
Ch 4 : Ferromagnétisme 

Il s’agit de l’étude des corps dont la réponse à un champ magnétique et 
grand (grande perméabilité magnétique), et qui peuvent présenter un 
aimantation spontanée.   

I - Etude expérimentale du ferromagnétisme 
La mesure expérimentale des grandes perméabilités n’est pas très difficile. 
Elle repose sur la réalisation d’un transformateur torique qui comporte le matériau 
magnétique (tore), un bobinage primaire permettant d’imposer une excitation 
magnétique H à l’aide d’une intensité I, et un circuit secondaire donnant accès  
au champ magnétique B par induction. On peut alors remonter à la relation 
B=f(H), donc à M=g(H) 

Au primaire on a : 

v = �N2s
dB

dt

2⇡aH = N1I

Il faut donc intégrer cette relation pour obtenir la courbe B=f(H).  
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Le champ étant orthoradial  

Au la loi de Faraday donne a tension induite  

Conseil : on peut réaliser un circuit pseudo-intégrateur (à AO ou simple 
RC) avec une frequence de coupure fc basse (0.1 Hz). Si la fréquence 
imposée au circuit est f >>fc alors le filtre  se comporte comme un 
intégrateur 

On peut aussi régler finement l’offset d’un intégrateur pur à AO pour que la 
dérive soit très lente. Ça fonctionne plutôt bien. 

II – Première aimantation et hystérésis 

Augmentons H (donc I) à partir de l’état M=0 

Lors de la même expérience, M croît avec H vers une limite : l’aimantation à 
saturation. Cette courbe s’appelle la courbe de première aimantation. 

Cette fonction croît avec H, atteint un maximum puis décroît comme Msat/H aux 
grandes excitations magnétique. 

B(H) = µ0(H + M(H))

�m =
M(H)

H
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On suppose ici que le corps est initialement désaimanté. Expérimentalement on 
verra  qu’il suffit pour ça d’appliquer un courant sinusoïdal assez fort  et  de  
diminuer continument son amplitude vers zéro. On aboutit à l’état initial M=0. 

B croît de de manière non linéaire puis atteint une asymptote  de pente   µ0

On peut tracer M=g(H) à l’aide de la relation 

Elle permet de définir la susceptibilité  magnétique  



Mr aimantation rémanente  
Br = µ0 Mr champ rémanent  

Hc Excitation coercitive 

Effectuons une désaimantation en partant de l’état saturé précédent (Sp).  
Pour ça il suffit de diminuer le courant vers zéro.  

Lorsque H (ou l’intensité I) s’annule, B et M ne s’annulent pas mais atteignent 
des valeurs non nulles Br (champ rémanent) et Mr (aimantation rémanente). 
Le matériau reste aimanté et se comporte donc comme un aimant.  
Si on veut annuler cette aimantation rémanente, il faut appliquer une 
excitation magnétique négative Hc (excitation coercitive). 

Un fois que l’on a atteint le point (– Hc, B=0), on peut diminuer H dans les 
valeurs négatives pour atteindre le régime saturé côté négatif (Sn).  

Dans ce régime, le champ B ne  
sature pas. Si M=Ms, diminuer  
l’intensité dans le solénoïde formé 
produira un champ B négatif qui 
continue d’augmenter en module.  

(Sn) 

Partant de (Sn), on peut augmenter  
l’intensité jusqu’à saturation côté  
Positif. Nous avons décrit un cycle  
et sommes revenus sur la branche 
(Sp).  

(Sp) 

(Sp) 

C’est le cycle d’hystérésis le plus grand  
que l’on puisse former. 

Comportement cyclique à partir d’un maximum situé sur la courbe de 1ère 
aimantation 

Les valeurs de Br, Mr, Hc dépendent du point de départ dans le cycle, qui 
couvre une aire d’autant plus petite que l’excitation atteinte est fable.  
Les valeurs tabulées correspondent à celles du cycle le plus grand. 
Pour désaimanter le matériau, il suffit de lui faire décrire des cycles de 
plus en plus petit, ce qui a pour effet d’annuler Br et Mr. 

Le matériau est dit doux si sont cycle est étroit, dur si son cycle est large 

Les matériaux doux sont facile à désaimanter (Fer, et alliages tels le 
Permalloy 80% Ni / 20% Fe). Les durs sont difficiles à désaimanter et servent 
d’aimant permanent. L’excitation coercitive Hc peut varier de plusieurs ordres 
de grandeur. 



L’aimantation à saturation dépend fortement de la température, et est nulle 
au delà de la température de Curie. Au delà de Tc, le corps est paramagnétique 

III – Transition ferromagnétique-paramagnétique 

T  Tc Milieu ferromagnétique  
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Milieu paramagnétique T � Tc

Ms(T � Tc) = 0

Température de Curie des corps purs 

Ms(T) pour le fer (Livre de Kittel) 
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Cas du cobalt (G. Develey, Journal de Physique, 1968) 

1
�m

' T � Tc

C

Assez loin de la transition, elle 
suit une loi de Curie-Weiss 

�m ' C

(T � Tc)�

� ' 1, 3

Proche de la transition 

Au delà de Tc, le corps est paramagnétique et on peut mesurer sa  
susceptibilité en fonction de T 

Exposant critique 

IV – Quelques applications du ferromagnétisme 

IV.1 – transformateur À voir en TP, cf Hprépa Electronique II (PSI) 

Modèle du transformateur parfait : 
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La loi des courant vient de la conservation 
de la puissance  

P = v1I1 = v2I2

C’est une approximation puisque lorsque le 
transformateur débite, on a (th d’Ampère) 

N1I1 �N2I2 =
`
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N1I1 = N2I2

C’est l’application la plus connue, qui permet d’élever ou d’abaisser une tension 
En fonction du rapport du nombre de spires N1 et N1 au primaire et au secondaire. 

