mal à 6 s. gr. ^3 d. et (î. ^ 26 oct. à 5 s. Eur-
à rO. <:frt^r. 4^ , A. (J 9 nov- à 3 et d. s. gr. 1 1 d,

et I qu.

106 ^ 21 avr. à II et d. m. pet. éd. au SE.- de l'Eur. Afr. à
TE. As. au SO. centr. * (2 S.) 12-10, T.

107 (^ 26 mars à 11 et d. m. gr. 2 d. et d. ^ u avr. à a
et d. m. As. à l'E. centr- 7-25. (^ 20 sept, à i et d.

m. j§r. 2 d. .

îo8 ^ 1 5 mars à i et d. m. ^ 3o mars à 7 m. Eur. au NE.
As. au NO. et au N. =v^ 24 août à 10 m. pet. éd. vers.

le NE. de l'As. ^ 8 sept, à 2 m,

log (^ 4 mars à 6 s. gr. 9 d. 3 qu. ^ i4 août à i et d. m.
As. à TE. centr. 70-76-70 , T, (J 28 août à 3 m. ^r,

9 d. 3 qu.

110^3 août à 1 1 et d. m. Eur. au S. Afr. As. au SQ. centr^

24 (20) * A,

1 1 1 ^ i3 janv. à o ni. gr, 3 d. 3 qu. ^ 27 janv, à 6 et d. m,
Afr. à l'E. As. centr. 17-12 (17) 49^ T. (^8 juill. à

5 s. gr. 8 d. et d.

JI2 ^ I janv. à 1 1 s. ^12 juin à i et d m. Eur. au N. As.

au N. dintin. de l'O. à l'E. ^ 27 juin à lo m, (^ 21

déc. à I m. gr. 9 d. el i qu.

n3 Hjl I juin à 10 et d. m. Eur. Afr. As. centr, 44 (53) 54.-^

34 » T. (^ 16 juin à 10 et d. s. gr. 2 d. et i qu. ^ 26
nov; à 7 m. Afr. à l'E. As. au SO. centr. 1 . * A.

ï i4 ^22 mal à I et d. m. petite éd. au SE. de l'As. T. (^ 3i

oct. à 3 s. gn 3 d. ^ qu. ^ i5 nov. à 6 et d. m. Ëiuç,

è TE. Afr. à TE. As, centr. 49 (17) 14-21 „ k.
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1 15 ^ 26 a\T. à 2 et J. S. ^aioct. à5ra. ^4no^''37m.
As. au N. augm. de TO. à !'£.

116 ^ 3i mars à 10 et 1 qu. s. As. à l'E. centr. 3g, A. ^ i4

avr. à 8 et d. s. gr. 12 d. 3 qu. (^ 9 oct. à i et d. s. gr.

9 d. et d.

117 ^21 mars à 2 et d. m. extrêm. de lAs. au SE. cenU\, *

(8) A.

118 (J 23 févr. à 6 s. gr. 5 d. 3 qu. (^ 18 août à 1 1 et d. s. gr.

ad. ^3 sept, à 10 et d. m. Eur. Afr. As. à TO. centr.

53 (42) i4, T.

119 ^ i3 févr. à 6 et d. m. ^8 août à g m.

120 ^ i8 janv. à 6 m. pet. part. d'Eur. au SE. Afr. à l'E. As;
centr. 3g-3o (3i) 54, T. (J 2 févr. à midi et d. gr.

6 d. et d. (^ 28 juill. à o et d. m. gr. 9 d. et i qu.

J2I ^2 juill. à n et d. m. Eur. Afr. As. au SO. centr. 24-25

(24) o , A. (J 1 1 déc. à 9 et d. s. gr. 2 d. et i qu.

122 (J 7 juin à 8 et d. s. gr. 1 1 d. ^21 juin à 6 et d. s. Eur.
à rO. centr. 49. Q i déc. à g m.

IZ.Z ^ 28 mai à o et d. m. ^6nov. à i m. As. au NE. (Jni
nov. à o et d. m. gr. 11 d. et d.

124 ^ I mai 375. commenc. au plus au SO. de l'Espagne , et à

rO. de TAfr. centr. 4, T. ^26 oct. à 3 m. gr. part.

d'As, centr. Sj (4) A.

{20 (P 5 avr. à 7 s. gr. i d. i qu. ^ 21 avr. à 7 et d. m. Eur.-

au S. Afr. As. centr. 4 (3g) o3-5o. (^ 3o sept, à 9 et d,

m. gr. I d.

126 ^26 mars à g et d. m. ^10 a\T. à 2 s. pet. éd. au N.
de TEur. 4 sept, à 6 i qu. s. pet éd. en Ecosse^

Q 19 sept, à 9 et d. m.

127 (J 16 mars à 2 m. ^r. 10 d. et d. ^ 25 août à 9 m. Eur.
As. rentr. 80 (67) 32 , T. (J 8 sept, à 10 et d. m, gr,

10 d. 3 qu.

Ï28 Point d'éclipse.

J29 (J 23 janv. à 7 et d. m. ^. 3 d. i qu. ^ 6 fé\T. 3 s. Eur.
à rO. Afr. à rO. centr. 35-5o , T. (J 19 juill. à i m.
gr. 7 d.

î3o ^12 janv. à 7 m. ^2- janv. à 7 m. Eur. au NE. As. au
N, ^ 23 juin à 8 m, //-. pet. éd. Eur. au N. As. auN.
(^8 juill. à 5 et 1 qu. s.
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Ansde J. C.

icJi (5 I janv. à 9 et d. m. ^r. 9 d. et d. î^ 1 2 juin à 5 et d. s.

Eur. à rO. et au N. Afr. à l'O. centr. 38-33 , T. (f 28
juin à 5 et d. m. gr. 4 d.

182 ^ I juin à g m. Eur. au SE. Afr. As. au S. centr. * (i 1)
12. * T. (^10 nov. à 1 1 et d. s. gr. 3 d. 3 qu. ^ 2$
nov. à 2 et d. s. Eur. Afr. centr. 1 1-23 , A.

t33 ^B niai à 9 et i qu. s. gr. 12 d. 3 qu. ^ 3i oct. à i et

d. s. ^14 nov. à 3 s. Eur. à l'O. pet. au S. plus gr,

au N.

i34 ^12 avr. à 5 et d. m. Eur. à l'E, Afr. à TE. As. centr. 49
(78) (|0 , A. ^26 avr. à 4 m. (J 20 oct. à 9 et d. s.

gr. 10 d.

i35 ^ I avr. à 9 et d. m. Afr. à l'E. As. au S. et à l'E. cenlr^

* (i5) 32, A. (§1 1 5 avr. à 5 et d. s. /?(?«. ^28 sept.

à 2 et d. m. As. au S. centr. 7, * T.

i36 (^ fî mars à 2 m. gr. 5 d. (J 29 août à 7 m. ^r. i d. ^ i5

sept, à 6 et d. s. commenc. au plus à l'O. de l'Eur.

centr. 8, T.

187 ^28 févr. à 2 et d. s. ^18 août à 4 ^t 3 qu. s. ^3.
sept, à 5 m. tr. pet. au N. de l'Eur. plus gr. au N. et au
NE. de l'As.

|38 ^28 janv. à 2 et d. s. Eur. Afr. centr. 89, T, ^ la
févr. à 8 s. gr. 7 d. i qu. (j^ 8 août à 8 m. gr. la
d. et d.

189 ^18 janv, à 6 et d. m. As. au SE. centr. * ( i5 S.) 18 , T.

(^ 23 déc. à 6 m. gr. 2 d. i qu.

i4o (^ i8 juin à 3 m. ^r. 9 d. ^2 juitl. à i et d. m. As. à
l'E. centr. 40-68, T. ^ n déc. à 5 et d. s.

l4i 07 juin à 7 m. ^21 juin à 4 ^t d. s. pet. part. d'Eur..

au NE. et d'As, au N. ^ «6 nov. à g m. Eur. Afr. au
N. gr. part. d'As, au N. centr. 72 (70) 68-64, A.

(^ 1 déc. à 9 m. gr. 1 1 d. et d.

142 ^ i3 mai à 2 m. pet. éd. au SE. de l'As. T. (^ 27 mai
à 7 et d. m. gr. o d. et d. ijf^ ^ nov. à 1 1 m. Eur. au

- SO. et au S. Afr. As. au SO. centr. 17 ( i S.) 10 S.

6 S. A.

143 (P 17 avr. à 2 et d. m. o d. ^2 mai à 8 s. Eur. Afr As^

à l'O. centr. 47-43- (^ 1 1 oct. à 5 s. ^. o d. i qu.

144 5 avr. à 5 et d. s. ^ 20 avr. à ô et d. s. au NE. d»
l'x^s. 29 sept, à 5 s.



CfiRONOlQGIE DES ÉCLIPSÉS. â'^CJ

Ans de J. €.

145 (9 26 mars à 10 m. gr. 1 1 d. et d. ^4 sept, à 5 s. Eur.
à l'O. Afr. à ro. ccntr. 35 , T. (§1» sept, à 6 s.

gr. II d. 3 qu.

146 28 févr. à II m. pet. à l'E. de l'Afr. As. au S. centr^

* ( 19 S.) i5 , A. ^ sD août à 2 m. As. à l'E. centr,

32-34-30 , A.

147 (J 3 févr. à 3 et I qu. s. gr. 2 d. 3 qu. ^17 févr. an
et d. s. As. à l'E. centr. 9-7 , T. 3 ^^ juill. à 8 et d.
m. gr. 5 d. 3 qu.

148 23 janv. à 2 et 3 qu. s. 7 févr. à 3 et d. s. pet. éd.
au N. de TEur. ^ 3 juill. a 4 et d. s. tr. pel. éd. au
NE. de TEur. 19 juill. à o et d. m. pres(/u. centrale.

149 (P 1 1 janv. à 5 et d. s. gr. 9 d. 3 qu. m 23 juin à i ro.

As. à l'E. centr. 40-60, T. (^8 juill. à midi et d. gr,

5 d. et d.

i5o ^ 12 juin à 4 s. Espagne au SO. Afr. centr. 6 N. 5 S. T.
(^ 22 nov. à 8 et d. m. gr. 3 d. et d. ^6 déc. à lo et

d. s. As. au SE. centr. 34 , A.

i5i (J 18 mai à4ni. gr. Il d. 0iinov, àios. ^aS nov.

à 1 1 et d. s. pet. éd. au NE. de l'As.

iSz II 22 avr. à midi et d. au N. de l'Eur. dimin. de l'O à l'E,

^ 6 mai à 11 m. (^ 3i oct. à 5 et d. m. gr. lo d. i q.

i53 #11 avr. à 4 et d. s. Eur. à l'O. Afr. à l'O. centt. 37-34,
A. (J 26 avr. à 1 m. gr. o d. et d.

i54 (J ^7 mars à 10 m. ^. 4 d. # 3i mars à 4 et d. s. tr.

pet. à l'O. de l'Afr. A. (J 9 sept, à 2. et d. s. gr. o d.

I qu. ^ 26 sept, à 2 et d. m. Asie à l'E. cènfr. 48«<

3i, T.

i55 ^ G mars à 10 et d. s. ^ 3o août à o et d. m. # 14
sept, à 1 s. pr. toute l'Eur. auN- et à l'E. As. à l'O. et

au NO.

i56 #8 févr. à II s. As. à l'E. centr. Sg , T. (§ a4 fevr.

à 3 et d. m. gr. 8 d. et d. (^18 août à 4 s. ^r. it d.

3 qu.

157 #28 janv. à 3 s. Eur. au S. Afr. centr. 10-17 , T. # -4
juill. à 1 m. As. au S. centr. 2-16 , A.

i58 (P 2 janv. à 2 et d. s. gr. a d. (^ 29 juin à 10 m. ^r. 7 d.

I qu. # i3 juill. a 9 m. Eur. Afr. As. centr. 5i-6iJ

(6i) 3i , T. ^23 dec. à 2 et d. m.

tSg 18 juia à i s.
(jj^ \u. déc. à 6 s. gr. yi d- ^t d.
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Àusde J. C.

60 23 mai à 9 et d. m. pet. éd. au S. de l'Egypte et atl

SO. de l'As. T. (^ 6 juin à 3 et 1 qu. s. gr, 2. d*
I qu.

61 ^ 12 mai à 10 s. extrêm. d'Asie au SE. ccntr. i. (J ai
oct. à I m. Ir. forte pén.

62 @ 17 avr. à I m. ^2 mai à 3 m. Eur. au NE. gr.

part. d'As, au N. dimin. de l'O. à l'Ë. ^ ii ocf.

à I m.

63 ® 6 avr. à 6 s. gr. i3 d. % 16 sept, à i m. As. au NE.
centr. 90. ^3o sept, à 2 m, gr. 12. d. i qu.

64 ^ 4 sept, à 9 et d. m. pr. toute l'Eur. au S. Afr. As. au
S. centr. 38 (19) i3 S. A.

65 «31 i3 févr. à lo et 3 qu. s. pr. 2. à. |j|| 28 févr. à 7 et

d. m. gr. part. d'Eur. à l'E. Afr. à l'E. As. centr. 5-3

(21) 53 , ï. (J 9 août à 4 s. gr. 4 d. et d.

66 2 févr. à 10 et d. s. ^i 18 févr. à o m. gr. part. d'As?

au NE. ^ 3o juill. à 8 et i qu. m.

67 3 ^^ ]3in\. à I et 3 qu. m. §r. 10 à. ^4 juill. à 8 m.
Eur. Afr. As. centr. 58-71 (70) 35 , T. (^ ig juill. à

7 et d. s. gr. 7 d.

68 ^ 23 juin à o m. As. au SE. centr. 5 S. 9 N. T. (J 2 déc.

à 5 et d. s. gr. 3 d. et i qu. |(i^ 17 déc. à 6 et d. m. Afr.

à l'E. As. centr. 3o (10) 3i , A.

69 (^ 28 mai à 10 et d. m. gr. 9 d. ^ 22 nov. à 7 m. ^ G

déc. à 8 m. Eur. au N. et à l'E. ir. pet. à l'E. de l'Afr.

Asie au N. dimin. à l'E.

70 ^ 3 mai à 7 et d. s. pet. éd. au N. de l'Eur. et de l'As.

^17 mai à 6 s. (J 1 1 nov. à 2 s. gr. i o d. et d.

7 1 ^ 22 avr. à 1 1 s. As. au SE. centr. 3 , A. (J 7 mai à 8 et

3 qu. m. gr. 2 d.

72 (^ 27 mars à 6 s. gr. 3 d. (J 19 sept, à 10 et d. s. forte

pén. ^ 5 oct. à 1 1 m. Eur. Afr. As. à l'O. centr. 36

(22)6, T.

73^17 mars à 6 m. ^9 sept, à 8 et 3 qu. m.

74 ^ 19 févr. à 7 et d. m. Eur. à l'E. Afr. à l'E. As. centra

.^9-36 ( 47 ) 69 , T. (J 6 mars à 1 1 m. gr. 9 d. et d.

^ 3o août à o m. ^r. 12 d. et d.

175 08 fevr. à II et d. s. pet. éd. en As. au SE. T. f^ 4
août à 8 m. Eur. au SE. Afr. As. au S. centr. a-n
(7)* A.



Chronologie des Éclipses. aSi

Ans tie J. C.

ij6 (J l3 janv. à ii s. gr. i d. 3 qu. (^ 9 juill. à 4 et 3 qu.

s. gr. ô (1. et d. ^ 2.6 juill. à 4 et d. s. Eur. à TO.
Afr. à ro. ce/i/r. 28-24 , T.

i^y ^ 2 janv. à 1 1 m. ^ ^'^ juin à 7 et d. s.pr. centr. ^ i3

juill. à 7 et d. m. As. ^r. pet. au INO. yo/j/^r /»r. au NE.
8 déc. à a m. assez gr. partie d'As, au NE. (^ ^3

déc à 3 m. ^r. 1 1 d. 3 qu.

178 (J 17 juin à 8 et 3 qu. s. gr. 4 d. ^ ^J nov: à 3 et d. m.
As. au S. centr. 28 ( 5 S. ) 6 S. A.

179 ^ ^4 mai à 5 m. As. au S. et à 1'^. centr. i S. (35) 38-27.

(J 2 nov. à g ra. pén.

180 ® 27 a\T. à 9 m. ^12 mai à 10 m. pr. toute l'Eur. à

ro. et au N. Afr. à VO. As. au N. ^21 oct. à 8
et d. m.

181 © 17 avr. à 2 m. ^26 sept, à 9 m. Eur. au N. As. centr.

89 (71) 47' @ 10 oct. à 10 m. gr. i3 d.

1 82 Point d 'éclipse^

i83 (P 20 fevr. à 6 ra, gr. i d. ^ n mars à 4 s- Eur. à TO.
Afr. à ro. centr. 5o-53 , T. (^21 août à o m. gr».

3 d. et d.

184 ® t4 févr. à 6 m. ^29 févr. à 8 et d. ra. Eur. pet,

en Afr. As. au N. dimin. de l'O. à TE. ^ g août

à 4 s.

ï85 (J 2 févr. à 9 et 3 qu. m. gr. 10 d. et d. ^ '^^ juill. à 3
et d. s. Eur. Afr. As. à l'O. centr. 45-3o, ï. i^ 3o juill.

à 2 et d. m. gr. 8 d. et d.

186 ^ 8 janv. à 3 s. pet. éd. en Afr. A. ^ ^ juill, à 7 et d.

m. Eur. au S. Afr. à l'E. As. au S. centr. 8 (25) 7 S. T.

(J 14 déc. à 2 m. gr. 3 d. i qu. ^ 28 déc. à 2 et d. s.

Eur. Afr. centr. i8-36 , A.

187 (J 8 juin à 5 s. §7-. 7 d. et d. @ 3 déc. à 3 et d. s. ^17
déc. a 4 s. Espagne au NO.

188 ^ i4 m^i à 2 et d. ra. pet. au NE. de l'Eur, plus pet. au
N. de l'As, ^ 28 mai à i et d. m. (^21 nov. à 10

s. gr. 10 d, 3 qu.

i8g 3 mai à 5 et d. m. Eur. à TE. Afr. à l'E. As. au S. et

à l'E. centr. 10 (41) 48 , A. (J 17 mai à 4 s. gr. 3 d.

et d. 27 oct, à 4 et d. m. eu Arabie , au S. de la

Perse
,

pet, éd. T.

I. 36
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Ans de I. C.

190 d^ 8avr. à I et d. m. gr. 1 cl. et cl. ^ 22 avr. à 6 et d.

m. pet. part. d'As, au S. centr. "*
(g S.) o , A.

igi ^2 mars à i et d. s. @ 20 sept, à 5 s. ^ G ocl. à

4 et d. m. pet. part. d'As, au N. animent, au NE.

192 1^ 1 mars à 4 s. Kur. à l'O. centr. 80 , T. (j^ 16 mars à

6 et ' qii. s. gr. 10 d. et d. ^9 sept, à 8 et d. m. gr.

i3 d. et d.

193 ^ 19 fév. à 8 m. pet. à l'E. de l'Afr. As. au S. et à l'E.

cenir. * (2 S.) 27 , T.

194 0^4 janv. à 7 m. ^r. 1 d. et d. (J 20 jnill. à 11 et d.

s. gr. 4 d. ^4 30Ût à o m. As. à l'E. centr. 40-
5i, T.

195 @ i3 ]anv. à 8 s. @ 10 juill. à 2 m. ^24 juill à

3 s. pr. toute l'Eur. au NE. Egypte au In'. As. à l'O.

^ 19 déc. à 9 m. Eur. pet, en Afr. gr. part. d'As,

au NO.

196 (^3 ;anv. à 11 et 3 qu. m. gr. 11 d, 3 qu. (J 28 juin

à 3 et d. m. gr. 6 d. ^7 doc à midi
,
pef. éd. au S.

de l'Afr. et au SO. de l'Asie , centr.,* (G S) 17 , A.

197 ^ 3 juin à midi , Eur. Afr. As. à l'O, centr. 29 (32) 33-

20. (5 12 nov. à 5 s pén.

198 ^ 8 mai à 4 et d. s gr. i3 d. i qu. ^ 23 mai à 4 et d.

s. Eur. pr. ent. au NO. Afr. à VO. centr. }- 70, A. @ i

nov. à 4 et d. s.

19g ^ 28 avr. à 9 et d. m, ^7 oct. à 5 et d. s. côtes occid.

de l'Eur. et de l'Afr. cenir. 55. |^2i oct. à 6 s. gr. i3

d. et d.

200 ^ I avr, à 9 et d. m. Egypte , Asie au S. centr. * ( i5 S. )

7. ^ 26 sept, à o et d. m. As. à l'E. centr. 43-4 1 , A.

201 (J 7 mars à i et d. s. gr. o d. ^ 22 mars à o m. As. au

SE. centr. 2 S. 2 N. T. (J 3i août à 8 m. gr. 2 d. et d.

202 24 févr. à I et d. s. ^ 1 1 mars à 4 et d. s. tr. pet. éd.

au NO. de l'Eur. ^20 août à 11 et d. s.

203 (^ i3 févr. à 5 et d. s. gr. 1 1 d. et d. ^ 25 juill. à 1 1 s.

As. au NE. centr. 77-83-80 , T, (^10 août à 9 et 3,

qu. m. gr. 9 d. 3 qu.

204 % i4 juill. à 3 s. pet. part. d'Eur. au SO. Afr. centr. 12. N.

i3 S. T, (J 24 déc. à 1 1 m. g'/-. 3 d. i qu.

ao5 3 ^^ J^^'^ ^ 12 s. gr. 5 d. et d. ^ i3 déc. à 12 s. % 28

déc. à o m, Asie à l'E, diminx du N. au S.
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206 ^ aS mai à 9 m. pet. éd. au N. de l'Eur. et de l'As.

^ 8 juin à 5 et d. m. (^6 déc. à 6 m. gr. 10 d. 3 qu.

207 % i4 mai à midi, Eur. Afr. As. à l'O. centr. 48 (49) 53-

40, A. d^ 28 mal à 1 1 et d. s. gr. 5 d.

208 ^18 avril à 9 et d. m., gr. o d. i qu. ^ 2 mai à i s. pet.

part. d'Eur. au S. Afr. As. au SO. centr. (o) 6 ,
* A,

^ 27 oct. à 4 n^- As. centr. 4o (12) 8.

209 ^ 7 avril 395. @ I oct. à i m. ^ i^^ oct. à midi et

d. Eur. Afr. à Vh. As. à l'O. dimin. dii N. au S.

210 ^ i3 mars à o m. As. à l'E. centr. 4o , T. (^ 28 mars à

I et 1 qu. m. gr. n d. 3 qu. ^ 20 sept, à 5 s.

211 IJI 2 mars à 4 et d, s. Eur. à l'O. Afr. à l'O. centr. 3i , T.

^ 25 août à 10 et d. s. As. au SE. centr. i A.

212 (^ 4 févr. à 3 et d. s. gr. i d. (^ 3i juillet à 6 et d. m,
gr. 2 d. I qu. ^î 14 août à 7 et d. m. Eur. Afr. As.
centr. 44" 49 (4o) !«, T.

2i3 ^ 24 janv. à 4 et d. m. ^ 20 juillet à 8 et d. ra. ^ 3
août à 10 et d. s. ir. pet. éd. au NE. de l'As.

214 ® i3 janv. à 8 et d. s. gr. 12 d. (^9 juillet à 10 m. gr.

8 d.

2i5 ^ 14 juin à 6 et d. s. Eur. au SO. Afr. à l'O. centr. 10.

216 (J 19 mai àom. gr. 11 d. et d. ^1 2 juin à 1 1 s. As. à l'E.

centr. 45-52, A. @ 12 nov. à o et d. m.

217^8 mai à 5 s. ^18 oct. à i et d. m. As. au NE. @ i

nov. à 2 m. gr. i3 d. 3 qu.

218 ^ 12 avr. à 5 s. pet. éd. à l'O. de l'Afr. (^ 28 avr. à 6
et d. m. Jurfe pén. ^ 7 oct. à 8 m. Eur. à l'E. Afr. à
l'E. gr. part. d'As, à l'O. et au S. centr. 44 ( i4

) 7 S.
6 S. A. (J 21 oct. à 1 1 et d. m. pén.

219 (J 18 mars à 8 et d. s. pén. ^ 2 avr. à 8 m. Eur. au S.

Afr. As. à l'E. centr. i (2b) 4^-4? , ï. (J 1 1 sept, à

4 et d. s. gr. I d. et d.

220 Q 6 mars 393. ^22 mars à o et d. m. gr. part. d'As, au
NE. ^ 3i août à 7 et d. m.

221 ^ 24 févr. à I et d. m. gr. 12 d. i qu. % 5 août à 6 et -

d. m. Eur. au N. As. au N. et à l'E. centr. 94 (85 )t

47 , T. (^20 août à 5 s. gr. 1 1 d.

222 ^ 3o janv. à 6 et d. m. pet. éd. au SE. de l'As. A^ ^
aS juin, à 1 et d. s. As. à l'E. centr. zl\-^'] ,

1',
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323 (p 4 ja"v. 37 et 3 qu. s. gr.3 â. ^19 janv. à 6 m. Eur.
au SE. Afr à l'E. As. centr. i4-5 (8) 43 , A. (^ 3o
juin à 6 et d. m. gr. 3 cl. 3 qu. ^ sb déc. à 8 et d, m.

«24 ^ ^ janv. à 8 et d. m. pr. toute l'Eur. à l'E. Afr. au N.
As. à rO. et au N. ^4 juin à 4 s. pet. part. d'Eur. au
N. plus gr. au N. E. ^ ifi juin à 3 et d. s. presç. centr»

(^ 10 déc. à 2 et I qu. s. gr. 10 d. 3 qu.

:i25 ^ 24 ni2ii à 6 et d, s. Eur. à l'O. cenir. 4i > A. (J 8 juin

à 7 m. gr. 6 d, 3. qu. ^ 17 nov. à 10 et d. s. pet. éd.

au SE. de de l'As. ï.

226 Hl 7 nov. à midi et d. Eur. Afr. As. à l'O. centr. 9 (7) 2-g.

527 @ 19 avr. à 4in. gr, 14. d. @ 12 oct. à 9 etd. m.'

228 ^ 2.3 mars à 8 m. Eur. Afr. As. au N. cenir. 53 ( 76 )

96 , T. 7 avr. à 8 et 1 qu. m. gr. i3 d. @ I oct. à

I m.
229 ^ i3 mars à o et d. m. As. au S. cenir. 6 S, i S. T. ^

5 sept, à 6 m. Afr. à TE. cenir. o ,
* A.

280 (5 i4 févr. à II et d. s. gr. o d. 3 qu.
(J^

1 1 août à i et

d. s. gr. I d. ^^5 août à 3 s, Eur. pr. ent. au S. Afr.

centr. 19-0, ï.

23i 4 iévr. à I s. ^ 3i juill. à 3 et d. s. i5 août à 6 et

d. m. gr. part. d'Eur. au NE et d'As, au IN. augrnent.

de rO. à l'E.

3.62. ^10 janv. à I m. gr. part. d'As, au NE. ^ 25 janv à

5 m. gr. 12 d. 1 qu. (^ 19 juill. à 4 et d. s. gr. 10 d.

fj!|^ 29 déc à 5 m. As. au S. centr. 16 ( 6 S. ) o A.

233 ^ 25 juin à I et d. m. As. au SE. centr. 2. S. ig N. A.

234 (J 3o mai à 7 et d. m. gr- 9 d. 3 qu. ^ i4 juin à 5 et

d. m. Eur, à l'E. Afr. à l'E. As. au N. centr. 41 , (76)

7 1 , A. 23 nov. à 8 et d. m.

û35 20 mai à o et d. m. ^3 juin à 6 m. Eur. au N. tr. pet.

^ 29 cet. à 10 m. gr. part. d'Iiur. au N. et au NE. As.

au N. 12 nov. à 10 et d. m. ;"'/. 14 d.

£36 ^ 23 a%T. à o et d. m. pet. éd. au SE. de l'As. (^ 8 mai
à I et d. s. gr. i d. ^17 oct. à 4 s. Eur, au SO. Afr.

à rO. eenir. i S. A. (J 3 1 oct. ^:x ^ s. jorte pen.

$.3j ^12 avr. à 3 et d. s. Eur. Afr. As. à l'O. cenir. 44-4^ ,

T. (J 22 sept, à I m. gr. 1 d.

238 18 mars à 4 m. ^2 avr. à 8 et d. m. Eur. pet. en

Afr, As. à rO. et au N. 1 1 septembre à 3 et d. s.
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239 ^ 7 mars à 9 et d. m. ^r. 10 d. lî^ 16 août à 2 s. Eur.
pet. en Af. As. à l'O. centr. 88-53 ^ T. ^ i sept, à o

et d. ni. gr. 1 2 d.

240. ^ ïo fév. à 2 s. pet. éd. au SE de l'Eur. Afr. As. au
SO. centr. *

7 , A. ^5 août à 6 m. Eur. Afr. As. à

l'O. et au S. centr. Zo-'6j ( 3o ) 5 , T.

241 3 *^ janv. à 4 fît d. m. gr. 2. d. 3 qu. ^ 29 janv. à 2 s.

Eur. Afr. ccnlr. 26-45, A. (^10 juill. à i et d. s.gr.

2 d.

242 ^ 4 janv. à 5 s. ^ i5 juin à 10 et d. s. pet. part d'As.

au N. @ 2g juin à 1 1 s. (J 24 déc. à 10 et d, s. gr.

1 1 d.

243. ^ 5 juin à I m. As. à l'E. centr. 36-55, A. (J 19 juin

à 2 et d. s. gr. 8 d. et d.

244 ^ ~i niai à 2 m. As. au SE centr. * i3 , A.

245 @ 2g avr. à 1 1 m. gr. 12 d. et d. ^ 22 oct. à 6 s. ^7
nov. à 5 m. gr. part. d'As, au NO. tr. gr. au NE.

246 ^ 3 avr. à 4 s. part. d'Eur. au N. @ 18 avril à 3 s. @ 12

oct. à lo m.

247 ^ *24 mars à 8 et d. m. Eur. au S. Afr. As. au S. et à l'E.

centr. 3 S. ( 18 ) 37 , T. (J 2 oct. à i m. pe'n.

248 (^ 26 févT. à 7 et d. m. gr. o d. i qu. (^ 21 août à 9 s.

forte pén. ^ 4 sept, à 11 s. As. à TE. centr. 4o T.

249 © 14 f'^vr. à 9 et d. s. @ 10 août à 10 s. ^ 25 août à 2

et d. s. toute l'Eur. Afr. As. à l'O. augm. du S. au N.
et de rO. à l'E.

250 ^ 20 janv. à 9 m. Eur. Afr. As. dimin. du N. au S. et

(en Asie) de l'O. à l'E. ^ 4 ft'vr. à i et d. s. gr. 12

de 3 qu. (^ 3o juill. à 1 1 et d. s. gr. 1 1 d. i qu.

25 1 ^ 9 j''*nv. à I s. Eur. au SE. Afr. As. au SO. centr. (4 S.)

21 , A. Ijl^ 6 juill. à 8 et d. m. Eur. au S. Afr. As. au S.

alxVO. centr. 5-19, (iS)*A.

252 (^ 9 juin à 3 s. gr. 8 d. 4!^ 24 ji^''" à midi, Eur. Afr. As. à

à l'O. centr. 67 , (69) 40 , A. @ 3 déc. à 4 et d. s. gc,

14 d.

253 ^ 3o mai à 7 et 3 qu. m. ^ i3 juin à midi et d, pet.

éd. As. au NE. ^ 22 nov. à 6 et 3 qu. s.

î!54 4 iiisi à 7 et d. m. pet. éd. vers les Indes et au S. de la

Chine , T, (J 19 mai à 8 et d. s. gr. 2 d. et d. ^ 29
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oct. à o m. As. à TE. centr. 42-84 , A, (J 12 nov. à 4
i'I d. m. furie péiionib.

255 ^i 23 avril à n et à. s. As. au SE. T. (^ 3 oct. à 9 m.
gr. o d. I qu.

256 ^ ^iS.niars à 1 1 m. g^r. i3 d. ^12 avr. à 4 et d. s. Eur.
au >iO. et au N. cent., f T. ^21 sept, à »! et d. s.

aSy ^ 17 mars à 5 s. ^s 26 août à 10 s. pet. éd. As. au
jNE. f^ II sept, à 8 m. gr. i3 d.

258 (^ 7 inars à 6 et d. m pén. ^16 août à 2 s. gr. part.

d'Eur. au S. Afr. As. au SO. centr. 26 N. 6 S. T.

259 (^ 1:6 janv. à 1 s. gr. 2 d. et d. (^ 21 juill. à 8 s. gr. o d.

3 qu. ^ 6 août a 6 m. tr. pet. éd. Afr. à l'E. As. au
SO. ï.

260 @ 16 janv. à 1 et d. m. ^ 3o janv. à 1 m. As. à l'E. di~

min. du N. au S. ^10 juill. à 6 m.

261
(Jl 4 jsinv. a 6 et d. m. gr. 1 1 d. ^ iS juin à 7 et d. m.

Eur. Afr. As. centr. 45 (74) 44? A. (^ 29 juin à 10 s.

gr. 1 o d.

262 ^ 4 j"i" à g m. Eur. au S. Afr. As. au SO. eentr. 4 (^0
22-2 , A. ^29 nov. à 6 m. Eur. à l'E. Afr. à l'E. As.

au S. centr. 27-1 ( 2 S.) 12.

263 (J 10 mai à fi s. gr. 10 d. 3 qu, 03 nov. à 3 m. ^ i8

nov. à I s. Eur. pet. en Afr. As. à l'O.

264 ^ i4 svr. à o m. As. au NE. ^ 28 avr. à 9 et 3 qu. s.

22 oct. à Get d, s.

260 éj^ 3 avr. à 4 et d. s. Eur. à l'O. Afr. à l'O. centr. 4o, T.

d^ 17 avr. à 10 et d. s. pén. (J 12 oct. à 9 et d. m. tr.

forte pén.

266 (^ 8 mars à 3 et d. s. forte pén, ^ 24 mars à 4 et d. m.
tr. pet. part. d'As, au SE. A. ^ 16 sept, à 7 mi. Eur.

Afr. à l'E. As. au S. centr. 38 (21)2 S. T.

2C7 26 fév. à 5 et 3 qu. m. ^ 22 août à 5 m. ^ S sept,

à 10 et d. s. As, au NE.

268 H^ 3i janv. à 4 et d. s. commenc. h l'O. de l'Eur. pet. éd.

i5 févr, à 10 s, gr. i3 d. i qu. ^ 10 août à 6 et d.

m. g^r. 12 d. et d.

2G9 II i6 juill. à 3 s, pet. éd. à l'O. de l'Afr. A.

270 (^ 20 juin à 10 et d. s. gr. 6 d. et d. ^5 juill. à 6 et d.
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S. Eur. à rO. ccntr. 33 , A. © 10 déc. à o et d. m. gr.

14 d.

271 ^10 juin à 3 s. pr. centr. ^ 2+ juin à y s. au NO. de

l'Eur. ^ 20 nov. a 3 m. au !\E. de \.\s^ ^ 4 t^^c.

à 3 m.

272 (J 3o mai à 3 et d. m. ^r. 4 d. 1 q'u. ^ 8 nov. à 8 m.
Eur à TE. Afr. à l'E. As. au S. centr. 4i (''0 4 S. 3 N.
A. (^ 22 nov. à i s. gr. o d.

2^3 ^ 4 rn*i 3 7 iTi- -^fr. à TE. As. au S et à TE. centr. 10 S.

(26J 34-29 , T. (J i ^ oct. a G s. ^r. o d.

2-4 (J ^ avr. à 6 s. ^. 1 1 d. 3 qu. % 24 a\T. à o m. As. à TE.
c^/j/r. 42-5 1 , T. ^3 oct. à '6 ni.

275 ^ 29 mars à i m. ^7 sept, à H m. pet. Eur. au NE. As,

au N. Qugm. de l'O. à l'E. ^22 sept, à 4 s. ^r. i3 d.

3 qu.

276 ^ 3 mars à 5 m. tr.pet. au SE. de l'As. A. (J i 7 mars à

2 et d. s. gr. o d. 1 qu. ^ 26 août à 10 s. As. à l'E.

cenir. 43, T.

-11 O ^ ^''^'^''^' à 9 et d. s. gr. I d. 3 qu. ^ 20 févr. à 5 m. As.

au S. fffrt/r. i-o (i3) , 32, A. (^ I août à 3 m. peu.

278 ^ 2'i janv. à 9 et d. m. ^9 fe\T. à 9 m. Eur. pet. eu Afr.

As. dimin. du NO. au St. ^21 juill. à 1 et d. s.

27g (^ 1 5 janv. à 2 et d. s. gr. 1 1 d. i qu. ^ 26 juin à i et d.

s. Eur. pr. cnt. As. à l'O. centr. 81-48, A. (J 1 1 jnill.

à 5 et d. m. gr. 1 1 d. et d. ^21 dec. à i va.tr. pet. éd.

au S. de la Chine , au SE. du l'As. T.

280 ^ 14 juin à 3 et d. s. Eur. au SO. Afr. à l'O. centr. 2o-3,
A. ^9 déc. à 2 s. pet. part. d'Eur. au SE. Afr. centr.

o-i8.

281 (J 21 maià I m.gr. g d. @ i3 nov. à 1 1 et d. m.

282 25 avr. à 8 m. pr. toute l'Eur. au N. pet. en Afr. à l'O.

As. au N. dimin- de l'O. à l'E. ^ 10 mai à 4 et d. m.
^ 3 nov. à 3 et d. m.

283 ^ 1 5 a%T. à o m. As. au SE, centr. 5-8 , T. (J 29 a%T. à

5 et I qu. m. gr. I d. ^8 oct. à 5 m. pet. éd. au SO.
de l'As. A. 3 -3 oct. à 6 s. ^r. o d.

284 ^ 3 a^T. à midi
,
pet. en £g}"pte

,
plus gr. aux Indes , A.

^ 26 sept, à 3 et d. s. pet. éd. en Afr. T.

2S5 ^ 8 mars à 2 4. ^ i sept, àmidi,^, i3 d. ^ 16 sept.
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à 7 m. pet. éd. au NE. de l'Eur. plus gr. au N. de TAs.
centr. 90 (7(3) Sa , T.

286 ^ 1 1 févr. à o et d. m. As. au NE. ^ 26 février à 6 et i

qu. m. ^r. i3 d. 3 qu. ^ 21 août à 1 et d. s. gr. 14 d-

287 ^ 3i janv. à 6 m. pet. au SE. d'Eur. Afr. As. au S. centr.

6 , 2 S. (2 N.) 27 , A. ^ 27 juill. à 10 s. As. au SE.
cerdr. 2 S. A. (j 10 août à 10 s. pén.

288 O I juill. à 6 m. ^r. 5 d. % iÇ> juill. à i m. As. à l'E.

centr. 36-58, A. ^ 28 déc. à 8 et d. m. gr. i3 d. 3 qu.

289 @ 20 juin à 10 et d. s. ^5 juill. à i et d. m. pet, au N.

de l'As. ^ 3o nov, à. n et d. m. Eur. As. au NO.
^ i4 déc. à 1 1 et d. m.

290 (^ 10 juin à 10 et d, m. gr. 6 d. ^19 nov. à 4 s. part.

d'Eur. au SO. Afr. à l'O. centr. 4-6 , À. (J 3 déc. à 10

s. gr. o d. I qu.

291 ^ i5 inal 3 2 eld. s. Euv. Afr. As. à l'O. centr. 3o-24 , T.

(^ 25 oct. à 2 et d. m. forte pén.

292 (^ ig avr. à i m. gr. \o à. 1 qu. ^ 4 mai à 7 et d. m,
Eur. Afr. As. au N. centr. 38 (76) 83-8o , T. ^ i3

oct. à 4 s. gr. 1 3 d. 3 qu.

293 ^ 8 avr. à 8 et d. rn. ^17 sept, à 2 et d. s. Eur. pet. à

l'E. de l'Af. As. à l'O. diinin. du N. au S. ^ 2 oct. à 1

1

et d. s.

294 ^ i4 mars à midi , Afr. au SE. As. au SO. centr. * 5 , A.

(^ 28 mars à 10 et d. s. gr. i d et d. ^ 7 sept, à 6 et

d. m. Eur. à l'E. Afr. à l'E. As. à l'O. et au S. centr. 48-

49(28) o,ï.

2g5 (5 17 févr. à 5 et d. m. gr. 1 d. i qu, ^ 3 mars à midi et

d. Eur. pr. ent. au S. Afr, As, à l'O. centr. (16) 48, A.

296 ^ 6 févr. à 5 et d. s. ^ 3i juill. à 9 s.

^S7 (^ -^ janv, à 10 et d, s. gr. 1 1 d. et d. ^6 juill. à^8 s.

As. au N. centr. vers le pôle, A, ^21 juill. à i s. gr,

i3 d. ^ 3i déc. à 10 m. pet. éd. au S. des Indes, ï.

298 25 juinà los, extrèm. de l'As, à TE centr. 12, A. ^
2.0 déc. à IIS. extrèm. de lAs. à l'E. centr. 17, A.

299 (^ I juin à 8 m, gr. 7 d. ® ^4 ^o\. à 8 et d. s. gr. i3 d.

3 qu. ^ 10 dec. a 5 m. pre.,que toute l'As, au N.

300 ^ 5 mai à 3 et d. s. pet. éd. au N. de l'Eur. ^ 20 mai
à 1 1 m. (^ i5 noY. à midi et d.
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ooi î^ ^5 avr. à 7 et d. m. Eur» Afr. As. centr. lo (4i) 49-4-^

T. (^ 9 mai à midi
,
gr. a d. 3 qu. (^ 3 nov. à a el 3

qu. ni. gi\ o d.

302 ^ï 8 oct. à o m. As. à l'E. centr. 34, T.

303 @ 19 mars à 10 s. (i^ la sept, à 7 et d. s. gr. ï 1 d. 3 qu,

^ 27 sept, à 3 et d. s. Eur. Afr. centr. 49~47 •> T.

304 lilil
22 févr. à 8 m, Eur. pet. en Afr. As. au ISO. et au N»

8 mars à 2 et d. s. @ 01 août à 9 s.

305 ^ 10 févr. à 2 s. Eur. au S. et au SE. Afr. centr i3-34, A.

^ 7 août à 5 et d. m. Afr. à l'E. As. au S. centr. 3 S. 5

î*i. (i S.) * A. (^21 août à 6 m, gr. o d. et d.

306 d^ 1 2 juill. à I et d. s. gr. 3 d. et d. ^ 27 juill. à 7 et d.

m. Eur. Afr. As. centr. 39-60(48) 17 , A.

307 @ 5 janv. à 4 <^t d. s. gr. 1 3 d. et d. @ 2 juill. à 5 et d. m.
^ 16 juill. à 8 cl d. m. Eur. pet. part, au N. Asie au N.
et au NE. ^ 26 déc. à 8 s.

3û8 (^ 20 juin à 5 s. gr. 7 d. et d. ^3o nov. à o et d. m. As»

à TE. centr. 34-24 , A. (^14 doc. à 6 et d. m.gr. o d.

et d.

3o9 ^ 2.S mai à 10 s. As. au SE. centr. lo S. T. (^4 nov. à

11 et d. m. pén.

3 10. (^ 3o avr. à 8 m. gr. 8 d. 3 qu. ^ i5 mai à 3 s. Eur. As.

à ro. centr. 76-69, T. @ aS oct. à o et d. m. gr. i3

d. et I qu.

3ii ® «9 avr. à 3 et 3 qu. s. @ i4 oct. à 7 et d. m.

012 (§ 8 avr. à 6 m. gr. 2. d. 3 qu. ^ 17 sept, à 3 s. Eur. au

SO. et au S. Afr. centr. 7 , 2 S. T.

3i3 ® 27 févr. à 2 s. gr. o d. et d. ^ 7 sept, à 5 et d. m. pet.

part. d'Ein\ au Sîi. Afr. à l'E. As. au SO. centr. 8
(12 S.)* T.

3i4 ® 17 févr. à I et d.m. 3^ 3 mars à o etd. m. As. à l'E.

plus gr. aul^. @ 12 août à 4 et d. m.

3 1 5 @ 6 févr. à 6 m. gr. 1 2 d. 1 qu. ^ 1 8 juill. à 2 et dL m,
gr. pRrt. d'As, au N. @ i août à 8 et d. s.

3i6 ^ 6 juill. à S m. Eur. à TE. Afr. à l'E. As. centr. 2o-36
(3.S) 27 , A. ^ 3i déc. à 7 et d. m. Eur. au SE. Afr.

à l'E. As. au S. et à l'E. centr. i3 (2 S.) zS , A.

317 () II juin à 2 et d. s. gr. S d. 5 déc. à 5 m. gr. i3 d,

et d. ^ 20 déc. à 1 s. Eur. Afr. dimin, du N. au S,

I. 37
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018 ^ 16 mal à n S. As. au NE. ^ 3i mai à 5 et d s. fend',

@ 24 "ov. à 9 s.

Sig 6 mal à 3 s. Eur. Afr. As. à l'O. cenir. 53-43, T. (^
20 mal à 6 et d. s. gr. 4 d. 3 qu. (^ i4nov. à 1 1 et d.

iTi. g-/-, o d. 1 qu.

320 % ^^ avr. à 2 et d. m. pel. part. d'As, au SE. A. |^s i?J

oct. à 6 et d. m. Eur. Afr. As. au S. ccutr. 3i (4) ti S. 5
S. T.

S21 @ 3o mars à 6 m. gr. i3 d. i qu. (^ 23 sept, à 2 et d. m.
gi\ 1 1 d. ^8 oct. à o m. As. au NE. cen/r. 84 , T.

2)2.2. ^ 4 mars à 3 et d. s. pet. éd. Ecosse et Irlande. @ ic)

mars à 10 et d. s. ^12 sept, à 4 et d. m.

3^3 ^ 21 févr. à 10 s. As. au SE. cenir. 5. (^ i sept, à i. e£

d. s. gr. I d. et d.

3^4 ® ^2 juin, à 9 s. gr, 2 d. ^6 août à 2 s. Eur. Afr. As. à
rO. cenlr. 40-10 , A.

3^5 @ 16 janv. à o et d. m. gr. i3 d. i qu. @ 12 juill. à i s.

^ 2.6 juill. à 3 s. toute TEur. phisgr. au N. ^ 22 déc.

à 4 et d. m. As. au N. augment. de i'O. à l'E.

Sa6 @ 5 janv. à 4 m. (^ i juill. à 12 s. gr. 9 d. i qn. ^ 1

1

déc à 8 et d. m. Eur. à l'E. Afr. à l'E. As. au S. centr.

29 (i) i5 , A. (^2 3 déc. à 3 et d. s. gr. o d. 3 qu.

327 ^ 6 juin à 5 et d. m. pet. part. d'Afr. au SE. As. au S. et

biV'^. cenlr. ii S. (21) 23-20, T.

328 (^ 10 mai à 2 et 3 qu. s. gr. 7 d. ij^ 25 mal à 10 et d. s«

As. à TE. centr. 48-59 , T. @ 4 i^ov. à 9 m. gr. i3 d.

329 @ 29 avr. à II s. ^9 oct. à 7 m. tr. pet. part. d'Eur.

au NE. As. au N. augm. de l'O. à l'Ë. ^ 24 oct. à â
et d. s.

330 (^ .'9 avr. à 2 s. gr. 4 tl- ^ 28 sept, à 11 et d. s. As. à
l'E. centr. 52-So , T. (^ i3 oct. à 4 s. péit.

33 1 (^ lo mars à 10 s. //•. forte pén. ^«| ^5 mars à 3 m. As.'

au SE. centr. 10 S. (18 N.) A.

332 @ 28 févr. à 9 et d. m. ^ i3 mars à 8 m. Eur. Afr.;

As. à l'O. et au N. centr. 54 (77) 87 , A. ^ii2 août à
midi et d. gr. i3 d. i qu.

333 @ 16 févr. à i et 3 qu. s. gr. 12 d. .3 qu. ^ 28 juill. à c^

m. part. d'Eur. et d'Asie au N. ^ 12. août à 4 ^^

d. m.
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334 ^^ 17 juin, à 1 1 et J. m. Eur. Afr. As. à l'O. centr. I2 (4o)

5 , A. (^ I août à c) s. pén.

335 ^11 janv. à 3 et 3 qu. s. Eur. au SO. Afr. à l'O. rmfr.

3o , A. (§ 22 juin a C) et i qu.s. gr. ô cl. i qu. ^ iG
déc. à 2 s. ^z'. i3 d. et d.

336 ij^ -j.-! mai à 6 m. p^/. éd. Eur. auN. @ 10 juin à 1 1 et

d. s. @ 5 dëc. à 6 m.

337 ^ 16 mai à 10 s. As. à l'E. centr. 24 , T. O 3i mai à t

m. gr. b d. et d. (^ 24 nov. à 8 s. gr. o d. 1 qu.

338 ^ 6 mai à 9 et d. m. Eur. au SE. Afr. As. au S. centr. 2.

(8) i.^-5,\A.

339 ^ 10 avr. à I et 3 qu. s. gr. 12 d. i qu. (^ 4 oct. à 10 et

d. m. gr. 10 d. ^ i9 0ct. à 8 etd.m. Eur. pr. ent. au
NE. As. centr. 77 (52; 4^-44 1 T.

340 ^ i4 mars à 11 s. As. à TE. dinv'n. du N. au S. @ 3o
mars à G et J. m. @ 22 sept, à midi et d.

341 ^4 mars à 6 m. Eur. à TE. x\fr. à TE. As. centr. 8 (18) .43.

(^ 19 mars à 7 et d. s. pén. (§ 1 1 sept, à 9 et d. s. gr.

2 d. et d,

342 (^ 3 août à 4 Pt d. m. gr. o d. 3 qu. ^i^ 17 août à 9 s.

pet. part. d'As, à l'E. centr. 35 , A.

343 @ 27 janv. à 8 m. gr. 12. d. 3 qu. ^ 20 juill. à 8 et d. s.

1^ 6 août à 10 s. pet. éd. au NE. de l'As.

344 ^ 2 janv. à I s. Eur. ent. ir^pet. au SE. pet. à l'O. de l'Afr.

^ 1(3 janv. à midi et d. (^ 12 juill. à 7 m. gr. 10 d.

3 qu. ^2.1 dec. à 4 et d. s. extrém. d'Eur. au SO. et

d'Afr. à VO. centr. 18, A.

345 (^ 4 janv. à 12 s. ^r. I d. ^16 juin à i s. Eur. au S.

Afr. As. au SO. centr. (16) * T.

346 (^ 21 mai à g et d. s. gr. 5 d. i qu. ^ 6 juin à 5 et d. m.
Eur. pr. ent. Afr. à TE. As. centr. 00 (65) 64, T. ^
i5 nov. à 5 et d. s. gr. 12 d. 3 qu.

347 © 1 1 mai à 6 et d. m. pr. cen'r. ^ 20 cet. à 3 s Eur. à

rO. diinin. du N. au S. ^4 no^'- à n et d. s.

348 (J 29 avr. à 9 et d. s. gr. 5 d. et d. #l| 9 ocl. à S m. Eur.

Afr. As. centr. 5a (23) i , 2 , T. (§23 oct. à 1 1 et d s.

tr. forte pén.

349 (^ 21 mars à 6 m. pén. ^ 4 ^^'^- à 10 m. Eur. au S. et ai»

SE. Afr. As. centr. 4 ('8) 3g-3S, A.
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o5o 01 to mars à 5 s. gr. i3 cl. et d. ^ 24 mars à 4 s. Euri
an NO. rentr. vers le pôle, 2 sept, à 8 et d. s. gr.,

12 d.

o5i 27 févr, 395. ^A i3 d. et di ^8 août à 4 s. Eur. eh't.

au N. 23 août à midi et d.

35a ^ 2 fpvf. à 1 1 et d, m. //. pet. éd. vers le SO. de l'As. T.
=^£ 27 juin, à 6 et d.s. pet. part. d'Eur. au SO. et d'Air.

à rO. centr. 4i A. (J 12 août h 5 m, .çr. o d. 1 cju.

353 ^ 22 janv. à o m. As. au SE. rentr. 7 , A. (^ o julll. à 4
m. ^r. I d. I qu. 3l|^ 17 juill.à 4 in./?e/.^V/. au SK. d'As,

centi: * o ( 2 S. ) * ï. 26 déc. à 1 1 s. gr. i3 d. et d.

354 ^ 1 1 janv. à 5 et d. m. As. au N. ^7 juin à i s. Eur. aa
NE. As. au N. #r. pet. éd. 22 juin à 6 m. @ l'J

déc. à 3 s.

355 % 28 mai à 5 m. Eur. à l'E. Afr. à l'E. As. centr. 34 (65)
68-G7 , T. (^ Il juin à 7 et d. vc\.gr. 8 d. 1 qu. Q^
6 déc. à 4 et d. m. gr. o d. et d.

356 ^ 16 mai à 4et d. s. Eur. au S. Afr. centr. i3-7, A. ^
9 nov. à I et d. m. As. au SE. centr. 24-11 , T.

