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Ch 1 : Equations de Maxwell dans la 
matière 

Bibliographie du chapitre :  

- BFR, électromagnétisme III, magnétisme et 
induction 

-  BFR, électromagnétisme IV, milieux matériels 

-  Jackson, électrodynamique classique 

-  Perez, électromagnétisme 

On s’intéresse ici à l’action d’un champ électrique ou magnétique sur la 
matière qui permet de distinguer différents types de matériaux. 

Milieu conducteur : possède des charges libres.  
Le champ électrique y est nul en régime permanent. 

Milieu isolant ou diélectrique : localement neutre, peut être traversé par un  
champ électrique. Un champ électrique extérieur le polarise en déplaçant  
légèrement les charges liées.  

En général : la réponse n’est non nulle que si le champ imposé est non nul  
(moment dipolaire électrique/magnétique induit).  

Les milieux ferromagnétiques sont courant (Fe, Ni, Co), et présentent une 
aimantation spontanée. Nombreuses applications industrielles. 

Les milieux ferro-électriques sont plus rares (ex BaTIO3) et ne seront pas 
traités dans ce cours. 

I - Introduction 

Milieu magnétique : conducteur ou non, se magnétise en présence  
d’un champ magnétique, ou au voisinage d’un aimant 



I . 1 Origine de la polarisation 

Molécules polaires (H2O), localement neutre  
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I . 2 Origine de l’aimantation 

Modèle classique : électron en orbite circulaire uniforme autour d’un noyau 
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Courant moyen 
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Spin pur 

Moment orbital pur Modèle quantique : 

Le magnétisme est dû au moment cinétique des électrons, pas des protons  

Ordre de grandeur 

Lz = mz~

Moment dipolaire magnétique 
(rappels en annexe 2) 

Ensemble de dipôles moléculaires 

 I. 3 Du microscopique au macroscopique 

Description de type milieu continu 

Moyenne sur un volume mésoscopique 

Les charges, courants, dipôles microscopiques sont sources de champs 
variant à l‘échelle des distances interatomiques. 

Polarisation 

Les champs mesurés E et B sont macroscopiques 

Aimantation d’un milieu magnétique 
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II – Charges et courants équivalents  

Les équations de maxwell sont valables à l’échelle microscopique. Les champs 
e et b varient à l’échelle de la maille atomique. 

Grandeur brute, varie à l’échelle de la maille 
e, b, j, … 

E, B, P et M sont des grandeurs macroscopiques définies par lissage des 
quantités microscopiques  



Fenêtre de lissage 

échelle mésoscopique 

Champs macroscopiques (lissés) 

e, b, j, grandeurs micro, varient à l’échelle de la maille 

E, B, J, grandeurs lissées, ne varient qu’à l’échelle macroscopique L 

L 

Les grandeurs macroscopiques, mesurables, sont définies par lissage spatial à 
l’aide d’une fenêtre de taille mésoscopique 

Propriétés de commutations : 

Equations de Maxwell macroscopiques 

Il apparaît la densité de charge lissée et le courant lissé.  
On fait la différence entre charges libres et charges liées. 

Contrôlable avec 
un générateur 

Réponse de la 
matière 

Partie diélectrique + partie magnétique Loi d’Ohm 

Les charge et courant liés doivent vérifier la conservation de la charge   

Pour trouver le lien entre P, M, qui sont des grandeurs lissées et les 
distributions de charge et courant liés, il y a deux approches : 

Elle est présentée à la fin de ce document, est très intéressante 
conceptuellement, mais peut être sautée dans le cadre de leçons à 
présenter à l’agrégation. 

Une première démarche macroscopique (la nôtre dans la suite). 
Elle consiste à partir des résultats connus pour le dipôle électrique ou 
magnétique (lire les annexes 1 et 2 pour des rappels) pour trouver quelles 
distributions de charge et de courant créeraient le même potentiel qu’une 
distribution donnée de polarisation et d’aimantation 

Une seconde démarche directe de lissage des distributions de charges 
et courants microscopiques (Annexe 3***).  

Les deux démarches conduisent aux mêmes résultats 



II-A Distribution de charges de polarisation 

Le milieu est localement neutre, th. de superposition 

Identique au potentiel créé  
par la distribution de charges fictives 

volumique surfacique 

But : trouver le lien entre densité de charge lissée et polarisation. 

On utilise le résultat connu du potentiel créé par un dipôle ponctuel 

Extension au cas d’une distribution de polarisation :  
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Démonstration : 

On écrit : 

L’intégrale devient : 

Le second terme est une intégrale de surface  

Tout se passe comme si le champ était créé par les distributions de charges 
de volume et de surface  

Interprétation du résultat 
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Lissage d’une distribution de dipôles horizontaux. Milieu confiné. 

Polarisation 

Densité  
de charge 

Les conditions aux limites vont jouer un rôle important 

x 

x 
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1) Calculer la charge contenue dans le cylindre dans la limite 

~n+

~n�

Qint = ~P · ~n+ ds

(e! 0)

2) Montrer que  (ds est l’aire du disque supérieur ) 

Origine de la densité surfacique de charges : la discontinuité de polarisation 

Exercice à faire vous-même : 



 II-B Courant de polarisation 

La polarisation est due au déplacement des charges sous l’action d’un champ 
extérieur  

densité volumique locale du porteur de charge i 

déplacement  moyenné sur un volume 
mésoscopique 

En régime variable, il apparaît un courant de polarisation 

Cette relation vérifie la conservation de la charge   

Relation plus générale (contribution magnétique) 

La distribution d’aimantation est équivalente à la distribution de courants  

Potentiel vecteur (th. De superposition)  

De volume De surface 

But : trouver le lien entre densité de courant lissée et aimantation 

Cette fois on utilise le potentiel vecteur créé par un dipôle magnétique ponctuel 

(rappel Annexe 2) ~A(~r) =
µ0
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Extension au cas d’une distribution d’aimantion :  ~M =
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 II-C Distribution de courant d’origine magnétique 



Démonstration :  

Que l’on écrit 

L’analogue du Th de stokes pour le rotationnel 

On peut donc identifier les distributions de courant à partir de la relation  
de Biot & Savart 

Distribution 
de courant 
volumique 

On utilise l’identité d’analyse vectorielle 

Pour obtenir 

~A(~r) =
µ0

4⇡

˚
~r02DJ

~Jv(~r0)

|~r � ~r0|d
3~r0 +

µ0

4⇡

‹
~r02@DJ

~Js(~r0)

|~r � ~r0|d
2~r0

<latexit sha1_base64="CxxLMycqFM8TPAf2ZJK2d0EkSWQ=">AAAF6XicjVLNbtNAEJ4mBEr4S+HIZUUUtRWicn4kuFQqggOqFClIJK1Ut5az2bSr+E/rdUTl+gW4ITggrjwVbwC8AxKzayckjZtkLSez38x8M/ON+4HDQ2kYPzcKxVul23c275bv3X/w8FFl63Ev9CNBWZf6ji+O+3bIHO6xruTSYceBYLbbd9hRf/RG+Y/GTITc9z7Iy4Cduva5x4ec2hIha6vwt9bbMceMErFL9ok5FDaNTdeWF9R2Yu3oJMSkA1+SNCyJW8QMODFZEHIHOQwizppJOYenvhiLXJxzT1opt9jGu0emBd9anSRJC3VIxre9O6mfNqfBF5kvia/mgSvshZiSfZTxIDlrkkmZcm1+qnayv6KT9qST9mwnC8xIrIzXOSpGOG+qQJKrbFt1yl0WTqVNlbyu/6pO8zW7qVNh8fJ6LS+vepgksys5tMb/qy+uJXcpz/Pr+kvqmoEtJLcdktNAuGYDjakiVqVq7Bn6kEWjnhlVyE7Hr/wBEwbgA4UIXGDggUTbARtCfE6gDgYEiJ1CjJhAi2s/gwTKmBthFMMIG9ER/p7j7SRDPbwrzlBnU6zi4Cswk0ANc3yME2irakT7I82s0Ju4Y82pervE/37G5SIq4QLRVXmTyHXz1CwShvBKz8BxpkAjajq6RINYz821nmmtSGun5iMzs0uMDxBT9gD9Am2q+SfbIDon1AqpDdja/0tHKlTdaRYbwW81C34G9etLXzR6jb16c6/xvlU9aGUfxCY8hWewg1t/CQfwDjrQBVocFD8VvxS/lkalz6Vvpe9paGEjy3kCc6f04x+516Jj</latexit>

Permet d’arriver au résultat final 
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De manière analogue au cas de la polarisation, la contribution de surface 
correspond à la discontinuité du rotationnel de M si la distribution est localisée. 