- Pertes par courant de Foucault 
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Epaisseur de peau (régime sinusoïdal) 

Cuivre à 50 Hz 

Pour éviter le problème : feuilletage du matériau, ou utilisation de ferrites (isolant) 

Fer à 50 Hz 

B dans le matériau vérifie 

� ' 1, 5 cm � ' 1, 5 mm
µ0� ' 12 µ� ' 1200

Origine des pertes dans un transformateur réel :  

- Pertes cuivre (effet Joule dans les bobinages) 

- Pertes fer 

P ' R1I
2
1 + R2I

2
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Travail à fournir lors d’un cycle = aire du cycle d’hystérésis 
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HdB



IV.2 – production de champs intenses (électro-aimant) 

 Circuit magnétique fermé (e=0) ˛
~H · d~̀ = NI H =

N

`
I

B = µ
N

`
I champ intense 

Le champ créé dans un entrefer e (dans l’air) sera toutefois plus faible.  
On l’obtient à nouveau à l’aide du théorème d’ampère en supposant que les 
champ restent orthoradiaux. 

 Circuit ouvert  e 6= 0
˛

~H · d~̀ = NI est toujours vrai 
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N1

I1
e

` = 2⇡a

Le champ produit à l’intérieur du matériau magnétique est très grand car 
il est multiplié par la perméabilité relative. 

B est normal à l’interface air-matériau. Cette composante est continue et 

Ba = Bm

Le théorème d’Ampère donne donc ˛
~H · d~̀ =
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µ
(`� e) +

Ba

µ0
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µNI

` + (µr � 1)e
Se vérifier bien en TP  

Il faut un petit entrefer pour avoir un champ fort (µre⌧ `)
Dès que l’entrefer est trop grand, le champ produit n’est pas beaucoup plus 
grand que celui créé par une bobine. 

IV.3 – Levage électromagnétique 
Une des grandes application du ferromagnétisme est le levage. Supermagnete 
vend des aimants avec comme caractéristique la force d’adhérence (en g) … 
Examinons le cas d’une sphère magnétique qui s’aimante dans un champ B0.  
On calcule M sachant que la sphère s’aimante de manière homogène 
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Comme dans l’exemple de la sphère polarisée que Bi/B0 et M/B0 saturent 
dès que la perméabilité est grande  
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Le champ total est la somme de B0 et du champ créé 
par la sphère.  

Le champ créé par M est homogène à l’intérieur (ch 1) 

Le champ créé par la sphère est dipolaire à 
l’extérieur 

A ce stade on ne connaît pas M, qui dépend de B0 du matériau.  
On doit donc utiliser la perméabilité qui lie B à H et M dans le matériau 

(1) 

(2) 

qui montre que  ~Bint =
µr

µr � 1
µ0

~M

En utilisant la relation (1), on trouve alors que 

Le moment dipolaire d’une sphère de forte perméabilité sera ~M ' V
ol

~B0

µ0

Si B0 n’est pas uniforme, la force  
exercée est alors 

~F = ~M · ~r ~B0 ' V
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Prenons un aimant qui créé un  
champ de B0=1T sur une échelle  
caractéristique  `B0 = 1 cm
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Cette densité volumique de force est  
nettement plus grande que pour la gravité  
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V – Interprétation microscopique du ferromagnétisme 

V.1 Modèle de champ moyen 
Pour tenir compte de l’interaction entre atomes dans le matériau 
ferromagnétique, on suppose que le champ vu par un site est  

Bm est appelé champ moléculaire (Weiss 1907). La constante est caractéristique 
du matériau. 
Le ferromagnétisme est alors traité dans une théorie de champ moyen. On 
réutilise l’expression obtenue pour le paramagnétisme avec l’expression du 
champ effectif. 

Le paramagnétisme a été interprété dans le cadre d’un système de particules  
Indépendantes. Dans ce cadre, on trouve que i) l’aimantation est nulle si B=0.  
ii) il n’y a pas de transition de phase, le matériau paramagnétique à toute  
température. 

Comme dans le cas de la thermodynamique des gaz, il faut tenir compte des 
Interactions entre particules afin de rendre compte des comportements observés.  

Dans le cas du modèle à deux niveaux vu au chapitre précédent, 
on obtient : 

M est solution d’une équation auto-cohérente dont on doit trouver les 
solutions possibles en fonction de la température T. 
Pour résoudre cette équation, il est commode de réécrire l’équation 
précédente sous la forme générique : 

Qui fait intervenir l’aimantation maximale  

Et la température  de Curie 

Remarque : pour un modèle différent d’un système de spins ½, on aurait une 
fonction différente de tanh(x), mais l’approche reste similaire. 

Dans le cas B=0 (champ nul imposé) 

Pour résoudre l’équation précédente, on pose alors 

De telle sorte que la solution est l’intersection des courbes 

T > Tc, 1 solution M=0 

T < Tc, 3 solutions.  
M=0 (instable) 
M non nul 

T < Tc 
T > Tc 

La solution s’obtient alors  graphiquement.  

Il y a deux cas de figure : 

-  Haute température, T > Tc, il n’existe qu’une intersection qui correspond 
à la solution M=0. L’aimantation est nulle en champ nul. Le milieu ne 
présente pas d’aimantation spontanée, il est paramagnétique. 

-  Basse température, T < Tc la pente de la droite est inférieure à 1 et il 
existe 3 solutions. M=0 (qui est instable), et deux solutions opposées M et 
non nulles. Le milieu présente une aimantation spontanée, il est 
ferromagnétique. 

Dans le cas B non nul 

est translatée vers le bas. 

Dans le cas T>Tc (courbe en pointillés), il n’y a une intersection avec la courbe 
tanh(xi) qui donne M>0. On retrouve que M est non nul si B est non nul 
(paramagnétisme). 
Dans le cas T<Tc, il y a 3 solutions non nulles, la solution M dans le même sens  
que B est favorisée thermodynamiquement. 

Si B est positif, la droite d’équation   

B=0 

B>0 

B=0 

T > Tc 



Au voisinage de la transition 

Evolution de l’aimantation à saturation en fonction de la température 
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V.2 Comparaison du modèle de champ moyen aux mesures 

Susceptibilité dans le domaine paramagnétique : réponse en champ imposé 
G. Develey, Journal de Physique, 1968 
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Le modèle permet de 
reproduire la loi de Curie-Weiss 

Le modèle de champ moyen permet donc de reproduire qualitativement les 
observations expérimentales, mais il n’est pas bon proche de la transition. 