357 (5 20 avr. à g et d. s. gr. 1 1 d. (J i4 oct. à 6 s. gr. 9 d.

et d. ^ 29 oct. à 5 s. Espagne à l'O. Afr. à l'O. centr.

42, T.

358 ^ 26 mars à 6 m. Eur. au N. et à l'E. As. au N. @ la

avr. 3 2 5. 3 oct. à 8 s.

359 ^ i5 mars à 2 s. Eur. Mv. As. au SO. centr. 36-49. (^
3i mars à 3 m. gr. o d. et d. (^ 23 sept, à 6 m. gr,

3 d.

3.G0 (^ i3.août à midi et d. forte pén. ^ 28 août à 4 m. Eur.
au N. et à l'E. As. centr. 34-07 (26) 21 , A.

3Ci ^ 6 févr à 4 s. gr. 12 d. et d. 3 août à 4 m. ^17
août à 5 m. pet. au N. d'Eur. moins pet. au N. d'As.

362 26 janv. à 9 s. 23 juill. à 2 s. gr. 12 d. et d.

363 ^ 2 janv. à o et d. m. extrêm. d'As, à l'E. centr. 22 , A.

(^ 16 janv. à 8 et 3 qu. m. gr. i d. et d.

364 (î I jui" 3 4 Ptd. m. ^r. 3 d. et d. ^ t6 juin à i s. Eur.
Afr. As. à l'O. centr. (60) 38 , T. 2b nov. à 2 m, gr,

12 d. et d.

365 21 mai à i et d. s. pr. centr. ^ 6 juin à i etd. m. ir.

pet. au N. de l'As. i5 nov. à 7 et d. m.
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oG6 (J i.i mai à 5 m. gr. 7 d. # 20 oct. à 4 et d. s. Espagne

à rO. Afr. à rO. renlr. 5 , T. (J 4 nov. à 7 et d. m.
gr. o d.

3G7 i5 avr. à 5 s. Eur. à VO. Afr. à TO. ^é'n^r. 35-33 , A.

^ï 10 oct. à 6 et d. m. Eur. au SE. Afr. à TE. As. au

SO. centr. i3 ,
*.

3G8 @ 21 mars à o et d. m. gr. 13 d. et d. 3 avr, à 1 1 et

d. s. As. à l'E. centr. 47-4-- (9 1 3 sept, à 4 et d. m. gr,

II d.

36f) ^ I o mars à 4 et d. m. ^2 sept, à 8 et d. s.

3-ro ^ 8 août à 2. m. gr. part. d^\s. à l'E. renfr. 45 51-49? A.

(^ 20 août à midi et d. gr. i d. i cju.

871 ^r 2 févr. à 8 m. pet. part. d'Eur. au S. Afr. à l'E. As.

rentr. i N. 5 S. (4) 39, A. (^ i4 ji"ll- ^ 10 et 3 qu. m.
furie pe/i. ^ 28 julll. à 11 et d. m. pet. part. d'Eur.

au SO. Afr. As. au SO. centr. 6 (i) * T.

872 ^ 7 janv. à 7 et d. m.gr. i3 d. i qu. ^ 22 janv. à i et

d. s. Eur. plus gr. au NO. ^ 2 juill. a midi et d. ^
2(3 déc. à 1 1 et d. s.

370 7 juin à midi et d. Eur. Afr. As. à TO. centr. (69") 70-

48 , ï. (i^ 2 1 juin à 2 s. gr. 1© d. i qu. (J 1 6 déc à

1 s. gr. o à. et d. ^
874 ^27 mai à 1 1 s. pet. part. d'As, au SE. centr. 6 S. ^ 20

nov. à I o et d. m. Eur. au SO. Afr. centr. 7 ( 9 S. ) * T.

375 (^ 2 mai à 5 m. gr. 9 d. et d. (J 26 oct. à i et d. m. gr. 9
d. |i^ 10 nov. à 2 m. xVs. au NE. ce////-. 65-53 , T.

076 ^ 20 a^T. à 10 s. ^ i4 oct. à 4 m.

877 25 mars à 9 et d. s. extrêm. de l'As, à TE. centr. 11 ,

T. (jj 10 avr. à 10 et d. m. gr. 2 a. (J 3 oct. à 2 s.

gr. 3 d. 3 qu.

378 ^ i5 mars à midi et d. Egypte, part. d'As, au SO. centr.

( i5 S. ) 7 T. 08 sept", a II et d. m. Eur. au S. Afr.

As. au SO. centr. ^5 (19) * A.

879 (J 17 fév. à 1 1 et d. s. gr. 1 1 d. 3 qu. @ 1 4 août à 11 et

d. m. 28 août à midi et d. Eur. As. centr. 88 (83)

53, A.

880 24 janv. à 5 et d. m. assez gr. part. d'As, au N. © 7
févr. à 5 m. ^2. août à 9 s. gr. 10 d. 3 qu.

38i 012 janv. à 8 et d. m. Eur. àPE. Afr. à l'E. As. centr. 1 82
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(4) .-'o, A. (^ 26 janv. à 5 et d. s. ^r. 2. d. %S Juill.

à 4 m. As. au SE. ccntr. * 8 (7)6, T.

382 (J 12 juin à 1 1 m. gr. 2. d. ^ 27 juin à 8 et i qu. s. extr.

d'Eur. au NO. cenlr. 28. As. au NE. centr. 22 , T. @
y déc. à lo et d. m. gr. 12 d. i qu.

383 @ i juin à 9 s. ^11 nov. à 8 el d. m. pet. part. d'Eur.

au NE. pai't. d'As, au N. @ 26 nov. à 4 s.

384 (J 21 mai à midietd. gr. 8 d. et d. ^ 3i oct.à i m. As.

à l'E. cent. 46-33 , T. (^ i4 nov. à 3 et d. s. gr. o d.

1 qu.

385 Puînf d'éclipsé-'

386 (^ I avr. à 8 m. gr. 1 1 d. ^ i5 avr. à 7 m. Eur. Afr. As.

eentr.'6-j (63)78. (^24 sept, à i s. gr. 10 d. et d.

387 ^ 21 mars à 11 et d. m. ^ 3o août à 6 et d. m. pet.

part. d'Eur. et d'As, au N. ^ i4 sept, à 4 et d. m.

388 (^ 9 mars à.i i et d. m. forte pén. ^ 18 août à 9 m. Eur.

Afr. As. centr. 56 (4 >) 7 , A. (J 2 sept, à 8 et d. s. gr.

2 d. i qu.

389 12 févr. à 4 s. Eur. à l'O. Afr. à fO. centr. 41 , A.

3go @ 17 janv. à 4 et ^s. gr. i3 d. 1 qu. ^ i3 juillet à 7 s.

391 ^7 janv. à 8 et d. m. ^> 18 juin à 8 s. extrom. d'Eur. et

d'As, au N. @ 2 juin, à 9 s. gr..i2. d. 1 qu. (^ 27
déc. à lo s. gr. o d. et d.

3g2 ^ 7 juin à 6 m. Eur. au SE. Afr. As. c^i/r. 3 (28) 2g-
'

18, A.

3g3 (^ ï-j. mai à midi et d. gr. 8 d. (^ 5 nov. à 9 et d. m. ^r.

8 d. 3 qu. ^20 nov. an m. Eur. Air. As. à l'O. centr.

53(40)37-45, T.

394 ^ 16 avr. à 8 et d. s. pet. éd. au NE. de l'As. @ 2 mai à

Seld.m. ^ 25 oct. à midietd.

395 ^ 6 avr. à 5 et d. m. Eur. à l'E. Afr. à l'E. As. centr. i5

(40 52, T. (J 21 avr. à 5 et d. s. gr. 3 d. i qu. (^
1 4 oct. à 1 o et d. s. gr. 4 d. i qu.

096 Point d'éclipsé.

397 (^ 28 fé\T. à -y m. ^r. 1 1 d. ^ 24 août à 7 et d. s. gr. i3

d. 1 qu,

3g8 ^ 3 févr. à i et d. s. part. d'Eur. au NO. % 17 févr. à x

s. @ 14 août à 4 ni.
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oc)(j 2.3 janv. à 4 et d. s. Eur. au SO. Afr. à l'O. centr. 82 , A.

(^ 7 fevr. à 2 m. gr. 2 d. i qu. ^ 19 julll. à i i et d.

m. extrèm. d'Espagne au SO. Afr. centr. 5 (2) * T.

400 (J 22 juin à 6 s. gr. o d. i qu. ^ 8 juill. à 3 et d. m. Eur.

au N. et à TE. As. centr. 28-49 (4^)4? ? T. ^17 déc
h j s. gr. 12. d.

401 ^12 juin à 4 rn. ^ 27 juin à 3 et J. s. Eur. au NE. As.

au >iO. @ 6 déc. à 12 s.

402 (J I juin à 8 s. gr. 10 d. i qu. ^ 1 1 nov. à 10 m. Eur.

Afr. As. à rO. centr. 44 (^3) 5- 12 , T. (^26 nov. à 1

1

et d. s. gr. o d. et d.

403 ^ 7 mai à 6 et d. m. Egypte , As. au S. centr. i3 S. (i5)

24» A. ^ 3i oct, à 1 1 et d. s. As. au SE. centr. 10*.

404 (J 1 1 a%Til à 3 et d. s. gr. 10 d. 0= 2.5 avril à 2 s. Eur. As.

à rO. centr. 66-72-68. (^ 4 oct, a ^ s. gr. 10 d.

405 ^ 3i mars à 6 et d. s. ^ i5 avril à 4 et d. m. Eur. et

As. au N. #9 septemb. à 1 et d. s. Eur. au jS. et au
îsE. @ 24 septemb. à 1 s.

406 6 mars à midi, As. au S. T. (^ 20 mars 375. g?: o d.

3 qu. ^ 29 août à 4 et d. s. pr. toute TEur. au S. Afr.

centr. i6-g, A. (J I4 septemb. à 4 et d. m. gr. 3 d.

407 ^ 24 février à o m. As. au SE. cenfr. 7 S. A. ^19 août
à 3 m. As. au S. centr. ii-i3 (o) T.

408 ^ 29 janvier à i m. gr. 12 d. 3 qu. ^ i3 fé\Tier à S m.
tr. gr. part. d'As, au N. ^ 24 juillet à i et d. m. gr.

12 d. et d.

409 ©17 janv. à 5 s. ^29 juin à 3 m. Eur. au NE. gr. part.

d'As, au N. centr. 62 (90) T. ^ i3 juillet à 3 et d. m,
gr. i3 d. et d. •

410 O 7 janv. à 6 et d. m. gr. o d. et d. ^18 juin à i s. Eur.
Afr. As. au SO. centr. (34) 6 , A. |i^ 12 dec à 4 m. As.
au S. centr. 9 (i3 S.) T.

4t I (5^3 mai à 8 s. gr. 6 d. et d. (^ 16 novemb. à 5 et d. s. gr.

8d. etd.

4i2 ^27 avril à 3 et d. m. p'^t. part. d'Eur. au NE. pet. part.

d'As, au NO, @ 12 mai à midi 3 qu. cenfr. @ 4 "o^-
à 8 et d. s

4i3 ^16 avril à I s. Eur. Afr. As. à l'O. centr. 5o-6o-56, T.

(^ 2 mai à i m. gr. 4 d. 3 qu. (^ 20 octob. à 7 ra. gr.

4 d. 3 qu.
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414 6 avril à 4 m. As. au SE. centr. * (i S.) 6, T. % 3o
soplemb. à 2 m. As. à l'E. centr. 29-17 , A.

4»o O I ' mars à 2 et d. s. gr. 10 d. (^5 septemb. à 3 m, ^r.

1 1 d. et d. ?^ 19 septemb, à o et d. m. As. cenlr. 82

(60 56, A.

4iG ^28 février à g s. ^24 août à 1 1 et d. m.

417 ^ 3 février à o m. As. à l'E. centr. i4-8, A. (J 17 fév;

à 10 et I c]u. m. gr. 3 d. (J i3 août i s. forte pénonib.

4i8 19 juillet à 1 1 m. Eur. Afr. As. à l'O. centr. 46 (4a)

10 , T. (^29 décemb. à 3 et d. m. gr. 1 -j. d.

4'9 ® ^^ i*^i" à n et I qu. m. ^8 juillet à 10 et d. s. As. au
JNE. il^ 3 décemb. à 2 et d. m. As. au NE. @i8déc.
à 8 m.

420 (5 1 2 juin à 3 m. gr. 1 1 d. 3 qu. (J 6 décemb. à 7 m. gr,

o d. 3 qu.

421 ^ 17 mai à I s. Eur. au S. Afr. As, au SO. centr. (i5)

19-10, A. ^11 novemb. à 8 m. Sicile, Afr. As. au
SO. centr. 7 ,

*.

422 (^ 22 avril à 10 et d. s. gr. 8 d. i qu. ^ 6 mai à 9 et d. s-

As. à TE. centr.. 3r, T. (^16 octob. à 5 et d. m. gr.

9 d. 3 qu.

423 ^ 12 avril à I et d. m. ^ 26 avril à midi et d. tr. pet.

part. d'Eur. au N. ^ 5 octob. à 9 et d. s.

424 (J 3 1 mars à 2 m. gr. ad. ^9 sept, à o m. As. à l'E. centr.

63-6o , A. (^ 24 sept, à i s. gr. 3 d. et d.

425 ^ 6 mars à 8 m. pet. en Afr. As. au S. et à l'E. centr. 9 S.

(9) 43 , A. ^ 29 août à lû et d. m. Eur. au SO. Afr.

centr. i5 (o) * T.

426 ^ 8 février à 9 et d. m. gr. 12 d. et d. '^ 2.5 février à m.
et d. Eur. ent. pet. au SE. As. au NO. ($ 4 ^oût à 8 et

i qu. m. gj: 1 1 d.

427 ® 29 janvier à 1 et d. m. Ij^ 10 juillet à 10 m. gr. part.

d'Eur. au N. plus gr. part. d'As, au N. centr. -}- T. 24
juillet à 10 et d. m.

428 (^ 18 janvier à 2 et d. s. gr. o d. 3 qu. (J 12 juillet à 7
s. gr. o d. 1 qu. ^ 22. décemb. à i s. Afr. à l'E. As. au

SO. centr. {i3 S.) 12. ^. T.

4^9 (J 3 juin à 3 et d. ra. gr, 5 d. (J 27 nov. à i et d. m. §r. 8
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(1. I qu. ^12 tlécemb. à 4 et d. m. As. centi: Sa (35)

38, T.

43(> ® ^3 mai à 8 s. © i G novemb. à 5 m.

43 1 ^i 27 avril à 8 et fl. s.' As. à l'E. renir. 27 , T. (J i3 mai à

S m. ^r. G (1. (J 5 nov. à 3 et d. s g'/-. 5 d.

4o2 iG avril à midi
,
pet. part. d'Eur. aa SE. Afr. As. au SO.

renir. 3 (G) 17-14, T. ^ i<^> octob. à 10 m. Eur. au SO.
Afr. As. au SO. centv. 19 (o) * A.

433 (5 21 mars à g et d. s. gr. g d. (§ 1 5 sep.temb. à 1 1 m. gr.

10 d. et d. ^ 29 septemb. à 1 1 m. Eur. Afr. As. à l'ô.

cenir. 67 (54) 37 , A.

434 ^ 2.S février à 5 m. gr. part. d'As, vers le N. @ 1 1 mars
à 5 m. ^4 septemb. 375.

435 % i4 fiivrier à 7 et d. m. Eur. à l'E. Afr. à l'E. As. centr. i3-

8 (17) 4-'^» A. 3 ^^ février à 6 et d. s. gr. 3 d. 3 qu.

(^ 24 août à 8 s. gr. o d. et d.

43G ^Ê 3 février à 7 et d. m. As. au SE. rcnir. * 3 , A. ^29
juillet à 6 et d. s. Eur. au SO. Afr. à l'O. centr. 7 , T.

437 (J 8 janvier à midi
,
gr. 1 1 d. 3 qu. ^ 3 juillet à G et d. s-

=(^ ig juillet à 5 et d.m. Eur. auN. As.au N. ^ i3 déc.

à 1 1 et d. m. tr. gr. part. d'Eur. au N. As. au NO. ^ 28
décemb. à 4 s.

43s @ 23 jninà 10 et d. m. ^z'. i3 d. et d. ^ 3 décemb. à 3 el;

d. m. As. à TE. centr. 37 (g) 8 , T. (j^ 17 décemb. à 3 s.

gr. I d.

43g Point (Téclipsê.

44*3 !^ 3 mai à 5 et d. m. gr. G d. et d. ^17 mai à 4 et d. m.
Eur. à TE. As. centr. 23 (5g) 64 , T. (^ 2.^ octob. à 2 et

d. s. gr. g d. et d.

44 1 ® 22 avril à 8 m. G mai à 8 s. pet. érli. au NE. d'As.

=j^ I octob. à 4 m. As. au NE. ^ i G octob. à G m.

442 O 1 1 avril à g m. gr. 3 d. 3 qu. ^ 20 septemb. à S m.
Eur. Afr. As. centr. G5 (3g) i3, A. (J 5 octob. à g s. gr»

4d.

443 % 17 mars à 4 s. Eur. à l'O. Afr. à l'O. centr. 38 , A.

444 O "9 f<^^'i'- à G s. gr. 1 1 d. 3 qu. (^ i4 août à 3 s. gr,

10 d.

445 ^ ^ févr. à 10 m. % 20 juill. à 5 etd. s. Eur. au NO.
^ 3 août à 5 et d, s.

i. 38
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446 (^ 28 janv. à 1 1 s. g-/-. I d. ^ 10 juill. à 2 et d. m. As. à

l'E. rentr. 28-43 , A. (J 24 julll. à 2 et d. m. gr. i d.

et d.

'44? O ^4 juin à 1 1 m. ^r. 3 d. I qu. ^ 29 juin à 4 et d, m.
cxtr. d'As, au SE. A. (J 8 déc. à q et d. m. gr. 8 d. i

qu. ^ 23 déc. à i et d. s. Eur. Afr. As. au SO. centi:

35-55 , T.

448 @ 3 juin à 3 et d. m. ^ 26 nov. à i et i qu. s.

449 ^ ^ "^'^* à 4 m. Eur. à TE. As. centr. 34 (62) 70 , T.
(5 23 mai à 2 et 3 qu. s. gr. 8 d. (J 16 nov. à o et 1 qu.

m. gr. 5 d.

î45o Point d'éclipsé.

'45 1 (^2 avr. à 5 m. gr. 7 d. et d. (^ 26 sept, à 7 et d. s. gr. 9
d. 3 qu.

'452 ^ 7 mars à midi et d. Eur. au N. ^21 mars à midi etd.

^ i5 sept, à 2 et d. m.

•'453 % 24 févr. à 3 s. Eur. à l'O. Afr. à l'O. ccntr. 4i-52, A.

(^ 1 1 mars à 2 et 3 qu. m. gr. 4 d. et d. (J 4 sept, à à
et I qu. m. gr. i d. 3 qu.

454 % i3 févr. à 3 s. pet. éd. au S. de l'Eur. Afr. à l'O. centr,

0-5, A.. ^ 10 août à 2 m. As. centr. 27-36-3is , T.

'455 (^ 19 janv. à 8 et d. s. gr. 11 d. et d. ^ i5 juill. à 2 m.
gr. i3d. etd. ^ 3o juill. à midi et d. Eur. au N. tr. gr.

part, d'A. au NO.

456 ® 9 janv. à o m. @ 3 juill. à G s. ^ i3 déc. à midi et d.

Eur. Afr. As, au SO. centr. 10 (8) 7-23 , T. (^ 27 déc. à

1 1 s. gr. 1 d.

457 ^ 8 juin à 2 et d. m. au SE. de l'As. ^ 3 déc. à i m. pet,

éd. au SE. d'As. A.

458 (5 i4 mai à midi , gr. 5 d. ^ 28 mai à midi, Eur. Afr,

As. àl'C). centr. 53 (55) 56-42 , T. (^ 6 nov. à 1 1 s. gr,

9 d. 1 qu.

459 3 mai à 2 et d. s. centr. ^ 18 mai à 3 et d. m. Eur. au

NE. As. au N. ^ 12 oct. à midi , Eur. au N. ^ 27 oct.

à 3 s.

460 O 2 1 avr, à 4 s. gr. 5 d. i qu. ^ 3o sept, à 4 s. Eur. pr.

eut. au SO. Afr. à l'O. c^n/r. x6 , A. (^ 16 oct. à 5 etd.

na. gr. 4d. et d.
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461 ^ sy mars à 1 1 et cl. s. pet. éd. an SE. de VAs. A. ^ 20

sept, à 2 etd. m. As. au S. ceiitr. 22-0, T.

462 (5 2 mars à 2 et d. m. gr. 11 d. ^ 17 mars à 3 m. Asj

centr. 42 (68) 70, A. (^ 25 août à 10 s. gr. 8 d. et d.

4b3 ^ 19 févr. à 6 et d s. |!^ i août à i m. pet. éd. au ME. de

l'As. ^ i5 août à o et d. m.

404 (^ c) fév. à 7 m. gr. i d. i qu. # 20 juill. à 9 et d. m. Eur.

Afr. As. à 10. centr. 46-49 (4^)9 , A. (g 6 août à 10 m.
gr. 3 d.

465 ^ i3 ianv. à 6 et d. m. Afr. à l'E. As. au SE. centr. o »f

* (10 S.) 20 N. T. (© 24 juin a b s. ,çr. i d. 3 C]u. #9
juill. à 1 1 m. tr. pet. part. d'Eur. au S. Afr. centr. 4(2)
* A . (^ 18 déc. à 5 et 3 qu. s. gr. 8 d.

4G6 ^ 2 janv. à 10 et d. s. extr. de l'As, à TE. centr. 04 , T.

^ 14 juin à loet d. m. (^^7 déc. à 9 et d. s.

467 ^ 19 mai à 1 1 m. Eur. As. au NO. centr. 7 i (77) 80-og ,

T. (J 3 juin à 10 s. gr. 9 d. et d. (^ 27 nov. à 9 m. gr. 5

d. 1 qu.

468 ^ 8 mai à 3 et d. m. As. au S. et au SE. centr. o (21) 20 r,

T. ^ 1 nov. à I et d. m. As. au SE. centr. 19-4 , A.

469 (^ 12 avr. à midi
,
gr. 6 d. (^7 ocL à 3 et d. m. gr. g d,

^ 21 oct. à 3 m. As. à l'E. centr. 68-42 , A.

470 @ I avr. à 8 et d. s. 2G sept, à 10 m. ^ 10 oct. à midi ,

/«/. écl. au N. de l'Eur.

471 ^ 7 mars à loet d. s. As. à VV.. centr. 16, A. (^ 22 mars
à 1 1 m. gr. 5 d. et d. (J »S sept, à 10 et d. m g'/-. 2 d.

3 qu.

47a ^ 2.0 août à g et 3 qu. m. Eur. Afr, As. au S. centr. 33

(23) 6 S. T.

473 (5 3o janv. à 4 et d. m. gr. 1 1 d. i qu.@ 25 juill. à 9 et d.

m. gr. 12 d. ^ 9 août à 7 et d. s. cummenc. au NO. de

TEur. centr. 53 , et^;i au NE. de l'As, cenir. j A.

474 ^ 4 janv. à 5 m. au N. de l'As. © 19 janv. à 8 m. @ iS

juill. à I et d. m.

470 (^ 8 janv. à 7 m,gr. i d. et d. ^ 19 juin à q m. Egypte ,

As. au SO. cenir. * (3) * k. (g 4 juill. à "6 et à. s. /r»

476 (§ 24 mai 37 s. gr.' 3 d. ^î 7 juin 375. Eur. à l'O. centr. 2C>,

T. (^ 17 nov. à 8 m. gr. 9 d, i qu.
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477 ^^ "^^^ à 9 s. ^ s8 mai à 1 1 m. Eur. au N. ^ 6 nov.
à II et d. s.

478 (^ 2 mai à 10 et d. s. grs 7 d. ^ 12 oct. à m. As. à l'E.

cenir. 64 , A. (J 27 oct. à 2 s. gr. 5 d.

4/9 ^ ^ ^^'T- à 6 et d. m. pet. part. d'Eur. au S. Afr. à l'E. As.
au S. cenfi: 20 S. Donc éclipse invisible en Eur. et ea
Afr. (i3)3i , A. ^ I oct. à ii m. Espagne au SO. Afr.

ce/ilr. 7(78.)* T.

480 (J 12 mars à 10 et d. m. g?: 10 d. ^ 27 mars à 10 m. Eur.
Afr. As. à VO. cenir. 45 ^^64) 86 , A.»(J 5 sept, à 5 ei d,

m. gr. 7 d. et d, .

481 ^ 2 mars à 3 m. ^ 1 1 août à 8 et d. m. pet. part. d'Eur,

au N. gr. part. d'As, au N. ^ 20 août à 8 m.

482 (^ 19 févr. à 3 et d. s. gr. i d. et d. 03i julll. à 4 et d.s.

Eur. pr. ent. au S. Afr. cenir. 23-io , A. (^ i4 août à 5

et d. s. gr. 4 d- 3 qu.

483 ^ 24 janv. à 3 s. Eur. pr. ent, au S. Afr. cenir. 14-20 ,T.

(^ 6 jnill. à I et d. m. gr. o d. i qu. (^ 3o déc. à i etS
qu. ni. gr. 7 d. 3 qu,

484 ^ i4 J3nv. à 7 m. Eur. au SE. Afr. à l'E. As. cenir. 4i-

34 (36) 62 , T. ^ 24 juin a 6 s. ^ 18 déc. à 6 m.

485 ^ 29 mai à 6 et d. s. Eur. à l'O. cetitr. 61, T. (J i4 juin à

4 et d. m. gr. 1 1 d, i qu. (^ 7 déc. à 5 et 3 qu. s. gr. 5

d. et d.

486 ^ igmai à 1 1 m. Eur. Afr. As. à l'O. cenir. 21 (28) 3i —
i5 , ï. ^ 12 nov. à 9 et d. m. Espagne au SO. Afr.

cenir. i3(i4S.)A.

487 (^ 23 avr. à .7 s. gr. 4 d. et d. (J 18 oct. à midi
,
gr. 8 d.

et d. ^ i nov. à 1 1 et d. m. Eur. Afr. As. à l'O. centi\

5o (35) 28-33 , A.

488 ^ 29 mars à 3 et d. m. pet. part. d'Eur. au NE. As. au

NO. et au N. ^ 12 avr. à 4 m. cenir. @ 6 oct. à 5 et 3

qu. s.

489 ^ 18 mars à 5 et d. m. Eur. à l'E. Afr. à TE. As. cenir.

1 9 (39) 59 , A. (J I avr. à 6 et 3 qu. s. gr. 6 d. 3 qu. (^ 2S

sept, à 6 s. gr. 3 d. et d.

490 ^ 7 mars à 6 m. As. au SE. centr. (12 S. ) 8 , A,

491 (^ lo févr. à midi et d. gr. 10 d. 3 qu. (J 5 août à 5 s. gr^

lod. et d. ||^2i août à 3 m. As. au N. cenir. SS-Sy (7 S)
A.



CHRONOLOGIE DES ÉCLIPSES. 3oi

Ans de I. C.

492 ^ 1 5 janv. à 2 s. Eur. au N.^ 3o janv. à 3 et cl. s, ^ ^5

juin, à g et 1 qu. m.

493 -^ 4 janv. à 6 m. As. renfr. 27-S (9) 28, T. (J 18 janv. à

3 s. gr. 2 (1. (5. i5 juin, à 2. m. gr. 1 d. i qu.

494 O 5 juin à I et d. m. gr. 1 d. 19 juin à 2. m. As. twz//'.

1 7-45 , T. (J 28 nov. à 4 et d. s. gr. 9 d. i qu.

493 @ 25 mai à 3 et d. m. ^8 juin à 6 et d. s. pet. part.

d'Eur. au NO. ^ 3 nov. à 4 m. Sibérie. @ 18 nov. à {5

etd. m.

496 (^ i3 mal à 5 et d. m. ^r. 8 d. 3 qu. ^ 22 cet. à 8 m.'

Eur. à TE. Afr. à TE. As. cenir. 65 (34) 19-21 , A. (§ G

nov. à 10 et d. s. gr. 5 d. i qu.

497 ^ '^ '*^''"- à 2 s. Eur. au S. Afr. As. au SO. cenfr. 21-27-
25 . A.

498 (5 20 mars à 6 et d. s. gr. 9 d. i qu. ^ 7 avr. à 5 s. Eur.'

à rO. Afr. à rO. cenir. jS^ A. (^ 16 sept, à m. et d. gr.

6 d. et d.

499 @ i3 mars à 1 1 m. ^ 22 août à 4 s. toute TEur. pet. au

S. @ 5 sept, à 3 et d. s.

500 d^ I mars à 1 1 et d. s. gr. 2 d. et d. ^ 10 août à 1 1 et'd.

s. As. à l'E. cenir. S2.-S2 , A. (^ 20 août à i et d. m. gr.

5 d. et d.

Soi ^ 3i juin, à o m. As. au SE. cenir. 7-14 » A.

502 (g 9 janv. à 9 et 3 qu. m. gr. -7 d. et d. ^ 24 janv. à 3 et

d'. s. Eur. à l'O. Afr. à to.'cenir. 64 i'
T. ^ 6 juill. à i

rn. @ 2g déc. 3 2 et d. s.

503 ^ 10 juin à I et d. m. Eur. au N. As. au NO. cejiir. Gj -j-

T. ^ 25 juin à 1 1 m. gr. i3 d. (J 19 déc. à 2 et d. m.
gr. 5 d. et d.

504 ^ 29 mai à 6 et d. s. Eur. auSO. As. à l'O. cenir. 17 ;
T.

505 (^ 4 ïii^i à 2 m. ^7'. 3 d. (J 28 oct. à 8 s. gr. 8 d.

506 ^ 9 avr. à 1 1 m. pet. éd. au N. de FEujf. ^ 28 avr. à 1

1

et d. m. ^ 18 oct. à i et d. m. ^ i nov. à 5 m. au NE.
de l'As.

607 ^ 29 mars à midi et d. Eur, Afr. As. à l'O. cenir. 44
(48) 76 , A. (|> i3 avr. à 2 et d. m. gr. 7 d. 3 qu. (J 7
oct. à I et d. m. gr. 4 d. 1 qu.

5o8 % 17 mars à i s. Eur. au SE. Afr. As. au SO. centr. (4 S.)



3o2 CHRONOLOGIE DES ÉCLIPSES.

Aiu de J. C.

17 , A. ^ II sept, à I et d. m. As. à l'E. centr. 26-27-
24, T.

609 (^ 20 févr. à 8 et d. s. ^r. 10 d. (^ iG août à o et d. m. gr.

q d. I nu. ^ 3i août à 10 m. Eur. As. centr. 70 (67)
38, A.

5io @ 9 févr. à 1 1 et I qu. s.@ 5 août à 5 s.

5i I ^ 1 5 janv. à 2 et d. s. Eur. à l'O. Afr. à l'O. centr. Sj , T.

(^ 29 janv. à I o et d. s. gr. 2 d. et d. (^ 26 juill. à 9 et

d. m. gr. 2.à. et d.

5i2 (J i5 juin à Setd. m. pén. ^ 29 juin à 9 et d. m. Eur.au
S. Afr. As. centr. 1 5 (38) 14 , J- (^ 9 tlt'C. à i et d. m.
8>'- 9 tl-

5i3 ^ 4 juin à 10 m. 5lj^ 19 juin à i et d. m. Eur. au NE. As.
au IS. ^ i3 nov. à 11 et d. m. pet. au IN. de TEur.^ 28
nov. à 5 et d. s.

5i4 (5 24 mai à midi , gr. lo d. 3 qu. ^ 2 nov. à 4 ('t d. s.

Eur. au SO. Afr. à i'O. centr. 2^. , A. (|^ ib nov. a 7 m.
gr. 5 d. et d.

5i5 ^ 23 oct. à 4 m. As. au S. centr. 23 ( 12 S. )*T.

5t6 (^ 3 avr. à 2 et d. m. gr. 8 d. i qu. ^ i8avr. à o m. As.

à l'E. centr. 24-33 , A. (J 26 sept, à 8 s. gr. 5 d. 3. qu.

817 ^23 mars à 6 et 3 qu. s. ^ j avr. à i m. pet. éd. au N. de
l'As. @ i5 sept, à 1 1 s. centr,

5i8 (J i3 mars à 7 m. gr. 3 d. et d. ^ 22 août à 6 et d. m.
Eur. à TE. Afr. à l'E, As. centr. 57-63 (49)28, A. (J 5
sept, à 9 m. gr. 6 et d.

519 ^ i5 févr. à 8 m. As. au S. centr. * ( 6 S. ) 29 , T. ^ 1

1

août à 7 m. Eur. au S. Afr. As. au SO. et au S. centr.

14-18(7)* A.

620 (j^ 20 janv. à 5 et d. s. gr. 7 d. i qu. ^ 5 févr. à o m. As.

à l'E. centr. 34-3o , T. ^ iG juill. à 8 et d. m. gr. 12 d.

et d.

521 ^ 8 janv. à 1 1 s. ^20 juin à 9 m. pet. éd. au NO. et au
N. de l'f'ur. ^ 5 juill. à 6 s. (J 29 déc. à 11 et d. m.
gr 5 d. 3 qu.

522 % 10 juin à 2 m. As. à l'E. cenfr. i5-37, T. ^ 4 'iéc à

I m. pet. part. d'As, au SE. centr. 6 * A.

523 (5 i5 mai à 8 et d. m. gr. i d. et d. (J 9 nov. à 4 et d.

v^.gr. 7 d. 3 qu. ^3 novembre à 4 ca. k.%, centr. 5a
(28)2G,A.



CHRONOLOCIE DES ÉCLIPSES, 3o3
Ans (3c J. C.

S--+ ^ ^ ™'^' ^ 7^- © ^^ oc*^- à 9 et d. m. îi^ 1 1 nov. à 2 s.

Eur. pet. au N. tr.pet. au S.

525 (J 2.3 avr. à 10 et d.m.^r. 9 d. i qu. (J 17 oct. à 9 m. gr.

4 d. oqu.

526 ^ 22 sept, à 9 et d. m, Eur. au S. Afr. As. au SO. centr.

^4 (+)*.

527 (J 4 mars à 4 ni- (Çt*- 9 tl- (J 27 août à 8 et d. m. gr. (3 d.

^ 1 1 sept, à 5 et d. s. Eur. à l'O. cenlr. 33 , A.

628 ^ B fé\T. à 7 m. tr. pet. part. d'Enr. au NE. As. au N.

@ 21 févr. à 6 et 3 qu. m. ^ 16 août à i m.

529 ^ 20 janv. à 1 1 et I qu. s. As. à TE. ccntr. 20 , T. (^
g fevr. à 6 et d. m. gr, 3 d. (J 5 août à 5 s. gr. 3 u.

3 qu.

530 ^ i5 janv. à 11 m. Indes or. centr. * o , A. ^10 juill.

à 4 et d. s. Eur. au S. Afr. centr. 2.0-0 , ï. (^ 20 déc.

à 10 et d. m. gr. g d.

53 1 ^ i5 juin à 4 et d. s. gr. i3 d. 3 qu. #1^ 3o juin à g m.
Eur. au N. As. au N. et à TE. ccntr. (gS) T. @ 10 déc.

à 2 m.

532 ^ 3 juin à 6 et d. s. ^. 12 d. et d. ^ i3 nov. à o et d,

m. As. à TE. centr. 58 , A. (^ 28 nov. à 3 et d. s. gr. 5

d. 3 qu.

533 ^ 10 mai à 3 et d. m. As. au SE. centr. * (i.3) i4 , A.

534 (J i4 3vr. â 10 et d. m. gr. 7 d. i qu. ^ 2g avr. à 6 et

d.m. Eur. Afr. à TE. As. centr. 20 (53) 65-62, A. (^
8 oct. à 3 et 3 qu. m. gr. 5 d. i qu.

535 ^ 4 a^T- à 2 et d. m. pr. rentr ^ 18 avr. à 7 et d. m. pr.

toute TEur. tr. pet. part. d'As, au N. ^ i3 sept, à 7
et d. m. tr. pet. au NE. de l'Eur. au ment, jusqu'au NE.
de l'As. ^ 27 sept, à 7 m. pr. centr.

536 (^ 20 mars à 2 et d. s. gr. 4 d. et d. ^ i sept, à i et d. s.

Eur. Afr. As. à l'O. centr. 49-17 1 ^- (^ 1 5 sept, à 5 et

I qu. s. gr. 7 d. I qu.

537 ^ 25 févr. à 4 s. tr. pet. part. d'Eur. et d'Afr. h l'O. centr.

2g , T. ^21 août à 2 s. pet. éd. à l'O. de l'Aii'. A.

538 (^ 3i janv. à I et d. m. gr. 6 d. 3 qu. ^ i5 févr. à 8 et

d. m. Eur. Afr. As. à VO. centr. 29-28 (4i) 70, T. (|>

27 juill. à3 et d. s.gr. 1 1 d.

539 ^ 20 janv. à 7 et d» m. % i juill. à 4 et d. s. tr. gr. part.



3o4 CIÏROKOLOGIE DES ÉCLIPSES.

Ans de J. C.

d'Eur. au NE. As. au NO. 17 juill à o et 3
qu. in.

540 (J 9 jativ. à 8 s. gr. 5 d. 3 qu. ^ 20 juin à 9 et d. m.
Eiir. Afr. As. centr.'6'h (44) lîJ, T. (^5 juill. à ora,
^^'«. ^ i4 déc. à g m. ^r. pet. éd. àTO. de l'Afr. et au
SE. de ï As. centr. 2. (20 S.) 4 N. A.

541 (5 25 mai à 3»et d. s. tr. forte pén. (^ 19 nov. à i s. gr.

7 d. et d. ^ '6 déc. à midi. Eur. Afr. à As. l'O. cenlr.

3o (25) 24-39 , A.

542 @ i5 mai à 2 m. @ 8 nov. à 5 et d. s.

643 5^ 20 avT. à 2 m. As. centr. 38-66, A. (J 4 "^^i SiÇ> s. gr.

10 d. 3 qu. (^ 28 oct. à 5 s. gr. 5 d.

544 % 8 avr. à 3 et d. m. As. au SE. centr. * (10) 12 A.

545 (^ i4 mars à ii et d. m. gr. 8 d. (J 6 sept, à 4 6t d.

s. gr. 7 d. et I qu. ^ 22 sept, à i m. As. au NE.
centr. 71-60, A.

546 |!|^ i6 févr. à 3 et d. s. au N. de l'Ecosse. @ 3 mars à 2

s. ^ 27 août à 9 m.

547 # 6 févr. à 8 m. Eur. Afr. As. centr. i8-i3 (18) 49 , T.

(^ 20 févr. 3 2 s. gr. 3 d. 3 qu. (^ 17 août à o et d. ra.

gr. 5 d.

548 ^ 21 juill. à o m. As. au SE. centr. 10-26, T. (J 00
déc. a 7 s. gr. 9 d.

549 (J ^5 juin à 10 et d. s. ^r. 12 d. ^10 juill. à 4 ^t d. s.

Eur. As. à rO. centr, 65-48 , T. ^5 déc. à 4 m. As.

au N. ^ 20 déc. à 1 1 m.

550 ^ i5 juin à 1 m. ^24 "ov. à 9 m. Eur. à l'E. Afr. As-

ceiitr. 53 (26) 23-6 1 , A. (J g déc à 12 s. gr. 5 d.
'6

qu.

J^5i ^21 mai à 10 et d. m. Eur. au S. Afr. As. au SO. centr.

6 (10) i4-5, A. (J 4 juin '* 9 ^t d. m. pén.

552 (^ 24 avr. à 6 s. ^r. 6 d. i qu. ^ g mai à i s. Eur. Afr.

As. h rO. centr. (55) 'g-:iO, A. (^ 18 oct. a 1 1 et d.

m. ^r. 4 d. 3 qu.

553 ^ 14 avril à 10 et d. m. pr. centr. ^ 23 sept, à 3 et d. s.

pet. éd. pr. toute TEur. au N. (^ 7 oct. a 3 s. pr. centr.

554 (J 3 avr. à 10 s. gr. 5 d. et d. (^ 27 sept, à i et d. m. gr.

8d.

555 Point iTéclipse.
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Ai<s Aeh C.

556 ($ 1 1 févr. à 9 et d. m. ^r. C d. et d. ^ 26 févr. à 5 s,

cominmc. à l'O. de l'Enr. et de l'Afr. centr. 72 , ï. (^
6 août ans. gr. g d. i qu.

557 ^ 3o janv. à 3 et d. s. ^ i5 févr. à 6 m. tr. pet. éd. au

JNE. Je l'Eur. % 12 julll. à o m. pet. éd. au N. de l'As.

@ 27 juillet à 7 et d. m.

558 (^ 20 janv. à 4 et d. m. gr. 6 d. ^ i juill. à 5 s. Eur. Afr.

à rO. centr. 28-16 , T. (J 16 juill. h 9 et d. m. gr. i d.

55g ^21 juin à 9 m. tr. pet. en Afr. As. au S. centr. * (3) *

T. (^ 3o nov. à g cl d. s. gr. 7 d. i qu.

56o ^ 25 mai à g et d. m. ® ig nov. à i et d. m. pr. centr

^ 3 déc. à 7 et d. m. pet. au NE. d'Eur. et au N. d'As.

56i ^ 3o avr. à g m. Eur. Afr. As. au N. centr. 5o (81) 87-75,
A. ^ i5 mai à i et d. m. gr. 12. A. i qu. (^ 8 nov.
à I m. gr. 5 d. I qu.

562 ^ 19 avr. à 10 et d. m. Eur. au S. Afr. As. au SO. centr.

9 (19) 24 , A. ^ i4oct. à 2 m. As. au SE. centr. 2.1-

2 , A.

563 (^ 25 mars à 7 s. gr. 7 d. (J 18 sept, à 1 m. gr. 6 d. et

d. ^ ?> cet. à 9 m. Eur. Afr. As. centr. 67 (42) 26 , A.

564 ^ 28 févr. à o m. As. au NE. ^ i3 mars à g et d. s-

pr. centr. ^ 6 sept, à 5 s. c^rz//*. ||^ 21 sept à 9 m. As.

au N. pet. éd.

505 1^ 16 février à 4 s. Eur. à l'O. Afr. à l'O. centr. S2 , T.

(J 2 mars à 9 et d. s. gr. 4 d. 3 qu. (^ 27 août à 8 m.
gr. 6 d.

566 ^ I août à 7 et d. m. Eur. au S. Afr. As. au S. centr. i5-25

567 (^ 1 1 janvier à 4 m. gr, 8 d. 3 qu. (^ 7 juillet à 5 et d. m.
gr. 10 d. ^ 22 juill. à o m. As. au N, et au NE. centr.

57-75 5 T. ^ 16 déc. à midi , Eur. au N.^ 3i déc. à

8 s.

568 ^ 25 juin à 8 m. (J 20 déc. à 8 et d. m. gr. 6 d.

569 ^ 3i mai â 5 et d. s. pet. éd. à l'O. de l'Afr. centr. 3 S.

A. (P 14 juin à 5 s. gr. o d. 3 qu. ^ 24 nov. à 6 et d.

m. au SE. de l'Eur, Afr, à l'E. As, au SO, centr. i4

(19 S.)* T.

570 (^ 6 mai à I et 3 qu. m gr. ^ d. ^ 20 mai à 7 et 3 qu.

s, Eur. au NO. centr. 42 , As. au NE, centr. 17 , A.

(^ 29 oct. à 7 et d. s. gr, 4 d. i qu,

J. Sg



3û6 CHRONOLOGIE DBS ÉCLIPSES.

Ans del. C.

671 ^ 2.S avr. à 6 s. ^ 9 mai à 9 s. au NE. de l'As. ^ i3

oct. à II s.

5-'2 (^ i4 3vr. à 5 et cl. m. gr. 7 d. ^ 20 sept, à 4 et d. m.
pr. toute l'As, centr. j^ï (49) 45 , A. (^ 7 oct. à lo m.
gr. 8 d. et d.

678 ^ ig mars à 8 et d. m. As. au SE. centr.'^ (o) 26 , T.

^ 12 sept, à 4 m» As. au S, centr. 29 (7) 2 , A.

5-4 (5 21 févr. à 5 s. gr. 6 d. ^ 9 mars à i m. As. à l'E.

centr. 21-89 , T. (J 18 août à 6 et 3 qu. m. gr. 8 d.

575 ^ 1 1 févr. à o m. pr. centr.^ 28 julll. à 7 et d. m. tr.

pet. éd. Eur. au N. As, au NE. ^ 7 août à 2 et d. s.

676 (J 3i janv.'à i et i qu. s. gr. 6 d. et d. ^ 12 julll. à à

et d. m. As. à l'E. centr. 89-51 , T. (J 26 juill. à 4 s.

gr. 2 d. et d.

577 ^5 janv. à I m. As. auSE. centr. 5 S. * A. (J 11 dëc.à

6 m. gr. 7 d. ^25déc. ào m. As. centr. 36 (22) 42, A.

578 ^ 5 juin à 4 et d- s. @ 3o nov. à 9 et d. m. pr, centr.

679 ^ 1 1 mai à 3 et d. s. Eur. au N. centr. -j- A. ^ 26 mai
à 9 m. gr. i3 d. 3 qu. (^ 19 nov. à 8 et 8 qu. m. gr. 5

d. et d.

58o ^ 29 avr. à 5 et d. s. Eur. à l'O. Afr. à l'O. centr. 27 ,

A. ^ 24 oct, à lo et d. m. Espagne au S. Afr, centr. 7
(128, )*A.

58i (^ 5 avr. à 2 et d, m. gr. 5 d, et d, (J 28 sept, à 9 m.
gr. 6 d. gl 18 oct. à 4 et d. s. extrêm. d'Eur. et d'Afr.

à rO. centr. 20 A.
l

582 m^ 10 mars à 8 m. pet. éd. au N. de TEur. i^t au NO.
d'As. @ 25 mars à 4 et d. m. centr. ^ 18 sept, à i et

d. m. pr. centr.^ 2 oct. à 4 et d. s. Eur. à l'O. dimin.

du K. au S.

588 ^ 28 févr. à o et I qu. m. As. à V^. centr. 19-21 , T.

(^ i4 mars à 4 et 8 qu. m. gr. 5 d. 3. qu. (J 7 sept, à

4 s. gr. 7 d.

584 ^ ^7 ^^^^- à 1 1 et d. m. As, au S centr. * 12, A. ^ n
août à 3 s. Espagne au S. Afr. centr. 7 * T,

585 O 21 janv. à midi 3 qu. gr. 8 d. eld. (^ 17 juill. à midi,

gr. 8 d. I qu. ^ I août à 8 m. Eur. As. centr. 65-70
(6b)39,ï.

586 ^11 janv. à 4 et d. m.^6 juill. à 2 et d. s. ^ 16 déc.



CHRONOLOGIE DES ÉCLIPSES. Soy

Ans de J. C.

à 2 et (1. m. As. à TE. centr. 47-22 , A, ;J 3i déc. à 5

s. ^r. 6 (1.

587 ^ 12 juin à o m. pet, éd. au SE. de l'As. A. (^ aS juin

à 12 s. ^r. 2 d. ^ 5 déc. à 3 et d. s. pet. éd. à l'O. de

l'Afr. centr. 8 S. T.

588 (^ 16 mai à 9 m. ,^r, 3 d. et d. ^ 3i mai \ 2. m. As.

centr. 12-45 , A. (J 9 nov. à 3 et d. m. gr. 4 d.

589 ^ 6 mai à i et d. m. ^ 20 mai à 3 et d. m. Eur. an
NE. As. au N. ^ i5 oct. à 8 mi. tr. pet. éd. au N. de

l'As. ^ 29 oct. à - et I qu. m.

690 (^ 25 a^T. à midi et d, gr. 8 d. i qu. ^ 4 oct. à midi ^

Eur. Afr. As. à l'O. centr. 5- (48) 27 , A. (J 18 oct. à

6 et d. s. gr. 9 d.

591 ^ 3o mars à 4 et d. s. Eur. à l'O. Afr. à l'O. centr. 28 ,

T. ^23 sept, à 1 1 et d. m. Eur. au S. Afr. As. au SO^
centr. 16 (4) * A.

692 (J 4 mars à o et d. m. gr. 5 d. i qu. ^ 19 mars à 9 n».

Eur. Afr. As. centr. 18 (45) 69 , T. (J 28 août à 2 et d.

s. gr. 7 d.

593 ^21 févr. à 8 m. centr. ^ 2 août à 3 s. gr. part, de
l'Eur. au NE. As. au NO. ^ 17 août à 9 et 3 qu. s.

694 (J ïo févT. à 9 et 3 qu. s. gr. 7 d. ^ 23 juill. à 8 m. Eur.
Afr. As. centr. 47-58 (54) , 18 , T. (^ 6 août à 11 s.

gr. 4 d.

695 ^ 16 janv. à 9 m. As, au SE. centr. * id , A. ^ 12 juil.

à 1 1 et d. s. pet. éd. au SE. de l'As. T. (^ 22 déc. à 2,

s. gr. 6 d. 3 qu.

596 ^ 5 janv. à i et d. s. Eur. Afr. As. au SO. centr. 2.?)-^-j .^

A. ^ i5 juin à 12 s. gr. i3 d. ^ 10 déc. à 5 et d. s.

centr. ^ 25 dec. à i m. part. d'As, au NE.

597 ^ 21 mai^à 10 s. As. au NE, ^ 5 juin à 4 s. (|^ 2g nov,

à 4 et d. s. gr. 5 d. 3 qu.

598 ^11 mai à o m. As. au SE. centr. 5-2 1 y A.

699 (^ 16 avr, à 9 et d. m. gr. 4 d. ^ 3o a%r, à 9 m, pet.

éd. au SE. de l'As. T. (J 9 oct. à 5 et d. s. gr. 5 d. et d-

^ 25 oct. à o et d. m. x\.s. à l'E. centr, 5j ., A..

600 ^ 4 û^r- à 1 1 et d. m. @ 28 sept, à 9 et d. nv.

60 1 H 10 mars à8 et d. m. Eur. Afj-. As. centr. 22 (38) 63l^
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Ans de I. C.

T. (J 24 mars à midi
,
gr. 6 d. 3 qu. (^ 17 sept, à 12 s.

gr. 7 d. 3 qu.

602 ^22 août à II s. As. au SE. centr. 17 , T.

603 (J 1 févr. à 9 et I qu. s, gr, 8 d. (^ 28 juill. à 6 et d. s.

gr. 6 d. 3 qu. ^ 12 août à 3 et d. s. Eur. Afr. As. à

l'O.ren/r. 46-26, T.

604 ^ 7 janv. à 4 m. As. au NE. ^ 22 janv. à ï s. @ 16

juill. à 9 et d. s. ^1 août 37 et d. m. tr. pet. éd. au

NE. de l'As. %. 2^^ déc à 1 1 m. Eur. Afr. As. à TO.
centr, 29 (26) 44 » A.

605 (J II janv, à i etd. m. gr. 6 d. i qu. ^ 22 juin à 7 m.
pet. éd. vers les luues , A. (^ 6 juill. à 7 m. gr. 4 d.

^ i6 déc. à o m. As. au SE. centr. 8-0 , T.

606 (^ 27 mai à 4 et d. s. gr. 2 d. ^ 11 juin à 8 et d. m.
Eur. Afr. As. centr. i3 (43) 24 , A. (^ 20 nov. à 11 et

d. m. gr. 3 d. 3 qu.

607 ^ 17 mai à 8 et d. m. ^ 3i mal à 10 m. Eur, au N. As.

au N. ^1 26 oct. à 4 s. pet. éd. au NO. de l'Eur. @ 9
nov. à 3 et d. s.

€08 (J 5 mal à 7 et d. s. gr. 10 d. (J 2g oct. à 3 m. gr. 9 d.

3 qu.

609 ^10 avr. à o et d. m. As. au SE. centr. o , T.

610 (^ i5 mars à 8 m. gr. 4 d. i qu. ^ 3o mars à 5 s. Eur.

à rO. Afr. h rO. centr. 64 , T. (Jl 8 sept, à 10 et d. s.

gr, 6 d.

611 ^4 mais à 4 s. ^ 20 mars à 5 et d. m. pet. part. d'Eur.

au NE. As. au NO. ^ 29 août à 5 m. centr.

612 (J 22févrierà 6 m. g^r. 7 d. 3 qu. ^j^ 2 août à 3 et d. s. Eur.

Afr. centr. 38-
1 7 , T. (J » 7 août à 5 et 3 qu. m. gr. 5 d.

etd.

6i3 ^23 juillet à 7 m. pet. part. d'Eur. au SE. Afr. à TE. As.

au S. centr. 3- 1 6 ( 1 3) 3 S. T.

6i4 (J i janvier à 10 et d. s. gr. 6 d. etd. (^ 27 juin à 7 m gr.

1 1 d. 1 qu. ^ 22 décemb. à i et d. m. centr.

61 5 ^ 5 janvier à 10 m. gr. part, de l'Eur. au N. ^2 juin à 4
et d. m. Eur. au N As. au N. ^ 16 juin à 1 1 et d. s.

(J 1 1 décemb. à o et d. m. gr. G d.

€16 ^ zi mai à 7 m, Eur. Afr. As. centr. 12 (42) 44-3s} A.
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Ans tic J. C.

