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ABSTRACT : 
Average lifetimes and multipolarities of unresolved transi

tions deexciting very high spin states of the light Rare Earth nuclei 
(N - 86) have been determined by a measure cf Doppler shift attenuation 
and their anisotropy. The spin selection is provided by che total energy 
spectrometer technique ; great care was taker, of the existence of many 
long lived isomeric states in the studied nuclei. These N - 36 nuclei 
have been formed in the Kr(340 MeV) + Ge - Er* reactions using 
the °"Kr beam of the Orsay ALICE facilities and targets of Ge built at 
the PARIS Isotope separator of the CSNSM. Mal Y spectra have been 
thoroughly cleared of the discrete lines contribution through a carefull 
subtraction procedure synthetising Nal spectra from the Ge ones. At very 
high spin the continuum y rays feed two well separated bumps with E •-
.65 MeV and E v •* 1.3 MeV. The 1.3 MeV transitions appear at I > 30h and 
their energy does not vary with the increasing spin like expected in the 
rotational case of the well deforced nuclei ; they are strongly 
collectively enhanced with B(E2) > 130 W.u. Below 1 MeV the anisotropy 
of transitions is R " 0.7, indicating their stretched dipole nature. 
Recent calculations of nuclear shape deformation (following Strutinsky 
shall correction method) reproduce the two bumps shape of the experimen
tal spectra and the origin of the excitation is explained in terras of 
nuclear vibration (y-vibration, wobbling motion). 
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INTRODUCTION 

L'objet de ce travail esc 1'étude de la stucture nucléaire 

à très haut spin des noyaux d'Erbium transitionnels (Z =• 68, N "v 86). 

Dans les terres rares, il est une région particulière 

qui présente sur une étroite zone de masses de N ^ 82 à N = 90, et à faible 

moment angulaire, une grande variété de forces de noyaux : les noyaux tJ = 

B2 sont sphériques, ceux N = 8i sont légèrement aplatis et N = 90 sont 

franchement allongés. Cette diversité de formes reflète bien sûr les 

propriétés foncièrement différentes de ces noyaux, et se traduit par des 

séquences d'états excités, mettant en jeu préférenciellement des degrés de 

liberté individuels dins un cas (N = B2, Si) et collectifs dans l'autre (N 

= 88, 90). Les nojaux transicîonnels N ^ 86 occupent une position 

charnière. Il suffit pour s 'en persuader de regarder 1'abondance de la 

littérature consacrée ces 20 dernières années à ce sujet : la moisson de 

résultats obtenus par l'étude de la désexcitation gamma grâce à la 

spectoscopie fine a fourni une aire de test idéale aux modèles nucléaires, 

mais le pius souvent limitée 1 des états de spin inférieur à 35*fi. 

L'objet de notre étude est de suivre le comportement de 

ces noyaux trônsitionnels de terres rares jusqu'à très haut spin, dans la 

région du continuum gamma. La région du continuum y constitue un vaste 

domaine d'une richesse incontestable mais encore peu expLoré : c'est une 

forêt de milliers de niveaux qui s'étend jusqu'aux spins extrêmes (6Q-70*fî) 

sur une plage de plusieurs dizaines de MeV. Les noyaux forcés très loin 

des conditions de stabilité, dans les réactions entre ions lourds 

traversent ces régions à la recherche de leur équilibre. L'étude de leur 

comportement dans cette quête mouvementée apporte un éclairage nouveau sur 

le problème toujours inépuisé des interactions entre excitations de 

particules individuelles et excitations collectives. 



Ce travail est articulé de la façon suivante : 

Dans un premier chapitre nous faisons le point <îes 

connaissances acquises sur les comportements des noyaux des terres rares. 

Nous considérons plus particulièrement les structures dans le continuum 

gatrtna que des études antérieures, menées en particulier au C.S.M.S.M. et à 

1'I.P.N. ont raises au jour, et qui font 1 'objet de nos recherches. 

Nous voulons étudier le eontinuuu gamma, du point de vue 

des durées de vie et des tnultipolarités des transitions. Dans ce but nous 

utilisons des techniques particulières que nous décrivons dans le chapitre 

deux. 

Dans le troisième chapitre nous présentons 1 'experience 
84 74 

Kr * Ge et détaillons 1 analyse des données que nous avons effectue«3 

pour en extraire les informations pertinentes, finalement exposées ec 

discutées dans le chapitre quatre. 

Dans le chapitre cir.q, après avoir succinctemen: résumé 

les approches théoriques du problème, nous confrontons nos données aux 

résultats très récents de calculs qui essaient de rendre cc^pte des 

phénomènes observés à spin élevé. 



CHAPITRE I - COMPORTEMENT DES NOYAUX A TRES GRAND MOMENT ANGULAIRE 

Le phénomène de rotation collective du noyau atomique fut mis en 

évidence en 1953 (Hu 53) sur les États de faible moment angulaire (< 10fi) : 

il venait d'être prédit par 3ohr et Motteison (Bo 52, Bo 53, Bo 54)). Dans 

leur modèle rotationnel, chaque nucléon se meut dans un potentiel légère

ment déformé qui tourne à une vitesse faible par rapport à relie des 

nucléons (approximation adiabatique). 

Durant les années 70, le développement des réactions induites par 

ions lourds devait ouvrir un nouveau champ 3 l'étude de la dynamique 

nucléaire : celui des niveaux de haut (< 3Cn") et très haut (< 70fl) spin où 

le noyau évolue très loin des conditions de stabilité. On découvrait eu'à 

de tels aoments angulaires, le noyau se déforme et ses propriétés se modi

fient : les forces de Coriolis et centrifuges entrent en scène et rendent 

indissociables degrés de liberté collectifs et Individuels, contrairement 

au cas de la rotation adiabatique. 

Ce domaine a fait l'objet de développements théoriques considéra

bles (calculs ce déformations d'équilibre, d'effets de couches dans le 

potentiel en rotation rapide) qui ont perais 1'élaboration d'interpréta

tions pertinentes des données expérimentales (alignements de particules, 

disparition de la superfluidité) et aussi la recherche toujours actuelle de 

nouveaux phénomènes (backbending, trappes yrast, super déformations). 

Ces études ont apporté une compréhension claire des propriétés de 

certains noyaux atomiques bien déformés à l'équilibre (forme prolate, tels 

les ballons de rugby) et qui constituenc selon l'analogie classique, de 

bons rotors, connue par exemple le noyau Er (N = 96, Z = 6S). 

En s'élargissant à d'autres régions de la table de masse, les 

recherches ont porté en particulier sur certains noyaux des terres rares 

(Z - 66) qui selon la théorie présentent l'originalité aux spins intermé

diaires, d'avoir une configuration de plus basse énergie entraînant une 

déformation oblace avec rotation non collective autour de l'axe de symétrie 

du noyau (forme oblaca : forme aplatie sur l'axe de symétrie comme la terre 

par exemple). Bobr et Motteison sont les premiers à s'être intéressés à ce 

nouveau type d'excitation du noyau. 
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3. 

En mécanique quantique, l'effet de la rotation sur la fonction 

d'onde globale du noyau autour de son axe de syraétrie eat seulement de 

modifier sa phase. La seule minière de "fabriquer" du moment angulaire 

consiste donc pour le noyau en un réarrangement des orbitales individuelles 

dans le puits de potentiel qui de ce fait se déforne. On assists alors au 

paradoxe d'un noyau pouvant êtr. déforné mais présentant des séquences de 

niveaux de type individuel. 

Il y a peu de zones du tableau périodique où les excitations 

originales prédites par Bohr et Moctelson (Bo.75) soianc probables. L'une 

d'elles (voir figure 1.1) se situe dans les terres rares {autour de N - 86) 

et fait précisément l'objet de cette étude. 

La façon dont les degrés de liberté collectifs et individuels 

s'articujent pour générer le moment angulaire de ces noyaux von parle alors 

de rotation non collective) est un thème de recherche actuel qui se 

poursuit en particulier dans la zone des états de très hauts aoments angu

laires. On conçoit facilement que cette zone, à la limite de la fission du 

noyau, et où l'énergie de la rotation peut devenir comparable à celle mise 

en jeu dans les effets de couches, présente un intérêt exceptionnel 

Cette thèse s'inscrit exactement dans la perspective ouverte par 

l'étude des niveaux de très haut xomenc angulaire. Elle fait suite 1 des 

travaux de recherche commencés il y a cinq ans sur ces noyaux non rotation

nels, avec lesquels nous allons en premier lieu nous familiariser, en 

procédant à une description sommaire des connaissances acquises dans ce 

domaine de la spectroscopic nucléaire. 

A l'issue de cette présentation, nous pourrons cerner précisément 

la problématique de notre travail de thèse. 

I.1 - Réaction de fusion-évaporation. Désexcitation du noyau composé. 

Les réactioi:.-- entre ions lourds permettent de former des noyaux 

de moment angulaire élevé par réaction, de fusion-évaporation. 

Dans une première étape, le projectile rentre en contact avec le 

noyau cible. L'énergie cinétique du proj ectile est rapidement transformée 

en énergie d'excitation répartie sur l'ensemble des nucléons. Le noyau 

ainsi forné supporte un moment angulaire qui peut atteindre pour certaines 

masses 70fi, Cette valeur de rament angulaire maximum peut être estimée de 



diverses façons : calculs de sections efficaces par enveloppement en onces 

partielles, ou calcul classique d'obj ets en contact justifié par la petite 

£ '«•Shfârjui) •*" 

r-LQ 1.2 lUi^tizzion dz la. dlizxcixazicti 
de. 164 EZ.^LZA Ugnte po-ùvtilllu izllrl-

•x&LLon de 5 à 5 ne^c t î i u [HJ. 79 ] 

longueur d'o-.de assoc iée au p r o j e c t i l e . 

La f igure (1,2) représente 

dans le plan (E*,J) l e chemin su iv i 

par le noyau exc i té jusqu 'au niveau 

fondamental. Dans ce plan, chaque 

é t a t es t représenté par un po in t . 

Dans un temps c a r a c t é r i s -
-22 

t ique de l ' i n t e r a c t i o n fo r t e (10 s 
-19 à 10 s ) , l e noyau t r è s chaud se 

r e f r o i d i t en évaporant des p a r t i c u l e s 

qui en moyenne emportent chacune 

en t re 10 et 15 Me'7 d ' éne rg ie d ' e x c i 

t a t i o n (dont environ 3 MsV pour 

l ' é n e r g i e de l i a i s o n ) et peu de soxent 

angula i re (à cause de la b a r r i è r e 

c e n t r i f u g e ) . 

Puis a r r i v a un moment où le noyau n ' e s t plus assez chaud pour 

évaporer une p a r t i c u l e : i l pénè t re la zone d ' en t r ée ce la r é a c t i o n . 

L'émission de rayonnement électromagnétique devient prépondérante . Cette 

émission, au début n ' es t gouvernée que par les d ens i Ces de niveaux qui 

r e s t e n t encore t r è s élevées : émission de 2, 3 ou 4 g2mmas d i t s pour c e t t e 

ra ison s t a t i s t i q u e s et qui ne dépendent pas en première approximation de la 

s t r u c t u r e n u c l é a i r e . 

En se rapprochant encore de la l igne y ra s t ( l igne des é t a t s de 

plus basse énergie à un spin donné ; l e mot y r a s t es t i s su de la forme 

s u p e r l a t i v e du mot nordique "yr" : é t o u r d i , a t t e i n t de v e r t i g e ) , la dens i t é 

de niveaux diminue et le noyau évacue son xoment angula i re par émission de 

rayonnement électromagnétique c a r a c t é r i s t i q u e de la s t r u c t u r e du noyau. 

La desc r ip t ion qui vient d ' ê t r e f a i t e de la d é s e x c i t a t i e n des 

noyaux t r è s chauds ju squ ' à l ' é t a t fondamental e s t évidemment t r è s schémati

que. I l faut remarquer que ce processus e s t finalement toujours mal connu : 

la mesure des l ignes d ' e n t r é e a révélé des su rp r i se s qui montrent que la 

compétition evaporat ion de ueucrons (ou p , a , . ) - émission électromagnétique 

est mal comprise du point de vue théor ique . UR e f fo r t peur une desc r ip t i on 

des dens i t é s de niveaux prenant en compte d'une manière plus r é a l i s t e : ; u s 

les degrés -ie l i b e r t é du noyau r e s t e à f a i r e . 
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1.2 - Schémas de niveaux de noyaux des terres rares 

La figure (1.3) montre des 

soectres d'énergie d'allures . 

•empiétement différences représen

tatifs de comportements opposés. 

Sur ces spectres r.e 

figurent que les niveaux vrast des 

noyaux de cv (a gauche) et Er 

(à droite). Ils appellent plusieurs 

remarques qui pourraient valable

ment s'appliquer aux noyaux de leurs 

voisinages respectifs : en particu

lier peur le 2ème, 
153. 

'Dv (Ha 81) et 

no (cla 83) isotones de J îr, 

a) Las deux spectres montrent 

des niveaux identifiés jusqu'à un 

spin voisin de 30tl, bien inférieur 

au spin maxiaal (60fi ou TOfi) que 

ces noyaux peuvent supporter sans 

fissioener. Les transitions alimen

tées au-delà de 30ÎÏ a a sont réso

lues par aucun détecteur que nous 

connaissons (ce propos doit être 

nuancé : des dispositifs antlCompton 

comme Tessa à Daresbury pennectent 

de mettre en évidence des niveaux 

discrets -très faiblenent alimentés-

au-delà ce 35ff). 

393, 

•33" 
. 31-
: 3C-

• 29" 

8051 

1=4 c 
68 U l 36 

T.3 Tlxiz dzi 

: 5J Va SZ 

b) La régularité de. l'un contraste avec l'asoect aDoarsmnent ebaociaue 

de l'autre, bien que l'énergie de leurs transitions soient du même ordre de 

grandeur, "r.e analyse fine de la succession des niveaux révèle que : 

- Pour L Er (à gauche), l'énergie des transitions et leur spin 

croissent régulièrement eu niveau fondamental jusqu'au niveau IJÎI". 

Alors 1'énergie de transition subit une discontinuité (backbending) puis 

réaugrente régulièrement avec le spin. C'est ce que x.cntre la figure (Z. •+) 
156 1̂ 8 pour un r.ovau 3J cenoortament identique : . ,Dvn_ isobare de " Er n n. oc • y i oo 7\) 



les points représentatifs des états 

yrast dans le plan (E*, I (*>!)) sont 

parfaitement alignés à partir du spin 

;4"*. Ce phénomène s'incsrprète aisé-

rsent par analogie avec la rotation 

d'un corps solide pour lequel : 

É-2 

1(1+1) 

La valeur du moment d ' inert ie , 
défini par cette relation pour Sr 
se trouve correspondre à celui d ' un 
corps solide de fonae prolate (ballon 
de rugby) tournant autour de son 
petit axe. 

(MOM EN* ANGULAIRE.11",I!I-i;n" 

rig 1.4 Tùiâz d*. £J. -if itxzn.cz 

134-
La succession des états de 

~tr est irrégulière comme le montre 
la figura (1.5). Le fait qu'en moyenne 
i l s s'alignent sur une droite n'ast 
pas très sigr.if icatiz puisque 3ohr et 
Mottelson ont montré que c 'é ta i t une 
propriété générale des états excités 
de nucléons dans un gaz de fermions, 
L'important est que la position indi
viduelle de chaque état par rapport 
aux autres ne nontre pas la régula
r i té propre au cas des bons rotors. 

•["'S*---' # • 

• » • » _ 

?r 
Wv 

mûri 
. 1 as 

, 1 

TiA.lt dz àx. -izittzncz \g 79. 

c) Les mesures ce durées de_vie des états confirment et enrichis

sent ces constatations (figures 1.4 et 1.5). 

158 
- Dans Sr, le flux y parcourt très rapidement le chemin de ûasexci-

tatior. jusqu'au niveau fondamental. Les probabilités de transitions sont 

bien plus élevées (facteur LCO, au moins) que celles fournies oar les 

estimations de Veisskopf dans le cas des excitations de particules 

individuelles, indiquant cl-irenent la nature collective de l'excita tien. 

http://itxzn.cz
http://TiA.lt
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- La situation pour Er est très différence : les temps caractéris

tiques de désexcitât ion du noyau sont terriblement plus longs (~ 500 ps 

jusqu'au niveau 11 ). On note la présence de niveaux isomériq-ues dont un ce 

durée de vie tris longue (50 ns), tout à fait caractéristique d'excitations 

de particules individuelles. 

En effet, dans le cas d'excitation non collective, la structure 

de la ligne yrast est simplement conditionnée par la oiniaisation de 

!'énergie lorsqu'on remplit les couches du noyau en couplant entre eux les 

nucléons pour obtenir le spin total I, On conçoit alors que des niveaux 

yrast de spin voisin puissent avoir des structures très dissemblables, et 

donc que l'existence de niveaux isomériques soit favorisée. 

, 154 

Le csractère non collectif de 1 état isoraérique de Er a 

d'ailleurs été confirai par la nesure de son facteur gyronagnetique g, qui 

pemet de cerner avec précision la configuration principale constituant sa 

2 neutrons alignés sont couplés au spin il , coxme le prévoyaient les 

calculs (Ce 79). 

d) Des aesures de distributions angulaires, de polarisation, 

d'électrons de conversion ont pennis d'établir avec certitude pour les deux 

noyaux les rultipolarités des transi-ions yrast. 
15S_ 

a) " ir se désexcite essentiellement à travers l'émission ce 

rayonnements E2, en plein accord avec le xodêle collectif de 3abr et 

Mottelson (rotation impliquant l'ensemble des nucléons de façon cohérente). 

154 
0) Dans Er, l'émission de rayonnements dipolaires (Ml ou El) 

est plus probable, ce qui est déjà en soi une indication du caractère œoins 

collectif des excitations (fig.I.ô). 

(a) 

a) L'liiizmbiz dei donné, zi zcncz-'jicuxz 
£i i iCa-Cl ti''-jzbZ dz f53 E-i i ' VAtz.lr:Kz-
zz cerne uxa io-tc-zicn d' ZYIAZ-TCZZ du. 
•••.ciiZLL zCZzci^Zdai zinzin,! d'un axz pe,i-
•DZ,\di.£.iiZxi.:i -z icn zxz dz iuir.éx.'U.z : 

1 

ci 2cn,; Cz zzh dz ' ' c--, Lz •"( 

dz i'ztlsn-zwiit du. <nouvPjnzn.C • 
vA.du.zi. dz ji.i&£ju.zi iiucizonh •. 
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L'ensemble de ces évidences expérimentales conduisent à classer 

Sr dans la catégorie des rotors, au contraire de Zx. dent la compor

tement est représentatif de noyaux de la zone de transition antre las 

noyaux sphériques (N * 82) et déformés (N > 90), et pour lequel les 

différents calculs (voir figure 1.7) prévoient généralement une déformation 

d'équilibre oblate avec "rotation" autour de l'axe de symétrie. 

F-û I. ? 

Cïdigs.m&>it de. tome. dan& lu ncuaux. 
d'E-ib-ùun zvzz iz mcmzrut CjnquZ^L'.z. 
( An 51). Calculs e ^ e c ^ u è i avec ^n 
pctznClzi d'oicuZtaZziLX hsjowrU&Li. 
; 3. gaucht'i ?-£ avzc 'JJI poZzn£À.ti 
de. 'Jlacd • Saxon [â drxJJiz] , 

o : oblaX,z 
p : pnn&J:z 

r~ 

L'étude de l'ensemble des transitions y détectées, et non des 

seules transitions yrast, permet d'obtenir d'autres renseignements : le 

spectre connu ces transitions ciscretes de Er est constitue en rai: de 

quatre bandes de rotation construites sur des configurations à petit nombre 

de particules. 

On peut imaginer que sur chacune des configurations possibles, on 

puisse construire une hande collective. Mais la densité de niveaux (ou la 

densité de bandes) augmentant rapidement quand on s'éloigne de la ligne 

yrasr, ces niveaux ne peuvent pas être séparés à cause de la trop faible 

résolution des détecteurs. L'existence de ces bandes, non résolues au-dessus 

de la ligne yrast, est prouvée à très haut spin (I > 30fi) par l'étude des 

transitions y (dites du continuum) comme nous allons le voir plus loin. 

Laur présence permet d'expliquer la faible alimentation des 

niveaux yrast de Er, observée à partir des spins L5ff-20fî. Lorsque ce 

r.uyau se désexcite, le flux y est piégé par les premières bandes de rota

tion rer.ccntrées qui le drai.ieac sur un cra]e: assez long dans le plan 



(E,J) l'empêchant d'atteindre la 

ligne yrast, comme le schématise la 

figure CI-3). 

On comprend alors que 

l'alimentation de la ligne yrasn et 

des niveaux voisins soie Inexistante 

à haut spin ec qu'elle n'augmente 

que très progressivement, pour ne 

devenir conséquente qu'en dessous 

de 201? approximativement. 

Ug Î.S 

104h 
1 2 i S n +

i 0 A r 

1.3 - Etude du continuum y des noyaux de terres rares 

Les transitions alimentées au dessus de 30—35fï" dans leur grande 

majorité, ne sont résolues par aucun détecteur connu. Pour cette raison ces 

états de très haut spin ont été baptisés états du "continuum Y"- & 1 fait il 

ne s'agit que d'un quasi-continuum, puisque les densités de niveaux y sont 

vraisemblablement trop faibles pour que les niveaux se chevauchent. 

a^ Royaux déformés 

L'étude des niveaux dits 

du "continuum gamma" a baut et très [ 

haut spin a constitué une avancée 

considérable pour la spectroscopie 

nucléaire, et nous insisterons dans 

le chapitre II sur les difficultés 

qu'elle représente. 

Sur la figura (1.9) on a 

superposé quatre spectres de tran

sitions enregistrés par des détec

teurs Mal (résolution - 10%} . 

correspondant à quatre spins 

initiaux différents des noyau:t 

résiduels bien déformés auteur de 

L59_ 
=.r. 

Cas spectras sont constitués 

aussi bien par les transitions du 

continuum -y que par des :ransitions 

qu'un détecteur 3e pourrait résoudre. 

L'V-

E(MeV) 

rig 1.9 Tille, dz Ùi -X2.ii-XS.ncz Ag %] 
TCftfU'/lt ÙZi >Ç<ZZ,tXZ!> dZ Ct^'-i^CÔfli 
jcCenxi poux '.Hzx zZ i t i p.zccnz$ vei-
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zzne.i d'intxzz du .WUO.IL xziidazi z-xz-
zz X -.-JI •*ç<zzZxon<-Ztxz d'inzxqiz zcZxiz-

Lz ïpzctxz 1 coxzicond 1 m i,pia d' 
Z-AZXZZ \ùi'zlz ,z-i cz * - jjn. i cô i h' 
ZYltXZZ ill'JZ. 
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Ils présentent une seule structure dont la largeur croit avec le 

spin d'entrée du noyau ixcité : Quand celui-ci augmente, de nouvelles 

transitions y apparaissent dans le spectre, désexcitant les niveaux de spin 

élevé nouvellement alimentés. Le point important est que 1'énergie de ces 

transitions augmente avec le spin, comme on le voit sur la figure (1.9), 

Le modèle rotationnel prédit en première approximation que si 

2 

E =• — est l'énergie d'un niveau de spin I se désexcitant à" 

à travers un ganuna emportant dftux unités de moment angu

laire, l'énergie du y est donnée par : 

Cette dépendance rigoureuse de l'énergie des transitions vis à vis du spin 

a été établie par une analyse fine du déplacement de l'épaulement dans les 

spectres (1.9) (Ko 79 et Ag 81 ). 