Pour T>Tc, M est faible, on peut 
linéariser l’éq. au premier ordre 

pour obtenir 

V.3 Origine de l’interaction 
Ce n’est pas une interaction dipôle-dipôle. Si l’on considère deux dipôles 
magnétique distants d’une maille et que l’on estime leur énergie d’interaction 

~m2~m1

a Uint ' �~m1 · ~B2

m ' µB =
e~
me

⇠ 10�23 A.m2 B ' µ0µB

2⇡a3
⇠ 1 T

Uint

kT
⇠ 0.01Cette énergie est donc faible devant l’agitation thermique,  

elle est trop faible pour conduire à un ordre magnétique. 

Uij = �J~si · ~sj

Si J>0, il y a un gain en énergie lorsque les moments (ou spins) sont de 
même sens. Pour J<0, il y a anti-allignement (ferrimagnétisme). 

On trouve que le champ exercé par un atome sur son voisin est de l’ordre 
de 1 Tesla 

~mi = µB~si

L’origine de l’interaction réside dans l’interaction d’échange, 
 qui provient en l’interaction électrostatique de répulsion entre électrons 
(négligée en 1ère approximation), combinée au principe d’exclusion de Pauli.  
Elle se met sous la forme effective : 

Le hamiltonien d’interaction entre électrons est Hint =
e2

4⇡✏0r12
Si les électrons ont même spin (++ ou --)  
la partie spatiale de la fonction d’onde est  
antisymétrique (Pauli) et s’annule entre les protons.  
Les e- ne peuvent être au même endroit puisqu’ils ont  
même spin. <Hint> sera faible car r12 est assez grand. 

Expliquons avec les mains pourquoi les états ++, --, +- ne correspondent 
pas à la même énergie. Supposons pour cela que l’on ait que deux électrons 
chacun au voisinage d’un atome formant une molécule de type H2.  

Si les électrons ont des spins différents (+- ou -+)  
la partie spatiale est alors symétrique (Pauli) et 
les e- peuvent se trouver au même endroit. 
<Hint> est plus grand car r12 peut être plus faible.  

Les états ++/-- sont plus bas en énergie que les états +-/-+, ce qui peut se 
décrire en utilisant  ~s1 · ~s2
Remarque : on voit que J dépend fortement de la géométrie du matériau et de 
ses fonctions d’onde. Il y a donc une grande variété de situations.  



Dans ce cadre, le système magnétique peut être décrit par le Hamiltonien de 
Heisenberg : 

Pour traiter le problème par une approche de type champ moyen, 
on suppose que l’orientation des moments magnétiques ne fluctue pas. La 
somme de droite s’écrit à l’aide  
du nombre de voisins Nv 

L’aimantation est lié à la moyenne 

On aboutit à une expression pour le champ effectif   
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H  peut s’écrire sous une forme faisant apparaître ce qui ressemble à un 
champ B effectif : 

pour lequel la somme de droite fait intervenir les paires de moments magnétiques. 

~mi = µB~si
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par la relation 

Pour calculer la constante (notée K) présente dans le hamiltonien (2) car on a 
compté des paires deux fois,  il suffit de calculer la moyenne de l’expression (1) 
et de l’expression (2) dans l’approximation C.M. 

~Be↵ = ~B + �µ0
~M � =

JNv

nµ2
Bµ0
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avec 

H = �µB

X

i

~si · ~B0 � J
X

{paires}

~si · ~sj
<latexit sha1_base64="jF45KAQkYgn3PXBX5kXOysEPLKs=">AAAEFXicjVJba9RAFD5pvNT1ttVHXwaXhRbZNYkL9qVQKshSqFTY3RaaNiSzs9uxuTGTLJSQ/+Cb/8Q30Qfx1Wf/gforPDM7gWq9TUjmzHe+853LJMpjLgvH+WKt2FeuXru+eqN189btO3fba/cmMisFZWOaxZk4jELJYp6yccGLmB3mgoVJFLOD6OyZ8h8smJA8S0fFec6Ok3Ce8hmnYYFQsGZtdJ8/nmyFZH3UGwV0g+ydeOQRiXAftLr+glGSBJxsET8pgx2iARnwVncYVDwtauWZiZBW7MSrqwHxc058lkseo7pDRFC5Xl0bJRm4xKfTrGh0POPYQ5m0SRGH6TxmhkJ8oY9IjLGraYhMk3GXvAgWdWXisGy1O3VriJReIyZLVX5T9sXsO1hej+wuKZVf5SEXTPp1/Vu2DF4F7Y7Td/Qilw3XGB0waz9rfwcfppABhRISYJBCgXYMIUh8jsAFB3LEjqFCTKDFtZ9BDS2MLZHFkBEieobfOZ6ODJriWWlKHU0xS4yvwEgCXYzJkCfQVtmI9pdaWaF/0q60pqrtHPfIaCWIFnCK6L/iGub/xqleCpjBpu6BY0+5RlR39C8zqHTfXM9zmavUs1P9kQu9F8jPEVP2FP0Cbar1m9sgOkbqCakbCLX/q2YqVJ2p4ZbwTfWCv4H766VfNiZe333S914OOtub5odYhQfwENbx1p/CNgxhH8ZArdfWW+u99cF+Y7+zP9qfltQVy8Tch5+W/fkHo6n5gQ==</latexit>