(5 5 juin à 4 et I qu. s. gr. o d. ^ i5 novemb. à 3 et d.

m. As. au S. centr. 9 * A.

617 (JiG avrilà4et d. s. i?^r. 2 d. et d. ^ 10 mai à 4 et d. s. /r.

pet. éd. en Afr. (^ 2.0 oclob. à :i na. gr. 5 d. ^4
nov. à 8 et d. m. Eur. Afr. As. centr. 53 (26) 20-27 , A.

6 1 8 I avrd à o m. pet. éd. au N E. de TAs. @ 1 5 avril à 6 et

d. s. Q 9 octob. à 6 s. ^24 octob. à 8 m. As. au

?hE.

619 ^ 21 mars à 4 et 1 qii. s. Eur. à l'O. Afr. à TO. centr- 67 T.

(^ 4 avril 375. gr. S d. i qu. (J 29 sept, à 8 et d. m.
gr. 8 d. I qu.

620 ^ 10 mars à 3 m. As. au SE. A. ^ 2 seplemb. à 7 m. Eur.

au S. Afr. As. au SO. centr. i4 (2) * T.

621 (J 12 février à 6 m. gr. 7 d. et d. (J 8 août à i et i qu. tn.

gr. 5 d. ^22 août à 1 1 et d. s. As. a TE. centr- 5C-

60 , T.

622 ^ 17 janvier à midi et d. Ecosse au N. ^ i février à 9 et

A.s.pr.rerJr ^ 28 juillet à 4 et d. m. yyr. cen//". ^ '-

août à 3 et d. s. Eur. au NE.

628 (^ 22 janvier à 10 m. fr. 6 d. et d. ® 17 juillet à 2 et d.

s. gr. 6 d. ^ 2.-J
décemb. à 9 m. pet. part,;d'Eur. au SO.

Afr. à l'O. As. au SE. centr. 3 (21 S.) o T.

624 (J 6 juin à ï2 s. tr. forte pên. #lfe 21 juin à 3 s. Eur. Afr.

As. à 10. centr. 3G-i5 , A. (^ 3o novemb. à 7 et d. s,

gr. 3 d. 3 qu.

€20 ^ 27 mal à 4 s. ^10 juin à 4 et d. s. Eur. entière, petite

en Afr. ^ 20 novemb. à o du m.

626 (^ I 7 mai à 2 et d. m. sr. 1 1 d. et d. %~ 2G octob. à 3 et d.

ra. As. centr. 74 (40) 38, A. (J 9 novemb. à 1 1 d. m>
gr. 10 d.

627 ^ 21 avril à 8 m. Egvpte, As. au S, el au SE. centr. * (3)

i6-i3 , T. If!^ 10 oclob. à 2 etd. m. partie d'Asie au S.

centr. 62.-0 , A.

628 (^ 20 mars à 3 et d. s. gr. 3 d. ^10 a%Til à o et d. m. Aj.

à l'E, centr. 12-29 ' ^' (î ^9 sept, à 6 et i qu. m. gr,

5. d.

629 i5 mars à o m. ^ 3o mars à i s. tr. pet. éd. au NO. de

la Laponie. ^ 24 3^*ùt a 6 et d. m. pet. éd. au NE d'A-
sie. @ 8 sept, à midi et d.

G'jo i^ 4 mars à 2 et d. s. gr. 8 d. el d. -M ^^ '''oût à 1 1 s. As. à

TE. centr. (3i-66 , T- (5 :i8 août à i s, ^r. 6 d. et d.
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Ar.ideJ. C.

t)3i ^ 3 août à a et d. s. //•. pet. au S. de l'Espagne, Afr. cer,tK:.

4 * T.

632 (J i3 janvleràG et 3qu, m. ^r. 6d. 1 qu. ^ 27 janvier à
6 et d. m. Eur. au SE, Afr. à l'E. As. centr. 24-18 (24) 54,
A- (J 7 juillet à 2et d.s. g-/-, gd. 3qu.

633 ^ I janvier à 9 et d. m. centr. ^ 12 juin à 1 1 m. pet. au N,
de l'Eur. As. au N. 27 juin à 7 m. (J 2 1 dée. à 8 et

d. m. ^7-. 6 d. I qu.

634 # I juin à 2 s. Eur. Afr. As. à l'O. centr. 49^27 , A. (J 1

6

juin à 1 1 et d. s, gr. i d. et d.

635 (^ 7 mai à 1 1 et d. s, ^. o d. et d. (^ 3i octob, à 1 1 m.
gr. 4 d. 3 qu. ï5 nov. à 4 et d, s. Espagne au SO.
Af. à rO. centr. 27 , A.

636 ^11 avril à 8 m. tr. pet. au N. de l'Ecosse. ^ 26 avril

à I m. ^20 octob. à 3 m. ^3 nov. à 4 s. Eur. à

l'O. dimi'a. du N. au S.

687 ^ I avril à o m. As. à l'E. cent. 3o, T. (J i5 avril à 2

m. g?: gd. 3qu. (Jg octob. à 4etd.s. gr. 8d. 3 qu.

638 ^ 21 mars à lo et d. m. Eur. au SE. Afr. As. centr. *

(2) 22 , A.

63^ (^ 23 février à 2 et i qu. s. gr. 7 d. (^ 19 août à 8 m.
g?-. 3 d. 3 qu. ^ 3 sept, à 7 et. d. m. Eur. Afr. As.

centr. 5j (43) 17, T.

640 ^ i3 février à 6 m. centr. ^ 7 août à 1 1 et d. m.

641 ^ 17 janvier à 4 na. As. à l'E. centr. 45 -26 (29) 38.

(^ I février à 6 s. gr. 7 d. (J 27 juillet à 10 s. gr. j
d. 1 qu.

642 ^ 2 juillet à 9 et d. s. tr. pet. part. d'As, à TE. centr. 12,

A. (^ 12 déc. à 3 et d. m, gr. 3 d. et cL

643 ^ j juin à 1 1 s. ^r. i3 d. 3 qu. ^ 21 juin à 1 1 et d. s.

As. à l'E. centr. 56-79, A. (^ 17 nov. à 8 et d. ni.

//•. p£t. au NE. de l'As. ^ i décemb. à 8 et d. m.

644 ^ 27 mai à 9 m. ^r. i3 d. i qu. ^5 nov. à 1 1 et d.

m. Eur. Afr. As. à l'O. centr. 6i (44) 35 - Sg , A.

(^ 19 nov. à 8 et d. s. gr. lo d.

645 ^ I mal à 3 et d. s. Eur. au S. Afr. centr. 12 - 7 , T.

^ 2.0 octob. à 10 et d. m. Eur. au SO. Afr. à TO. centr.

i5 (4 S.) * A.

646 (^ 5 avril à lo et 3 qu. s. ^r, 2 d. ^21 avril à 8 m. Eur*.
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àJBdel. C.

Afr. As. cenir. 8 (43) 56-53, T. (^ 3o sept, à 2 et

d. s. gr. 4 d.

647 26 mars à 7 et 3 qu. m. ^4 sept, à 2 et d, s. pet.

éd. Jiur. NÉ As. O. ^ 19 sept, à 8 s.

648 (^ i4 mars à 10 et d, s. gr. 9 d. et d. ^ 24 août à 7 ra.

Eur. tr. pet. en Afr. As. centr. G7 (58 ) ^5, T. (J 7
sept, à 8 s. gr, 7 d. 3 qu.

649 % 17 février à 8etd. ra. As. au S. et àl'E, c<?«/r. * (i4S.)

XiO N. A. |!|^ i3 août à 10 s. As. à l'E. centr. 22 , T.

Coq (^ 20 janvier à 3 s. §t. 6 d. ^6 février à 2 et d. s. Eur.
Afr. centr. 36-09, -^* (J ^^ juillet à 9 et 3 qu, s. gr,

8 d. I qu.

65i ^ 12 janvier à 5 et d. s. pr. centr. ^ 27 janv. à 3 et d.

m. As. au NE. ^ 23 juin à 5 et d. s. Eur. au N.
^ 8 juillet à 2 et d. s.

602 (^ I janvier à 4 et d. s. ^. 6 d. et d. Hll^ 1 1 juin à 8 et

d. s. As. au NE. centr. 29, A. (^ 27 juin à 6 et 3 qu.

m. gr. 3 d.

653 (^ 18 mal a 6 m. pén. ^ i juin à 7 m. As. au SE. cenir. *

(6) 7 * T. (J 10 nov. à 7 et d. s. gr. 4 d. et d. ^26
nov. à o et d. m. As. à l'E. centr. 43 , A.

654 ^ 7 mai à 8 m. ^ 3i octob. à 1 1 et d. m.

655 ^12 avril à 7 et d. m. Eur. Afr. As. centr. 3j (65) 76, T.

(^ 26 avril à 9 m. g^r. 1 1 d. i qu. (J 2 1 octob. à i m.
gr. 9 d. 1 qu.

656 ^ 3i mars à 6 s. commenc.'au plus à TO. de l'Europe
,

centr. 26 , A. ^ ^3 septemb, ans. As. au SE. centr,

10* T.

657 (^ 5 mars à 10 et d. s. gr. 6 d. et d. (J 29 août à 3 s.

^. 2 d. I qu. ^ i3 sept, à 8 et d. s. Eur. Air. centr. 22-
i3, T.

658 ^ 8 février à 4 et d. m. pet. éd. As. au NE. ^ 23 fev.

à 2et à. s. pr. rentr. ^ 18 août à 6 et 3 qu. s. ^3 sept,

à 7 ra. /r, pet. au NE. de l'Eur. augm. en Asie de l'O. à

l'E.

659 Ip 28 janvier à o et d. s. Eur. Afr. As. à l'O. centr. (33)

58. (^ i3 février à 2 m. gr. 7 d. et d. (J 8 août à

5 et d. ra. gr. 8 d. et d.

G60 % 18 janvier à 2 et d, m- pet. éd. au S. de TAjj. ^ i3
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juillet à 4 ïii- As. centr. 10-28 (26) aS , A. (^ 22 déc-

à II et fl. m. gr. 3 d. et d.

661 ^ 18 juin à 6 m. gr. 12 d. ^2 juillet à 6 m. Eur. Afr.
As. centr. 53 (81) 60, A. ^11 déc. à 5 s.

662 ^ 7 juin à 4 s. (^ I déc. à 5 m. ^r. 10 d. i qu.

663 Point d 'éclipse.

664 (9 16 avril à 6 m.- gr. o d. 3 qu. ^ i mai à 3 et d. s.

Eur. Afr. centr. 52-4^ ^ T. (J 10 octob. à lo et d. s.

gr. 3 d. et d.

665 ^ 5 avril à 3 et d. s. ^ 21 avril à 3 et d. m. Eur, au
JVfE. As. au N. dimin. de l'O, à l'E. 3o sept, à 3
et d. m.

fiŒ (^ 26 mars à 6 et d. m. gr. 10 d. et d. ^4 sept, à 3 s.

Eur. Afr. centr. 37-26, T. (^ 19 sept, à 3 et d. m. gr.

8 d. 3 qu.

667 ^ 28 février à 4 s. Eur. auSO. Afr. à l'O. centr. 12.-2.0
^

" A. # 25 août à 5 et d. m. Eur. à l'E. Afr. à l'E. As.

à rO. et au S. centr. 28-3o (i3) 7 S.

668 (^ 3 février ans. gr. 5 d. et d. ^17 février à 10 et d.

s. As. à TE. centr. i5. ^29 juillet à 5 et d. m. gr,

1^'
, . , . .

669 23 janvier à i et d. m. pr. centr. ^ 6 février à midi

,

pr. touteTEur. àl'O. etauN. As. auNO. ^ 18 juill.

à 10 s.

670 (^ 12 janvier à o et d. m. gr. 7 d. 23 juin à 3 et d.

m, As. centr. 38 (59) 58, A. (J 8 juillet à 2 s. gr. 4
d. et d. ^18 décemb. à 5 m. As. au SO, centr. 3 S.

*A.

€71 ^12 juin à 2 s. Eur. au SO. Afr. centr. 12 * T. (J 22

nov. à 4 et d. m. gr. 4 d. et d. ^7 déc. à 8 et d. m.
Eur. à l'E. Afr. As. centr. 39 (18) 36, A.

673 ^ 17 mai à 2 et d. s. gr. i3 d. et d. ^ 10 novemb. à 8

et d. s. 3^1^ 25 novemb. à 8 m. assez gr. part. d'Eur. au

NE. As. au NO. et au N.

673 % 22 avril à 3 s. gr. part. d'Eur. au N. centr. 82-85-8
1 , T.

^ 6 mai à 4 s. gr. i3 d. (^ oi octob. à 9 et d. m. gr.

9 d. et d.

674 # 12 avril à I m. As. au SE. centr. * 6 , A. ^5 octob.

à 7 et d. m. Eur. au SE, Afr. à l'E. As. au SO. centr.
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bj5 (^ 17 mars à 6 et d. m. ^r. S d. o qu. O 9 sept, à 10 et

(1. s. gr. I J, I qu. ^ 25 sept, à o m. As. à l'E. ce/j/r.

5a-47, A-

676 5 mars à 10 et d. s. ^ 29 août à 2 m. ^ i3 sept, à

3 s Eur. à rO. ir. pet. au SO.

677 (9 23 février à lo m. gr. 8 d. (J x8 août à 1 et d. s. g/

.

9 d. et 3 qu.

678 ^ 28 janvier à lî et d. m. ir. pet en Afr. As. au SO.
cenfr, (i3 S.), i5 T. ^ 24 juillet à 10 et d. m. gr,

part. d'Eur. au S. Afr. As. à P(). centr. 23 (20) 6 S. A.

679 (^ 2 janvier à 7 et d. s gr. 3 d. i qu. (^ 29 juin ^ i et d-

s. gr. 10 d. et d.- ^ i3 juillet à i s Eur. Afr. As. à
rO. cenfr. (72) 4i , A. @ 23 déc. à i et d. m.

680 ^ 17 juin à 10 et d. s. ^ 27 nov. à 3 et <], m. As. à l'E.

centr. 65 (43) 4^ » A. (^ 1 1 déc. à 2 s. gr. 10 d. et d.

681 |^23maià6 etd. m. As. auSE. ren^. *(..) 4, *T. (g 7
juin à 1 m. pén. ^16 nov. à 2 et d. m. As. au S. centr.

27-4 S* A.

682 (^ 27 avril à i s. pén. ^12 mai ans. As. au SE. centr.

5, T. (^ 22 octob. à 6 et d. m. gr. 3 d.

683 @ 16 avril ans. |4^ 2 mai à 10 et d. m. gr. part. d'Eur.
au N. As. au N. ^11 octob. à 1 1 m.

6S4 (J 5 avril à 2 et d. s. gr. n d. et d. ^ i4 sept, à 11 s.

As. à l'E. centr. 79, T. (^ 29 septemb. à ii m* gr. g d,

et d.

685 ^ 4 septemb. à i s, Eur. au S. Afr. pet. part. d'As, au SO.
cenir. (i3) 19 S.

686 3 ^4 février à 6 et 3 qii. m. gr. 5 d. ^28 février à 6 et

d. m. Eur. au SE. Àfr. à l'E. As, centr. 11-10 (29) 5q*

(^ 9 août à I s. gr. 5 d. 3 qu.

687 ©3 février à 9 m. ^ i5 juillet à 7 m. pet. part. d'Eur.

au N. @ 3o juillet a 5 et d. m. pr. centr.

688 (5 23 janvier à 8 et d. m. gr. 7 d. i qu. 3 juillet à lo et

d. m. Eur. Afr. As. à l'O. centr. 61 -67 (65) 29, A,
(^ 18 juillet à 9 et d. s. gr. 6 d, ^2.8 déc, à i s. pet.

éd. au c>. de l'Egypte et de l'Arabie.

689 22 Juin à 9 et d. s. extr. d'As, au SE. centr. i S. T.

(^ 2 déc. à I et d. s. gr. 4 d. i qu. ^ 17 déc, à 5 s.

commenc. à TO. de l'Afr. centr, 04 , A,

I. 4o
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690 ($ 2S mai à 8 et d. s. gr. 1 1 d. 3 qu. ^ 22 nov. à 5 m.
6 déc. à 4 s. tr. pet. au NO. d'Espagne.

6gi ^ 3 mai à 10 et d. s. As. au N. cenfr. 69 et au-delà, T.

^ 1 7 mai ans. (J 1 1 nov. à 6 s. gr. 9 d. 3 qu.

692 ^ 22 avril à 8 m. Eur. au S. et au SE. Afr. As. cenlr. 3 S.

(26)34-28, A. (^ 6mai à 7 etd. m.yom.

693 (5 27 mars à 2 et 3 qu. s. gr. 4 d. 3 qu. ^20 sept, à 6
m. gr. o d. et d. ^ 5 oct. à 8 et d. m, £ur. Afr. As.

centr. 47 (24) 9-10 , T.

694^ 17 mars à G et 3 qu. m. ^gsept.àiom.

695 ^ 19 févr. à 5 m. As. centr. 35-33 (44) 54 , T. (§6
mars à 5 et 3 qu. s. gr. 8 d. et d. (^ 29 août à 9 s. gr.

10 d. 3 qu.

696 Point d'éclipsé.

697 (^ i3 janv. à3et d. m. gr. 3d. (J9 juill. à 8 et d. s. gr.

8 d. 3 qu. ^ 23 juill. à 8 s. Eur. au N. As. au N.
centr. 54-58, A. ^ 19 déc. à 9et d. m. tr. pet. part.

d'Eur. au N.

698 ^ 2 janv. à 10 m. ® 29 juin à 5 m. ^ i3 juill. à 5

et d. m. pet. éd. au IS . et au NE. de l'As. ^ 8 déc. à

11 et d. m. Eur, Afr. As. à l'O. centr. 48 (42) 52 , A
(^ 22 déc. ans. gr. 10 d. et d.

C99 ^ 3 juin à 2 s. pet. éd. au S. de l'Afr. (^ 18 juin à 7 et

d. m. gr. i à. ^27 nov. à 10 et d. m. pet. part.

d'Eur. au SO. Afr. As. au SO. centr. 10 (10 S.) *A.

noo ^ 23 mai à6et d. m, Eur. au S. et SE. Afr. à l'E, As.au
S. centr. 6 (40) 4^-33, T. (J i nov. à 3 s. ^. 2 d. 3

^or © 27 avr. à 6 et d. m. ^12 mai à 5 et d. s. part.

d'Eur. auN. ^ 21 oct. a. '] s.

702 ^ 16 avi;. à 10 et d. s. gr. 12 d. 3 qu. ^ 26 sept, à 7 et

d. m. Eur. Afr. à l'E. As. centr. 82 ( 56 ) 32 , T.

(^ 10 oct. à 6 et d. s. gr. 10 d.

703 ^ 23 mars 370. As. au SE. centr. * (9 S.) i6 , A.

704 (J 25 févr. à 2 et d. s. gr. 4 d. |fj^ 10 mars à 2 et d. s.

Eur. Afr. centr. 46-55. (^ 19 août à 8 et 3 qu. s. gr.

4 d. et d.

705 ^ i3 févr. à 4 et d. s, ^ 28 févr. à 4 et d. m. As. au N.
dimin. de l'O. à TE. % 25 juill. à i et d. s. tr. pet. éd.

au N. de l'As. ^ 9 août à 1 et d. s.
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-06 (j^ 2. ftivr. à 4 S. gr. S d. ^1+ julll. à 5 et d. s. Eur. à

l'O. Afr. à rO. centr. 38-32 , A. (J 3o juUl. à 5 m. gr.

7 d. et d.

J07 ^ 4 juin, à S m. Eur. au SE. As. au S. centr. 6-2.1 (20)

II, T. (^ i3 deçà 10 et I qu.s, ^7-. 4 cl- I •!"• ^ -i)

dcc. à I ni. As. à l'ii. centr. 3o-23 , A.

y08 (J 8 juin à 3 m. gr. 10 d. @adéc. àss. ^ i-j déc, ao
m. pet. éd. vers le NE. de l'As.

709 ^ 1+ rnai à 5 et d. m. tr. gr. part. d'Eur. au N. As. au

JS. (limi'n. de l'O. à TE. ^ aSmaià 5 et d. m. (^2.2.

nov. à 2 et d. ra. gr. 9 d. o qu.

710^3 mai à 3 s. Eur. Afr. centr. 38-3o , A. (^ i'J mai à 3

s. gr. I d. ^27 oct. à I m. As, au SE. centr. 2* T.

711 (J 7 avr. à 10 et d. s. gr. 3 d. et d. (^ i oct. à i et d. <=,

ir.-furte pén. ^16 oct. à 5 s. Eur. au SO. Afr. à l'O.

centr. 10 , T.

712 ^27 mars à 2 et d. s. © '9 sept, à 5 et d. s. ^5 ocf.

à 7 m. pet. part. d'Eur. au NE. gr. part. d'As, au N.
augm. de l'O. à l'E.

7i3 ^ i mars à i s. Eur. Afr. As. à l'O. centr. -^2-77 , T.

317 mars à i et d. m. gr. 9 d. (^9 sept, à 5 et t

qu. m. gr. 1 1 d. 3 qu.

714 ^ 19 févr. à 4 et d. m. As. au S. centr. * (3 S.) 10, T.

^ 1 5 août à om. As. à l'E. centr. io-i5-i4 , A.

7i5 (J 24 janv. à 1 1 et d. m. gr. 2 d. et d. (§ 21 juill. à 3 et d.

m. gr. 7 d.^ 4 3oùt à 3 m. As. àl'E. centr. 49-6i-56,A.

716 ^ i3 janv. à 6 et d. s. ^ 9 juill. à midi. ^23 juill. a

1 s. Eur. au NE. As. au NO.

717 (^2 janv. à 7 et d. m. gr. 10 d. 3 qu. (J 28 juin à 2 s.

gr. 2 d. 3 qu.

718 ^ 3 juin à 2 s. Eur. Afr. As. à l'O. cerdr. 38-22 , T.

(^ 1 2 nov. à II et d. s. gr. 2 d. et d.

719 @ 8 mai 3 2 5. ^ 24 mai à o et d. m. assez gr. part.

d'As, au N. ^ 2 nov. à 3 m.

720 ^ 27 avr. à 6 et I qu. m. ^6 oct. à 4 s. Eur. à l'O. Afr..

à l'O. centr. 35-36 , T. (J 21 oct. à 2 ra. gr. 10 d.

et d.

72 1 ^ I avr. à 2 s. tr. pet. au SE. d'Eur. Afr, As. au SO. cen(j\

I S. 12 N. A. ^ a6 sept, à 5 m. As. au SO. et au S.

centr. Z-j (8)
*
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722 (J 7 marsà 10 et i qu. s. gr. 3 d. ^ 21 mars à 10 et d. s.

As. à TE. cenlr. b. (J 3i août à 4 et d. m. gr. 3 d.

et d.

7^3 ^ 24 fôvr. à 12 s. ^11 mars à i s. gr. part, d'Eur. au
N. As. au NO. ^20 août à 9 s.

724 (J iSfévr.'à 12 s.gr. 8 d. et d. ^ aS juill. à oet d. m.
As. au NE cenir. 66-75 , A. (J 9 août à midi et d.

gr. 8 d. 3 qu.

725 ^19 janv. à 5 et d. m. pef éd. vers le SE de l'As A.

^ i4 juill. à midi , Eur. Afr. As. au SO. centr. 26(22)
1 1 S. T. (^ 2f déc. à 7 m. gr. 4 d. 1 qu.

726 ^ 8 janv. à 9 m. Eur. Afr. As. cenir. 24-1 5 (17) 47 , A.

(^ 19 juin à 9 et d. m. gr 8 d. ^ i3 déc. à 10 et d.s.

^ 28 déc. à 8 m. Eur, au NE. As. au N. climin del'O.

à l'E.

727 ^ 26 mai à I s. pet. part. d'Eur. au N. pet. part, d'.^s.au

NO. ^ 8 juin à midi i qu. (^ 3 déc. à 1 1 m. gr. 9
d. 8 qu.

728 ^ i3 mai à 9 et d. s. As. à l'E. centr. lo , A. (^ 27 mai
à 10 s. gr. 2 d. etd. ^6 nov. à 9 et d. m. pet. éd. à

rO. de l'Afr. T.

729 (^ 18 avr. à 6 et d. va. gr. 2 d. 1 qu. (J 1 1 cet. 395.
pén. ^ 27 cet. à I et d. m. As. à l'E. cenlr. 41-29,
ï.

-3o ^ 7 avr. à 10 et d. s. ^ i oct. à i et d. m. %^ ^^

oct. à 3 et I qu. s. Eur. à l'O. plus gr. au N. qu'au S.

781 ^ 12 marsàg etd. s. extr. d'As. àl'E, r^n/r. 4i.T- (J28
mars à g m. gr. 10 d. @ 20 sept, à i et d. s. gr. 12 d.

et d.

732 ^ 1 mars à midi et d. Eur. au SE. Afr. As. à l'O. centr.

G (2) 26, T. ^ 2b août à 7 m. pet. part. d'Eur, au S.

Afr. As. au S, centr. 8-10, (i S.) * A.

733 3 3 févr. à 7 et d, s. gr. 2 d. i qu. (^ 3i juill. à 11 m.
gr. 5 d. I qu. ^ 14 août à 10 m. Eur. Afr, As. à l'O.

cenlr. 55 (47) i5, A.

734 ^ 10 janv. à 2 m. tr. pet. au N. de l'As, ^ 24 janv. à .3

m. ^ 20 juill. à 6 et d. s. centr. Ijlj^î 3 août à d et d.
'

s. Eur. au N ,
//•. pet. au N. de l'As. ^ 3o déc. à 3 m.

As. centr. 67 (45) A.

735 (^ i3 janv. à 4 et d. s, gr, 1 1 d. (J 9 juill, à8 et d. s. gi\
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4 à. et d. ^ 19 déc, à 2 et d. m. As. au SE. cenlr. i4
• N. loS. A."

^36 (J^ 23 nov. à y et d. m. gr. 2. d. et d.

7^7 ® '^ "^''^' ^ 9 ^^ ^' ^- S>'- *- ^' 3 qu. ^ 3 juin à 7 m.
Eur. pet. en Afr. As. ail N. ^12 nov. à 1 1 m.

^38 ^ 8 mai à 2 s. ^18 oct. à o et d. m As. vers le NE.
r^n/r. 78, T. (J i nov. à 10 m. gr. 10 d. 3 qu.

7^9 ^ 7 "•^'^' ^ ï s. pet. part. d'Eur. au SO. Afr. As. au SO.
ccnir. (6) * A.

740 (J 18 mars à 5 et 3 qu. m. gr. ad. ^ i avr. à 6 et d. m.
Eur. au SE. Afr. à l'E. As. cenlr. i (32) .02 , T. (J lo

sept, à I s. gr. 2 d. 3 qu.

74i 9 7 mars à 7 et i qu. m. ® 3i aoiil à 5 m.

742 (J 24 févr. à 7 et d. m. gr. g d. et d. % 5 août à 7 et d.

m. Eur. As. cenir, 86 (77) 40 , A. (^ 20 août à 8 s. gré

10 d.

743 ^ 3o janv. àas. Eur. au SE. Afr. cenlr. i-i3 , A.

744 (J 4 janv. à 4 s. gr. 4 d. ^ 19 janv. à 4 et d. s. co/n/nc/ir.

à rO. de l'Espagne et de l'Afr. centr. 49 , A. (J 29
juin à 4 s. gr. 6 d. ^24 déc. à 7 et d. m.

743^4 juin à 8 s. ail N. de V Eur. et de l'As. ^ 1 8 juin à 7
s. (J i3 dcc. à 7 et d. s. gr. 9 d. 3 qu.

746 ^ 25 mai à 4 et d. m. pet. part, d'Eur. à TE. As. centr.

19 (48) 49 ? A. (^ 8 juin à 5 m. g-/-. 4d. 1 qu.

747 (9 ~9 ^^'^- à 2 et I qu. s. gr. 1 d. illl 1 4 ^^^^ à 6 et d. m.
As. au SE. centr. * (o) 4 ? A. ^ j nov. à 10 et d. m.
Eur. Afr. As. à l'O. cculr. 3i (8) 5-i3, T.

74s 18 avr. à 6 m. @ 1 1 oct. à 9 et d. m. ^ 27 oct. à o
m. pet. éd. au NE. de l'As.

7 49 ^ 23 mars à 5 et d. m. Eur. à l'E. Afr. à l'E. As. centr.

47 (70) 84 , T. (J 7 avr. à 4 et I qu. s. gr. n d. ^ 3o
sept, à 10 s. gr. i3 d. i qu.

ySo Point d'éclipsé.

-joi (J i5^vrierà3 eld. m.^T. 1 d. 3 qu. (J 11 août à 6 et d.

s. gr. 4 d. % 25 août à 5 et d. s. Eur. à l'O. Afr. à l'O.

centr. 11, A,

7^2 @4f"^\"erà II m. ^3j juilleià I et d. m. ^i4août
k 4 m. As. au N.



3l1 CHROxNOLOGIE DES ÉCLIPSES.

Ans de J. C.

753 ^ 9 janvier à 1 1 m. Eur. Afr. As. à l'O. rentr. 48-47 (48)
64, A. dJ 24 janvier à i m. ^r. 1 1 cl. (J 20 juillet à
3 m. gr. 6 d. I qu. |!^ 29 déc. à 10 et d. m. pet. en Afr.

As. au S. cenir. 2 (10 S.) i3, A.

754 1^ 25 juin à 4 m. As. centr. 7 (29) 26 , T. (J 4 t^cc. à 4 s.

^r. 2 d, I fju.

755 <® 3o mai à 4 et 3 qu. m. gr. 1 1 d. ^ 1 4 juin à 2 s. Eur.

auN. As. à l'O. centr. 86 62, A. ^ 23 nov. à 7 s.

7^6 ^18 mai à 9 et d. s. ^ 28 octob. à 9 m. Eur. As. centr.

75 (53) 4 1-4'^» T. (J II nov. à 6s. gr. 11 d.

787 ^ 23 avril à 4 m. pet. éd. au SE. de TAs. A. (J 8 raai^^à

2 s. ^r. o d. I qu.

75s (J 29 mars à i s. ^ç/-. i d. ^ 12 avril à 2 s. Eur. Afr. As.^

l'O. centr. 36-5o-49 i^' ® ^' sept, à 9 s. gr. 2 d.

7^9 © 18 mars à 2 et d. s. ^2 avril à 5 m. au NE. del'Eur.

As. au.N. ^ II sept, à i et d. s.

760 (^ 6 mars à 3 s. ^7-. i o d, et d. Ij^ • 5 août à 3 s. Eur. Afr.

centr. 53-4G , A. (^ 3 1 août à 3 et d. m. gr. i o d. 3 qu.

761 ^S août à 3 m, pr. toute l'As, au S. centr. 28-32, (24) T.

762 (J i5 janvier à o et d. m. gr. S-d. 3qu. ^ 3o janvier à o

etd. m. As. àl'E. centr. 17-13, A. (^ 10 juillctà 10 et

d.s. ^.4^1-

763 ^ 4 janvier à 4 s. ^18 janvier à 1 1 et d. s. As. au NE.
% 16 juin à 3 m. Eur. au NE. As. au NO. pet. an NE.
^ 3o juin à I et 3 qu. m. centrale. (^ 25 déc. à 3 et d.

m. gr. 10 d,

764 % 4 juin à 1 1 m. Eur. Afr. As. à l'O. centr. 5 1 (56) 57- 32 ,

A. (J 18 juin à midi et d. gr. 6 d. |(|^ 28 nov. à 3 m.
au S. de la Perse et des Indes , T.

760 (^ 9 mai à los.fortepén. ^ 24 mai à 1 s. pet. part. d'Eur
au S. Afr. As. au SO. centr. (7) 9 * A.

766 Q 29 avril à I et d. s. ^ 22 oct. à 6 s. ^7 nov. à 8 et

d. m. pet. part. d'Eur. au NE. As. au N.

767 ^ 3 avril à I s. pr. toute l'Eur. au N. As. au NO. centr.

(8i)|T. 18 avril à II etd. s. g^r. 12 d. et d. 12

octob. à 6 m. gr. 14 d.

768 ^ 23 mars à 5 m. As. au S. centr. * (i4) 27 > T.

769 (^ 25 février à 1 1 m. gr. i d, (J 22 août à 2 m. gr. 2 à^
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'6 au. ^ S septemb. à i m. As. à l'Ê. centr. 46-4-7-

46, A.

770 ^ i4 février à 7 et d, s. ^11 août à 8 et d. m. ^ gS
aoûi à midi

,
gr. part. d'Eur. au JNE. gr. part. d'Asie à

rO. et au N.

77^^ (# 4 février à 9 et d. m. gr. 1 1 d. et d. (^ 3i juillet à g et

d. m. gi: 8 d.

772 ^ 5 juillet à II et d. m. Eur. Afr. As. au SO. centr. 24
(20) 2 S. T. (J i5 déc. à o et d. m. gr. 2 d.

773 O 9 juin à midi
,
gr. 9 d. et d. ^ 24 juin a 9 s. As. au NE.

cetifr. 49 1 A. ^4 <Jéc. à 3 m.

774 ® 3o "f^si à 5 m. (^ 23 nov. à 2 m. gr. 1 1 d. 1 qu.

775 lij^ 4 11^31 à 1 1 m. pet. éd. Afr. à l'E. As. au S. A. (^ 19
mai à 9 et d. s. gr. 2 d. ^29 octob. à 5 et d. m. As. à
rO. et au S. centr. 35 (i) 10 S. A.

776 ($ 8 avril à 8 et I qu. s.fortepén. (^ 2 octob. à 5 et d.

m. gr, I d. I qu.

777 ® ^^ rmvs à 9 et d. s. ^£ 12 avril à i s. toute l'Eur. pel^

au S. As. au NO. ® 21 sept, à g et d. s.

778 (^ 17 mars à 10 et d. s. gr. n d. et d. ^ 26 août à 10
et d. s. pet. au NO. de l'\s. (^ 11 sept, à 1 1 et d. m,
gr. 1 1 d. 3 qu.

779 ^ 21 févr. à 5 et d. m. pet. éd. au S. de l'As. A. ^ 16

août à 1 1 m. Eur. Afr, As. au SO. centr. on {p.S) g
S. T.

780 (^ 26 janv. à 9 m. gr. 3 d. et d. ^10 févr. à 8 m. Eur.

à l'E. Afr. As.cenfr. 12-10 (22) 54 , A. (^ 21 juill. à

5 m. gr. 2 d. I qu.

781 @ i5 janv. à o et 3 qu. m. ^ 29 janv. à 7 et d. m.
Eur. à l'E. As. au N. gr. au NO. pet. au NE. ^ 26
juin à 10 m. pet. éd. au NE de l'As. ^ lo juill. à 8

et d. m.

782 (^ 4 janv, à midi, gr. 10 d. ^ i5 juin à 5. et^L s. Eur.

à rO. Afr. à rO. centr. 38-33 , A. (^ 29 juin à 7 et d.

s. gr,^ d. 3 qu.

783 1^ 2g nov. à 4 ni. As. au SE^ centr. 27 (2) o T.

784 ^ g mai à 9 s. gr. i3 d. et d. ^2 novemb. à 2 et d. m.
^ 17 nov. à 4 et d. s. pet. éd. Espagne à l'O, dimiiu du
N, au S.



'•>2i-* CHR0^0L0G1E DES ÉCLIPSrS.

Ans de J. C.

j6ô ^ i3 avr. à 9 s. As. au NE. ^ 29 avr. à 6 et d. m. gr.

i4 (1- ^ ^2. oct. à 3 s.

786 # 3 avr. à i s. Eur. Afr, As. à l'O. centr. (aS) Sy-SS
,

T, ^ 27 sept, à 5 m. As. au SO. cenfr. i * (^3 S.) A.

(j^ 12 oct. à 6 et d. m. pén,

787 (9 8 mars à 7 s. j§r. o d. i qu. (^ 2 sept, à q et d. m. ^.
1 d. et d. i^ 16 sept, à 8 et d, m. Eur. Afr. ks.ccntr.

43 (o3) 3 , À.

788 ^ 26 févr. à 3 et d. m. ^21 août à 3 et d, s.

789 ^ 3i janv. à 3 m. As. à l'E. centr. 57-04 (60) A. ^ i4

fév. à G et I qu. s. gr. 12 d. (J lo août à 4 s. gr. 9 d.

3 qu.

790 ^ 20 janv. à 2 et d. m. As. au S. centr. 4 , 5 S. A, (J 2G
déc. à 8 et 3 qu. m. gr. i d. 3 qu.

791 (J 20 juin à 7 et d. s. gr. 8 d. ^6 juillet à 3 et d. m.
Eur. au ]S£, As. au N. centr. 45-71 (70) 69, A. ^ i5

déc. à 1 1 m.

792 ^ 9 juin à midi et d. ^ 24 juin à 6 m. extrémité de

l'Eur. au N. ^ 19 nov. à 2 et d. m. As. à l'E. centr.

69-53 , T. (^3 déc. à lo m. gr. 11 d. et d.

793 (J 3o mai à 5 m. gr. 3 d. et d. ^8 nov. à i et d. s.

Afr. As. au SO. centr. 2 S. 9 S. 2 S. A.

794 ^ 4 iTiai à o m. Afr. à TE. As. au S. et l'E. cenfr. 5 S.

(32) 40 , T. (^ i3 oct. A 2. s. gr. o d. 3 qu.

795 ^ 9 avr. à 4 et d. m. ^ 20 avr. à 8 et d. s. pet. partie

d'As, au NE. centr. 61 , T. ^3 oct. à 6 m.

796 ^ 28 mars à 5 et d. m. gr. 12 d. et d. ^. 6 sept, à 6

m. Eur. et As. au N. augm. de l'O. à l'E. ^ 21 sept,

à 7 et d. s. gr. 12 d. et d.

797 ^ 3 mars à i s. net. part. d'Eur. au SE. Afr. As, au SO.
centr. (17 S.) i5 N. A.

798 (^ 6 févr. à 5 et 3 qu. s. gr. 3 d. i qu. ^ 20 févr. à 3
et d. s. Eur. Afr. à l'O. centr. 02-55 , A. (^ i août à ii

et d. m. gr. o d. 3 qu.

799 ® ^^ janv. à 9 et d. m. ^9 févr. à 3 s. Eur. au NO.
moindre au NE. ^ 7 juill. à 5 s. extrêm. d'Eur. au N.

^21 juill. à 3 et d. s.

800 (^ i5 janv. à 8 et d. s, gr. 10 d. i qn. ^ 26 juin à o ra.

As. à l'E. centr. 48-61 , A. (J 10 juill. à 3 m. gr. 9 d.

i*qu.
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5oi ^ i5 juin à I et d. ni. As. au SE. centr. 8 S. i8 N. A:

^ 9 tléc. à midi et d. Lur. pr. ent. au S. Afr. As. dti

^O.'centr. ^ (i) 22,T.
'

802 (J 21 mai à 4 ï"- 5^'"- 12 d. @ i3 nov. à 10 et 3 qu. m.
^; 29 nov. à i m. pet. éd. à l'E de l'As, diinin. du N»
au S.

803 ^ 25 avr. à 4 ef d. m Eur. au JS'E. As. au N. ^10 mai
à I et d. s. @ 2 nov. à 1 1 cl d. s,

804 % i3 avr. h 9 s. cxlr. dWs. au SE. centr. 1 , T. (^ 22 oct.-

à 3 et d. s. forte pén.

805 (^ 19 mars à 2 et d. m. pén, ^ 3 avr. à i s. fr.pet. éd. en
Egypte et en Arabie (|> 12 sept, à ô et d. s. f^r, o d. et

d. ^ 2G sept, à 4 et d. s. /><"/. tV;/. à l'O. de la France
,

de l'Espagne et de l'Afr. centr. i , A.

806 @ 8 mars à 1 1 et d. m. @ 1 sept, à 10 et d. s. ^ i6
sept, à 3 et d. m. As au N. aufim. de l'O. à l'E.

807 ^ 1 1 févr. à lo et d. m. Eur. pet. en Afr. As. au N. centra

62 (71) 77 , A. @ 26 févr. à 2 etd. va.gr. 12 d. et d.

(^ 21 août à II s. gr. 11 d. i qu.

808 ^ 3i janvier à 10 et d. m. pet en Af. As. au S. centr. 6 5^
'"

(i S.) 28 iN. A. % 27 juillet à 2 m. As au S, centr.

5-16, T.

809 (J 5 janvier à 5 s. gr. i d. t qu. (^ i juillet à 2 et 3 qu.
m. gr. 6 d. et d. ^ i(> juillet à 10 m. Eur. Afr, As., à

rO. centr. 60-H4 (62) 32 , A. ^ 25 déc. 375.

810 @ 20 juin à 7 et 3 qu. s. pr. centr. ij^ 5 juillet à midi et

d. pet. Eur. au NE. As. au NO. ^ '60 nov. à 1 1 m. Eur.
Afr. As. à rO. 6eH^r. G4 (5o) 47-5 ^. (^ i4 décemb. à
6 s. gv. 1 1 d. et d-

81 1 (^ lo juin à midi
,
gr. 5. d.

812 % 1+ niai à midi pr. toute l'Eur. au S. Afr. As. cenfr. 2.8

(3o) 34-20, T. (^ 23 octob, à 10 et d. s. gr. od et d,

8i3 @ 19 avril à i i et d m. gr. 12 d. et i qu. ^ ; mai à 4
m". Kur. à l'E. As. au N. c^n/r. 45 (83) 89, T. ^ i3
octob. à 2 et d. s.

8i4 ^ ^ '''^'"^ ^' ' s. ^r. i4 d. C«^ 1-7 sept, à 2 s. toute l'Eur*

;;c/ au SO. Afr. à l'E. As. à l'O. @ 3 octob. à 3 et d.
m. gr. 1.) d. et d.

8i5 (^ 28 mars 393. pén. ^ 7 sept, à 3 m. pr. toute l'As,

au SE. centr. 4*5 (23) T.

I. 4i
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816 (^ 17 février à 2 m. gr. 3 cl. ^ 2 mars à 1 1 s, pet. parî;

d'As, au SE. centr. 4 » A/ ® n août à 6 et J. s. forte
pén.

817 © 5 février à 6 s. % iç\ février à 11 s. As. à TE. mcm-
dreau S. qu'au N. @ 3i juill. à 10 et d. s.

818 (^sG janvier à 4 et d. m, ^z-. 10 cU et d. ^1| 7 juiîl. à 6 et

d. m. Eur. Afr. à l'E. As. au N. renfr. 56-7G (yS) 58, A.

(^ 21 juilt. à 10 et I cju. m. gr. 1 1 d.

819 ^ 2B juin à 8 et d. m. Eur. au S. Afr. As. au S. centr. 7
(24) 5 S. A.

820 (5 3i mai à 1 1 et d. m. gr, m d. ^28 ncrv. à 7 et i qu.

s. ^ 9 déc. à 9 et d. m. Eur. gr. part. d^As. à VO. plus

gr. au N. qu'au S.

821 ^ 5 mai à midi et d. pet. éd. Ecosse au N. Eur. et As. au
]S". @ 20 mai à 8 et I qu. s. @ i3 novcmb. à 8 et

(]. m.

822 %: 2.S avril à 4 et d. m. As. centr. 7 (38) , 4^ T. (^ 9 maê
à 10 et 3 qu. s. forte pén. (^ 2 novemb. à 12 ». gr.

o d. .

823 (5 24 sept, à r m. pén. ^ 8 oct. à o et d, m. As. à l'E,

centr. 38-33, A.

824 ^ 18 mars à 7 et d. s. ^ 12 sept, à 6 m. ^26 sept, â

midi , Eur. oiigm. du SO. au NE. Afr. à TE. As. à l'O.

825 8 mars à 1 1 m. gr. i3 d. i qu. i sept, à 6 m. gr. 12

d. et d.

826 ^ 7 août à 9 et d. m. Eur. au S. Afr. As. au S. centr. 10 ,

'1. (4)*..

827 (5 17 janvier à i m. gr. i d. (J 12 juill, à 10 m. ^r. 5 d.

27 juill. à 5 s. gr, part, d'Eur. à l'O. Afr, à l'O, centr.

23, A,

828 @ 6 janvier à 3 m. ® i juill. à 3 et i qu. m. ^i5 juill.

375. Eur. au NO. (^ 26 déc. à 2 m. ^r. 1 1 d. et d.

829 (ft 20 juin h'j s. gr. 6 d. et d. ^ 3o nov. à 6 et d. m. Afr.

à l'E. As. à rO. et au S, centr. 26 (S S.) 8 S. 2 N, A.

830 ^ 25 mai à 7 et d. s, Irlande au SO, centr. 18, T. (^4
nov. à 7 et d. m. gr. o d. i qu.

83i (5 3o avril à G s. gr. 10 d. 3 qu. ^ i5 mai à 1 1 et d. m.
Eur. pr. ent. au NO. Afr. à TO, As. au N. centr. 68 (78)
81-67, ^' ® ^^ octob. ans.
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8^62. 1 8 avril à 8 s. ^ 1 3 oclob. à midi
,
gr. 1 4 J.

633 ^ 25 mars à 4 m. As. au SE. centr. * (4 S.) 7 , A. (^ 8
avril à 4 et d. m. g^r. o cl. i qii. ^17 sept, à 1 1 m. Eur.
à rO. et au S. Afr. As. au SO. cenlr. 34 (21) 5 S. T.

834 (^ 27 février à 10 et d. m. gr. 2 d. i qu. ^ i4 mars à S
et d. m. Eur. à l'E. Afr. à TE. As. centr. 2 (2.7) 5o , A.

^ 7 sept, à 3 m. As. au S. centr. 5 (17 S.) T.

835 ^ 1 7 février à 2 m. ^3 mars à 6 et d. m. Eur. à l'E. Afr.'

à l'E. As. à rO. et au N. ^12 août à 6 m.

836 (^ 6 février à midi et d. ^r. i o d. 3 qu. ^ 1 7 juill. à i et

d. s. Eur. As. au NO. centr. 80-43 , A. @ 3i juill. à
5 et 3 qu. s. gr. 12 d. et d.

837 ^ 10 janvier à 3 s. ir. pet. Afr. au SO. T. ^6 juill. à
2 et d. s. Eur. au S. Afr. As. au SO. ceiUr. 1 1 , 5 S. A.
^ 3i dée. à 6 et d. m. Afr. à l'E. As. pr. eut. au S. centr.

14(0)27, T.

838 (J 1 1 juin à 6 et d, s. gr. 8 d. et d. @ 5 décemb. à 3 et

3 qu. m.

83g ^ 16 mai à 8 s. pet. au N. de l'Eur. et de l'As. @ i juin

à 3 m. ^24 nov. à 5 s.

840 ^ 5 mai à midi, Eur. Afr. As. à TO. centr. 43 (45) 49-37 ,

T. (0 20 mai à 5 m. gr.. 1 d. 1 qu. ^ 29 octob. à 4 m.
pet. éd. au S. des Indes, centr. 9 S. A. (i^ i3 nov. à 3
m. gr.^ o d. 1 qu.

841 ^ 23 avril à 4 m. As. au SE. ^ 18 oct. à 8.et d. m. Eur.
Afr. As. au S centr. 34 (6) 4 S. o, A.

842 ^ 3o mars à 3 et d. m. © 23 sept, à i et d. s.

843 ^ 5 mars à i et d. m. gr. part. d'As, au N. @ 19 mars:

à 7 s. ^12 sept, à I s. ^7-. i3 d. et d.

844 ^ 22 février à 2 et d. m. As. au S- cenlr. 1 S. 3 S. (9) i r

,

A.

845 (^ 27 janvier à 9 et i qu. m. gr. o d. et d. (^ 22 juill. à

5 et d. s. gr. 3 d. I qu. ^ 7 août à o m. As. à l'E.

centr. 44-52. A.

846 16 janvierà 1 1 m. ^ 12 juill. à 10 et 3 qu. m. ^27
juill. à i et d. m. As. au N. ^ 22 déc. à ô m. As. centr...

62 (5o) 54, T.

S47 (J 5 janvier à 10 et i qu. m. gr. il d. 3 qu. (^ 2 juill. à
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2 et cl. m. gr. 8 d. ^ ii déc. à 3 s. Eur. au SE. Afr.

cenlr. a S. 1 1 N. A.

848 %~ ^ juin à 2 et cl. m As. au S. et à l'E. centr. 5 S. (25) T.

^ i4 nov. a l^s- gr o cl.

849 ^ » ' mai à o et cl. m. gr. 9 d. ^5 mal à 7 s. Eur. au
NO rentr. .'îG , T. ^ 4 nov. à 8 m.

850 ^ 3o avril à 3 m. ^9 octob. à 6 m. As. au NE. ^ 24
octob. à 8 et d. s.

85i # F. avril à 1 1 et d. m. Afr. à l'O. As. au SO. cenir. * (i3 S.)

6-5, A (© '9 avril à nii<ii , gr. i d. et d.

852 (^ c) mars à 7 s. ^^r. i d. et d. ^ 24 mars à r et d. s. Eur.
Afr. As. à rO. cenlr. .^o-5o , A. ^17 sept, à 1 1 et d.

m. Afr. au SO. pet. T.

853 ^ 2- février à 10 et d. m. ^ i3 mars à 2 s, gr. part.

d'Kur. au N. dimin. de l'O. à l'E. @ 22 aoiit à x et i

C|U. s.

854 ® ^^ février à 8 et d. s. gr. 1 1 d. i qu. ^28 julll. à 8
s. Eur. au N. As. au NE. ^ 12 août à i et d. m. gr^

i3 d. 3 qu.

855 ^ 17 juill. 393. extrêm. d'As, à l'E. centr. 2^^ A.

856 ^ 1 1 janvier à 3 s. Eur. Afr. centr. 22-35 , T. (§22 juin

à i et d. m. gr. 6 d. et d. ^ i5 déc. à midi et d. gr. i4
d. ^3i déc. à 2 et d. m. gr. part. d'As, au N.

857 ^ 27 mal à 3 m. pet. éd. au NE. de l'Eur. et au N. de l'As.

^ 1 1 juin à 10 m. @ 5 déc. à 2 m.

858 (J 3i mai à 1 1 et d. m. gr. 3 d. i cju. (^ 24 nov. à 5 et

d s. g', o d. I qu.

859 6 mai à. 1 1 ei d m. Eur au S. Afr. As. au SO. centr. 3.

S. (4) 9~o y l . ^ 29 oclob. à 5 s. Espagne au SO. Afr»

à l'O rentr. o, A.

860 ^ 9 avrit à 1 1 m. gr. i3 d. 1 qu. @ 3 octob. à g s. gr. la
d. 3 qu. ^ 18 octob. à 5 m. As. au N. cenir. 72 (6i)
5i,T.

861 ^ i5 mars à 9 m. Eur. Afr. As. à l'O, et au N. @ 3o
mars à 3 m. ^,22 sept, à S et d. s.

862 ^ 4 mars à 10 m. tr. gr. pari. d'Eur. au S. Afr. As. à l'O.

centr. 8 (i5) 41 , A. ® 1 9 mars à 7 et d. s. pén. ^ z<^

août à o ctd. m. As. au SE. cenir. i-3-q. (^ n sept,

à n et d. s. pén.
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603 (^ 7 février à 5 s. gr. o tl. (J 3 août à i et i qu. jti. gr. a
d. ^ i8 août à 7 m. Eur. Afr. As. cenfr. 4^-49 (38)
i3, À.

864 % 27 janv. à 6 et d. s ® 22 julll. à 6 et i qu, s. ^6
août à 8 m. As. au Nt,.

865 Hl I janv. à i et d. s. P^ur. Afr. centi-. 52-63. @ 1 5 janv;

à 6 et 1 qu. s. gr. 12 d. i qu. (^ 12 juill. à 9 et 3 qu.

m. gr. 9 d. et d. ^21 déc. à n et d. s. As. àl'E. ccntr»

II) , A.

866 ^ iH juin à 10 m. Eur. au S. Afr. As. au S. centr. i5

(20) o , T. (J 26 nov. à 1 m. ir. forte pén.

867 (^ 22 mai à 7 m. gr. 7 d. et d. ^6 juin à 2 etd. m. Eur;

au N. et au JNE. As. cenù\ 82-67, T. ^ i5 nov. à 4
et d. s.

868 ^ 10 mai à 10 m. ^19 octobre à 2 s. Eur. pr. ent. au

N. As. à l'O. ^ 4 nov. à 4 et d. m.

869 (^ 29 avr. à 7 et d. s. gr. 3 d. ^9 oct. à 4 ni. As. cenfr.

47 (^7) ^4,T.

870 (J 2 1 mars à 3 m. gr. o d. 3 qu.

871 ^ 10 mars à 6 et d. s. ^ 24 mars à g el d. s. extr. d'As;

au NE. ^ 2 sejjt. à 9 s. gr. i3 d.

872 (^ 28 févr. à 4 Pt tl. m. g^r. 1 2 d. ^8 août à 3 m. Eur.

auN. As. auN. @ 22 août à 9 m.

873 i févr. à 7 et d. m. As. au SE. T. ^ 28 juill. à 3 et d;

m. As. centr. 33-4o (34) 33, A. (^ 12 août à 2 m. pén,

874 ^ 21 janv. à 1 1 el d. s. As. au SE. centr. 6-2 , T. (^3
julll. à 8 et d. m. gr. 4 d. et d. ^jij^- 17 juill. à 7 m. pef.