Toutes les autres mesures effectuées sur les transitions du 

continuum y (multipolar!té et durée de via) confirment et établissent de 

façon certaine la nature très collective de l'excitation de E T à haut 

spin. Elles ont été initiées et développées de manière considérable au 

Lawrence 3erkeley Laboratory (Ko 79). 

°) Noyaux proches de_N_=_86 

Le continuum y des noyaux voisins de Er a fait l'objet d'études en 

81-82 à Orsay et en particulier d'une thèse (Ng 82) dont nous extrayons la 

figure (1.10) pour en illustrer les conclusions essentielles : 

deux bosses (en dos de chameau) fondamentalement différente de celle des 

noyaux bien déformés. 

Sur cette figure, nous pouvons suivre 1'évolution du spectre de 

transitions y avec le spin d'entrée du noyau résiduel. Pour mémoire, la 

figure analogue correspondant au noyau l Er est retracée en médaillon en 

haut à droite. 

Considérons tout d'abord la bosse qui apparait autour de 1.3 MeV 

et dont l'intensité augmente à partir du spin - 30ft*, alors que son énergie 

moyenne ne varie pas sensiblement. Une mesure de distribution angulaire 

(Ng S2) de ces gammas a permis de caractériser sans ambiguité leur nature 

quadrupolaire "étirée", généralement associée à un comportement collectif. 



riz I.ÎQ T-o'ûz dz Ix •xiiï.xzncz Vg IZ, 
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Cette s t r u c t u r e co l l ecc ive dont l ' é n e r g i e ne va r i e pas selon la formule 

précédents se comporterai t donc d-a façon t r è s d i t récente des s t r u c t u r a s 

r o t a t i o n n e l l e s h a b i t u e l l e s aes no/aux t r è s deïcrrues cotene o r , comae i e 

nrantre encore la f igure (1 .11) . Sur c e l l e - c i , or. a por té l a rapport J / J er. 

fonction du car ré de la v i t e s s e de ro tac ien du noyau pour ""' t r (Ag 3 0 ac 

" D "Er (Ng 82), -' é tant le aoaent d ' i n e r t i e d'une sp'nère r i g i d e de nême 

masse. Ce observe que le moment d ' i n e r t i e de Er res te à peu près 

onstanc encre 38tf e t 6Cfi*, con t r a i r 

p a r l e r de mooent d ' i n e r t i e "e f fec t i f " puisque nous xontrcr.s l ' absence de 

r o t a t i o n c o l l e c t i v e ) qui augmente rapidement. 
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Les interprétations possibles de ce phénomène étaient nombreuses 

en 1'absence de calculs précis : déformâtion rapide du noyau quand la 

vitesse de rotation augmente, croisements de bandes de rotation induisant 

une grande densité d'états au-dessus de la ligne yrast et des transitions 

de 1.3 MeV majoritaires (PI 82), excitation de ohcncns brisant la symétrie 

axiale du noyau (Bo 81). 

154 
niveaux discrets de cr sont Crès rortement alimentés jusqu aux spins 

30h-35ff ; c'est précisément dans cette région de moment angulaire qu'ils 

cessenc d'être alimentés, et qu'apparaît la bosse d'énergie moyenne L. 3 

MeV, Le même raisonnement que précédemment dans le cas de Er, conduit à 

penser que le noyau rencontre à grand moment angulaire une région de haute 

densité de bandes qui l'empêche d'atteindre des niveaux yrast de spin 

supérieurs à 35H. Toutefois dans le cas de Er, l'importance ce l'alimen

tation ainsi canalisée à haut spin qui rejoint la ligne yrast entre 30ff et 

35fl\ signe la disparition de cas bandes collectives aux spins intermédiai

res. 

Un autre sujet d'intérêt réside 

dans la bosse d'excitation située 

autour de 650 keV et dont l'alimenta

tion augmente avec le spin d'entrée 

du noyau résiduel. Il est certain que 

cette bosse contient la quasi totalité 
154 

des transitions discrètes de Er. 

Mais son intensité croissante avec le 

soin d'entrée des noyaux résiduels 

tend à prouver qu'elle est aussi 

alimentée au-dessus de 35$ par les 

transitions du continuum y- D'autre 

part, l'analyse multipolaire du 

spectre montrait une quantité impor

tante de transitions dipolaires dans 

cette bosse (figure I. 12) provenant 

peut-être en partie du continuum y, 

qui serait alors le siège d'un 

nouveau type d'excitation. 3ien sûr, 

il s'agit là de pures spéculations, 

puisque 1 ' analyse r.e leraettait pas 

de discriminer les transitions du 

Mg/^0keV 

ft 

I=60n 

l l 8 S n 4 0 A r 

"ransi rions 

- ~ jjcar. acres 

— dipcicir 

• t TLilz iz tz •.KJ.-izncz Va 12. 
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continuum y dans cette bosse. Finalement, l'origine de ces transitions de 

0.7 MeV qui ne peuvent pas entrer aisément en compétition avec des 

transitions y d'énergie double (1.3 MeV) est obscure. 

1.4 - Motivations 

L'ensemble de ces travaux révélait donc le comportement original 

du noyau de Er quand on le soumet à de très grands moments angulaires et 

naturellement soulevait des questions auxquelles on ne pouvait pas répondre: 

- la présence de transitions du continuum Y au-dessus de 35fi, autour 

de .65 MeV était décelée, sans qu'on puisse en préciser l'importance 

ni la nature. 

• l'existence d'une structure jaillissant du spectre autour de 1.3 MeV 

à très haut spin (> 35ïi) était établie pour la première fois ainsi 

que son caractère quadrupolaire étiré suggérant sa nature collective 

La connaissance précise des propriétés des noyaux proches de 

Er nécessitait d'autres recherches mettant à jour de façon détaillée ces 

aspects mal connus du comportement nucléaire a très haut spin. 

Dans ce cadre, l'objet de la présente thèse répond à la probléma

tique suivante : 

* Quelle est la durée de vie des états de très haut spin ? Cette ques

tion est intéressante car nous savons que la durée de vie d'un 

niveau constitue un indicateur fin du degré de collectivité de 

l'excitation mise en jeu. 

* Quelle est l'intensité de l'alimentation entre 35tf et 60tf de la 

bosse d'excitation centrée â .65 MeV ? 

* Quelle est la nature des transitions qui l'alimentant et dont on 

cerne mal l'origine ? 

La mesure des durées de vie des transitions alimentant la bosse 

de 1.3 MeV ne présente pas en principe de difficulté, mais elle nécessite 

la sélection des noyaux selon leurs spins d ' entrée, ce que permet 

l'utilisation de la technique élégante de la speccromécrie gaima d'énergie 

totale. 



La réponse aux deux dernières questions concernant la bosse de 

transitions de .65 MeV requiert une analyse des données particulières par 

laquelle nous réussissons à isoler les transitions du continuum y des 

transitions discrètes. Ce travail long et délicat constitue une des 

originalités de cette thèse, puisqu'il n'avait encore jamais été entrepris 

de façon rigoureuse et quantitative. 



CHAPITRE ;i - TECHNIQUES EXPERIMENTALES 

Notre but esc de mesurer les durées de vie des états du continuera 

Y de noyaux d'Erbium déficients en neutrons, et plus généralement de suivre 

leur comportement selon les spins croissants, du point de vue de la distri

bution en énergie et de la multipolarité des transitions émi^s. 

Les méthodes mises en oeuvre dans ce out sonc celles bien connues 

des mesures de distribution angulaire et de l'atténuation du décalage 

Doppler. 

Leurs applications aux transieions du continuum y pose un 

problème particulier du tait du caractère non résolu de ces transitions 

issues de niveaux de très haut spin, qui d'autre part peuvent se superposer 

aux transitions discrètes désexcitant les niveaux de plus bas spin (comme 

cela est indiqué dans le chapitre précédent). 

Hisrorique ec choix expérimental 

Les seules mesures des durées de vies des transitions gamma dans 

le continuum ont été effectuées jusqu'à présent par te groupe de Berkeley 

CHÎi 78). 

Dans cette expérience la filtre de multiplicité utilisé ne 

permettait qu'une élimination sommaire des événements parasites de basse 

multiplicité : excitation coulombienne, états de très bas moment angulaire. 

Dans ces conditions, il était impossible d'observer un groupe de transi

tions correspondant à des états de spin donné et les auteurs ont dû 

procéder I une analyse très délicate de la forme du spectre continu telle 

qu'elle apparaît par exemple dans la figure (II. 1) dans le cas de Ho). 

Cette analyse devait d'autre part recourir à un modèle 

* fixant le partage à chaque niveau entre l'alimentation latérale 

rapide et l'alimentation p-?iip le haut des cascades de rotation dont 

l'existence était supposée ; 

* reliant l'énergie des transitions E au spin de l'état émetteur l 

dont on mesure la durée de vie : le modèle rotationnel fournit une 

telle correspondance 5 travers la for-mule : 

•fi-

qui se déduit immédiatement de la relation fondamentale bien connue : 

£ - - 2 J - I C I + 1 ) 

où le moment d'inertie du noyau J est supposé censcanc. 



>îoyer.nant l 'hypothèse d'une bonne app l i ca t i on du xodèle r o t a t i o n n e l l e plus 

schématique, c e t t e a n a l / s e donnait donc la curée de v i e ces t r a n s i t i o n s 

selon la spin du noyau r é s idue l via 

l ' é n e r g i e des t r a n s i t i o n s Y- Son ç i : : 

app l i ca t i on aux noyaux d'Erbium l e s 

plus déformés (* Sr par exemple) e s t 

certainement u e approximation 

p l a u s i b l e . En revanche, dans l e cas 
154 des noyaux t r a n s i c i o n n e l s comme Er 

(N « 86) que nous é tud ions , l e s spins 

des niveaux émetteurs ne sont pas 

r e l i é s .uasi simpiemeui. a t ' e n e r ^ . . 

des t r a n s i t i o n s et l ' a p p l i c a t i o n d'un 

modèle r o t a t i o n n e l même modifié d*une 

manière "ad 'boc" semble jeu j u s t i f i a 

b l e . I l condui t , de l ' aveu même des 

a u t e u r s , I des r é s u l t a t s peu c r é d i b l e s 
J 154. 

dans -es noyau.c prrcnes de Er. 

rig I I . ï TLxiz de. Hu. ?S. S p e c c e i 
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Meus avons donc t en t é d ' o b t e n i r des données expérimentales 

analvsables indépendamment de tout modèle. Ceci implique une s é l e c t i o n 

auss i bonne que pas s ib l e du spin des é t a t s , a i n s i qu'une technique e x p é r i 

mentale permettant d ' o b t e n i r des p ics dont l e déplacement du cen t ro ïde 

fournira simplement la v i e moyenne des niveaux s é l e c t i o n n é s . 

Pour c e l a , nous u t i l i s o n s conjointement et pour la première fois 

la teconique d*at ténuat ion du décalage Donnler et c e l l e du spectromècra 

somme comme s é l e c t e u r de so in . 

Dans un premier temps, nous a l l o n s d é c r i r e ces deux techniques , 

puis nous é tudierons l e d i s p o s i t i f ins t rumenta l u t i l i s é en i n s i s t a n t sur le 

progrès expérimental q u ' i l représente à nos yeux. 

I I . I - La méthode d ' a t t é n u a t i o n du décalage Coppler 

a) Pr inc ipe de la_ méthode 

le pr inc ipe de la méthode es t ce comparer La durée da v i e des écacs 

nuc léa i r e s au temps de ra lent i ssement de l ' i o n reculant dans un matériau de 

pouvoir d ' a r r êc connu. temps d ' a r r ê t c a r a c t é r i s t i q u e 

les durées de v ies mesurables par c e t t e méthode se s i t uen t an t re 
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Soit une transition y d'énergie E provenant d'un noyau composé 

excité de v i t e s s e — ; — * 3(t). L'énergie E détectée à l'angle 9 est : 

H ^ - E t ( l +ii£L„.e) - E t + trM 
Si le noyau excité recule dans le vide, sa vitesse v(t) au temps 

t reste égale à v(o). Par contre, dans un macériau ralentisseur, elle 

diminue et l'énergie du y détecté varie avec le temps. Dans ce cas, si T" 

désigne la durée de vie du noyau émetteur, on peut définir F(r) par : 

<L (T)> = Z (1 

F(T) 

<E (T)> - E _ . , , 
Y t ^ _ E (avec ralentissement) 

F(r) est appelé facteur d'atténuation du décalage Doppler. Il représente le 

décalage du centroïde de la raie par rapport au décalage Doppler maximal 

obtenu quand le noyau émetteur recule dans le vide. 

On néglige pour le moment la distribution de vitesse provenant du ralentis

sement dans la cible. 

b) Mise en oeuvre 

En pratique, nous utilisons une cible mince autosupportée et 

une cible de même épaisseur déposée sur un matériau de pouvoir d'arrêt 

conn-i (figure II.1). Nous mesurons le décalage Doppler des centroïdes des 

raies dans les deux cas, pour un angle de détection B = 0°. 

Cette mesure est comparée aux valeurs calculées pour chaque 

valeur de " p a r la formule : 

La vitesse v(t) du noyau dans le matériau ralentisseur est calculée d'une 

manière analytique à l'aide de la théorie de Lindhard, Scharff et Schiott 

qui rend compte d'une manière raisonnable des pouvoirs d'arrêt des 

matériaux. On pourra trouver les formules correspondantes dans la référence 

(Li 63). 
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La figure (II. 3) mon ere la courbe F("c) obtenue pour un noyau 
L54 

Er d'énergie initiale 165 MeV ralenti dans une feuille d'or. 

Une courbe similaire obtenue à partir des pouvoirs d'arrêt des 

tables de Northcliffe et Shilling (Ko 70) ne montre pas de différences 

significatives si l'on introduit le terme de diffusion <cosB > (Bl 66) pour 

les temps de ralentissement longs. 

Une analyse critique de la validité des formules de pouvoirs 

d'arrêt n'entre pas dans le cadre de cette étude, les incertitudes 

associées étant certainement très inférieures â celles inhérentes au type 

de mesure envisagée. 

c) Raientlssement_gar^la_cible 

Nous n'avons pas considéré le ralentissement provoqué par la 

cible elle-même au passage des ions incident et de recul. 

Le pouvoir d'arrêt des matériaux varie avec le Z du noyau inci-
154 

dent (ici Z (Kr)= 32), de sorte que l'énergie des ions Er à la sortie de 

la cible dépend de leur lieu de formation. 

Pour des ions Kr incidents de 340 MeV, sur une cible de Ge de 
2 

faible épaisseur (.7 rag/cra ) , le calcul complet montre que l'écart de la 

distribution de vitesse des ions Er formés par evaporation du noyau 

composé est 2%. 

L'effet ce la largeur de la distribution sur le facteur 

d'atténuation est faible et peut être négligé. Nous prendrons simplement 

pour v(o) la valeur moyenne de la vitesse initiale du noyau de recul dans 

la cible. 

d) Cas des_ca5r.ades_de_désejçciggtion_cqmDlexes 

lout ce qui a été dit précédemment sous-entend qu'on ne s ' inté

resse qu'à la vie moyenne d'un seul niveau, peuplé au temps C a 0. Dans 

le cas de transitions en cascades, les vies moyennes des niveaux alimentant 

l'état considéré ont évidemment une influence sur la mesure de £* sauf si 

elles sont bien plus courtes que celle-ci. Nous reviendrons dans le 

chapitre V sur ce problème dans le Cadre bien précis de notre mesure. 



Fij II.3 

.0 FCC) 

Facteur d'atténuation ? (t) pour des ions Er de 165 MeV 

ralentis par une feuille d'or. 

- Si la durée de vie T du niveau émetteur est très courte 

(tT< 10 i s) les gammas de désexcitation de ce niveau sont écis en moyenne 

avant que l'ion n'ait été ralenti notablement. Alors F (Z) est proche de 1: 

Le décalage Doppler mesuré* ne subit pas d'atténuation : il est maximal, 

comme dans le cas où le noyau recule daas la vide 

- A l'autre extrémité de la courbe, pour des durées de via 

longues (T> 10 s) le noyau est quasiment à l'arrêt lors de l'émission du 

rayonnement y. Alors on ne mesure pas de décalage Doppler, ? ("£•) vaut zéro. 

Entre ~ » 10 s et "£"=• lr: s, la mesure du - Icalage Doppler détermine la 

durée de vie T" du nive u considéré, avec une marge d'erreur estimée 

inférieure à 20% (Al.79) ur des durées de vies raisonnables. 



U soecrtomécrle J'écergi e zocsle en tant ous sélection de soin 

L-3 technique de spectrcoécrie d'énergie totale permet une 

sélection de régions particulières de la zone d'entrée d'une réaction 

donnée (Ko 79). La distribution de probabilicé de peuplement de la zone 

d'entrée déoend des caractéristiques de la réaction, comme il a été indiqué 

dans le chapitre I. 

a} Principe 

Rappelons que cette zone d'entrée correspond à la région du plan 

(E,J) pour laquelle la probabilicé d'émettre un. rayonnement électromagné

tique l'emporte sur celle d'émettre une particule. En simplifiant beaucoup, 

on peut donc en déduire que cette zone se situe à environ une dizaine de 

MeV au dessus de la ligne yrast (sinon une autre particule serait évaporée 

avant l'émission de rayonnement électromagnétique). 

II existe donc une étroite correspondance entre l'énergie d'exci

tation du noyau dissipée sous forae de rayonnements électromagnétiques et 

son spin d'entrée : celle-ci ne fait finalement que refléter l'énergie 

croissante des états yrast avec le spin. 

La technique de spectrométrie d'énergie totale exploite cette 

correspondance comme l'illustre la figure (II.3). 

Sur la figure on a repré

senté les zones d'entrée des 

différents noyaux résiduels dans 

le plan (Z*,J), einsi que l'éner

gie totale des cascades (à gauche 

sur la figure). 

La zone d ' entrée de chaque 

noyau résiduel est représentée 

par -.in contour particulier et on 

constate que la voie de sortie de 

la réaction varie avec le spin de 

formation du noyau composé. 

A chaque tranche d'énergie 

du spectre d'énergie totale des 

cascades y, correspond une plage 

de cette zor.e («n grisé) ; on 

voi c qu'aux tranches d'énergi es 

croissantes correspondent des 

io3air.es dont le spin noyer, croit. 

http://io3air.es


b) Mise en oeuvre 

alla implique la réalisation 

de coïncidences encre un détecteur 

de faible efficacité et un spectro-

nètre d'énergie totale, disposés 

comme schématisé (fig. 11.5). 

Sceclromélre somme 
constitua oe 14 3*tec: 
de ban .ïexcqonoie, 
snrouranl la ciûle 

«iélecîeur 

* Un détecteur modulaire d ' e f f i ca -
dirjçîion 

cité le plus proche possible de 1 du faiscaau 

entoure la cible et permet de 

mesurer l'énergie totale d'une 

cascade gamma : les temps caracté

ristiques de détection dans les , — — — 

cristaux utilisés sont de l'ordre 

de la centaine de ns et donc an 

général très supérieurs au "tenps" ."•<.-. . - . ̂  

de désexcitâtion eu noyau jusqu'au 

niveau fondamental. 

Le spectTomëtre somme effectue la semination des énergies des 

raies gamma émises dans une cascade si l'efficacité du détecteur est proche 

de 1. Le spectre obtenu reflète la distribution de probabilité de 

peuplement de la zone d'entrée dans la réaction considérée. 

Le nombre de modules du spectrométre qui sont touchés est relié 

quant à lui au nombre de gammas de la cascade de dgsaxcitation. 

) ) 

* Les détecteurs périphériques de faible efficacité géométrique, donc non 

sommateurs, donnent au contraire les caractéristiques (énergies, spin...) 

des raies gamma individuelles â l'intérieur d'une cascade. Ils fonctionnent 

ec coïncidence avec le compteur somne, qui assure la séleccicn ca cascades 

de spins d'entTée différents (figure II.5). Ces détecteurs périphériques 

peuvent être eus mêmes les constituants de l'ensemble sensacaur on 

aboutit ainsi aux boules et aux chateaux de cristal. 

?our chaque transition détectée par un détecteur périphérique, 

nous lesurons le nombre de secteurs du spectroicètre sonmie ayant rusé sous 

l'effet des autres transitions de la cascade, ainsi que l'énergie toc a le 
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Pour chaque événement (cascade y) nous avons donc accès : 

- à l'énergie totale gamma déposée dans le spectromètre somme. 

- à la multiplicité gamma des cascades électromagnétiques, et donc au 

spin associé a une énergie somme, à l'aide de la multipolarlté 

moyenne des transitions. 

L'étude des spectres mesurés dans les compteurs périphériques 

(Nal et Ge) et associés à différentes tranches de spectre somme permet donc 

de suivre l'évolution du comportement du noyau résiduel avec le spin 

d'entrée. La figure II.6 montre à partir d'un exemple simple comment un 

spectromètre somme permet de sélectionner un spin d'entrée. 

c) Sélection des soins d'entrée-Sélection destransitions gamna 

correspondant_à_une plage donnée de moment angulaire 

L'intérêt de la technique de la spectronétrie soanne est qu'en 

opérant de fait une sélection des cascades de transitions selon le soin 

d'entrée, elle permet de cerner les transitions y correspondant à des 

plages données du plan (£,J). 

La figure (II.7) schématise la désexcitation de noyaux résiduels 

à partir de deux points d'entrée de spins différents I. et I„. 

Il est essentiel de remarquer sur la figure II. 7 que les deux 

cascades suivent un chemin identique du niveau du spin I. jusqu'au niveau 

fondamental, et que la région du plan (E*,J) située entre les niveaux de 

spin I- et I n'est alimentée que par la 2ëme cascade. 

Nous avons schématisé figure II.S.a et Tl.S.b les spectres de 

transition y correspondant à ces deux cascades. La soustraction des 2 

specties El.8.a et II.8.b permet d'isoler les raies y émises par les 

niveaux de spin compris entre I. et I-, comme le montre la figure II.8.c, à 

condition évidemment d'avoir normalisé correctement les spectres des 

figures II.8.a et II.8.b (voir paragraphe II.d). 