Distribution 
de courant 
surfacique 

III – Excitation électrique et excitation magnétique 

Une fois obtenues les distributions de charges et de coutants liés, on 
peut enfin écrire les équations de maxwell (macroscopiques) dans la 
matière en séparant contributions libres et liées 

On définit l’excitation électrique 

et l’excitation magnétique 

D et H contiennent la réponse de la matière. 

Ils sont très importants dans la pratique car ils sont contrôlés par les 
charges/courants libres. 

A ce stade, on ne peut pas encore vraiment se servir des équations de  
Maxwell puisqu’il manque les lois de comportement des matériaux D(E) 
et H(B) pour connaître E et B dans tout l’espace … 

Ch2 Cas des milieux diélectriques  
Ch3 Cas des milieux diamagnétiques et paramagnétiques 
Ch4 Cas des milieux ferromagnétiques 



 IV - Potentiel et champ créés (en statique) par la matière polarisée 

Première méthode : calcul direct 

Seconde méthode : utilisation des charges de polarisation 

volumique surfacique 

Utilise le résultat du dipôle électrostatique 

�lié = ~P · ~n⇢lié = �div ~P

Dériver pour obtenir le champ électrique 

Mieux vaut trouver le problème d’électrostatique équivalent déjà résolu ! 

Calcul direct ? 

(voir annexe 1*) 

 IV.1 Champ créé par une plaque uniformément polarisée 

Montrer que le champ est nul en dehors de la plaque, et que 

Conseil : trouver la distribution de charges équivalente.  
Utiliser le théorème de superposition pour réutiliser un résultat 
connu. 



 IV.2 Calcul direct : sphère uniformément polarisée 

Champ et potentiel créé par un dipôle placé au centre de la sphère 

, champ créé par une boule de densité de charge 1 

Extérieur : montrer que  

Intérieur : montrer que  

La relation entre champ créé et polarisation est non locale,  
elle est entièrement pilotée par les conditions aux limites. 

Conseil : le calcul de E1 ressemble à celui du champ créé par une 
sphère uniformément chargée. Vous connaissez déjà le résultat. 



 V - Potentiel et champ créés par la matière aimantée 

Première méthode : calcul direct du potentiel vecteur 

Seconde méthode : utilisation des courants d’aimantation 

volumique surfacique 

Utilise le résultat du dipôle magnétique (annexe 2) 

Trouver le problème de magnétostatique équivalent. 
Utiliser les résultats déjà connus …  

~B = ~r⇥ ~A

Les courants surfaciques proviennent de la discontinuité de M. A trouver en 
étudiant la circulation le long d’un contour traversant la surface. 

Application au champ créé par un cylindre uniformément aimanté 

On considère un barreau cylindrique de base circulaire, infiniment long, 
uniformément aimanté selon sont axe 

Montrer que l’on a :  

Cas d’une sphère uniformément aimantée 

A l’extérieur : 

Le champ a une structure dipolaire 
à l’extérieur 

~B(~r)

Présence de courants de surface : 
B perpendiculaire est continu 
B tangentiel est discontinu 

~M

Attention : le résultat              n’est pas général car le problème est 
piloté par les conditions aux limites. Mais c’est un bon ordre de grandeur             

~A(~r) =
µ0

4⇡

~M⇥ ~r

r3
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En TP : caractérisation d’un aimant champ fort de taille finie 
Ressemble à une petite spire 
de rayon a, intensité I 

z

On ne connaît ni a, ni I M = ⇡a2I

L’approximation dipolaire 
marche mal en général 

(sauf pour la sphère) 

B 6= µ0M
2⇡z3

~M

M = 2.9 A.m2



Annexe 1 : moment dipolaire électrique Annexe 1 : moment dipolaire électrique 

Approximation dipolaire : 

Charge globale : 

Moment dipolaire : 

Potentiel électrique : 

Cette quantité est intrinsèque si Q=0. Sinon P dépend du choix de l’origine  

Charges ponctuelles 

[Debye] 

On calcule ici le potentiel électrique créé à grande distance par une 
distribution localisée de charges électriques  

Annexe 2 : moment dipolaire magnétique 

Moment dipolaire d’une distribution de courant localisée 

Potentiel vecteur : 

Le terme monopolaire est toujours nul :  

Le moment magnétique est une grandeur intrinsèque Unité :  

Bobine enseignement (R=5 cm, I=1 A, 1000 spires) :  

Terre : 

Actions sur un dipôle magnétique/une distribution de petite taille :  

Cas particulier du circuit filiforme 



Approximation dipolaire : 

- Si J = 0 en dehors alors  

La distribution est localisée et vérifie la 
conservation de la charge dans l’AQS 

partout sur l’interface 

Démo pour la composante selon 

Démonstration que le terme monopolaire est nul 

Potentiel vecteur créé dans l’approximation dipolaire 

avec 

Fait apparaître le moment magnétique de la distribution 

Résultat utile : 

Potentiel vecteur créé par un dipôle magnétique placé au centre 

Le moment magnétique est une grandeur intrinsèque Unité :  

Formule du double produit vectoriel 

Annexe 3*** : Charges et courants liés Annexe 3*** : Charges et courants liés 
Lissage direct de la densité microscopique de charges 

Densité macroscopique (lissée)   

Distribution microscopique   

h⇢liéi =
˚

1
⇢lié(~r0)W�(~r � ~r0)d3~r0

h�(~r � ~ri↵)i =
˚

1
�(~r0 � ~ri↵)W�(~r � ~r0)d3~r0 = W�(~r � ~ri↵)

Exemple du lissage d’une d’une charge ponctuelle 

Position de chaque atome/molécule 

Position des charges liées à chaque atome/molécule ~ri↵ = ~ri + ~⇠i↵

~ri
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On obtient ici directement le lien entre P, M et les distributions de charge 
et de courant par lissage des distributions microscopiques. La fenêtre de 
lissage est W. 

Densité macroscopique (lissée)   

Chaque site est localement neutre  

Moment dipolaire locale de chaque site  

Polarisation microscopique  

Polarisation macroscopique 

Le milieu est modélisé comme un ensemble d’atomes ou molécules. Chaque 
atome ou molécule sera neutre, mais l’ensemble est constitués de charges. 



Annexe 3*** : Charges et courants liés 

Hypothèse fondamentale : la séparation d’échelle  

On développe 

Identité vectorielle 

L’approche est similaire à celle d’un développement multipolaire. On regarde à 
une  échelle grande devant celle des détails microscopiques. 