+cte
<latexit sha1_base64="kS9r+B02FBS3KOaLhWOFyr5YyVc=">AAAEJHicjVJba9RAFD5pvNT1ttVHXwaXhUrZmsQF96VQKshSqFTY3RaaNiSzs+vY3JiZLJaQ3+Kb/8Q30QfxwRef1V/hmdkEqvU2IZkz3/nOdy6TKI+5VI7z2VqxL12+cnX1Wuv6jZu3brfX7kxkVgjKxjSLM3EYhZLFPGVjxVXMDnPBwiSK2UF0+kT7DxZMSJ6lI3WWs+MknKd8xmmoEArWrEH36cPJVkjWR71RQB+QvROPbJAI936r6y8YJUnAyRbxkyLYIQaQAW91h0HJU1Vpz0yEtGQnXlX2iZ9z4rNc8hjVHSKC0vWqqlaSgUt8Os1Uo+PVjj2USZsUcZjOY1ZTiC/MEYkxdjUNkVln3CXPgkVV1nFYtt4dzDVETq9Rk4Wuv6n7fPodrK9HdpeU0i/zkAsm/ar6LVsGL1sbvmKvlEhKqlgVtDvOpmMWuWi4tdGBeu1n7e/gwxQyoFBAAgxSUGjHEILE5whccCBH7BhKxARa3PgZVNDC2AJZDBkhoqf4nePpqEZTPGtNaaIpZonxFRhJoIsxGfIE2jobMf7CKGv0T9ql0dS1neEe1VoJogpeIPqvuIb5v3G6FwUzGJgeOPaUG0R3R/8yg9L0zc08l7kKMzvdHznXu0J+jpi2p+gXaFOj39wGMTHSTEjfQGj8Xw1To/pMa24B33Qv+Bu4v176RWPibbqPNr3n/c72oP4hVuEe3Id1vPXHsA1D2IcxUOu19dZ6b32w39jv7I/2pyV1xapj7sJPy/7yA6uk/6U=</latexit>

(1) 

(2) 

Dans le cas (2), on a :  hHi = �µBNh~si · ~B0 � JNNvh~si2 +K
<latexit sha1_base64="V1WY+lnaoAhPEp1LEmhAzhe22cw=">AAAEknicjVLtahNBFL2Jq9ZoNVX/+WcwBColdTcNWMRAbUFCtaFCkha67bKZTOLY/WJmNliWfR3fyTdQn8I7k12ItlE3ZOfOueeee8/MjpOAS2Xb3yrVW9btO3fX7tXuP1h/+Ki+8Xgk41RQNqRxEIvTsS9ZwCM2VFwF7DQRzA/HATsZXx7o/MmcCcnjaKCuEnYe+rOITzn1FULeRuVr893LUdcnm4PWwKMvyNFFm2yRMa6dWtOdM0pCj5MuccPU2ycGkB6vNXtexiOV68xU+DRjF+086xA34cRlieQBqttEeJnTzvNCSXoOcekkVqVOu0gcoUxUtgj8aBawgkJcYbZIDNDVxEdm0fGQ9L15nhV1OLZebezVQ06rVJOpnr+ce7n9Ps7XIocLSuZmic8Fk26e38iW3udac8tV7IsSYUYVy2vlpL1yyKW+/RU+bhqgr42s4JvbeE+IV2/Y27Z5yPXAKYIGFM9xXP8JLkwgBgophMAgAoVxAD5I/J2BAzYkiJ1DhpjAiJs8gxxqWJsiiyHDR/QS3zPcnRVohHutKU01xS4B/gVWEmhiTYw8gbHuRkw+NcoaXaWdGU092xWu40IrRFTBJ0T/VVcy/7dOe1EwhV3jgaOnxCDaHf3LGWTGNzfnueiVmrPT/siSd4X8BDEdTzAvMKZGv7wNYmqkOSF9A77JfzdMjeo9Lbgp/NBe8DNw/rz068Gove3sbLc/dhp7u8UHsQbP4Dls4q2/gj3owTEMgVbXqzvVN9Wu9dR6bb21DhbUaqWoeQK/PdaHXwkLHZw=</latexit>

Dans le cas (1), il n’y a que N/2.Nv paires  
hHi = �µBNh~si · ~B0 � JNNv/2h~si2

<latexit sha1_base64="YTTBhix1y8+KgMs4ijuRyJNFNXs=">AAAEkHicjVLtahNBFL2JUWvqR1p/+mcwBCol6e4aMCjFWkFCoKFCkxa67bKZTOLY/WJmNliWfRtfyjdQn8I7k12ItlE3ZOfOueeee8/MTpKAS2VZ3yrVO7W79+5vPKhvPnz0+Elja3ss41RQNqJxEIuziS9ZwCM2UlwF7CwRzA8nATudXL3X+dMFE5LH0Ym6TthF6M8jPuPUVwh5W5WvrQ97432f7Jy0Tzz6ghxdOmSXTHDt1lvuglESepzsEzdMvUNiAOnxeqvvZTxSuc7MhE8zdunkWZe4CScuSyQPUN0iwstsJ88LJenZxKXTWJU6TpE4QpmobBH40TxgBYW4wmyRGKCrqY/MouOADL1FnhV1OLZeLezVR067VJOpnr+ce7X9Ic7XJoMlJXOzxOeCSTfPb2VL73O9tesq9kWJMKOK5fVy0n455Erf4Roftw0w1Eb2nDUVaIx4jabVscxDbgZ2ETSheI7jxk9wYQoxUEghBAYRKIwD8EHi7xxssCBB7AIyxARG3OQZ5FDH2hRZDBk+olf4nuPuvEAj3GtNaaopdgnwL7CSQAtrYuQJjHU3YvKpUdboOu3MaOrZrnGdFFohogo+IfqvupL5v3Xai4IZ9IwHjp4Sg2h39C9nkBnf3Jznsldqzk77IyveFfITxHQ8xbzAmBr98jaIqZHmhPQN+Cb/3TA1qve04KbwQ3vBz8D+89JvBmOnY7/sOB+7zYNe8UFswDN4Djt466/gAPpwDCOg1c2qXX1dfVPbrvVqb2vvltRqpah5Cr89tcEvyZAdMw==</latexit>

La véritable expression du Hamiltonien C.M. fait donc intervenir une constante,  
qui n’en est pas vraiment une puisqu’elle dépend de l’inconnue du problème, M. 