La sélection des cascades selon le moment angulaire total 

qu'elles comportent permet donc en principe, par soustraction des spectres, 

d'isoler les transitions gammas de zones particulières du plan (E*,J). 

En réalité, cette séle^ tion n' est pas si parfaite que ne le 

laisse penser notre schématisation dont le seul but est d'expliquer simple

ment le principe de la méthode. 
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d) Normalisation 

Le problème est le suivant : la comparaison (soustraction) des 

spectres que nous faisons au paragraphe précédent n'a de sens que si dans 

chacun d'eux un (même) nombre de coups - une même surface - représente un 

nombre donné de gammas. 

Cela n'a aucune raison d* être le cas a priori pour la.s spectres 

que nous obtenons en sélectionnant différentes tranches d'énergie somme. 

En effet : 

- la distribution en fonction de l'énergie totale des moments 

angulaires o- des états excités du noyau (et donc des énergies de 

transition Y ) n'est pas une distribution uniforme dans les 

réactions de fusion-ëvaporation ; 

- les evaporations de particules et le caractère imparfait des détec

teurs distordent encore cette distribution initiale. 

Le but de la normalisation des spectres de transitions y est donc 

d'attribuer à chacun une surface proportionnelle au nombre moyen de gammas 

des cascades issues de la zone du plan (E*,J) correspondant : les spectres 

sont normalisés sur la multiplicité y . 

Nous expliquons plus loin la me*. - le employée pour mesurer la 

multiplicité des cascades y (Chap.II.2.g). 

Remarquons qu'avant normalisation les spectres de transitions 

gamma représentent le nombre de transitions gamma par tranche d'énergie 

dEy en fonction de l'énergie Ey de la transition : 

HM \ 
1 - * / • = • A (pour chaqua s actre i) i-dE. 

Si M reorésente la multiplicité des cascades gamma, normaliser 
, dNl dM\ consiste a tranf ormer ,•"• | en jg-H 

Y/i r H 
dN \ dM I , . .. 

—jr~ • = a- ~Â£~\ (pour chaque spectre i) 

Yj i 1 Y'i 

a, représente le "nombre de ccups par gamma" de la cascade cans 

le spectre non normalisé, c'est-à-dire pour la tranche i, le nombre de 

coïncidences enregistrées, divisé par le nombre de y moyen des cascades de 

désexcitation. 



e) Détermination du s£i2 moven Centrée 

Le spin des noyaux résiduels au sonunet de la cascade y est 

calculé pour chaque tranche i par la formule : 

I - (M - h) a + b g 

transition transie ion 
quas1-yTa st statistique 

M = multiplicité représente le nombre des y ° e ^ a cascade de 

dësexcitation 

b » multiplicité des y statistiques 

a = représente la quantité de moment angulaire moyen emporté par une 

transition yrast. 

0 =• celle emportée par un y statistique, 

a et fl sont déduits de? mesures de multipolarité des transitions de la 

cascade (voir Chap. IT.3). 

f) *,*uicip.li£i£é_|;3nma 

Pour chaque tranche d'énergie somme, la multiplicité est obtenue 

en exploitant la modularité du détecteur somme, en fait constitué de 8 

secteurs indépendants. On mesure à 1'aide d'une source radioactive les 

probabilités ?'" que i secteurs parmi S fusent sous l'accion de H gammas. 

La multiplicité y moyenne M de chaque tranche d'énergie somme i 

est obtenue par comparaison de la distribution des secteurs de coïncidence 

avec les distributions étalon obtenues à" l'aide de sources radioactives y. 

A cet effet nous supposons que la distribution de multiplicité 

pour chaque tranche est gaussienne. 

II.3 - Détermination de la mutipolaritë des transitions gamma 

a) La mesure des multipolarités des transitijns offre un double 

intérêt ; 

- en tant que telle, la multipolarité des transitions est une observa

ble cui joue un rôle essentiel dans l'étude de la structure du noyau. 

- d'autre part, la multipolarité moyenne des transitions gamma sert 5 

déterminer le spin d'entrée du noyau résiduel (soit le moment 

angulaire total emporté par le rayonnement électromagnétique), une 

fois connu le nombre des gammas de la ca^ride {voir chap.IT.2. f) . 

Nous exposerons ici très brièvement les principes qui sont à la base de la 

mesure de la multipolarité des transitions gamma émises après une réaction 

de fusion-évaporanion. Pour plus de détails, on pourra consulter la 

référence (Mo 76). 



b) En raison de l'alignement du nonenc angulaire dû au mécanisme 

de formation du noyau composé (fig.I".9), et si aucune interaction 

hyperfine ne détruit cette distribution, 1'émission du rayonnement c a m r a a 

est anisotrope. La distribution angulaire des gammas émis au repos dans le 

repère du laboratoire s'écrit à l'aide des polynômes de Legendre de degré 

pair (par conservation de la parité) 

„ ( 9 ) . £ j - ^ P 2 k ( c o s e> k m a ; t . i„f < x , v 

et ô désigne l'angle d'émission du rayonnement v par rapport à la d_rr^Lion 

de l'alignement, identique à celle du faisceau (fig,II, 10). 

Les coefficients A-, dépendent : 

- des nomen's angulaires des états initial et final 

- de la multipolarité de la transition 

- de son degré de mélange. 

Dans le cas d'une cascade de transitions étirées (À = ÛI), 

l'alignement initial est conservé tout au long de la cascade. 

I = 20 I =• i0 

k =. 2 I - 1-2 r - 1,70 r =- 1,61 

/ - 1 I - 1-1 r - 0,64 r = 0,65 

tableau 11.11 

Le tab3 eau I I . 11 donne l 'exemple de quelques va leurs d ' a n i s o t r o 

p i c a t tendues , c ' e s t à d i r e du rapport r des i n r e n s i t c s nesurées à 0° et 

90° S(0° ) /S(90° ; . 

On a négl igé dans ces ca lcu l s la canei.ibution t r è s fa ib le des termes 

de degré &. Remarquons aussi qu'en aoysnnar.t les spect res en reg i s t r é s à 0" 

et 90° , 

.CO',1 ) + N . ' 9 0 \ l , ) 
H, -il-Lrl 

2 
nous nous affranchissons de l ' a n i s o t r o p i e des t r a n s i t i o n s y. 

* Problème de l ' a t t é n u a t i o n de l ' a n i s o t r o p i e : 

L'alignement r é a l i s é lo r s de la formation des noyaux composés 

n ' e s t pas obligatoirement conservé au cours du temps par le fa i t : 

- de l 'émiss ion de p a r t i c u l e s n, ,x et v s t a t i s t i q u e s non é t i r é s dont 

les moments angulaires scr.t o r ien tés de façon aléaroi i -e . 
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Cet effet est négligeable pour les états de haut spin : (variation 

< 2% sur le coefficient A2 par le fait des neutrons (Ng 82)). 

- des charrps hyperfins et des interactions avec le milieu hôte qui 

peuvent entraîner une r>erte d'anisotropie considérable pour les 

états de longue durée de vie» mais restent sans influence sur les 

transitions continuum gamma de très haut spin et de très courte 

durée de vie. 

c) Hv^ocheses 

Pour les transitions quasi yrast la complexité du problème nous 

impose les deux hypothèses suivantes : 

- les cascades Y sont constituées exclusivement de transitions 

dipolaires et quadrupolaires électriques pures, 

- Ces transitions sont toutes de type étirées (A » il). 

La première hypothèse est certainement bien vérifiée par les 

temps de vie longs qu'imposeraient des transitions M2 et E3 et par la 

consldérati-n des transitions discrètes mesurées jusqu'à des spins de 30fi -

40îT. 

La deuxième hypothèse est plus spéculative : trois remarques 

peuvent cependant justifier qu'elle représente dans l'ensemble 3a réalité : 

a) une grande quantité de moment angulaire doit être évacuée 

par un nombre restreint de gammas, 

B) les scbéraas de niveaux au-dessous de 35n présentent 

essentiellement des transitions étirées, comme l'ont 

établi des mesures conjointes d'anisotropie et de polari

sation et/o" d'électrons de conversion, 

y) l'hypothè'e devient certitude si l'on désexcite réelle

ment LP3 états yrast, or plus les ions Incidents sont 

lourds (ici Kr) plus forte est la population des états 

yrast. 

Avec ces hypothèses, la mesure de 1'anisotropic, c'est à dire le 

raDDort M C0° , E )/N(90°,E ) dé carmine complet eineri:; la nature ouitïpolaire 
Y Y 

des transitions. Il n'empêche qu'au moins au dessus ce 35fT, il est probable 

qu'une partie faible de la cascade Y ccxporte des transitions non étirées. 
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CHAPITRE III - DISPOSITIF EXPERIMENTAL ET ANALYSE DES DONNEES 

Le but de cette expérience est double : 

1) Mesurer les durées de vie de niveaux du quasi continuum 

gamma dans la région des terres rares (A - 154) par utilisation de l'effet 

Doppler, un spectrométre somme servant de sélecteur de spin. 

2) Mesurer la multipolarité des transitions du quasi 

continuum y en fonction du moment angulaire d'entrée des noyaux résiduels, 

?our isoler le "quasi continuum y", un processus très délicat de 

soustraction des raies résolues de spins inférieurs à 35ff a d'autre part 

été mis en oeuvre. Cette soustraction est essentielle dans la partie du 

spectre inférieure à 1 MeV où transitions discrètes de "bas spin" et 

transitions du quasi-continuum sont mêlées. 

Nous allons dans une première partie examiner le dispositif 

expérimental utilisé et le dispositif électronique de sélection et 

d'acquisition des événements. Nous détaillerons ensuite l'analyse de 

données effectuée. Dans ce cadre nous examinerons les problèmes particu

liers posés par la spectrometrie d'énergie totale appliquée à des noyaux 

comportant des niveaux isomériques. 

III.A - CHOIX DE REACTION ET DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

15^ 
III.A.1 - Le noyau Er peut être formé de différentes façons comme 

le montre le tableau (III.1). 
12 

L'avantage des ions plus lourds que C est qu'ils permettent 

d'apporter un grand moment angulaire au noyau composé. 

Sous avons choisi la réaction : 

Kr( Ge.xn) E T * 

pour la vitesse élevée du noyau composé d'Erbium qu'elle entraine :0 - 5% ; 

de cette vitesse 6 dépend l'amplitude du décalage Doppler et donc la 

précision de la mesure de durée de vie des états. 

Le faisceau de Kr est délivré par l'ensemble accélérateur ALICE 

(Orsay). Les ions de Kr ont une énergie cinétique de 340 MeV, qui 

correspond (code Alice) au maximum de section efficace de la réaction 4n 

comme le montre lu figure (III. 2), 
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74 
Les 2 cibles minces de Ge autosupportée et sur support massif 

2 
d'or ont la même épaisseur (750 ug/cm ). Elles ont été fabriquées au 

séparateur d'Isotope PARIS du laboratoire René 3ernas (Orsay) par R.Meunier 

(Me 81) que nous tenons spécialement à remercier, les cibles de Ge auto-

supportêes de cette épaisseur étant très délicates à obtenir. 

Nous avons choisi l'Or comme matériau ralentisseur pour sa très 
84 

grande pureté. D'autre part à 340 MeV les ions de Kr sont sous-coulom-

biens par rapport à l'or. 

Les ions de re :ul, dans le cas de la cible autosupportée sont 

arrêtés également dans ur stoppeur d'Au situé 13 min derrière la cible : en 

fait c'est le dos d'Au de la cible sur support massif. On assure ainai des 

conditions expérimentales semblables pour les 2 cibles. 

Les cadres de; 2 cibles sont recouverts d'une feuille d'Au 

épaisse pour éviter toute pollution par des réactions nucléaires parasites. 

Enfin la chambre à réaction contient le minimum de matériaux 

nécessaires afin de ne pas altérer les mesures de rayonnement électromagné

tique (voir figure III.3). 

Kg III. 3 La. ckambfiz à tîacXicn uXltlhlz. La photo {aJX daLivmnt appafuxXXxe. 
le. -iuppat-t ciblz tt lz,i l cible*. Le. $OUACZ<UL vlznt pox la. d/ioitz. 



III.A.2 - L'ensemble de détection. 

Le dispositif expérimental esc schématisé figure (III.4). 

Nous réalisons des coïncidences entre les détecteurs périphériques Nal ou 

Ge et le spectrométre somme (servant de sélecteur de spin). 

Figute. IÎÎ.4 

Schéma du dUpo^-cti^ i. " À. * x. j 
Y Y r * 

Sum 
détecter 

a^ -_-_Ëi;£ec:H-H£5 périphériques 

Deux détecteurs Nal 12,5 x 12,3 cm sont placés l'un à 0 a par 

rapport au faisceau où l'effet Doppler est maximum, l'autre à 90° où il est 

- nul. Les 60 cm qui les séparent de la cible permettent de discriminer les 

neutrons des gammas par temps de vol. Le cristal à 0° esc essentiel pour la 

mesure de vies moyennes : c'est de la comparaison des spectres mesurés dans 

ce détecteur pour chaque type de cible qu'est extraite la valeur de la vie 

moyenne comme indiqué au chapitre II. Le détecteur Nal à 90°, par comparai

son avec le détecteur Sal à 0°, sert à la détermination de la nuitipolarite 

des transitions et à divers contrôles et monitorages de l'expérience. 

Un détecteur au germanium intrinsèque de type N, de 27% d'effica

cité et de résolution 1.8 KaV esc placé à 153° par rapport au faisceau, 

angle où l'effet Doppler est presque maximal. Il permet l'identification 

des voies de réaction et surtout la détection des ganmas discracs en vue de 

leur soustraction aux soectres Mal. 
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b) Le S£ectromètre somme est constitué de 2 blocs de 7 

détecteurs hexagonaux Nal jointifs entourant la cible dans une géométrie 

compacte et ne laissant qu'une ouverture nécessaire aux 3 détecteurs 

périphériques et au faisceau. Ces détecteurs ont une épaisseur de 235 mm, 

l'hexagone de leur base est inscrit dans un cercle de L52 mm de diamètre. 

L'efficacité totale du spectroxëtre somme est de 75% à 900 'seV 

compte tenu d'un seuil à 200 keV, les 2 détecteurs hexagonaux centraux 

ayant de par leur position une efficacité voisine ce 15% chacun. 

Les signaux des 12 autres détecteurs hexagonaux sont groupés par 

paires de façon à réduire l'électronique associée et homogénéiser l'effica

cité des secteurs. 

Nous avons finalement 8 secteurs d'efficacité comprise entre 6,8% 

et 152 délivrant 8 signaux énergie et 8 signaux temps. 

III.A.3 - Le dispositif électronique 

a) le _schéna synoptique de _ l_|_£lectron^aue est montré figure 

(III.5). Le dispositif électronique comporte un traitement classique des 

voies rapides et lentes (discriminateur à fraction constante, convertis

seurs temps - amplitude entre les détecteurs périphériques et le détecteur 

somme, amplificateurs e t c . ) . 

La logique de décision est assurée par le système CALI 4 de l'IPN 

d'Orsay qui fournit aussi un descriptif sur 16 bits de chaque événement, et 

pilote le système d'acquisition. 

b) description sommaire de la logique de décision. Pour déclencher 

CALI et l'acquisition, nous ixposons la présence d'un signal rapide issu 

d'un détecteur périphérique Nal ou Ge (voie "naître CALI") en coïncidence 

avec au moins L secteur du détecteur somme (voie "esclave CALI"), à 

l'intérieur de la fenêtre CALI de durée réglée à 150 ns. Les signaux des 

secteurs en coïncidence prompte avec un détecteur périphérique arrivent par 

un jeu de retard au milieu de cette fenêtre de temps. 

Le descriptif de chaque événement sur 16 bits indique quel 

détecteur périphérique a fusé en coïncidence avec quel(s) secteur(s) du 

spectroraètre-somrae durant l'ouverture de la fenêtre CALI. 

Les événements sont codés et stockés sur bande magnétique grâce 

au système d'acquisition très performant de 1'accélérateur ALICE, qui 

permet simultanément d'incrénenter un grand nombre de spectres de contrôle. 



Le stockage des événements de f a i l l e énergie socne (EO MeV) esc 

dia inué d'un fac teur LQ, pour tie pas e n r e g i s t r e r sur bande magné t ique v.n 

nombre Important d'événements de r a d i o a c t i v i t é ou d ' e x c i t a t i o n 

coulombienne. 

I I I . B - ANALYSE DES DONNEES - TOE D'ENSEMBLE 

I I I . 3 . 1 - Avertissement 

L 'analyse des données doi t nous fourni r des spec t r e s de t r a n s i t i o n s 

Y as soc ié s à des bornes d ' e n t r é e d i f f é r e n t e s . Mous avons vu ( chap i t r e I I ) 

que la s é l ec t ion de c e l l e s - c i es t permise grâce à l ' é t r o i t e correspondanca 

l i a n t l ' é n e r g i e t o t a l a des gammas dé t ec t é s au spin d ' e n t r é e . Or c e t t e 

correspondance pou r r a i t ê t r e remise en cause l o t s de coïncidences 

é lec t ron iques par l ' e x i s t e n c e de niveaux isoraériques longs dans la cascade 

de désexc i t a t i on comme l ' i n d i q u e la f igure HT. 5. 

Fig TIT. j L&i -temp-s de ..'ticZian. daiu d&i 

de. ïicLïioizcondzi, la iûmmaZion de la cc^cadz 
1 ÏÀZ impcm^cuXz 

Cetta f igure représen te la désexc i t â t i on de deux noyaux foniés dans une 

case donnée du plan (E* , J ) . L'un des deux possède un niveau isométique 

Long, l ' a u t r e ne se désexc i te qu 'à t r ave r s des t r a n s i t i o n s r a p i d e s . Pour le 

premier nucl ide l e spectromètre somme effectue une sommation d-î l ' é n e r g i e 

t a t a l e i z - s r f a i t e (E „ < Z*) , a l o r s eu' a i l e es t co r r ec t e oour l e 
•esur= n 

deuxième : au même sein de départ correspondent ceux énergies somme. 
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Ce phénomène n ' existe pas eu peu dans les noyaux bien déformés 

sur lesquels a été d'abord utilisée la technique d'énergie totale y- -̂ais 

si l'on n'y prend garde, il peut fausser les résultats obtenus avec des 

speccromëtres somme, ou des boules de cristal, dans des régions de la table 

de masse proches des couches fermées où existent de nombreux niveaux isomé-

riques à haut spin (trappes yrast) ; c'est précisément une de ces régions 

que nous étudions. 

Ces niveaux isomériques posent donc un problème crucial d ' un 

certain degré de difficulté, et nous avons jugé utile d'exposer en détail 

les mesures (d'ordre électronique) que nous avons adoptées pour le solu

tionner. Ils posent aussi des problèmes lors de la mesure de la multipli

cité y» sur laquelle les spectres y sont normalisés. Ici, nous tenons à 

prévenir le lecteur que nous prenons des risques en entrant dans des 

détails propres à entraîner chez lui une certaine lassitude. 

D'ailleurs, nous récidiverons : conscients qu'avant d'interpréter 

théoriquement des données aussi complexes, il faut s'assurer de leur 

validité et de leur limite, nous n'hésiterons pas à insister sur ces 

problèmes qui nous ont longuement retenu. 

Une originalité de cette expérience est la soustraction des raies 

discrètes (de spin inférieur à 35n*) qui peuvent masquer les caractéristi

ques du continuum y Nous exposerons assez largement ce processus de 

soustraction délicat et fastidieux qui conditionne l'obtention de résultats 

nouveaux pour les transitions inférieures au MeV. 

III.B.2 - En une semaine d'expérience nous avons stocké sur des bandes 

magnétiaues des événements alternativement produits avec la cible 

autosupportée (23.4 10 événements) et avec la cible déposée sur une 

feuille d'or (20.9 10 événements). 

Nous allons d'abord décrire succinctement le processus de 

sélection et d'analyse que nous avons établi pour éviter les embûches dues 

aux niveaux isomériques. 

Puis chaque étape du processus sera développée dans le corps du 

chapitre. 
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III.B.3 - Traitement des données (vue d'ensemble) 

Nous analysons les données dans l'ordre suivant : 

a) Sélection des événements 

- rejet des événements Me iraible multiplicité (événements de 

radioactivité, excitation coulorabienne) ; 

- élimination des neuirons par temps de vol et des coïnci

dences fortuites par une double finêtre de coïncidence (détecteurs 

périphériques - détecteur somme d'une part (10ns), secteurs du détecteur 

somme entre eux d'autre part (75ns)) qui "latte aussi une part des garanas 

retardés par les niveaux isomeriques. Les conséquences de cette double 

fenêtre sont étudiées avec attention aux paragraphes : sélection des 

événements (III.c.2) et multiplicité associée aux spectres (III.c.6). 

b) Ch_oixjde_5 tranches^c' gnergie dans 1^ soectre^énergie_totale 

(voir chap. II.2) 

- constitution des spectres y associés à ces 5 tranches, 

pour chaque détecteur périphérique. 

- détermination de la multiplicité correspondant à chaque 

tranche à partir de la distribution du nombre des secteurs touchés en 

coïncidence. 

c) Déconvolution - normalisation de soectres 

Les spectres obtenus avec les détecteurs Mal sont corrigés 

de leur fonction de réponse, pour obtenir les distributions vraies des 

transitions émises (paragraphe II.4). Ils sont ensuite normalisés sur la 

multiplicité y associée au spectre (paragraphe II.6). Cette normalisation 

tient cotcpte de l'existence de niveaux isomeriques dans plusieurs des 

noyaux résiduels (voir chap. III.c.Z). 

d) Soustraction_des spectres_normalisés_associés à 2 tranches 

d 1énergie somme adjacentes, qui sélectionne les transitions de plus haut 

spin en éliminant au moins partiellement celles de bas spin communes aux 2 

tranches (voir chap.II.2;. 
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La figure (III.7) montre le C.5C 

résultat d'une telle soustraction des 

2 tranches de plus hautes énergies 

somme. 

On voit qu'à très haut spin, 

les transitions se répartissent en 2 

groupes, autour de 650 ksV et autour 

de 1*3 Me?, fonçant des bosses 

distinctes dont on peut mesurer 

directement le centra de gravité. La 

technique de la spectroraétrie d'éner

gie totale avec soustraction des 

spectres normalisés apporta donc bien 

l'amélioration expérimentale décisive 

recherchée dans la mesure des vies 

moyennes. 

37h<J<5lh 

Fig III. 7 U oc-i-ie dz 0,55 Me1/ 

cteXi, acA&A •iotLi-Ctaotdon des 
•ipecX-tw coA/i&ipendant aux 

Cependant, cette soustraction n' élimine pas csraplètement les 

transitions discrètes de p lus haut spin, à cause des différences 

d'alimentation des niveaux de haut de schéma d'une tranche à l'autre (voir 

chapitre II.2) et de l'imperfection, de la sélection des soins, 

La présence de ces transitions discrètes en proportion inconnue 

(essentiellement dans la bosse d'énergie intérieure)» ne permet pas de 

déduire correctement les propriétés des transitions du continuum auteur de 

650 KeV. C'est ce qui nous a conduit à soustraire la contribution des raies 

discrêtes à travers une procédure qui est décrite ci-dessous. 

e) Evaluat.ion_et_soustraction _des raies discrètes 

Les intensités des raies discrètes sont mesurées grace au 

détecteur Germanium placé à 153° par rapport au faisceau. 