éd. au S. des Indes. ^ 26 déc. à 9 s.gr. i4 d.

875 ^11 janv. à 1 1 et d. m. Eur. As. à FO. plus gr. au N. qu'au

S. ^7 juin à 1 o m. pet. au N. de l'As, 22 juin à

4 s. ® 16 déc. à 10 et d. m.

876 ^ 27 mai à 2 et d. m. As. centr. zj-S^ , T. (^10 juin à

6 s. gr. 5 d. (^5 déc. à 2 et d. m. gr. o d. i qu.

877 ^ 9 nov. à I m. As. au SE. centr. 26- 13 , A.

878 ^ 20 avr. à 7 s. gr. 12 d. @ i5 oct. à 4 f t d. m. gr. 1.1

d. ^ 29 oct. à I et d. s. Eur. Afr. As. à l'O. centr. 67

(55) 48-5 1, T.

879 ^ 26 mars à 4 s. tr.pct. Ecosse au N. ^10 avr. à n m.

^ 4 oct. à 4 m.
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b6o i4 mars à 5 et d. s. eommenc. à l'O, de l'Eur, cenfr. 49,
A. (Jl 3o mars à 3 et d. m. gr. o d. 1 qu. ^ 8 sept, à
8 m. pet. à ro. de l'Afr. centr. o*. (J 22 sept, à 7 et d-

m. gr. o d. I qu.

881 (^ 18 févr. à I m. pen. (^ i3 août à 9 m. gr. o d, 3 qu.

^ 28aoùtà a et d. s. Eur. Af. As. au SO. cent. 25-4, A.

882 ^ 7 févr. à 2 m. ^3 août à 2 m. ^17 août à 3 s.

Eur. en t. Afr. à TO. As. à l'O. et au N.

883 ^ 27 janv. à 2 m. gr. i3 d. (^ 23 julll. à 5 s. ^. n d.

884 ^ 2, janv. à 8 m. Eur. au SE. Afr. à l'E. As. au S. centr.

i4(5S. )i9.A. (^ 16 janv. à 8 m. ^(?/i. ^26 juin

à 5 et d. s. pet. éd. en Afr. ï. (^ 6 déc. à 10 ra. forte

pén.

885 (^ I juin à I et d. s. gr. 5 d. 3 qu. ^ 16 juin à 10 m.
Eur. Afr. As. pr. ent. centr. S-j (pz) 38 , ï. ^ 26 no\

.

à I et d. m.

886 ^ 21 mai à 5 s. ^ Q juin à 3 m. Eur. au N. ir. pet.

@ i5 nov. à I s.

887 (^ 1 1 mai à 3 m. gr. 4 d. et d. ^ 20 oct. à midi et d.

Eur. Afr. As. au SO. centr. 17 (i3) 0-2, T.

888 (^ 3i mars à 1 1 m. tr. forte pén. ^ i5 avr. à 3 et d. m.
As. au SE. centr. 7 S. (2.6) 3o , A. ^ g oct. à 4 et d.

m. As. au S- centr. 8 * T.

889 ^ 21 mars à 2 et d. m. ^4 avr. à 4 et d. m. Eur. au
ISE. As. au N. ^ i3 sept, à 4et d. m. gr. 12. d.

890 ^ 10 mars à midi i qu. gr. 12 d. 3 qu. ^ 19 août à 10

m. Eur. et As. au N. ^ 2 sept, à 5 s.

891 ^ 12 févr. à4 &• pet. en Afr. T. ^8 août à 10 et d. m.
Eur. Afr. As. au SO. centr. 44 (35) 2 S. A. (P 23 août

à 9 et d. m. gr. o d. i qu.

892 ^ 2 févr. à 8 m. Eur. au S. Af. As. au S. et à l'E. centr.

3-2 S. (7) 4i , T. (f i3 juin, à 3 et d. s. ^r. 3 d.

893 ^ 6 janv. à 5 et d. m. jÇr. i4 d. ^17 juin à 5 s. tr, pet. ait

N. d'Eur. ^ 2. yxiW.di 10 2. (^d. s. presiju. centr. @ 26
déc. à 7 et d. s.

894 ^ 7 juin à 10 m. Eur. Afr. As. à VO. centr. 47 (65) 4' y

T. (^ 22 juin à o et d. m. gr. 7 d. O 16 déc. an
et d. m. gr. o d. et d.
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895 ^ 28 mai à 2 m. As. au SE. centr. * iS, T. % 20
nov. à 9 et d. m. Eur. Afr. As au SO. cenir. zS * A.

896 (P I mal à 2 et d. m. gr. 11 d. ($25 oct. à midi et d.
gr. 1 1 d. et d.

897 ^ 5 avr. à 1 1 s. As. à l'E. et au NE. @ 20 âvr. à 7 s.

(^ i4 oct. à 1 1 et 3 qu. m.

89S 26 mars à i m. As à l'E. cenfr. 6-22, A. O 10 avr^

à 1 1 m. ^r. I d. I qu. ($ à oct. à o s. gr. 1 d.

899 ^ I S mars à 10 et d. m. As, au S. centr. * 2 , T. (J 24
août à 5 s. _/ôr/e ^^«.

900 ^ 18 févr. à 9 et d. m. gr, i3 d. 3 qu. @ i3 août à 9 et

d. m.

901 ^ 23 janv. à 6 et d. m. As. cent. 63-59 (63) 68.@ 6 févr.

à 10 m. ^ ^ août à o et d. m. gr. 12 d. et d.

902 ^ i:: janv à 4 s Eur. à TO. Afr. à l'O. cenfr. 24, A. (^
26 janv. à 4 Pt d. s. forte peu. ^ 8 juill. à i m. As, au
SE. centr. 8 S. 9 ÎS. T. (J 17 déc. à 6 et d. s. forte

pén.

goS (J J2 juin à 8 s. gr. 4 d. ^ 27 juin à 5 et d. s. Eur. pr.

ent. Afr. centr. 4i-3i , T. ^7 déc. à 10 m.

904 ^ 3i mai à II et d. s. centr. ^16 juin à 10 m. extr.'

d'As au jSE. ^ 10 nov. à 7 m. Eur. et As. au N.

^ 25 nov. à 9 et d. s.

900 ($ 2i.mai à 10 et d. m. gr. 6 d.

906 ^ 26 avr. à 10 m. Eur. au S. Afr. As. pr. ent. cent, g (26)
38-33, A.

907 @ I av. à 10 et I qu. m. ^. i4 d. ^ i5 avr. à 11 et d. •

m. Eur. As. à 10, cent. 74 (85) f A. (J 24 sept, à

midi etd.gr, 11 d. et i qu.

908 ^ 20 mars à 8 s. ^29 août à 5 s, Eur. pr, ent, au N.'

^ i3 sept, à I et I qu. m. .

909 ^ i8 août à 5 et d. s. pet. éd. Eur. au SO. Afr\ à TO.
cent, o , A. (J 2 sept, à 5 et 3 qu. s. gr. i d.

910 |t| 12 févr. à 4 et d. s. Eur. et Afr. à l'O. cenir. 43, T,

(J 2 f juill. A II s. gr. \ d. et d.

gii ^ 17 janv. à 2 s. gr. i3 d. 3 qu. ^2 févr. à 3 et d, m.
gr. part. d'As, au N. ^ i4 juill. à 5 et d. m,

912 ^ 7 janv. à 4 et d. m. |jlj^ 17 juin à 5 et d. s. Eur. à l'O.
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As. à rO. centr. S.VSq, T. (^ 2 jnilL à G et 3 qu. xnl

gr. 9 cl. (^ 2R déc. à 8 s. gr o d. et d.

9i3 m 7 juin à 9 m. Eur. au S. Afr. As. au S. cenir. 9 (22)
ï.

914 ® 12 mai à 9 et 3 qu. m. gr. 9 d, i qu. (^5 nov. à 8 et:

1 qu .s. gr. 1 1 d. i qu. 20 riov. à 7 m. Eur. et

Afr. à TE. As. cenir. 64 ( 45 ) 43-53 , ï.

91 5 ^ 17 avr. à 5 et d. m. Eur. au N et à l'E. ïr. pet. à l'O. de
l'Afr. As. à ro. et au A. @ 2 mai à 2 et d. m. ^
26 oct. à 7 et d. s.

gi6 ^ 5 avr. à 8 et d. m. Eur. Afr. As. cenir. la (37) S2-5r
,

A. (^20 avr. à 6 et 3 qu. s gr. 2 d. et d. ^3osept.
à o m. pei. éd. au SE. de l'As, A. (J i3 oct. à 1 1 s.

gr. I d. et d.

917 ^ 19 sept, à 5 m. As. au S. centr. 3S (iS) 7, A.

918 ^ 28 févr. à 5 s. gr. i3 d. i qu. @ 24 août à 5 et d. s.

^ 8 sept, à 5 m. As. au iS. plus gr. au iNE.

91g |l^ 3 févr. à 3 s. pet au NO. d'Eur. ^ 17 févr. à 6 s^

^ i4 août à 8 m. gr. l'à d. et d.

920 ^ 24 janv. à o et d. m. As. au SE. centr. 8, A. (J 7 févr.

à o et d. m. tr. forte pên. ^ 18 julll. à 8 et i qu. m.
Eur. au S. Afr. As. au S. centr. 6-8 (4) * T. (J 28 déc.

à 3 et d. m. forte pèn.

921 (^ 23 juin à 2 et d. m. gr. 2. d. i qu. ^ 8 juill. à r m.
As. centr. 33-5o , T. ® '7 déc. à 7 s. g^r i -». d.

t)22 @ 1 2 juin à tj et d. m. ^ 27 juin à 5 et d. s. Eur. au N^
^ 2 1 nov. à 3 et d. s. Eur. à l O ^7 déc. à 6 m.

920 (^ 1 juin à 5 et d. s. gr. 8 d. ^11 nov. à 6 m. Eur. à TE.
Afr. à l'E. As. centr. 42 (8) i'-8, T.

924 ^ 6 mai à 4 et d. s. Eur. au S. Afr. centr. 3i 22 , A.

925 ^.i I avr. à 6 s. gr. 12 d. 3 qu. ^ 2.5 avr. à 6 et d. s. Eur.

à l'O. centr. 77, A. (^4 oct. à 8 et d. s. gr. 10 d.

3 qu.

QzG ^ 1 avr. à 3 ro. ^ if> sept, à o et d. m. As. au NE.
^ 24 sept, à 9 et d. m.

927 ^ 6 mars à 9 m. pet. part. d'As, au SE. T. ^ 3o août à

o et d. m. As. à l'E. centr. 52-53-5>>, A. (^ 14 sept à

2 m. gr. I d. 3 qu.

928 ^ 34 fév. ù, i trk. As. au SE. T. (^ 4 août à 6 m. gri.
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o J. ^ i8 août à 4 iTi- au S. de la Perse, des Indes,

etc. A.

029 ^ 27 janv. à 10 et d. s. gr, i3 d. el d. ^ 12 févr. à 1 1 et

d. m. Eur. dimln. du jNO. au SE. As. au NO. 24
juill. à midi.

gSo ^17 janv, à i s. ^29 juin à i m. As. à l'E. centr. 5.'^-74,

T. (^ i3 juin, à 1 et d. s. gr. 10 d. 3 qu.

qSi (J 7 janv. à B m. gr. o d. 3 qu. ^ 18 juin à 4 s. Eur. au
S. Afr. centr. 16-1 , T. ^12 déc. à 2 et d. m. As, au
SE. cenir, i3 * A.

902 (^ 22 mai à 5 s. gr. 8 d. (^16 nov. à 4 m. ^r. 1 1 d. ^ 3o
nov. à 4 s. Eur. et Afr. à l'O. centr. 64 , T.

933 ^ 2.-J
avr. à midi et i qu. pet. éd. au N. de l'Eur. ^ 12

mal à 10 m. ^5 nov. à 3 el d. m.

934 ^ 16 avr. à 3 et d. s, Eur. Afr. As. à l'O. centr. 53-55-5 1

.

A. (J 2 mal à 2 et d. m. gr. 4 d. ^11 oct, à 8 m.
pet. éd. au S G. d'Afr. A. (^ 25 oct. à 7 et d. m. gr.

2 d.

935 % 6 avr. à 2 et d. m, pet éd. As, au SE. T. % 3o sept.

à midi et d. Eur. au S. Afr. As. au SO. cenir. 20 (11)
*A.

93G @ 1 1 mars à o et d. m. gr. 12 d. i qu. ^ 4 sept, à i et

^à.Tcx.gr.il^à. ?^ 18 sept, à midi et d. Eur. As. augtn.

du SE. au NE.

937 ^ 1 3 févr. à 1 1 etd. s. As. au NE. ^ 28 févr. à i et d. m.
^ 24 août à 3 et d. s.

938 ^ 3 févr. à 8 et d. m. Eur. Afr. As. centr. 7-0 (5) 34 , A.

(5 17 févr. à 9 m. gr. o d. et d.

9% O ^ i''"^- ^ ""^'
' P^"- (B 4 juillet à 9 m. gr. o d. et d.

^ 19 juill. à 8 etd. m. Eur. Afr. As. centr. 37-48 (45)
i5, ï. ® 29 déc. à 3 et d. m.gr. i3d. 3 qu.

940 @ 22 juin à I etd. s. ^8 juill. à o et d. m. pet. au NE.
d'As, ©17 déc. à 2 et d. s.

941 (§^ 12 juin à I m. gr. 9 d. et d. ^21 nov. à 2 et d. s. gr.

part. d'Eur. au S. Afr. centr. 3-i2 , T.

942 ^ 17 mal à II s.extr. d'As, au SE. A. ^n nov. à 6 et

d. m. Afr.au SE. A^au S. centr. :i*T.

943 (^ 23 avr. à i et d. m. gr, 1 1 d. i qu. 7 mai à i el Ji

I.
" 4a
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m. As. à l'E. centr. 82-68, A. (J i6 oct. à 4 et 3 qu.

m. gr. 10 d. I qu.

g44 © ^ ^ ^^^' à 10 et d. m. ^ 25 avril à 1 1 m. extr. d'Eur-

au N. ^ -j-o sept, à 8 m. gr, part. d'As, au NE ^ 4
oct. à 6 s.

745 % 16 mars à .5 s. Afr. au SO. T. %^ sept, à 7 et d. m.
Eur. et Afr. à VYj. As. centr. 5j (34) 4, A. (j 24 sept.

à 10 XQ.gr. 2. d. et d.

946 lij^f! mars à 9 m. Eur. au SE. Afr. As. r^n/r. 8 S. (i5)44»

T. ||f 21) août à II etd. m.tr. pet. part. d'Eur. au SO.

kiv.cenir. 6(7 S.)* A.

94? © ^ ^^^'' ^ 7 ™* S'''*
i3 d. I qu. ^ 4 août à 7 s. gr.

i4 d.

q48 ^ 28 j^nv. à 10 s. ^9 juin, à 8 et d. m. Eur. As. centr.

77-«4 (83) 44 » T. ^ 23 juill. à 8 s. gr. 12 d.

I qif.

949 (ï ^7 J3iî^'' à 1 et d. s. gr. o d. 3 qu. ^ 28 juin ans.
As. au SE. ccnlr. 1 5- 1 8 , T. ^ 22 déc. à 1 1 m. Afr. au
SE. As. au S. centr. * (to S.) 18.

gSo (^ 3 juin à o et d. m. gr. 6 d. i qu. (^ 27 nov. à midi

,

^r. 10 d. 3 qu. ^12 déc. à o et d. m. As. à \^. centr.

54, T.

<)5i ^ 8 mai à 7 s. ir. pet. au N. d'As. ^ 23 mai à !^et d. s.

pr. centr. ^16 nov. à 1 1 et d. m.

ûSa ^ 26 avr. à 10 et d. s. extr. d'As, à l'E. centr. 23, A (^
12 mai à 9 et d. m. gr. 5 d. et d. (J 4 "o^- à 3 et d. s.

gr. 2 d. et d.

953 % 16 avr. à 10 m. Afr. à l'E. As. au ^. centr. * (4)
i3-9, T.

954 (J 22 mars à 7 et d. m. ^. 1 1. d. ^ i5 sept, à 9 et d.

m. gr. i3 d.

955 % 25 fév. à 7 et d. m. gr. part. d'Eur. au NE. As. au N.
dimia^ de l'O. à l'E. ^ 1 1 mars à 9 m. ^4 sept, à

IIS.

956 ^ i4 févr. à 4 et d. s. Eur. et Afr. à l'O. centr. 89, A. (^
28 fév. à 5 s. ^r. 1 d. ^8 août à 11 et d. s. pet. part.

d'As, au SE. T. #
967 (P 18 janv. à 9 s. pén. ^ 29 juill. à 4 S. Eur. au SO. Afr.

à l'O centr, 22-8, T.
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968 ^ 8 janv. à midi et d. gr. i3 d. et d. ^3 juill. à 8 et i

qu. s. ^ ly juin, à 8 m. pet. au N. d'Eur. plus gr.

au N. d'As. ^ i3 déc. à 9 m. pr. toute l'Eur. au N.
As. au >iO- ^ 28 déc. à 10 et d. s.

gSg (J 20 juin à 8 m. ^. 1 1 d. i qu. ^ 2 déc. à 1 1 et d. s.

As. à TE. centr. .^4 > T.

9G0 ^ 28 mai à 5 et d. m. As. au S. centr. 10 S. (20)
22 20 , A.

961 (J 3 mai à 9 m. gr. 9 d. 3 qu. ^17 mai à 8 et d. m.
Eur. Afr. \s. centr. 26 (67) 7 1-47 » A. (J 26 oct. à i s.

gr, 10 d.

962 ^ 22 avr. à 5 et d. s. ^ i oct. à 3 s. Eur. pr. ent. au
N. ^ 16 oct. à 2 et I qu. m.

963 (^ 1 1 avr. à 7 et d. s. gr. o d. et d. ^ 20 sept, à 3 s.

Eur. ent. Afr. centr. 20-7, A. (J 5 oct. à 6 et d. s. gr.

3 d.

964 ^ 16 mars à 5 s. extr. d'Eur. et d'Afr. à l'O. centr.

43, T.

9G5 ^18 févr. à 3 et d. s. ^r. 12 d. 3 qu. ^6 mars à 3 et

d. m. gr. part. d'As, au N. ^ i5 août à 2 m. gr. 12

d. et d.

966 ^ 8 févr. à 6 et d. m. ^ 20 juill. à 4s. Eur. Afr. centr.

74-00, T. ^ 4 ^()ûtà 2 et d. m. ^r. i4 d.

967 (^ 28 janv. à 10 s. gr. o d. 3 qu. ^ 10 juill. à 6 et d,

m. gr. part. d'Eur. au SE. Afr. à l'E. As. centr. 28-37

(34)13, T.

968 (J i'^ juin à 7 et 3 qu. m. gr. 4 d. et d. (J 7 déc. à 8 s.

gr. 10 d. et d. ^ 2^2. déc. à 9 m. Eur. à I E. Afr. As.

centr. 5i (4o) 09 , T.

969 ^ ig mai à i et d. xa.pe'. éd. en Laponie. ^ 3 juin à i

m. @ 26 nov. à 7 etd. s.

970 ^ 8 mai à 5 et d. m. Eur. à l'E. Afr. à l'E. As. centr.

3o (fi2)66, A. (J 2^ mai à 5 s. ^r. 7 d. (^ i5 nov.

à 12 s. gr.2. d. 3 qu.

971 ^27 avr. à 5 et d. s. Eur. au SO Afr. à l'O. centr. i4-io»,

T. ^ 22 oct. à 4 m. As. à l'E. centr. 29 (o) * A.

972 (P I avr. à 2 et d. s.^r. 9 d. 3qu. ^ 20 sept, à 6 s.gr. la,

d, im 1 oct. à 3 et d. m. As. au NE» centr. 79 (60) 58 A^
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973 ^ 7 mars à 3 et d. s. tr. pet. zu Nord d'Eur. ^ 21 mars
à4etd. s. ^ i5 sept.à 7 m.

974 ^ 2,5 févr. à o m. As. au SE. c^72^/-. 6 , A. 3 1 1 mars à i

m. g^r. 2. d. ^ 2oaoùlà 7 m. yoe/. au SE. d'Afr. T. (^
4 sept, à I et d. s. ir. forte pén.

976 ^ 10 août à o m. As. au SE, cc«^/'. 32-39 '
'^'

976 @ 19 janv. à 9 s. g^r. i3d. I qu. @ i4 juillet à 3 m. ^
29 juin, à 3 s. Y.\iT.plus gr. au N. As. à l'O.

977 ® ^ janv. à 7 m. ^3 juill. à 3 et d. s. gr. i3 d. ^ i3

déc. à 8 et d, m. Eur. Afr. à l'E. As. centr. 3i (4) 28, T.

(^ 28 déc. à 9 et d. m. pén.

978 ^8 juin à midi, Eur. au S. Afr. As. au S, centr. i3 (i5)

]6*A.

979 (J *4 ï"3i à 4 s. gr. 8 d. ^28 mai à 3 s. Eur. Afr.

As. à rO centr. .65-47 1 ^' (J ^ "°^' à 9 et d. s. gr.

9 d. 3 qu.

980 ^ 3 mai à o et d. m. ^17 mai à i et d. m. As. au N.

^ 26 oct. à 1 1 m.

981 (9 22 avr. à 2 et d. m. gr. ad. ^ 3o sept, à 10 et d.

s. As. à TE. centr. 58-54, ^- (J "6 oct. à 3 m. gr. 3
d. et d.

982 ^ 28 mars à i m. pet. au SE. de l'As. T. ^ 20 sept, à 3

m. As. au S. centr. 17 N. (lo S.) A.

983 ^ I mars à n et d. s. g'r. 12 d. ^17 mars à 11 m. pr.

toute l'Eur. pet. au SE. As. au MO. (^ 26 août à 9 m.
gr. 1 1 d. et d.

984 @ 19 févr. à 3 s. ^ 3o juill. à 11 et d. s. pet. au NE.
d'As. @ i4 août à 9 et>d. m.

985 (J 8 févr. à 6 et d. m. gr. i d. ^20 juill. à 2 s. Eur. pr.

ent. au S. Afr. As. au SQ^ centr. 36-2. (^ 3 août à

midi et d. tr. forte pén.

986 ^ i3 janv. à 4 et d. m. As. vers le S. pet. éd. centr. *

(P 24 juin à 3 s. gr. 3 d. (|^ 19 déc. à 4 m- gf- lo d.

I qu.

987 1^ i4 juin à 8 et d. m. ^8 déc. à 3 et d. m.

988 ^ 18 mai à midi et d. Eur. Afr. As. à l'O. centr. 6g (71)

74-54. (?| 2 juin à 12 s. gr. 8 d. et d. (^ 26 nov. 5 8

et d. m. gr. 3 d.

989 ^ 8 mai à i m. As. au SE. centr. * 10, T. ^ i nov. à,

.

'
^ • midi , Eur. au SO. Afr. centr. 8 N- ( 5 S.) * A.
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ggo (^ 12 avr. à 9 et d. s. ^r. 8 d. i qii. (^ 7 oct. à 2 et d,

m. gr. II d. I qu. ^21 oct. à 1 1 ixr. Eur. Afr. As. à

l'O. centr. 58(52) 44, A.

991 18 mars à 1 1 et d. s. pet. part. d'As, au NE. ^ 1 avr.

à 12 s. 26 sept, à 3 s. ^10 oct. à 2 s. tr. pet. au N.
d'Eur. et aulNO. d'As.

992 ^ 7 mars à 7 etd. m. Eur. Afr. As. cenfr. 7 (28) 45, A.

(J 21 mars à 9 m. gr. 3 d. (^ i4 sept, à 8 et 3 qu. s.

gr. o d. I qu.

993 ^ 24 févr. à 9 m. As. au SE. cenfr. * 3 , A. ^ 20 août

37 et d. m. Eur. pr. en t. Afr. As. au S. rentr. 32-35

(25) 3 , T.

994 ^ 3o janv. à 5 et d. m. gr. i3 d. ^25 juUl. à 10 et d.

m. gr. i3 d. I q«. ^ 9 août à 10 et d- s, extr. d'As,

au NE.

995 ^ 4 janv. à 2 m. As. au NE. ^ 19 janv. à 3 s. @ 1 +
juin, à II s.

996 (^ S janv. à 5 et d. s. pén.

997 (g 24 mai à 11 et 1 qu. s. gr. 6 d. et d. H: 7 juin à 10 s.

As. à l'E. cenir. 25, A. (® 17 nov. à 6 m. gr. 9 d. et d.

998 ^ 1 4 mai à 7 m. pr. cenfr. ^ 28 mai à 9 m. Ecosse. ^
23 oct. à 6 et d. m. As. au N. ^6 nov. à 8 s.

999 ^ 3 mai à 9 m. gr. 3 d. 3 qu. ^12 oct. à 6 m. Eur. et

Afr. à TE. As. centr. 62 (29) 14,' A. (^ 27 oct. à 11

et d. m. gr. 4 d.

lOûo ^ 7 avr. à 9 m. Eur. au SE. Afr. As. cent. 3 S. (18) 36-35,'

T. ^ 3o sept, à II m. Eur. au SO. Afr. à l'O. cenfr. 9
* A."

looi (^ 12 mars à 8 m. gr. 1 1 d. (^5 sept, à 4 s. gr. 10 d.

I qu.

1002 ^ I mars à 1 1 et d. s. ^11 août à 7 et d. m. Eur. au

N. gr. part. d'As, au N. @ 2.S août à 4 et d. s.

1003 (^ 19 févr. à 3 et d. s. gr. i d. et d. ^ 3i juill. à 9 s.

As. à l'E. centr. 33. (^ i4 août k j et d. s. gr. i d.

et d.

1004 ^ 24 janv. à I s. tr. pet. au S. d'Eur. Afr. As. au SO-
centr. * (6 S.) 27. (^4 juill. à 10 et d. s. gr. i d. et

d, ^ 20 juill. à 4 m. As. au SE. centi *o(3S) * A.

(^ 29 déc. à midi, gr. 10 d.
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005 H i3 Janv. à 3 m. As. centr. 44—^9 (42) T. 24 j^uin à

4 s. ^18 déc. à 1 1 et d. m.

006 ^ 29 mal à 7 et d. s. Ecosse, Irlande, centr. 55. (J i4
juin à 7 et d. m. gr. 10 à. (j^ 7 déc. à 5 s. gr. 3 d.

007 % 19 mai à 8 m. Eur. au SE. Afr. As. au S. ce«/r. 6 S.

(M) 27-11, T.

008 (J 2 i avr. à 4 rn. gr. 6 d. 3 qu. (J 17 oct. à 10 et 3 qu.
m. gr. 10 d. 3 qu.

009 ^ 29 mars à 7 et d. m. gr. part. d'Eur. au N, As, au NO.
pet. éd. ^ 1 2 avr. à 7 m. ^6 oct. à us.

010 ^ 18 mars à 3 s. Eur. Afr. centr. 44 -'^i 1 ^- (J ï 3vr. à

4 ^t 3 qu. s. gr. 4 d. et d. ($ 26 sept, à 4 et d. m. gr.

I d. I qu.

ou ^ 7 mars à 4 et d. s. pot. part. d'Eur. au SO. Afr. à l'O.

centr. 6 , A. ^ 3i août à 3 et d. s. pet. à l'O. d'Afr.T.

012 ^ 10 févr. à 2 s. gr. 12 d. 3 qu. (^ 4 3oût à 5 et d. s.

^r. 1 1 d et d. ^ 20 août à 6 m. Eur. au N"i As. au

N. centr. 90 (86) 60.

01 3 ^ i4 janv. à 1 1 m. Eur. ent. As. au NO. ^ 29 janv. à

I I et d. s. ^ 26 juill. à 6 et d. m.

oi4 ^ 4 janv. à 2 m. As. à l'E. centr 23-7 , T. O 19 janv.

à I et d. m forte pén. ^ 3o juin à 1 m. As. au SE. A,

(^ 14 juill. à 1 1 s. ^r. o d. i qu.

oi5 ^ 5 juin à 6 et d. m. gr. 4 d. et d. ^19 juin à 5 m.
Eur. à l'E. As. centr. 22 (5i) 48, A. (^ 28 nov. à 2 et

d. s. gr. 9 d. et d.

016 ^ 24 mai à 2 s. ^7 juin à 4 s. Laponie. % 2 nov. à 2

et d. s. Eur. pr. ent au N. 1 7 nov. à 4 et d. m.

017 (§ i3mai à3et d. s. gr.h d. etd. ^22 oct. à 2 s. Eur.

Afr. As. au SO. centr. 3o-i4-i8 , A. (§6 nov. à 8 et

d. s. gr. 4d. 1 qu.

018 %. i8 avr. à 4 et d. s. Eur. Afr. centr. 33-29 > T.

019 (§ 23 mars à 3 et 3qu. s. gr. 10 d. etd, % 8 avr. à 2m.
As. centr. 39-68 , A. (j 16 sept, à 11 et d. s. gr,

9d.

020 12 mars à 7 et 3 qu. m. #21 août à 3 s. toute l'Eur.

pet. au S. 04 sept, à 11 et d. s.

021 O I mars à u et 3 qu. s. gr. 2. à. # »i août à 4 et d.

m. Eur. au NE. As. centr, 46-5 1 (Sg) 34. (§ 25 août ^

3 m. gr. 3 d.
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loiia (P i6 juillet à 6 m. gr. o d. i qu. %^i juillet à lo et

d. m. tr. pet. au S. deTEspagiie , Afr. centr, 5 (2 S. )
* A.

1023 (^ 9 ianv. à 8 s. ^r. 10 d. ^ 24 janv. à 1 1 et d. m. Eur.

Afr. As. à rO. centr. '6%
(4.4) 70 , T. ^5 juill. à 1 1 et

et d. s. ^ 2g dec. à 7 et d. s,

1024 H^ 9 juin à 2 et d. m. Eur. au N. As. au N. centr. Sg \.

(J^ 24 ji^in 3 2 etd. s. gr. 11 d. et d. (^ li) déc. à i et

d. m. gr. 3 d. I qu.

1025 ^ 29 mai à 3 et d. s. gr. part. d'Eur. au S. Afr. As. à l'O.

centr. 20-1 1 , T. ^ ^.^ nov. a 3 et d. m. As. au S. centr.

i5 ( 12 S. ) A,

1026 (^ 4 ïnai à n m. ^. 5 d. (J 28 octobre à 7 et d. s. gr.

10 d. I qu. 411^ 12 novemb. à 3 m. As. à VY.. centr. 66-

43, A.

1027 ^ 9 avr. à 3 s. pet. au NO. et auN, d'Eur. ^23 a\T^à

2. s. /?r. centr. ^ 18 oct. à 7 m. ^1 nov. à 6 et d. m.
tr. pet. As. au N.

1028 ^ 28 mars à 10 et d. s. extrêm. d'As, à TE. centr. i3 , A.

(^ 12 avr. à o et d. va. gr. 5 d. 3 qu, (^ 6 oct. à midi,

gr. 2 d.

1029 ^ 1 1 sept, à o m. As. à TE. centr. 29 , T.

io3o ^ 20 fév. à 10 et I qu. s. gr. 12 d. i qu. (^ i6 août à t

Ts\. gr. 10 à. ^ 3i août 3 2 5. Eur. Afr. As. à VO. centr.

io3i ^ 10 févr. à 7 et d. m. ^5 août à 2 s.

10Z2. ^ i5 janv. à 1 1 m. Eur. ent. Afr. As. à l'O. centr. fî (9)
35 , T. (P 3o janv. à 9 m. tr. forte pén. ^10 juill. à

7 et d. m. Afr. à l'E. As. au SO. eentr. * 2 (0) * A.

(^ 25 juill. à 6 et^. m. gr. i d. 3 qu.

io33 ^ 4 janv. à 2 et d. m. pet. Inde au S. T. (^ i5 juin à

I et d. s. gr. 3 d. ^29 juin à midi, Eur. Afr. As. à

l'O. centr. 45-47 (4^) 2
1

, A. (J 8 déc. à 11 s. ^r. 9 d,

et d.

io34 4 juin à 8 et d. s. ^ 18 juin à 1 1 s. extr. d'As, au N.

^ 28 nov. à I et I qu, s,

io35 (J 24 mai à lo s. gr. 7 d. i qu. (J 18 nov. à 5 m. ^. 4
d. etd.

io36 ^ 29 avr. à o m. pet. au SE. d'As. T. ^ 22 oct. à 3 etd.

ra. As. au S. centr. 19 * A.
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1007 (^ aavr. à 1 1 etd, S. ^z-. yd. etd. ^ 18 avr. à 9m. Eur-
Afr. As. cent. 07 (68) ^2-77 , A. (J 27 sept, à 7 m;
gr.^à.

io38 ^ 23 mars à 3 et d. s. ^1 sept, à 1 1 s. . pet. éd. au NE.
de l'As. ^ 16 sept, à 6 ef 3 qii. m.

loSg (^ i3 mars à 8 m. gr. 3 d. ^22 août à midi, Eur. Afr.

As. à rO. centr. 47 (Sg) 5.
(J^ 5 sept, à 10 et d, m. gr.

4d.

ic4o ^ i5 février à 5 et d. m. As. au Ç>Y.. centr. * (i S.) 22.

1041 (^ 20 janvier à 3 et d. la. ^r. 9 d. et d. 16 juill. à

7 m.

1042 9 janvier à 4 ni. ^2.0 juin à 9 et d. m. gr. part. d'Eur.

et d'As, au N. ^ 5 juillet à 9 et d. s. gr. i3 d. 1 qu.

(^ £9 décemb, à 10 m. gr. 3 d. et d.

1043 ^9 juin à 1 1 s. As. au SE. centr. il- 17, T. ^ 4 "^^c à

1 1 et d. m. Ir. pet. en Afr. As. au SO. centr. * 6 , A.

io44 (^ "4 Jfii^i à 5 et d. s. gr. 3 d. et d. (J 8 nov. à 4 m. gr.

9 d. 3 qu. ^ 22 nov. à 1 1 m. Eur. Afr. As. à l'O. centr.

5i (38)36-47, A.

1045 K^s 19 avril à 10 et d. s. pet. au NE. d'As. ^ 3 mai à 9
et I qu. s. @ 28 oct. à 3 et d. s. ^ i ï nov. à 2 et d.

s. pet. en Ecosse.

1046 ^ 9 avril à 5 et d. m. Eur. et Afr. à l'E. As. centr. 19 (4?)
56 , A. (^ 23 avril à 8 m. gr. 7 d, i qu. (^17 octoh.

à 7 et d. s. gr. 2 d. et d.

io47 ^ 29 mars à 6 et d. m. As. au SE. centr. * (2 S.) i3 , A.

^ 22 sept, à 8 m. Eur. Afr. As. au S. centr. 27 (6) * T.

1048 (^ 3 mars à 6 et d. m. gr. 1 1 d. 3 qu. (^ i6 août à 8 et d.

m. gr. g d. ^10 sept à 9 et d. s. pet. part. d'Asie au
NE. centr. 74.

io49 ^ ^ février à 4 ni. pr. toute l'As, au N. ^ 20 févr. à 3

et I qu. s. i5 août à 9 et d. s.

io5o (^ 9 février à 5 s. gr. o d. et d. (^5 août à 2 et d. s. gr^

3d.

io5i ^ i5 janvier à 11 m. As. au S. pet. éd. T. (^ 26 juin à 8

et d. s. gr. I d. ^10 juill. à 6 et d. s. Eur, et Afr. à

rO. centr. i3, A. (J 20 déc. à 8 m. gr. 9 d. 1 qu.

ïo52 © i5 juin à 3 m. ^29 juin à 6 et d. m. Eur. au N. gr.

part. d'As, au N. .^jj^ 24 nov. à 6 m. gr. part. d'As, au
N. 8 déc. à 10 s.
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io53 (^ 4 juin à 4 et (1. m. gr. 9 d. i qu. ^ i3 nov. à 6 m. Afr^

à l'E, As. cenir. 5'6 (26) ib-a5 , A. (j^ 28 nov. à 2 s. ^r,

4 d. et d.

io54 ^10 mal à 7 m. pet. en Afr. As, cenir. 3 S. (18) 24-18, T,"

1 055 (^ 1 4 avril à 7 et d. m. gr. 8 d. i qu. ^ 29 avi4l à 4 s. Eur.'

Afr. à l'E. cenir. 76-64, A. (J 8 oclob. à 2 et d. s. gr,

7 d. I qu.

1056 02 avril à 1 2 s . ^12 sept, à 7 m. Eur. au N. As. au N-
augm. del'O, à l'E. 26 sept, à 2 s.

1067 (^ 23 mars à 3 et d, s. gr. 4 d. (j| i5 sept, à 6 et d. s. ^r»

5 d.

io58 ^ 2.5 février à i et d. s. Eur. au SE. Afr. As à l'O. cenir.

0-33, T. ^ 22 août à o et d. m^ As. au SE. centr. i4'-

i5,A.

1069 (^ 3i janvier à 1 1 et d. m. gr. 9 d. ^ 1 5 février à 5 m.
As. centr. 33-32 (46) 5g , T. 27 juUl. à 2 et d. s. gr »

i3 d. et d.

X060 20 janvier à midi. ^ 3o juin à 4 et d. s. gr. part. d'Euri

à l'O. et au N. As. au NO. i6 juilL à 5 m.

1061 (^ 8 janvier à 6 et d, s. gr. 4 d. ^20 juin à 6 m. Eur. atà

SE. Afr. à l'E. As. centr. 19 (40) 26, T.

1062 (^ 25 mai à 12 s. gr. i d, et d. (J 19 nov. à midi et d.

gr. 9 d. et d.

io63 % I mai à 5 et d. m. pet. éd. au N. de l'Eur. et au NO.
de l'As. i5 mai à 4 na. 8 nov. à 1 1 et d. s.

1064 ^ 19 avril à midi et d. Eur. Afr. As. à l'O. centr. 53 (55)
C5-59, A. (J 3 mai à 3 et d. s. gr. 9 d. (J 28 octob*

à 3 et d. m. gr. 3 d.

io65 % 8 avril à i etd. s. Eur. au S. Afr. As. au SO. centr. 10^

i6-i5, A.

1066 (^ 1 4 mars à 2 et d. s gr. 10 d. 3 qu. (^ 6 sept, à 4 s. ^r.

8 d. #22 sept, à 5 et d. m. extr. d'Eur. au NE.' As»
centr. 77 (54) 47*

1067 ^ 16 février à midi et d. pr. toute l'Eur. auN. dlmin. de l'O;

à l'E. As. au NO. 3 mars à 1 1 s. 27 août à 5 et

d. m.

1068 % 6 févr. à 4 et d. m. As. centr. 14-9 (16) ^4 » T. (f 2É

févr. à o et d. m. ^r. i d. (î^ i5 août à 10 s. g^r. 4 d,

I. ' 4^'
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3069 (j^ 7 juin, à 3 et d. m. pén. ^ 21 julll. à i et d. m. Ais»

ceiitr. ai-Sy , A. (J 3o déc. à 4 et d. s. gr. 9 d. i qu.

11070 ^ 26 juin à 9 et d. m. ^ 10 juillet à 2 s. Eur. au N.
f^«//-. •{- 70, T. ^5 déc. à 2 s. Eur. pr. ent. arf N;

^ 20 déc. à 7 m.

IJO71 (J *^ 1^*'" à 1 1 m. g^r. II d. ^24 nov. à 2 s. Eur. Afr-

centr. 21 - 18-28, A. (J 9 déc. à 10 et d. s. gr. 4 d.

et d.

11072 ^ 20 mai à 2 et d. s. Eur. au S. Afr. As. au SO. centr. 19-

13073 (^ 24 avril à 3 s. ^r. 7 d. ^9 mai à 1 1 s. As. à l'E. centr.

25-35 , A. (^ 18 octob. à 10 s. gr. 6 d. 3. qu.

13074 ^ l4 3vril à 7 et d. m. ^ 29 avril à i m. pet. As. au N.

^ 23 sept, à o et d. s. Eur. ent. ^e/. au S- ^7 octob.

à 9 et d. s.

13075 (^ 3 avril à 11 et d. s. gr. 5 d. ^ i3 sept, à 3 m. As. à

TE. centr. 61-40, A. (^27 sept, à a m. gr. 5 d. 3 qu.

11076 ^ I sept, à 7 et d. m. Eur. au S. Afr. As. au SO. centr. 18-

19(1 S.)* A.

il077 (P ïo février 375. gr. 8 d. 3 qu. ^ 25 février à i et d. s,

Eur. Afr. As. au NO. cenir. 50-74 » T.. ^ 6 août à 10 s.

gr. 12 d.

1Ï078 3o janvier à 7 et 3 qu. s. ^ » i juilt. à 1 1 et d. s. As+
au N. ^ 27 juill. à midi.

1079 (^ 20 janvier à 3 m. ^r. 4 d. ^ i julll. à i et d. s. Eur.

Afr. As. à rO. centr. 44-i i ,'ï. % 26 déc. à 3 et d.

m. As. au SE. centr. 5 * A.
.

.

3080 ^ 5 juin à 6 et d. m. tr.forte*pén. ^ 20 juin à 7 m. pet.

au S. d'As. T. (^ 29 novemb. à 9 et d. s. gr. 9 d. et d.

^ 1 4 déc, à 3 m. As. centr. 48 (33) A.

1081 ^ 25 mai à 1 1 m. ^ 19 nov. à 8 m. ^3 déc. à 7 et

d. m. pet. au N. d'As.

1082 ^ 3o avril à 7 et d. s. Eur. au NO. centr. v^9, A. (^ i4

mai à 1 1 s. gr. 10 d. et d. ^8 nov. à 1 1 et i qu. m. gr.

3 d. r qu.

io83 ^ 1 4 octob. à I m. As. au SE. centr. 22-1 5 , T.

Ï084 (P 24 mars à 10 et d. s. gr. 9 d. 3 qu. (^ 16 sept, à la s.

gr. 7 d. É| 2 oct. à I et d. s. Eur. Afr. As. au SO. centrl

(47) 33.



CHRO^iOLOGIE DES ECLIPSEE S^
AnsdsJ.C,

o85 9 1 4 niars à 6 et d. m. ^6 sept, à i et d. s.

086^16 fé\Tler à i s. Enr. Afr. As. à l'Ô. centr. 24-48, T.

(P 3 mars à 8 m. ^. i d. 3 qu. (^ 27 août à 6 m, ^r. 5
d. I qu.

087 ^ I août à 8 et d. m. Ear. Afr. As. au S. centr. 23-3i (26)
4 S. A.

eSS (^ 1 1 janvier à i m. gr. 9 d. i qu. ^ 6 juill. à 4 s. gr. i3
d. ^ 20 juill. à 9 s. As. au NE, ^oodéc. à4s.

08g ^ 25 juin à 5 et I qu. s. ^. i3 d. (^ 20 déc. à 7 et d. m;
gr. 4 d. 3 qu.

090 ^24 nov. à 5 m. As. au S. centr. 10 *.

091 (J 5 mai à 10 et d, s. ^r. 6 d. ^ 21 mal à 5 et d. m. Eur.
à TE. Afr. à TE. As. centr. 24 ^60) 63-6i , A. (§ 3o oct.

à 6 ra. gr. 6 d. i qu.

092 ^ 24 avril à 3 et I qu, s. pr. centr. ^ 9 mal à 7 et d. m.
pet. pr. toute l'Eur. au N. ^ 18 octob. à 5 et d. m.
centr.

093 (^ 1 4 avril à 7 m. gr. 6 d. ^23 sept, à 1 1 m. Eur. Afr. As.
à rO. centr. 55 (3;) i3, A. (J 7 oct, à 10 m. gr. 6 d.

I qu.

094 ^ 19 mars à 6 m. As. au SE. centr. * (5) 22 , T.

095 (^ 22 février à 2 et d, m. gr.S à. (J 18 août à 6 m. ^. xo^

d. 3 qu.

096 ^11 février à 3 et d. m. ^ 22 juill. à 7 m. Ecosse au N,
Laponie , As. au N. plus gr. au INE. ^6 août à 7 et

d. s.

097 (^ 3o janv. à 1 1 et d. m. gr. 4 d. et d. (J 27 juill. à 2 et

d. m. gr. o d,

098 ^ 5 janv, à 1 1 et d, m. As.au SO. centr. * 16 , A» ^ i

juill. à 2 s. petite éd. à TO. de TAfr. T. (^11 déc. à 6
m. gr. 9 d. I qu. ^ 25 déc. à 1 1 m. Eur. Afr. As. à

rO. cfw^r. 35 (3a) 52 , A.

099 ^ 5 juin à 6. s. ^ 3o nov. à 4 et 1 qu. s,

100 ^ u mal à 2 m. As. centr. 41-74 » A- (J 20 mai à 6 ra*

^r. 1 1 d. 3 qu- (5 i8 nov. à 7 s. gr. 3 d. et d.

10 1 ^ 3o avril à 3 m. Asie au SE. centr. * (21) A. ^ 24.

oct. à 9 et d. m^ Eu. au S. Afr. As, au SO. cenir. i^
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AnsdeJ. C.

j 102 (^5 avr. à 6 m. gr. 8 d. et d. (^ 28 sept, à 8 m. ^. 6 d.

I qu.

tioo ^ 10 mars à S m. As. au N. ^ aS mars à 2 s. ^17
sept, à tj et d. s. pr. centr.

I io4 3 ^ ^ mars à 3 et 1 qu. s. gr. 2 d. et 3 qu. (^ 6 sept, à a
s. gr. 6 d. I qu.

3 io5 # «6 février à midi et d. Egypte^ As. au SO, centr.^S^ T.

j 106 (^ 21 janv. à 9 et 3 qu. m. gr. 9 d. (J 17 juill. à 10 et 3
qu. s. gr. 1 1 d. I qu. ^ 1 août à 4 et d. m. Eur. au
IS'E. As. au N rentr. 76-78 (72) 66 , T. ^ 27 déc. à 6

m. gr. part. d'As, au N.

3 107 ^ 1 1 janv. à o et d. m. ^6 juill. à 1 1 et d. s. ^ iB

déc. à 6 m. As. centr. 43 (21) 37 , A. (^ 3i déc. à 4 s.

^r.5d.

Ï108 ^11 juin à4etd. m. As. au SE. cen/r. (10)8, T. (J 2S
juin à 2 et 3 qu. m. pétiy

î 109 (^ 1 6 mai à 6 m. gr. S d. ^ 3 1 mai à midi et d. Eur. Af.

As. à rO. centr. 55 (56) 67-38 , A. (J 9 nov. à i et d.

s. gr. 6 d.

1 1 10 ^5 mai à 1 1 s. ^20 mai à 2 s. pet. As. au NO. ^ i5

oct. à 8et d. m. pet. Eur. au ^. plus gr. As. au N. 0|
29 oct. à I s, centr.

1

1

1

1

(J 25 avr. à 2 et d. s. g?*. 7 d. i qu. (^ 18 oct. à 6 et d.

s. gr. 7 d.

î 1 12 ^ 29 mars à i et d. s. Eur. au SE. Afr. As. à l'O. centr.
' 8-27-26 , T. ^ 22 sept, à 10 et d. s. extr. d'As, à l'E.

centr. 24, A.

1 1 13 (^ i mars a ro m. gr. 7 d. ^s 19 mars à 5 et d. m. Eur.

à l'E. Afr, à l'E. As. centr. 21 (49)69, T. (^ 28 août

à 2 s. gr. 9 d. et d.

1 1

1

4 ® 2 1 ievr. à 1 1 et d. m. ^2 août à 2 s. Eur. pr. ent. au

ISE. As. au IsO. ^ 18 août à 3 m.

II i5 (^ 10 févr. à 7 et 3qu. s. gr. 5 d. ^23 juill. à 4 et d. m.
Eur. à l'E. Afr. à l'E. As. centr. 45-54 (49) 39 , T. (§7
août à 9 et d. m. gr. i d. et d

1

1

16 (J 21 déc. à 3 s. gr. 9 d. i qu.

1

1

17 ^16 juin à I m. gr. i4 d. @ 1 1 déc. à o et d. m,

il 18 ^^22 mai à 9m. Pliir. Afr. As. au N. centr. 58(86) 88-61,"

A. @ 5 juin à I et d. s. gr. i3 d. i qu. (g 3o nov.

3 3 m. gr, 3 d. 3 qu.
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1

1

1 y ^ II mai à 9 et d. ra. Eur. pr. ent. au S. Afr. As. rentr. i S

(28)01-19, A.

J120 (^ i5 avr. à I et d. s. gr.j à. i qu. (^ 8 oct. à 4 s. gr:

D d. 6 qu. ^ 24. octoDre à 6 m. As. cenir. 65 (35) 27-

28, A.

1121 ^ 20 mars à i s. Ecosse au N. Eur. au N. ^ 4 «'vr. à 9
etd. s. ^ 26sep\. ii S m. centr. ^ i3 oct. à loetd.
m. Laponie , As. au NO.

1122 ^ lo mars à 5 et d. m. Eur. à l'E. As. centr. i5 (33) 49,"

T. (J 24 mars à 10 et d. s. gr. 3 d. 3 qu. (J 17 sept, à

10 et d. s.gr. 7 d.

1 123 ^ 22 août à II s. As. à TE. centr. 20.

1124 (J I févr. à 6 s. gr. S d. 3 qu. (^ 28 juill. à 5 et d. m. gr.

9 d. I qu. ^ 1 1 août à midi , Eur. Afr. As. à l'O.

centr. 68 (63) 33, T.

iiaS 9J|^6 janv, à 2 s. Eur. pr. ent. au N. ^ 21 janv. à 9 et

d. m. 9 17 juill. à 6 m. ^26 d.c. àa et d. s. Eur.

Air. centr. 28-41 , A.

H26 (5 1 1 janv. à I m. gr. 5 d. I qu. ^ 22 juin à midi
,
pet.

part. d'Eur. au S. Afr. centr. 2 (6) *. (J 6 juill. à 9 et

d. m. gr. od. 3 qu.

1127 (^ 27 mai à I et d. s. gr. 3 d. i qu. ^ 1 1 juin à 7 s. au
NO del'Eur.cen/r. 3i , A. (J 20 nov. à 9 et d. s. gr. 6

d. 3 qu.

11 28 16 mai à 6 et d. m. ^ 3o mai à 8 etd. s. As. au NE.
^ 25 oct. à 5 s. Eur. à PO. ^ 8 nov. à 9 s. pr.

centr.

1129 (^ 5 mai à 10 s. gr. 9 d. ^ i5 oct. à 3 m. gr. part. d'A.

à l'E. centr. 66-3o , A. (J 29 oct. à 2 et d. m. gr. 7
d. et d.

1 1 30 ^4 oct. à 6 m. pet. part. d'Eur. à l'E. Afr. à l'E. As. à l'O.

et au S. centr. 26 (7 S.) * A.

I iSi (^ i5 mars à 5 et d. s. gr. 6 d. 1 qu. ^00 mars à i et d.

s. Eur. Afr. As. à l'O. centr. 54-69, T. (^ 8 sept, à 10

s. gr. 8d. et d.

ï 182 ^3 mars à 7 et i qu. s. ^19 mars à 6 m. tr. pet. éd. au

N. del'Eur. ^ 28 août à 10 et d. m.

ii33 (^2 1 févr. à 4 m. ^r. 5 d. et d. ^ 2 août à midi , Eur.

Afr. As. à rO. centr. 55 (5o) 10, T. (J 17 août à 4 et

d. s. gr. 3 d.
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Ans de J. C.

1 134 ^27 janv. à 3 m. peL éd. au S. de l'As. A ^ ^3 juill.

à 5 m. As. au S. centr. 61-12 ('-) o, T.

11 35 (J I janv. à 1 1 et d. s. gr. 9 d. ^16 janv. à 3 m. As. à

l'E. centr. 35-2i) (33) 34, A. f^ 27 juin à 8 m. gr. la
d. el d. ^ 22 déc. à 9 m.

1 136 ^ 5 janv. à 9 m. pet. Eur. au N. ^1 jiiin à 3 et d. s. Eur>
au N. centr. \ 63, A. ^ i5 juin à 8 et d. s. (J la

déc. à 1 1 m.gr. 4 d,

1187 ^2.1 mai à 4 s. Eur. Afr. centr. 32-19, ^' (f^ ^ j^^" *
I et d. s. pén. ^ i5 nov. à 2 et d. m. As. au S. centr.

10*, T.

n38 (P 26 avr. à 9 s. gr. 5 d. 3 qu. (^ 20 oct. à o et d.

m. gr. 5 d, i qu. ^ 4 nov. à 2 s. Eur. Afr. centt\

25-32, A.

1 iSg ^ 16 avr. à 4 et d. m. centr. ^ 9 oct. à 2et d. s.

1 i4o ^ 20 mars à 2 s. Eur. Afr. As. à l'O. centr. 48-Ro , T. (^
4 avr. à 5 et d. m. gr. ,5 d. (^ 28 sept, à 6 et d. m. gn

7 d. 3 qu.

ii4i % 10 mars à 5 m. pet. éd. an SE. de l'As. T. % a
sept, à 6 et 3 qu. m. Eur. au S. Afr. As. au S. centr.