À l’ordre 1 

Tenseur quadrupolaire électrique 

À l’ordre 2 

· · ·+ (�⇠i↵)k(�⇠i↵)l@k@lW�(~r � ~ri)

Annexe 3*** : Charges et courants liés Lissage direct du courant microscopique de charges 

Courant de charge lié 

Courant de charge macroscopique 

On développe 

Terme d’ordre 2 

Le courant de polarisation est un effet d’ordre 1 (dipolaire) 

La partie magnétique est du même ordre que le quadrupôle électrique 

Tenseur quadrupolaire électrique 

L’expérience montre que les effets magnétiques et électriques sont découplés 

- On a toujours  

- Dans certaines situations  

On écrit donc en toute 
généralité : 

Vecteur aimantation 

Moment dipolaire 

La partie magnétique apparaît à l’ordre 2 : 



Dans un cristal, D et E ne sont pas colinéaires (biréfringence).  

Pour un milieu linéaire homogène et isotrope (LHI), on aura 

On définit alors la permitivité relative 

Elle varie fortement avec la densité 

Dans un milieu inhomogène, la susceptibilité peut dépendre de l’espace mais 
la relation reste locale. 

Ch 2 : Milieux diélectriques 

Bibliographie du chapitre :  
-  BFR, électromagnétisme IV, milieux matériels 
-  Kittel, physique de l’état solide 
-  Diu, physique statistique 
-  Cohen Tannoudji, mécanique quantique 
-  Perez, électromagnétisme 

I – Polarisation induite 

I.1 – Susceptibilité électrique (statique) 

Dans le cas de champs suffisamment faibles, la réponse du milieux 
est linéaire et la relation entre P et E est tensorielle. On écrit :  

susceptibilité électrique : 

permitivité 

Gaz (1 bar) 

Un isolant plongé dans un champ électrique se polarise. 

Matière condensée 

Relations de passage générale (à partir des eq. de Maxwell du ch1) :  

I.2 – Relations de passage entre deux milieux diélectriques 

Appliqué au cas de diélectriques LHI : 

Elles relient les composantes de E,D, B, H à l’interface entre 2 milieux 

II.3 – Résoudre un problème d’électrostatique 

Que valent les champs dans tout l’espace en présence d’un diélectrique ? 
Pb à champ imposé (loin), potentiel imposé, charges imposées … 

Méthode rigoureuse : 
i) Trouver la forme de la solution 

ii) Raccorder loin de l’objet (si besoin) 

iii) Utiliser les relations de passage pour raccorder aux interfaces 

Méthode perturbative (champ imposé) : 

Il faut calculer 

P1 est uniforme, mais pas les ordres supérieurs (sauf sphère et plaque plane)   



I.3.A – application au condensateur, potentiel imposé 

1) Calculer le champ dans le condensateur  

2) Calculer la capacité du condensateur  

I.3.B – application au condensateur, charges imposées 

1) Calculer le champ dans le condensateur 
sans diélectrique.  

3) Retrouver la capacité du condensateur  

2) Calculer le champ avec le diélectrique.  



I.3.C – Polarisation induite d’une sphère  

Champ extérieur appliqué loin de la sphère 
Calcul perturbatif pour une réponse faible  

On pose : 

1) Montrer que 

2) Obtenir P sous forme d’une série. Montrer que l’on a dans une 
certaine gamme   

Remarque : dans le cas d’une plaque épaisse. 
Seul le champ perpendiculaire à la plaque dépolarise.   

I.3.D – Force subie dans un champ extérieur 

On suppose que le champ extérieur varie 
sur une échelle L >>R 

La force subie est : 

Cas d’une petite sphère :  

Attiré vers les zones de champ intense, P et F saturent si 
Pour une sphère le moment en O est nul (P x E=0)  

Remarque : dans le cas d’une plaque épaisse, on trouve un 
moment non nul car P x E est non nul. 

Une fois que l’on connaît la relation entre P et E, on peut calculer  
la force subie par la sphère dans un champ inhomogène. 

Une application classique : pinces optiques (laser). 



II.1 – Susceptibilité complexe d’un milieu linéaire et isotrope 

Les diélectriques sont utilisés sur une immense gamme de fréquences qui 
s’étend de la statique jusqu’aux fréquences optiques. La permitivité dépend 
donc fortement de la fréquence. 

Attention :  

On introduit donc les TF des champs E et P 

La relation n’est simple que dans l’espace de Fourier 

La relation reste locale (en espace) entre les champs 

II – Régimes variables 

II.2 – Réponse à un champ polychromatique 

Dans le cadre de la réponse linéaire, la relation est une convolution 

La valeur de P dépend des valeurs de E aux instants antérieurs 
G est la fonction réponse, liée à la susceptibilité complexe  

C’est une transformée de Hilbert et non une TF (causalité).  
La susceptibilité est une fonction analytique, ses parties réelles et 
imaginaires sont liées par les relations de Kramers-Krönig. 

- 

ne sont pas homogène à P et E 

�0
e(!) =

2

⇡

ˆ +1

0

⌦�e”(⌦)

⌦2 � !2
d⌦
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La partie imaginaire « ressemble » à la dérivée de la partie réelle. Elles 
portent la même information, on ne peut les modéliser indépendamment. 

Vérification du lien entre G et la susceptibilité : le système d’ordre 1  

1)  Résoudre l’équation dans l’espace de Fourier 
2)  Résoudre directement l’équation dans l’espace physique 
3)  Vérifier la relation entre G et la susceptibilité  

Décrit assez bien la dynamique temporelle du mécanisme de 
polarisation d’orientation. L’équation d’évolution est : 



II.3 – Considérations énergétiques 

Extension du théorème de Poynting 

Bilan de puissance transmise aux charges libres : 

H ·r⇥ E = �H · @tB

E ·r⇥H = Jlibre · E + E · @tD

Démonstration à partir des équations de Maxwell 

Analyse vectorielle r · (E ⇥H) = H ·r⇥ E � E ·r⇥H

E · @tD + H · @tB + H ·r⇥ E � E ·r⇥H = �Jlibre · E

(1)

(2)

(1)� (2)

Dans un diélectrique (non magnétique) la situation est plus complexe :  

Le vecteur de Poynting reste bien  

Mais i) D et E ne sont pas proportionnels :  
ii) Il faut que la permitivité soit une constante (champ quasi-statique), ou que 
la gamme de fréquence soit réduite (quasi-monochromatique) pour que l’on 
puisse toujours écrire la densité d’énergie comme 

Dans le vide, la situation était très claire puisque le terme  

est la dérivée temporelle de la densité volumique d’énergie électromagnétique 

Ce n’est pas vrai en général ! 

III – Mécanismes de polarisation 

III.1 – Polarisabilité 
Une entité microscopique se modifie en présence d’un champ électrique 
extérieur, elle acquiert un moment dipolaire. 

Tenseur polarisabilité. Homogène à un volume 

Champ local vu par l’atome ou la molécule.  
C’est le champ extérieur dans un gaz, mais pas dans un corps dense … 

Grands types de mécanismes :  

Polarisation électronique (déformation de la fonction d’onde) 
Polarisation ionique (déformation de la structure cristalline) 

Polarisation d’orientation (molécules polaires) 

III.1.A – Polarisabilité d’orientation 

Ce mécanisme concerne les liquides ou les gaz composés de 
molécules possédant un moment dipolaire permanent. 

C’est un effet de compétition entre orientation et agitation 
thermique qui se modélise bien dans le cadre de la 
statistique de Boltzmann. On considère ici N dipôles. 