Des spectres Nal fictifs correspondant à ces trsnsitions 

discrètes sent synthétisés, en tenant coopte : 

- des fonctions de réponse des détecteurs N'ai 

- des distributions angulaires 

- de l'efficacité relative du Ge par rapport aux if al 

C&fs spectres de synthèse sont ensuite soustraits ces spectres NaT 

ae sures à 0" et 90°. Les spectres ainsi ofccer.us sont déconvolués se 

normalisés sur la multiplicité ("associée au spectre"). Ils peuvent être 

soustraits l'un à l'autre comme indiqué en d) . 



£) Des spectres ainsi obtenus, nous déduisons : 

- la distribution en énergie des transitions du continuum, 

- la multipolarité des transitions du continuum selon leur 

énergie (spectres multipolaires), 

- la durée de vie de ces transitions selon leur énergie 

(déduite du décalage Doppler sur les spectres soustraits), 

- et l'évolution de ces grandeurs avec le moment angulaire 

total. 

Les résultats de ces mesures seront exposés chapitre IV. 

Notons qu'il y a trois points sensibles dans le processus expérimental: 

- la piise des données " la stabilité des détecteurs Nal 

conditionne la précision des mesures. 

- La déconvolution des spectres, pour obtenir la distribution des 

gammas émis (elle repose aussi sur la qualité des calibrations) 

- l'évaluation de la contribution des raies discrètes à soustrai

re des spectres Nal. 

III.C - ANALYSE DES DONNEES - DETAIL 

III.Cl - Précautions expérimentales et calibrations : 

Linéarité : Une grande attention a été portée à la qualité des spectres 

enregistrés par les détecteurs Mal placés a 0° et 90° ; 

- Pour minimiser les fluctuations et dérive.--; des gains des 

détecteurs Nal durant 1'expérience, ceux-ci ont été mis sous tension, 

plusieurs semaines auparavant. 

- Nous avons vérifié le comportement des détecteurs Nal sur 

chaque bande magnétique à l'aide des raies d'excitation coulombienne de 

197 Bi 1-

Au, Kr, Ge, bien visibles à faible énergie somme. 

Les positions des centres de gravité de ces pics en fonction du 

temps sont montrées figure (III.3) pour les détecteurs Nal 0" et 90°. 

Le gain du détecteur 0° a varié de moins de 2.6 10 durant 

l'expérience et n'a pas été corrigé au dépouillement, tandis que celux du 

Nal 90 e a légèrement dérivé ce qui a nécessité une correction linéaire pour 

chaque bande magnétique. 
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La stabilisé ces décecceurs 5oxae est évidescent acir.s critique à. 

cause de la résolution somme médiocre inhérente à la mesure de 1'énergie 

totale. Cependant, les gains des secteurs du détecteur sonne ont été 

vérifiés dé la même manière. Ils ont été corrigés bande par bande lors du 

dépouillement (variation < IX). 

Nous avons vérifié la stabilité du gain du détecteur Ce a mieux 
-4 

que LU . Son étalonnage est obtenu par regression linéaire sur plusieurs 

raies d'excitation coulombienne et de radioactivité. 

Spectres temps 

Nous définissons une fenêtre de coïncidence de même largeur entra 

chacun des 3 détecteurs périphériques et le détecteur somme. 

La figure III.9 montre le spectre temps obtenu entre le détecteur 

Mal 0° et le détecteur somme. Pour les trois détacteurs périphériques, la 

aiême fenêtre de coïncidence de 10ns a été choisie : elle permet une bonne 

élimination des événements neutrons 1 0 ° {par teaps de vol) ainsi que des 

coïncidences fortuites éventuelles. Cette fenêtre éliair.e partiellement les 

transitions retardées (résolues) ce bas spin. Sous nous sommes assurés que 

la forme des spectres temps correspondant au:c trois détecteurs soit suffi

samment identique pour que la fenêtre ca 10ns conduise au mêoe taux de 

perte de transitions retardées dans les 3 détecteurs. 

Le centroïde de la bosse 

neu:.ron est situé à L5ns du "pic 

temps" gamma. Nous nous sonnes 

assurés bande par bande que la 

position du "pic temps ganna" ne 

varie pas sensiblement avec 

l'énergie des gammas détectes dans 

le speccroxétre somme et dans les 3 

détecteurs périphériques. 
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Efficacités 

Elles sont déterminées à l'aide de coïncidence entre les 2 gammas 

de sources étalons ( Y, Co) situées à la place de la cible. 

III.C.2 - Sélection des événements 

Nous n'analysons que les événements (cascades) ^ul satisfont à la 

fois au trois conditions suivantes : 

a) Multiplicité des secteurs en coïncidences > 3, pour éliminer 

les événements de radioactivité et d'excitation coulorabienne. 

b) Int -rvalle de coïncidence entre un détecteur périphérique et 

le 1er secteur JU détecteur somme ayant fusé inférieur à 10 ns, pour 

discriminer par :eraps de vol les neutrons des gammas dans les détecteurs 

périphériques. Le premier gamma détecté par le speccramétre somme étant 

avec une très gr .nde probabilité un gamma prompt, cette fenêtre élimine 

dussi partiellement les gaœas retardés de plus de [C ns oar un état 
- . r -, , A • * A' 153,154, 

îsocenque [cela ^st le cas pour certains ecats de sas soin ce ir, 
153.. , 

KO; . 

c) Tous 1£S secteurs du détecteur soenae doivent fuser en xoins de 

75 ns (75ns - demi-durée de la fenêtre CALI). Cette condition présenta un 

double avantage : 

- Dirixisacion des coïncidences fortuites, 

- re;-ît des cascades comportant un rayonnement y retardé de 

plu;, de 75r.s par rapport au temps t = 0 à cause d'un 
- v ! /153_ 153,, , niviiu isonerlque long ( Er et ho). 

Ainsi les c. -scades retenues sont celles qui désexcitent coicpiète-

sent ie novau residue, feraé à haut spin, ce qui est essentiel da:is la 

technique de spertrené:rie totale, conme indiqué plus nauc. 

La figure ~.i~. 10 résune ce processus de sélection des événements. 
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III.C.3 - Spectres d'énergie et de nombre de secteurs couchés selon 

l'énergie somme. 

a) Pour chaque détecteur périphérique, nous constituons un 

spectre bidlmensionnel "Au" et un spectre bidimensionnel "auto-supportée" 

(soit en tout 6 spectres bidimensionnels) Energie y x Energie totale. Lors 

de la constitution de ces matrices, l'étalonnage des détecteurs est, soit 

légèrement corrigé pour compenser des dérives de gains, soit ramené à LO 

keV/canal pour les détecteurs Nal 0° et 90° afin de faciliter le travail 

ultérieur de déconvolution. Ces modifications utilisent une procédure de 

tirage de nombres aléatoires entTe û et L afin d'éviter la création 

d'artefact dans les spectres. L'étalonnage du Ge est laissé inchangé, à 0.5 

keV/canal. L'énergie somme est comprimée sur 256 canaux. 

Ces matrices sont traitées sur les consoles de visualisation 

Hewlett-Packard du centre ARIEL, 

Dans ces spectres Energie totale nous découpons arbitrairement 

cinq tranches correspondant aux énergies : 

1 : de 0 à 6 MeV 

2 : 6 à 11 KeV 

3 : 11 à U MeV 

4 : !4 à 19 MeV 

5 : 19 à 40 MeV 

Nous projetons pour chaque tranche d'énergie,pour chaque détec

teur et chaque cible, les données en coincidence pour obcenir finalement 

5 (tranches) x 2 (Au, Auto-supportée) x 3 (détecteurs) = 30 spectres 

d'énergie. 

b) Pour chaque détecteur périphérique, nous créons un spectre 

bidlmensionnel 256 canaux (énergie totale) x 8 canaux (nombre de secteurs 

du détecteur somme fusant dsns la fenêtre CALI) que nous découpons selon 

les mêmes tranches d'énergie totale que précédemment. 

Ces spectres, nombre de secteurs touchés correspondant aux dif

ferent es tranches d'énergie totale, sont exploités au paragraphe IV.C.5 : 

analyse de la lui^iplicicé y. 



Ill.C.i - Cécoavolutlon des spectres Sal 

Les spectres de transitions v obtenus grâce aux détecteurs Nal 

ne sent aas exnloitaoias directement. Il est nécessaire de les r.orriger de 

la fonction de réponse du détecteur (effet Compton, création de paires, 

efficacité variant avec E ) pour remonter à la distribution vraie des 
Y 

gammas émis. 

La technique de déconvolution et la paramétrisation des spectres 

que nous utilisons sont développées en Annexe avec le détail des programmes 

?EEL (déconvolution de spectre Mal) et SYNAI (synthèse de spectre Mal). 

Caux-ci utilisent certains éléments des programmes de Moilanauer (Ma 62) ; 

ils ont été mis au point avec R. Kroth et C. Bastla. 

Les fonctions de réponse des 2 détecteurs Nal ont été xesurées 

dans les conditions expérimentales pour plusieurs énergies à l'aide de 

sources étalons y ( Ce, Cs, "Y). Cas fonctions de réponse sont 

reproduites par une fonction définie par un jeu de six paramètres variables 

avec l'énergie. 
152_ 

La figure (III. 11) montre le spectre de au enregistré par le 

Nal 0° dans les conditions expérimentales, et le spectre synthétisé 

(programme SY^IAI) à l'aide du jeu de paramètres retenu et de la liste des 
152 

gammas de désintégration de Eu (La 78). Le bon accord réalisé permet de 

considérer avec -"anfiance à la fois les spectres Mal synthétisés à partir 

des intensités de raies Ge et les spectres Mal dëconvalués grâce au même 

jeu des paramètres. 

M, 

k 

— Spectre exoerimental 

— Spectra da synthèse 

152 
Eu 

A A A 
A 
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La figure (III.12) montre le résultat (b) de la' déconvoiution 

d'un spectre Nal (a). 
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III.C.5 - Analyse de la multiplicité Y des cascades : M 

La multiplicité Y permet de remonter au soin moyen des zones 

d'entrées des noyaux résiduels. 

La multiplicité Y (M-1) vue par le spectrometry somme en coïnci

dence avec le Y V U P a r un détecteur périphérique est obtenue à partir de la 

distribution du nombre des secteurs rusant dans le spectromètre soirae. 

Pour chaque tranche d'énergie-somme, cetta distribution est 

comparée à un jeu de distributions étalons obtenues à l'aide de coïnciden

ces entre les deux gammas de Y (le gaoïma de 898 keV étant détecté par le 

spectromètre sonrae, celui de 1836 keV par le Ge). Le détail de cette 

comparaison est donné en annexe. Le principe en est le suivant : 

Un seul Y de Y. peut toucher le spectromètre somme puisqu 1 en 

travaille en coïncidence avec le détecteur Ge. Les événements correspon

dants , enregistras sur bande nagnatiqua, sont groupés par paquets de iï (ïï 

variant de l à 40) afin ce simuler une cascade de N transitions, Cr. 

construit ensuite la distribution du nombre de secteurs touchés en fonction 

de N. Ces distributions sont cenvoluées avec une distribution gaussienne de 

largeur variable ô ,. a,, et N sont ensuite extraies des données par une 

procédure de moindres carrés. Il faut remarquer ici que les effets de 

corrélation angulaire sont négligeables dans le cas de " et qu' ils sont 

atténués fortement par l'efficacité géométrique importante des secteurs. 
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La figure (III.13) montre les distributions du nombre de secteurs 

touchés pour quelques unes ces valeurs de multiplicité y. 

III.C.6 - Multiplicité y associée aux spectres 

Nous normalisons les spectres Nal à la multiplicité gamma moyenne 

que les Nal détectent. 

a) Nous appelons cette multiplicité "multiplicité gamma 

associée aux spectres" M„ car elle diffère de la multiplicité y totale 

mesurée au paragraphe précédent, par le fait de la coïncidence de 10 ns 

entre les détecteurs périphériques et le 1er secteur du spectromètte somme 

ayant fusé. 

Celui-ci fuse quasi systématiquement sous 1'effet d ' un gamma 

prompt : la probabilité que le cristal somme ne soit pas touché par cinq 

gaïïnnas prompts est seulement de 0.0024 ; la probabilité qu'une cascade y ne 

comporte pas au moins cinq transitions promptes est elle même infime 

(rappelons que nous rejetons les événements de plus basse multiplicité). 

Par conséquent, la coïncidence de 10 ns élimine des spectres de transitions 

Y celles qui sont retardées de plus de 10 ns par les niveaux isomériques, 

comme le montre la figure (III.14). 

De ce fait la multiplicité y associée aux spectres s'écrit pour 

chaque tranche : 

H s - M - £ 1 a j C e - 1 0 / r i ) D s 

où la somme est effectuée sur toutes les voies de sortie i, d'alimentations 

relatives a ; 

- a. est calculé à partir des intensités des gansas non retardés de 

chaque noyau, corrigés de leur proportion d'alimentation par rapport 

à celle de la transition au niveau fondamental. Cette proportion est 

connue pour chaque noyau par des travaux antérieurs. 

- D. représente le nombre de transitions retardées sar le niveau 

isomérique de durée de vie ~C ,• Nous négligeons l'alimentation 

directe rapide des niveaux situés sous l'isomère, très faible pour 

les noyaux formés à haut spin. 

- e ^ i représente la probabilité que le niveau de durée de vie "C. 

décroisse après 10 ns. 
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ET. pratique, les durées de vie Z , sont connues pour tous les 

noyaux i que nous formons. 

0) En pratique, nous calculons à partir des intégrales des 

spectres globaux I.» et de leur multiplicité y associée M„. , le facteur 
Ni 

a. =* TT—. représentant pour chaque tranche i d'énergie somme, le 

nombre de "coups par gamma" dans les spectres. Un fois 

ce rapport connu, nous déduisons simplement les multiplicités de n'importe 

quel autre spectre de transitions y particulières d'une tranche donnée : 

spectre de transitions discrètes, de transitions statistiques, ou transi

tions du continuum y-

III.C.7 - Evaluation et soustraction des gamnas discrets 

La faible efficacité des détecteurs Ge au delà de 1 MeV et leur 

faible rapport intensité pic photoélectrique/intensité totale (~ 15% à 

l MeV) rendent les spectres Ge inutilisables tels que pour l'étude du 

continuum y. 

Le détecteur Ge placé à 153° de la cible par rapport au faisceau 

permet par contre de mesurer les intensités des raies gamma de spin 

inférieur à 30ÎI (dites "discrètes" parce que résolues par un bon détecteur 

germanium) pour soustraire leur contribution aux spectres enregistrés par 

le détecteur Nal dont l'efficacité par rapport au détecteur Ge est connue. 

a) Les intensités _des ?_lcs _ y^^ont__aesurée5 en choisissant des 

fonds similaires pour chaque tranche, puis elles sont corrigées de 

l'efficacité du détecteur Ge. 

Les pics Y d'intensité inférieure à 5* de celui d'intensité 

maximum ne sont pas dissociables des fluctuations du fond et donc sont 

éliminés. C'est dans le chois du fond que réside la principale source 

d'erreur de la méthode et nous reviendrons sur ce point lors de l'analyse 

des résultats au paragraphe IV.3). 



h) Les soect_res___SaI fictifs correspondant à ces transitions 

discrètes sont synthétisés par le programme SYNAI (voir Annexe). Celui-ci 

utilise : 

- les paramètres de forme de la ronctlon de réponse des détecteurs Nal 

(voir chapitre III.C.4 : dëconvolution). 

- les énergies des gammas et leurs intensités respectives. Pour ce 

2ème point, nous modifions les valeurs des énergies et des intensités des 

gatnnas mesurées avec le détecteur Ge pour tenir compte : 

a) dans le cas de la cible autosupportée, de la variation de 

décalage Doppler avec l'angle du détecteur, 

(3) dans le cas des spectres Nal 90', de l'anisotropie de 

l'émission des transitions discrètes rapides. 

a.) Spectres enregistrés avec la cible autosupportée : comme 

le décalage C^ppler affecte différemment les transitions y selon l'angle de 

détection, 0°, 90°, 153°, il est nécessaire de rectifier les énergies des y 

détectés par le Ge selon le specf.e à synthétiser, spectre NaID° ou NaI90°. 

En fait, la durée de vie des transitions discrètes rapides étant 

de même ordre de grandeur que le temps de vol (1 ns) du noyau depuis la 

cible mince jusqu'au stoppeur d'Au (situé 13 mia derrière), chaque 

transition Y donne lieu à 2 pics dans les spectres Ge : 

- Une composante rapide, affectée par le décalage Doppler, correspon

dant aux Y émis en vol entre la cible et le stoppeur d'Au, 

- Une composante lente, non affectée par le décalage Doppler, corres

pondant aux y émis à l'arrêt, dans le stoppeur d'Au, 

et seule l'énergie de la composante rapide doit être rectifiée. 

L'enchevêtrement des pics décalés et non décalés cans le spectre 

Ge est tel qu'il rend difficile leur identification, et la mesure de leurs 

intensités respectives n'est possible eue grâce à la connaissance des 

durées de vie z de la plupart des niveaux des noyaux résiduels que nous 

alimentons. 

intensité composante rapide (décalée) _ 1 - e 

intensité composante lente (non décalée) e *-

Enfin, nous avons vérifié pour chaque tranche d'énergie somme que 

les intensités totales des transitions Y ^es spectres enregistrés avec la 

cible autosupportée ne diffèrent, pas de plus de 5% de celles mesurées dans 

le spectre correspondant atatenu avec la cible montée sur support d'Au. 



B) Les intensités totales des raies y diffèrent selon 

qu' elles sont mesurées à 153°, 90° ou 0°, à cause de Leur émission 

anisotrope. 

En fait, la différence d'intensité encre 0° et L53° est très 

faible ; seules les intensités Y destinées à la synthèse du spectre Mal 90° 

sont corrigées d'une manière appréciable. 

Nous procédons de la façon suivante : 

- les intensités des raies dipolaires promptes sont multipliées par 0.77 

- les intensités des raies quadrupalaires promptes sont multipliées par 1.46 

- Les intensités des raies gamma retardées par un niveau isomérique ne 

sont pas modifiées, l'anlsotropie étant rapidement détruite dans le temps 

par les effets de désalignement dans le stoppeur d'Au. 

c) Efficacité_relatlve_Ge/NaI_ 

L'intensité totale des spectres Nal fictifs ainsi synthétisés est 

corrigée de la différence d'efficaciti. entre détecteurs Ge et Nal 0° et 90°. 

a) Dans le cas de la cible montée sur un support d'Au, 

l'intensité des spectres Nal fictifs est simplement multipliée par 

l'efficacité relative Nal/Ge mesurée grâce à une source étalon à 2 gammas 

en cascade ( ï) , située à la place de la cible. 

fi) Dans le cas de la cible autosupportée, l'intensité des 

spectres fictifs est multipliée par cette même efficacité relative Mal/Ge, 

modifiée d'un facteur a qui prend en compte : 

- la variation de l'angle solide occupe par les détecteurs Nal et Ge 

induite par la translation rapide des noyaux composés émetteurs y 

(- 10% pour le Nal 0°, - k% pour Ge). 

- la variation du point d'émission des raies y entre la cible et le 

stoppeur d'Au situé L3 mm derrière. 

Ces deux effets cumulés conduisent à une augmentation du rapport 

efficacité Nal 0" / efficacité Ge, estimée à 16?, en accord avec le rapport 

moyen mesuré : 

N(Nal)/N(Ge), cible supportée par Au 
i " N(NaI)/N(Ge), cible autosupporcée 

où N(itel) et N(Ge) représentent les intensités totales des spectres Nal et 

Ge pour chaque tranche i. 



d) Les spectres ainsi svnthetisés sont soustraits des spectres 

enregistrés par les détecteurs Nal après avoir ajusté la linéarité de ces 

derniers de façon :ris précise. 

Les résultats de ces soustractions sent ensuite déccrwolués. 

- le rapport N,(0°,E )/S.(90°,E ) est Directement lié à la multipola-

rité des transitions y. 

- Le nombre de coups par y étabLi pour chaque tranche d'énergie totale 

au paragraphe IV.C.6 permet de connaître la multiplicité des transi

tions du continuum y, M , à condition de s'affranchir des effets de 

distribution angulaire en moyennant les spectres 0° et 90° : 

"i 

Ij désigne l'intégrale du spectre obtenu par soustraction pour 

chaque tranche i 

a le nombre de coups par y des spectres pour chaque tranche i. 



IV. I - ?.esar-;ues préliminaires 

La nouveauté de nos résultats est due cccne nous 1 ' avons déjà 

souligné à la soustraction des transitions discrètes qui permet d'étudier 

dans leur globalité les transitions du continuum •( ainsi révélées, 

L'effet de cette soustraction nous le mesurons figure (17.I) dans 

le cas des cascades y issues des très hauts spins (51-n*) : nos connaissances 

concernant ce sontinumra y étaient jusqu'à présent limitées à la bosse de 

transitions de 1.3 MeV, par la présence massive de gammas discrets dans 

celle de .63 MeV. Les gammas discrets éliminés, apparaît le continuum Y 

donc nous pouvons suivre l'évolution avec le spin et que nous allons 

étudier du point de vue de la distribution en énergie, de la multipolarité, 

et des durées de vies. 

ENERGIE TOTALE! 

IV.2 - Spectrès-sosna, présentation des tranches. 
Sur la figure (I~.2) nous présentons le spectre d'énergie totale 

obtenu en coïncidence avec le détecteur N'ai 0", ainsi que les liages 
d'énergie (tranches) que nous y avens deccupëes pour sélectionner différen
tes zones d'entrée des noyaux résiduels (les valeurs moyennes des S'ains de 
ces 2ones sont indiquées sur la figure). 

La coupure brutale dans la 
spectre, à 3 MeV d1énergie d'excita
tion résulte du rejet partiel d'évé
nements de basse énergie scraae durant 
l'acquisition des données (événements 
de radioactivité et d'excitation 
coulombienne). 

L'énergie moyenne de chaque 
trancha, las multiplicités Y <X> et 
les spins moyens associés <J> sont 
regroupés dans le tableau (IV.3), 
ainsi que les multiplicités v asso
ciées aux spectres globaux O! >. 
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Sur la figure (IV.4), nous avons séparé les contributions, à 

1'énergie totale, des principales voies de sortie de la réaction 2n, 3n, 

in, p3n. 