H = �µB
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<latexit sha1_base64="XZER6eAgyMQ4pSHSMomrKYUArZY=">AAAFCnicjVJdaxNBFL1do9b4leqjIIMlkFLabtaCfSmUChICCRX6Bd122Uwm6dj9YmY2WJZ99M1/4pvog/jqn/AfqL/CO5PZUm1r3ZDsnXPPPfeeOxlkEZfKdb/PODdqN2/dnr1Tv3vv/oOHjblHuzLNBWU7NI1SsT8IJYt4wnYUVxHbzwQL40HE9gYnL3V+b8KE5GmyrU4zdhiH44SPOA0VQsGc87T5amV3PSSt7aXtgC6Q3pFHFskA36v1pj9hlMQBJ+vEj/NgkxhABrze7AQFT1SpMyMR0oIdeWWxSvyME59lkkeo7hIRFG2vLK2SDNrEp8NUVTqeTfRQJqlaRGEyjpilEF+YIxIjdDUMkWk7dkk/mJSFrcOx9dvFXh3kLFVqMtfzV3Ofb7+J8y2R7pRS+EUWcsGkX5aXsmXwpt5c9BV7q0RcUMVKM5IZtVNNea5x/wojl03Q105WvCsq0BmpX++pdSa5SKpdmY1Mib0FxLt2df3p6jy0GrGRak3R3tkyS1/w8bFaOPKCxry77JqHXAzaNpgH+2yljV/gwxBSoJBDDAwSUBhHEILEzwG0wYUMsUMoEBMYcZNnUEIda3NkMWSEiJ7g7xhPBxZN8Kw1pamm2CXCr8BKAk2sSZEnMNbdiMnnRlmjV2kXRlPPdorvgdWKEVVwjOh1dRXzf+u0FwUjWDMeOHrKDKLd0X/soDC+udnntFdudqf9kXPeFfIzxHQ8xLzAmBr96jaIqZFmQ/oGQpP/YZga1WdquTn81F7wb9D++9IvBrvecvv5svd6dX5jzf4hZuEJPIMW3voL2IAObMEOUOed88H55Hyuva99rH2pfZ1SnRlb8xj+eGrffgPLSUjI</latexit>

C’est la bonne expression si l’on veut comprendre quelles solutions pour M sont 
stables, et lesquelles sont instables. 

V.3 Comment connaître la stabilité des solutions  ? 

F atteint un minimum à l’équilibre sachant que T et V sont fixes. M 
apparaît comme un degré de liberté interne au système qui s’ajuste pour 
assurer que F atteint bien un minimum sous ces contraintes.  
Un état d’équilibre stable satisfait donc à :  

F = �kT logZ

@F

@M

◆

T,V

= 0
@2F

@M2

◆

T,V

� 0

La température et le volume sont imposés. L’énergie libre 
est donc le potentiel thermodynamique du système. 

Puisqu’on connaît l’expression du hamiltonien, on connaît la fonction de 
partition Z. Dans le cadre de la statistique de Boltzmann on a donc : 

Z = (exp(�H(s = +~/2)/kT ) + exp(�H(s = �~/2)/kT ))N
<latexit sha1_base64="s+yVbZ+novFSOccgna9A/gXivHQ=">AAAFQ3icjVJLb9NAEJ6aACW8WjhyWVFFchSlcUwleolUFQlFlRIVKX2IurEcZ5Mu9Uu766qV5b/GjR/BnQMPwQFxRWJ2Y5dAW6ijxLPffPPNfLMZJQET0rLeLxg3Kjdv3V68U7177/6Dh0vLj3ZFnHKf7vhxEPP9kSdowCK6I5kM6H7CqReOAro3On6h8nsnlAsWRwN5ltDD0JtGbMJ8TyLkLht7tZet3Y5HzEFz4Pp10hvapEFG+F6r1pwT6pPQZaRDnDB1N4kGhMuqta6bsUjmKjPhnp/RoZ1na8RJGHFoIliA6hbhbta287xQEm6bOP44lqWOXSR6KBOVLQIvmga0oBCH6yMSA3Q19pBZdNwiffckz4o6HFu9LezVRU6zVBOpmr+ce779Js7XJFszSuZkicc4FU6eX8oW7ptqreFIeip5mPmS5nokPWq3nHKucf8KI5dN0FdOWvYVFeiMXMeUea7ZIOWy9EpmxF4d8a1id/3Z7mz0GtCJNGdo73ybucPZ9EjWh3b1dcd06GliNrum6DSco5HHW3a9dTxQer8zzflMfdh3l1asVUs/5GLQLoIVKJ7teOkzODCGGHxIIQQKEUiMA/BA4OcA2mBBgtghZIhxjJjOU8ihirUpsigyPESP8XeKp4MCjfCsNIWu9rFLgF+OlQRqWBMjj2OsuhGdT7WyQq/SzrSmmu0M36NCK0RUwhGi/6srmdetU14kTGBde2DoKdGIcuf/YweZ9s30Pme9Ur075Y/MeZfITxBT8RjzHGNf65e3QXSN0BtSN+Dp/EfNVKg6+wU3hU/KC/4N2n9f+sVg115tP1u1X62tbKwXf4hFeAJPwcRbfw4b0IVt2AHfeGt8ML4a3yrvKl8q3ys/ZlRjoah5DH88lZ+/AOcEWvg=</latexit>

L’énergie libre est donc : 