L’énergie d’interaction d’un dipôle avec le champ local est 

On ignore les interactions dipôle-dipôle (sinon int. van der Waals, livre Atkins) 

On suppose qu’il y a séparation des interactions entre particules sans champ  
et du potentiel U. l’énergie potentiel du dipôle i s’écrit :  

Ui = U0(~r1, . . . ,~rN )� ~pi · ~El



Quelques propriétés importantes pour ce type de modèles 

Le hamiltonien s’écrit :  

H = H0 +
X 1

2
~p
i

· ~E
loc
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avec H0 =
X 1

2
mv2i + U0(~r1, ...,~rN )
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C’est la somme du hamiltonien en champ nul H0 (indépendant des orientations 
des dipôles) et d’une énergie potentielle d’interaction dipôle-champ  

Deux conséquences :  

i)  La fonction de partition se sépare en un produit.  

 L’énergie libre est donc la somme de deux termes.  

ii)  Les dipôles étant indépendants, on a 

Z = Z0ZNdipoles

<latexit sha1_base64="PQ3/mxu0OhFCKzz1pWphoZ7T+Ww=">AAAFGniclVJNb9NAEJ2aACV8pXDksmoUkait5ZhKcIlUCVH1VIpE2oo4sZzNJlnVji17HREs/wxu/BNuCA6IKxf+AfArmF1vQtoIChvFnnkz782+XfcjnyfCsr6tGVdKV69dX79Rvnnr9p27lY17x0mYxpS1aeiH8WnfS5jPJ6wtuPDZaRQzL+j77KR/9lTWT6YsTng4eSlmEesG3mjCh5x6AiF3wzBrDh1zlz2sO2HARl6DtIgzjD2a2XnmRDwnDp8I1+plWxgMxSzXZee5bCcFe7NepI1c4z17p9Dr2UgQ7LXIBhioWrm2IC1G7uiZpIAuGT3f8X/NDDwxpp6fHeTo8HfiWmSLOEkaaPFmnkn6lFESuRz9DUJRpM/czA9pfk4K2a1VdkCmLu/ZKNzGhrpix25zm5imuU10eti4oFReZK/y1lKMEstZdjjgUeizZHkn+0uMfe1pKc8KimSIMROePFnSsbbxlLuIRWM+R/AGIt5BrHDsoz35VClz37iVqmVaapHVoKmDKuh1FFZ+ggMDCIFCCgEwmIDA2AcPEvx1oAkWRIh1IUMsxoirOoMcyshNsYthh4foGT5HmHU0OsFcaiaKTXGKj/8YmQRqyAmxL8ZYTiOqniplif5JO1Oacm8zfPe1VoCogDGil/Hmnf/Kk14EDOGJ8sDRU6QQ6Y7+5Qwy5Zur8yxmperspD+y5F1gf4SYjAdYjzGmSn9+G0RxEnVC8gY8Vf+uOiUqc6p7U/ghveBn0Lx46avBsW02H5n2i93q3q7+INbhAWxCHW/9MezBARxBG6jx1nhvfDQ+ld6VPpQ+l74Urcaa5tyHc6v09Rf3KFu4</latexit>

F = F0 + F
Ndipoles

<latexit sha1_base64="tdWrj405OyVu3qgPESR5q9+dg7o=">AAAFHHiclVJNb9NAEJ2aACV8pXDksmoUkait5YRKcIlUCVH1VIpE2oo4sZzNJlnVji17HREs/w5u/BNuCA6IKxL/APgVzK43wW0EBUexZ97Me+M360Ho8VhY1rc140rp6rXr6zfKN2/dvnO3snHvOA6SiLIODbwgOh24MfP4lHUEFx47DSPm+gOPnQzOnsr6yYxFMQ+mL8U8ZD3fHU/5iFNXIORsGFbNphPusId1O/DZ2G2QNrFHkUvTVpbaIc+IzafCsfrpFgYjMc902X4u20nO3qznaSPTeL+1k+v1W0gQ7LVIhxioWrm2JC1H7uiZJIcuGb144/+a6btiQl0vPcjQ4e/EscgWsePE1+LNLJX0GaMkdDj6GwYiT585qRfQ7JwUsturbJ/MHN5voXAHG+qKHTnNbWKa5jbR6WHjglIhfZW1CzFqFLP0cMjDwGNxVl7C+wXCvvZUyAuUmi0mTLhyt6RrbeOee4iFE75A8AxC3kUs9+yhQXlXKXPeOJWqZVrqIqtBUwdV0NdRUPkJNgwhAAoJ+MBgCgJjD1yI8deFJlgQItaDFLEII67qDDIoIzfBLoYdLqJneB9j1tXoFHOpGSs2xSke/iNkEqghJ8C+CGM5jah6opQl+iftVGnKd5vjc6C1fEQFTBC9jLfo/Fee9CJgBE+UB46eQoVId/QvO0iVb672mc9K1O6kP1LwLrA/REzGQ6xHGFOlvzgNojix2pA8AVfVv6tOicqc6t4Efkgv+Bk0Lx76anDcMpuPzNaL3ererv4g1uEBbEIdT/0x7MEBHEEHqPHWeG98ND6V3pU+lD6XvuStxprm3IdzV+nrL7BNXI0=</latexit>

Z
Ndipoles

= (Z1dipoles)
N

<latexit sha1_base64="yo0rKzuQEV9Us4aItGBe2UZy4uo=">AAAFW3iclVLBbtNAEJ0mTSmhQArixGXVqCJR08gOleASqRKi6ikUibQVcWI5m02yqh1b9joiWP5NJA7cgW/gwOx6U5wGKGwUe+bNvDf7dj0MXB4Jw/i8UShulrbubN8t39u5/+BhZffReeTHIWVd6rt+eDl0IubyGesKLlx2GYTM8YYuuxhevZL1izkLI+7P3olFwPqeM5nxMaeOQMjeLfj7Fp1ymz2rWb7HJk6dtIk1Dh2atNLECnhKLD4TtjFIDjAYi0Wqy9Yb2U4y9l4tS+upxgetw0xv0EKCYB9EMsJA1cr716TrkYd6JsmgW0Yvd/xfMz1HTKnjJqcpOvyV2AY5IFYUe1rcTBNJnzNKApujv5EvsvS1nbg+TVekkN1eZ3tkbvNBC4W72FBT7NA2G6TZbDaITjv1G0q59H3azsWokc+SzogHvsui/FZOcowTbSqXr3DElAlHHi7pGQ086D5iwZQvEbyEgPcQy0y76FA+Vcrsj+Xf76VtuWwsaitFc1kkVsgnU1EfdOxK1WgaapH1wNRBFfQ68yvfwYIR+EAhBg8YzEBg7IIDEf56YIIBAWJ9SBALMeKqziCFMnJj7GLY4SB6hc8JZj2NzjCXmpFiU5zi4j9EJoF95PjYF2IspxFVj5WyRP+knShNubcFvoday0NUwBTR23jLzn/lSS8CxvBSeeDoKVCIdEf/cgaJ8s3VeWazYnV20h/JeRfYHyAm4xHWQ4yp0l/eBlGcSJ2QvAFH1b+qTonKnOreGL5JL/gZmDcvfT04bzXN583W26Pq8ZH+ILbhKexBDW/9BRzDKZxBF2jhU+FHsVTc2vxSKpbKpZ2stbChOY9hZZWe/AS4ZnEw</latexit>