Rappelons que le nombre de particules évaporées par le noyau 

composé formé à un spin donné est grossièrement proportionnel à l'énergie 

disponible au dessus des niveaux yrast de même spin. La figure (IV,4), 

montre que lorsque le nombre de particules évaporées diminue, l'énergie 

totale y augmente ce qui met en évidence la croissance de l'énergie des 

niveaux yrast avec le spin et témoigne donc de la bonne application de la 

technique de spectrométrie d'énergie totale. 

Les spectres Ge associés aux différentes tranches d'énergie 

totale révèlent aussi cette correspondance entre énergie et voie de réac

tion. La figure (IV.5) montre les spectres Ge associés aux tranches 1, 3 et 

5-, sur lesquels est visible l'évolution avec la tranche des intensités des 

transitions. C'est Er qui domine dans le spectre de la tranche 5, Er 

dans celui de la tranche 3, et les réactions d'excitation coulonbienne dans 

la tranche 1. Nous notons que l'identification des transitions (2n, 3n) 

majoritaires dans la tranche 5 atteste que les événements de haute énergie 

totale ne résultent pas d ' un empilement dans les détecteurs d'événements 

distincts d'énergie somme faible ou moyenne, c'est-à-dire correspondant aux 

voies de réaction 4n, p3n, 5n. 

Le tableau (IV.6) regroupe l'ensemble des résultats concernant 

les- abondances relatives des noyaux résiduels obtenus à# partir des spectres 

Ge pour chaque tranche d'énergie somme. 

Tr.2(%) Tr.3«) Tr.4(Z) Tr.S(Z) 

- - 5 I l 

6 . 6 18 34 54 

34 56 44 23 

13 - - -
- u 6 -

30 14 6 -
8 - - -
- 6 5 . 5 8 

4 . 5 2 - -
3 . 5 - - -

Réaction Noyau Ny sous 

1'isomère 

2n 
1 5 6 E r 

3n 
1 5 5 E r 

Un 1 5 4 E r 

5n 
l5hr 

p2n 
155„ Ho 

p3n 
154,. 

ho 

pin 

a2n 

1 5 3 H o 
i 5 2 D v 

a 3 n 
1 5 1 D v 

a irn >5°Dv 

Tableau IV.6 
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Rappelons que ces résultats sont obtenus dans ces ccncic icr.s 

particulières de sélection des cascades Y (fenêtre de coïncidences de 7 5ns 

dans le spectronècre somme) qui affectent les abondances des différents 

noyaux dans les événements retenus. Celles ci ne reflètent pas leurs 

sections efficaces de formation respectives par La réaction Kr (3^0 MeVI 

+ " c e . 

En particulier, nous observons clairement la faiblesse des inten

sités de Er (5n) , Ho (pin), "Dy (a2n) qui possèdent des niveaux 

isomériques longs recardant l'alimentation d'un nombre Important de niveaux 

de bas spin (ce nombre est reporté pour chaque noyau dans la 1ère colonne 

du tableau). 

IV.3 - Etude des distributions en énergie 

Avant d'entamer l'étude des s peer res du continuum y, nous allons 

rappeler comment nous les avons construits. 

a) Obtention d_es_sEntres expérimentaux 

- Les spectres de transitions y o n c été obtenus avec des détecteurs 

Haï et une cible supportée par une feuille d'Au, La 2ème cible, 

autosupportée ne sert que pour La mesura des durées de vie. Les 

cascades y sont sélectionnées selon le moment angulaire qu'elles 

emportent. 

- Les transitions discrètes ont été soustraites de ces spectres de 

mène que les transitions statistiques dor.t r.ous avons supposé la 

distribution en énergie donnée par la formule : 

dH - E /kï 
o C E 3 e * 

dE Y 

Y 

- Ces spectres sont normalisés a la multiplicité qui leur est associée 

- Ils sont obtenus en moyennant le=, spectres 0° et 90° pour s'affran

chir des effets de distribution angulaire. Pour effectuer ces 

moyennes, nous avons dû corriger les spectres 0" de l'effet Doppler, 

en ramenant l'énergie des gammas subissant le décalage Doppler à 

l'énergie détectée à 90°. 
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Cette correction a été effectuée en accord avec les résultats 

exposés au paragraphe (IV.5) : les transitions d'énergie inférieure à 1 MeV 

n'ont pas été décalées tandis que celles au dessus de 1 MeV l'ont été de 5% 

vers les basses énergies. Cette procédure un peu grossière est just ifite 

par le peu de connaissances que nous avons sur la façon dont se recouvrent 

autour de l MeV les transitions affectées ou non par l'effet Doppler. Les 

distorsions qu'elle entraîne pour le spectre sont de toute façon faibles en 

dehors de la zone comprise entre 0.9 MeV et l.l MeV. 

b) Analyse des spectres_expériaentaux 

Nous étudions successivement les spectres de transitions Y du 

continuum correspondant aux tranches 2, 3, 4 et 5 d'énergie totale (fig. 

IV.7), puis ceux de la figure IV.10 obtenus par différences entre tranches 

adjacentes 5-4, 4-3» 3-2, dans le but de sélectionner les y émis dans les 

zones particulières du plan (E,J). 

a) Spectres de continuum y (figure IV.7). 

Kous remarquons que les quatre spectres (correspondant aux 

tranches d'énergie totale 2, 3, 4 et 5) présentent au-dessous de 1 MeV des 

oscillations : celles-ci apparaissent lors de la soustraction des raies 

discrètes et sont comprises dans une marge d'erreur que nous évaluons infé

rieure à 152, concrétisée pour quelques valeurs d'énergie par des barres 

verticales. Au-delà de ï MeV, par contre l'incertitude sur la multiplicité 

par tranche d'énergie de 40 keV est inférieure à 5%. 

Dans le spectre associé à la tranche 2, pour les noyaux formes à 

faible spin (13tf) t les transitions du continuum gamma sont réparties dans 

une structure large qui décroit régulièrement à partir de - 650 keV et 

disparait totalement autour de 2.5 MeV. L'origine de ces transitions n'est 

pas claire ; elle pourrait se situer bien au-dessus de la ligne yrast, dans 

une région de concurrence entre les deux modes d'émission y» "quasi yrast" 

et statistique, alors que la ..i:;-.-î .:5 de niveaux esc trop faible pour que 

ce dernier prédomine. Une teli- zone de concurrence existe nécessairement 

mais elle n'est pas prise en compte par le modèle de désexcitation que nous 

avons présenté et qui nous sert de guide : dans ce modèle à proximité de la 

zone à'entrée du noyau résiduel, la densité de niveaux élevée gouverne 

1'émission des rayonnements électromagnétiques qui finissent par alimenter 

un niveau situé dans une région de faible densité, proche de la ligne 
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yrast. La contradiction est évidente et en dit long sur notre ignorance en 

ce qui concerne les niveaux de cette région du plan (E*,J), qu'aucune 

lanterne théorique ne tente d'éclairer. 

Quand le spin du noyau résiduel augmente, une deuxième bosse de 

transitions se superpose à cette structure, autour de 1.3 MeV (tranche n°3) 

Elle continue de croître dans les tranches 4 et 5 (37tf* at 5HÎ), si bien 

qu'à tris haut spin (5110, le spectre possède deux bosses bien distinctes 

et d'égale importance, l'une autour de 0.65 MeV, l'autre autour de 1.3 MeV, 

cette dernière s'ajoutant toujours à un fond décroissant dont la queue est 

visible au-delà de 2 Me.V. L'énergie de cette deuxième bosse varie peu avec 

le spin comme le montre le tableau IV.8. Le choix du fond sous cette bosse 

n'i qu'une influence trèî. mineure sur la position de son centroïde. 

Les valeurs de la multiplicité y reportées sur ce tableau IV.8 et 

concernant cette bosse (1.3 MeV) sont mesurées en faisant l'hypothèse d'un 

fond choisi comme le montre la figure ÏV.9 dans le cas de la 5ème tranche 

d'énergie totale. 

Le tableau (IV.8) regroupe aussi les multiplicités Y des transi

tions de la première bosse (transitions d'énergie inférieure à 0.94 MeV) 

ainsi que les différences de multiplicité Y entre tranches consécutives 

pour les deux bosses. 

énergie 

largeur 

multiplicité 
différences de multiplicité 
entre tranches adjacentes 

1.265 1.239 ] 1.197 ? 

.379 .382 .324 ? 

2.6 1.41 .54 <.2 

1 .19 .87 -.34 

multiplicité des gammas 
d'énergie Inférieure à .94 

différences de multiplicité 
entre tranches adjacentes 
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0) L'évolution de la distribution en énergie des transitions 

du continuum est illustrée figure (TV,10) où sont présentés les spectres 

obtenus par différence des tranches 5-4, 4-3, 3-2, 

Ces spectres présentent en-dessous de 1 MeV des oscillations 

importantes qui sont liées à celles déjà observées dans les spectres 

correspondant aux tranches d'énergie totale (spectres IV,7), et que la 

soustraction tranche à tranche amplifie. Sur ces spectres, les barres 

d 1erreur tracées tournent autour de 35%-40% pour les valeurs maximales de 

la multiplicité Y par tranche d'énergie de 80 keV, Ces incertitudes sures

timent la part des erreurs systématiques existant nécessairement dans notre 

processus de fabrication des spectres (déconvolution, soustraction des 

gammas discrets), et qui doivent s'éliminer lors de la soustraction des 

spectres tranche à tranche. Les valeurs d'incertitudes que nous obtenons 

sont donc légèrement surévaluées. 

En conclusion, les spectres de la figure IV.10 ne laissent aucun 

doute sur la persistance à haut (30-40n") et très haut spin (> 40ff) de 

transitions d'énergie - .65 MeV. 

A trîa haut spin cependant, c'est la bosse de 1.3 MeV qui semble 

l;i mieux alimentée. La valeur de l'énergie moyenne de cette deuxième bosse 

varie très peu avec le spin comme le montre le tableau IV.11. 

Ce tableau présente l'ensemble des mesures concernant les deux 

bosses, effectuées en faisant successivement deux hypothèses : 

- celle d'un fond linéaire auquel s'ajoute la bosse de 1.3 MeV, 

- celle de l'absence de fond : coures les transitions au-delà de 1 MeV 

appartiennent à la bosse de i.3 MeV. 

L'existence ou non de ce fond a peu d'influence sur la position 

du centre de gravité de la deuxième bosse (1.3 MeV), au contraire des 

valeurs de multiplicité y 1 ul sont très différentes dans les deux cas 

(tableau IV.11) 

Dans le cas du spectre (3-2) l'existence de ce fond est triviale 

puisque la bosse de 1.3 MeV n'apparaît qu'à partir des spins 30~35ff. Ce 

spectre est en fait constitué d'une structure unique s'étendant de 0.6 MeV 

à 1.6 MeV. La multiplicité de la bosse de 1.3 MeV y est alors évaluée à 
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0.25 (au lieu de 0.34 d?ns les spectre TV.8, ce qui constitue un accord 

très satisfaisant). 

l.e nombre de y ^e * a 2ème bosse augmente nettement avec le spin : 

0.8~ dans le spectre 4-3 et L.18 dans le spectre 5-4 a très 'naut spin. 

Tranche 5-4 4-3 3-2 

Y 1ère bosse 1.03 1.31 1.02 

énergie 1.298 1.291 1.257 

2ëme bosse largeur 0.328 0.329 0.255 

(- 1.3 MeV) multiplicité 1.18 0.77 0.25 

^ P P * 1 1.19 0.87 0.34 
tableau IV.8 

Tabltzu. IV. 11 

La multiplicité de la 2èae bosse (1.3 MeV) est évalués en considérant 

qu'elle se superpose 3 un fond linéaire. Le choix de ce fond est cohérent 

avec celui fait indépendamment dans le cas des spectres IV.7,comme l'indique 

la similitude des oultiplicités obtenues daus les deux cas (deux dernières 

lignes du tableau). 

IV.4 - Analyse multipolaire : 

Sur la figure (IV.12) nous avons superposé les spectres obtenus à 

0° et 90° pour la 5ëme tranche d'énergie somme, et nous pouvons remarquer 

les effets de distribution angulaire importants qui affectent différemment 

lea deux bosses de transitions du continuum y. Ces deux spectres n' ont 

bien sûr pas été normalisés sur la multiplicité y et le spectre obtenu à Q a 

a été corrigé de 1'effet Doppler au-delà de 1 MeV comme nous l'avons déjà 

exposé au paragraphe (IV.3.a). 

La figure (IV. 13) présente selon l'énergie des transitions la 

valeur du rapport R = •̂ TqTTt pour les tranches 2, 3, 4 et 5. 

La composition multipolaire des spectres de transitions y est 

extraite de R en supposant les transitions soie quadrupolaires étirées 

(R * 1.49) soit dipolaires étirées (R = 0.71) (cf tableau Iï. 10) . 

Pour les énergies inférieures à 1 MeV, le rapport R est voisin de 

,7 (transitions dipolaires étirées pures) au-delà de 1 MeV la proportion de 

transitions quadrupolaires étirées croît avec le spin jusqu'à se rapprocher 

de 1 (R - 1.6) dans la tranche 5. 



2. MeV 

r-LguAz VJ. *Z 

SptcZtzi de. ixcyiàÂjtiom, du. ccntàumm obi.zrjj.zi 3 û* zZ 903 pou/t ZZA 
1 tA&nckzA d'in.eA.qi.z icm\z zizvïz. 

rj_gu,iz IV. ' 3 . 

AAdot'op^z mzjnj,réz poitt iz4 
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la figure (IV. 14) montre la distribution des transitions 

quadrupolaires étirées déduites de ces mesures, selon leur énergie : 

a) les transitions de 1.3 MeV ce la tranche 5 (- 5LW) sont essentiel

lement quadrupolaires étirées. Dans la tranche 4 leur proportion dixir.ue et 

elle diminue encore dans les tranches 3 et 2. Ceci s'interprète aisément : 

la bosse de transitions de 1.3 MeV qui apparaît au-dessus de 30n" est de 

nature quadrupolaire étirée, et son intensité croît avec le spin. 

Par contre, la proportion des transitions quadrupolaires étirées 

que ces mesures indiquent, nous semble légèrement surévaluée : il n'est pas 

impassible que le fond sous la bosse de 1.3 MeV soit constitué de transi

tions dipolaires non pas étirées mais mélangées, comme le suggèrent Y.S. 

Chen et G.A. Leander (Ch 82) qui prévoient au delà de L MeV l'existence de 

transitions Ml refroidissant le noyau, délicates à caractériser, leur 

anisotropic étant voisine de 1. Si 1'analyse était conduite avec R ~ 1 

plutôt que 0.71 pour les transitions dipolaires au-delà de 1 MeV, la 

quantité de transitions quadrupolaires étirées obtenue serait plus faible, 

en accord avec les résultats du paragraphe IV.3 (c£ tableau IV.8). Les 

quantités de transitions quadrupolaires tracées sur les spectres (IV.14) 

sont donc plutôt à considérer comme des quantités maxiaiales. 

b) Le caractère essentiellement dipolaire étiré des transitions du 

continuum de la bosse de .65 MeV est parfaitement établi par ces mesures 

pour toutes les tranches CR compris entre .7 et . S ) , sans qu'on puisse 

exclure une faible proportion de transir-ions dipalaires non étirées (fig. 

IV.13 et IV.14), ou même quadrupolaire non étiré. 

Enfin, la figure (IV.15), donne les valeurs d'anisotropie 

obtenues pour chaque tranche d'énergie totale à 1.3 MeV et 0.65 MeV avec et 

sans soustraction des gammas discrets. Cette figure met en évidence 

l'importance de cette soustraction pour déterminer autour de 0.65 MeV les 

TEultipolarités des transitions du continuum gancca. 

IV.5 - Purees de vie 

Rappelons que la mesure des durées de vie des niveaux nucléaires 

repose sur la comparaison Ce spectres obtenus à 0° (où l'effet Doppler est 

maximal) avec deux cibles ninces : l'une est autosupportée, 1'autre est 

déposée sur une feuille d'Au qui ralentit les noyaux de recul formés dans 

la cible. Si aucune différence d'énergie n'est observée pour une transition 



donnée ancre las spec t res e n r e g i s t r é s avec chaque c i b - e , 1 f i s s i o n du 

ganxa a eu l i eu en xoyenne a lo r s que le -:oyau n ' é t a i t pas encors r a l e n t i se 

donc dans un tenps t r è s bret par rapport au teaps de raler-cisscnent du 

navau dans le stoppeur d'Au. Si au c o n t r a i r e , le décalage e s t : taxixal (57. 

dans not re cas) en t re l e s deux s p e c t r e s , l ' émis s ien v a eu l i eu quand le 

noyau é t a i t à l ' a r r ê t dans le stoppeur d'Au. 

Mous observons ces deux s i t u a t i o n s sur la f igure (IV.16) qui 

présence le spec t r e global C'y d i s c r e t s non s o u s t r a i t s ) correspondant à la 

tranche 5 (5lh) : 

!.. Au-delà de 1 MeV, les deux spectres se recouvrent parfaitement, 

indiquant en première analyse que les niveaux alimentent la bosse 

de 1.3 MeV approximativement en noins de 10 . Nous reviendrons 

plus loin sur la mesure plus précise des duré-; de vie des niveaux 

impliqués. 

2. La bosse de 0.65 MeV subit un décalage -vis le sur ses flancs- de 

- 5Z indiquant que les niveaux qui 1'ali=er-:ent se désexcitent en 
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Rappelons que cette bosse de 0.65 MeV est constituée essentielle

ment des transitions discrètes dont les durées de vies sont peur la plupart 
-12 

supérieures à 10 s (Ag.79). La présence de ces transitions dont certaines 

sont crès lentes, enpêcbe donc d'observer la durée de vie des transitions 

du continuum y dans la première bosse. 

La figure (IV.17) montre les spectres associés I la tranche 5 une 

fois les gammas discrets soustraits des spectres globaux. A cause des 

effets de distribution angulaire définissant à 0° les transitions 

dipolaires, les transitions d'énergie inférieure à 1 MeV ne forment pas une 

bosse de Caille suffisante pour qu'elle se détache nettement de celle de 

1.3 MeV et qu'on puisse en mesurer le centroïde. 

La figure (IV.18) montre pour les deux cibles les spectres 

résultant des différences entre les tranches 5-4 et 4-3, correspondant aux 

transitions désexcitant les niveaux de spin supérieurs à 40ÏÎ et compris 

entre 2815" et 37n" respectivement, sans soustraction des gammas discrets. 

Au delà de 1 MeV, nous observons le recouvrement presque parfait 

des bosses de 1.3 MeV obtenues pour chaque cible. 

La mesure précise du décalage Doppler des centres de gravité de 

la bosse de 1.3 MeV fournit des résultats qui varient entre -1/40 et +3/40 

de canal soit E = -1 keV et et E = +3 keV, selon les canaux pris comme 

extrémités de la bosse. D'autre part, un calcul de centroïde effectué an 

supposant que celle ci a une forme gaussienne donne un décalage Doppler 

inférieur à 1/10 de canal, soit : 

E < 4 keV, 

que nous considérons comme la l im i t e d ' appréc ia t ion de ce décalage, sur la 

boss^ de 1.3 MeV (soi t une préc is ion de la mesure - 3 10 ) . 

En comparant c e t t e valeur au décalage Doppler maximal poss ib le de 

59 keV à - 1.3 MeV, nous obtenons une l imi te supérieure au temps moyen 

d'émission y : 

T < 3.5 l C " U s 
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Ce temps moyen de désexcitâtIon gamma constitue une infornât ion 

sérieuse, mais ne coïncide pas forcément avec les durées de vie des niveaux 

et pour extraire ces dernières, il faut faire quelque supposition sur le 

schéma de désexcitation à très haut spin. 

Dans un premier cas, si nous faisons l'hypothèse de niveaux 

émetteurs de Y de 1.3 MeV, non affiliés. Alors nous obtenons pour ces 

niveaux des probabilités de transition réduite : 

^;E2) > 6400 e~fm4 

et un facteur d'accélération par rapport aux estimations fai:es par 

Kei.-kopf pour les excitations de particules individuelles (B . = £9 e~fm ) 

Bpi 
très élevé qui confirme donc le caractère éminemment collectif de cette 

excitation à très haut spin. 

Dans un deuxième cas, nous considérons que la bosse de 1.3 MeV 

est alimentée par des successions de niveaux et nous observons alors des 

durées de vie apparentes moyennes. En considérant un modèle simple de 2 

gammas (E2) en cascade (ce qui d'après nos mesures n'est pas aberrant), les 

deux niveaux étant alimentés directement de façon identique, nous obtenons 

que le temps moyen de désexcitation <T> est relié à la durée de vie *r par 

l'expression : 

<T> - 1.3 x 

A travers ce modèle simple mais réaliste, nous évaluons que la 

durée de vie des niveaux de très haut spin alimentant la bosse de 1.3 MeV 

est : 
-14 

T < 1.7 10 s 

Nous en déduisons une probabilité réduite : B(E2) > 8300 c"fm , 

et un facteur d'accélération : — - — — > 170 
5pi 

signant sans appel que cette excitation est de nature collective. 



CHAPITRE V - INTERPRETATION DES RESULTATS 

V. I - Rappels théoriques 

Une description satisfaisante de l'ensemble des propriétés 

nucléaires passe par des procédures Hartree-Fock (Qu 78) dans laquelle le 

champ moyen est construit à partir d'une interaction effective nucléon-

nucléon. Cependant, deux modèles antagonistes permettent d'appréhender de 

façon simple les comportements du noyau atomique. 

- Le modèle phénoménologique de la goutte liquide, non quantique qui 

excèle à décrire les variations systématiques des masses atomiques 

et l'ensemble des propriétés lentement variables en fonction du 

nombre de nucléons : typiquement sur des énergies de liaison de 

l'ordre du millier de MeV, seuls quelques 5 MeV d'origine purement 

quantique lui échappent. 

- Le modèle en couches pourrait avoir l'ambition de reproduire les 

propriétés quantiques du noyau : les nucléons sont indépendants en 

libres de se mouvoir à l'intérieur d'un puits de potentiel type 

Woods-Saxon ou oscillateur harmonique ; les nucléons, fermions 

soumis au principe d'exlusion de Paull, y gravitent sur des orbites 

organisées en couches. Les réussites de ce modèle sont variées et 

tout à fait évidentes, en particulier il est capable de reproduire 

si on introduit des corrections de pairing, les propriétés des états 

excités mettant en jeu un faible nombre de nucléons voisins du 

niveau de Fermi. Mais ce sont les propriétés globales des noyaux qui 

lui sont fatales : les mérites de ce modèle sont innombrables.., 

mais différents de ceux du premier. 

En fait, il est possible de concilier les mérites et seulement 

les mérites de ces deux modèles antagonistes en superposant aux résultats 

fournis par le premier, les effets de couches prédits par le deuxième. Ce 

traitement est célèbre sous le nom de "correction de couches de Strutinsky" 

(St 67). 11 fait confiance au modèle de la goutte liquide pour rendre 

compte des propriétés moyennes des noyaux, et n'utilise le traitement 

quantique qu'afin de décrire les variations autour de cette Doyenne. 