F = �NkT log
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<latexit sha1_base64="jpPNtcp1D8g4uf/EvfcO8okyRnw=">AAAF1HicjVJNb9pAEJ2E0qb0i7THXlaNkECIAG6k5oIUpVKEkKCpREjUOFjGLLDF2NZ6HSVy3R6qXvv/+g/S/orOrtcpbZImRrDjN2/ezJtlFLgsFI3Gj5XV3L38/QdrDwuPHj95+qy4/nwQ+hF36IHjuz4/GtkhdZlHDwQTLj0KOLUXI5cejuZvZf7wlPKQ+V5fnAf0ZGFPPTZhji0QstZXL0p79UHLJuV+rW85FdIdGqRKRnhuFUrmKXXIwmKkRcxFZO0SBYQWK5TaVsw8kcjMhNtOTIdGEm8RM2DEpEHIXFRvEG7FTSNJtFJoNYnpjH2R6Rg60UUZL2vh2t7UpZpCTK5ekeiiq7GNTN2xQ3rWaRLrOhxbng3s1UZOLVMLIzl/Nvdy+12cr0Y6KSU248BmnIZmklzLDq2PhVLVFPRM8EXsCJqokdSo7WzKpca9G4xcN0FPOqkbN1SgM3IXU+VLzSrJlqVWkhK7FcQ7ene9dHcGenXpRJRTtHu5zcTkbDoTlSHe0IdW2aRnQbnWLoetqjkb2bxuVOrzvhT8k6ktZyrDXmFPTdwjc9LHLv407WSokjSudfQ0ahYy798+jg7Qsh/OlsnpZnatmE4mSRKj1iU1Pa3iRmOzoR5yNWjqYAP0s+8Xf4EJY/DBgQgWQMEDgbELNoT4OYYmNCBA7ARixDhGTOUpJFDA2ghZFBk2onP8neLbsUY9fJeaoap2sIuLX46VBEpY4yOPYyy7EZWPlLJEb9KOlaac7RzPkdZaICpghuhtdRnzrnXSi4AJbCsPDD0FCpHunP/sIFa+mdpn2itSu5P+yJJ3gfwAMRmPMc8xdpR+dhtE1YRqQ/IGbJW/UEyJyndHcyP4Kb3g36D576VfDQbGZvP1pvF+a2NnW/8h1uAlvIIy3vob2IE27MMBOLl3uSj3OfclP8h/yn/Nf0upqyu65gX89eS//wZ5GIrW</latexit>

Comme log(exp(x))=x, l’expression se simplifie en : 

Avec les notations  Ms = nµB
<latexit sha1_base64="pJaEp5ReMf/zY96eyQIyfa4NgbE=">AAAHZHicvVPfa9pQFD7tau1ct7YrexqMy4qgiFWzwvoilA6KCEoH9gdraojxqnfGJOTelJaQP3RPexvb/oqde5NY2+ravSyiOTnnO993vnNjz7MZF9Xqt6XlZyuZ1eza89yL9ZevNja3Xp9yN/AtemK5tuuf90xObebQE8GETc89n5qTnk3PeuNPsn52RX3OXKcjbjx6OTGHDhswyxSYMrZWrvNHldO6SQqdcsewiqTV1UiJ9PC+l8vrV9QiE4OROtEngXFIVIIbLJdvGCFzRCQrA9+0QtrVonCP6B4jOvU4s5G9SnwjrGlRlDBxo0Z0q++KlEdLCi2kcVIJ23SGNk0gRPfVIwJtdNU3EZkoNknbuIrCpA/HlvcqajUQU07ZeCDnT+eelT/E+cqkGUNCPfRM5lOuR9FcNDe+5vIlXdBr4U9CS9BIjaRGbaRTzgi3FxiZN0FbOqloCzrQGXmKqcKUs0TSZamVxMBWEfPNZHfteHcaerXpQBTibGu6zUj32XAkil08IfKlXtDptVcoNwq8XtJHPdOvaMXKuCMZbyvl2Uqx28bOIzV0m4xJB4XcYSymqaY4LjeTgdQ4ZNx5fKIkQNcuH82C4+UcGiEdDKIoRK4pNL7n8nKgNrmj+bjgfAvz1dPFt/67vvo7kNt+skg/fQOQ0bDUAPcnaBn8X9UVlTy8ORxTeczd/tGNzZ3qblVd5GFQS4IdSK5jd/M36NAHFywIYAIUHBAY22ACx88F1KAKHuYuIcScjxFTdQoR5LA3QBRFhInZMf4O8ekiyTr4LDm56rZQxcavj50E8tjjIs7HWKoRVQ8Us8wu4g4Vp5ztBu+9hGuCWQEjzD7WlyKf2ie9CBjAvvLA0JOnMtKd9ZcdhMo3U/uMtQK1O+mPzHgXiPcwJ+M+1n2MLcWfngZRPVxtSJ6Aqeo/FVJm5bOVYAP4Jb3ga1C7f+gPg1Ntt/ZhV/u8t3Own7wQa/AW3kMBT/0jHEADjuEErJXvmUzmVWZj9Ud2PbudfRNDl5eSnm24c2Xf/QGMMhG/</latexit>

kTc = JNv
<latexit sha1_base64="MVmn91qOyiwvi3OEotn8a1IEKHU=">AAAHc3icvVNNb9pAEJ2kIaT0K2l7i1qtkiKBEAHcSM0FKUqlCCGBUol8qHFiGbPAFmNb3nWUyPK5v7H/oO2ht947u7YDSaBJLzWCnZ19896bWdP1bMZFtfptYfHRUmY5u/I49+Tps+cvVtdeHnE38C16aLm26590TU5t5tBDwYRNTzyfmuOuTY+7o4/y/PiC+py5TkdcefRsbA4c1meWKTBlrC19ze9XjuomKXTKHcMqkta5Rkqki+t2Lq9fUIuMDUbqRB8Hxh5RCW6wXL5hhMwRkTzp+6YV0nMtCreJ7jGiU48zG9mrxDfCmhZFCRM3akS3eq5IebTkoIU0Tiphm87ApgmE6L7aItDGrnomIhPFJmkbF1GY1KFtuVZRq4GYcsrGA+k/9T0tv4f+yqQZQ0I99EzmU65H0Uw0N77k8iVd0Evhj0NL0EhZUlYbqcsp4facRmY5aMtOKtqcCuyMPKSpwjVniaTDUiOJga0i5pvJ7Nrx7DTs1aZ9UYizretpRrrPBkNRPMcbIp/rBZ1eeoVyo8DrJX3YNf2KVqyMOpJxclKePimet7FyX5lukxHpoJA7iMU0VRTH5WZiSNkho879jpIAu3b5cBocD2fPCGm/H0Uhcl1D4zWXl4ba5Ibm/YKzW5itng6+9d/11d+BTOrJPP30DUBGw1IGbjtoGfxf1RWVvLwZHBN5TE7+6TllAPfKubG6Wd2qqofcDWpJsAnJc+Cu/gQdeuCCBQGMgYIDAmMbTOD4OYUaVMHD3BmEmPMxYuqcQgQ5rA0QRRFhYnaEvwPcnSZZB/eSk6tqC1Vs/PpYSSCPNS7ifIylGlHngWKW2XncoeKU3q5w7SZcY8wKGGL2vroU+dA62YuAPuyoHhj25KmM7M76ywxC1TdT84y1AjU72R+Z6l0g3sOcjHt47mNsKf70Noiq4WpC8gZMdf5dIWVW7q0EG8AP2Qu+BrXbl343ONK2au+3tE/bm7s7yQuxAuuwAQW89Q+wCw04gEOwln5lXmfeZN4u/86uZzey72Lo4kJS8wpuPNnyHyfqFi8=</latexit>