F
Ndipoles

= �NkT logZ1dipoles
<latexit sha1_base64="6OoYPUoDACz4SWoVwaSncSTGm5I=">AAAFmHiclVJdb9MwFL1bKYzytbE3eLE2TbTaViVlEvBQqWJijJcy0LpNNGuUum5rzWmixKkYUf4Rf4h/APwKrh13pNtgkKrJvefec66P7X4oeCwt69vCYulW+fadpbuVe/cfPHy0vPL4KA6SiLIODUQQnfS9mAk+YR3JpWAnYcQ8vy/Ycf9sV9WPpyyKeTA5lOchO/W90YQPOfUkQu7K4tcNh465y55VncBnI69GmsQZRh5NG1nqhDwjDp9I1+qlmxgM5Xlmys571U5y9lo1T2uZwXuN7Vyv10CCZJ9lOsBA1yobF6SLkdtmJsmhG0bPVvxfM31Pjqkn0v0MHf5OXItsEidOfCNuZ6miTxklocvR3yCQefrGTUVAszkpZDevsn0ydXmvgcIdbKhqduTaW6Rer28Rk7Zrl5QK6aesWYhRo5il7QEPA8Hi4lL2Cow9Y6qQz3HkmElPbS7pWlu40aeIhWM+Q/AQQt5FLDct0KF665S5X+aWWRBuOoINZXWuaM+KxIn4aCxrvXbl+mWpO0Da5OyQOCIYketV3OV1q27ph1wNbBOsg3kOguWf4MAAAqCQgA8MJiAxFuBBjL8u2GBBiNgppIhFGHFdZ5BBBbkJdjHs8BA9w/cIs65BJ5grzVizKU4R+I+QSWADOQH2RRiraUTXE62s0D9pp1pTre0cv32j5SMqYYzoTbxZ57/ylBcJQ3ipPXD0FGpEuaN/2YNU++Z6P/NZid475Y8UvEvsDxFT8QDrEcZU689Og2hOrHdInYCn6991p0JVTk1vAj+UF7wG9uVDvxocNer283rjw856a8dciCV4CmtQxVN/AS3YhwPoAC2tll6VXpd2y0/KrfLb8ru8dXHBcFZh7il//AVS/oai</latexit>

On ne cherche ici qu’à obtenir l’expression du moment dipolaire moyen d’un  
dipôle. i) et ii) montrent qu’on peut le faire en moyennant directement sur les  
configurations d’énergie U et en ignorant les autres degrés de liberté du 
système (position et impulsion)  

Avec la normalisation : 

La probabilité d’un état d’énergie U s’écrit : 

� 2 [0, 2⇡[
<latexit sha1_base64="MW673k1Eez3JD+bPLk94ZSroPKk=">AAAE/3iclVJNb9NAEJ0aAyV8NKVHLqtGEYmaRk6oBJdIlRBVT1Ak0lbEjeVsNsmq/pK9rgiWD/wTbggOiCs/hX8A/Apm15viNoKCoyQzb+a92TfrUeTxRFjWtxXjmnn9xs3VW5Xbd+7eW6uu3z9MwjSmrE9DL4yPR27CPB6wvuDCY8dRzFx/5LGj0elTWT86Y3HCw+CVmEfsxHenAZ9w6gqEnHVjo27TGXfYw4Yd+mzqNkmP2JPYpVk3z+yI58TmgXCsYbaFwUTMc122X8h2UrA3G0XazDU+7G4XesMuEgR7I7IxBqpWqZ+Tzkdu65mkgK4YvTjxf830XTGjrpft5+jwd+JYZIvYSepr8U6eSfoZoyRyOPobh6JInzmZF9L8ghSye8tsn5w5fNhF4T42NBQ7djot0m63W0Snz5uXlErp67xXilGjnGVjHoUeKx9kr9S/py2V8hJDzJhw5WLJwGrhkgcVO5rxBYD7R8ip1qy2pR6yHHR0UAP9HITVn2DDGEKgkIIPDAIQGHvgQoKfAXTAggixE8gQizHiqs4ghwpyU+xi2OEieoq/U8wGGg0wl5qJYlOc4uE3RiaBOnJC7IsxltOIqqdKWaJ/0s6UpjzbHP9HWstHVMAM0at4i85/5UkvAibwRHng6ClSiHRH/7KDTPnmap/FrFTtTvojJe8C+yPEZDzGeowxVfqL2yCKk6gNyRtwVf276pSozKnuTeGH9IKvQefypS8Hh91251G7+3KntrujX4hVeACb0MBbfwy7sA8H0AdqvDXeGx+NT+Y784P52fxStBormrMBFx7z6y9vqlJJ</latexit>

✓ 2 [0,⇡]
<latexit sha1_base64="Gb9P4BA+i1jp6vwEijGbOQK+JpY=">AAAE/3iclVJNb9NAEJ2aACV8NKVHLqtGEYnaWk6oBJdIlRBVT1Ak0lbEieVsNsmqdmzZ64hg+cA/4YbggLjyU/gHwK9gdr0JbiMoOEoy82bem32zHoQej4VlfVszrpWu37i5fqt8+87dexuVzfsncZBElHVo4AXR2cCNmcenrCO48NhZGDHXH3jsdHD+VNZPZyyKeTB9JeYh6/nueMpHnLoCIWfT2KrZdMId9rBuBz4buw3SJvYocmnaylI75Bmx+VQ4Vj/dwWAk5pku2y9kO8nZ2/U8bWQa77f2cr1+CwmCvRHpEANVK9eWpOXIPT2T5NAVoxcn/q+Zvism1PXSowwd/k4ci+wQO058Ld7MUkmfMUpCh6O/YSDy9JmTegHNLkghu73K9snM4f0WCnewoa7YkdPcJaZp7hKdPm9cUiqkr7N2IUaNYpYOeRh4rHiQw0L/obZUyJcMW0yYcOVeSdfaxR33UCSc8AWC+w9516lULdNSD1kNmjqogn6Og8pPsGEIAVBIwAcGUxAYe+BCjJ8uNMGCELEepIhFGHFVZ5BBGbkJdjHscBE9x98xZl2NTjGXmrFiU5zi4TdCJoEacgLsizCW04iqJ0pZon/STpWmPNsc/wday0dUwATRq3iLzn/lSS8CRvBEeeDoKVSIdEf/soNU+eZqn/msRO1O+iMF7wL7Q8RkPMR6hDFV+ovbIIoTqw3JG3BV/bvqlKjMqe5N4If0gq9B8/KlrwYnLbP5yGy93K8e7OsXYh0ewDbU8dYfwwEcwTF0gBpvjffGR+NT6V3pQ+lz6UveaqxpzhZceEpffwF4VVJL</latexit>

Si on choisit l’axe z tel que   ~El = El~ez
<latexit sha1_base64="bcY6XOfcnudYJe4HX33IaA1TYKU=">AAAFGHiclVJNb9NAEJ2aACV8NIUjl1WjiERNLSdUgkukSoiqJygSaSvixHI2m2RVO7bsdUSw/Cu48U+4ITggrtz4B8CvYHa9KW4jKGwUe+bNvDf7dj0MPR4Ly/q2ZlwpXb12ff1G+eat23c2Kpt3j+IgiSjr0sALopOhGzOPz1hXcOGxkzBirj/02PHw9ImsH89ZFPNg9lIsQtb33cmMjzl1BULOptGs2XTKHfagbgc+m7gN0iH2OHJp2s5SO+QZsflMONYg3cZgLBaZLtvPZTvJ2Vv1PG1kGh+0d3K9QRsJgr0W6QgDVSvXzkhnI3f0TJJDl4xe7vi/ZvqumFLXSw8ydPg7cSyyTew48bV4K0slfc4oCR2O/kaByNOnTuoFNDsnhezOKtsnc4cP2ijcxYa6YkdOq0lM02wSnT5rXFAqpK+yTiFGjWKWjngYeKy4kf1C/762VMgLDDFlwpUHS3pWEw+5j1g45UsELyDkvbL266E5+VQpc944laplWmqR1aClgyrodRhUfoINIwiAQgI+MJiBwNgDF2L89aAFFoSI9SFFLMKIqzqDDMrITbCLYYeL6Ck+J5j1NDrDXGrGik1xiof/CJkEasgJsC/CWE4jqp4oZYn+STtVmnJvC3wPtZaPqIApopfxlp3/ypNeBIzhsfLA0VOoEOmO/uUMUuWbq/PMZyXq7KQ/UvAusD9ETMYjrEcYU6W/vA2iOLE6IXkDrqp/V50SlTnVvQn8kF7wM2hdvPTV4Khtth6a7Re71b1d/UGsw33Ygjre+iPYgwM4hC5Q463x3vhofCq9K30ofS59yVuNNc25B+dW6esvFaha4w==</latexit>