19 (4)
*.

1 14^ (^ l'-i- fév. à 2 et d. m. gr. 8 d. et d. (J 8 août à midi ^/v

7 d. 3 qu.

1 143 ^ I févr. à 6. s. ^ 28 juiU. à midi 3 qu. ^ 12 août
à midi, et à. pet. éd. au NE. de l'Eur.

1 144 ^ ^ janv. à 1 1 s. As. au SE. centr. 36 , A (J 22 janv. à
g^

et d. m gr. 5 d. et d» (^ 16 juill. à 4 et d. s. gr. 2 d.

et d. ^ 26 déc. à 7 m. pet. éd. vers l'E. de l'Afr. et au
SE. de l'As.

1 145 (^ 6 juin à 9 s, j^r. I d. et d. ^ 22 juin à i et d, m. As.

à l'E. ceiitr. 20-44 -A. (J 1 déc. à 5 et d. m. gr. 5

d. et d.

^^4^ © ^7 niai à 2 s. ^11 juin à 2 d. m. As. au N. ^ 6
nov. à I et d. m. pet. éd. As. au NE. ^ 20 nov. à

5 m.
1 147 (J 17 mai à 5 et d.m. gr. 10 d. î qu. ^ 26 oct. à 1 1 m.

Eur. Afr. As. à l'O. centr. 49 (3 1) 20-24 , A.
(J^ 9 nov.

à lï m. g^« 8 d.

1 1 48 ^20 avr. à 5 m. As. au SE. centr. "^ (8) 1 8 , T. ^ 1 4 oct.

à 1 et d. s. 1r. pet. éd. à l'O. d'Afr. centr. o * A.

1 i-fO (J 26 mars à o et çl. m. gr. .5 d. i qu. ^ 9 avr. à 9 et d.
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An» de I. C.

s. extr. d'As, à l'E. centr. 21 , T. (j^ ig sept, à 6 m. gr.

7 d. 3 qu,

ii5o ^ iB mars à 3 m. centr. ^ 24 août à 5 m. tr. pet. au
^'E. del'As. ©8 sept, à 6 s.

I i5i (J ,4 mars à midi ^ gr. 6 d. et d. ^ i3 août à 7 et d. s.

Ecosse au NO. tr.pet. cent. i5 T. (J 28 août à 1 1 et d.

s. gr. 4 d.

1 iSa 5^ 7 fév. à 1 1 m. Afr. à l'E. As. au S. centr. ( 8 S, ) 26 .

A. ^2 août à midi et d. Eur. au SO. Afr. centr. 10

(8) * T.

1 153 (^ 12 janv. à 8 m. gr. 9 d. ^ 26 ianv. à 1 1 m. Eur. Afn
As. à rO. centr. 27-26 (35) 64, A. (J 7 juill. à 3 s. gr.

1 1 d.

ii54 ^ I janv. à 5 s. ^ 12 juin à 10 s. As. au N. ^27 juin

à 4 m. (J 21 déc. à 7 s. gr. 4 d.

II 55 ^ I juin à 10 et d. s. As. à l'E. centr. 26, A. (J 16 iuin à

g s. jÇT. d. et d. ^ 26 nov. à 1 1 et d. m. pei. éd. au
S. des Indes, T.

ii56 3 7 "^*^' à 4 m. gr. 4 d. I qu. ^ 21 mai à 2 m. tr. pet,

éd. au S. E. de l'As. T. O 3o oct. à 9 m. gr. 5 d.

11 57 ^11 avr. à 4 et d. m. tr. pet. Eur. au N. ^ 26 avr. à 1

1

et d. m. ^19 oct. à 11 s. ^4 "ov. à 2 m. As.

au NE.

1 158 (^ i5 avr. à midi et d. gr. 6 d, et d. (J 9 oct. à 3 s. gr. 8
d. I qu.

1159 ^21 mars à 1 s. Eur. au SE. Afr. As. a^nSO. centr. (0)

1160 (J ^^ iévx. à 1 1 m. gr. 8 d. ^18 août 375. gr. 6 d. i

qu. ^ 2 sept, à 4 m'. Eur. au NE. pr. toute l'As, centr.

61 (46)44, T.

1161 ||^ 28 janv. à 5 et d. m. gr. part. d'As, au N. ^12 févr. à

2 et d. m. ^7 août à 7 et d. s.

1 162 ^17 janv. à 7 m. Eur. au SE. Afr. à l'E. As. centr. 33-23

(27) 5i , A, (^ I fév. à 6 s. gr.b à. 3 qu. (^ 27 juilL'

à 1 1 et d. s. gr. 4 d. i qu.

ii63 ^ 6 janv. à 3 et d. s. Eur. au S. Afr. centr. * 5. (^18
juin à 4 m. forte pén. ^ 3 juill. à 8 m. Eur. Afr. As.

centr. 20-41 (4») i3, A. (]^ 12 déç. à i et d. s. gr. 5

d. I qu.
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AnsdeJ. C.

1164 ^ (3 juin à 9 et d. s. ^21 juin à 9 m. gr. part. d'Eur.'

au N. As. au N. ^ 16 nov. à jom. pet. part, d Eur.
au jS. As. au N. ^ 3o nov. à i et i qu. s,

ii65 (J 27 mai à midi et d. gr. 1 1 d. 3 qu. (^ 19 nov. à 7 etd-
s. gr. 6 d. I qu.

1166 ^ I mai à midi et d. Eur. au S. Afr. As. auSO. f:enfr. 6
"(8)i5-ii,T.

1167 (^ liavr. à 8 m. gr. 4 d. ^21 avr. à 5 et d. m. Eur. àl'E.

Afr. à TE, As. cenlr. i3 (4y) Sy, T. (^ 3o sept, à 2 s.

^. 6 d. 3 qu.

il 68 © 25 mars à 10 et d m. ^9 avril à 9 et d. s. pel. As. au
INE. ^ 3 sept, à i s pet. Eur. aulNE. As. au NO.
19 sept, à 2 m centr.

1169 (^ i4 mars à 8 s. ^r. 7 d. i qu. ^ 24 août à 3 et d. m. Eur.

au N K. As. cenfr. 64-67 (5i) ï. (^ 8 sept, à 6 et d. m.
gr. S d.

1

1

70 Point d^éclipse.

1 1 7 1 (J 23 janv. à 4 et d. s. gr. 8 d. 3 qu. (J 1 8 juill. à i o s. gr,

9 d. I qu.

1172 f^ r3 janv. à i et d. m. ^ 27 janv. à 2 m. ^g^ au NE.
d'As. ^ 23 juin à 4 et d. m. pet. au N. d' Lur. et d'As.

^ 7 juill. à II et d. m.

1 173 (J 1 jant. à 3 m, gr. 4 d. i qu. ^ 12 juin à 5 m. Eur. et

Afr. à l'E. As. /:e«^/-. 22 (47) 44? A. (J 27 juin à 4 et d.

m. gr. 2 d. I qu.

1 174 (^ 18 mai à II et d. m. ^r. 2 d. et d. ^ i juin à 9 m. pet'

éd. vers le SO. d'As, cenfr. * (o) 2 *, T. (^10 nov. à

5 et d. s. gr. 4 d. 3 qu. ^ 26 nov. à 6 et d. m. As.

centr. 48 (24) 22-34 , A.

1175 @ 7 mai à 6 s. ^ 3i oct. à 7 et d. m. ^ i5 nov. à 10

m. pet. part. d'Eur. au N. As. au N.

1176 ^11 avr. à 5 et d. m. Eur. et Afr. à l'E. As cent. 27 (57)
66, T. (5 26 avr. à 7 s. ^r. 8 d. (J 19 oct. à 11 et d.

s. gr. 8 d. ô qu.

1 177 ^ 23 sept, à 10 'ît d. s. extr. d'As, à l'E. centr. 1^.

1 178 (J 5 mars à 7 et d. s. gr. 7 d. i qu. (^ 3o août à 2 m. ^.
5 d. ^ i3 sept, à midi, Eur. Afr. As. au SO. centr. 46
(Sq) 18, T.

1 17g HH y févr. à I s. Eur, au NO. ^ 23 févr, à 11 m. ® 19
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août à 2 et 1 qu. m. cenir. ^ 3 sept, à 4 et d. m. pet.
au NE. (l'As.

ii8o ^ 2H j.inv. à ,H s. Eur. et Afr. à TO. renfr 5; , A. (J i3
{é\r. à a et tl. m. gr. 6 d. (^7 août à 7 m. ^r. 5 d. 3 qu

Il8i % 17 janv. à o et d. m tr. pet. an SE. d'As. ^ i3 juill.

à 3 s. Eur. an S. Afr.' As. au SO. centr. 22.-^:1
, A (M 2.z

déc. à 9 et d. s. gr. 5 d.

1182 ^ iS juin à 4 et d. m. % 2. juill. à 3 et d. s. gr. part.
d'Eur. au N. As. au NO. ^ 1 1 dec. à l) et d. s.

ii83 @ 7
juin à 7 et d. s. gr. i3 d. et d ^ 17 nov. à 3 et d.

m. As. à TE. cew^r. 57 (29) A. (J i déc. à 4 m. gr. 8 d.
et d.

1 184 ^ 5 nov. à 5 m. As. au S. centr. 22 (i i S.) * A.

ii85 (J i6avr. à 2 et d. s. gr. 2 d. et d. ^ i mai à i s. Fur. Afn
As. à rO.cewfr. 5o-56-47 , T.

(J^
io oct. à 10 et d. s*

^r. 6 d. 1 qu.

1 186 5 avT. à 6 s. #21 avr. à 5 m. pr. toute l'Eur. au NE.
pet. en Afr. au N. As. au N. dimin. de l'O. à l'E. ^ 3o
sept, à 10 m.

1187 <3 26 mars à l^xa.gr. 8 d. i qu. ^4 sept, à 1 1 et d. m.
Eur. Afr. As. à l'O. centr. 69 (5 1) 20, T. (j^ 19 sept,
à 2 s. gr. 6 d.

1 188 |i^ 29 févr. à 2 m. pet. éd. au SE. d'As. A, ^ 24 août à
4 m. As. au S. centr. 24-26 (8) (:> , T.

1 189 (J 3 févr. à I m. gr. 8 d. 1 qu. ^ 1 7 févr. à 3 m. As. centr.

2.?)-2.2 (39) 42 , A. (9 29 juin, à 5 m gr. 7 d. 3 qu.

iigo ^ 2.3 janv. à 9 et d. m. ^6 févr. à 10 et d. m gr. part.

d'Eur. au N. moindre part. d'As, au NO. ^ 4 juill. à
10 et d. m. tr. pet. au N. de l'Eur. plus gr. au N. d'z\s.

^ 18 juill. à 6 et 3 qu. s.

1 191 (5 12 janv. à 1 1 m. gr. 4 d. et d. ^ 20 juin à 1 1 et d. m.
Eur. Afr. As. àTO. r^R/r. .5cj-53('52)2i , A. (^8juiil.
à 1 1 et 3 qu. m. gr. 3 d. et d. ^18 déc. à 5 m. petécL
au SO. de l'As, centr. o * T.

1 192 (J 2S mal à 6 et d. s. gr. o d. 3 qu. ^ 1 1 juin à 4 s. pet. au
S. de l'Afr. (9 21 nov. à 2 m. gr. 4 d. 3 qu. ^ 6 déc.
à 3 s. Eur. et /vfr. à l'O. centr. 3o-42 , A.

1193^ 18 mal à I m. ^10 nov. a 4 et d. s.

î 1 94H 22 avr. à i s. Eur. Afr. au N. As. au NO. centr. 68- 74-64,
I. 44
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Ans de T. C.

T. (J 7 mai à 2 m. gr. g d. 3 qu. (J 3i oct. à 8 m. gr.

9 d. I qu.

igS ^ 1 i avr. à 4 et d. m. As. au S. et au SE. r(?«^r. * (14) 22,

T. ^î^i 5 oct. à 6 et d. m. Eur. au SE. Afr. à TE. As. au

SO.cen'r. 1 i *.

196 (P 16 mars à 3 et d. m. gr. 6 d. et d. (J 9 sept, à 9 m. gr.

4d.

197^ 5 mars à 7 et d. s. cenir. ^ 29 août à 9 et d. m. ^
i3 sept, à midi etd. gr. part. d'Eur. au jSIE. et d'As, au

NO.
ig8 ^ 7 févr. à 1 1 s. As. à TE. r^n/r. 32 , A. (^33 févr. à 11

m. gr. 6 d. et d. (J >8 août à 2 s. gr. 7 d.

19g ^ 28 janv. à H et d. m. pet. à TE. de l'Afr. As. au S. centr.

* i5. ^ 24 juill. à 9 et d. s. extr. d'As, à \'E,.centr. ig, A.

200 (J 3 janv. à 5 m. ^r. 5 d. ^ 2H juin à midi
,
^r. i3d. ^

12 juill. à 10s. As. auNE. ceiilr. 62-79, ^- ^ ^ "^^c.

à 3 m. pet. au N. de l'As. 22 déc. à 5 et d. m.

201 18 juin à 2 et d. m. ^ 27 nov. à 1 1 et d. m. Eur. Afr.

As. à rO. cenlr. 5o (29} 28-37 , A. (^ 1 1 déc. à midi

et à.gr. 8 d. et d.

202 ^ 23 mai à 3 et d. m. As. au SE. centr. *(5) 6, T.

203 (^ 27 avr. à 9 et d. s. gr. i à. ^12 mal à 8 et d. s. extr.

d'As, à l'E. centr. 12 , T. (J 22 oct. à 7 m. gr. 5 d. et d.

204 9 16 avr. à I m. ^1 mai à midi et d. pet. au N. d'Eur.

et d'As. ^ 1 oct. à G s.

205 (^ 5 avr. à midi
,
gr. 9 d. et d. (^ 29 sept, à g et d. s. gr.

7 d.

206 ^11 mars à 9 m. Afr. au SE. As. au S. centr. * (2 S.) 25,

A. ^4 sept, à midi, Eur. au S. Afr. As. au SO. centr.

19 (7) * T.

207 Q^ 14 févr, à g et d. m. gr. 7 d. 3 qu. ^ 28 févr. à 10 et

d. m. Eur. Afr. As. à l'O. centr. 22 (40) 66, A. (J g
août à midi et d. gr. 6 d. et d.

208 3 févr. à 5 et d. s. i4 juill- à 5 s. Eur. et As. au N.
augm. de l'O. à l'E. ^ 29 juill. à 2 et 1 qu. m.

209 Q^ 22 janv. à 6 €t 3 qu. s. gr. 4 d. 3 qu. 3 juill. aB 5.

Eur. et Afr. à l'O. centr. 22, A. (J 18 jnill. à 7 s. gr.

5 d. % 28 déc. à I et d. 5. pet, à l'E. d'Afr. et au SO.

d'As.cc«f.*3,T.
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1210 (^ 9 j"'" à I et d. m. pén. (J2 déc. à 10 et d. rci. gr. 4d.

et d. ^17 déc. à 1 1 et d. s. exlr. d'As, à l'E. centr.

38, A.

121 1 ^ 29 mai à 7 et d. m. ^ 22 nov. à i m. ^Ijdéc. àa
et d. m. As. au ISE.

1212 |i| 2 mai à 8 et d. s. As. au NE. centr. 43 , T. (^ 17 mai
à 8 et d. m. gr. 1 1 d. et d. (^ 10 nov. à 4 et 3 qu. s.

gr. 9 d. et d.

121 3 22 avr. à 1 1 et d. m. Eur. au S. Afr. As. au SO. centr.
' 16 (21) 28-22, T.

1214 (J 27 mars à 1 1 et d. m. gr. 5 d. 3 qu. (j^ 20 sept, à 4 et

d. s. ^r, 3 d. 11^ 5 oct. à 4 et d. m. As. centr. 52

(25) 18, T.

1 2 1 5 ^2. mars à 4 et d. m . pet. au N . d'As. ^ 1 7 mars à 3 et

d. m. pr. centr. ^ 9 sept, à 4 et d. s.

1216 ^ 19 fév. à 7 m. Eur. et Afr. à TE. 's. centr. 32 (42)70 ,

A. (J 5 mars à 7 s. gr. 7 d. (J i8 août à 9 et d. s.

gr. 8 d.

1217 ^£7 févr. à 5 et d. s. commenc. au SO. d'Eur. et à l'O*

d'Afr. centr. 17 , T. ^£ 4 ^oût à 4 et d. m. As. centr.

17-25(19) 14, A.

J2i8 (P i3 janv. à i s. gr. 4 d. 3 qu. (J 9 juill. à 7 et d. s. gr.

II d. ^ 24 juill. à 5 m. gr. paii. d'Eur. au NE. As.

au N. centr. 62-iSo (^75) 64; A. ^ 19 déc. à midi, gr.

part. d'Eur. au N. As. au ^iO.

12 19 ^2 janv. à I et d. s. ^ 29 juin à 9 et 3qu. m. (^ 22

déc. à 9 s. gr. 8 d. 3 qu.

1220 ^ 2 juin à II m. pet. éd. a l'E. de l'Afr. et au SO. d'As.

centr. * (2) * T.

1221 (J 8 mal à 4 et d. m. forte pén. ^ 23 mai à 4 m. Eur. à

l'E. l'As, centr. 10 (-+5) 47 , T. (^ i nov. à 3 et d. s,

gr. b d.

1222 ^ 27 avr. à 8 et d. m. ^ 12 mai à 7 etd. s. pet. au N.
d'Eur. % 6 oct". à I s. tr. pet. au JNO. d'Eur. ^ 22
oct. à 2 m.

1223 (^ l'i avr. à 8 s. gr. 10 d. 3 qu. ^ 26 sept, à 4 m. As.

centr. 76 (48) 4^1 T. dî n oct. à 5 m. gr. 7 d.

3 qu.

1224 ^ 21 mars à 4 et d. s. Eur. au SO. Afr. à l'O. centr^ 22--

23, A.
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1225 (P 24 fcvT. à 5 et d. s. gr. 7 d. (|> 19 août à 8 s. ^z-. 5 d.

i qu.

1226 ^ 14 fpv. à I et d. m. centr. ^ 2^ févr. à 3 m. gr, parh
d'As. auN. ^ 25 juill. à 12 s. pet. au N. d'As. ^ 9
août à 10 m. centr.

J227 (^ 3 févT. à 2 et d. m. gr. 5 d. 1 qu. ^ 1 5 juill. à o et d.

m. As. à l'E. centr. Si-Sq, A. (J 3o juill. à 3 m.
gr. G d. et d.

1228 % 3 juill. à fi m. Afr. A TE. As. au S. centr i-i5 (i4) 4 S^'

(J 12 déc. à 7 s. gr. 4 d. et d. ^ 28 déc. à 8 m. Eur.
Afr. As. centr. 33 (22) 4^ , A.

1229 8 juin à 2 s. ^r. i3 d. ^2 déc. à 10 m. % ij

déc. à 10 et d. m. Eur. As. à l'O. dimin. du N. au S.

1280 ^ 14 mai à 4 ni. Eut. au NE. As. à l'O. et au N. centr. 52

(87) 90 , T. © 28 mai à 3 s. gr. i3 d. 1 qu. (^ 22

nov. à I et d. m. gr. c) d. et d.

1281 ^3 mai à 7 s. Eur. à l'O. cen'r. 22 , T. ^26 pet. à 1 1 s.

pet. éd. au SE. d'As, centr. 5 *.

1282 (P 6 avr. à 7 et d. s. gr. 4 d. et d. (^ i cet. à o m. gr. 2
d* ^ i5 oct. à 1 s. Eur. ent. Afr. As. à l'O. centr. 22

(21) it-i4, T.

1233 ^ 27 mars à midi. ^ 20 sept, à o m. ^5 oct. à 5 m.
As. au N. plus gr. au NE.

3284 ^ ï mars à 3 s. Eur. au N. centr. ^9-75 , A. (^17 mars

à 3 m. gr. 8 d. (J 9 sept, à 5 et d. m. gr. 9 d.

1235 ^ 19 fév. à I et d. m. pet. éd. au SE. d'As. T. ^ i^

août à II m. Eur. au S. Afr. As. au SO. ceiitr. 20 (12)

*A.

1286 (^ 24 janv. à 9 s. gr. 4 d. i qu. (^ 20 juill. à 3 m. gr. 9
d. et d. # 3 août à 1 1 et d. m. Eur. Afr. As. à l'O.

centr. 72 (65) 3o , A.

1287 ^ 12 janv. à 10 s. ^9 jnill. à 5 s. ^28 juill. à 3 s.

part. d^Eur. au NE. ^ 19 dec. à 4 in. As. centr. 5o

(3o) 3i , A.

5288 (9 2 janv. à 5 et d. m. gr. 9 d, (^29 juin à o et d. m. gr,

o d. et d. ^8 déc. à 5 m. pet. éd. au S. d'As, centr. i

* A.

^289 ^ 3 juin à 1 1 et d. m. Eur. Afr. As. à l'O. centr. 36 , (42)

A3-25 , T. (p 12 nov. à 12 s, gr. 4 d. et d.



CHRONOLOGIE DES LC.UVST.S. .-^49

kr.<. ce .1. C.

1240 ^ 7 mai à H et d. S,. ^ sSmaià 3 m. Eur. au IS'E. As. au

N. dimiii de l'O. à l'E. ^ i nov. à 10 m.

J1241 ^ 2; avr. a ^ et d. m. gr. 12. d. i qii. ^ " oct. à midi

,

Lur. Afr. As. à l'O. rerttr. 56 (4--) ^""'O, ï. (J 21 oct. à

I s gr. S d I qu.

1242 # 2(1 sept, à 4 et d. m. As. à l'O. et au S. centr. 33, (2)

6 S. T.

1243 (^ S mars à i et d. m. gr. 6 d. ^22 mars à 2 m. As. à

VL rentr. 17 (43) A. (^ 3i aait à 3 et d. m. gr. 4 d.

i-4-i- ® -5 févr. à 9 m. re/2/r # m mars à 1 1 m. Eur. au N. As.

pet. part, au NO. ^ 5 août à 7 m. extr d'As, au NE.

@ 19 août à 6 s.

1245 (J i3 févr. à 10 m. gr 6 d. #i^ 20 juill.à 7 et d. m. Eur.

Afr As. centr. 58-71 (64) 33 , A. (J q août à 10 et d.

m. gr. 8 d.

1246 ^igjanv. à 7 m. As. au SE. centr. * i5. ^ i4 juill. à

I s. Eur. au S. Afr. As. au SO. centr. 17 *. (J 24 déc.

à 4 m. gr. 4 d. et d.

1^47 % f> janv. à 4 et d s. extr. d'Eur. au SO. Afr. à PO. centr.

4G , A. (J 19 juin à 8 et d. s. ^^r. 1 1 d. ^ i3 déc. à

1248 ^ 24 mai à 11 et d. m. Eur. et As. au N. rentr. (io5) T.

© 7 juin à 9 s. (J 2 déc. à 10 m. ^çr. g d. et d.

1^49 ^i 14 mai à 2 m. As. au S. eXhVY.. centr. 5-35, T. ($28
mai à i ra. pén. 6 nov. à - et d. m. Afr. au S. centr.

G*.

i25o (J 18 avr. à 3 et d. m. gr. 3 d. et d. (J 12 oct. à 7 et d.

m.gr. I d.

125 1 ^ 7 a^T. à 8 s ^ I oct. à 7 et d. m. #fe 16 oct. à i et

d. s. toute l'Eur. ir. pet. au S.

12 02 H^ 1 1 mars à 1 1 s. As. à TE. centr. 3-j , A. (J 27 mars à

I I m. gr. 8 d. 3 qu. (J 19 sept, a 1 s. gr. 10 d.

1253 0: I mars à q et d. va. pet. en Afr. As. au S. centr.* (o) 20,

T. ^ 20 août à 6 s. //•. yDf/. ecL à l'O. de l'Afr. A.

1254 (J 4 f'^^T. à 4 Pt d. m. jÇ^r. 4 d. |j|fe i4 août à 6 et d. s. Eur.

et Afr. à l'O. centr. 26, A. (J 3i juill. à 10 et d. m,
gr. 8 d.

1200 ^ 10 janv. à 5 m. As. au N. @ 24 janv. à 6 m. © 20
juill. à 12 s. % 3o déc. à midi , Eur. Afr. Aï. à l'O^

eenfr. 3i (32) 5i , A.
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12.Ô6 ^ i3 janv. à 2 s. gr. 9 d. i qu. (^ 9 juill. à 7 m. gr. 2. d.

Hê 18 déc. à midi et d. pet. éci.yeis le SO. de l'As.

cenir. * 3 , \.

izSj ^ i3 juin à 7 s. Eur. au NO. centr. 16, T. ^ ^3 nov. à

8 eld. m. gr. 4 d. et d.

1258 ^ 18 mai à 10 et d. s.gr. i^d. ^3 juin à 10 m. Eur. et

As. auN. ^ 12 nov. à 6 et d. s.

1:159 @ 8 mai à 11 m. gr. i3 d. 3 qu. (^ i". nov. à 8
et d. s. gr. 8 d. 3 q.

1260 ^ li avr. à K et d. m. As. au SE. centr. * (o) 14 , A. ^
6 oct. à midi et d. pet. en Afr. centr. 4 (o) * T.

1261 (J 18 marsà 9eld. m. ^r. 5 d. 1 qu. ^ i avr. à g m. Eur.
Afr. As. centr. 16 (43) 61 , A. (J 10 sept, à ii et d. m.
gr. 3 d.

1262 @ 7 mars à 5 s. ^ 3i août à i et 3 qu. m.

1263 (^ 24 févr. à 5 et d. s. gr. 6 d. et d. ^5 août à 2 et d. s.

Eur. Afr. As. à TO. centr. 62-3 1 , A. (J 20 août à 6 et

I qu. s. gr. 9 d.

1264 ^ 3-.> janv. à 3 et d. s. Eui-. au S. Afr. centr. S-ij.

1 265 (^ 3 janv. à midi et d. ^r. 4 d. et d. ^19 janv. à o et d.

m. As. à TE. centr. 26-23 , A. (J 3o juin à 3 m. gr. 9
d. ^ 24 dec. à 3 et 3 qu. m.

1266 ^ 8 janv. à 2 m. gr. part. d'As, au NE. ^ 4 j^i" 375.
exlr. d'Eur. au N. ^ ig juin à 3 et d. m. (^ i3 déc.

375. gr. gd. et d.

1267 ^ 25 mai à 9 m. Eur. au S. Afr. As. au SO. centr. 19 (41)
42-22, T. (J 8 juin à 7 et 3 qu. m. gr. i d.

1268 (§ 28 avr. à I I m. gr. 2 d. 1 qu. ^ i3 mai à 4 ^t d. s.

tr. pet. au SO. d'Afr. A. (^ 22 oct. à 3 et 1 qu. s. gr.

o d. et d. ^6 nov. à 6 et d. m. Afr. à l'E. As. centr. 26

(10)6-17, f.

1269 ^ 18 avr. à 3 et 3 qu. m. ^11 oct. à 3 s.

1270 ^23 mars à 6 et d. m. Eur. et Afr. à l'E. As. centr. 42 (G6)

82 , A. (J 7 avr. 375. gr. g d. 3 qu. (^ 3o sept, à 9
et I qu. s. gr. 1 1 d.

1271 ^ 12 mars à 6 s. commenc. à l'O. de l'Eur et de l'Afr.

centr.
2.-J , T. 6 sept, à i m. As. à l'E. centr. i3-4, A.

4272 (^ i5 févr. à midi et d. gr. 3 d. et d. (J lo août à 6 s.

gr. 6 d. et d. ^ 25 août à 1 et d. m. As. à l'E. centr. SÔ'»

6i-58, A.
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i2-j6 %<^ 20 janv. à i et d. s. pet. part. d'Eur. au N. ^ 3 févr.

à 2 s. ^ 3i juill. à 7 m. pr. centr. =j^ i4 août à 5 et

(1. m. pet. au Nli. U'As.

1274 (J 2.3 janv. à 10 et d. s. gr. 9 d. 3 qu. (J 20 juill. à i et

d. s. gr. 4 d.

1278 ^ 23 juin à 2 et d. m. As. à TE. cenfr. g-33 , T. (J 4
dec. à el d. s. gr. ^. d. et d.

1276 ^ 2i) mai à 5 et d. m. gr. 12 d. i qu. ^«fe i3 juin à 5 s.

Eov à l'O. et au iS. pet. à TO. d'Afr. ^ 20 uov. à 2 et

d. m.

1277 ^ 18 mai à 6 et d. s. ^ 28 oct. à 5 et d. m As. centr.

72 (44) 35 , T. (J 12 nov. à 4 et d. m. gr. 9 d.

X278 ^23 avr. à i s. pet. au SK. d'Eur. Afr. As. au SO. venir, (o)

1 1-7 , A. (J 8 mai à 10 et d. m. forte pén.

1279 f^ 29 mars à 5 et d. s. gr. Lf d. i qu. ^ 12 avr. à 4 Pt d.

s. Eur. Afr. centr. 57-D4 » A. (J 21 sept. 37 et d. s. gr.

2 d. I qu.

1280 ^ 18 mars à o et d. m. ^ i avr. à 3 m. gr. part. d'As.

au jN. dimin. de l'O. à l'E. ^ lu sept, à lo m.

1 28 1 (J 7 mars à 1 m. gr. 7 à. et d. ^ 1 5 août à 9 et d. s. As.

au NE. centr. -1^ ., K. (J 3i août à 2 m. ^r. lod.

1282 ^ 5 août à 3 et d. m. As. au S. centr. 2.2.-2^ ('9) '7*

1283 (^ i4 janv 393. ^r. 4 d, et d. 3^ 3o janv. à 8 et d. m.
Eur. Afr. As. centr. 22-18 (28) 58, A. (j|^ 1 1 juill. à

g et d. m. gr. 7 d.

1284 9 4 janv. à midi et d. ^19 janv. à 10 m. toute l'Eur.

pet. au S. As. au NO. ^ 10 juin à 2 et d. m. extr.

d'Eur. et d'As, au N. ^ 29 juin a 10 m. (J 24 dec.

à 3 et d. m. gr. 9 d. el d.

1285 ^ 4 juin à 4 s. Eur. Afr. r^«i'r.33-22. (J 18 juin à 2 et

d. s. gr. 2 d. 3 qu. ^ 2.6 nov. à i m. ir. pet. au SE.
d As.

1286 (^ 9 mai à 6 et d. s. ^r. o d. 3 qu. (J 2 nov. à 1 1 s. gr.

o d. I qu. ^17 nov. à 3 s. Eur. et Afr. à l'O. centr.

7-18, T.

12S7 ^ 2
)
avr. à 1 1 et d. m. @ 22 oct. à 1 1 s. ^7 nov. à

7 m. Eur. au >iE. gr. part. d'As, au M.

1288 ^ 2 avr. à 2 s. Eur. au N. centr 78-90. (J 18 avr. à 2 et

d. m. gr. 10 d. 3 qu. (^ l'i oct, a 5 et d. in. gr. 2d.
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1289 ^ 23 mars à 2 m. As. au S. centr. * 8 , T. ^ i6 sept^

à (S el (1. m. pet. part. d'Eur. au SO. Afr. As. au SO.
centr. 10 (11 S.)* A.

1290 (^ 25 févr* à 8 s. gr. '6 d. (^ 22 août à 2 m. gr. 5 d. ^
5 sept, à 8 et d. m. Eur. Afr. As. centr. 56 (3g) i5 , A.

ia<)i © i4 f^vr. à 10 s. ^11 août à 2 et d. s. ^ 25 août

à I s. assez gr. part. d'Eur. au NE. tr. gr. part. d'As, à

rO. et au N.

1292 ^21 janv. à4 et d. m. As. centr. 42-35 (3g) 48, A. (j^

4 févr. à 7 m. gr. 10 d. (J 3o julll. à 8 s.gr. 5 d. et d.

1293 ^ g janv. à 4 et d. m. pet. part. d'As, au S. A. |)|^5juin.

à 10 m. Eur. Afr. As au S. tenir. i8-3o (28) 2, T.

(J i5 déc à 2 ïn. gr. 4 d. i qu.

1294 (J «) juin à midi et d. gr. 10 d. et d. ^ 25 juin à o etd.

m. Eur. au NE. As. centr. 54-79, T. ^ 4 àéc. à

1 1 m.

1295 ^ 3o mai à 2 m. ^8 nov. à 2 s. Eur. Afr. centr. l^i-

36-4o, Tj (^ 23 nov. à midi et d. gr. 9 d.

1296 (^18 mai à 7 s. gr. i d. ^28 oct. à 5 et d. m. As. centr.

3i (5 S.) i3 S. T.

1297 (ï 9 ^^^- 3 I n^- S''- ^ ^- ^ ^^ «^^'i"- à o m. As. à l'E.

centr. 5-2(3 , A. (|| 2 oct. à 3 et d. m. gr. i d. 3 qu.

1 298 @ 29 mars à 7 et d. m. ^12 avr. à i o ai d. m. gr. part.

d'Èur. au N. part. d'As. auN. dimin. de l'O. à l'E. ©
21 sept, à 6 s.

1299 ^ ^8 lïiars à 8 et I qu. m. gr. 8 d. et d. ^ 27 août à 4
et d. m. Eur. et As. au N. centr. 90 (75) 70 , A. (P n
sept, à 10 et d. m. gr. 1 1 d.

i3oo ^2.1 fév.. à 8 m. As. au S. centr. *(i3S. )i9. ^i3
août à 1 1 m. Eur. Afr. As. au S. centr. 32

, (20) *.

l3oi (J 25 janv. à 5 et 3 qu. m. gr. 4 d. i qu. ^ g févr. à 4
el d. s. Eur. et Afr. à l'O. centr. 60 , A. (J 21 juill. à

4 s. gr. 5 d. I qu.

x3o2 @ i4 janv. à 9 et d. s. ^ 26 juinà get d. m. extr. d'Eur.

au N. @ 10 juill. à 4 et d. s. pr. centr.

i3o3 (^ 4 janv, à midi et A. gr. g d. el d. ^ iSjuinà 11 s. As.

à l'E. centr. 29. (^ 2g juin a 9 et d. s. gr. 4 d. 3 qu.

^ g déc. à 9 et d. m. pet. éd. au S. des Indes.

i3o4 (® 20 mai à 2 m. pén. ^ 4 Y^^^ à 6 m. As. au S, centr. *
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(G) * A. (J i3 nov. à 7 m. tr. forte pén. ^ 28 nov.

à o m. As. a l'l£ centr. a5-20, T.

i3o5 9 mai 375. ^2 dov. à 7 m. 17 nov. à 3 et d.

s. Eur. à l'O. diiiiin. du N. au ^i

l3o6 ^ i3 avr. à 9 et tl. s. As. au NE. renfr.6o. ^ 2q avr. à
10 m. ^r. 12 cl. et cl. 22 oct. à i et d. s. ^r. 12 d,

et d.

ï3o7 ^ ^ avr. à 10 m. Eur. au S. Afr. As. à l'O. cenlr. S
, (20)

6., T.

i3oS <^ 8 mars à 3 et d. m. gr. 2 d* ^ i sept, à 9 et 3 qu ni.

gr. 4 (1. ^ i5 sept, a 3 et d. s. Eur. à l'Ô. Afr. a l'O,

cetttr. I j-i i , A.

i3o9 ^ 1 1 févr. à 6 m. pet au NE. d'Eur. et au NO d'As. A
2b fevr. a 6 m. ^21 août a y el d. s.

l3io ^ 3i jauv. à midi et d. Eur. ^fr. As. a l'O. cenir (4.Ô)

66, A. (J 14 fe\r. à 3 et d. s. ^r. 10 d. el d. (j^ ii
août à ^ m. gr. 7 d.

i3ii 20 lanv. a midi e' \1. Eur.au *>E.Afr. As. au SC^.rentr,
* 18 , A. î^f 16 judl. a 5 el d. s. pet. au Su. d'Afr. T»
(^ 26 dec à 10 et d. m. gr. ^ d.

t3i2 (J 19 juin à 7 et d. s. ^r. 9 d. ^ 5 juill. à 7 et d. m. Euf.
Afr. As. cfnfr. 5 -;« (77) 47 , T. ^ i4 dec. 375.

t3i3 ^ 9 juin à 9 m. (J 3 déc. à <S et d. s. gr. 9 d. i qu.

l3i4 iT mala 2 et d. m. ^e/. au SE. d'As. A. (^ 3o mai à 2
et d. m. gr. 2 d. el d. ^8 nov. à 2 s. ir. pet. en Afr.
et au S. ). d'As. T.

i3i5 (^ 2u avr. à 8 et d. m gr. i d. et d. ^4 rri^i à 7 m. Eur*
au S. Afr. As. rmtr. S (4r) 49-4^ 5 A. (^ i3 oct. ait
el d. m. gr. i d. i qu.

i3i6 ^ 8 avr à ) s. 22 avr. à 6 s. pet. part. d'Eur. au NO*
^ 2 ocl. à 2 et d. m.

iSiy (J 28 mars à 3 et d. s. gr. 10 d. ^ 6 sept, à 1 1 et d. m,
Eur. Afr. à l'E. As. à TO. centr. 90 (8i) o3 , A. (^ 21
sepl. à 6 et d. s. g'-, i / d. > qu.

ï3i8 t)^ 3 mars à 4 s. Eur. au S. A^r. centr. ifi 20.

ï3i9 (J 5 févr. à 2 et d s g'r. 4 d. ^21 févr. à o et d. m. As. à

l'E. r.entr. i4-i3, A. (^ i août à 10 el d. s ^r. 3 d«

et d.

1820 ^ 26 janv. à 6 m. ^ 10 fevr. à i et d. m. gr. part. d'As.

1. ^5
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au NE. ^ 6 juin, à 5 s. gr. part. d'Eur. au N. ^
2.0 juin, à 1 I S.

iSsi (J i4 janv. à 9 s. gr. 9 d. 3 qu. ^ aG juin à G m. Eur-
Afr. As. rentr. 38-58 (5;) 38. (^ lo julll. à 4 et d. m.
gr. Q à. et d.

i322 ^ i5 juin à midi et d. Eur. au S. Afr. As. au SO. centn

9 (il) '' A. ^9 déc. à 9 m. Eur. Afr. As. cenlr. 24
(4) '-iS , T. (^ 34 nov. à :i et d. s.forle pén.

iSaS @ 21 mal à 2 et d. m. ^ i3 nov. à 3 s. ^29 nov. à

o m. au NE. d'As.

1824 ^ 24 avr. à 5 m. Eur. au NE. As. au N. dimin. de l'O. à

TE. ^ 9 mai à 5 et d. s. ^r. 14 d. ^ i nov. à 10 s«

gr. i3 d.

1825 % i3 avr. à 6 s. Eur. et Afr. à l'O. centr. 35 , T. 7
cet. à 1 1 s. As. au SE. centr. 4 » A.

1826 (^ 19 mars à 10 et d. m. gr- o d. 3 qu. (^12 sept, à 6 s.

gr. 3 d. ^26 septembre à 1 1 s. Asie à l'E. céntr.

48, A.

1827' 8 mars à i et d. s. @ 2 sept, à 5 et i qu. ra. ^. iG

sept, à 4 m. pet. éd. au NE. de l'As.

1828 (^ 25 févr. à 12 s, gr. n d. (J 21 août à 10 m. gr. 8 d.

et d.

1829 ^ 27 julll. à I m. As. au SE. centr. 10-21 , T.

i33o ($ 5 janv. 375. gr. 3 d. 3 qu. (J i julll. à 2 et d. m,
gr. 7 d. I qu. ^ iB julll, à 8 s. Eur. Afr. cenlr.'56-

87 , T. ^ 26 deçà 3 et d. m.

i33i ^ 20 juin à 4 et d. s. ^ 3o nov. à 7 et d. m. Eur. et

Afr. à l'E. As. centr. 61 (4o) 89-48 , ï. (^ i5 déc. à

4 et tl- Mî-ê"'"' 9 tl- I fju.

1882 ^25 mai à 9 m. tr. pet. éd. vers le SO. d'As. (^ 9 juin

à g et 3 qu. m. gr. 4 d.

i333 (J 3o avr. à 4 s. gr. o d. i qu. ^ i4 mai à 2 s. Eur-
Afr. As. à l'O. centr. 42-81 , A. (^ z'd oct. à 8 s. gr.

o d. 3 qu.

1834 ^ 19 avr. à 10 s. ^=4 ïh^I à i et d. m. gr. part. d'As.

au NE. /Jr.cen^r. par 67. @ 18 oct. à n m.
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i335 (^ H avr. à lo et d. s. ^r. 1 1 d. Q 3 oct. à 3 m. gr. 12
d. et d.

,î336 ^ 6 sept, à 2 m. As. à TE. centr. 4i-34.

iSSy (^ i5 fivr. à 11 s. gr. 5 d. et d. ^3 mars à 8 et d. m.
£ur. Afr. As. cenir. 10 (33) 62 , A. (^ 12. août à 5
m. ^r. 2 d.

i33S ^ 5 février à 3 s. ^ 20 février à g m. Eur. pet. en Afr.

As. au ISO. ^ 18 juill. à o et d. m. pet. paît. d'As,

au jS£. Q i août à 6 m.

i33g (^ 26 janv. à 5 et d. m. gr. 10 d. ^17 juill. à i s. Eur.
Afr. As. à rO. centr (62) 26. (^ 21 juill. à 11 et d.
m. ^r. t! d. ^ 3i déc. à 3 m. ir. pet. vers le S. des
Indes.

i34o (J 4 '^éc. à 10 et d. s. forte pén.

i34i ^ 3i mai à 10 m. gr. 12 d. et d. ^ 23 novemb, à 1 1 s.

^ 9 dec. à 9 m. Eur. As. au N.

1342 ^ 5 mai à midi et d. assez gr. part. d'Eur. au N. As. au
N. ^21 mai à o et d. m. ^ i3 nov. à 6 et d. m.
gr. i3 d.

1343 ^ 2.0 avr, à I et d. m. As. au SE. rer.t-. 5-20 , T. % 19
octobre à 6 et d. m. pet. éd. vers le SO. d'As, centr. o
* A.

i344 (J 2g mars à 6 s. forte pm. (J 28 sept, à 2 m. gr. 1 d.

^ - oct. à 6 et d. m. Eur. et Afr. à TE. As. centr. 44
(18) 5 , A.

ï34o ^18 mars à g et d. s. ^12 sept, à 1 s. ^ 26 sept, à

midi , pr. toute TEur. au >iE. pet. en Eg].ple , tr. gr»

part, d As. au ISO.

i3.^6 ^22 fevr. à 4 in. As. centr. 4^-44 (58") 64, A. (^ 8
mars à 8 m. gr. 11 d. 3 qu. (J-i septemb. à 5 s. gr.

10 d.

i347 ^ II février à 4 ™. As. au SE. centr. *
( i S. ) 10, A.

7 août à 9 m. Eur. au S. Afr. As. au SO. ceiûr. i5

(8) * T.

i348-(^ 17 janv. à 3 et d, m. gr. 3 d. 3 qu. (^ 1 1 juill. à 9 et

d. m.gr. 5 d. eld. ^ 2G juill. à 10 s. As. au N. et à
l'E. mi^r. 5o-59 ,T."

1349 ^ 5 janvier à 1 1 et d. m. ^ i juill. à o m. pr. centrale^

^e 10 décembre à 4 et d. s. commeiic, à VO. d'Eur. et.
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d'Afr. centr. 5o , T. O 28 déc. à midi et d, gr. 9 d,

1 C|U.

î35o (^21 juin à 5 s. s;r 5 d. et d. % 3o nov. à 7 et d. m.
hur. cl Afr. à Pt. As. au S. rentr. 21 ( 10 S. ) 9 S. 4.

i35i 3 4 "ov. h ^ f{ d. ra. ^r o d; et d.

ï33^ â 3) avr. à o m. gr. i3 d 3 qu. i4 mai à 9 m. Eur.

pet. à ro. de T fr. As. au N. cenlr. 60 (90) 76 , T. ^
23 oct. à 7 et d. s.

j353 ^ ic) avr. à > et d m. ^r. i 2 d. et d. |i| 2P sept, à 2 m,'

f.e . au N t, d'As. ' @ i3 oct. à 1 1 m ^r. i3 d.

x354 % 2f> mus à 8 m. \s. a.i SK. r^«/r. * (8 S ) i5 N. ^17
sepK à 10 m. l'-ur. Afr. As. au SO. centr. i^y (17; 9 S.

i335 ^ 27 févr. à 7 m. gr. 3 d. ^- '-f mars à 4 s. Kur. et Afr.

à !'(-). centr. 58 .Sg , A. (^ 2^ août à midi
,
gr. o d. et

d. ^8 sept, à 11 et d. s. pel. au SK. d'As.

ï356 ^ iH fi^vr. à 1 1 et d. s. ^1^ 1^8 juill. à 8 ra. tr. pet. éd. au

NE. d'As. ^ Il août à midi et d.

4.357 (^ ofevr. à 2 s. gr. 10 d. i qu. 17 juUl. à 8 s. Ecosse,

Irlande, centr. 29. (J 3i juill. à G et d. s. g^r. 9 d. .^ qu.

i358 ^ 10 janv. à 1 1 et d. m. pet. au S. des Indes. ^ 7 juill.

à i et d. m. As. au S/v centr. 9-21 , A. (J iG déc. à

6 et d. m- pén Cii!l 3i décem. à 2 et d. m. As. au SE.

centr, i.T-3 , T.

iBSg (J 1 1 juin à 5 et d. $ gr, 1 1 d. ^5 déc. à 7 et d. m.

x36o % 10 mai à 7 et d. s. pet. au N, de l'Eur. et de l'Vs. ^
3i mai à 7 et d. m. ^ ^3 nov. à .-^ s. gr. i3 d. 1 qu.

i36i ^ 5 mai à 9 m. i'^ur. Afr. As, centr. i5 (42) 45-32 , T.

(jk 2u mai à .3 et d. s. pén.

i362 (^ 4 oct. à m m. gr. 1 d. 1 qu- ^ «8 oct. à 2 et d. s.

Eur. \.(t\ centr. 9-3-7. A.

i363 3o mars à 5 m. ^ 21 sept, à 8 et d. s.

ï364 # 4 mars à midi , Eur Afr. As. au NO. centr. 64 (6fi) 86,

A. "8 mars à 4 s. gr. 12 d. et d. (J 12 sept, à o

iti. ^r II d.

s365 21 févr. à midi . Eur. au S. Afr. As. à l'O. centr. 2 (4)
32 , A.

j366 (ft 27 janv. à midi, gr 3 d. et d. (J 22 juill. à 5 s. gr.

4 d. ^ 7 août a 5 et d. m. Eur. et Afr. à l'E, As,

çeiilr. 5 1-09 (5i) 32.
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iàijj @ i6 janv. à 7 et d. s. ^ 12 juill. à 7 et d. m. ^; 27
juill. a midi, au N. d'Eiir. et d'As, ciiigm. de l'O. à l'E.

^ 22 dec. à 1 et d. m. As. à l'E. cenfr. 55-45 , T.

1068 (^ 5 janv. à 8 et I qu. s. gr. 9 d. et d. (^ i juill. à o et

d. m. gr. 7 d. ^10 déc. à 4 s. Eur. et Afr. à l'O.

renir. 8.

1869 ^ 5 juin à 4 m. As. au S, centr. z (3i) '62, (^ i4 nov. à

I s. gr. o d. I qu.

ï-^^o ^ 1 1 mai à n et d. m. gr. 12 d. et d. ^ 25 mai à 4
et d. s. Eur. Afr. centr. 75-61 , T. ® 4 "ov. a 4 et

d. m.

1371 ^ 3o avr. à midi
,

g^r. i4 d. ^9 oct. à 10 m pet. éd.

gr. part d'Eur. et d'As, au N. ^ :i/^ oct. à j et d. s.

gr. i> d. et d.

1372 4 3vr. à 4 s pet. part. d'Eur au S Afr. cenfr. 12-10.

^ 27 sept, a 6 s. cumm. à l'O. d'Afr. centr. 6 S. pet.

éd.

1073 (J 9 mars à 3 et d. s. gr. 2 d. et d. ^ 2^^ mars à 1 1 et d.

s. As. au Si., ceidr. 5, A. (J 2 sept. 375. pén. ^^ 17
sept, à 7 et d m. pet. éd. au S. de l'Afr. T.

1374 ^ 27 fcvr. à 7 et d. m. ^ i4 mars à o m. As. au NE.
^ 8 août à 3 et d. s. tr. pet. part. d'Eur. au NE.
22 août à 7 et d. s.

1375 (^ 16 févr à 10 et d. s. gr. 10 d. et d. ^ 29 juill. à 3 m.
Eur. au NE. As. centr. 67-78 (70) A. (j la août à i

et d. m. gr. 1 1 d. I qu-

1376 ^ 17 juin, à 8 et d. m. Eur. au S. Afr. As. au S. centr.

i']-2i (:i3) i3 S. A. (^ 26 déc. à 2 et d. s. pén.

1877 ^ 10 janv. à 1 1 et d. m. Eur. au S. Afr. As. au SO. centr.

2-1 (5) 36, T. (J 23 juin à o et 3 qu. m. gr. 9 d. i

qu. ^ i5 déc. à 3 et d. s. ^ 3i déc. à 2 et d. m.
gr. part. d'As, au N.

1378 ^ 27 mai à 2 m. ir. pet. au N. d'Eur. et d'As, ^ 1 1 juin

à 2 et 3 qu. s. ^4 «J^-'c. à 11 et d. s. gr. i3 d. et d.

1879 ^ 16 mai à 4 et d. s. Eur. Afr. à l'O. centr. 47-33, T. (^
3i mai à 10 s. gr. o d. 3 qu. (^ 24 nov. à 1 et d. s,

pén

.

l38o -^ 5 mal à 9 et d. m. vers le SO. de l'As, centr. * (i) 5 * T,

(® 14 oct, à 6 et d. s. gr. o d. 3 qu.
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l'ôÔi ^ 9 avr. à midi et d. 4 oct. à 4 et d. m. ^ i8 oct.

à 4 iTi- As. au N. augm. de l'O. à TE.

1082 @ 2C) mars à 12 s. gr. i^ d. i qu. ^ 28 sept, à 7 et i qu.
m. gr. 12. d.

i383 % 29 août à o m. As. au SE. cen/r. 6 8 (6 S.) * T.

ï384 d) 7 févr. à 8 et d. s. gr. 3 d. (J 2 août à o m. ^n 3 d. i

qu. ^ 17 août à t s. Eur. Afr. As. à l'O. cenlr. 46 (43)
14.

i385 @ 27 janv. à 4 m. A 22 juill. à 3 s. #6 août à 7 s. au
JNO. del'Eur.

1086 ^ I janv. à 10 m. Eur. Afr. As. à l'O. centr. 52-39 (4i)

•^7 » T. (^ 16 janv. à 4 et I qu. m. ^z-. 10 d. (J 12

juill. à 8 m. gr. 8 d. et d. ^ 22 déc. à i m. As. au SE.
centr. i3 *.

1387 16 juin à II m. Eur. au S. Afr. As. au SO. centr. 21

(26) 5. (^ :i5 nov. à 9 et 3 qu. s. gr. o d. 1 qu.

i388 (J 2.1 mai à 6 s. ^r. 10 d. 3 qu. ^ 5 juin à o m. As. à l'E*

centr. 41-62, T. ^ 14 nov. à 1 s.

i38g lo mal 375. ^ 4 nov. à 4 et d. m. gr. i3 d. 3 qu.

3390 (^ 29 avr. à 10 et I qu s. ^r. o d. ^9 oct, à 2 m. gr.

part. d'As, au S. ceutr. I^Î)--j.2..

1391 (^ 20 mars à 1 1 et d. s. gr. 2 d. ^5 avr. à 6 et d. m,
Eur. Afr. Ks. ceutr. 3 (3.s) 53 , A.

i3y2 9 mars à 4 s. 24 mars à 7 et d. m. Eur. pef. en Afr.

As. au N. dimin. de l'O. à l'E. ^ 2 sept, à 2 et d. m.

33g3 (^ 27 févr. à 6 et d. m. gr. 11 à. ^8 août à 10 etd. m.
Eur. As. à l'O. centr. 87 (77) 4o A. ^ 22 août à 9 m.
gr. 12. d. et d.

1394 ^ 28 juill. à 2 et d. s. Eur, au S. Afr. As. au SO. centr.
' 22 N. 12 S. A.

iSgS (^ 6 janv. à 10 et d. s. pén. (^ 3 juill. à 8 m. gr. 7 d. 3 qu.

26 déc. à n et 3 qu. s.

1H96 1 1 janv. à II m. Eur. Afr. As. à l'O. dimin. du N. au S.
' ^ 6 juin à 9 m. pet. éd. au N. d'Eur. et d'As. @ 21

juin à 9 et d. s. @ i5 déc. à 8 et i qu. m. gr. i3 d.

3 qu.

iSqt ^ :i6 mai à 11 et d. s. As. à l'E. centr. 25-3 1 , T. (J 1

1

juin à 4 et d. m. gr. 2 d. et d. (^4 ^éc, à ^o cl d. s. pén...
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ioy8 ^= i6 mal à 5 s. Afr. à TO. centr. 5 S. T. (^ 2'^' oct. à 3
m. gr. o d. I qu. ^ 9 iiov. à 6 m. Afr. à TE. A5. au
S. centr. 3o (2) 0-9, A.

iSgg ^ ao avr. à 8 s. gr. i3 d, i qn. iS oct. à midi et d.