V.l.a - La_goutte liquide. gujlgu6g_IgP£gj;Ë 

L'énergie de liaison d'une goutte contenant M neutrons et Z 

protons est : 

B(N,Z ; def) - - b ^ A + b s u r f (def) A 2 / 3 

+ 1/2 fl ( ^ ) 2 + E .(def) 
sym A coul 

La variable "def" est mise à la place du jeu de paramètres 

décrivant la forme du noyau. 

Dans le cas d'une goutte tournante, nous devons ajouter à cette 

énergie celle due à la rotation : 

h • E ( ! ) - z •• < " " > + éiàtr- ( l ) 

où J(def) est le moment d'inertie (statique) correspondant à La déformation 

d* équilibre (def) du noyau au moment angulaire I. La valeur du moment 

d'inertie adoptée à haut spin est celle d'un corps rigide de masse A pour 

des raisons exposées dans la référence (Sz 78) et qui sont vérifiées 

expérimentalement à haut spin sur les noyaux rotationnels. La déformation 

d'équilibre (def) est simplement déterminée en minimisant 1'énergie par 

rapport aux paramètres de déformation à I fixé. 

Dans un premier temps, nous allons brièvement rappeler le forma

lisme utilisé pour décrire la déformation du noyau atonique. Puis nous 

l'utiliserons pour discuter qualitativement les formes d'équilibre de la 

goutte liquide selon sa vitesse de rotation. 

Si on se limite au cas de deformations quadrupolaires, on peut 

développer le rayon R de noyau au voisinage de R rayon de la sphère de 

même volume par : 

R (fl.f - R, ( 1 * l ^ a 2 > j Y 2 u (6,f) 



Les crois axes principaux du solide définissent un système de 

coordonnées (repérablés par 3 angles (\p, 9, W ) , dans lequel 11 est commode 

de se placer. Dans ce repère : 

a21 - a2-I ' ° " a22 " a2-2 

Il est d'usage d'utiliser plutôt que a _ et a,,, (= a ? 0 ) les 

paramètres 8 et y définis par : 

a 2 0 » y cos y 

a22 " " fT* S i n V 

La paramètre 0 suffit à définir la déformation d'un noyau 1 

symétrie axiale (si 0 • 0, le noyau est sphërique). Le paramètre y permet 

de décrire la déviation par rapport à cette symétrie ec mesure donc la 

triaxialité. On peut ainsi définir un plan de déformation (jï.r) en coor

données polaires (figure V. I, p. 78). l.a direction y =* 0 correspond à une 

déformation allongée (prolate) du noyau le long de l'axe 3, et la direction 

y • 60° une déformation aplatie sur l'axe 1. Entre des deux extrêmes, le 

noyau est triaxial (il possède trois plans de symétrie perpendiculaires. 

L'ensemble du plan (8,y) s'obtient simplement par symétrie autour 

des axes y " k.~/3, à partir de la portion de plan y CO, 7T/3), ce qui ne 

fait que traduire l'arbitraire du choix de la numérotation des crois axes 

principaux. 

D'autre part, en se restreignant aux faibles valeurs de a „ et 

a_-, on peut caractériser La forne ellipsoïdale par la variacion de R le 

long des axes principaux : ^ _ 

\ * \ + ^ \ "Ro C 1 + TÎÎT0 c o s ( Y + - |^" k > (K- • 1. 2 .3) 

V. l . c - Eguil ibre_de_la_goutte l i au ide en fonction du_sgin 

(voir Co 74) 

a) Dans l e cas de p e t i t e s déforr.ations n-iadr-jpolaires, on 

peut développer l e s énergies de surface et de Coulomb de 1'expression (1) , 

en fonction des paramètres 0 et y (My 66, SW 56) 

ùi es t le paramètre de tension s u p e r f i c i e l l e 

5 r A l / 3 U ( , -JT 2L1TÏ «iT* 



D'autre part, le moment d'inertie d'un solide en rotation autour 

d'un axe principal k, est : 

K 
• W e * - 1 " A M V ( 1 — 5 7 ' (k- I .2 ,3) 

et dans le cas de p e t i t e s déformations, e t s i k » L (y a 120°), 

n 2 
r i g i d , ! -5- ( L - \ j - ^ , 0 cos (y + i20°)A M R^ (3) 

La déformation d'équilibre à I donné est simplement celle qui minimise 
l'énergie : 

T T " (Esurf » - « > . T - « ^ - * c o a i tf-O.ï-0) * - ^ J . 

+ h„c\jh
 c ° s (y+ 1 2 t n • ° 

On peut observer directement sur l'expression 3 que dans le cas 

des petites déformations la rotation d'un solide autour d'un axe est plus 

économique s'il est oblate le long de cet axe (y * 60") : 

J r l g l d , L - - ! - A t , R o 2 <l + l f i P > 

perpend: que s'il est prolate (y * 0°) le long de l'axe perpendiculaire (y » 0°) 

0) Dans le cas de grands^moments angulaires, ces approxima

tions ne sont plus valables. Mottelsson a montré (voir Sz 78), que dans le 

cas de la rotation d'un disque plat de rayon R et d'épaisseur a ( a « R ) , si 

on néglige l'énergie coulomblenne, on obtient : 
1/2 

R « I , qui entraîne : E c<I 

D'un autre côté pour un cylindre très allongé, de longueur 2R et 

de diamètre 2a (a<<R) tournant perpendiculairement a son grand axe, on 

obtient : 

R < x l 4 ' 5 , qui entraîne : E ~ = I 2 ' 5 

Ainsi, aux moments angulaires suffisamment élevés, la rotation 

"prolate perpendiculaire" devient plus économique énergétiquement que la 

rotation "obl^te parallèle". A un moment angulaire intermédiaire, une 

transition de forme de la goutte liquide doit donc Intervenir. Ce phénomène 

a été mis au jour par Jacob! qui espérait en observer l'existence sur des 

étoiles en rotation, 

Cohen, Plasil et Swiatecki (Co 74) qui ont initié les calculs de 

déformation nucléaire sur un vaste domaine de la table de masse et pour 

1'ensemble des valeurs de t accessibles au noyau, prévoient une telle 
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transition pour les noyaux "moyens lourds" et "doyens légers". Elle aurait 

lieu à travers une succession d'états de formes triaxiales, la forme finale 

très allongée portant le nom de "super déformée" (0 > 0.6). 

V,l d_2_Traitement 2uantioue_et_correct^on_de couche 

a) Dans le mod_èle en couches, les nucléons indépendants se 

déplacent dans un puits de potentiel qui peut être déforné et éventuelle

ment tourné (modèle du "cranking" ou en français de la "aianivelle'). 

La résolution du problème général d'un noyau devant supporter- un 

spin J passe par l'utilisation de la méthode des multiplicateurs de 

Lagrange : Nous devons diagonaliser l'hamiltonien contraint, aussi appelé 

Routhian : 

H U = H - a fi" J 
x 

où m désigne le multiplies. ..r de Lagrange. 

Cette expression peut être comprise d'une autre faj-n dans le cas 

particulier des noyaux qui tournent autour d'un axe perpendiculaire à leur 

axe de symétrie : H représente alors l'haiciltonien du noyau dans le repère 

du lahoratoire et H l'hamiltonien associé au repère en rotation, dans 

lequel le problème est statinnnaire (mais il faut faire attention : H ne 

s'identifie pas avec l'énergie du système). 

Le Cerne - u -tl* J s'identifie parfaitement â rec les termes de 
x r 

Coriolis et centrifuge. Il brise l'invariance par rapport au renversement 

du temps et donc affecte les énergies des couches et éventuellement leur 

agencement. 

La diagonalisation de H fournit les valeurs propres et fonctions 

propres à 1 particule e et IX,,> en fonction de J. 

La fonction d'onde globale du systène est obtenue en construisant 

le déterminant de Slater |y > à partir des I jf ̂ >, et l'énergie totale du 

noyau est : 

E = <f\ n|y"> 
oi est fixé pout sa part, par la deuxième équation qui le relie au moment 

cinétique : 

i - <y" |j xiy> 



B) Méthode de correction de couche 

Elle consiste à calculer par une technique appropriée (St 67) 

la valeur moyenne E des énergies E obtenues par le traitement quantique, et 

à remplacer È par E_ (expression 1) obtenue pour une goutte liquide en 

rotation : 

E t o t "
 E - * + E ! «•> 

autrement die, nous accordons toute notre confiance j l'écart E - E issu du 

calcul quantique mais pas en E lui même, auquei nous substituons E_. 

Les résultats de tels calculs sont présentés, en général (figure 

V.3) sous forme de surfaces d'énergies dans le plan triangulaire (fl,y)- Les 

énergies correspondant à chaque déformation (0,Y) sont ,iculées séparément 

par des méthodes numériques. On conçoit que cette méthode soit lourde du 

point de vue Calculs. Elle ne fournit pas directement les configurations de 

nucléons correspondant aux différents états dont ei-e calcule l'énergie. 

Mais elle permet de décrire les noyaux en suivant ses changements de forme 

et ses modes d'excitation privilégiés jusqu'aux moments angulaires les plus 

élevés. 

Une autre approche permet de cerner les configurations nuclëoni-

ques des états yrast pour chaque spin (An 76, Vo 83). Celle-ci es;: très 

intéressante puisqu'elle permet une confrontation fine entre résultats 

théoriques et expérimentaux, au travers de mesures de facteur g, de proba

bilité de transitions ou de multipolarité. Elle utilise aussi la technique 

de corrections de couches de Strutinski, mais prend en compte les excita

tions de particules individuelles : 

E„. et E . désignent les contributions à l'énergie de la goutte 
GL couche *" 
liquide, et de la correction de couche, calculée pour l'état fondamental ; 

E et E correspondent aux énergies d'appariement et aux excita-
paire p-n v * 

tions particule-trou. 

Le problème essentiel est alors de trouver les configurations de 

particules trous qui minimisent 1'énergie totale, à chaque spin considéré. 

En faisant appel au formalisme des multiplicateurs de Lagrange, le problème 

peut être résolu élégamment par une méthode géométrique ; dans ce forma

lisme i( et ii sont les 2 multiplicateurs de Lagrange déterminés par le 
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nombre de particules (protons et neutrons séparément) du noyau et le spin. 

La résolution de l'hamiltonien contraint revient simplement à 

trouver les états de particules situés dans le plan (e,ra) sous la droite 

d'équation : 

e « A + b m tu ("surface de Fermi inclinée") 

e et m désignent l'énergie des états et la projection sur l'axe de symétrie 

de leur moment cinétique. 

La figure V.2, tirée de la référence Du 81, illustre cette 
147 

méthode dans le cas de Gd (Z - 64, magique, N * 83) : On observe qu'elle 

n'offre de solutions que dans quelques cas privilégiés (configurations 
147 - + 

dites "optimales") correspondant pour Gd à I ™ 7 et 10 pour les 

protons et 7/2 et 29/2 pour les neutrons. Ces configurations optimales 

sont appelées â jouer un rôle particulier et important dans le scbéoa de 

niveaux : pour Gd» ce sont les configurations des niveaux isomériques 

observés 21/2 , 21 11" et 49/2 de durées de vie respectives 4.8 ns, 27 ns 

et 530 ns. 

Les configurations correspondant aux états intermédiaires sont 

calculées en considérant les excitations à l particule-1 trou et 2 parti

cules- 2 trous définies par rapport aux "surfaces de Ferai inclinées" 

définissant les états "optimaux" les plus proches. 

7.2 - Interprétations théoriques des résultats expérimentaux 

Les calculs de corrections de couches ont été entrepris depuis 

quelques annïss pour étudier le comportement nucléaire à haut spin (voir 

les références citées dans Cw 83). Cwiok et al. (Cw 83) les ont récemment 

appliqués au cas des isotopes d'Erbium voisins de la couche magique N - 82 

depuis Er jusqu'à Er. Dudek a également effectué des calculs sur 
154 

Er et trouve à très haut spin des résultats un peu différents. Hais dans 

leur état actuel, ils ne peuvent pas être confrontés a. l'expérience, 

contrairement à ceux de Cwiok. C'est l'ensemble de ces résultats que nous 

exposons ici. 

Cwiok et al. étudient le comportement des noyaux presque froids 

(à une température faible de 0.2 MeV) et l'influence de l'augmentation de 

la température nucléaire sur les effets de couches• en particulier dans le 

ces de *Er. Le modèle utilisé à cette occasion unifie la description de 

la rotation nucléaire et un modèle statistique. Ils effectuent les calculs 



avec un. p o t e n t i e l de Woods-Saxon incluant: les déformations hexadécapolaires 

Ces ca l cu l s ne concernent que l e s spins supé r i eu r s à 3Cfi cii l a s e f f e t s de 

pa i r ing sont supposés ne plus opérer . 

Les r é s u l t a t s de ces c a l c u l s , concernant " ~ l r sent montras 

f igures fV.3 e t V.ù) . El le représen ten t à d i f f é r e n t e s va leurs c a r a c t é 

r i s t i q u e s du spin C30fi*. 46R, 54-îT, ô^lî, 72n", 7-in") , l e s courbes d 1 égale 

énergie dans l e plan ( J Î . Y ) , l ' i n t e r v a l l e d ' éne rg i e en t r a deu:t l i gnes e s t de 

0.5 MeV. Les v a l l é e s y sont indiquées par des surfaces hachurées , l a s plus 

sombres correspondant aux plus protondes. Les va leurs de l ' é n e r g i e miniimm 

( é t a t y r a s t ) ac c e l l e de la conf igura t ion sphérique (3 * 0) sont repor tées 

scus ces c a r t e s pour chaque va leur de sp in . p^ . y 3 . "' 

* La f igure V.3 présen te l a 

r é s u l t a t des ca l cu l s e f fec tués à 

T • 0.2 MeV, c ' e s t - à - d i r e l a noyau 

presque f ro id . A I - 3CTÎ, l ' é t a t 

y r a s t correspond à une forme a p l a t i e 

(3 - .16) l ' a x e de symétr ie l e an t 

o r i en t é cocue l e sp in , Ce lu i -c i es t 

donc généré par l ' a l ignement de 

quelques nucléons e x t e r n e s . Cette 

p réd ic t ion théorique e s t en accord 

avec l e schema de niveaux de Er a 

haut sp in , qui ne con t i en t aucune 

t r ace d ' e x c i t 3 t i o n c o l l e c t i v e de type 

r o t a t i o n n e l . Quand le moment angu

l a i r e augmenta (I = £6n"), c e t t e 

déformation s ' accentue ( 2 a .24 a. .32) 

ce qui s i g n i f i e une plus grande 

dens i té de nucléons dans l e plan 

equa to r i a l du noyau, c ' e s t - i - d i r a un 

plus grand nombre de nucléons 

,/"\ 

alignant moment angulaire 

individuel sur 1'axe ce symétrie. En 

même temps, sa dessine un sinimun 

secondaire (y - 2L S, le noyau y est 

rriaxial), qui devient yrast à 

1 = 5-"fl, valeur du spin proche de la 

valeur maximale que peut supporter le 

noyau sans fissionner. 



31. 

Cwiok et al. prévoient qu'un troisième minimum se développe à 

I = 72n* et devient finalement yrast à I = 7 4fî, correspondant à une super 

déformation prolate (0 a .8, y * 0) . A ce changement de forme brutal 

correspond un changement radical de mode d'excitation : à itô, dans l'état 

de plus basse énergie, le nucléon a une rotation d'ensemble autour de son 

ancien axe de symétrie, aucun nucléon ne jouant de rôle privilégié pour 

générer le moment angulaire. 

L'effet de l'augmentation de la température est observé figures 

V.3 et V,4. Sur la figure V.3, les conséquences de la correction de couche 

de Strutinski sont parfaitement visibles à tous les spins. Les effets de 

couches génèrent des lignes d'isoénergie tortueuses, rendent la surface 

irrégulière, faisant même apparaître des mir.ima secondaires assez prononcés 

pour certaines déformations. Ces tainima secondaires ne peuvent pas trouver 

leur origine dans le cadre du modèle de la goutte liquide classique et nous 

mesurons là l'importance du traitement de correction de couches à très haut 

spin (nous reviendrons plus loin sur les conséquences de l'existence des 

minima secondaires). 

Les calculs effectués montrent que l'augmentation de la tempéra

ture s'accompagne de l'adoucissement du relief des surfaces d'énergie. A 

T - 0.6 MeV, les minima yrast sont moins encaissés, les minima secondaires 

s'estompent et à 1.2 MeV (figure V.i) les effets de couche ont totalement 

disparu : le noyau se comporte comme une goutte liquide. 

Toutefois, on constate qu'aux trois températures les lieux des 

minima principaux coïncident et une transition de forme conduit le noyau 

initialement oblate parallèle à tourner collectivement autour d'un axe 

perpendiculaire à son axe de symétrie vers 72-74HÏ. 

* L'existence de minima secondaires 3 basse température est très 

intéressante : le noyau résiduel qui se désexcite peut s'y trouver piégé et 

ne pas pouvoir rejoindre la ligne yrast (correspondant à une forme oblate 

de 30 à 7 On"). Les énergies de ces états correspondant à ces différents 

minim-1 sont montrés figure V. 5 en fonction du spin. On voit que la ligne 

yrast est constituée de plusieurs lignes qui peuvent se chevaucher à un 

même spin. A 1'intérieur d'une ligne, la déformation du noyau ne change 

presque pas (les positions des minima secondaires dans le pian (jî ,y) 

n'évoluent pas avec le spin) . Par contre, le saut d'une ligne à l'autre 

•'effectue par un chemin inconnu et s'accompagne d'un changement de forme 

considérable. 
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Les résultats concernant les hauts spins obtenus par Dudek 

diffèrent quelque peu. Ils sont montrés figure V.6. Celui-ci utilise aussi 

un potentiel de Woods-Saxon mais avec d'autres paramètres, et il ne consi

dère pas les déformations octupolaires. 

Selon Dudek, le noyau dans sa configura Lion yrast est oblace 

jusqu'à 52fT, puis opte pour sa forme triaxiale, qu'il conserve (y varie de 

20° à 30°) jusqu'à 78Ï1*. Sur toute cette plage de spin, le ninixum oblate 

reste 1 MeV au-dessus de 1'état yrast. D'autre part, ce calcul prévoit 

aussi une super-déformation finale (80fi). le noyau tournant collectivement 

autour d'un axe perpendiculaire à son axe de symétrie. Le minimum secon

daire correspondant à cette super déformation persiste jusqu'à un spin très 

bas C- 45ÎÎ) : Les probabilités de transitions à l'intérieur d'une telle 

bande étant à énergie égale, très fortemerc supérieures aux probabilités de 

transitions entre états de particules individuelles, l'observation de cette 

super-déformation pourrait ne pas être impossible (le moyen le plus évident 

étant la réalisation de coïncidences Y""Y> comme dans le noyau Dy (Se 82 

et Ny 84). 

Pour le reste, la confrontation de ces prédictions théoriques 

avec les données tirées de l'expérience n'est pas aisée, quand il s'agit 

des très hauts spins. Une possibilité est de comparer le spectre expérimen

tal des transitions Y avec le spectre théorique des transitions y émis par 

un noyau formé dans la même plage de spin. Encore faut-il faire des hypo

thèses sur le chemin suivi par la cascade Y : est-elle piégée dans des 

minima secondaires au sein desquels les probabilités de transition sont 

très accélérées (minimum superdéforné par exemple) ou suit-elle un chemin à 

peu près parallèle à la ligne yrast ? 

C'est cette dernière hypothèse qui est explorée par Cwiok et al. 

Ils supposent que les états se désexcitent à l'intérieur des bandes par des 

transitions £2 étirée., 1'énergie de celles-ci est simplement reliée à la 

vitesse de rotation tu par la formule : 

E = 2 fi u 

Y rot 

qui permet d'obtenir l'énergie des transitions Y e n fonction des spins des 

niveaux. C'est ce que figure le schéma (V,7) pour les quatre lignes de 

déformation principales envisagées. Sur ce schéma, on remarque que 
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I 1 inflexion d'une ligne, qui devient horizontale aut-jur d'une énergie 

donnée, entraîne une accumulation de transitions y a cette énergie. Il en 

esc de même bien sûr pour les valeurs de E qui correspondent â plus d'une 

ligne sur ce plan (E t J) , ces lignes pouvant se succéder dans une meiae 

cascade de désexcitation. 

A l'énergie L ,4 MeV, on s'attend donc selon ce calcul à une 

accumulation remarquable de transitions due essentiellement aux deux bandes 

de déformations différentes 0 - .16 et 0 - -27 se croisant à I - 46ff, et 

dans une moindre mesure aussi à 0.7 MeV. Cet accord avec nos résultats 

expérimentaux est saisissant. 

La figure (V.8) concrétise de façon encore plus éclatante la 

similitude entre nos résultats expérimentaux et ces résultats théoriques 

dans le cas d'une tranche d'énergie somme élevée sélectionnée lors de 

l'expérience Sn + Ar (Ng 32). Le spectre théorique est constitué des 

transitions désexcitant les noyaux formés dans la plage de spin correspon

dant â la même tranche d'énergie somme. Le spectre est obtenu moyennant 

quelques hypothèses réalistes concernant l'alimentation directe des niveaux 

selon leur spin et les proportions relatives de transition a = L • : AI = 

2. Il est construit en attribuant une largeur expérimentale aux gainas, et 

finalement normalisé avec le spectre expérimentai au sommet de la b' ïse de 

1.3 MeV. 

La conclusion essentielle de cette figure esc que le calcul 

reproduit étonnamment bien la forme en dos de chameau du spectre expérimen

tal, ce qui constitue un premier succès indéniable. 

Cependant, ce calcul ne résoud pas tous les problèmes : 

- d'une part, il ne rend pas compte à haut et très haut spin de 

l'alimentation de la bosse de 0.65 MeV : il est visible sur la 

figure (V.8) que toutes les transitions au-delà de 365 ont une 

énergie supérieure au MeV, 

- Le spectre n'est constitué que de transitions yrast. 

- Enfin et surtout, ce calcul ne peut expliquer la nature multipolaire 

des transitions observées (quadrupolaire à 1.3 MeV, dipolaire à .65 

MeV) ni les modes d'excitations collectif, individuel, qu'elles 

révèlent. 
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Des calculs théoriques sont aujourd'hui en cours, notamment an 

collaboration av&c Dubna et Strasbourg, qui tentent de répondre à ces 

interrogations et aussi départager plusieurs interprétations possibles. 