, on aura : 

avec 

Exercice : ce problème possède une solution analytique faisant intervenir la 
Fonction de Langevin   

On suppose que la température est telle que l’on ait   

L(x) = coth(x)� 1

x

<latexit sha1_base64="DwYmzLQfqQF+E9tcqzofKSKqu5w=">AAAFwXiclVJdb9MwFL1bKYzy1cEjL9amiVbbqqRMggcqTZqY9oDKkNZtolmj1HUbq04dJc60EeVn8sA/AH4F1066pRswSNXk3nPvOdfH9jAUPFaW9W1puXKvev/BysPao8dPnj6rrz4/jmUSUdajUsjodOjFTPAZ6ymuBDsNI+YFQ8FOhtM9XT85Z1HM5exIXYbsLPAmMz7m1FMIuavLXzcc6nOXvWo4MmATr0k6xBlHHk3bWeqEPCMOnynXGqSbGIzVZVaUnY+6neTstUaeNrMCH7S3c71BGwmKXah0hIGp1TauSFcjt4uZJIfuGD1f8X/NDDzlU0+kBxk6vE5ci2wSJ06CQtzOUk0/Z5SELkd/I6ny9L2bCkmzBSlkd26zA3Lu8kEbhXvY0DDsyLW3SKvV2iJF2m3eUCqln7NOKUaNcpZ2RzyUgsXlpeyXGPuFqVK+wFE+U57eXNK3tnCjzxALfT5H8BBC3kcsNy3QoX6blLlfFpZZEu44go1VY6Foz4vEifjEV81Bd2HNJbq+BKRLpkfEEXJCfi9Tu4I/ZI0Lc1epVL4Ot69P4CJz6+tWyzIPuR3YRbAOxXMo6z/BgRFIoJBAAAxmoDAW4EGMvz7YYEGI2BmkiEUYcVNnkEENuQl2MezwEJ3ie4JZv0BnmGvN2LApThH4j5BJYAM5EvsijPU0YuqJUdbon7RTo6nXdonfYaEVIKrAR/Qu3rzzX3nai4IxvDUeOHoKDaLd0b/sQWp8c7Of+azE7J32R0reFfaHiOl4hPUIY2r056dBDCc2O6RPwDP176ZTozqnRW8CP7QXvAb2zUO/HRy3W/brVvvTzvruTnEhVuAlrEEDT/0N7MIBHEIPaOVdZViZVkR1r8qrYTXKW5eXCs4LWHiq6S9KLZX8</latexit>

U ⌧ kBT
<latexit sha1_base64="hhPizyoETC/3tDAKnyFs9deROls=">AAAGBHiclVLNbtNAEJ4SAiX8tXBB4rJqVZGobWSnleASqQJR9YBCkZK2Im4sZ7OJV1nHlr2pWiyLG2/CDcEBceU9eAPgKZhd263TAgVHsWe+me+bnZntB4JH0jC+zV0pXS1fuz5/o3Lz1u07dxcW7+1F/jSkrEN94YcHfSdigk9YR3Ip2EEQMsfrC7bfHz9T8f0jFkbcn7TlScAOPWc04UNOHYmQvVh6sGJRl9vsUdXyPTZyaqRJrGHo0LiRxFbAE2LxibSNXryKxlCeJFnYeqnSScpeqqZuLcnwXmM91es1kCDZsYwHaOhYZeWUdFpyPatJUuiS0vmJ/6um50iXOiLeSbDDM8c2yCqxoqmXiZtJrOhHjJLA5tjfwJep+9yOhU+TGSlkNy+yPXJk814DhTuYUNXs0DbXSL1eXyOZ26qdUyq4r5NmwUaNohe3BjzwBYuKR9kuMLazpgr+DEe6TDpquKRrrOGgDxELXJ4juISAdxFLmxbYoXprl9lvZo5ZEG5agg1ldSZo5kFihXzkylqvNXPmAl1dAtIi4zaxhD8iv5cpkF8k1WN9WakvXWWun63gOKl0UEaQsf20jRzhTEaCZUvFo6RuftEDvC/xhsol7SRftbAXlo26oR9y0TAzYxmyZ9df+AkWDMAHClPwgMEEJNoCHIjw1wUTDAgQO4QYsRAtruMMEqggd4pZDDMcRMf4HqHXzdAJ+koz0myKVQT+Q2QSWEGOj3kh2qoa0fGpVlbon7RjranOdoLffqblISrBRfQyXp75rzzVi4QhPNE9cOwp0Ijqjv5lBrHum+t5prWmenaqP1LoXWJ+gJiyBxgP0aZaP98G0ZxIT0htwNHx7zpTocqnWe4Ufqhe8BqY55d+0dhr1M2NeuPV5vLWZnYh5uEhLEEVt/4YtmAHdqEDtPS29L70sfSp/K78ofy5/CVNvTKXce7DzFP++gvj161S</latexit>

Montrer que l’on a : 

Cette hypothèse n’est pas restrictive 

La dépendance en température, bien vérifiée expérimentalement, est le signe 
d’un effet statistique. 

Modèle dynamique de type visqueux : 
Les molécules doivent tourner 

ODG : ddp de 100 V sur 100 microns,   

h~pi ' p2

3kBT
~El

<latexit sha1_base64="v1mDPLqS4RhvNzlaL4r92kbkd/k=">AAAGCXiclVLNbtNAEJ42BEr4a+GIkFatKhK1iZy0ElwiVSCqHlAoUtJWxI3lbDbJKuvY2JuqxfKNG2/CDcEBceUpeAPgKZhdb1qnBQqOYs98M983OzPbDQSPpGV9m5vPXclfvbZwvXDj5q3bdxaX7u5F/iSkrEV94YcHXTdigo9ZS3Ip2EEQMtfrCrbfHT1V8f0jFkbcHzflScAOPXcw5n1OXYmQs5R7sGrTIXfYw6Lte2zglkid2P3QpXEtie2AJ8TmY+lYnXgNjb48SUzYfqHSScpeLqZuKTF4p1ZO9To1JEh2LOMeGjpWWD0lnZYsm5okhS4pPT3xf9X0XDmkroh3EuzwzHEsskbsaOIZ8WoSK/oRoyRwOPbX82XqPnNi4dNkRgrZ9Ytsjxw5vFND4RYmFDU7dKrrpFKprBPjNkrnlDLuq6SesVEj68WNHg98waLsUbYzjG3TVMaf4cghk64aLmlb6zjoQ8SCIZ8iuISAtxFLmxbYoXprlzlvZo6ZEa7bgvVlcSZYnQaJHfLBUJY6jZkzZ+jqEpAGGTWJLfwB+b1Mhvw8KR7ry0p9OVRm+WwFx5jYQh1BRs6TZsEW7nggmFkqHsW4EffYa8MK8NLEGyqfNJPpvoWzuGJVLP2Qi0bVGCtgnl1/8SfY0AMfKEzAAwZjkGgLcCHCXxuqYEGA2CHEiIVocR1nkEABuRPMYpjhIjrC9wC9tkHH6CvNSLMpVhH4D5FJYBU5PuaFaKtqRMcnWlmhf9KOtaY62wl+u0bLQ1TCENHLeNPMf+WpXiT04bHugWNPgUZUd/QvM4h131zPM6010bNT/ZFM7xLzA8SU3cN4iDbV+tNtEM2J9ITUBlwd/64zFap8anIn8EP1gtegen7pF429WqW6Uam93FzZ2jQXYgHuwzIUceuPYAt2YBdaQHNvc+9zH3Of8u/yH/Kf81/S1Pk5w7kHM0/+6y/Vrq/C</latexit>



III.1.B – Polarisabilité électronique 

Le modèle phénoménologique de l’électron élastiquement lié rend 
bien compte du phénomène. 