F = NkTc
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<latexit sha1_base64="KT9nQvyOtjtju/mygV13qERxH+8=">AAAIFnicvVPLbtNAFJ0WQop5tbBkM6KKlBClSUwluolUFamKIiUqUvoQdWvZziQZ4tjWeFy1svwR7PgTdggWiC1b/gD4Cu6Mx03aJrQICUfJ3Dlz7znn3nHswKUhr9W+Lyzeup27k1+6q927/+Dho+WVx3uhHzGH7Dq+67MD2wqJSz2yyyl3yUHAiDW2XbJvj16J8/0TwkLqe11+FpCjsTXwaJ86FgfIXMk9L2xX9xoWLnYrXdMp4faxjsvYhnVdKxgnxMFjk+IGNsaRuYUlEJpUKzTNmHo8ESd9ZjkxOdaTeB0bAcUGCULqAnsNMzOu60mimEKzjg2n5/OMR1cHbaDxMgnX8gYuUSnYYHILiS501bMgUym2cMc8SWJVB7bFWgOtJuRUMrYwEv4z39PyW+CvgltpSmzEgUUZCY0kmZkdmm+1Qtng5JSzcexwkkhL0mozczkl3JnTyCwHHdFJVZ9TAZ3hmzRVPOcs42xYciRpYrsEeEvNrpPOTodeXdLnxRRtn08zMRgdDHnpGG4Iv2kUDXIaFCvNYtgoG0PbYlW9VB11BePkpDJ9UjruQOW2NN3BI9wFIX+QiumyKI0rLWVI2sGj7vWOVABd++FwOjkdzpYZk34/SWLgOk9NV60gDHXwBc3rBWe3MFs9G3z7v+vLvwOe1ON5+tkbAIymIw1cdtA2w79Vl1Ti8mZwTOQBnPzTtYJ0AIC0rqWzSTFJbbg2kJGUsn4jp8pMIv38u2O1GkwaMZdXa2s1+eCrQV0Fq0g9O/7yL2SgHvKRgyI0RgR5iEPsIguF8DlEdVRDAWBHKAaMQUTlOUEJ0qA2giwCGRagI/gdwO5QoR7sBWcoqx1QceHLoBKjAtT4kMcgFmpYnkeSWaDzuGPJKbydwWorrjGgHA0Bva4uy7xpneiFoz7akD1Q6CmQiOjO+cMMYtk3lfNMtSI5O9EfnuqdQ34AmIh7cM4gdiR/dhtY1oRyQuIGLHn+Q2YKVOwdlRuhn6IXeA3qly/9arCnr9VfrOmv11c3N9QLsYSeomeoCLf+Em2iJtpBu8jJvct9yH3Kfc6/z3/Mf8l/TVMXF1TNE3ThyX/7DVitVIU=</latexit>

La condition d’équilibre 
@F

@M
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= 0 donne l’équation d’autocohérence 
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<latexit sha1_base64="aB0dzLTtH+GlFhvbJBu3BKDFr44=">AAAId3icvVRNb9pAEN2kDaH0K2kvlXroNhEVCBGMG6m5IEWpFCEkUCqRDzUOljELuBjbstdRIsu/oL+w/6DtsbfeOjteA0kgSVWpRrDjtzPvvZm16Xq2FXBF+ba0/ODhSmY1+yj3+MnTZ8/X1l8cBW7om+zQdG3XP+kaAbMthx1yi9vsxPOZMe7a7Lg7+ij2j8+ZH1iu0+aXHjsbGwPH6lumwQHS11e+5vcrRzWDFtrltm4WabOj0hLtwrqdy2vnzKRj3aI1qo1DfY8iEOhWLl/XI8vhsdjp+4YZsY4aR9tU8yyqMS+wbGBXqK9HVTWOJVOgV6lm9lye8qhyowk0TiphG87AZjKFaj7eQqINXfUMyJSKDdrSz+NI1oFtsSqgVYeccsoWhMJ/6ntWfg/8lWkjSYm0yDMsnwVaHM/NDvQvuXxJ4+yC++PI5CxGS2i1nrqcEW4taGSeg5bopKIuqIDO6H2aKkw4SzQdFo4kSWwWAW/I2bWS2anQq836vJCgzck0Y823BkNe7MAJ0c+1gsYuvEK5XghqJW3YNfyKWqyM2oJxulOe3Sl2WlC5j6ZbdETbIOQOEjEVi5K43JCG0A4dte92JAPo2g2Gs8nJcPb0iPX7cRwB1yQ1WXN5YahFr2jeLTi/hfnq6eCb/10fXwc6raeL9NMnABh1Ew1cd9DUg79VRypxeHM4pvIATt/0XB4dAIDW0+EkIHJrdhfYWMJZvZdV6SZGQ/9uWa6aj0ZycnQjLBXp0g78gZWpaE7jhjNMwVtkJvx0EtWooq9tKlsKXvRmUJXBJpHXgbv2k2ikR1xikpCMCSMO4RDbxCABfE5JlSjEA+yMRID5EFm4z0hMclAbQhaDDAPQEfwO4O5Uog7cC84Aq01QseHrQyUleahxIc+HWKhR3A+RWaCLuCPkFN4uYe1KrjGgnAwBvasuzbxvneiFkz7ZwR4s6MlDRHRn3jKDCPu2cJ6JVoizE/3Rmd455HuAibgH+z7EJvKnp0GxJsAJiRMwcP87ZgpU3JsyNyQ/RC/wGFSvH/rN4Ejdqr7fUj9tb+7uyAciS16TDVKAU/9AdkmdHJBDYq78yrzKvM1srP7Ovsm+yxaS1OUlWfOSXLmy1T+Z1HJy</latexit>

On retrouve donc le résultat établi en section V.1. Une seule solution M=0 
pour T>T_c et trois solutions [M=0 et deux solutions opposées non nulles] 
pour T<T_c. 