En fait, l'existence de transitions quadrupolaires collectives 

pourrait s'expliquer en bâtissant sur les états de particules individuelles 

des excitations de type collectives, telle la vibration dans la direction y 

Dans ce cas. elle serait rendue possible par la mollesse du noyau par 

rapport à une déformation triaxiale. Ce fait esc visible sur le plan (0,y) 

y compris à température faible, où les minima ne sont jamais encaissés et 

entourés de parois abruptes qui empêcheraient le noyau de se déformer 

facilement autour de sa position d'équilibre. Au contraire, le noyau peut 

se déplacer dans une vallée large à 0 - constant. 

En construisant sur les états yrast, ces états de phonons y, 

couplés à un mouvement de "Wobbling" -qui apparaît dès que l'axe principal 

du noyau ne coïncide pas exactement avec la direction du moment angulaire-

Cwiok et al, montrent qu'il serait possible de rendre mieux compte : 

- de la présence de transitions de .65 MeV. Celles-ci seraient de type 

quadrupolaires non étirées ï = -1 (celles de 1.3 MeV étant étirées: 

I = - 2 ) . L'anisotropie de telles transitions E2, I =• -l (R - 0.8) 

proche de celle des transitions El, = -1, s'accorde avec nos résul

tats expérimentaux, 

- de la collectivité des transitions : les probabilités de transitions 

entre états de phonons augmente avec le nombre de ceux-ci, pour peu 

que les états yrast sur lesquels ils sont construits correspondent à 

des mélanges de configurations. Il serait donc possible à l'aide 

d'un nombre raisonnable de phonons d'obtenir un ordre de grandeur 

correct pour les probabilités de transitions réduites (> lOOu.p.i.). 

Aujourd'hui, ces interprétations théoriques ne sont encore qu'à 

peine ouvertes et si nous en vantons avec tant d'assurance les mérites 

futurs, c'est sans doute pour renforcer notre espoir de connaître leurs 

succès. 
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CONCLUSION' 

Ce travail a été provoqué par la découverte à des spins 

supérieurs à 30-35 X d'une structure à 2 bosses (en dos de chameau) dans 

les spectres de désexcitât ion gamma des noyaux transitionnels de terres 

rares ( Er et des proches voisins). Rappelons que Les noyaux de cette 

région de transition ont, à bas spin, une forme aplatie Coblace ) avec 

"rotation" autour de l'axe de symétrie qui rend leur étude à très haut spin 

particulièrement intéressante. Ces études mettaient justement au jour :n 

comportement original à haut spin qu'il fallait cerner au plus près : c'est 

le but de ce travail. 

Nous avons exploré le continuum gairana sur toute Va plage de 

spin accessible au noyau, en utilisant un spectromètre d'énergie totale 

comme sélecteur de spin des niveaux émetteurs. Notre système de sélection 

prend en compte la spécificité des noyaux que nous formons et en 

particulier le tait qu'ils se désexcitent à travers quelques niveaux de 

longue durée de vie. Lors du traitement des données, nous avons débarrassé 

rigoureusement les spectres de transitions gamma des raies discrètes qui 

désexcitent le noyau le long de la ligne yrast et qui sont étudiées par 

ailleurs. Pour la première fais, nous observons les transitions du 

continuum y sans pollution, et suivons leur évolution avec le spin. 

1) Nos travaux confirment, en premier lieu, les résultats qui avaient écé 

obtenus en 1982, à Orsay (Ng 82) : à partir de 30 - 35 -ff émerge une bosse 

de transitions non résolues qui, quasimenc, reste cenTrée sur I.3 MeV. 

Cette bosse de transitions dont 1 'énergie n'augmente pas linéairement avec 

le spin des niveaux impliqués ne s'interprète pas aisément dans le cadre du 

modèle rotationnel : ainsi les noyaux transitionnels se distinguent à haut 

spin des noyaux bien déformés (N > 90) qui se comportent comme de bons 

rotors. 

Nous avons étudié cette bosse de transitions E2 : 

- 3a nature E2 étirée ressort de la mesure de 1 'anisotropic ; une telle 

nature signe généralement la collectivité de '. 'excitation. 

*• Cette présomption de collectivité est confirmée par la mesure de durée de 

vie que nous avons effectuée en nous servant -à- la méthode d'atténuation 
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de l ' e f f e t Doppler : les (Transitions impliquées sonc accélérées au minimum 

130 fois par rapport aux t r a n s i t i o n s entre é t a t s de p a r t i c u l e s (selon Les 

est imations de Weisskopf). La nature co l l ec t i ve de ce t t e exc i t a t ion à t rès 

haut spin ne fa i t aucun doute. 

2 ) En second l i eu , nous avons é t a b l i que, à t rès haut spin le noyau se 

désexcite aussi et presque pour a o i t i é , à t r avers des t r a n s i t i o n s d 'énergie 

^ 0.65 MeV. La r é a l i t é de ces t r a n s i t i o n s n ' é t a i t pas acquise du f a i t 

q u ' e l l e s n ' ava ien t encore pas pu ê t r e observées à cause du grand nombre de 

r a i e s d i s c r è t e s de même énergie présent dans les spec t r e s . Nous avons 

é t a b l i la nature d ipo la i r e é t i r é e de l a majorité de ces t r a n s i t i o n s de 

% .65 MeV par la mesure de Leur an iso t rop ic (R compris entre .7 et . 3 ) . En 

revanche, les f luc tuat ions qu ' i n t rodu i t -a sous t rac t ion des r a i e s d i s c rè t e s 

no'is a empêché d ' é t a b l i r les durées de vie des niveaux impliqués. 

Plusieurs voies théoriques ont é té ouvertes pour tenter 

de décr i re cet ensemble de phénomènes : 

- dans un cas le noyau passe par un changement de forme vers 5Gn" 

au-dessus de 50 -h" l e noyau es t t r i a x i a l e t la nature c o l l e c t i v e de l ' e x c i 

t a t ion pour ra i t s ' i n t e r p r é t e r macroscopîquement par un mouvement de 

wobbling. 

- ou a lors le noyau res te oblate jusqu 'à t rès haut spin avec d i f fé ren tes 

déformations. Cwiok et Al. dont rent que dans ce cas la désexci tâ t ion du 

noyau le long de La l igne yras t reproduit bien la s t ruc tu ra en deux bosses 

du spectre gamma. La grande mollesse du noyau à haut spin f avo r i s e ra i t 

l ' e x i s t e n c e de ce mode de v ib ra t ion Yi pourra i t se coupler au mouvement de 

wobbling et rendre compte a in s i de 1 ' ex is tence des t r a n s i t i o n s accélérées 

de 1.3 MeV et .65 MeV, respectivement quadrupolaires et d i p o l a i r e s . 

Ces i n t e rp ré t a t i ons théor iques , actuellement en cours 

d ' é l abora t ion , semblent donc tout à f a i t prometteuses. Mais la 

confrontation de leurs prédict ions avec Les données expérimentales n ' e s t 

pas aisée : ces derniers souffrent de manque de finesse et de la précis ion 

qui pourrai t départager et soutenir les recherches théoriques. 
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L'avenir esc donc aux boules et chiteaux de cristal, 

ensembles impressionnants de multidétecteurs dont 1 'efficacité to cale est 

très proche de I ; on attend de la recherche avec ces instruments, conçus 

pour suivre événement par événement la distribution des énergies Ey> ec la 

position d'entrée précise du noyau dans le plan (E.J), une avancée 

considérable de notre connaissance de la structure du noyau atomique. 



SYNTHESE ET DECONVOLUTIQN DE SPECTRES Sal 

Un spectre Mal de transitions gamma non résolues n'est pas 

exploitable directement : il doit nécessairement être dëconvolué c'est-i-

dira corrigé de la fonction de réponse du détecteur, qui interagit avec le 

rayonnement à travers crois processus essentiels : l'effet photoélectrique, 

l'effet Cocpcon, l'effet de créations de paires. 

Avant d fexposer le principe de La dicocvoiucicm que nous 

utilisons, nous aliens décrire la paramétrisation du spectre Naï sur 

laquelle elle repose. Ensuite nous examinerons en détail las programmes que 

nous avons tais au paint avec R, Kroth et G. Sastia : 

- SYNAI : Synthèse de spectre Naï 

- ?EEL : Déconvoiution de soectre Mal. 

I - PARAMEI3ISATI0M PS U rCNCTIOH DE SE?ONSE D'US DETECTICR sa 3a I. 

La figure 1 montra le spectre obtanu avec un ganma monoénergé

tique, à travers un détecteur Nal. L'enveloppe de ca spectra défini;: la 

fonction de réponse du détecteur I E » E . 

— SCAT 

Cette fonction de réponse peut correctement Sers approchée par un 

ensemble de droites, paraboles et gaussiennes dépendant de paramétras 
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variant avec l'énergie, et dont la figure fixe la signification 

TK, A, 3, HA, SB, L\ EDGE, SCAT, E. 

E : énergie du gamma E 

EDGE : position de la bosse Corapton - E s/( l +-'
3-* ) 

SCAT : Pic de backscaterring - E -EDGE. 

Cette paramëtrisation nécessite la donnée supplémentaire de 2 tables 

délivrant les valeurs en fonction de l'énergie : 

- de l'efficacité totale du détecteur: ETTTAB 

- du rapport Pic/Total: PTAB. 

Ces valeurs sont Issues d'autant de mesures expérimentales que possible. 

1) Le pic de pleine énergie a une forme gaussienne : 

U : largeur a mi-hauteur 

d-hauteur i 

U varie avec l'énergie : U =• k E 

Dans le programme : 

C - 0.361 

K - O.0O8U H WIDTH 

U - k, SQRT(E) 

CUU = C*L'**2 
, . . c . , Surface Pic La hauteur du pic est fixée par : -, - , r r Surrace gaussienne 

Dans le programme : 

PHOTO = P/({T-*C U) où P est calculé par une interpolation 

linéaire (sous-prograrsce PEAK) . 

2) La distribution Corapton est construite à partir de : 

- 1 rectangle de hauteur H = L 

et de lor.gueur : EDGE 

- 2 paraboles de hauteurs respectives aux extrémités de rectangle 

HA et HB et couvrant les régions A et B. 

Dans le programme : 

A est donné en fraction de SCAT : AA 

B est donné en fraction de EDGE : BB 

— I parabole du sommet de la bosse Compton à E, dont la hauteur vaut 

H + HB en EDGE. 

Cette paramëtrisation est raisonnable pour TH > .25 MeV. 



3) Aux énergies supérieures à 75 MeV sont ajoutés 2 pics à'échappe-

cène à E -.511 MeV et E -1.022 MeV, et un pic d'annihilation à .511 MeV. 
Y Y 

Leurs surfaces respectives sont proportionnelles à celle du pic en 

pleine énergie : 

ESCA?L = ESC1 * PHOTO * Log (E/K75) 

ESCAP2 - ESC: * E3CAPL 

ÀNNIK - ANN * ESCAP1 * {T 

Les paramètres de forme : AA, KA, 3B, H3, WIDTH, ESC1, ESC2, ASÏÏ sont 

injectés dans la procédure SYNAI (Synthèse de spectre Mal). Les paramètres 

sont ajustés pour que le spectre de synthèse corresponde au mieux avec las 

spectres enregistrés de gammas étalons. 

II - PRINCIPE DE LA DECONVOLOTIOH. L'EPLUCHAGE (PEELING). 

* Raisonnons en. premier lieu sur 

le cas simple d'un spectre N'ai a 2 

pics résolus { Y par exemple), 

schématisé figure 2. 

A partir de ce spectre, pour 

reaonter à la distribution vraie de 

gammas émis, cous procédons ainsi : 

1) N'ous évaluons jusqu'à 

l'énergie seuil. la forme de la 

distribution Comptcn associée au 

gamca de plur grande énergie (en 

hachuré sur la figure 2). 

2) Sous soutrayons cette 

distribution au spectre et nous 

rai outons à I'énergie E 1'intensité 
1 

correspondante (spectra 3) -

3) Sous réitérons i) et 2) pour 

le pic de plus basse énergie (spectre 



4) Nous corrigeons la spectra i 

de l'efficacité du détecteur (spectre 

5). 

Le spectre 5 correspond à 

l'énergie émise, l'intensité de 

chaçue raie gacna étant repartie 

selon une distribution gaussienne 

autour de la valeur réelle de la 

transition. 

* La généralisation de cette méthode à" un spectre de transitions non 

résolues ne pose pas ce difficulté de principe : la fonction de réponse est 

connue à chacue énergie. Le spectre est corrigé pas à pas, an conxençant 

par les transitions de plus haute énergie. L*s procédures 1) se 2) sont 

réitérées jusau'à l'énergie seuil, puis le spectre est corrigé ce 

l'efficacité du détecteur. 

III - PROGRAMMES ?S£l ZT SY3AI. 

Il existe plusieurs versions de ?ÏZL et STÎIAI correspondant aux 

différantes applications spécialisées auxquelles on les destine. 

* La version de ?EZL que nous présentons : 

- déconvelue un spectre à la fois, de \02~ canaux au plus, 

- 1'importance du coefficient à'annihilation est fixée par 'me 

option en carte donnée. 

il 



1) Fonction RIKX(Z) : calcule exp(Z) en tenant compte de la limitation 

des capacités du calculateur. 

2) Subroutine PEAK (E,P,F) : pour chaque énergie E, calcule par inter

polation linéaire ? » Pic/?otal(E) et F : efficacité (E) à partir 

des tables ?TA3 et EFFTAB mises en COMMON. 

û) Subroutine CPAB (E) : à partir des valeurs TH, 

WIDTH, ESC1, ESC2 et ANN, calcule pour chaque énergie 

nécessaires à la constitution du spectre, à savoir : 

COU : 

CUVJ511 

AA, 

E l e 

1A, Bfl, HB, 

p a r a m è t r e s 

PHOTO 

ESCAP1 

ESCAP: 

AKKIB : 

EDGE : 

m 
XK2 

B U 

CU1- U= XJO-SSKTLE) 

: cu>- poMi- e = .ni T*V 

£ / SQS.T (fiïVfTVu) 

: CSC-4 *- ÎHOTO * Al-oG, CE/' 1- 1») 

: E.SCI* ESC A11. 

ftMNt * tzcPiii. * stJi*~ce) 

E ï / ^ <• .ÎÏI/4/E» } 

Aft* Stfl-r ow 

(Jfc *• £D«£ 

Hf\/f£*ft) 

H E A i / ARS:A4 

-, LajJiusS du. Pit <&• ' « > 
f e n * 

,, ,, d'a.iv^u'tau*'» 

4C » l c E -

-I- e ' " J Af» '«.cf^tM1 CU 'Air^rfoijLa£* 

4) Subroutine CURVE (E,X,H?,HÇ> : calcule pour chaque énergie X 

inférieure à E énergie de la transition HP et HC, hauteur du pic et hauteur 

de la distribution Compton, à l'aide des paramètres fournis par CPAR, mis 

en COMMON. 

HP : YFHOT - PHOTO/KINK ( (X-E) ** 2/CUU) 

HC : YESC1 + YESC2 + YAÎINIH + Y 

(Y : hauteur de la distribution Coopton). 

5) Programme PEEL ~ organigramme sixplifié. 

~ initialisation 

- lecture des données 



s u r f a c e s P i c ec Compcon rniJ^d <̂  %M° 

l e c t u r e du s p e c t r e d a n s ID e t de ID d a n s DAT 

—«• DO 10 K - KSUP, KINF, - 1 

IF (DAT(K') . L T . 0 . 0 0 5 ) GOTC13 

PAREA =• 0 

CAREA » 0 

E - A * K + B 

CALL C?AR(E) 

C?" PEAK (E,P ,EFFK) 

—» DO 11 KX = KINF, ' 

X - A * KX + B 

CALL CURVE (E,X,HP,HC) 

PAREA - PASEA + HP 

CAREA - CAREA + HC 

— 11 SCRAT (KX) = EC 

CALL CURVE (E.HP.HC) 

PAREA - 2 * PAREA + HP 

QNORM - DAT(K)/PAREA 

|—» DO 12 KX = KINF, K-l 

I 12 DAT(KX) - DAT(KX) - SCHAT(XX) * QSORÏ1 

10 DATCK) = (DAT(K) + CAREA * QNORM)/EÏFK 

Ecriture du spectre. 

6) Liste des données de PEEL (voir listing) 

- A, B (A » keV/enl, B - keV) 

coefficients de linéarité du spectre à déconvoluer 

- AA, HA., B8, HBB, TH, WIDTH, paramètres de forme 

- ETAB, liste des valeurs d'énergie pour lesquelles la proportion 

Pic/Total et l'efficacité son, déterminées. 

- PTAB, table de valeurs de Fie/Total avec seuil. 

- EFFTAB, table des efficacités totales, avec seuil. 



- liste de IV, NSP, LEN1, CNDAKN 

n° de voie, n* de spectre et longueur (< 1024) du spectre à 

dêconvoluer. 

CNDANN : type de spectre : 3RUT ou COMinu, fixe la valeur du 

coefficient d'annihilation : ANN. 

La fin de la liste des spectres à dêconvoluer est repérée par 

une carte 0000 ou une EOF. 

7) Liste des données de SYNAI (version SYNAID) (voir listing). 

A, B, IFPRIM, IFREZ, 

- coefficient de linéarité ACkeV/cnl) /B(lceV) du spectre à 

synthétiser 

- Indicateurs d'impression ou de mise sur disque du spectre. 

- Résultat. 

AA, HA, BB, H3B, TH, WIDTH 1 

ETAB ? 
P identique à ?EEL 

PTA3 C M 

SFFTAB *> 

EN : table des énergies des raies, en nombre inférieur à 3CC 

0000 : 1 ligne de zéros qui -igné la fin de la liste 

XIN : table des nombres de coups (corrigés de l'efficacité du 

Ge) détectés correspondant 

0000: 1 ligne de zéros qui signe la fin de la liste. 

EN et XIN doivent contenir le même nombre de données. 

Les données suivantes sont optionnelles : 

FACT : facteur de normalisation Ge/Nal en vue de la comparai

son du résultat de SYNAI avec un spectre N'ai réel. 

Implicitement FACT = L. 

Les données suivantes concernent les spectres SELF à normaliser aux 

spectres OR et Sont optionnelles : 

XSELOR : (Nal, SELF/Nal OR) (avec seuil) correspondant à la nêne 

tranche d'énergie totale. Implicitement XSELOR = 1. 

NCPOR : nombre de coups des spectres OR-Ce correspondant à la 

même tranche d'énergie totale. Implicitement : 

LCPOR = INSOM = Somme des XIN. 

L'intensité des raies est finalement corrigée du facteur 

FACT * XSELOR * NCP0R/INS0M. 



SYW413 DATE * 3 M 3 i 

C S*NMO SY-JÎHETlSSj MM SPECTRA 
C SfNAID AND SYNA1 ODNT NÊ50 THE SAfS ORDER OF INPUT CATA 
C 

CD?1''CN/T4âLc/STi8!l5 S,»TA8U5î t SFFTAai 13! 
CaiH0N/CuBV/.U,H4,Ba,M2 9,TM,HlCTH 
Ca-.MON/PARJ/SSCUSÎCaiAMf* 
DIMENSION UOATJ (10251 
OIKEMSION L«8EL (44) 
QÎMSMSÏON I O A Î A U 0 2 * l . ^ A r A U 0 Z * i 

SGUlVâLSNCEf IDA.*A( I It t Ï21ÎAI2) t 
Of'ErtSlCN 2AT1 1132 M ,CAT2 I 102*. ) 
INTEGER ENt30O)TXIN13SO) 
DIMENSION IJCUrtlâ) 
CAT,'. UATA,JCATA/20*e«<J/ 
CALL RAZT*a(0ATl,439t) 
CALL RAZTASIDAn.-VQ'U) 
CALL SUZTA8E0AT3 ««-OSà i 
JCALL=0 

C 1ERE CANAL SPECTRE «IS SLR REIO »0,CÛ«PE*Sc PAR 3» l u . 
ANN «.0 

UDlsO 
IVQÎE" i * 

C 
C iNPUT CALI3RATICN »4SA*£TS33 

HEADI5.503)A,a.rFPRr u ,JF^=£ 
PRI.'lT SCI .A,3 
AaA/lOOQ. 
3=3/iCOO. 
RÊAOÎS.SOÎ1AA.HA,33,H33.TH,WIDTH 
PRINT û01,AA,MA,3a,He3,TH,wICrH 

C 
C ENSRSY.PÏAK/ÎOTAL AND 
C ENlsRliY, PEAK/TOTAL JNO 

RËAD(3(50L1S-A3 
REâCtSoOU 3 TAa 
REA0t3,50U=FFTA3 
?<UNT 40L,=ÎA3 
PRI.NT 601.PTA3 
KflINT Û01 ,cr?TA3 
*1MTM-3Ï /A 
KiîMAXaiU 

C 
C READ ENERGY 4HC INTENSITY CF AN AR3 ITRAR.Y NU.M3ËR GF *AYS 

J i - 1 
C02Ï 4" I , 10 
J2»J1*15 
aeAD(5f5o«i ( e u r i , I = J I , J 2 I 

PRINT so*., I = N [ n , : « J l , J2i 
IF i=Nf ï - J - U * I â + l ! , ; Î . O î 30TC 22 
J l = J 2 * l 

CÙNTIMUE 
CCKTÎNUE 

J l = l 
CC 33 J* I , 10 
J2=JI*15 
BEAD(S,50*1 (XIM ! 1 , I = J l , J 2 I 
pRiMTâaA.ixi: ; ! n . i = j u J 2 Î 
JF< tINI | J - I J ' I S * L I . Ê Î . , I CCTÛ 2*. 
J l » J 2 * l 

CCNTInuE 
COHTÏMJE 

EFFICIENCY TiBLs 
JFF ÎC IËNCY XAHLS. 

21 
22 



CALCUL N C R - â U â A T l C N - " SPC' 

CALCUL INTENSITE TOTALE CE NOM CORRI3 
1NSÛM»0 
0 0 5 0 [ - 1 . J 2 
I N S O M » I N S O H + X I N ( I ) 

CONTINUE 
PRINT 6 0 5 , I N S Q H 

XGS • U 
LECTURE , ' lCRMAl. ISATI?- | STANCARO 
S I S O F . F A C T - l . 

R E A O 1 5 » 5 0 6 l E M 0 = l ) ^ACT 
I F ( F A C T . E : . 3 . I F A C T ' l . 

LECTURS NORHf lLISARIO' l SE--F OR 
REAO ( S i 5 0 6 , E N D " l ; * i É LOR 
I F t * S E l D f t . Ê Q . O . ) X S c l O R » l . 

LECTURE NBE CPS OS OR CCRRESPNOANT 
REAO ( 5 * 5 1 1 t E N C s L ) NCPGR 

I F t N C P C R . S C . Û J .VCP03-»tiNSC1 
NCRMALlSATIGN GE DISCRET SELF 03 

XCPÛRsNCPCR 
X l N S O H ' I N S a H 
XGSaXCPOR/XlNSOH 

CONTINUE 
P R I N T 6 1 5 . F A C T . X 5 S L 0 R , I.NSOH. M C ? C » r X! 