Si l’échelle spatiale des variations du champ est grande devant le rayon 
atomique, le champ semble homogène (k.a0 << 1).  

L’électron est lié au proton par une interaction effective de type élastique 

Le dissipation est modélisée par une force de frottement visqueuse 

En complexes :  

me~̈r +
me

⌧
~̇r + me!

2
0~r = �e ~El(t)

A fréquence nulle, la polarisabilité électronique est :  

Attention, personne ne dit que l’électron est élastiquement lié au 
noyau. Il s’agit d’un modèle phénoménologique, « ça se passe 
comme si ». On ne connaît pas la pulsation de résonance, toutefois 
on peut l’obtenir à partir d’arguments quantiques à l’aide d’une 
analyse d’ordre de grandeur. 

Pour l’atome hydrogénoïde, on trouve que  

qui fait intervenir le rayon de Bohr  



pour trouver le rayon de Bohr et montrer que  

On considère un électron soumis à une Ep d’interaction  

~!0 = �E

Conseil : utiliser l’équation de Schrödinger 
« comme en mécanique des fluide » 

Application : comment change la polarisabilité lorsque l’on passe d’une 
couche  électronique à la suivante ? Lorsqu’on passe d’un colonne à une 
autre ? 

V = � Ze2

4⇡✏0r

Exercice : analyse dimensionnelle sur l’équation de Schrödinger 

 Pour obtenir un ordre de grandeur de l’énergie de transition 

Polarisabilité électronique de quelques éléments (BFR T.4)  

Tableau périodique : alpha augmente en ligne et diminue en colonne  

Cas d’un atome poly-électronique :  

Un traitement quantique (non résonnant) donne un résultat analogue 

Le modèle est phénoménologique, l’électron n’est pas élastiquement lié. 

La température n’a aucun rôle dans le mécanisme de polarisation 
électronique, ce n’est pas un effet statistique. 

(Livre C.T. p.1297 T.2) 

III.1.C – Polarisabilité ionique 

Le traitement est similaire, mais les masses plus grandes. Les 
fréquences sont dans l’IR. 

Les polarisabilités s’ajoutent 

Il y a une forte influence de la fréquence avec des résonance qui 
correspondront au phénomène d’absorption. On verra le lien avec la 
permittivité et l’optique à la section suivante. 

Un traitement quantique (non résonnant) donne un résultat analogue 



III.2 – Le champ local 

Ce champ local peut être différent du champ extérieur (lissé) si les atomes 
sont proches, i.e. dans les phases condensées 

On a :  

Créé par des charges extérieures 

Créé par les charges liées du diélectrique 
[champ lissé] 

Créé par les charges proches situées dans la sphères 
[on tient compte de la position des atomes] 

Créé par les charges à l’extérieur de la sphère 
[charges éloignées, champ lissé] 

Quel est le lien entre la susceptibilité, grandeur accessible expérimentalement 
à l’aide de mesures (électroniques, guide d’onde, optique …), et la polarisabilité 
qui elle se définit bien mais ne se mesure pas directement ? 

Pour lier ces deux grandeurs, il faut connaître quel est vraiment connaître le 
champ localement ressenti par un atome :   

Prenons un morceaux de diélectrique baignant dans un champ électrique 
macroscopique. Au point M, ce champ la somme d’un champ extérieur 
imposé par l’extérieur et celui créé en réponse par la matière 

Ces quantités sont par définition lissées puisqu’elle sont mesurables 
macroscopiquement 
Le champ réellement ressenti par un atome placé en un point M est 
potentiellement différent puisqu’il est influencé par ses voisins les plus 
proches, par les autres, et par l’extérieur. Creusons une petite cavité sphérique 
autour de M pour distinguer le champ créé par les atomes très proches de M 
et celui créé par les atomes en dehors (plus lointains). 

Le champ local au point M s’écrit alors 

Ces différents champs ne sont pas tous indépendants. Par exemple la 
réponse lissée et le champ par tous les voisins moins la sphère sont reliés 
par la relation : 

Puisque la sphère que l’on a enlevée est petite, on peut la supposer 
uniformément polarisée pour obtenir que le champ qu’elle créerait est  

~Esphère = �
~P

3✏0
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Le champ local ne diffère du champ macroscopique que par le champ créé 
par les charges très proches moins celui que créerait une sphère 
uniformément polarisée. 

Dont on tire la relation 

De manière intéressante, le champ produit par les proches voisins est nul 
dans deux cas extrêmes, celui d’un solide cubique face centré et celui d’un 
liquide isotrope. On a alors : 

Dans le cas des phases condensées constitués d’éléments non polaires, le 
terme Ei sera proportionnel à la polarisation et on pourra écrire : 

Avec s une constante, de l’ordre de l’unité, qui peut être nulle. 

Dans le cas des phases condensées polaires, ce terme n’est pas nul  en 
général et peut être grand du fait de l’auto-organisation locale (penser à la 
glace pour laquelle les molécules sont orientées localement). 



Revenons au cas du système cubique pour prouver que Ei est nul 

Dans un cristal cubique, chaque atome a 6 voisins (haut, bas, 4 côtés) 

Tous les dipôles ont la même orientation 
locale dans un champ extérieur 

On suppose 

~E =

p

4⇡✏0r3
(2 cos ✓ ~er + sin ✓ ~e✓)

Rappel : champ créé par 1 dipôle 
(coordonnées sphériques centrées sur lui) 

Les champs produits en M par les voisins sont selon z et on a  

Le résultat est vrai aussi pour le cas des orientations  

La constante s est donc nulle pour le cristal cubique face centré car les 
contributions « champ proche » se compensent. 

On a un résultat similaire dans le cas d’un liquide isotrope mais c’est un 
effet de compensation statistique, donc différent de celui évoqué ici. 

III.3 – Relation entre polarisabilité et susceptibilité 

III.3.A – Milieux peu denses 

Pour une densité atomique N/V, la polarisation s’écrit 

Dans le cas des milieux peu denses, la mesure de la permitivité est 
une mesure directe de la polarisabilité.  

L’écart à l’unité est proportionnel à la masse volumique 

✏r � 1
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La réponse de la matière est d’autant plus grande que le nombre 
d’atomes par unité de volume est grand. Dans un gaz, celle-ci est 
donc très faible et l’on aura 

Introduisant la polarisabilité, on aura alors dans l’espace de Fourier 

avec 

On a alors la relation 



Dépendance en température de quelques gaz polaires  
(BFR, électromagnétisme, T4) 

La dépendance en température est le signe d’un effet statistique de 
compétition avec l’agitation thermique. 