^ 29 oct. à midi et d. Eur. pet. en Afr. As. à l'O. dirnin.

du N. au S.

i4oo ^ 26 mars à 2 et d. m. tr. gr. part. d'As, au N. @a
avr. à 8 m. @ 3 oct. à 2 et d. s. ^r. i3 d.

i4ûi ^ 10 mars à 2 et d. m. As. au SE. centr. 3 S. 18 N, A.
(^ 3o mars à o m.pén. 8 sent, à 8 m. Afr. cenfr. 4
Ci3S.)*T.

i4o2 (J 18 févr. à 5 m. gr. 2 d. i qu. ^ 4 'i^^rs à 5 m, pet.

part. d'As, au SE. (^ i3 août à 7 et d. m. gr. i d. 3qu.

i4o3 7 fevr. à II et d. m. ^2 août à 10 et d. s. t^ 18
août à 2 m. part; d'As, au N.

i4o4 (J -7 j'*"^- ^ midi, gr. 10 d. 3 qu. (^ 22 juill. à 3 etd. s.

gr. 10 d.

i4o5 ^ I janv. à 9 et d. m. Eur. Afr. As. au S. renfr. 8 ( 9 S. )

17. ^26 juin à 6 s. pet. à l'O, d'Afr. centr. 5 S. (^ 6
déc. à 6 et d. m. ^r. o d. i qu.

i4o6 (J 2 juin à o et d. m. gr. c^d. ^16 juin à 7 m. Eur. Afr.

As. centr. 41 (69) 58, T. @ 2.0 nov. 39 et d. s.

1407 ^ 22 mai à I et d. m. ^ 3i oct. à 2 m. pet. part. d'As,

au ^sE. ^ i5 nov. à i s. gr. i3 d. 3 qu.

i4o8 ^ 26 avr. à 7 m. As. au S. centr. * (o S.) 4-0- (3 10

mai à 5 et d. m gr. i d. i qu. ^ 19 oct. à 10 m. Eur.
Afr. As. au 50. centr. 43 (9) 2 S. i IS.

1409 (5 3i mars 37 et d. m. gr. 1 d. ="0 10 avr. à i et d. s.

Eur. Afr. As. à VO. centr. 4i-49~+^> A- ^ 90Ct. à i

m. ^e/. As. au SE. T.

i4io @ 21 mars à o m. ^4 3vr. à 2 et d. s. pet. au N. de
rt-ur. ^ i3 sept, à 10 m. gr. i3 d. 3 qu.

141 1 (5 10 mars à 3 s. gr. 1 1 d. 3 qu. I|| 19 août à 6 s. Eur.
et Afr. à rO centr. l^~ , A. ^ 2 sept, à 5 s. gr. i3 d.

3 qu.

1412 ^ 12 févr. à I s. vers le SO. d'As, centr. (2S S. ) 8 , T.

7 août à 9 et d. s. extr. d'As, à TE. centr. 33 , A. (^
22 août à 6 et d. m. pcn.

i4i3 (5 17 janv. à 6 et d. m. pén. i févr. à 4 et d. m. As.
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au S. centr. 4-i (12) 3i , T. (J i3 juill. à 3 et d. s. gtî -

6 d.

î4i4 © ^ janvier à 8 m. ^17 iuin à 4 s. pel. éd. au N.
d'iiur. ^ 3 juill. à 4 *it 3 qu. m. f^yi/r. ^ 26 déc^

à S s.

i4i5 ^ 7 juin à 7 m. Eur. Afr. As. mî/r. 34 (^o) 3^ . T. (§
22 juin à II m. ^r. 4 d. I qu. (^ i6 déc. à 7 el d. m.
forte pén.

i4i6 ^ 27 mai à o et d. m. As. au SR. cm/r. 5 S. T. (J 5
nov. à II et d. m. tr. joriepén. i«-) nov. à 2 s. Eur.
au S. Afr. centr. 2 S. \^ , A.

1417 (5 ^ ï"^^ ^ ^ '^^^
S"^- ï ï ^' '' ^"- 9 ^5 oct. à S et d. s.

i4i8 ^ 6 avr. à 9 et d. m. Eur. pet. en ^fr. As. au N. dimim
del'O. àlE. ^aoavr. à4s. ^ 14 ott. à luei d.s.

gr. i3 d. et d.

1419 ^f 26 mars à 9 et d. m. Fur. au SE. Afr. As. centr. i (2$)

42, A. (J 10 avr. à 8 et d. m. gr. o d. i qu.

1420 ^ ^9~févr. à I s. gr. i d. 3 qu. ^ i4 mars à midi et d.

vers le SO. d'A. N. (J --^ ^<^'^y\. «i 3 s. gr. o d. i qu.

^ 8 sept, à 4 m. As. miifr. ^6 (.8) 2H , A.

1421 ©17 févr. à 7 et d, s. @ i3 août à H m. ^28 août à

9 m. Eur. et As. au N. augin. de TO à l'E.

1422 ^ 23 janv, à 4 m. As. centr. 5o-44 (4^) t»;), T. (J S
févr. à 7 et d. s. gr. 1 1 d. (J^ 2 auût ans. gr 11 d.

I qu.

1423 ^ 8 juill. à i m. As. au S. centr i S i5 CJ 17 déc à 3
s. gr. o d.

1424 (5 12 juin à 7 m. ^r. 7 d. ^26 juin à o. et d. s Eur.
Afr. As. à rO. centr. 61-04, T. ^ 6 déc. à 6 et

d. m.

14^5 ^ I juin à 8m. ^ ïo nov. à 10 m. toute PEur. pei^

en Afr. As. au NO. @ 25 nov. à 9 et d. s. gr. 14 d.

1426 ^ 7 mai li 2. s. pet. éd. en Afr. (J 21 mai à midi et d.

gr. 3 d.

1427 (5 1 1 avr. à 3 et d. s. ^r. o d. ^^ 20 oct. à 9 et d. m.
^f^.eW. àl'O. deTAfr. T.

1428 @3i mc-irs à 8 m. ^ i4 ^vr. à 9 et d. s. As. au NE.
(^ a3 sept., à 5 et d. s. ^.'. 12 d. 3 qu.
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1-429 20 mars à ii s. gr. 12 d. et d. ^ 3o août à i m. As.

au NE. i3 sept, à o et d. m.

i43o ^ 19 août à 4 et d. m. Eur. et Afr. à TE. As. cenlr. 4o-

42 (26) 18, A. (J 2 sept. 3 2 61 I qu.s. gr. o d.

i43i ^ 12 févT. à I et d. s. Eur. Afr. As. à VO. centr. 20-48,'

T. (^ 24 juill. à 1 1 s. gr. 4 d. et d. ^ 6 août à 4 et

d. m. pet. éd. vers les Indes , A.

1432 17 janv. à 4 et I qu. s. ^2 févr. à 4 et d. m. gr.

part. d'As, au N. dimin. de l'O. à l'E. ^ 27 juin à 1

1

et d. s. ir. pet. éd. au ÎS. de l'As. @ i3 julU. à 1 1 et 3

qu. m.

1433 6 janv. à I et d. m. ^17 juin h 2 et d. s. Eur. Afr.

As. à l'O. centr. 63-32 , T. (J 2 juill. à 5 et d. s. gr. 6

d. (^ 26 déc. à 4 s, forte pén.

1434 ^ 7 juin à 8 m. Eur. au S. Afr. As. au S. centr. 3 S. (19)

7 S. T. (^ 16 nov. à 8s.y?c«. ^ 3o nov. à 10 et d.

s. As. à l'E. cejitr. ^4 , A.

1435 (P 12 mai à 10 m. gr. 10 d. ^ 6 nov. à 4et d. m. gr^

i3 d. et d. ^ 20 nov. à 5 et d. m. As. augm. de l'O.

à l'E. pr. centr. par 68.

i436 IJd 16 avr. à 4 et d. s.'pet. éd. au N. d'Eur. @ 3o ayr.'

à iietd. s. 25 oct. à 6 m. g-r. i4d. .

1437 % 5 avr. à 5 s. Eur. et Afr. à l'O. centr. 44-42, A. (^
20 avr. à 4 s. gr. i d. et d. ^ 3o sept, à o et d.

m. au SE. de l'As, centr. o * T. (J i4 oct. à 5 et d,

m. pén.

1438 (^ 1 1 mars à 9 s. ^. i d. (J 3 sept. ans. pén. ^ 19
sept, an et d. m. Eur. Afr. As. à l'O. centr. '60

(21) 3, A.

1439 I mars à 3 m. 24 août à 2 s. ^?) sept, à 4 s.

Eur. pr. ent, à l'O. dimin. du N. au S. pet. à l'O.

d'Afr.

i44o ^ 3 févr. à midi et d. Eur. Afr. As, à l'O. cent. ( 54 )

75 , T. (J 18 fév. à 3 et d. m. gr. n d. et d. % 16

août à 6 et d. m. gr. 12 d. et d.

i44i ^ 23 janv. à 2 et d. m. pet. au S. d'As, centr. 3, *. ^
18 juill. à 8 m. Eur. au SE. Afr. As. au S. centr. o 12

(8) *• (^ 27 déc. à 12 s. gr. o d.

i44a (9 23 juin à i et d. s. gr. 5 d. i qu. ^7 juill. à 10 s^.

' As. à l'E. centr, 38 , T. ^ 17 déc. à 3 et d. s.
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Ans ae J. C.

1443 ^12 juin à 2 et d. s. centr. ^ 27 juin à 3 s, pet. au NE.
d'Eur. et au NO. d'As. ^ 7 déc. à 6 et d. m. gr.

14 d.

i444 (^ 3i mai à 7 et I qu. s. gr. 4 d. 3 qu. ^ lo nov. à 3et
d. m. As. centr. 38 (5) 4.

1445 m 7 mai à 3 et d. m. As. au S. et sur-tout au SE. centr. 2.

S. (35) 36 , A.

1446 ^ 1 1 avr. à 4 s. Dj^ 26 avr. à 4 et d. m. Eur. à l'E. As,

au N. dimm. de l'O à l'E. (^ 5 oct. à i m, ^r. 12 d.

1447 9 ï 3vr. à 6 et d. m. ^10 sept, à 8 et d. m. Eur. au
NE. gr. part. d'As, au N. augm. de l'O. à l'E. 24
sept, à 8 et d. m,

1448 ^ 5 mars à 5 et d. m. As. au SE. centr. *
7 , T. #29

août à II et d. m. Eur. pr. ent. Afr, As. au SO. centr.

43 (26) 6 S. A. (^ 12 sept, à 10 et d. s. gr. o d. 3
qu.

1449 (J 4 20Ût à 6 et d. m- gr. 3d. ^18 août à. 1 1 et d. m.
tr. pet éd. au SO. d'Afr. centr. 2 S. (16 S.) * A.

i45o ^ 28 janv. à o et d. m. ^ 12 fév. i s. gr. part. d'Eur. à

ro. et au N. part. d'As, au NO. % 24 juill. à

145 1 9 17 janv. à 10 m. ^28 juin à 10 s. As. à l'E. centr.

5o, T. (5 i3 juill. à 12 s. gr. 8 d.

1452 (^ 7 janv. à I m. forte pén. ^ 17 juin à 3 s. Eur. au SO.
Afr. centr. i2-5 S. T. (^ 27 nov. à 4 et d. m. pén. ^
1

1

déc. à 6 et d. m. Afr. à l'E. As« au S. centr. i5 (4 S.)

21 , A.

1433 d^ 22 mai à Set i qu.s. gr. 8 d. et d. ^ 16 nov. à midi
et d. gr. là d. i qu. ^ 3o nov. à 2 s. Eur. Afr. centr,

62.

1454 # 27 avr. à n et d. s. As. à l'E. dimin. du N. au S.

12 mai à 7 m. ^5 nov. à 2 s.

1455 ^ 17 avr. à o m. As. à VE.centr. 11-16, A. (J i mai à
12 s. ^r. 3 d. ^11 oct, à 8 et d. m. pet. vers le SE.
d'Afr. (^ 25 oct. à I et d. s. pén,

1456 (^22 mars à 4 et d. m. ^r. o d. |j| 5 avr. à 4 m. As. au

S. augm. de TO, à l'E. centr.* 2., A.

1457 1^ II marsà loet d. m. ^3sept.àios. ^ i8 sept è

1 1 et d. s. pet. part. d'As, auNE,
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Ans de J. C.

1458 28 févr. à 1 1 m. gr. 12 d. ^ 24 août à 2 et d. s. gr.

14 d.

1459 m 3 févr. à II m. pet. part. d'Eur. au SE. Afr. As.à l'O;

cenlr. * (2) 26. m 29 juill. à 3 s. tr. pet. éd. à l'O. de

l'Afr. centr. * T.

1460 (^ 8 janv. à 8 et d. m. tr. forte pén. (^ 3 juill. à 8 s.

gr. 3 d. et d. ^ 18 juill à 5 et d. m. Eur. et Afr. à

l'E. As. centr. 37- 53 ( 49 ) 35, T. % 28 déc. à

o m.

1461 ^ 22 juin à 9 s. ^7 juill. à ïo s. ^g/. au NE. d'As. ^
2 déc. à 2 et d. m. As. au N. augm, de l'O. à l'E. ^
17 déc. à 3 s.

1462 (^ 12 juin à 2 et I qu. xn.gr. 6d. et d. ^ 21 nov. àmidl
Eur. pr. ent. Afr. As. à l'O. centr. 5 (2) 1-12.

i463 ^18 mai à 10 m. Eur. au S. Afr. As. centr. 8 (32) 34-
21, A ^11 nov. à 2 et d. m. pet. éd. au S. de
rinde , T.

1464 ^ 22 avr. à o m. ^. i3 d. et d. ^6 mai à 11 m.
gr. part. d'Eur. et d'As, au N. centr. -j- (94) 72 , A. (^
1 5 oct. à 9 m. ^r. 1 1 d. et d.

i465 1 1 avr. à 2 et d. s. ^ 20 sept, à 4 s. Eur. et Afr. à

l'O. dimin. du N. au S. 4 oct. à 4 et d. s.

1466 ^ 16 mars à 2 s. vers l'E. d'Afr. et le SO. d'As, centr. *

5 , T. (P 24 sept, à 6 et d. m. gr. i d. et d.

1467 ^6 mars à 6 et d. m. Afr. à l'E. As. centr. 5 S. (30) 48,
T. (P 1 5 août à 2 s. gr. 1 d. et d.

1468 ^ 8 févr. à 8 et d. m. ^4 août à 2 m.

^4^9 ^7 janv. à 7 s. ^9 juill. à 5 et d. m. Eur. et Afr. à

l'E. As. au N. centr. 58-77 (7^) 6^» T. ^24 juill. à 6
et d. m. gr. 9 d. et d.

^470 ^ *7 janv. à 9 et d. m. tr. forte pén. ^2.8 juin à 10 et

d. s. As. au SE. centr. 12 , T. (^ 8décemb. à i s. pén.

^ 22 déc. à 2 et d. s. pr. toute l'Eur. au SO. Afr. à l'O»

centr. 12-24, A.

1471 (J 3 juin à o et d. m. gr. 7 d. ^27 novembre à 9 s. gr,

i3 d.

1472 8 mai à 6 et d. m. pr.'toute l'Eur. au N. As. au N.
dimin. à l'E. ^ 22 mai à 2 et d. s. i5 noy. à 9 et

d. s.
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Ans deJ.C.

1473 Ijj^ 27 avril à ,6 et ,d. m. Eur. et Afr, à l'E. -As. centr. 17

(49) ^4 î A. (J 1 2 mai à 7 et d. m. gr. 4 d. et d. (^ 4
, nov. à 9 et d. s. pén.

«474 ^ ^ 3VT. à midi et d. pén. ^ i6 avr. à 1 1 m. Afr. à l'E.

As. au SO. centr. * (i S.) 8-3. ^ n oct. à o et d. m.
. ;',

• As. au S. centr. 07 (8) 6 , A.

i^yS ^ 22 mars à 6 s. g^r. i3d. et d. ^ x5 sept, à6 m, ^ 3o
sept, à 6 et d. m. Eur. au NE. gr. part. d'As. auN.
aiigm. de TO. à TE.

1476 ^ aS févr. à 5 et d. m. gr. part. d'As, au N. centr. 56-55

(70) 82 , T. ^10 mars à 6 s. gr. i3 d. i qu. 3
sept, à 10 et d. s.

1477 ^ 8 août à 10 et d. s. extr. d'As, au SE. centr. 2 S. T.

1478 (^ \S jd^wv . h S eX. à. s. forte pén. (^ i5 juill. à 2 et d. m,
gr. I d. et d. ^29 juill. à i s. Eur. Afr. As. au SO.
centr. I^-A-ii , T.

ï479 ^ 8 janv. à 9 m. ^4 juill» à 3 et d. m. ^ 19 juill. â 5

et à. m, pet. Eur. et As. au N. ^ i3déc. à loetd. m..

Eur. pet. en Afr. As. au NO. ^ 29 déc à o m.

1480 (^ 22 juin à 9 m. gr. 8 d. et d.

1481 ^ 28 mai à 4 et d. s, Eur. au S. Afr. centr. 2.2-1^ , A.

1482 ^ 3 mai à 7 et d. m. gr. 12 d. ^ 17 mai à 5 et d. s. Eur.

à ro. Afr.'au NO. centr. 64 , A. (^ 26 oct. à 5 s. gr.

1 1 d.

i483 ^ 22 avr. à 10 s. ^ 2 oct. à o m. pet. éd. au NE. d'As.

^ 16 oct. à o et d. m.

1484 1^ 20 sept, à I et d. m. As. à l'E. centr. 52-42 7 A. (J 4
oct. à 2 et d. s. gr. 2 d. i qu.

i485 1^ 16 mars ^i 2 et d. s. Eur. Afr. As. à l'O. centr. 39-45,

T. (^ 25 août à 9 et d. s. gr. o d. i qu. ^ 9 sept, à

2 m. As. au SE. centr. 8 * A.

i486 @ 18 févr, à 4 et d. s. gr. i3d. et d. |fe 6 mars à 5 et d.

m. Eur. et Afr. à l'E. As. au N. dimin. de l'O. à l'E.

^ 1 5 août à 9 m.

1487 8 févT. à 3 et d. m, ^20 juill. à i s. pr. toute FEur.
au NE. Afr. à l'E. As. au NO. centr. (79) 40, T. (§ 4
août à 1 et d. s. gr. n d.

1488 (^ 28 janv. à • et d. s. gr. o d. ^9 juill. à 6 m, Eur. au

SE. Afr. à l'E. As. ecntr. 20-32 (29) 7 , ï.
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lis de J. C.

489 ^ I janvier à 11 s. As. au SE. venir. 6 , A. (J i3 juin

à 7 et cl. m. gr. 5 d. et d. 8 déc à 5 m. gr. 12 d. 3

qu. ^ 22 déc. à 7 m, Eur. et Afr. à l'E. As. cenfr. 60

(55) 66.

490 ^ 2 juin à 10 s. pr. centr. ^ 27 nov. à 5 et d. m.

491 ^ 8 mai à I et d. s. Eur. Afr. As. à l'O. ccntr. 56-6o-43,

A. (^ 23 mai à 3 s. gr. 5 d. 3 qu. (J i6 nov. à 5 et

d. m. forte pén.

^Q2. ^^avr. à 6 et d. s. commenc. au plus au SO. deFEspa-
gne, c^«/r. 4- ^ ^i oclob. à 11 et d. m. Eur. au SO.
Afr. As. au SO. centr. 18 (3) 4 S o A.

493 ^ 2 avr. à I m. g^r. 12 d. et d. ^ 25 sept, à as. gr. i3 d.

I qu, ^ 10 oct. k z s. toute l'Eur. Jimirt. duN. au S.

;De^. en Afr.

4g4 ^ 7 mars à 2 s. Eur. et As. au N. dimin. de l'O. à TE. prl

centr. par 88. ^ 22 mars a i et d. m. ^ i5 sept, à

6 et d. m.

490 ^ 25 février à 4 m» As. au SE. centr. '^ (i3) 17. (J 1

1

mars à 4 ni. ^e'/z. ^ 20 août à 6 m. pet. vers l'Egypte
,

centr. * 2 S. * T. (J 4 sept, à 7 s. pén.

496 (^ 3o janv. à 2 m. /?(?'/?. ^ i4 févr. à n m. pet. ècl. vers

le S. des Indes. (^ 25 juilLà g m. tr. forte pén. ^ 8

août à 8 et.d. s. As. auNE.c*?»^/-. 4i ^ T.

497 ^ iS janv. à 6 s. ^ i4 juill. à 10 m. ^ 29 juill. à

I s. assez gr. part. d'Eur. au NE. plus gr. part. d'As,

au NO.

498 ^ 8 janv. à 8 et d. m. (J 3 juill. à 4 s. ^r. 10 d. i qu.

.^ i3 déc. à 5 m. As. pr. ent. au S. centr. 2-j , ( 2 )

8, T. .

4-99 ^ 8 juin à II s. As. au SE. centr. 5 S. A,

5oo (^ i3 mai à 3 s. gr. 10 d. et d. ^28 mai à o m. As. à

l'E. centr. 39-57 , A. (J 6 novemb. à i m. gr. 10 d.

et d.

301 ^ 3 mai à 5 m. ^12. octobre à 7 et d. m. pet. au NE.
d'Eur. As. au N. augm. de l'O. à l'E. ^ 26 octobre à

9 '^•

302 ^ 7 avril à 6 m. pet. éd. au SE. d'As. (^ 22 awil à

midi et d. tr. forte, pén. ^ i octobre à 9 m. Eur. Afr.

As. ccntr. 54 (22) 2-3 , A. O i5 octobre à ii &> gr.

3 d.
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Ans de I. C
i5o3 ^ 27 mars à 10 et d. s. pet^ au SE. d'As. T. (^6 sept;

à 5 et d. m. pén. 20 sept, à 9 et d. m. Eur. au SO.
Afr. As. au SO. centr. 11 ( 18 S.)* A.

i5o4 9 I raars à o et d. ra. gr. i3 d. ^ 16 mars à i et d. s.

Eur. au N. As. au NO. dimin. de l'O. à TE. % 2.S

août à 4 et d. s.

i5o5 ^ iK févr. à midi. ^ 3o juill. à 8 et d. s. As. au NE.
ce/j/r. vers le pôle , T. ^ i4 «"oût à 8 et d. s. gr. 12.

d. ctd. r
i5o6 (J 8 févr. î 3 m. gr. o d. i qu. ^ 20 juill. à i et d. s.

Eur. au S. Afr. As. au SO. cenir. 29-6 S. T.

iSoy ^ i3 janv. à 7 m Afr. à l'E. A5. au S. centr. 2-6 S. (2 S.)

82 , A. (^ 24 juin à 2 et d. s. ^r. 4 d. ^19 déc. à i

s. gr. 12 d. et d.

i5o8 ^ 2 janv. à 3 et d. s. Eur. à l'O. centr. 68. ^ 29 mai à 7
et d. s. pet. éd. As. au NE. ^ i3 juin à 5 m. ^7
déc. à i et d. s.

i5o9 ^ 18 mai à 8 s. Eur. au NO. cenir. 45 , As. au NE, centr.

34 , A. (^2 juin à 10 et d. s. g^r. 7 d. 1 qu. (^ 26
nov. à I et d. s. gr. o d.

1 5 10 ^8 mai à i et d. m. As. au SE. centr. * 10.

i5ii (^ i3 avr. à S et d. m. gr, 11 d. i qu. ^6 oct. à 10 et

d. s gr. 12 d. 3 qu.

iSia ^17 mars à 10 s. As. à l'E. dîmîn. du N. au S. ^ i avr.

à 8 et d. m. ^ 2S sept, à 2 et d. s.

i5i3 ^ 7 mars à midi pr. toute l'Eur. au S. Afr. As. à l'O.

centr. i5 (19) 4i. (P 21 mars à 11 et d. m. gr. o d. 1

qu. (J 1 5 sept, à 2 et d. m. foHe pén.

i5i4 (J 9 févr. à 10 et d. m. pén. % 20 août à 4 m. pet. part.

d'Eur. au NE. As. centr. 36-39 (27) 23 , T.

i5i5 ^ 3o janv. à 2 et d. m. 025 juill. à 4 et 3 qu. s. ^9
août 395. pet. éd. au N. de 1 As.

i5 16 ^ 4 janv. à 3 et d. m. As. au N. 19 janv. à 5 s. 0i3
juill. à 1 1 s.gT. 12 d. % 23 déc. à 2 s. Eur. Afr. centr.

7-^5, T.

i5i7 % 19 juin à 5 et d. m. Afr. au SE. As. au S. centr. 7 S.

(ig) 12 , A.

i5i8 (J 24 mai à 10 etd. s.^t. gd. ^8juinà6et d. m.Eur.
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Ans de J. e.

Afr. à l'E. As. au N. centr. 36 (6ij) 54 » A. (§17 nov. à

9 m. gr. I o d. i qu

.

i

5

1 9 @ 14 mal à midi et d. ^ 2^ mai à 1 1 m. ysi?/". au •SE.

d'As. ^ 23 oct. à 3 et d. s. Eur. et Afr. à ÏO.dirni'n.

du N. au S. ^6 nov. à 5 et d. s.

1820 (J 2 mai à 7 et d. s. gr. i d. et d. ^11 oct. à 4 et d. s.

Eur. au SO. Afr. à l'O. centr. 5 , A. (J 26 oct. à 7 et d.

m. ^. 3 d. I qu.

i52i ^7 avr. à 6 et d. m. Afr. à l'E. As. au S. centr. 10 S. (24)
40, T.

i522 ^ 12 mars à 8 et d- m. ^. 12 d. i qu. ^27 mars à 9 et

d. s. As. au NE. cenir. 61 , T. ^5 sept, à 12 s. gr.

i3 d.

i523 ^ I mars à S s. ^11 août à 4 m. Eur. et As. au li . centr.

-j- T. ^26 août à 3 m^r. i4 d.

1624 (J 19 îé\r. à II et d. m. gr. o d. 3 qu. ^ 3o juill. à 9 s.

As. à TE. centr. 35 , T.

i525 ^ 23 janvier à 3 s. Eur. et Afr. à l'O, centr. 22-35 , A.

3 4 juill- à 9 et d. s. gr. 2 d. et d. ^ 29 déc. à 9 et d.

s. gr. 12 d. et d.

1526 ^ i3 janv. à o et d. m. As. à l'E. centr. 62. ^ 24 juin

à midi et d. ^18 déc. à 9 et d. s.

1027 ^ 3o mai à 2 et d. m. Eur. au NE. gr. part. d'As, au N.
centr. 4^ (72) A. (J i4 juin à 5 et 3 qu. m. gr. 9 d.

(^ 7 déc. à 9 et d. s. gr. o d. i qu.

xSaS ^18 mal à 8 et d. m. Eur. au SE. Afr. As. au S. centr. S

S. (19) 21-4. ^12 nov. à 3 et d. m. As. au S. centr.

23 (5 S.) 7 S. A.

1629 (^ 23 avril à 3 s. gr. 10 d. ^ 17 oct. à 7 m. ^. 12 d. i

qu. ^ I nov. à 5 et d. m. As. au N. augm. de l'O. à

l'E. centr. 72-66 , A.

i53o ^ 29 mars à 6 m. Eur. et Afr. à l'E. As. au N. dimm.
de ro. à l'E. ^ 12 avril à 3 et d. s. ^6 octobre à

IIS.

i53i 3 I avr. à 7 s. gr. i à.i qu. (J 26 sept, à 10 et d. m. gr.

o d. et d.

i53a ^ 3o août à midi
,

pr. toute l'Eur. au S. Afr. As. au SO,
centr. 2g (21) 5 S. T.

2 533 % 9 féyr. à ii et d. m. 4 3<>^t à ii et d. s. §r, i3 d.
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/nsdeJ.C.

et d. ^ 20 août à 4 et d. m. Eur. et As. au N. ccntr.

\ («9) 8o , T.

i534 % i4 janvier à ii et d. m. Eur. Afr. As. au NO. ^ 3o
janvier à i et d. m. ^ 26 juill. à 6 et d. m. gr. i3 d.
etd.

i535 ^ 3 janvier à 11 s. As. au SE. centr. 19 , T'. ^ 3o
juin à midi , Eur. au S. Afr. As. au SO. centr. i4

, (i3)
*A.

i536 (J 4 juin à 6 m. gr. 7 d. i qu. ^ 18 juin à i s. Eur."

Afr. As. à l'O. centr. (62) 37 , A. (p 27 nov. à 5 s. gr,

10 d.
,

i537 ^ 24 mai à 7 et d. s, ^ 7 juin à 5 et d. s. pet. auN. de
l'Eur. ^17 nov. a 2. m.

i538 (9 i4 mai à 2 m. gr. 3 d. ^23 oct. à o m. As. à l'E. centr.

53 , A. ^6 nov. à 4 et d. s. gr. 3 d. et d.

iSSg ^ 18 avril à 2 et d. s. Eur. Afr. As. à l'O. centr. 3i ,

36-32 , T. ^12 oct. à o et d. m. As. au SE. centr,

14-^ A.

1 540 (^ 22 mars à 4 s. gr. 1 1 d. i qu. ^ 7 avr. à 5 m. Eur.
au NE. Afr. à l'E. As. au N. centr. 56 (83) 99 , T. (§ ib

sept, à 7 et d. m. gr. 1 1 d. 3 qu.

i54i ^12 mars à 4 et d. m. ^21 août à midi
, pr. toute

l'Eur. au NE. Afr. à l'E. As. au NO. ^ 5 sept, à le et

d. m.

1542 (J I mars à 8 s. gr. i d. iqu. ^ n août à 4 et d. m.'

Eur. à l'E. As, centr. 40-42 (3o) 25 , T. (^ 25 août à

lora. pén.

1043 ^3 février à 11 et d. s. pet. ècl. au SE. d'As, centr. * A»

(P 16 juill, à 4 et d. m. gr. i d.

i544 © 10 janv. à 5 et d. m. gr. 12 d. t qu. ^24 janv. à 9 m."

Eur. Afr. As. centr. 48-46 (54) 70. % 4 juill. à 8 s«

^ 29 déc. à 5 et d. m.

1545 9 juin à 9 m. Eur. As. centr. 70 (81) 52 , A. (^ 24
juin à 1 s. gr, 10 d. et d. (^ 18 déc. à 5 et d. m. gr. o

d. etd.

i546 ^ 29 mal à 4 s. Eur. au SO. Afr. à l'O. centr. ij-B, # 23

novembre à midi
,
pet. en Afr. et au S. de l'As, centr. *

1

1

, A.

1^47 (ï 4 niai à. 10 s. gr, 8 d. i qu. (§ 28 oct. à 3 et d. s. g^-.
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kns de J, C.

1 1 d. 3 qu. ^12 nov. à i et tl. s. Eur. Afiv centr. (Bq)

57-bo , A.

i548 ^ 8 avril à 2 s. pari, assez pet. d'Eur.-auN. ^ 22 avr. à

10 et d. s. ^17001. à 7 m.

1549 ^ 29 mars à 3 et d. m. gr. part. d'A. au SE. centr. 7 (34)

3y. (J 12 avr. à 2 et d. m. gr. 2 d. et d. (^6 oct.à

6 et d. s. gr. 1 d.

i55o ^ 18 mars à 9 et d. m. As, au S. centr. * ( i5 S.) 3

N. A.

i55i ^ 20 Févr. à 8 s. © 16 août à 6 et d. m. gr. 12 d. ^
3i août à midi et d. Eur. Afr. As. à l'O. centr. 82 (74)
48, T.

i552 i^ 10 fëvr. à 10 m. ^4 août à t et d. s.

i553 ^ 14 janv. à 7 et d. m. Eur. Afr. As. centr. i6-5 (8) 35 ,

ï. (J 25 juin, à 3 et d. m, gr. o d.

l554 (Jl
i5 juin à 1 etd. s. gr. 5 d. 3 qu. ^ 29 juin à 7 et d.

s. au NO. de i'Eur. As. au NE. centr. 27 , A. (^9 déc.

à I et d, m, gr. 10 d.

i555 ^ 5 juin à 2 et d. m. pr. centr. ^ 19 juin à ô et d. m.
pet. éd. au N. d'As. % i4 nov. à 7 et d m. N. d'Eur.

et d'As. augm. de i'O. à l'E, ^28 nov. à 10 et

d. m.

i556 (^ 24 mai à 8 et d. m. ^r. 4 d. 3 qu. ^ 2 nov. à 8 m.
Eur. et Afr. à l'E. As. centr. 5o (17) 9-i5, A. (^ 17
nov. à I m. gr. 3 d. 3 qu.

i557 ^ 28 avr. à 10 et d. s. pet. éd. au SE d'As, centr. * T, .

^ 22 oct. à 8 et d. m. Eur. au SO. Afr. centr.. 14 ( 24
S.)* A.

i558 ^ 2 avr. à n et d. s. gr. 10 d. ^ 18 avr. à midi et d
Eur. Afr. As. au NO. centr. (77) 88-86, T. (J 27 sept.

à 3 s. gr. Il d.

1559 ^ 23 mars à midi et d. ^ 16 sept, à 5 et d. s.

i56o (J 12 mars à 4 et d. m. gr. 2 d. ^2.1 août à midi, Eur.

Afr. As. au SO. centr. 38 (3i) 2 S. T. (f 4 sept, à 5
et d. s. gr. o d. et d.

i56i ^14 ^^'^'^' à 7 et d. m. As. au S. centr. * (5) 37 , .\. (^
26 juill. à midi, pén^ ^ 1 1 août à o m. As. au SE.
centr. 3-6. *.

l. 47
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AiiidcJ. C.

i562 20 janv. à i et d. s. gr. 12 d. ^ 16 juilL à 3 et

d. m.

i5G3 9 janv. à 1 s. 3^ ao juin à 3 et d. s. pr. toute l'Eur.

au N. As. au NO. centr. 8o-53, A. ^5 juill. à 8 et d.

s. gr.ia. d. (P 29 dëc. à 2 s. g^r. o d. et d.

i564 #8 juin ans. As. au SE. centr. 6 , ï.

i565 (9 i5 mai à 4 et d. m. gr. 6 d. 3 qu. (^ 8 nov. à o et d.

m. gr. n d. et d,

l566 ^ 19 avr. à I o s. As. à l'Ë. dimin. du N. au S. ^4 niai,

à 5 m. 28 oct. à 3 et d. s.

iSGy ^ 9 avr. à n m. Eur. Afr. As. à l'O. cenfr. 32 (4i) 5i-

46. (^ 23 avr. à 9 et d. m. gr. 4 d. (^18 oct. à 2

et d. m. gr. i d. et d.

,i568 ^ 28 mars à 5 s. tr. net. part. d'Eur. au SO. Afr. à l'O.

centr. 5 , A. ^21 sept, à 4 et d. m. As. au S. centr.

3o (7) o , T.

1569 ^ 3 mars à 4 et d. m. gr. i3 d. et d. (^ 26 août à i et

d. s. gr. lod. I qu.

iSyo ^5 févr. à 4 m. As. au N. ^ 20 févr. à 6 et d. s. ^ iS

août à 9 s.

1571 H aS janv. à 4s. Eur. et Afr. à l'O. centr. 4o, T. (§ 10

févr. à 2 m. pén. ^ 22 juill. à i m. As. au SE. centr.

*4» A. (J 5 août k II m. gr. i d. i qu.

ïBja ^ i5 janv. à 8 m. pet. éd. au SE. d'As, centr. * S S. T.

(^ 26 juin à 8 et d. s. gr. 4- d. ^ 10 juill. à 2 m. As.

à TE. €entr. 32-5o, A. (^ 19 déc. à 9 et d. m. gr.

10 d.

'^7^ i5 juin à 9 et d. m. ^ 29 juin à 7 et d. m. gr. part.

d'Eur. au N. As. au N. ^24 nov. à 3 et d. s. Eur. à

l'O pet. à rO. d'Afr. « déc. a 7 s.

«674 O 4 juin à 3 et i qu. s. gr. 6 d et d. ^ i3 nov. à3 etd.

s. Eur. à l'O. Afr. à l'O. cçntr. 1 1-19 . A. ^28 nov. à

10 m. gr. 3 d. 3 qn.

1675 H 10 mai à 6 ra. Afr. à l'E. As. au S. centr. n S. ( 23 )
3o 29, ï.

1576 (^ i3 avr. à 7 m. ^^r. gd. ^ 28 avr. à 8 s. exfr. d'As,

au ME. centr. 3S, (^ 7 oct. à 1 1 s. ^r. 10 d.

«577 2 avr. à 8 et d. s. ^ î2 sept, à 4 m. pet. éd. au N,
d'As. augm. de l'O. à l'E. % 27 sept, à i m.
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Ant deJ. C.

iSyS (9 ^3 mars à midi et d. gr. 2 à. Z qxi. (^ 16 sept, à o et

d. m. gr. I d. et d.

1679 ^ 25 févr. à 3 et d, s. Eur. et Afr. à l'O. centr. Sg, A,

^ 22. août à 7 et d. m. Eur. au S. Afr. peL part. d'As,

au S. cf/i/r. 1 1 iS (5 S.)* A.

i58o (^ 3i janv. à 9 et d. s. ^r. 1 1 d. et d. ^ i5 févr. à a m.
As. cenfr. 40-39 (09) T. ^ 26 juill. à 1 1 m.

i58i ^19 janv. à 9 s. ^ 3o juin à 10 et d. s. gr. part. d'As,

au NE. ^ 16 juill. à 4 m. ^r. i3 d. et d.

i58a (^ ^ janv. à 10 s. gr. o d. â qu. |p 20 juin à 6 ni. gr,

part. d'Eur. au S. Afr. As. cenfr. 16 (3S) i4» T. nou-
veau style. ^ 2vS déc. à 4ctd. m. As. au S. centr. 19

(yS.; 4S.A.

l583 (^ 5 juin à 1 1 m. ^r. 5 d. (^ 29 nov. à 9 m. gr. it

d. et d. ^ 14 déc. à 5 m. As au N. c€nir. 63 (52 )
61, A.

i584 # 10 mai à 5 et d. m. pr. faute VEur. au NE. As au N.
(limîn de l'O. à TE. ^^ 24 mai a midi ^ pr. centr. ^
18 nov. à o et I qu. m.

i585 % 29 avr. à 6 et d. s. Eur. à TO. centr. 47. (^ 1 3 mai àS
s. gr.^ d. 3 qu. (^ 7 nov. à 10 et d. m. gr, 2, d.

i586 ^ 19 avr. à o m. As. au SE. ^ 12 oct. à midiet d. tr.

pet. part d'Kur. au SO. Afr. pel, part. d'As, au SO.
rentr. 5 (i) * T.

1587 ^ 24 mars à midi et d» gr. 12 d. etd. (^ 16 sept, à 3 s..

gr. 9 d. ^2 oct. à 5 m. As. au N. ceair. 81 (50 }
42;t.

i588 ^ 26 févr. à midi et d pr. toute PEur. au NO. Afr. à l'O.

pet. part. d'As, au NO» ^ t3 mars à 2 et d. m, ^
S sept. à4 etd. m.

1589 ^ i5 févr. à 1 m. As. au SE. certfr. n-7 , T. (J 2 mars
à qet d. va., forte pén. ^ i f août à8 m. pet. écl.ea Afr.

(^ 20 août à 6 et d. s. gr. 2 d. 3 qu.

1590 ^ 4 fevr. à 4 et d. s. pet. éd. à l'O. d'Afr. centr. ST. (^

17 juill. à 4 ni, ^r. 2 d. et d. ^ 3i juill. à8et d. m.
Eur. Afr. As centr. 32-44 (40 8, A.

1691 ^ 9 janv. à 6 s. gr. 10 d. ^ 6 juill. à 4 et d. s. ^ 2».

juill. à 2 et d. s. Eur. ent. pet. en Afr. As. à l'O. dimin..

du N. au S. ^ i5 déc. à 11. et d. s. pet. éd. au NE.
d'As. ^ 3o déc. à 4 m<^
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Ans de J. C.

i5()2 (P 24 juin à 9 et d. s. gr. 8 .5, et d. ^ 3 déc. à 11 etd.

s. As. à l'E. centr. 43» A. (^ 18 déc. à 7 s. gr.

. 4d.

ïSgS ^ 3o mai à i et d. s. gr. part. d'Eur. au S. Afr. As. au
SO. centr. aS-io, T. ^ 23 nov. ào ipn. As. au SE.
cehtr. 8-0 , A.

^^94 (J 4 niai à 2 et 3 qu. s. gr. 7 d. et d. ^ 20 mai à 3 et d.

m. Eur. au NE. As. centr. 33 (70) 74 (J 29 oct. à 7
m. gr. 9 d. I qu..

1095 ^ 24avr. à4ft! d. m. ^3 oct. à midi, pr. toute l'Eut'.

au NE. Afr. à l'E. As. àl'O dimin. du N. au S, ^ 18

oct. à 8 et I qu . m^.

iBgG (012 avr. à 9 s. gr. 4 d. ^22 sept, à 4 ni- As. centr.

55 (3o) 27 , T. (0 6 oct. à 8 m. gr. 2 d. et J.

1597 ^17 mars à 11 et d. s. pet. éd. au SE. de l'As, centr. 8

"s; A. "^

iSgS (0 21 févr. If' 5 et d. m. gr. 11 d. ^7 mars à 10 m.
Eur. Afr. gr. part. d'As, au NO. centr. 36-35 (57) 85,

-. - . ry. ^ jg ^^^^ ^ g et d. s. gr. i3 d. et d.

i5§9 ^ 10 févr. à 5 m. ^22 juill. à 5 m. Eur. et As. au

N. ® 6 août à II et d. m.

1600 (0 3o janv. à 6 m. gr. i d. i qu. ^ 10 juill. à 1 s. Eur.

Afr. As. au SO. centr. (39) 5 , T.

i6oi ^ 4 janv. à midi et d. pet. part. d'Eur. au SE. Afr. As. au
SO. centr. (9 S. ) 22 , A. (0 i5 juin à 6 s. gr. 3 d.

^ 3o juin à 3 et d. m. pet. part. d'As, au SE. centr. *

(5 S.) T. (0 9 déc. à 5 et d s. gr. i\ d. i qu. ^ 24
déc. à I s. Eur. Afr. As. à l'O. centr. (5i ) 62 , A.

1602 ^21 mai à I s. pet. éd. extr. de l'Eur. au N. ^ 4 j"'fi

à 6 et d. s. ^ 29 npv. à 9 m.

i6o3 ^11 mai à 2 m. As. à TE. centr- 26 (57) A. (0 24 mai,

à 12 s. g/-. 7 d. 1 qu. (0 18 nov. à 6 et d. s. gr. 2 d.

I qu.

iBo4 ^ 2g avr. à 7 m. As. au SE. centr. *
( 7 ) 1

1 , A.

i6o5 (0 3 avr. à 9 s. gr. 1 1 d. 3 qu. (0 27 sept, à 4 et i qu.

m. gr. 8 (I. ^12 oct. à I s. Eur. Afr. As. à l'O. centr.

(48) 36-37 , T.

1B06 ^ 24 mars à 10 et d. m. ^ 16 sept, à midi.

;6o7 ^ 26 févr. à 9 et d. m. Eur. ent. Afr. As. centr. 10 (20);
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47 , T. (J i3 mars à 5 et d. s. gr. o d. (J 6 sept, à a

et d. m. gr. 3 d. 3 qu.

1608 (^ 27 juill. à 1 1 et d. m. gr. o d. 3 qu. ^ lo août à 3 et

d. s. gr. part. d'Eur. au S. Afr. cenfr. i4-3, A.

1609 (^ 20 jauv. à 2 et d. m. gr. 9 d. 3 qu. ^16 juill. à 1 1 et

d. s. ^ 3o juill. à 9 et d\ s. As. au NE. ^ 26 déc. à

8 m. Eur. à l'E. gr. part. d'As, au N.

1610 @ 9 janv. a midi et d. (^ fi juill. à 4 m- gr. 10 d. i qu.

^ i5 déc. à 7 et d. m. Eur. et Afr. à l'E. As. centr. ^z
(i 4) 36 , A.

(jP 3o déc. à 3 et d. m. gr. 4 d.

iB 1 1 ^4 déc. à 8 et d. m. pet. écl. au S. de l'Afr. ccnir. 3 * A.

i6i2 (^ i4 mai à 10 s. gr. 6 d. i qu. ^ 3o mai à 10 et d. m.
Eur. Afr. As. à l'O. centr. 48 (66) 68-52. (§ 8 nov. à

2 et 3 qu. s. ^7". 9 d.

i6i3 ^ 4rïi3ià midi. ^28oct.à4s.

1614 (J 24avr. à 5 TCi.gr. 5 d. ^3 ocl. à midi, Eur. Afr. As,

à rO. eeiitr. 3-j (28) 5, T. (§17 oct. à 3 et d. s. gr. 3
d. I qu.

iGi5 ^59 mars S 7 m. As. au SE. centr. * (12) 36, A.^ 22
sept, à 10 et d. s. As. au SE. centr. 17 , A.

1616 (J 3 mars à i s. gr. 10 d. et d. ^ 27 août à 2 et d. m.
gr. 12 d. 1 qu.

^617 ^ 20 févr. à midi et d. ^ i août à 1 1 et d. m- part.

4'Eur. au N. plus gr. part..d'As, au NO. ^ 16 août à

7 s.

ï6i8 (J 9 févr. à 2 et d. s. gr. i d. et d. (^ 6 août à 8 et i qu.

m. peu.

1619 (^ 26 juin à 1 2 s. gr. i d. ^ 1 1 jaill. à 1 1 m. Afr. centr.
*'

o (2 S.) * T. (J 2 1 déc. à 2 et 3 qu. m. gr. 1 1 d.

1620
llil

3i mai à 8 et d. s. tr. pet. écl. extr. d'Eur. au N. ^ i5

jitin à I m. ^9 déc. à 5 et d. s.

4621 ^ 21 mai à 9 m. Eur. Afr. As. centr, 43 (65) 68-48, A.

(J 4 juin à 7 m. gr. 9 d. (J 29 nov. à 3 m. gr. 2 d. et d-^

1622 ^ 10 mai à 2 ^. Eur. au S. Afr. As. au SO. centr. 17-19-
10, A. ^3 nov. à 5 et d. m. As. au S. centr. 48 ( lo
S.)*ï.

1623 (J i5 avr. à 4 et 3 qu. m. gr. 10 et 3 qu. (J 8 oct.. 4
midi

,
gr. 7 d. i qu. ;
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Ans de J. C.

1624 ^ 19 mars à 4 et d. m. Enr. au NE. As. au N, dlmîn. de
rÔ. à l'E. 3 avr. à 6 et d. s. ^ ali sept, à 8 s.

1G25 (^ 24 mars à 1 m. gr. o d. 3 qu. (^ i6 sept, à 10 et d.

m. gr- 5 d.

1626 ^ 26 févr. à 9 et d. m. pet. au S de l'As, centr. * 5, T«

(J 7 août à 7 s.Jortepén. ^ ai août à 10 s. As. à l'E.

eentr. 28, A.

1627 (^ 3i janvier à 11 m. ^r. 9 d. et d. 28 juill. à 6 m.
^ 1 1 août à 4 et d. m. Eur. au NE. As. au N. centr.

88-93 (87) 78.

1628 m 6 janvier à 4 s pet éel. au NO. d'Espagne ^ 20 janv.

à 9 et d. s. ^16 juill. à 10 et d. m. ^r 12 d. ^2$
déc. à 3 et d. s. Eur. et Afr. à l'O. centr. '62.

, A.

•629 (^ 9 janvier à midi et d. ^/\ 4 d. i qu. ^ 21 juin à 4 m.
As. au S. c<?n/r. \ (i3) i3, T. ^ i4 déc. à 4 et d. s.

;Mr^ «rA à l'O. de l'Af. A.

i63o (^ 26 mai à 5 m. ^r. 5 d. ^ io juin à r> s. Eur. et Afr.

à rO. centr. 44 (J *9 "ov. à 10 et 3 qu. s. gr. 8 d.

et d.

l63i i5 mai à 7 et d. s. rentr. ^ 3r mai à o et d. m. pet.

éd. As. au NE. ^ 26 octob. à 5 ra. As. au N. augm,
de l'O. à l'E. 8 nov. à n et d. s.

i632 (^ 4 ™3i à raidi et d. gr. 6d. (^27 octob. à ii et d. s.

^r. 4 d. I qu.

i633 ^ 8 avril à 3 s. Eur. Afr. As. à l'O. centr. 29-33-32, A.

H 3 octob. à 6 m. Eur. au SE. Afr. à l'E. As. au SO.
centr. 19(12 S.) * A.

1634 (^ 14 mars à 8 et 3 qu. s. gr. 9 d. et 3 qu. ^ 29 mars
à 2 et d. m. As. centr. 28-68 , T. (J 7 sept, à 10 et d^

m. gr. 1 1 d.

|635 ^ 3 mars à 8 et d. s. ^12 août à 6 et d. s. Eur. à l'O.

dimi'n. du N. au S. ^ 28 août à 3 m.

i636 (^ 20 février à 10 et d. s. gr. 2 d. ^1 août à 3 m. pet.

part. d'Eur. au NE. As. centr. i^2.-i)Q (44) T. (^ 16

août à 3 et d. s. gr. o d. et d.

1637 ^ 26 janv. à 5 m. pet éd. au S. d'As, centr. 6 S. 12 S,

(6 S.) 1 3 , A. (J 7 juill. à 6 et d. m. />«î. ^ 3i déc.

à 1 1 et d. m. g^r. 1 1 d.

1Ô38 m i5 janvier à 5 m. As. centr. 48-45 (49) 68, A. aS
juin à 7 et d. m. 21 déc. à 2 m.



CIÏRONOLOGIE DES ÉCLIPSES. SjS

m ^e I C.

b3i^ # I jui" à 4 S. Eur. et Afr. à l'O. centr. 73-49, A.

(^ i5 juin h a. s, gr. Il à. (^ lo déc. à 1 1 m. ^r. a

(1. et d.

640 Point d'éclipsé.

641 (^ 2.S avril à midi et d. gr. 9 d. 3 qu. (^ 18 octob. à 7
et d. s. çr. 6 d, et d. ^ 'à nov. à 6 m. As. ccn/r. 6i

(36) 3i , T.

642 3o mars à midi et d. pet. éd. au N. d''Eur. tr. pft. au

NO. d'As. ^ i5 avril à 2 m. ^8 octob. à 4 m.

643 20 mars à 2 m. As. centr. i3-.3o , T. (J 4 avril à 8

et d. m. gr. 1 d. 3 qu. (A 27 septemb. a b et d. s. gr.

6d.

644 ^ ' septemb. à 5 m. Eur. à l'E. As. au S. centr. 26-29

(17)* A.

645 (J 10 février à 7 s. gr. 9 d. i qu. ^ 7 août à i s. ^.
12 d. 3 qu. ^ 21 août à midi , Lur. As. à l'O. centr.

79 C/S) 44-

646 ^ 17 janvier à o m. pet. éd. au NE. d'As. Q 3i janvier

à 6 m. 9 27 juin. À S s.

647 ^ 5 janvier à 1 1 s As. à l'E. centr. 33, A. (^ 20 janv,

à 9 et i qu. s. gr. 4 d. i qu. ^ 2 juill. à 1 1 et d. m. Eur*

au S. Afr. As. au SO. centr. 7-1 1 (10) * T. ^ 26 dec.

à I m As. au SE. centr. 2 S. * A.

648 (^ 5 juin à midi et d. gr. 3 d. et d. ^ 21 juin à i m.
As. à l'E. centr. 26-49. (ï ^^ nos. à 7 m. gr. 8 d.

649 ^ a'i mai à 3 m ^^ 10 juin à 7 m. pet. éd. au NO. de
lEur. ^ 4 nov. à 2 s. Eur. dimin. du NE au SO. Afr.

au NK. ^19 nov. à 7 m.

650 (^ i5 mai à 8 s gr. 7 d. et d. ^ 25 octob. à 4 et d. m.
As. centr. 58 (26) 16, T. ^8 nov. à 7 et i qu. m.
gr. 5 d.

65 1 Point d'éclipsé.

602 (^ 25 mars à 4 et d. m. gr. 9 d. ^8 a\Til à 10 et d. m.
Eur. Afr. As. à l'O. centr. 09 (58) 76 74, T. (J 17

sept, à G et d. s. gr. 10 d.

653 ^ 14 mars à 4 m. ^29 mars à 2 et d. m. fr.' pet. au N,
d'As. ^ 7 sept, à 10 et d. m.

654 (^ 3 mars a 6 et d. m. gr. 2 d. 3 qu. ^ 12 août à 10 et

d. m. Eur. Afr. As a l'O. centr 55 U^) 8, T. (J 27
août à 10 et 3 qu. s. gr* 1 d. 3 qu.
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Ans de J.C.

655 f) février à i s. Eur. au SE. Afr. As. à l'O. centr. (4 S.)

33, A. ^2 août à 2 m. As. au SE. centr. * 5, T.