CALCUL NORMALISATION T C U L E 
FACT=FACT«XSELÛR*XGE 

PRINT ô U t F A C T 

CALC'l l ^PECT-- = 

COMfiNUE 
1 - 1 * 1 

I F ( E N f l ) . E Q . J ) 
X l N T s X I M f l ) 'FACT 
E - E . N l l l / i a o O . 
CALL P E A K I ï i ? i ? l 
CALL CPARIEJ 
K 2 M = * 0 . 3 5 * W l D T H « S - g f / i 

K2MAX**«JXaIK2,K2HAX J 
ca 2a K*KI,KZ 
X»A<K*8 
CALL C U R V E I E . X . H P . H C . J C A L L I 
0 A T 2 I K ] =0AT2 t K ) + 1 HP * K l « * IN 
CONTINUE 
GOT3 10 

WwÂ.. 

-iiii-kj_ do,, j u 
fe* CEI 

CONTINUE 
DO 3 0 1 - 1 , X 2 " A * 
I N T £ c - R = I N T c G R - C A T 2 f I ) 

CONTINUE 
P « U N T 6 I 2 , I N T E G R 

wiLioic i j . „.«£,«. ii. i J - i V i ^ 



C CUT PUT 

c 
DC *0 KsKl|i(2-,4AX 
1FIDAT2IKI .Gr.0.«£X):rA* = 0AT2(<) 
IC.\TA{!U»0i\T2(:<) 
IF(CA72l)O.L = .0l 0AT2IK 

*c CCKT ;NU 
S K A L 2 * 1 1 9 . / D * A X . , , . , , 
SXAL l»SKAL2 U*£. A t *ù ï f l j W ^ U j ^ t , - _ ; . 
LSN-K21AX J J o t - d u i O C t K t ^ y J ' i J 
I F I l F P R I M . S C û ) GOTC M O " ( 

CALL P L Q T 2 ( D A r i , D A r j , S K A L L , S K A L 2 . K 2 , M A X ) 
4 1 0 CONTINUS , t - ' , ^ 

I F I t P 3 E Z « N E . l JCCTC A I t l ^ t a c t t«*r - * * « — • 
CALL ecRMC' l l I I O A T 4 , I E N , 1 6 ( N S P F I T , J A 0 1 i O , L A 3 E l i K É R ] 
PRINT 5 0 2 , : i G P F n , i , e N ,< i ;a eU-»r*^*'*- , 
CALL I f i P R i P U D A U . L S N . Û . O l " " - <**"*-
CALL R A 2 T A 3 ( D a T 2 , ' . 0 , î t ) 

C 
791*5 STCP 
5 0 1 F O R M A T ! L 5 F 5 - 3 1 

502 F C R M A T U S I S I 
503 F 0 P . M A T 1 2 F l 3 . 3 t 2 J S ) 
60 L F Q 3 H A 7 { l £ { U , r 7 . 3 1 ) 
603 FORMAT (2X , 1 C F 1 3 . 3 1 
5 C t FORMAT 11615) 
60<* FCR>*AT<2X, L6 IS1 
506 ' F0RMATIF1Q.7J 
606 Ç O R ^ A T t Z X . F Ï C . T l 
5 1 1 FORMAT!110) 
615 FORMAT!2X, ' N C R H A L i 5 * 7 Î 

10R DE LA TRANCHE • .1=10 . 
2 " , I 1 0 , ' RAPPORT CES 

F C R H A T I 2 X , ' KQRM 616 
60S 
6 1 2 

N G c / ^ U l 2R ' r 
, / , 2 X , • MCMERE 

' . F L O . 7) 
= ' . F L O . 7 ) 

FORfAU//, • <<<<< I.H7=.N5 IT; TOTAL! 
FQRMATI2X,' CCCC INTEGRALE OU SPEC 

iutL du âx^tUA 

. C 3 . 2 . 3 6 
. . 0 3 .SC . i 7 
. 0 0 . 7 2 . 1 2 
215 307 3 Ld 
*- iO «••35 - 500 
6 0 0 6 1 * . 62^> 
7 * 7 7 57 7rz 
9-71 1006 i l l * -
000 
Là? 2C4 I 2 ' i 2 
1*1 LC2 317 
20 7 *"S6 226 
't6>î j i g 1157 

.7 -3 l . C C 
- .66 . ; 7 . J2 
.36 • IT 1 . 3 L 
352 35 = 372 
SU 51-1 522 
SJ-3 •s'-L 655 
761 rfO<- • • 1 1 1 

U.iL L I- 7 * t-.-:c 

>5 «"7? 291 
i o j 31 233 
22) ->U 263 
3£:-) 1=515 372 

563 
112 

262? 

136 2 * J I C I 

. 2 5 . i J ' \;i~ 

. T 5 . î i - 9 L . 9 8 
" 3 2 ^ 3 i - 3 ? i c è -
r 6 2 = > : ; r ? 6 58=1 5 
7 3 1 712 7ZC T 2 Ï 7 
fl'M 7 O i -7 2 2 9 5 7 ^ 

4 3*3 3U- 15 L-: 10AO i ; 
1 9 5 6 5C6 •'.13 6 12 2 3 

I 7 i 5 ^ 10 i'> 22 3*- 7 
39<3 U S 533 1 1=) 



I O C . 

G LEVEL 21 !££!_ CATS - 34ia<. £££1, 

C FEEL SUBTRACT ALL COHPION GV5IJT3 FROM 4A J SPECTRA 
C 
C « » * * * * • - « * » * » » . : . « . • « . * 4 * * « . * * . * « » * « « « , < . . * . . , = . , • • « „ , . , 

CDIMOM/TAaLe/oTAai 15) .?TAaU5),cFFTA3I l5) 
CO.uf'Of(/CURV/JA,hù,3 9,Hûa.TH,'JIDTH 
COMMOfl/t»*^2/ESCl,sSC2iANN 
INTEGER'M^IDAH'I.C'IDAM tZf.DAUZ 
OIHENSIOM IDATSIS) 
Or-MENSIOM I SCRAM 102* I 
DIMENSION LAâcL ! 64 > 
DIMENSION I O A T a a 2 i l , C A T I 1 0 2 « . J r S C R A T I 1 3 2 ^ 1 , 1 3 ( 5 1 2 0 ) 
DIMENSION ÎDATC(2J 

EQUIVALENCE I ID4TO(2) , I D A T [ m 
CATA IV/là/ 

CATA CHD/iNl/'BRUT*/ 
DATA CN0AH2/'C3«r'/ 
[CAJOU 1*0 

CALL 3AZTiai3AT,40'3Ql 
CALL RAlTJBflSCRAT ,<-096) 

C *SAO C A L i 8 f i i T ] j N [^ xS'//CHAMHcL,ASV 
AcACI?,302]A,3 
PRINT 503,A,3 
A-A/1000. 
a * B / l o o o . 

C READ LINE SHAPE ?iSA.»£TÇ;> 
REAOI5 (532IAA,'iA,, !)a,i-3e,TH,WinTH 
PRINT 5C3,AA,HA,3aiJiea (THi W[DTH 
JtTH*lTH-a)/A*.5 
KIMF*KTH 
KSUP»LCZ3 

C REAC ENERGY.PEAX/T3T1L-EFrICIENCY-TA8LE3 
3£A0{5,502]ETJ3 
PRINT 503,£TA3 
R E A O ( 5 , 5 0 2 J P T A 3 
PRINT 5O3,?T40 
REAOf5.5U2 1EFFT.ig 
PRINT 502tE=FTA5 

C RÊAC 10.-NR iriO LS"-JCTJ* OF SPECTS'J.M. 
C BOUCJ-i? TS 3 U C O U - / P H J 7 I Q M 

r CONTINUE 
REAOI5.SOW5NC»939) IV.NSP.LSNl, [3 I2GM, CNCANN 

ANN»-I. 
IFtCNDANN.Sfl.CIOA'l I ) AN.'I= .5 
IF(C.NCANN.E0.C,N0AM2 I ANN».0 

IFI ANN.LT.-.5J :GTQ 997 
IFMSP.Ea.a i GCTC 999 
IFILSNI.LT.XSUP.) KSUP*L=NI 

http://REAOf5.5U2
http://1EFFT.ig


REAC RAW-ûATA 
CAL'_ I - V F H n N ( I V , N S ? , x £ P . , K D E S L f t . ^ .LA3F.L I -
PRINT 601 , ->JS?iLëNU LEN,KER - = E " 
CALL L i ^ û i N t O . L E . N , I , 1 . . ! 0 . 5 1 2 0 , 3,.'ICXX1 
PRINT 40 L , . N S ? . L E N l , N : J r t L » L E N T E S 
I F t X E f t . N S . O t S T O P 

PUT AAH-OATA " 1 0 " INTO w t R K I N G - ' ^ E A " O A T " 
C02 K=KTH,KSUP 

DA T I .<) • I • ( K » 1) 

UNFOLDING STFQ.: PS=L SL973AÇTS CALCULATED CO"P TQf i -O I STS 1 3 ' j T t j ; * T X 
JhP AÛCS " ^ £ TOTAL MJMiiEK OF CO'iP rOfl-COUNTS TO THE PHOTG-SSA* 

X=tK5UP»t 
0 0 1 0 K L - K I N F ,K,SUP 
K - K - i 
PAREA-O-
CAREA.O-
E * A " K - d 
CALL CPARIS1 
CALL R E A M S , P . E F F K ) 

DD 11 K X * K Ï . N F , * H 1 

CALL C U R V « ( E , X , H P , H C . J C A L L ) 
PAREA-PAREAt-rlP 
CAREA=CAAEA+HC 
SCRATUX ]»HC 
CONTINUÉ 
X*A*K*3 
CALL C U a V E ( E , < , H P , H C . J C A L L 1 
PAREA=2 . -»£RcA+HP 
î F i a A T t x i . L T . c . j s ) ao rc =* 
CNORM-OATtM/PAREA 

DO U XX = K;NF,K.",1 
5CRAÏ l XX > = SC3 4T < K.X ) » CMCA ? 

0 A 7 { x x ) = 0 A r ( ! t x i - s c H J r f K J < i 
CONTINUE 
D A T ( K ) - { D A 7 m * : A A E A * Ç . N 0 R f ï / E r r X 
r C A T ( X ] * D A T I K ) 
CCNTIÎJUÊ 
CONTINUE 
CONTINUÉ 

CALL ECRHONt IOAT0 , L£N 1 , 1 6 , N$? , I A G I , 0 , LABEL , K£R > • C L f . W c >**" ^ ' ^ ' ^ — 
PRINT SOI r i 5 ? , I V , LÉN1 , *<=» ,C \0ANN 

9RINT 603»ANN 
CALL IMPAIR t l ^ A f C . L E . M . O . O ) 
CALL RA^TAat ;3AT.<»C^ô. ' f ^ c K r < d t t i ï i i t i u ^ . * " v u « . 
CALL R A ï r A 8 ( . I 5 C R A T r - * 0 9 o ) t ! , 1 - J - I T 
G a T Q ; d t U l f i iCKûi^4.Clc ty iv^LU.LL«v. 

P R I N T 6 1 0 s 

FORMAT! * « < < « AHSËT PEEL » .«.ANQUE NdTL'^S OU SPETCT^.g Jtlc'-OW 
LR » > > ^ > , , / i ' = 3AUT OU 3IE.N I O M T C-N COL 2 1 * 1 

STOP 
FCRHAT [ * . I 5 , 1 0 A ^ J 
F C P - A T I 1 5 F 5 . 3 ) 
FOk.-AT( [ X , 131 U . F 7 . j I ] 
FCRMA7IS. 110 , l û A i ) 

F0R«. . iT(2X, t O S l 2 - 3 1 

ENG 



LSVEL 21 CPAR OATS = 8 * 1 3 * 

SUaRauTI.NÊ C P t A I : I 
C CPAR CAI.C SHiOE-Pft-S F 3 * CT.VS 

CO. i . M CN/CU*V/ l A , H A , n o , H Ç 3 , T M , ' r t I t ; T H 

Cu^^CN/P f l f t /CUUrCJUSL L . i S C A P l t û S C J P ï . ANhlH,EOGE,PHOT 0 . A, 9 
C C M M C N / P a f t 2 / S S C L . = S C î , ^ N N 
CC.11GN/ 'PA !U /XK1 ,XK2 , H.N , XK3, ci-CUU 
E S C 1 = . 3 
E S C 1 = 0 - ^ 
ESC1 = L 
£ S C 1 = . É 
E S C 2 » 0 . 3 
P I » 3 . 1 * 1 3 9 2 6 5 4 
0 0 . 3 6 I 
X X - O . O û a U » W I 0 T H 
U*ÂX«SGRTtE l 
CUU»C«U*U 
SCC'JU»SCRT(CUU) 
EKCUU-E-SQCUU 
U 5 t l » K K - S Q f l T I C . 5 L l ) 
C U U 5 U = » C « U S U « i j S l l 

C INTERPOLATION CF ?-»?S, \X /TQTiL RATIO 
CALL P C A K t E i P r F ) 

C PHCTO-PÇAH HEIGHT 
PHQTCt«P / (SGRT(P I«C)«U l 
E 5 C A P l » Ê S C L * P H O T O « 4 L C 0 t f c 7 1 . 7 5 l 
ESCAP2-»ESC2«6SCAPL 
A N N l H « A N H * 6 S C A P l « S 5 R T ( E ) 

C EDGE-C3MPTCN SOGE 
EOCENE/I 1 . 0 * 0 . 5 1 1 / ( 2 . 0 * 5 ) 1 - 0 . 9 3 - 0 . 0 3 
E 0 G £ » 5 C C a + ( 5 - l . l * . 0 2 / . 3 
S C i T - Ç - E D G é 
SCA72»SCAt«SCAT 
SCAT3-SCAT-SCAT2 
SCAT4»SCAT«SCAT3 
SCACUU-SCAT-SSC'JU 
SCACU3»SCAC-JU*SC1CU1. 3SCACJU 
SCACU*-SCAOJU*SCACU3 
A*AA*SCAT 
A 2 » A * A 
A T H - A - T H 
[ F 1 A T H - L Î . 0 . U T H » < K 
ATH3*ATH«ATH*ATH 
B»88*EDG£ 
a z » a » a 
B 3 » S * 5 2 
HB=>Hea*scaT(E) 

C K l , K 2 * S l d P e C C E F r l C . QF PAÎUBULAS 
X K 1 - H A / A 2 

XKZ»HB/2Z 
X X 3 M l . * H S I / S C A T 2 

C AREA1=AREA CF CÛHP Û I S T * =RECTA.NGL = + TWO P A R A B U L A S *SUH GF T n 3 PARASULA5 
R»=DGc-TH 
P l = X K l " A T H 3 / 3 » 
P 2 - X K 2 - E 3 / 3 . 

5 P P A R " < - S a C U U « S C A C y 3 / 3 - * S C A T 4 / 1 2 . - S C A C ' J ^ / l 2 . J /5CCUU 
I F 1 R . L T . 0 1 GOTO 1 

5 P 3 = S X 2 " I S C A T 3 / 3 . * 5 C A C U 3 / 3 . * S P P A R ) 

2 cariTinuE 
S P 3 = S P 2 * . 9 
AREAI=R+P1*P2*SP3 
ESCAP=0.0 
A5U*0-0 
[ F I E . L T . 1 . 7 5 1 GO T3 <• 
E S C A P = U . 0 * E S C 2 ) * £ 5 C A P l - S C R T [ P [ « C ) « U 
A S l l - A M N i H « S C f t T { P l * C ] * ' . ' S U 

% COMTQN-L.O-P 
A R = A 2 - C 0 « T C N - { E Ï C A P t a 5 1 1 I 

C N 'NORJ 'ALI iATIC.N CONSTANT .Wl-CLE AREA=l 
XN=AREd2/AREAl 
RETURN 

1 CONTINUE 



GUE;V£ 

G LEVEL 21 CuavE DATE » 34L3* 

susRcuriae c u a v s t e , x , H O , H C . J C A L L ! 
C C . " > ' . a . , J 1 ' C U R V / i i , H û r 3 n , r d a , T H 1 M i n T K 

C E-PULL ENS3CY, K« CHAhNSL. =N£.= -,Y , h r = H £ ! G H T CF CALC. 3 I S T * . 
C O H M O M / T A f l L S / E T A a t l S l i P T A a t i a l r T T A 3 ( [ 5 l 
CIMMGN/PCR/CUU.CU'JS t l i . = S C A P L . c S C A P 2 , , \ [ i N I H , £ D G c , i ' H a T C . A , 3 
CCMMGN/PAR1/XK1|XK2, X . ' l . X i U , E.-CUU 
C a * H 0 N / P A ? 2 / E S C l . é S C 2 , -UN 
CDUBLE PRECISION R.IWK 

c 
C THftESHOLO UN RESPONSE F A C T I O N Fh.HT SET TO iERQ I F X<TH 
C 

I F U H . L T . E H C U J J 30TC 1 
O I F - c - X 

Y PHOT « P H O T O / R I N M C I f *G IF /CUUJ 
HP*YPHOT 
H C « 0 . 
RETURN 

1 CONTINUE 
socuu="SQRrtCL;u> 
C I F - X - E 
YPHOT»0.0 
Y g S C I « 0 . 0 
Y E 5 C 2 = 0 . 0 
Y i N N l H = 0 . 0 

C YPHOT*C0NrS19UTION CF PHCTO PEAK 
Y P H O T - P H O T 0 / R [ . , . K I C I F * D . F / C U U ] 
I F I E . L T . 1 . 7 5 ) GO TO 10 
Y E S C l - s C S C A P l / ^ t . ' I X d C I F + 0 . 5 1 1 l * t C I F + 0 . 5 L l ) / C J U J 
Y E S C 2 = E S C A P 2 / R I . N M ( Û J F + l . 3 2 2 ! « < 0 I F + l . 0 2 2 l / C U U ) 
[ F U . L T . C t . O R . X - G T . C . i l SO TC LO 
YANMIH=ANNIH/SI .N<( ( X - Û . 5 1 L 1 •< X -0 .5 U Ï / C U U 5 1 1 ) 

10 CONTINUE 
Y * 0 . 0 
Y l - 0 . 0 
Y 2 = 0 . 0 
[ F U . G T . E D C S ] CO TO 20 
I F I X - G c . A l 30 TO 20 
4 X - 4 - X 

C Y l , Y2-MEIGHT CF PASA3JL^S 
Y1»XK1»AX*AJC 

2 0 I F ( X . G T . f E D G E - 3 M GO TC 21 
GO TO 22 

2 1 X 6 D G E 9 = X - ( E E ; G S - 9 I 

Y2»XX^«XÊDGES=«XEOGE3 
C Y«HEIGHT OF C3.HPT0N OISTR AT ENERGY X 
2 2 Y - X N « ( I . 0 » Y l « - Y 2 J 

GO TO - 0 
3 0 I F U . G T . Ê ] GO TO iO 

C CO^P D1STR » SU. - OF TWO PAajâULAS t £DGE<XC£J 
XMEDGc»X-ECGc 
X*E0G2=XMSCSE«XHECG£ 
=KX=ê-X 

I F I X.GT.E"CUL1!X. , !E0G2 ; ' * . ' 'SDG2* = . U X / S ; C U U 
Y"XN*XXJ«(XMEOG2 + E.*U2) 
Y = Y " . 9 

* 0 CONTINUE 
HP=rPH0T 
HC*YSSC1+YE5C2 +YANNIh + Y 
RETURN 
END 



S LEVSL 21 PEAK OATE » 3 * 1 8 * L W 

s u a R Q U T i n s » E \ K I 6 , P , F » 
CQHHCN/TABL.5/ETA9<15 I . P T A B 1 L 5 ) , F T 4 8 ( L 5 ) 
F - F T A B I 15 ) 
P - P T A B I 1 5 1 
CÛ 10 1 - 1 , 1 * 
I F l £ . G T . 6 T A a < I * l ) ) CO TO 10 
P » P T A 3 l I ) * < E - 5 T A B U ) l / t E T A 3 l l * l I - £ T A B I 1 *, 1 • 1 PT ABl 1*1 l - P T A B t [ M 
F » F T A B ( I ) « - ( ê - = T A B U M / I E U S t I M I - E T A 3 C ] J «( F TAB | I * 1 ) - F T A3 I I ) I 
RETURN 

IQ CONTINUE 
RETURN 
END 

G LEVE 1 , 2 1 Rt.NK 

F'Jf lCTICN R I M K C ) 
o c u a u s ? S E C [ S I C » R : M K 
I F I Z . t T . 3 0 l GO TO 1C 
R I N K a l . 0 + 2 3 

C R l M K - l . E + 8 7 
RETURN 

LO CONTINUE 
R I N K a E X P ( Z ) 
I F [ R I N K . L T . l . 2 - 2 9 } S I;iK-= l,Q-Z1 
RETURN 
END 

http://IZ.tT.30l
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BOGAERT Gilles 

Etude à très haut spin des noyaux d'Erbium transiclonneis (N - 86). Mise en 
évidence de transitions dipolaires et mesures de vies moyennes dans le 
continuum. 

RESUME : 
La durée de vie et la multipolarité des transitions du continuum 

Y des noyaux de terres rares transitionnels (voisins de Er : N - 86) 
formés à très haut spin par réaction entre ions lourds ont été étudiées par 
la mesure de l'atténuation de leur décalage Doppler et de leur anisotropic. 
La sélection des niveaux, selon leur spin, utilisant la technique de 
spectrométrie d'énergie totale a été réalisée en tenant compte de l'exis
tence de nombreux isomères de longue durée de vie dans les noyaux étudiés. 
Ces noyaux N - 86 ont été formés par réaction de Kr (340 KeV) accéléré 
par ALICE (Orsay) sur des cibles de Ge fabriquées au séparateur d'isotopes 
PARIS (CSNSM-Orsay). Les spectres Nal de transitions y ont été méticuieuse-
ment débarrassés de la contribution des raies discrètes par une procédure 
utilisant la synthèse de spectres Nal fictifs à partir des spectres Ge. A 
très haut spin, les transitions du continuum y alimentent deux bosses 
d'énergie .65 MeV et 1.3 MeV. Les transitions de 1.3 MeV apparaissent pour 
I > 30Î1 et leur énergie ne varie pas comme dans le cas rotationnel des 
noyaux bien déformés ; elles sont de nature collective très accélérées avec 
B(E2) > 130 u.W. En dessous de 1 MeV l'anisotropie des transitions est R -
0.7 indiquant leur caractère dipolaire étiré. Les calculs récents de 
déformation nucléaire (correction de couche de Strutinsky) reproduisent 
remarquablement la forme en deux bosses des spectres expérimentaux et 
l'origine de l'excitation est vraisemblablement la vibration du noyau 
(vibration y - mouvement de wobbling). 

MOTS CLEFS : 
Haut spin, continuum y, terres rares (craniaitionnelles) 
Méthode d'atténuation d'effet Doppler 
Spectrométrie d'énergie totale. 