La différence majeure par rapport au traitement simple fait auparavant est 
que la connaissance de F permet de connaître la stabilité des solutions. 



T < Tc T > Tc 

M M

F F 

• ••

�

Pour T>Tc, F(M,T fixe) ne présente qu’un extremum en M=0 :  
C’est un minimum, la dérivée seconde est manifestement positive, cette 
solution est stable. 

Pour T<Tc, F(M,T fixe) présente trois solutions possibles : 
La solution M=0 est un maximum local, la dérivée seconde est négative et 
cette solution est instable. 
Les solutions (M non nul) correspondent à des minima sont aussi stables  
l’une que l’autre.  

Nous verrons en TD comment la transition ferro-para est bien décrite par 
un développement  de la forme : 

F/V = a(T � Tc)M
2 + bM4

En exercice : on peut montrer que l’énergie libre C.M. se met sous cette forme 
lorsque la température est proche de Tc (M est alors petit). 

On peut tracer la forme F(M,T fixe) pour T>Tc (gauche) et T<Tc (droite) 

En champ non nul (avec ici B0>0),  
la solution M>0 est la plus stable. 
La solution négative est aussi  
thermodynamiquement possible, 
mais elle est métastable et il faut 
regarder la profondeur du puis 
pour savoir si elle est observable. 

M

•
•

�

F 

Remarque : il est très rare de pouvoir calculer explicitement F, et la 
transition est général décrite de manière phénoménologique à l’aide d’un 
développement à la Landau. 

Dans le cadre des modèles développés, puisque la température ambiante 
est telle que T << Tc, les matériaux magnétiques devraient présenter une 
aimantation rémanente proche de la saturation. Or on observe  que ce 
n’est pas du tout le cas, et l’on a même souvent Mr << Ms … 

VI Aimantation rémanente 

Le premier à avoir proposé une raison est Pierre Weiss (1906), qui a 
supposé le que matériau est en fait formé de petits domaines au sein 
desquels l’aimantation est quasiment saturée, mais dont l’orientation est 
aléatoire au sein du matériau. 
Ces domaines ont par la suite été observés expérimentalement. Par exemple 
dans le cas du fer, on peut visualiser les domaines par la méthode des poudres 
(image issue du livre de Kittel). 

Sur un domaine, le champ est 
quasiment homogène mais il 
varie beaucoup à l’interface 
entre domaines (parois de 
Bloch). Le gradient de B y est 
fort et une poudre magnétique 
s’y concentre. Les flèches 
correspondent ici au sens de 
déplacement des parois lors 
de l’application d’un champ 
magnétique extérieur. 

Cette expérience qualitative (ne pas faire en montage) permet une 
observation directe des parois de Bloch au microscope entre un polariseur 
et un analyseur si on applique un champ magnétique fort à l’échantillon. 
Utiliser une bobine à noyau de fer en forme de pointe. 

Une méthode plus moderne (voir fascicule de TP) utilise la rotation faraday de 
la lumière polarisée au travers d’une fine couche de Grenat ferrimagnétique.  



VI De l’origine de l’hystérésis 

Croissance réversibles de domaines d’orientation favorable 

Croissance irréversible (déplacement sur des défauts) 

Rotation en bloc des derniers domaines 

Comme souvent lorsqu’on le rencontre, le phénomène d’hystérésis provient 
des défauts du système (défauts cristallins ici, rugosités pour l’angle de 
mouillage en capillarité …).   

Lorsqu’on applique un champ magnétique à un matériau et que l’on 
l’aimante, plusieurs phénomènes se produisent de manière successive.   

Au départ, l’action de B ne fait que déplacer des parois de Bloch de manière 
réversible, certains domaines favorisés grossissent et d’autres rapetissent. 

Les parois finissent par accrocher des défauts et il faut augmenter un peu le 
champ pour réussir à passer ce qui s’apparente à une barrière. Une fois 
passé cette barrière, la parois reste accrochée sur la défaut et tout ne 
revient pas arrière lorsqu’on coupe le champ. La croissance est irréversible. 

Ce mécanisme n’est cependant pas suffisant pour réussir à saturer 
l’échantillon. Certains domaines restent aimantés dans une direction autre 
que celle du champ de sorte que les moments dipolaires subissent un 
couple magnétique. Lorsque le champ est suffisamment intense, ces le 
moment dipolaire des atomes au sein des domaines finissent par tourner en 
bloc et l’aimantation sature. 

On peut s’en rendre compte en étudiant l’énergie de la distribution 

dipôle quadrupôle Domaine fermé 
Bext=0 

VII De l’origine des domaines de Weiss 
Si l’état d’équilibre d’un système magnétique résulte de la minimisation du 
potentiel thermodynamique du système, le processus est complexe. 
Il y a en premier lieu un gain en énergie dans le volume de chaque domaine, 
stabilisant,  due à l’orientation collective au sein des domaines. Avec une telle 
Observation, on devrait avoir donc observer des matériaux saturés. 
Toutefois une orientation globale conduit à une énergie globale très élevée 
puisque le système produit un champ dans tout l’espace. 

Qui fait apparaître une énergie du champ magnétique créé ainsi que le 
gain en volume du fait d’une orientation favorable de l’aimantation. 

Avec des distributions d’aimantations identiques, on peut diminuer beaucoup 
l’énergie du champ B en renversant l’aimantation, i.e. en créant des domaines. 
Ces domaines font naturellement apparaître des parois qui ont elles aussi un coût 
énergétique (proportionnel à la surface). De la compétition entre gain en volume et 
coût en surface, des défauts, il résultera une taille caractéristique qui sera la taille 
typique d’un domaine pour le corps considéré … 

Dans un barreau très pur et  
sans défaut, la fermeture idéale 
des domaines peut être 
observée.  

Fermeture des domaines dans du fer très pur 