656 (^ II janvier à 8 et d, s. gr. lo d. 3 qu. ^ 26 janvier à

I s. Eur. Afr. As. à l'O. centr. (49) 72, A. 6 juill.

à 2 s. 3i déc. à 10 et 3 qu. m.

657 ^ 1 1 juin à I i s. As. à l'E. cenlr. 62-73 , A. l© 25 juin

à 9 s. gr. i3 d. (^ 20 déc. à 7 et i qu. s. gr. 2 d. et d.

658 ^- I juin à 3 m. As. au S. centr. 1 (28) A. ^ 24 nov. à

lis. pet. part. d'As, au SE. centr. 10^ T.

65r) (^ 6 mai à 8 et d. 's. gr. 8 d. et d. (^ 3o octob. à 3 et

d. m gr. 6 d. ^ i4 "ov. à 2 et d. s. Eur. Afr. centr. 29
(25) 37 , f.

660 25 avril à 9 et d. m. ^ 18 octoh. à midi 1 qu. pr.

centr. ^ 3 nov. à i m. tr. pet. éd. au NE de l'As.

661 ^ 3o mars à 10 m. ïïur. Afr. As. à l'O, centr. 19 (^9)
55, T. (5 i4 a^Til à 4 s. gr. 2 d. 3 qu. (^ 8 octob. à

3 m. gr. 6 d. 3 qu.

662 ^ 20 mars à 2 et d. m. pet. éd. au SE. d'As, centr.*'] S. T.

^ 12 sept, à midi, Eur. au SO. Afr. As. au SO. cenlr.

»9 (9) * A..

663 (^ 22 févr. à 3 m. gr. 9 d. ^18 août à 8 et d. s. gr.

II d.

664 % 28 janv. à 8 m. Eur. et Afr. à l'E. As. au N. ^ 11

févr. à 2 et d. s. ^ 6 août à 11 et 3 qu. s. ^ 21

août à 9 m. tr. pet. au NE. d'As.

665 ^ 16 janv. à 7 m. Eur. et Afr. à TE. As. centr. 3o-i6

(18) 5i , A. (J 3i janv. à 6 m. gr. 4 d. et d. (^ 26

juill. à 12 s. pén.

666 ^ 5 janv. à 9 m. pet. éd. au SE. d'As, centr. * 3 S. A,

(9 16 juin à 7 et d. s. gr. 2 d. ^2 juill. à 8 m. Eur.

Afr. As. centr. 33-53 (62) 27. (j| 1 1 dec. à 3 s. ^r. 7
d. 3 qu.

667 6 juin à 10 et d. m. ^ 21 juin à i et d. s. assez gr.

part, de l'Eur. au NE. As. au NO. 3o nov. à 3 s.

668 (^ 26 mai à 4 m- g^/*. 9 tï- ^4 nov- à i s. Eur. Afr.

centr. 24 (2^) 12-16. (^ 18 nov. à 3 et i qu. S. gr. 5 d.

et I qu.

669 ^ 3o avr. à 5 et d. m. gr. part. d'As, au SE. centr. *
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Ans de T. C.

1G70 (J 5 3vr. à II et d. m. gr. 8 cl. ^19 avr. à 6 et d. s.

Kur. à rO. et au NO. centr. 71, T. (J 29 sept, à a
el d. m. gr. 9 d.

1671 ^ 2.0 mars à 11 et d. m. ^ 3 sept, à 8 et d. m. Asj
au N. augm. de l'O. à i'E. ^ i8 sept, à 6 et d. s.

1672 (J i'") mars à 2 et d. s. g-r. 3 d. et d. ^ 22 août à 6 sj

Eur. à rO. c^Ai//'. g, T. (^ 7 sept, à 6 m. gr. 3 d.

1673 ^ 12 août à g et d. m. Eur. au S. Afr. pet. part. d'Asw

auSO. mi//-. 16 (4)* T.

1674 (J 22 janv. à 5 et d. m. gr. 10 d. et d. ^ 17 julll. à 8
et d. s. gr. 12 d. et d»

1675 ^ II janv. à 7 et d. s. |lj| 23 juin à 6 m. pr. toute
l'Eur. au NE. Afr. à TE. As. au N. centr. 6i (92) 87,
A. ^7 juill. à 4 ïii.

1676 (J I janv. à 3 et d. m. gr. 2 d. et d. ^11 juin à g et

d. m. Eur. Afr. As. centr. 21 (33) 34-io , A. (J 25
juin à 6 s. pén. ^ 5 déc. à 8 m. tr, pet. part. d'Eur.
au S. Afr. pet. part. d'As, au S. centr. 5 N. (19 S.) a
N. T.

1677 (J 17 mai à 4 tn. gr. 7 d. (^ g nov. à lî et d m. gr. 5
d. et d. % 2.1^ nov. ans. extr. d'As, à I'E. centra

5o, T.

1678 % 21 avr. à 3 et d. m. pet. éd. au NE d'Eur. @ 6 mai
à 5 s. ^. centr. 29 oct, à 8 et d. s. cent. ^ i4 novj
à g m. pet. au N. d'Eur. et d'As.

1679 ^ 10 avr. à 6 s. extr. d'Eur. au NO. centr. 87, T. (^
26 avr. à II s. gr. 4 d. (J 19 oct. à 1 1 et d. m. gr. 7

d. I qu.

1680 % 3o mars à 10 et d. m. Afr. à I'E. As. au S. centr. *
(3 S.) 12. T.

i68i (P 4 "^3rs à 1 1 et d. m. gr. 8 d. et d. (^ 29 août à 3 et d,'

m. gr. g d. 3 qu. #12 sept, à 3 m. gr, part. d'As, au
N. centr. Gg-SS.

1682 ^ 21 févr. à 1 1 s. ^18 août à 6 et d. m. ^ i sept;

à 5 s. pet. éd. au N. de l'Eur.

i683 % 27 janv. à 3 s. Eur. et Afr. à l'O. centr. ^7 -, A. (J 1

1

févr. à 3 s. gr. 4 d. 3 qu. ^ 24 juill. à 2 m. As. an
SE. centr, * i , T, (J 7 août à 6 et d. m. gr, o d^

3 qu.

1. 48
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1664 (^ 27 juin à 2 el d. m. ^7'. o d. i qu, ^12 juîll. à 3 s;

Eur. Afr. As. à PO. cenh: 42-18. (^ 21 déc. à 11 s.

gr. 7 d. 3 qu.

il85 ^ 16 juin à 6 s. ^ i juill. à 8 s. Eur. au N. As. au NE.
^ 26 nov. à 7 m. As. au N. @ 10 décem. à 1 1 s.

1686 (^ 6 juin aura. gr. 10 d. et d. (^ 2g nov. à 1 1 et i qu;
s. centr. g^r. 5 d. et d.

1687 ^ Il mai à 1 s. Eur. au S. Afr. As. au SO. centr. ( i3)
2 1-14. ^5 nov. à 5 et d. m. Afr. à TE. As. au S.

centr. 18 (.18 S.)* A.

1688 (^ i5 avr. à 6 et 3 qu. s. gr. 6 d. 3 qu. ^ 3o avr. à 2
m. As. à l'E. c^H^/'. i8-52, T. (J 9 oct. à n m. gr.

8 d. I qu.

•l'eSg ® 4 avr. à 6 et d. s. 5^ 1 3 sept, à 4 s. pet. éd. à l'O. d'Éur.

dirnin. du N. au S. @ 29 sept, à 2 et d. m.

i6go (^ 24 mars à 10 s. gr. 4 d. et d. ^3 sept, à i et d. ni.

As. à TE. centr. 63-64-6i , T. (J 18 sept, â 1 et d. s.

g/-. 4d.

1691 ^ 28 févr. à 5 m. As. au SE. centr. * (2) 16 , A.

i6g:i (® ^ f^v^- à 2 s. gr. 10 d. I qu. ^17 févr. à 4 et d. m.'

As. centr. 38-36 (5i ) 67 , A. (^28 juill. à 3 etd, m.
gr. Il d.

1693 ^ 22 janv. à 4 m. ^5 févr. à 5 et d. m. pet. au N. d'As.

^ 3 juill. à midi et d. Eur. au NE. As. au NO. ^17,
juin, à n m.

1694 (J lï janv. à 1 1 et d. m. gr. 2 d. et d. ^ 22 juin à 4 s.

Eur. au S. Afr. centr. 22-10, , A. (J 7 juill. à 1 m. gr,

o d. et d. #16 déc. à 5 s. Afr. à l'O. centr. 5 , T.

1695 (^ 28 mai à II et d. m. gr. 5 d. et d. (^ 20 nov. à 7 et

d. s. gr. 5 d. I qu. ^ 6 déc. à 7 et d. m. Eur. et Afr. à

TE. As. centr. 46 (26) 26-37 ' T.

1696 ^ 16 mai à 12 s. pr. centr. ^ 9 nov. à 5 m. pr, centra

1697 ^21 avril à 2 m. As. àl'E. cen/r. 24-48, T. (J 6 mai à 6
m. gr. 5 d. et d. (^ 29 octob. à 8 s. gr. 8 d.

1698 % 4 octob. à 3 m. As. au S. centr. 26 (5 S.) A.

1699 (9 i5 mars à 7 et d. s. gr. 8 d. (J 9 sept, à 1 1 m. g'r. 8 d. t

qu. #23 sept, à II m. Eur. Afr, As, à l'O. centr. 56

(45) 25.
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1700 ^ 19 février à o m. As. à PE. dlmin. du N. au S. @ S
mars 37 et d. m. ^ 29 août à i s.

1701 ^ 7 février ans. As. à l'E. cenfr. 27, A. (^ 22 février

à 1 1 et tl. s. gt\ 5 d. ^4 30ÙI à 9 et d. m. ael. écl, v.evs

le SE. d'Afr. (J 18 août à i et d. s. gr. 2 d.

1702 ^ 2't juillet à 9 et 3 qu. s. As. à l'E. ccntr. 2.5 , A.

1703 (^ à janvier à 7 m. gr. 7 d. .') qu. ^ 29 juin à i et d. m.
^ 14 juill. à 2 et d m. Eur. au NE. As. au N. dimin. de
rO. à l'E. ^ 8 déc. à 4 s. e^ctr. d'Eur. au NO. pet. éd.

^ 2.6 déc. à 6 et d. m. pr. cenir.

1704 ©17 juin à 6 et d. s. gr. 12 d. ^ 27 nov. à 6 m. Ks.

centr. 5o (20) xQ-'XS O n déc. à 7 et d. m. gr, 5 d.

et d.

1708 Point d 'éclipse.

1706 (^ 28 avril à 2 m. (çr. 5 d. et d. ^ ï2 mai à 10 m. Eur.
Afr. As. à l'O. centr. 36 (55) 62-57 , T. (^21 octob. à

7 s. gr. 7 d. et d.

1707 ^ 17 avril à 2 m. re«^r. ^ 2 mai à 2 et d. m. pet. éd. aii

NE. d'Eur. et au NO. d'As. ^ n octob. à ii m,/;/'.

1708 (^ 5 avril à 5 et 3 qu. m. gr. S d. et d. 1^ i4 sept, à 9 et

d, m. Eur. Afr. As. centr. 68 (45) i5, T. (^29 sept, à

g et d.s. gr. 5 d.

Ï709 ^ II mars à midi et d. Eur. au S. Afr. As. au SO. centi:

(4) 35, A. ^ 4 sept, à 1 m. As. à l'E. centr. sS-

19» T.

17 10 (J i3 février à 10 et 3 qu. s. ^r. 10 d. ^^ 28 févr. à midi^
Eur. Afr. As. à l'O. centr. 5o (52) 80, A. (|| 9 août à 10

m. gr. 9 d. 1 qu.

17n ® 3 février à midi et d. ^ i5 juill. à 7 s. Eur. à l'O.

dimin. du N. au S.. @ 29 juill. à 6 s.

17 12 (J 23 janvier à 8 s. gr. 2 d. 3 qu. tj^ 3 juill. à 10 et d. s. As.

à l'E. cenir. 39-4.3 , A. (^18 juill. à 8 et d. m. gr. 2 d.

% 28 déc. à I et d, m. As. au SE. centr. 5 S. *' T.

1713 (0 8 juin à 6 et d. s. gr. 4 d. (^2 déc. à 3 et d. m.
gr. 5 d. ^ 17 décemb. à 4 s. Eur. et Afr. à l'O.

centr. 43.

1714 © 29 mai à 7 et d. m. ^21 novemb. à i et d. s. ^ -j

déc, à I et d. m. pet, au NE, d'As.
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1715 ^ 3 mai à 10 ni. Eur. Afr. As. centr. ^2. (61) Gy-SS T.

(^ 18 mai à midi 3 qu. gr. 7 d. (J 1 1 nov. à 4 et d,

m. gr. 8 d. et I qu.

11 7 16 ^ 22 avrlï à 2 et d. m. As. au SE. c^n/r. * (i i) T. ^ i5

oct. à 10 m. tr. pet. part. d'Eur. au SO. Afr. As, au SO,
venir. 9 (12 S.) * A.

11717 (^ 27 mars à 3 et i qu. m. gr. 7 d. (^ 20 sept, à 6 et i

qu. s. gr. 7 d.

Il 7 18 ^2 mars à 7 et d. m. pr. toute TEur. au N. As. au N.
dimin. de l'O. à l'E. ^ 1 6 mars à 4 s. ^ 9 sept, à 8
s. ^ 24 sept, à 9 m. pet. au NE. de l'As.

[1719 ^ 19 février à 7 m. Eur. et Afr. à l'E. As. centr. 26-24

(32) 58 , A. (^ (i mars à 8 m. gr. 5 d. et d. (^ 29
août à 8 et d. s. gr. 3 d. et d.

I1720 ^ 8 févr. à 10 m. As, au S. centr. * 10 , A. ^4 août à^

4 et 3 qu. m. Eur. et Afr. à TE. As. centr. 32-36 (32)

20, A.

IÏ721 ^ i3 janv. à 3 s. gr. 7 d. i qu. ^ 9 juill. à 8 et d. m.
^ 24 juill. à 9 m. part. d'Eur. au N. gr. part. d'As, au

N. ^ 19 déc. à I m. As. auNE.

'1722 ^ 2 janv. à 2 et d. s. pr. centr. ^ 29 juin à 2 m. ^r. i4

d. % 8 déc. à 2 et d. s. Eur. Afr. \entr. 18-28. (^ 22

déc. à 3 et d. s. gr. 5 d. 3 qu.

J1723 H^ 3 juin à 3 m. As. au SE. centr. * (9) 10.

1724 (J 8 mai à 8 et d. m. gr. 4 d. ^ s-'-i mai à 5 et d. s,

Eur. Afr. à l'O. centr. 52-45 , T. (^ i nov. à 4 na. gr.

7 d,

1725 ^ 27 avril à 9 m. ^12 mai à 10 et d. m. Eur. au N.
dimin. de l'O. à l'E. ^ 6 oct. à 7 m. pet. As. au NE.
^21 oct. 373. centr.

3726 (^ 16 avr, à i et d. s. gr. 6 d. 3 qu. ^ 25 sept, à 5 s. Eur.

et Afr. à l'O. centr, 19 , T. (Ji 1 1 oct. à 5 m. gr. 5 d.

3 qu.

^727 ^ i5 sept, à 8 et d. m. Eur. pr. ent. au S. Afr. As. au S.

centr. 26 (i) * T.

3728 (^ 25 févr. à 7 et d. m. gr. 9 d. 3 qu. (^ 19 août à 5 s^

gr. 7 d. et d.

4729 ^ i3 févr. à 9 s. ^ 26 juill. à 2 m. pet éd. vers le NE.
de l'Eur. et le NO. d'As. ^ 9 août à t ra.
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1700 (^ 3 février à 4 m. ^r. 3 d. ^ i5 juill. à 5 m. asspz gr.

part. J'Eur. à TE. Afr. à TE. As. rentr. 36-49 C+'^) 33,

A. (j^ 2l) juill. à 4 s. gr. 3 d. et d.

ijoi ^ 8 janvier à 10 et d. m. vers les Indes, centr. * i4, T.

(^ 20 juin à 2 m. gr. 2. d. 1 qu. ^ 4 juiH- à 6 m. As.

au S. centr. * 4 (3) * A. (J i3 dec. à midi, gr. 5 d.

^ 29 déc. à 1 m. As. à TE. tT/2/r. 36-oo.

i~32 ^ 8 juin à 2 et d. s, ^ i déc. à 10 s. ^17 déc. à 10

m. pet. ècl. au N. de l'Eur. et au NO. de TAs.

1733 ^ i3 mai à 5 et d. s. Eur. et Afr. à l'O. centr. ti-Sj , T;

(^ 28 mai à 7 et d. s. gr. 8 d. et d. (J 21 nov. à i s.

gr. 8 d. et d.

1734 ^ 3 mai à 10 et d. m. Eur. au S. Afr. As. à l'O. centr. 5

'(18)24-15, A.

' 1735 (^ 7 avril à w va., gr. 6 d. i qu. (^ 2 octob. à i et d. m.
gr. 6 d. ^16 octob. à 2 et d. m. As. à lE. centr.

56-4o.

1736 ^ 26 mars à 12 s. pr. centr. â 20 sept, à 3 m. centr.

^ 4 octob. à 5 s. Eur. et Afr. àTO. dimin. du N. au S.

1737 ^ I marsà 2 et d. s. Eur. Afr. As. ^ TO. centr. 54-63 , A;

(^ 16 mars à 4 et d. s. gr. 6 d, 3 9 sept, à 3 et d. m.
gr. 5 d.

1738 U]^ i5 août à midi, Eur. Afr. As. à PO. centr. 29 (25)
o A.

1739 ^ 24 janv. à 1 1 s. gr. 7 d. ^20 juill. à 4 s. gr. 12 d. et

d. ^4 âoùt à 4 s. Eur. et Afr. à l'O. centr. 65-52 , A.

^ 3o déc. à g et d. m. Eur. ent. Afr. au N. As. à l'O.

partout petite.

1740 ^ i3 janvier à 10 et d. s. ^r. centr. ^ 9 juill. à 9 et i

qu. m. ^ 18 déc. ans. As. à TE. centr. 44» -'^•

1741 (J 1 janvier à 12 s. ^. 6 d. ^ i3 juin à 10 et d. m. pet.

part. d'Eur. au SE. Afr. As. au SO. centr. o (6) 7 ,
* T,

-^ 8 déc. à 6 m. As. au SO. centr. 9 , * A.

1742 (^ 19 mai à 3 et d. s. gr. 2 d. et d. ^3 juin à i m. As. à

lE. centr. i4-4+j I* (^ 12 nov. a midi et d. gr. 6 d.

et d.

Ï743 @ 8 mal à 3 et d. s. ^ 23 mal à 6 s. pet. part. d'Eur. au
jSE. ^ 1 7 octob. à 3 s. tr pet. éd. assez gr. part. d'Eur^

au NE. ^ 2 nov. à 3 et d. m. pr. centr.
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^744 (ï -6 3vril à 9 s. gr. 8 d. et d. ^6 octob. à i m. As. qtt»

NE, centr. yS-SB, T. (J 21 octob. à i s. gr. 6 d. i qu.

1745 IJH 2 avril à 3 m. As. au SE. centr. * (8) 9, A.

1746 (P 7 mars à 4 s. gr. 9 d. ^22 mars à 3 m. Asie , f::enftr«.

26 (53) 55, A. (^ 3o août à 12 s. ^r. 6 d. i qu.

1747 ^ 25 févr. à 5 et I qu. m. ^ n mars à 5 et d. m. pel*^

au NE. d'Eur. et au NO. d'As. ^ 6 août à 9 m. pet-

an NE. d'Eur. /j/«5 ^r. au N. d'As. ^ 20: août à 8 ^
d. m.

*74S CJ 14 février à midi , gr. 3 d. et d. ^ 20 juill. à 1 1 et d.

m. Eur. Afr. As. à l'O. centr. 56 (5i) i3, A. (^ 8 août

à n et d. s. gr. 5 d.

«749 (J 3o juin à 9 m. gr. o d. et d. ^ i4 ]vt\\\. à midi et d,

pet. part. d'Eur. au SO. Afr. As. au SO. cent. 8 (6)
*

A. (^ 23 déc. à 8 s. gr. 4 d. 3 qu.

lySo ^ 8 janvier 39 et d. m. Eur. Afr. As. à l'O. cent. 32-24

(25) 52. ^ 19 juin 395. ^ i3 déc. à 6 et d. m.

J751. ^ 25 mai à I m. As. à l'E. centr. 46-67 , T. (J 9 juia

à 2 m. ^r. 10 d. et d. ^2 déc. à g et 3 qu. s. gr. 8 d.

3 qu.

1752 ^ i3 mai à 6 s. Eur. au SO. Afr. à l'O. centr. i5, T. ^
6 nov. à 2 m. As. au SE. centr. 6, * A.

1753 (J 17 avril 375. gr. 5 d. (^ 12 oçt. à 9 et i qu. m. gr. 5.

d. ^ 26 octob. à 1 1 m. Eur. Afr. As. à l'O. centr. 4^

(24) 14-20.

J754 ^ 23 mars à 10 et d. s. As. au NE. ^ 7 avril à 8 et d.

m. centr. ^ i oclob. à 10 et d. m. pr. centr. ^ 16

octob. à I m. pet. au NE. d'As.

1755 ^12 mars à lo s. exlr. d'As, à l'E. centr. 28 , A. (^ 28

mars à i m. gr. 6 d. 3 qu. (^ 20 sept, h 11 m. gr. 6 d.

1756 ^ I mars à 2 m. pet. éd. au SE. de l'Asie, A.

1757 (^ 4 février à 7 m. gr. 6 d. 3 qu. (J 3o juill. à 1 1 et d. si

gr. 1 1 d. ^ i^ août à 10 et d. s. As. au NE. centr. vers

82, A.

1758 ^24 janvier à 6 et d. m. pr. centr. ^ 20 juill. à 4 et d.

s. '^ 3o déc. à 7 et d. m. Eur. et Afr, à l'E. As. cent. 4t

(2i)'38, A.

1759 (J i3 janvier à 8 m. gr. 6 d. i qu. (^ 10 juill. à 6 m.
pén. ^ 19 décemb. à 2 s^pet, écl* en Egypte, centr,

a S. A^
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1760 (9 29 mai à 10 s, gr. o d. 3 qu. ^ i3 juin à 8 et d. m.
Eùr. Ah\ As. cenir. 2.0 (46) 28, T. (^ 2a nov. à 9 s.

gr. 6 d.
^
qu.

1761 iSmaià'^ioet d. s. ||^ 3 juin à i et d. m. Fur. au NE.
As. au N. dimin. de l'O. à TE. ^ 12 novemb. à 1 1 et

3 qu. m.

1762 (P 8 mai à 4 m. gr. 10 d. 4^ 17 octob. à 9 et d, m. EurJ

Afr. à TE. As. cenir. 73 (42) 24-26 , T. (^ i nov. à 9
s. gr. 6 d. 3 qu.

1763 ^ i3 avril à 10 et d. m. Eur. au SE. Afr. As. au S."

ccnlr. * (9) 27-26, A. ^7 octob. à i m. As. à TE.
centr. 3o-i6 , T.

17G4 (^ 18 mars à o et d. m. gr. 8 d. et d. ^ i avril à 10 et

d. m. Eur. Afr. As. au NO. centr. 28 (56) 76-75, A^.;

(J lo sept, à 7 et d. m. gr. 5 d.

1760 ^ 7 mars à i et d. s. ^16 août à 3 et d. s. Eur. pr. ent.'

au NE. Afr. à TE, ^ 3o août à 4 s. centr.

17 66 (J 24 fé\Tier à 8 s. gr. 3 d. 3 qu. ^ 5 août à 6 s, Eur. et

Afr. à l'O. centr. 16, A. (^ 20 août à 7 m. gr. 6 dL

et d.

1767 ^00 janvier à 4 ni. pet. éd. au SE. d'As, centr. * 2 S. Tj

17G8 (^ 4 janvier à 4 et d. m, gr. 4 d. 3 qu. ^ 3o juin à 4 m.
^ 23 déc. à 3 et d. s.

1769 ^ 8 janvier à 2 et d. m. pet. éd. au N. d'As. ^ 4 juin à
' 8 et d. m. Eur. Afr. As. au N. centr. 82 (87) 88-71 , T.

@ 19 juin à 8 et d. m. gr. 12 d. i qu. (^ i3 déc. à 6
et d. m. gr. 9 d.

1770 ^ 25 mai à i et d. m. As. au SE. centr. * 25 , T. ^ ij^

novemb. à 10 m. ir.pet. éd. à TO. d'Afr. centr. 6 S. "^ A-

1771 O 29 avril à 2 et d. m. gr. 4 d. (^ 23 octob. à 5 s. gr.

4 d. 1 qu.

1772 ^ 3 avril à 6 m. ir. pet. éd. part. d'Eur. au N. ^17 avril

à 4 et d. s. ^11 octob. à 5 et 3 qu. s. ^ 26 octohj

à 10 m. assez gr. part. d'Eur. au NE.

1 773 ^ 23 mars à 5 et 3 qu. m. gr. part. d'Eur. à TE. Afr. à l'E»

As. centr. 3i (5i) 66, A. (J 7 avril à 9 m. gr. 7 d. 3
qu. (^ 3o sept, à 6 s. gr. 7 d. 1 qu.

1774 ^ 12 mars à 10 m. Afr. à l'E. As. au S. centr.*^ (2 S.) 21,'

A. 3^ 6 sept, à 2 et I qu. m. As. au SE. centr. 22-24.-

12, A.
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1775 (9 i5 février à 3 s. ^r. 6 d. i qu. (j| 1 1 août à 7 et d, m;
gi: 9 d. et d. ^ :>G août à 5 et d. m. Eur. et Afr. à TE.
As. cenir. 69-76 (66) 4' , A.

1776 ^ 2.1 janvier à 3 et d. m. pef. éd. au N. d'As. 4 févr.

à 2 et d. s. centr. ^ 3i juill. à o m.

1777 #9 janvier à 4 s. extr. d'Eur. et d'Afr. à l'O. centr. 43 , A.

d^ 2.6 janvier à 4 et d. s. gr. 6 d. et d. ^5 juill. à o et

d. m. pet. éd. au SE. d'As, centr. * 7 S. T. (J 20 juill,

. à I s. gr. I d.

1778 (^ 10 juin à 4 et d. m. pén. %. 24 juin à 4 s. Eur. Afr.
centr. 40- ig, T. (^4 décemb. à 5 et 3 qu. m. gr,

6d.

779 ^ ^*^ ^'^^ à 5 m. |l]^ i4 juin à 9 m. gr. part. d'Eur. au
N. As. au N. ^ « nov. à 7 m. tr. pet. au NE. d'As.

23 nov. à 8 et I qu. s.

1780 (^ 18 mai à 1 1 et d. m. gr. 1 1 d. et d. ^ 27 cet. à 5 et

d. s. comm, au SO. de l'Eur. Afr. à l'O. centr. 29 , T.

(J 12 nov. à 5 m. gr. 7 d. i qu.

1781 ^ 23 avril à 5 et d. s. Eur. et Afr. à PO. centr. 22-21 , A.
^17 oct. à 9 m. Eur. au SO. Afr. As. au S. centr. 3o

(4 S.)* T.

1782 3 29 ™3rs à 8 et d. m. gr. 7 d. et d. ^12 avril à 5 et

d. s. Eur. au NO, Afr. à l'O. centr. 70-61, A. (^ 21
sept, à 2 et d. s, gr. 4 d.

1783 18 mars à 9 et d. s. ^ 10 sept, à 1 1 et 3 qu. s.

«784 (J 7 mars à 3 et d. m. gr. 4 d. i qu. ^ 16 août à o et d.

m. As. à l'E. centr. 62-68 , A. (J 3o août à 3 s. gr,

7 d. 3 qu.

2785 ^ 9 février à i s. pet. part. d'Eur. au SE. Afr. As. au SO.
centr. (i3 S.) 23, N. T. ^5 août à 2 m. As. au S.

centr. 1 5-19-16, A.

1^86 ^ i4 janvier à 1 s. gr. 4 d. 3 qu. ^ 3o janv. à 3 m. As,'

cent. 26-22 (29) 3o. 011 juill. à 10 et 3 qu. m. gr.

12 d. et d.

1787 3 janvier à 12 s. ^19 janv. à 1 1 m. pet. éd. assez gr.

part. d'Eur. au N. As. au NO. ^ 1 5 juin à 4 s. gr. part.

d'Eur. au N. centr. \ T. 3o juin à 3 s. (J 24 déc.

à 3 et d. s. gr. 9 d.

1788 % 4 juin à 9 m. gr. part. d'Eur, au S. Afr. As, au S, centr^

19 (36) 37-14, T,
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1*89 (J 9 mal à 10 m. gr. 3 d. (J 3 nov. à i m. ^. 3 d. et d.

^ I- nov. à 3 et d. m. As. centr. 4o (i5).

790 ^ 29 avril à o et d. m. ^ ^3 octob. à i m.

jgi ^ H avril à i s. Eur. Afr. As. au NO. rentr. 63-8 1 , A;
'3 ' ^ ^'^^' à 5 s. ^r. 8 d. 3 qu. (^12. octob. à i et d. m.
gr. 8 d. et d.

792 l^i^ 16 sept, à 9 et d. m. Eur. au S. Afr. As. au SO. ceniri
' 20 (3) * A.

793 (^ 25 février ans. gr. 5 d. 3 qu. (J 21 août à 3 s. ^.•

8 d. ^ S sept, à midi, Eur. Afr. As. à TO. centr. 6a
(55) 3i , A.

794 % 3i janvier à midi, tr. gr. part. d'Enr. au NO. Afr. à
rO. A-s. au >;0. 14 février à 10 et i qu. s. rcntr^

^ 1 1 août à 7 et d. m.

795 1^ 21 janv. à I m. As. à TE. centr. 34-23 , A. (J 4 fé\T.'

à o et d. m, gr. 7 d. ^ 16 juill. à 7 et d. m. pet. éd. au
SO. d'As. (^ 3i juill. a 8 s. gr. ô d.

796 ^ 10 janvier à 6 et d. ra. pet. ccl, à l'E. de l'Afr. et au SE«
d'As. % 4 juiil- à 1 1 et d. s. As. à TE. centr. 25-35, T.;

(3 i4 dcc. à 2 et d. s. gr. 6 d.

737 9 juin à 1 1 et 3 qu. m. gr. i4 d. |i^ 24 juin à 4 et d.'

s. toute l'Eur. pet. en Afr. centr. vers le pôle , T. ^4
déc. à 4 et d. m.

798 ^29 mai à 6 et d. s.^. i3 d. ^8 nov. à 2 m. As. à l'E»'

centr. 68 , T. (^ 23 nov. à i s. gr. 7 d. et d.

79g. Point (l'éclipsé.

800 3 9 '^^''^^ à 4 et d. s. gr. 6 d. 3 qu. % 24 a^xil à o et

d. m. As. à TE. centr. i5-34 , A (J 2 octobre à lo s.

gr. 3 d.

Soi ^00 mars à 5 et d. m. centr. ^ i3 avril à 4 et d. m.'

Eur. au NE. As. au N. diniin. de l'O. à TE. ^ 8 sept»

à 6 m. pet. au NE. d'As. @ 22 sept, à 7 et d. m.

802 (P 1 9 mars à 1 1 et d. m. gr. 5 d. #28 août à 7 et d. m;
Eur. Afr. As. centr. Ç)(^ (Sg) 23 , A. (J 1 1 sept. ans.
gr. 9 <1.

803 ^ 17 août à 8 et d. m. gr. part. d'Eur. au S. Afr. As. au
S. centr. 26 (12)* A.

804 (J 26 jam-ier à 9 et d. s, gr. 4 d. et d. ^ n févr. à 11 e^
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d. m. Eur. Afr. As. à TO. centr. aS (82) 64. (^ 22 juill.

à 5 et (1. s. gr. 10 d. i qu.

i8o5 ^ 1 5 janv. à 9 m. ^26 juin ans. part. d'As, au NE.
^ 1 1 juillet à 9 s.

1806 (J 5 janvier à o m. gr. 9 d. ^16 juin à 4 s. Eur. Afr. à
rO. centr. 3 1 - 1 G , T. (J 3o j ui n à 1 o s. pén. ^ i ô déc-

à 2 et d. m. fr. pet. éd. As. au SE.

1807 (J 21 mai à 5 et d. s. gr. i d. et d. ^1j^ 6 juin à 5 et d. m,
pet. éd. au SE, d'As. (^ i5 nov. à 8 et d. m. gr. 3 d.

^ 29 nov. à midi, Eur. ent. Afr. As. à l'O. centr. 18
(i 3) 9-25.

1808 ^ 10 mai à 8 m. ^3 nov. à 9 m. ^18 nov. à 3 m.
gr. part. d'As, au N. augm, de l'O. à l'E.

1809 (^ 3o avril à i m. gr. 10 d. (^23 oct. à 9 et d. m. gr. 9
d. et d.

1810 ^4 s^i'il à 2 m. As. au SE. centr. * 10 , A.

181 1 (5 10 mars à 6 et d. m. gr. 5 d. (J 2 septcmb. à 1 1 s. ^r,

7 ^•

1S12 ^ 27 févr. à 6 m. pr. centr. @ 22 août à 3 s.

18 j3 ^ 1 févr. à 9 m. Eur. Afr. As. centr. '62.-2.^ (26) 55 , A.

^ i5 févr. à 9 m. gr. 7 d. et d. (^ 12. août à 3 et i qu.

m. gr. 4 d. et d.

i8i4 ^21 janv. à 2 et d. s. Eur. au SE. Afr. centr. * lo , A,

^17 juill. à 7 m. Eur. au S. Afr, à l'E. As. au S. centr»

i4-33 (3i ) 5 , ï. (^26 déc. à 11 et d. s. gr. 6 d.

i8i5 ® 21 juin à 6 et d. s. gr. 12 d. i qu. ^ 7 juill. à o m.
Eur. et As. au N. centr. 62 -j- T. ^16 décemb. à i et i

qu. s.

1816 ^ 10 juin à I et d, m. ^ i9novemb. à \o et d. m. Eur
Afr. As. à l'O. centr. 69 (_38) 33-37 , T. (J 4 tiéc. à 9,

s. centr. 7 d. 3 qu.

1817 ^ 16 mai à 7 m. As. au S. centr. * (7) 12-7 , A. (J 3o
mai à 3 et d. s. forte pén. ^ 9 nov. à 2 et d. m. As. à

l'E. centr. 26-5 S. T.

iôi3^ (B ^^ ^^' à o et d. m, gr.. 5 d. 3. qu. ^ 5 mai à 7 et d.

m. Eur. Afr. As. centr. i3 (5i) 6o-53, A. (^ i4 oct.

à 6 m. gr. 2 d.

j8iQ ^ 10 avril à 1 et d. s. ^ 24 avr. à midi, N. d'Eur. et

d'As, dimin. de l'O. à l'E. % 15 sept, à i s. ir. pet. au

NE, d'Eur. A 3 oct. à 3 et d. s.
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8:40 (^ 29 mars à 7 s. gr. 6 d. ^7 septemb. à 2 s. Eur. Me,
As. à rO. cciitr. 6:i-2C), A. (J 22 septemb. à 7 m. gr.

10 d.

821 ^4 mars à 6 m. As. au SE. renfr. *
( 7 S.) 24 , T.

822 (J 6 fevr. à 5 et d. m. gr. 4 d. et d. (^ 3 août à o et d.

ra. gr. gd.

823 ^ 26 janv. à 5 et d. s. H^ 1 1 fevr. à 3 m. gr. part. d'As.

au N. pel. éd. ^ 8 juillet à 6 et d. m. Eur. et As. aur

N. ^ 23 juin, à 3 et d. m.

824 (J 16 janv. à g m. gr. g d. ^26 juin à 1 1 et d. s. As. à
TE. ce/ifr. 27-41 , T. (^11 juill. à 4 et d. m. gr. i d.

^ 20 déc. à n m. pet. au S. de l'Inde.

823 (^ I juin à et d. m. gr. o d. i qu, ^16 juin à midi et

d. pet. €n Afr. centr. * (0) *. (^ 20 nov. à 4 et d. s. gr.

2. d. et d.

826 ^ 21 mai à 3 et d, s. 9^4 novemb. à 4 et d. s. U^ 2()^^

nov. à II et d. m. Eur. Afr. As. à l'O. moindre au S.

qu'au N.

827 ^ 26 avr. à 3 et d. m. Eur. au NE. As. au N. centr. 4'J
(8i) 84 , A. (J 1 1 mai à 8 et 3 qu. m, gr. 11 à. i qu.

(^ 3 nov. A S s. gr. 10 d.

828 ^ i4 3^T. à 9 et 3 qu. m. pet. part. d'Eur. au SE. Afr.

As. centr. 2 S. (18) 29-26. ^ g oct. à o et d. m. As.
au SE. centr. 7 * A.

82g (J 20 mars à 2 s. gr. 4 d. (^ i3 septemb. à 7 m. ^. 5 d.

3 qu. ^ ^28 sept, à 2 et d. m. As. à l'E. centr. 5g-

40 , A.

830 ^ 28 février à 5 m. As. au N. dimin. de TQ. à TE. ^ g
mars à 2 s. ^2 sept. ans. centr.

83 1 (J 26 février à 5 s. gr. 8 d. (J 20 août à 10 et d. m. gr.

6d.

832 ^ 27 juilL à 2 et d. s. Eur. au S. Afr. As. au SE. centr.

23 N. 3 S. T.

833 (^ 6 janv. à 8 va. gr. 5 d. 3 qu. (J 2 juillet à i m. gr. 10

d. I qu. ^17 juill. à 7 m. Eur. Afr. à TE. As. au N.

centr. 83 (80) 78 , T. ^ 26 déc. à j o s.

834 ^21 juin à 8 et d. m. (J 16 decemb. à 5 et i qu. m. gr^

8 d.

835 ^ 27 mai à I et d. s. pet. part. d'Eur. au S. Afr. As. aa
SO^cenir. 2-8-3 S. A. (^ lo juin ans. gr. o d, et d..
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20 nov. à 1 1 m. tr. pet. part. d'Eur. au SO. Afr. petl

part. d'As, au SO. centr. 4 (i i S.) * T.

il836 (J I mai à 8 et d. m. gr, 4 d. i qu. ^ i5 mai à a et d. s.

• iiur. \fr. As. à l'O. centr. 53-54-44? A. (^ 24 oct. à

1 et 3 qu. s. gr. i d. et d.

iîSSy ^ 20 avr. à 9 s. ^? 4 mai à 7 et d. s. pet. part. d'Eur. au
N. gr. part, d'As, au ME. @ i3 oct. à 1 1 et d. s.

ii838 (5 10 avr. à 2 et i qu. m. gr. 7 d. (J 3 oct. à 3 s. ^r. 10
d. 3 qu.

USSg % i5 mars à 2 et d. s. Eur. au S. Afr. As. au SO. centr.

17-26, T. # 7 sept, à lo et d. s. extr. d'As, à l'E.x

centr. 37 , A.

11 840 (^ 1 7 févr. à 2 s. gr. 4 d. i qu. ^ 4 mars à 4 m. centr. i6

(07) 4''^- (J i3 août à 7 et d. m. gr. 7 d. i qu.

11841 ^6 févr. à 2 et d. m. ^21 févr. à 1 1 m. pr. toutel'Ewr.

au N. As. au NO. dimin. de l'O. à l'E. % 18 juill. à 2

s. très gr. part. d'Eur. au NE. et d'As, au NO. augm. de
l'O. à l'E. ^ 2 août à 10 m.

11 842 (^ 26 janv. à 6 s. gr, 9 d. ^8 juillet à 7 m. Eur. Afr.

As. centr. 35-5o (49) 21 , T. (J 22 juillet à 1 1 m. gr,

3d.

'1843 3 12 juin à 8 m. pén. (^ 7 déc. à o et d. m. gr. 2 d. i

qu. ^ 21 déc. à 5 et d. m. A. centr. 2.S. (8) 21 , T.

.î844 @ ^1 mai à 1 1 et I qu. s. ^ 25 nov. à o et i qu. m,

11845 ^6 mai à 10 et d. m. pr. toute l'Eur. au NO. As. au NO.
centr. qo (98) f A. @ 21 mai à 4 et d. s. gr. 12 d» 3
qu. (^ ï4 nov. à i m. gr. 10 d. et d.

1846 ^ ::5 avr. à 5 et I qu. s. Eur, et Afr. à l'O. centr. 28-26.

^c 20 oct. à 8 et d. m. Eur. au SO. Afr. As. au SO.
centr. 10 (18 S.) * A.

1847 (JSi mars âge* çl. s. gr. 2 d. 3 qu. (J 24 sept, à 3 s. gr.

4 d. et d, ^9 oct. à 9 et d. m. Eur. Afr. As. centr.

58 (3i) 16-17, A.

1843 ^19 mars 39 et d. s. ^ i3sept. à 6 et d.m. ^27sept.
à 1 o m. Eur. au NE. As. au N.

ï849 ^ ^3 février à i et d. m. As. à l'E. centr. 3i-28-32 , A.

(^ 9 mars à 1 m. gr. 8 d. et d. (J 2 sept, à 5 et d. s,

gr. 7 cl.

î85o ^12 février à 6 et d. m. Asie au SE. centr. * ( n S. )
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Ans de I. C

.

17 N. A. ^ 7 août ii 10 s. ext.. d'As, à VE. cenir.

14, T.

1801 (J 17 janv. àSs. ^r. 5 d. et tl. 3 i3 julU. à 7 et d. m. ^;
8 d. et d. ^28 juill. à ^ et d. s. Eur. Afr. As. à l'O.

centr. 70-89 , T.

1802 ^7 janv. à 6 et d. m. ^ i juill. à 3 et 3 qu. s. ^Ijife 1

1

dec. à 4 m. As. à lE. ceiitr. 69 (36) 35, T. (^ 26 déc.

à I s. gr. 8 d.

i853 (^21 juin à G m. gr. 2 d. i qu.

1^54 3 ^^ ™3* à 4 s. ^r. 3 d. (J 4 "ov. à 9 et d. s. gr. 1 d.

jbSo ^2mâi à 4 ^t d. m. H^ 16 mal à 2 et d. m. gr. part. d'As,

au N. diinin. de 10. à TE. ^ 28 oct. à 8 m.

i856 (^ 20 avr. à 9 et d. m. or. 8 d. i qu. 0j^ 29 sept, à 4 ni.

As. au N. centr. 84 (67) 66 , A. (J i3 oct. à ii et d. s.

gr. II d. et d.

1867 ^ 18 sept, à 6 m. Eur. et Afr. a l'E. As. au S. centr. 40
(12) 12 S. A.

i858 (^ 27 fevT. à 10 et I qu. s. gr. 4 d. ^ iS mars à midi et d.

Eur. Afr. As. à l'O. centr. (40) 68. (^ 24 août à 2 et d.

s. gr. 5 d. et d.

1809 9 17 février à 1 1 m. ^29 juill. à 9 et d. s. pet. éd. au
;NE. d'As. @ i3 août à 4 et d. s.

1860 (J 7 fevr. à 2 et d. m. gr. 9 d. i qu. ^ 18 juill. à 2 s.

Eur. Afr. As. à l'O. centr. 49-1^5 T. 3 ^ '^^^^ à 5 et

d. s. gr. 4 d. 3 qu.

1861 ^ 1 1 janv. à 3 et d. m. ir.pet. éd. au SO. de lAs. ^ 8

juill. à 2 m. As. au SE. centr. * g , A. (^17 déc. à 8 et

d. m. gr. 2. à. ^3i déc. à 2 et d. s. toute l'Eur. Afr.

centr. 17-36 , T.

1862 ^ 12 juin à 6 et 3 qu. m. ^6 déc. à 8 m. ^21 déc.

a 5 et d. m. tr. gr. part. d'As, au N.

i863 ^ 17 mai à 5 s. gr. part. d'Eur. au N. ^2 juin à o m.
(§ 25 nov. à 9 m. gr. i i d.

1864 ^ 6 mai à et 3 qu. m. As. au SE. centr. 6-23,

i865 (^ 1 1 avr. à 5 m. gr. i d. et d. 34 "ct. à 1 1 s. /çr. 3 d.

3 qu. ^ 19 oct. à 5 s. extr. d'Eur. et d'Afr. àl'O. <:e«/r.

16, A.

1866 ^ 16 mars à 10 s. pet. éd. au NE. d'As. 03i mars à 5
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m. ^24 sept, à 2 el d. S. î^8 oct.à 5 et i qu. s. Eur.
à rO. (Jiinin. du N. au S.

1867 ^ 6 mars à 10 m. Mur. Afr. As. centr. 3i (4-^) 69 , A.
(^ 20 mais à 9 m. §/•. 9 d- 1 qu. (^ « 4 sept, à i m. gr.

8d.

"1868 % 2.'6 février à 2 et d. s. Eur. au S. Afr. As. au SO. centn.

9-21', A. ^i 18 août à 5 et d. m. Eur. au SE. Afr. As.
au S. centr. i4-i'^ (• ») o , T.

[1869 (^ 28 janv. à I et 3 qu. m. gr. 5 d. et d. (^ 2.^ juill. à c
s. gr. b d. o qu. ^7 août à 10 s. As. au NE. cenlr.

46, T.

'1870 1^17 janvier à 3 s. ^ 12 juill. à 1 1 s. ^22déc.àmidi
3 qu. Eur. Afr. As. à TO. cenir. (36) 49', T.

;i87i d^ 6 janv. à 9 et d. s. gr. 8 d. ^18 juin à 2 et d. m. pet.

au SE. d'As. (J2 juill. à i et d. s. g^/-. 4 (1- ^ i^déc
à 4 et d. m. As. au S. centr. 17 * T.

11872 (^ 22 mai à 1 1 et d. s. gr. i d. et d. ^6 juin à 3 et d. m.
As. centr. 8 (42) 43 , A. (J i5 nov. à 5 et 3 qu. m gr.

o d. et d.

11873 ^ 12 mai à II et d. m. ^26 mai à 9 et d. m. tr. gr»

part. d'Eur. au NO. Afr. à TO. As. au N. dlmi'n. de l'O.

à l'E. ^ 4 iiov. à 4 et d. s.

1874 (5 I mai à 4 et d. s. gr. 9 d. 3 qu. ^ lo oct. à 11 et d. m.
Enr. Afr. As. à TO. centr. 82 (74) 55 , A. ^a5 oct. à
8 m. ^r. 12 d.

'1875 ^ 6 avril à 7 m. As. au SE. centr. * (i) 21 , T. ^29
sept, à I et d. s. pet, part. d'Eur. au SO. Afr. As. a»
SO. cenlr. i3 (10) i3 S. A.

'1876 3 '^ T^3irs à 6 et d. m. gr. 3 d. et d. (^3 sept, à g et d.

s. gr. 4 d.

•1877 ^ 27 févr. à 7 et d. s. ^ i5 mars à 3 m. gr. part. d'A«.

au N. dimin. de l'O. à TE. ^ 9 août à 5 m. pet. au
NE. d'As. ^ 23 août à 1 1 et d. s. pr. centr.

1878 (^ 1 7 févr. à 1 1 et i qu. m. gr. 9 d. et d. ^ 29 juill. à g
et d. s. extr. d'As, à l'E. centr. 52, T. (^ i3 août à o
et d. m. gr. 6 d. et d.

1879 H^ 22 janvier à midi
, pet. éd. au SO. d'As, centr. * j<^

A. ^19 juillet à 9 m. Eur. au S. Afr. As. au SO.
centr. 8-16 ( 12 ) * À. (^28 déc. à 4 et U. s. §r. i d,

2 (]u.
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Ans de I. C.

1880 1 1 janvier à 1 1 s. As. à l'E. cen!r. 16, T. ^ 22 juin à a
s. gr. ij. à. '6 qu, ^ 16 Uéc. à 4 s. 2^ 3i déc. à 2 s.

Eur. Afr. dimm. du N. au S.

1881 Ifl 28 mai à o m. As. au N. dîmln. de l'O. à l'E. ^ i%-

juin à 7 et I qu. m. (^5 déc. à 5 et d. s. gr. 11 d.

et d.

1882 Hl 17 mai à 8 m. Eur. pr. ent. au SE. Afr. As. centr. 10

(38) 42-26, T. ^11 nov. à o m. As. au SE. centr,

2 * A. .

'

1 883 (5 22 avril à midi , gr. o d. i qu. (J 16 octob. 37 et d. m,'

gr. '6 d. ^ 3i oclob. à o et d. m. As. à l'E. centt'. 4'J, A,

1884 ^ 27 mars à 6 m. pef. éd. assez gr. part. d'Eur- au NE.
diinlii. en As. de l'O. à l'E. ^ 10 avril à midi. ^ 4
oclob. à 10 et d. s. ^19 octob. à i m. As. au N.

i885 (5 3o mars à 5 s. gr. 10 d. (J 24 septemb. à 8 et d. m. gri

9 <!•

1886 ^ 29 août à I et d. s. extr. d'Eur. au SO. Afr. centr. 6
"
(4j * T.

1887 (^ 8 février à 10 et d. m. gr. 5 d. 1 qu. (^ 3 août à 9 s,

gr. 5 d. ^19 août à 6 m. Eur. et Afr. à l'E. As. centr».

54-62(54)29,7.

1888 @ 28 janvier à 1 1 et d. s. @ 23 juill. à 6 m. pr. centr.

1889 (^ 17 janvier à 5 et d. m. gr. 8 d. i qu. (^ 12 jiiill. à 9 s;

gr. 5 d. et d. ^ 22 déc. à i s. vers le SO. dé l'As, cenir,

*5,ï.

1890 (^ 3 juin à 6 et d. m. gr. o d. i qu. ^ 17 juin à 10 m;
Eur. Afr. As. cenlr. 20 (38) 19, A. (^ 26 nov. â 2 s. gr.

o d. I qu.

i8gi @, 23 mai à 7 s. ^ 6 juin à 4 et d. s. gr. part. d'Eur. au
N. centr. \ @ 16 nov. à o et 3 qu. m.

1892 (^ 1 1 mai à 1 1 et d. s. gr. 1 1 d. i qu. @ 4 "ov. à 4 et d.'

s. gr. 12 d. et d.

1893 ^ 16 avril à 3 s. Eur. au S. Afr. centr. 20-18, T.

189+ (J 21 mars à 2 et d. s. gr. 3 d. ^ 6 avril à 4 et d. m. Eur»
au NE. As. cenlr. 10 (43) 8. (J l5 sept, à 4 et 3 qu.

m. gr. 2 d. et d. ^ 29 sept, à 5 et d. m. uet. éd. vers

l'E. de l'Afr.

1895 @ 1 1. mars à 4 m. ^26 mars à 10 m. pr. toute l'Eur. au
NO. As. auN. dïmia. de l'O. à l'E. ^ 20 août à mid^
et d. pet. dd, au J>(, de VAs. 4 s^pi- à 6 la»
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Ans deJ. C.

1896 (^ 28 février à 8 s. gr. i o d. m 9 août à 4 et d. m. Eur. à
TE. As. ccnir. 60-68 (5g) 49» -T* (J ^^ août à 7 m. gr.

8 d.

1897 Point d^éclipse,

1898 ($ 8 janvier à et d. m. gr. i d. et d. ^ 22 janv. à 8 m.
Eur. à l'E. Afr. à l'E. As. ent. centr. 11 5 (10) 44, T.
(^ 3 juin, à 9 et d. s. gr. 1 1 d. ® 27 déc. à 12 s.

'^99 # 'f ^ janvier ans. extr. d'As, à l'E. dimin. du N. au S.

^ 8 juin à 7 m. Eur. à l'O. et au N. As. au N. 26
juin à 2 et d. s. (J 17 décemb. à i et d. m. gr. 11 d.

et d.

1900 ^ 28 mai à 3 et 1 qu. s. Eur. Afr. centr. 45-26, T. (J i3
juin à 4 in.forte pén. ^ 22 nov. à 8 m. pet. éd. en Afr.

centr. 3 S. * A.

Chronologie des Eclipsespour le vingtième siècle, calculées par M. du
faucel, correspondant de l'Académie royale des sciences.

Pour que ces éclipses puissent servir à un plus grand nombre
d'usages , on a désigné la roule entière de l'ombre dans les

éclipses de soleil , en marquant par longitudes et latitudes les

trois points où une éclipse de soleil sera centrale; au lever du
soleil, à midi , et au coucher du soleil. En marquant ces trois

points sur un globe ou sur une carte géographique , on verra

tous les pays où elle doit être centrale, et l'on jugera, par les

principes établis ci-dessus , dos pays qui doivent avoir une
éclipse partiale au Nord et au Midi de la route de l'ombre ou
de l'éclipsé centrale. Ainsi, dans l'éclipsé du 18 mai 1901, les

chiffres 21-28 S. etc. signifient que l'éclipsé sera centrale au

lever du soleil à 21 degrés de longitude , ou sous le 21*. méri-

dien, et par 28 degrés de latitude Sud ,
qu'elle le sera à midi

sous le 74*^. méridien et à 2 degrés de latitude Sud ; enfin
,

qu'elle sera centrale au coucher du soleil à i34 degrés de lon-
gitude et 1 3 degrés de latitude Sud. Il en est de même de toutes

les éclipses de soleil ; quand il n'y a point d'S après le chiffre

de la latitude, il faut toujours entendre qu'elle sera septen-

trionale , ou du côté du Nord.
'' Les lettres A et T, qui signifient annulaire ou totale,

ont été mises immédiatement après centrale ; ainsi, centr. T.
veut dire centrale, totale. Poyr les éclipses de lune, on a rais
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K et S pour désigner si 1 éclipse est au INord ou ali Sud de la

lune
,
quand il y a plus de douze doigts , cela signifie que U

lune est débordée par l'ombre de la terre ou enfoncée dans

l'ombre ^ du surplus des douze doigts.

Ans de ï. C.

1901 (9 3 mai à 6 et d. s. peu. % i8 mai à 8 et d. m. Afr. et

As. S.centr. T. 21-28 S. 74-2 S. 184-0 S. (^ 27
octobr. à 4 s. 3 d. au S. % 1 1 nov. à 8 m. gr. part.

dWùir. SE, d'Afr. NE. As. ent. cenir. A Zi-'à-], io4-

12 139-19.

kgoa 22 avril à 7 s. i4 d et d. N. 17 octob. à 6 3 qui

m. I S d. ^ 3 1 octob. à 8 3 qu. m. pet. éd. au N. d'Eur.

et d'As.

1903 ^ 29 mars à i et d. m. au NE. de l'As, cenir. A au lever

101-39. à midi 172 (:'9. ^ 1 1 avril à minuit . 12 d. S.

^ 21 sept, à 5 m. Afr. E. centr. T. 4t>-4o S- ii5-65 S-

^99~77 ^- (ï ^ octob. à 4 et d. s. 10 d. N.

igo4 ^ 17 mars à 5 et d. m. au S. de l'As, centr. A. 66-10 S.,

126-7 ^- 187-27 N.

tgoS (^ 19 février à 7 s. 5 d. 3 qu. N. (J i5 août à 4 m. 4 d-

S. ^ 3o août à 2 s. Eur- ent. As. E. Afr. S. centr. T.,

262-bi. 357-51. 59-10 N.

1906 ^ 9 février à 8 m. 20 d. N. ^4 3f^"t à 1 s. 21 d. 3 qu.

S. ^ 20 août à 2 Trt. ^c^. e^;/. NE. As. au N.

1907 ^ i4 janv. à 6 m. As. ent. Eur. E. Afr, E. SE. centr. T|
65-57. 106-37. i45-58. (J 29 janv. à 2 s. 8 d. 3 qu,

au S. (^ 25 juill. à 4 et d. m. 7 d. et d. au N.

igo8 ^ 27 juin à 5 s. O. de l'Afr. S. de l'Espagne centr. A'.

236- 15. 3o5-3^. 6-2. (^ 7 déc. a 10 s. o d. et d. au
R ^ 23 déc. à midi et d. SE. de l'Afr, centr. A, 296-

24 S. 12-56 S. 65-34 S. *.

1909 ^ 4 juin à I m. 14 d. au S. ^17 juin à 1 1 et di s. As.

E. centr. A. 100-49. 206-87. 33i-6o. @ 27 nov. à 9
m. 16 d. 3 qu. N.

1910 d^ 24 mai à 7 et d. m. il d. I qu au N. ^2 nov. à 6
m. As. ent. centr. A. 72-68. 118-48. 172-29. (^ 17
nov. à 3 m. 1 1 d. S.

igli ^ 22 octob. à 4 et d. m. As ent. E. de l'Afr. cenfr. A.
'

80-47. I36-12N. 196-8 S.

1912 (J I avril à 10 s. 2 d. S. ^ ij avril à 11 et d. m. Enr;
ent. Afr. N. gr. part, de l'As, O. centr. T. ou A. 321-64

ï. 5ô
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22-4^.111-55. (5 26 sept, à midi 2 (1. N. ^loocf^
à 2 s. Afr. S. centr. T. 286-3 N. 345-35 S. 66-5 1 S.

191 3 © 22 mars à raidi, 18 d. 3 qu. S. ^ i5 sept, à 1 s. 17 d.

3 qu. N.

1914 (H i ï mars à 4 ni. n d. i qu. N. ^21 août, à 3 s. Eur.

ent. Afr. eut. exe. l'ext. S. centr. T. 23y-62. .341-57-

47-i3. (^ 4 sept, à 2 s. 10 d. S.

iQi5 ^ i4 février à 4 ît^- Afr. SE. centr. A. 56-36 S. 1 32-26 S.

190-12 N. ^ 10 août à 1 1 s. As. SE. centr. A. 147-14
N. 21 5-16 N. 273-13,S.

1916 (J 8 janvier à 8 m. 1 d. et d. au S. ^?> février à 4 s. Afr.

O. (^ 1 5 juill. à 5 et d. m. 9 d. i qu. N.

1917 ^ 8 janvier à 8 m. 16 d. i qu. S. ^ 28 janvier à 8 m.
pet. éd. Eur. et As. IN. ^19 juin à 1 s. pet. éd. Eur.

et As. N. ^4 juill. à 10 s. 19 d. 1 qu. S. ^ 28 déc.

à 10 m. 12 d. N.

,1918 % 8 juin à 10 etd. s. As, NE. centr. T. 142-26. 22i-5a.

299-25. (^ 24 juin à 1 1 m. I d. i qu. S. ^3 déc.

à 3 et d. s. Afr. SO. centr. A. 264-24 N. 328-9 S.

3o-i N.

1919 ^ 2g mai à I s. Afr. enl. centr. T. 3o8-20 S. 6-6 N. 67-
ïo S. (^8 novemb. à o et d. m, 2 d. et d. S. ^ 22

nov. à 3 et d. s. Afr. Eur. O. centr. A. 279-34. 33o-8.
26-18.

3 920 ^ 3 mai à 2 m. 1 4 d. N. @ 27 octob. à 3 s. 1 7 d. et d. S.

^ lo novemb. à 2 et d. s. pet. éd. Eur. ent. Afr. N.

1921 ^8 avril à 9 m. Eur. As. E. Afr. N. centr. A. 337-46.55-74.

^ 22 avril à 8 et d. m. i3 d. 3 qu. S. ^ i octob.

à I s. Afr. S. centr. T. à midi 345-75 S. (^ i6 octob. à

minuit 11 d. N.

1922 ^ 28 mars à i et d. s. Eur. et Afr. centr. A. 2g5-ri S.
'"

355-14 N. 59-29 N.

1923 (^ 3 mars à 3 et d, m. 4 d. 3 qu. S. ^17 mars à midi et

d. Afr. S. ceiitr. A 3n-5o S. 19-35 S. A. 79-n S.

(^ 26 août à II et d. m. 2 d. et d. S. ^ ïo sept, à 9
et d. s. As. E. centr. T. i62-55. 244-4^- 3io-2i.

1924 ® 20 février à 3 s. 19 d. et d. N. ^ i4 août à 9.5. 20 d.

et d. S. ^ 3o août à 8 m. pet. éd. Eur. N. As. NE.

1925 ^ 24 janvier à 3 s. N. de l'Afr. O. de TEur. centr, T. 278-:
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49- 3.3o-4i. iFi-6o, (5 8 février à lo s. 9 J. S. (J 4
août à niiJi et d. g d. N.

1926 ^ i4 janvier à 7 m. As. S. Afr. E. centr. T. ay-S N. 94-
10 S. i66-i6 N. ^8 juill. à minuit, As. S. cenlr. A.
13(1-7. 200-28. 262-2. (^ 19 déc. à G et d. m. d. i

qu. N.

1927 ^ i5 juin à 9 m. 12 d. I qu. S. ^ 29 juin à 7 m. Eur.
ent. As. l^^.centr.T. 354-48. 96-78. 21-49. @ 8 déc.

à 5 s. 16 d.et d. N.

1928 ^ 19 mai à 2 s. pet. éd. Afr. S. ^3 juin à midi i5 dw

N. 1^ 12 nov. à 10 m. pet. éd. Eur. ent. As. E. Afr.

N. @ 27 nov. à 9 m. i3 d. et d. S.

1929 ^ g mai à 6 m. Afr. SE. As. S. centr. T. "^"-37 S. 1 12-2

S. 178-6 N. (^ 20 mai à midi et d. pén. au N. ^ i

nov. à I d. s. Eur. Afr. et SO. de l'As, ceidr. A. 3oG-
40 N. 0-6. N. 62-5 S.

19.^0 (J i3 avr. à 6 m. 1 d. i qu. S.
, (^ 7 oct. à 7 m. i d. et i

qu. N.

igSi (^ 2 avr. à 8 s. 18 d. S. ^ 17 avr. à minuit As. NE. ^
26 sept, à 8 s. 16 d. 3 qu. N.

i632 @ 22 mars à midi, 12 d. N. (^ i4 sept, à 9 s. 11 d. et

d. S.

Ï933 ^ 24 févr. à midi et d. Afr. S. As. SO. centr. A. 3o2-38 S.

i5-2i S. 73-12 N. ^? 21 août à 6 m. Afr. NE. gr.

part. d'Eur. SE. et de l'As. SO. centr. A 4i-3i N. 1 1 1-

16 N. 1G7-22 S.

^9^4 ® ^^o jariv. à 4 t^t <3- s. o d. 3 qu. S. ^ i4 fëvr. à o et

d, m. NE. de l'As, centr. T. i28-3. 188-17. 245-5o. (^
26 juill. à midi et d. 8 d. N. ^10 août à 9 m. gr.

part. d'Afr. SO. centr. A 3-i6 S. 6o-23 S. ii3-
53 5.

1935 ^ 19 janv. à 4 S- iG d. S. @ 16 juill. à 5 et d. m. 21
d. S.

1936 ^ 8 janv. à 6 et d. s. 12 d. i qu.N. ^ 19 juin à S et d.

m. As. ent. Eur. E. pet. part. Afr. NE. ccatr. T. 3o-34.
1 17-5G. 194-28. (^4 juill. à 5 et d. s. 3 d. S.

1937 (^ 18 nov. à 9 m. 2. à. et d. S. ^2. déc. à minuit , As.

E. centr. A. i5o-27. 202-4- 255-22.

igSS @ i4 mai à 9 m. i3 d. et d. N. @ 7 nov. à 1 1 s. 17 d.

S. # 22 nov. à o et d. m. As. NE.
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^9% ^ ^9 ^^''' à 4 ^t d. s- NO. Eur. rentr. A. au lever aoS-Go;
et encore au lever i4o-8o. ^ '6 mai à 3 et d. s. 14 d,

et il. S. (^ a8 oct. à 7 m. ii d. 3 qu. N.

'1940 (J22 avr à 4 ni. yoe-w. au S. |l|^ i oct. à 1 et d. s. gr. part,

d'Afr. S. centr. T. 29:^-4 N'. 355- 17 N. 64-3o S.

394^ (J i3 mars à midi
, 4 d. N. . (J 5 sept, à 6 et d. s. i d. i

qu. S. ^21 sept, à 5 et d. m. As. ent. gr. part. d'Eur.

E. pet. part. d'Afr. NE. centr. T. So-^-S. i23-3^
186-11.

1942 ^ 2 mars à minuit, 19 d. N. ^26 août à 4 et d. m. 19
d. S. ^ lo sept, à 4 s. pet. éd. N. de l'Eur.

3943 ^ 4 févr. à II et d. s. As. SE. centr. T. 149-4?- 2o6-44-

248-67. (J 20 févr. à 7 m. y d. 1 qu. S. (© i5 août

à 8 s. 10 d. et d. N.

1944 ^ 25 janv. à 3 et d. s. Afr. O. centr-T. 263-3 N. 326-8
'

S. 26-18 N. ^ 20 juill. à 6 m. Afr. E. Eur. SE. gr.

part, de l'As, cenir- A. 4^-16 N. iia-21 N. i65-t4 S.

(^ 29 déc à 3 s. o d. et d. N.

1945 ^ i4 janv. à 5 m. Afr. SY.. centr. A 3g-42 S. 127-50 S.

2o3-23 S. (^ 25 juin à 3 s. 10 d. et d. S. ^9 juill.

à 2 s. Eur, ent. As. NO. Afr- N. centr. T. 255-45. 352-!

69. iu3-4o. ^ 19 déc. à 3 m. 16 d. et d. N.

îg46 ^ i4 juin à 7 s. 16 d. et d. N. ^ 29 juin à 4 m. pet.écl,

dans le NE. de l'Eur. ^ 8 déc. à 7 s. i4 d. S.

3947 ^ 20 mai à 2 s. Eur. ent. gr. part. d'Afr. NO. As. O,

cenfr. T. 279-12 348-40. 65-26. (J3 juin à 7 s.tr.pet.

éd. N.

1948 (g 23 avr. à 1 s. j de d. S. ^9 mai 3 2 m. As. ent. Eur,

NE. centr. A. io4-4i' ceittr. T. 167-41 rentr. A. 261-

40. O 18 oct. à 3 m. o d. i qu. N. i nov, à 6 m.
gr. part, d'xyr. au SE.c^rt//-. T. 46 3 N. 107-38 S. 191-

42 S.

1949 ^ i3 avr. à 4 in. 17 d. i qu. S. ^ 28 avr. à 8 m. pet.

éd. Eur. ent. As. NE. Afr. N. A 7 oct, à 3 m. i6

d. N,

igSo (J 2 avr. à Set d. s. 11 d et d. N. ^ 12 sept, à 4 m. NE.
de l'As, centr. T. à midi i5o-87, au toucher 219-40

^ 26 sept, à 5 m. 12 d. et d. S.

îC)5i ^ I sept, à I et d.s. Eur, SO. Afr. ent. cc?itr. A. 290-36

N. 359-18 N. 87-19 S,
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Ans de J. C
1962 (§ 10 févr. à minuit , o d. et d. S. # aB févr. à 9 m.

Fmt. ent. gr. part. d'As. SO. etd'Afr. SE. c^h^/-.T. o-i.

6o-2±. 12.2.-52.. (J5aoù» à8 et d. s. 6 d. otd. N. ^
zo août à 3 et d. s. exlr. d'Af. SO. centr. A 2,64-n S.

321-29 S. 16-59. '^*

1953 ^ 29 janv. à minuit, i5 d. 3 qu. N. ^ i4 ^vr. à i m.
gr. part. d'As. NO. # 11 juill. à 3 m. exlr. d'Eur.

NO. ^ 26 juill. à I s. 22 d. et d. S.

«954 # 19 janv. à 3 m. 12 d. I qu. N. ^ 3o juin à midi etd.

gr. part. d'As. SE. eentr. T. i i5-4o. 3o8-6o. 277-25.

(f i6 juill. à I m. 4 d. 3 qu. S. # 25 déc. à 8 m. Afr.

S. centr. A. 7-19 S. 80-39 S. 147-9-8.

1955 ^ 20 juin à 4 m. au S. de l'As, centr. T. 77-4 S. i4o-i8
N. 201-11S. (J( 29 nov. à 4 s. 2 d. S. ^ 14 déc. ày
m. Afr, NE. Eur. SE. et tr. gr. part- d'As. S. centr. A. 42-

20.95-1. 147-27.

''9^^ (B -4 "^''i à 4 s. II d. 3 qu. N. iS nov. à 7 et d. m.
16 d. et d. S. ^2 déc. à 8 et d. m. Eur. ent. gr. part,

de l'As, au N.

1 957 ^ 1 3 mai à i o et d. s. 1 5 d. 3 qu. S. ^ 23 oct. à 5 et d-

m. tr. gr. au NE. de l'As. Eur. NE. centr. T. à 3 s. à

162-60 N. et au coucher à i88-5i, A 7 nov. à 3 s. lâ
d.etd. N.

igSS ^ 19 avr. à 3 m. As. ent. Eur. E. centr. A. 92-1. iSs-sS;

223- 3i. (^ 3 mai à midi -*~ de d. S.

1959 (^ 24 mars à 8 s. 3 d. 1 qu. N. (^ ij sept, à i et d. m:
•j^ de d. S. H^ 2 oct. à I s. Eur. Afr. ent. As. E. centr.

T. 3o3-43. IO-23. 72-9.

i960 ^ i3 mars à 8 m. 18 d. et d. N. ^5 sept, à midi '

17 d. 3 qu. S. ^ ^o sept, à 11 et dt s. pet. éd. As,

NE.

J961 (^ 2 mars à 3 et d. s. g d. et d. S. ^ 1 1 août à 10 et d.

m. Eur. ent. gr. part, de l'As. E. centr. A. à midi 5i-85,

au coucher 124-33. (J 26 août à 4 m. 1 1 d. et d. N.

1962 ^ 4 ^^^^ à minuit etd. ext. de l'As. SE. centr. T. i25-io

S. 190-35. 2^8-3aN. # 3i juill. à i s. Afr. ent.l'ext.

de l'Eur. S. As. SO. centr. A. 3o2-3 N. ^-12.. 6i-

14 S.

'9^3 (^ 9 janv. 5 1 î m. pe'n. N. ^ 25 janv. à 2 s. Afr. S. centr.

A. 270-35 S. 353-48 S. 60-20 S. (J 6 juill. à 10 s. 8
d. 3 qu. S. © 3o déc. à 1 1 m. 16 d. N.
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Itj64 9 25 juin à I m. i8 d. 3 qu. N. ^ 9 juill. à 1 1 et J. m;
pet. éd. NE. de TEur. N. de l'As. % 4 déc. à 2 s. As.
SE. @ 19 déc. à 3 m. 14 d. S.

1965 (^ i4 juin à 3 m. I d. et d. N. ^ :t3 nov. à 4 et d. m.
As. SE. centr. A 82-35. i34-2. 194-^-

1966 (^ 4 rnsi à 9 s- ^<?'«. S. ^? 20 mai à 10 m. Eur. ent. gr.

part. d'As. S. Afr. ^. centr. A. 345-4- 48-41. 120-
34. (^ 29 oct. à II m. pén. N. ^12 nov. à 3 s. gr.

part, de l'Afr. SO. centr. T. 271-1 N. 332-39 S- 56-

39 S.

1967 ^ 24avr. à midi, 16 d. S. ^9 mal à 5 s. pet. éd. Eur.
JS'O. @ 18 oct. à 1 1 m. 14 d. et d. N.

1968 (^ i3 avr. à 5 m. i3 d. i qu. N. @ 2:i sept, à midi
,
gr.

part. d'Eur. NE. As. O. pet. part- d'Afr. NE. centr. T.
au couc. 1 19-88. et encore au couc. 95-33. ^ 6 oct. à

midi, i3 d.et d. S.

1969 ^ 18 mars à 5 m. extr. de l'As. SE. Afr. E. centr. T. 6o-44

S. 128-19S. i88-i2N.

1970 (^ 21 févr. à 8 m. pén^ S. ^ 7 mars à 5 et d. s. Afr. O»
centr. T. 23i-4 S. 292-24 N. 360-24N. (g ij août à

4 m. 4 d. 3qu. N.

i()7i @ 10 févr. à8 m. i5 d. et d. S. ^£25. févr. à 10 m. Eur-

ent, As. et Afr. NO. ^^ 22 juill. à 10 m. tr. pet. écL

ext.N. de l'As. @ G août à 8 cl d. s. 21 d. et d. N.

1972 ^ 3o janv. à 1 1 m. 12 d. 3 qu. N.. (^ 26 juill. à 7 et d,

m. 6 d. et d. S.

3973 ^ 4 janv. à 2 s. gr. part, de l'Afr. S. centr. A. 275-24 S.

350-3^8. 56-5 S. ||i|3ojuin à 1 1 et d.m.. Eur. S. As.

SE. Afr. pr. ent. centr. T. 322-3. 27-18. 87-12. (^ 10

déc. à 2 et d. s. 2 d. S. ^ 24 déc. à 3 s. Afr. extr. SO.
centr. A 259-29 S. 334-i6 N. 46-16 S.

J974 (5 4 juin à 10 et d. s, lod. N. ® 29 nov. à 4 s. 16 d. S.

^ i3 déc. à 5 s. Afr. O.

J975 % II mai à 6 m. Eur. N. As. NE. @ 25 mai à 6 m.

17 d. et d. S. @ 18 nov. à lo et d. s. i3. d. N.

1976 % 29 avr. à 10 m. gr. part, de l'Af. S. Eur. ent. As. pr.

ent. centr. A. 345-7. 47-36. i2i-3i. (^ i3 mai à 8

s. I d. S. ^^ 23 oct. à 6 m. Afr. SE. centr. T. 43-4'

S. 107-29 S. i82-3o S.

1977 (^ 4 avr. à 4 m. 2 d. et d. N. % 18 avr. à lo.et d. m.
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gr. part. d'Afr. ext. de l'As. S. centr. A. 343-37 S. 46-
10 S. 1 10-9 S. (^ 27 sept, à y et d. m. ^«•'«. S.

,1978 @ 24 mars à 4 1 qu. s. 17 d. 3 qu. IS. ^ 16 sep. à 9 et

d. s. 16 d. et d. S. 0^ 2 octobre a 7m. pet. éd. As. N,
Eur. ÎSE.

1979 ^ 26 fév. à 4 3 qu. s. part. oc. d'Eur. centr. T. ^36-49.
3oo-B3. 33G-78. (^ i3 mars à 9 et d. m. 10 d. et à.

S. ^6 sept, an et d. m. 12 d. et d. N.

1980 ^ 16 fév. à 9 m. Afr. ent. pet. part. d'Eur. S. gr. part.
'

d'As. SE. ^centr. T. 359-2 S. 63-o. 123-27 N.

1981 3 '7 juill. à 4 m. 7 d S. ^^ 3i juill. à 4 m. As. ent*

Eur. E. ext. J^E. de TAfr. centr. T. 57 - 4». i44 ~ ^4»
219-25. .

1982 ^ 9 janv. à 8 s. i5 d. 3 qu. N. @ (3 juill. à 8 m. 20 d.

et d. N, ^ 20 juill. à 7 et d. s. côt. occid. au N. de
l'Eur. ^ i5 déc. à 10 m. Eur. ent. Afr. NE. gr. part.

d'As. N. 3o déc. à 1 1 et d. m. 14 d. et d. N.

1983 % II juin à 5 et d. m. NE. d'Afr. S. d'As, centr. T. 73-
34 S. 126-6 S. 184-17 S. (^ 25 juin à 9 m. 3 d. et d.

N. ^ 4 tléc. à I s. Afr. ent. S. d'Eur. TAs. SO. centr,

A. 3i4-32. 7-0. 64-10.

1984 % 3o mai à 5 s. Eur. ent. et le jNO d'Afr. centr. A.
24o-4' 30G-39. 21-27.

1985 @ 4 niai à 8 s. i5 d, S. @ 28 oct. à 6 s. 1 3 d. et J.

N. % i^ nov. à 3 s. pet. éd. ext. S. d'Afr.

1986 Q 24 avr. à 1 s. i4. d. et d. N. ©17 oct. à 8 s. 14 d.

et d. S.

1987 ^ 29 mars à 1 s. gr. part. d'Afr. As. SO. centr. A. 3o3-
45 S. 9-17 S. 69- 10 N. 23 sept, à 4 m. As. ent.

centr. A. 77-44 ^- i43-i8 N. 2oi-i5 S.

1988 18 mai à 2 m. As. pr. ent. centr. T. 104-7 S. i65 - 27
N. 236-5i N. (^27 août à n et d. m. 3 d. et d.

N. ^ 1 1 sept, à 5 et m. Afr. E. As. S. centr. A.46-:> S.
104-27 S. 169-54. S.

1989 @ 20 févr. à 3 et d. s. i4 d. 3 qu. S. ©17 août à 4 m.
20 d. iS.

^99*^ ® 9 ^^^- à 7 s. i3 d. N ^ 22 juill. à 3 et d. m. gr. part.

d'As. NE. d'Eur. centr. T. 36-57. i5x-7o. 23i 3o (g ^
août à 3 s, 8 d. et d. S.
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1991 (^ 3o janv. à 6 m. péii. au Ni (J 3i déc. à 11 m. i ci*

et d. S.

J992 (J i5 juin à 5 m. 9 d. et d^ N. ^9 déc. à minuit , i5
d. 3 qu. S. ^ 2.1:^ déc. à 1 m. éd. au N. de l'As.

1993 ^ 21 mai à 2 s. NO, d'As, et d'Eur. ^ 4 juin à i si

19 d. S. 9 29 nov. a 6 et d. m. i3 d. et d. N.

J994 ^10 mai à G s. Afr. O. Eur. pr. ent. Ow centr. A. 235-
i5. 3o2-42. 19-31. (^ 25 mai à 4 et d. m. :i d. et d-

S ^3 nov, à 2 et d. s. au S. de l'Af. centr. T. 273-n
S. 339-34 S. 57-30 S.

1995 (J i5 avr. à midi , i d. 3 qu. N. ^ 29 avr. à 5 et d. s.

Afr. SO centr. A. 246-32 S. 3oo-6 S. 359-5 S. % 24
cet. à 5 et d. m. As. ent. Eur. E. Afr. NE. centr. T. 63-

36, 121- 1

1

, 182-7.

1996 ^ 3 avr. à minuit 16 d. 3 qu. N- ^ 27 sept, à 3 m. l5
d. etd. S. ^ 12 Gct. à ^ 3 qu. s. Eur. ent. Afr. N.

'997 ^ 9 '"^rs à I et d. m. pet. éd. NO. d'As. (^ 24 mars
à 4 3 qu. m. II d. et d. S. ^16 sept, à 8 et d. s. i4»

d. N.

1998 % 26 fév. à 5 et d. s. Afr. O. centr. T. 232-3 S. 295-5 N.
356-29 N. ^ 22 août à 3 m. au S. de l'As, centr. A-
gS-i N. i5i-2 S. 211-27 S.

1999. ^16 fév. à 7 m. exlr. S. d'Afr. centr. A. 18 -4o S. 9g-
'

42 S. i63 - 14 N. (9 28 juill. à II et d. m. 5 d. S.

^ 1 1 août à 1 1 m. Eur. ent, gr. part. E. d'As, et d'Afr.

N. centr. T. 3i6-4i. 39-47. 1 08-1 8.

-000 ©21 janv. à 4 et A m. i5 d. et d. N. ^ 16 juill. à 3 s-

21 d. 3 qu. S. ^ 3i juill. à 2 et d. s. pet. écL NO.
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CALENDRIER LUNAIRE

PERPÉTUEL,

OU

CALENDRIER ANCIEN DE L'ÉGLISE;

RÉUNI AVEC CELUI DE GRÉGOIRE XIII,

AVERTISSEMENT.

V oici un Calendrier lunaire que nous substituons à la Tablé
des nouvelles lunes, qui occupait ci-devant (première édition )
un espace considérable dans notre Table Chronologique , et à
celle des épactes , insérée dans l'avertissement sur notre Calen-
drier Perpétuel. Il réunit les avantages de toutes les deux , et y
ajoute des commodités qu'elles n'ont pas. l'.n effet, il repré-

sente, sous un même point de vue , l'ancien et le nouveau styles ,

de manière qu'il met le lecteur en état de connaître au simple
Coup-d'œil

,
pour tous les temps, la nouvelle lune de chacjué

mois et son cours entier, le terme pascal et la Pàque de chaque"

année ; utilité qu'on ne retirerait point des deux tables suppri-

mées, même en les rapprochant. ÎNous ne répéterons point ici

ce que nous avons dit ailleurs sur chacune des parties dont ce

Calendrier est composé. Elles doivent être sulHsamment con-
nues. Il ne s'agit plus que de taire voir comment nous les appli-

quons aux objets dont on vient de parler. C'est ce cjue nous allons

exécuter en détail.

Bu Nombre d'O/", ou Cycle de Dix-Neuf/Ins.

Commençons par le nombre d'or. T'est celui qui réglait ^

comme l'on sait, l'ancien slviC pour le commencement de cbaxiud

L 5j
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lune. Les tlix-neuf années dont il est composé , répondent aux
dix-neuf jours de chaque mois, où les anciens pensaient que
les nouvelles lunes pouvaient seulement arriver. On a mis des
O vis-à-vis des autres jours auxquels le nombre d'or ne peut
s'appliquer. Ainsi

,
pour trouver dans le vieux style la nouvelle

lune de chaque mois , de telle année qu'on voudra , il n'est

question que de connaître le nornhre d'or qui appartient ;i cette

année, et voir ensuite le jour de chaque mois auquel il corres-

Ï)ond. Voulez-vous savoir, par exemple
,
quels jours tombaient

es nouvelles lunes en l'année i5ooi' Cherchez le nombre d'or

de celte année dans noire Table chronologique , et vous trou-
\erez 19. Voyez après cela dans notre Calendrier lunaire les

jours auxquels ce nombre se rapporte , et vous trouverez 5 jan-

vier, 3 février, 5 mars, 4 avril , .3 mal , 2 juin , i et 3o juillet

,

28 août , 27 septembre , 2.6 octobre , 2.S novembre , 24 tlécem-

l>re, qui sont toutes les nouvelles lunes de l'année i5oo.

Des Lettres dominicales.

Viennent ensuite les lettres dominicales. Elles sont les même*
et suivent le même ordre dans l'ancien et le nouveau Calen-

driers. L'unique dérangement arrivé à l'ordre de ces lettres, est

celui qu'on peut remarquer dans notre Table chronologique, ea
l'an i582. Si l'ancien calendrier n'avait point été change cette

année-là , on n'y verrait qu'un G pour lettre dominicale ; et ce

G aurait servi pour marquer tous les dimanches de l'année.

Mais on y voit aussi un C , cl ce C marque les dimanches de

l'année i582 , après le retranchement des dix jours qui s'est fjiit

à Rome, depuis le 5 octobre jusqu'au 14 du même mois inclusi-

vement. Si queic]u'un veut comprendre ceci bien clairement ,

qu'il jette les yeux sur le premier calendrier qui lui tombera
sous la main ; il y verra que le '60 septembre est un dimanche,
lorsque G est la lettre dominicale. A, B, C, D, qui ré-

pondent aux quatre premiers jours d'octobre , marquent alors

le lundi, le mardi , le mercredi et le jeudi. Retranchez ensuite

dix jours de ce iBois , et nous nous trouverons au i5 octobre ,

jour au(]uel répond la lettre dominicale A. Cette lettre A
, pour

ne rien déranger dans l'ordre des jours de la semaine , après le

retranchement des dix jours du mois , a dû marquer le ven-

dredi , la lettre R le samedi; et par conséquent la lettre C ,

après le retranchement fait depuis le 5 octobre jusqu'au i4 in-

clusivement, a marqué les dimanches du reste de cette année

i582. Voilà l'unique changement f|ue le nouveau calendrier ait
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apporlé dans l'ortire des lellres doininicales , à moins qu'on ne

prenne pour un autre chanj^emenl la suppression des doubles

lellres aux années centenaires qui ne sont pas bissextiles.

Des Épaites du nouveau style.

Au nombie d'or , employé dans le vieux style , ont sncccdé

les épactes dans le nouveau, pour fixer les nouvelles lunes.

Examinons en d'abord îa disposition.

Ces trente nombres
,
que les auteurs du nouveau Calendrier

ont appelés Epactes, sont rangés vis-à-vis des jours de chaque
mois de l'année dans un ordre rétrograde, depuis le nombre
trente, marqué par un astérisque *, jusqu'au nombre I. Delà ,

recommençant toujours par cet astérisque jusqu'à ce nombre I,

Ton procède en réirogradant, depuis le premier de janvier jus-

qu'au dernier de décembre, de telle sorte qu'à la différence du
nombre d'or , il n'y a aucun jour de l'année qui ne soit marqué
au moins d'une épacte- Tel est l'arrangement de ces trentje nom-
bres , ou nouvelles épactes. En voici maintenant l'usage.

Pour connaître les nouvelles lunes de chaque mois de quelque
année que ce puisse être, depuis 1.5H2 , tant que le nouveau ca-

lendrier subsistera, il ne faut que l'épacte de l'année proposée.

Par exemple
,

je sais
,
par notre Table chronologique , où les

épactes de chaque année sont marquées; qu'en l'année lySS
,

nous comptons XV 111 d'épacte. Tous les jours de chaque mois
où l'épacte XVIII est marquée, sont par conséquent les nou-
velles lunes que je cherche. Or, je trouve qu'en 1780 les nou-
velles lunes arrivent les 10 janvier, ii février, i3mars, n avril,

1 1 mai, c) juin, g juillet
, 7 août, 6 septembre, 5 octobre, 4 no-

vembre et 3 décembre, par la raison que l'épacte XVIU se

trouve placée vis-à-vis de tous ces jours-là. Voilà donc l'objet

de ma lecherche rempli. Il faut cependant se ressouvenir que le

j)lus souvent la nouvelle lune, comme on l'a dit ailleurs, arrive

deux jours avant celui qui est marqué par l'épacte
,
quelquefois

trois jours , d'autres fois un jour ; et que rarement elle arrive le

même jour. Mais on voit ici , dans la Table des Epactes de notre

l'alendrier lunaire
,

plusieurs jours où il y a deux épactes. Que
signifient ces deux épactes ? C'est ce qu il faut expliquer. L'épacte

2.6 , en chilfres arabes , marquée vis-à-vis d'une autre épacte ea
chiffres romains , le G janvier , le 4 février, le 6 mars, le 4 avril

,

le 4 mai, le 2 juin, le 2 juillet, et le 3i du même mois; le

00 août, le 28 septembre, le :i8 octobre, le 2G novembre, eè.



'4o4 CAIFKDRIER LUNAIRE PERPÉTUEL;

enfin le 26 (îécemhre , a été inventée pour désigner en certnînesi

années les nouvelles lunes un peu différemment qu elles n'an-

raii nt été indiquées par l'épacte marquée en chiffres romains, et

cela, afin de mieux accorder Tannée lunaire avec celle du soleil.

Voici les années où l'on doit se servir de l éparte ;25, marquée en
chiffres arabes C'est lorsipi'elle répond à un nombre d'or cpii est

audessns de onze , comme sont les imit dernière? années du cycle

de 19 ans. Si l'épacte 26 répond à un nombre d'or au-des-

sous de douze, comme sont les onze premières années du même
cycle de ly ans , on se sert alors de l'épacte XXV , marquée en
chiffres romains , et jamais de l'autre

,
qui ne comrnencera d être

en usage qu'après l'an 1900.

Nous avons encore deux épactes vis-à-vis du 3i décembre,
l'épacte 19 en chiffres arabes . et l'épacte XX en chiffres ro-

mains. La première sert pour les années où elle concourt avec le

ïiorabre d'or 19 ; et c'est ce qui arriva pour la deiuiere fois en

1690, et n'arrivera plus avant H'ioo. La seconde sert pour toutes

les années où ce concours ne se rencontre point. Pour ce qui est

des épactes XXV et XXIV , toutes deux marquées en chiffres

romains vis-à-vis des iî février , 5 avril , i juin, i août , 29 sep-

tembre et 27 novembre ; elles sont doublées pour deux raisons.

La première est que si trente épactes se succédaient les unes aux

autres douze fois , sans qu'aucune fût doublée , elles répondraient

à :>6o jours. Or , l'année lunaire commune n'en contient que

354 , comme nous l'avons dit ailleurs. Afin donc que le nombre
des épactes ne surpasse pas le nombre des .'^54 jours de l'année

lunaire comjmune , il a fallu doubler six de ces épactes. Par le

moyen de ces six épactes doublées , les trente répétées douze fois

ne nous conduisent que jusqu'au 20 décembre inclusivement,

au lieu qu'elles nous conduiraient jusqu'au 26 du même mois ,

s'il n'y en avait aucune de doublée. Or, il est nécessaire qu'elles

ne nous conduisent que jusqu'au 20 décembre , afin qu'il reste

onze jours jusqu'à la fin de ce mois ; c'est-à-dire, autant de jours

que l'année lunaire en contient moins que la solaire
,
qui finit

toujours au 3i décembre. Ces onze derniers jours de décembre

sont marqués des mêmes épactes que les onze premiers du mois

de janvier ; et lorsque la nouvelle lune arrive l'un de ces der-

niers jours de décembre , elle est toujours exactement indiquée

par l'épacte qui répond à ce jour.

La seconde raison pour laquelle il y a six épactes doublées, ou,

pour mieux dire , pourquoi ces épactes doublées sont placées

vis-à-vis des 5 février , 5 avril , 3 juin , i août , 29 septembre ,

et 27 novembre, est afin que les lunes pleines , ou de 3û jours ,

çt les lunes caves qui n'en ont que 29 j se succèdent aUernative-î
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jment , comme nous avons dit qu'elles doivent se suctcder , au

dernier paragraphe de la première partie de notre Dissertation.

En effet , ces deux épactes XXV et XXIV , ainsi placées vis-à-

vis l'une de l'autre, aux jours que nous avons marqués , font que

toutes les épactes qui les suivent avancent d'un jour ; et en

avançant ainsi , elles font naître cette succession de lunes pleines

et de lunes caves. C'est ce qu'il est aisé d'éclaircir par ua
exemple. Nous dvons dit qu'en l'année 1786 , nous comptions

XVlll d'épacte , autant que la lune avait de jours le 3i décem-
bre de l'année 1784. Nous avons dit encore, et nous l'avons

prouvé par la disposition des épactes
,

que quand il y a XVIU
d'épacte les nouvelles lunes tombaient le i3 janvier , le 1 1 fé-

vrier , le 1 3 mars , le 1 1 avril , le 1 1 mai , le g juin , le 9 juillet

,

le 7 août , le 6 septembre , le 5 octobre , le 4 novembre et le 3
décembre. Prenons maintenant la peine de compter les jours de

ces lunaisons, et nous verrons que celle de janvier est de 00 jours,

celle de février de 29 , celle de mars de 00 , celle d'avril de 29 ,

et ainsi des autres , toujours alternativement l'une de 3o et l'au-

tre de 29 ,
jusqu'à la fm de l'année.

Pour ne point nous tromper dans ce calcul , il faut se rappeler

ce que nous avons dit ailleurs
,
que la lune ou lunaison d'un

mois , n'est pas celle qui commence , mais celle qui finit en ce

mois. La lune de janvier , par exemple , n'est point celle qui

commence le i3 de ce mois, en l'année 1785 ; mais celle qui

finit le 12 du même mois , et qui avait commencé le 1 4 décem-
bre de l'an 1784. Cela supposé, comme il doit l'être, suivant:

tous les anciens et nouveaux computistes , venons à notre exa-

men , et comptons. Depuis le i4 décembre jusqu'au 12 janvier

inclusivement , il y a 3o jours : donc la lune de janvier est une
lune pleine ou de 00 jours. Depuis le i3janvier jusqu'au lofé-

vrier inclusivement , il y a 29 jours ; c'est la lune cave, ou de 29
jours, de février. Depuis le 1 1 février jusqu'au 12 mars inclusi-

vement, il y a 00 jours ; et depuis le i6 mars jusqu'au 10 avril

,

toujours inclusivement , il n'y a que 29 jours. Ce sont les deux
lunes , dont l'une est pleine et l'autre cave ; la première de
mars, la seconde d'avril. En continuant le même calcul jusqu'au

mois de décembre, on trouvera une lune pleine pour le mois de
mai , une cave pour le mois de juin ; une pleine en juillet , une
cave en août ; une pleine en septembre , une cave en octobre ;

une pleine en novembre , une cave en décembre, laquelle finit

le 2 de ce mois. Mais celle qui commence le 3 doit finir au 3i

du même mois, et non pas au i'^^, du mois de janvier suivant,

attendu que cette année 1785 est la 19*. du noiTïbre d'or , dont

}4 dernière lune rie doit avoir que 29 jours. Ces lunes pleines et



4^6 CALENDRIER LUNAIRE PERPÉTUEL.

caves, qui se succèdent alternativement , ne sont si exactement
indiquées par les épactes du nouveau Calendrier, que parce qu'on

y a placé les épactes XXV et XXlV, vis-à-vis l'une de l'autre
,

aux jours que nous avons marqués.

Il ne nous reste plus qu'à considérer le concours , ou la cor-
respondance des épactes du nouveau Calendrier avec le nombre
dor , ou les différentes années du cycle de 19 ans. On peut voir

dans notre Table chronologique, comment les épactes répondent
à CCS années, soit avant, soit depuis la réformation du Ca-
lendrier. Mais en nous bornant ici à ce qui regarde le Calendrier
réformé, nous voyons que depuis la réforme, jusqu'en lyoo ex-
clusivement , l'épacle 1 répond au nombre d'or l , l'épacte XII*
au nombre d'or II , et ainsi des autres , comme on les voit mar-
quées toutes de suite, dans la Table chronologique, depuis l'an

iSgG jusqu'en 1^91 inclusivement. Depuis et compris 1700
jusqu'en 1899 inclusivement, dans notre Table chronologique ,

on aperç&it une nouvelle correspondance des épactes et des

nombres d'or ; l'épacte XXX , ou l'astérisque *
, répond au

nombre d'or I , l'épacte XI au nombre d'or il , et le reste
,

comme on peut ie voir de suite , depuis 1710 ,
jusqu'en i8c)9

inclusivement. Si l'ancienne correspondance avait été encore en
usage , on aurait compté X d'épacte , comme on en comptait
toujours X , vis-à-vis du nombre d'or X ; ainsi qu'on peut le

voir , toutes les fois que ce nombre d'or X se rencontre depuis

1082
,
jusqu'en 1700. Mais en 1700 , à cause du nouveau con-

cours , ou rapport des épactes avec les nombres d'or , on voit

répacte IX, vis- à-vis du nombre d'or X, et cette épacle IXmar--
que les nouvelles lunes de chaque mois , un jour plus tard

qu'elles n'auraient été marquées par l'épacte X. Celle-ci aurait

marque la nouvelle lune le 21 janvier , le 19 février, etc. : l'é-

pacte IX l'a marquée le 22 janvier , le 20 février , et ainsi des

autres, toujours un jour plus tard que l'épacte X ne les aurait

marquées. En 1900, il y aura , dans la correspondance des

épactes et du nombre d'or , un autre changement . comme on
le voit dans notre Table chronologique. Cette année , l'épacte

XXIX répondra au nombre d'or I ; la suivante , l'épacte X ré-

pondra au nombre dor II , et de même des autres ; ce qui con-

tinuera jusqu'en 2200. Ces changements se font pour accorder

toujours , autant qu'il est possible , l'année lunaire avec l'année

solaire; et, en même tems indiquer la Pâque de telle sorte que
nous ne la célébrions jamais le i4 de la lune , mais le dimanche
après ce i4 : précaution qui , comme nous l'avons dit ailleurs

,

nous fait quelquefois célébrer cette grande fètc sept jours plus

tard que nous ne la célébrerions si notre comput ecclésiastique
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iiftus marquait les nouvelles lunes aussi exactement que les as-

tronomes les marquent. C'est ce qui nous est arrivé en i744- E"
suivant le comput ecclésiastique, ou le nouveau Calendrier,

nous avons fait la Pàque le 5 avril ; nous l'aurions faite le 2.(j

mars , en suivant le calcul des astronomes ;
puisque , selon ce

calcul , la nouvelle lune pascale tombait le 1 4 mars , à 7 heures

4- minutes du matin, et, par conséquent, le i4 de la lune , le

2.J du même mois , qui était un vendredi ; d'où il résulte que

nous aurions dû célébrer la Pàque le 29 mars, qui était le pre-

mier dimanche après le i4 de la lune pascale , selon le calcul

des astronomes, plus exact que le nôtre. Mais nous avons déjà

parlé ailleurs de ce défaut de notre Calendrier , et personne jus-

qu'ici n'a pu encore y remédier.

Du Terme Pascal.

Dans notre Calendrier lunaire , les mois de mars et d'avril

renferment une colonne de plus que les autres mois. C'est la co-

lonne des différentes époques du ternie pascal , relatives aux

nombres d'or et aux épactes que Ton voit depuis et compris le 8

mars, jusqu'au S avril inclusivement. Ces époques du terme pas-

cal indiquent le quantième de mars ou d'avril , où tombe le

i4 de la lune de Pâques designée par le' nombre d'or , ou par

répacte d'une année après le 7 mars; en sorte
,
par exemple ,

que le nombre d'orX\ 1 et l'épacte XXIII
,
qui se trouvent ici

vis-à-vis du 8 mars , marquant pour ce quantième la nouvelle

lune , indiquent pareillement que le 14 de cette lune pascale

tombera le 21 du même mois. En effet, de 8 jusqu'à 21 , ces

deux nombres compris , il y a 14 jours. Il en est de même des

autres époques du terme pascal. Il faut seulement se rappeler

qu'avant 1^)82, les épactes n'étaient pas considérées pour la re-

cherche du terme pascal. Elles ne servent à cela que depuis
celte année , et seulement pour le nouveau Calendrier. L'ancien

se règle toujours , à cet égard
,
par le nombre d'or.

Quoique Pâques , comme on le verra ci-après . puisse arriver

en 35 jours différents, c'est-à-dire, depuis et compris le 22 mars
jusqu'au 25 avril inclusivement ; néanmoins , le terme pascal

,

ou le 14 de la lune de Pâques , ne peut tomber quesur 29 jours ,

dont le premier est le 21 mars, et le 18 avril le dernier. La
raison de cette différence est facile à saisir. C'est que différentes

Pâques peuvent avoir le même terme pascal, suivant les diffé-

rents jours de la semaine où il peut tomber. Par exemple , les

Pâques des 22 , 23 , 24» -5 , 26 , 27 et 28 mars, peuvent
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avoir également pour terme pascal , le 2 1 mars , selon le jouf

de la semaine où tombera ce quantième Si le 21 mars est un di-
manche , Pâques arrivera le dimanche suivant , att de ce mois ;

si ce même terme pascal tombe un lundi , le 2y mars sera le jour

de Pâques , et ainsi des autres. C'est par la même raison que le

18 avril est la dernière époque du terme pascal. Car puisque

sept Pâques différentes peuvent avoir le même terme pascal , il

s'ensuit que celui du 18 avril doit être commun aux sept der-

nières Pâques , et par conséquent le dernier de tous.

Le terme pascal étant connu, fait connaître à son tour la

Pâque , au moyen de la lettre dominicale qui le suit immédia-
tement , de la lettre, dis-je ,'propreà l'année de ce terme. Ainsi,

Pâques tombe le 27 mars en 1786 ,
parce que la lettre B, qui

appartient à cette année , marque au 27 mars, le premier di-^

SEuanche qui suit le 26 de ce mois, époque du terme pascal.
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7 V F
y G
9 XllI A
10 II B
1

1

C
i: X D
.,-; E
i4 XVIII F
i> vu G
iC A
I* XV B
18 IV C
i(, , D
20 XII !:

2] I F
22 G
23 IX A
24 B
25 XVII C
26 VI D
2- E
2<S XIV F
'9 III G

Î:5o A

XXIX
XXVllI
XXVII

25. XXVI
XXV.XXIV
XXIII
XXIl
XXI
XX
XIX
XVIII
XVII
XVI
XV
XIV
XIII
XII
XI
X
IX .

VUI
VII
VI
V
IV
m
II

I

XXIX

M , dan* la colonne du Terme pascal, signifie Mars, et A, Avril.



CALENDRIER LI"TîAIRE PERPETUEL.

MAI.

4j ._

BP
o -^ 5J C
^ ^ 1

Epactes.

1 Al ij

2. c
3 XIX D
4 VIII E
5 F
6 XVI G
7 V A
8 B
9 XIII C
lO II D
1 1 E
12 X F
i4 G
i4 XVI !I A
i5 vu B
i6 C
^7 XV D
i8 IV E
^9 F
20 XII G
21 I A
22 B
23 IX C
^4 D
25 XVII E
26 VI F
27 G
28 XIV A
29 m B
3o C
3i XI D

.\XVlil I (j E
XXVII XIX F
XXVI 3 VÎIl G

25. XXV 4 XVI A
XXIV 5 V B
XXÎII 6 C
XXII 7 Xliî U
XXI 8 II E
XX B F
XIX 10 X G
XVm II A
XVfl 12 XVII i B
XVI i3 vu C
XV ^ D
XIV IJ XV E
XIII i(i IV F
XII 17 {) G
XI 18 XII A
X 19 1 ]i

IX 20 C
VIII 21 IX D
vil 22 E
VI 2^ XVll F
V 24 VI G
IV 25 A
m 26 XIV 1^.

II 27 UI C
I 28 , D
* ^9 XI E

XXIX 3o F
XXVIil

XX \ Il

25. XXVI
XXV. XXIV
XXUI
XXII
XXI
XX
XIX
XVUI
XVIl
XVI
XV
XIV
XIII
XII
XI
X
IX
VIII

vu
VI
V
IV
m
II

I

XXIX
XXV lu
XXVII



'4 12 CALENDRIER LUNAIRE PERPÉTUEL;

JUILLET.

o -o
2 ^^

Epacles.

AOUT.

o -o
Épacte

I XiX G
o Vlii A
3 B
4 XVi C
5 V D
6 E
7 XIII F
8 II G
9 A
lO X B
II C
12 XVI îi D
ID Vil E
i4 F
i5 XV G
i6 IV A
17 B
18 XII C
19 I D
2.0 E
21 IX F
22 G
20 XVIl A
24 VI B
25 C
26 XIV D
27 III E
28 t

29 XI G
3o XIX A
3i B

XX\l
2'^. XXV
XXIV
XXÎII
XXII
XXI
XX
XIX
XVIIl
XVII
XVI
XV
XIV
Xlll

XII
XI
X
IX
VIII

vu
VI
V
IV
m
II

I

XXIX
XX VIII

XXVII
25. XXVI

1 Vill "L,

2, XVI D
3 V E
4 F
5 XIII G
6 II A
7 B
8 X C

9 D
10 XVIIl E
1

1

Vil F
i-i G
i3 XV A
i4 IV B
i5 C
iG XII D
17 I E
18 F
19 IX G
20 A
21 XVII B
22 VI C
20 D
24 XIV E
20 III F
26 G
27 XI A
28 XIX B
29 C
3o VIll D
01 E

XXV. XXIV
XXllI
XXII
XXI
XX
XIX
XVIII
XVII
XVI
XV
XIV
XIII
XII
XI
X
IX
VIII

VII
VI
V
IV
m
II

I

XXIX
XXVIII
XXVII
XXVI

25. XXV
XXIV



CALENDRIER LUNAIRE PERPETUEL; 4«3

SEPTEMBRE.

5 S
O T3

— g

^-2
Épactes.

OCTOBRE.

? S S °
4) S
hJ O

Épactes.

I XVI ¥
2 V G
3 A
4 XIII B
5 u C
G D
7 X E
S F

9 XVIII G
lO VII A
II B
12 XV C
i3 IV D
»4 E
i5 XII F
i6 I G
'7 A
i8 IX B
^9 C
20 XVII D
21 VI E
22 F
23 XIV G
24 III A
25 B
26 XI C
27 XIX D
28 E
^9 VIII F
3o G

XXili
XXII
XXI
XX
XIX
XVI II

XVII
XVI
XV
XIV
XIII
XII
XI
X
IX
VIII

VII
VI
V
IV
III

II

I

•k

XXIX
XXVIII
XXVII

25. XXVI
XXV. XXIV

XXUI

I XVJ A
2 V B
3 XllI C
4 II D
5 E
6 X F

7 G
8 XVIII A
9 VII B
10 C
11 XV D
12 IV E
i3 F
14 XII G
i5 I A
16 B
^7 IX C
18 D
19 XVII E
20 VI F
21 G
22 XIV A
23 m B
24 C
25 XI D
26 XIX E
27 F
28 VIII G
^9 A
3o XVI B
3i V G

XX il

XXI
XX
XIX
XVIII
XVII
XVI
XV
XIV
XIII
XII
XI
X
IX
VIII

VII
VI
V
IV
III

II

I

•

XXIX
XXVI II

XXVII
XXVI

25. XXV
XXIV
XXUI
XXII



CALENDRIER LUNAIRE PERPETUEL.

N O V K iM dixE.

Epactes.

D E c li iM B R E.

o -0
1-^-2

Épacles.

I

Z
à

4
5

6

7
8

9
lO

1 1

12.

.6

i5

i 'n

'7

i«

'^/

20

21

22

23

24
25
26

27
20

3o

O
XIII

II

O
X
O

XYHI
VU
()

XV
IV
o
XII

I

o
IX
o

XVII
VI
o
XIV
m
o
XI
XIX
o

VIII

o
XVI
Y

E
F
G
A
B
C
I)

E
F
G
A

C
D
E
F
G
A
B
C
D
E
F
G
A
B
C
D
E

XÀi 1 \ul F
XX 2 II. G
XîX A
XVIU 4 X B
XVII 5 C
XVI b KVIIl D
XV

7 VU E
XiV 8 F
XIÎI XV G
xu 10 IV A
XI 1

1

B
X 12 Xli C
IX 16 I D
VIII I4 E
vu i5 IX F
VI 16 G
V 17 XVII A
IV iS VI B
ni '9 <.

11 20 XIV D
I 21 m E
• 22 F

XXIX 23 XI G
xxviii ^4 XIX A
XXVII 20 B

25. XXVI 26 VIII C
XXV. XXIV -1 D

XXIII 28 XVI E
XXII 29 V F
XXI 3o G

3i XUI A

x\
XIX
XVIII
xvu
XVI
XV
XiV
XUI
XII
XI
X
IX
VIII

vu
VI
V
IV
III

II

I

*

XXIX
XXVIII
XXVII
XXVI

25. XXV
XXIV
XXIII
xxu
XXI

19. XX

FIN DU PREMIER VOLUME.
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