Dans le cas de la polarisation, c’est le signe que le mécanisme 
dominant est celui d’orientation, et la loi en 1/T est bien vérifié, avec 
une pente d’autant plus grande que le moment dipolaire des 
molécules est grand. 

Pour autant cette figure n’est pas une preuve directe que le modèle 
de polarisation d’orientation, déroulé dans les pages précédentes, est 
valable. 

Dépendance en fréquence (BFR T.4)  

Partie réelle et imaginaire de la susceptibilité électrique en fonction de 
la fréquence. Elles font apparaître les différents mécanisme de 
polarisabilité et l’on voit que la partie imaginaire, reliée à l’absorption, 
ressemble à la dérivée de la partie réelle 

Les courbes expérimentales sont presque impossible à trouver dans 
des articles car elles couvrent 20 décades en fréquence. Aucune 
technique expérimentale n’est capable de couvrir une telle gamme. 

Jusqu’à quelques MHz, la spectroscopie d’impédance est utilisée 
(mesure de résistance/capacité d’un condensateur) 
Ensuite, c’est le domaine de la spectro THz (radio), puis spectro IR, 
puis optique (UV visible). 



III.3.B – Milieux denses, relation de Clausius - Mossotti 

Cas des gaz à sous forte pression, des liquide, des solides (non polaires) 

Le champ local n’est pas le champ macroscopique 

Polarisabilité et susceptibilité ne sont pas proportionnelles 

On obtient la relation de Clausius-Mossotti 

qui est assez bien vérifiée expérimentalement pour les fluides non polaires 

Cas de l’azote entre 10 et 250 bars (BFR). On voit bien que la susceptibilité 
n’est pas proportionnelle à la densité. En revanche (dernière ligne), on voit 
que la relation de Clausius-Mossoti est bien vérifiée puisque la dépendance 
en pression disparaît. 

Le même livre montre que la relation n’est pas très bien vérifiée dans le cas 
du CO2 qui est une molécule polaire. 

IV – Propagation dans les milieux diélectriques (cas monochromatique) 

On considère un milieu LHI, non magnétique, non conducteur 

1) Ecrire correctement les équations de Maxwell 

2) Obtenir l’équation vérifiée par  

3) Obtenir la vitesse de phase et l’indice de réfraction pour une 
propagation en milieu illimité et une permitivité réelle. 

1) Equations de Maxwell :  

2) On utilise l’égalité : 

Dans le cas d’une perméabilité homogène, on obtient : 

L’équation de Helmoltz.  

En l’absence de C.L. les solutions sont les ondes planes 

Attention à ne pas mélanger des dérivées temporelles (espace physique)  
et l’utilisation de quantités définies dans le domaine fréquentiel (espace de 
Fourier) 



Cas d’une perméabilité réelle : 

On obtient la relation de dispersion : 

vitesse de phase 

Indice optique : 

La fréquence est inchangée, la longueur d’onde diminue par rapport au vide. 

Structure de l’onde : 

E n’est transverse que si le milieu est isotrope, B et D sont toujours 
transverse. 
Attention ceci n’est vrai qu’en absence de Conditions aux Limites 
(cf guide d’onde) 

k = ±p
µ0✏0✏r!

En passant aussi dans l’espace de Fourier en espace (base des ondes planes) 
Dans le cas d’une permitivité complexe : 

avec 

1) Trouver le vecteur d’onde complexe 

2) Donner la structure de l’onde pour une propagation selon z 

3) Donner l’indice de réfraction complexe 

4) Calculer la puissance moyenne communiquée au milieu 

1) Cas d’une absorption faible  

3) Indice optique complexe : 

2) Structure de l’onde : 

4) Puissance cédée par unité de volume 

n = n0 � i n”

On voit que la partie imaginaire de la susceptibilité est liée à l’absorption 



Pour un milieu linéaire homogène et isotrope (LHI), on aura 

Ch 3 : Diamagnétisme et paramagnétisme 
Aspects thermodynamiques 
Bibliographie du chapitre :  
-  BFR, électromagnétisme IV, milieux matériels 
-  Kittel, physique de l’état solide 
-  Diu, physique statistique 
-  Cohen Tannoudji, mécanique quantique 
-  Perez, électromagnétisme 

I – Aimantation induite 

I.1 – Susceptibilité magnétique 

Dans le cas de champs suffisamment faibles, la réponse du milieux 
est linéaire et la relation entre M et H est tensorielle. On écrit :  

susceptibilité magnétique : 

Un corps plongé dans un champ électrique acquiert une aimantation. 

Milieu diamagnétique 

Liquide/solide Dépend peu de T 
Gaz 

Milieu paramagnétique 

Contrairement au cas de la polarisation, le signe de la susceptibilité 
magnétique peut-être positif ou négatif 

Pour ces matériaux à réponse faible, la définition de H permet d’obtenir Pour ces matériaux à réponse faible, la définition de H permet d’obtenir 

On définit la perméabilité magnétique 

Et la perméabilité magnétique relative 

�m ⇠ 10�3

Susceptibilité magnétique des éléments (Handbook, attention échelle log signée) 

Tous les corps présentent un diamagnétisme, mais un grand nombre 
présente du paramagnétisme, qui masque le diamagnétisme dès qu’il est 
présent (métaux tels Li, Na, K, Ca, Mg, ou non métaux comme O2) 

Quelques éléments natifs présentent une susceptibilité infinie puisqu’ils 
présentent une aimantation non nulle en champ nul, ce son les 
ferromagnétiques (Fe, Ni, Co) à la base de la fabrication des aimants 

Dans le cas des matériaux ferromagnétiques, la réponse est très forte, non 
linéaire et dépend de l’histoire du matériau (hystérésis). 

On écrit encore  

Nous verrons que la susceptibilité dépend très fortement de la température et 
que celui-ci devient paramagnétique au delà de la température de Curie. Ces 
matériaux et leurs applications font l’objet du chapitre 4. 



En toute généralité 

I.2 – Relations de passage entre deux milieux diélectriques 

Appliqué au cas du milieu magnétique LHI : 

Une distribution d’aimantation va subir une force correspondant à : 

I.3 – Force et moment subis dans un gradient de champ 

Dans le cas d’un paramagnétique ou diamagnétique 

Electro-aimant 

~F

Avec les définitions pour la permitivité et pour la perméabilité, on obtient 
les relations de passage entre deux milieux LHI 

La composante normale de B reste continue alors que la composante tangentielle  
de B subit une discontinuité même en absence de courants surfaciques 

De nombreuses méthodes de mesures de perméabilité magnétique sont 
basés sur l’application d’une force dans un champ inhomogène 

Et un couple au point O 

On pourra écrire 

Les paramagnétiques sot attirés vers les zones de champ fort. 

Diamagnétique (bismuth), effet inverse, manip difficile car l’effet est faible. 

II.4 – Mesure de susceptibilité 

Ce dispositif de mesure de susceptibilité est basé sur l’utilisation d’un barreau 
de longueur AC et de petite section s, que l’on insère partiellement dans 
l’entrefer d’un électro-aimant 

Electro-aimant 

II.4.a – Balance de Gouÿ 

Le champ n’est inhomogène que selon z  

L’expression de la force est simple 

Si le champ extérieur faible devant celui dans l’entrefer 

II.4.b – Extension à la mesure du moment dipolaire d’un aimant 
Mesure de masse apparente dans un gradient de champ. 
Configuration anti-Helmoltz  

Balance  

support 

Bloc pvc 

Bobine + I 

Bobine - I 

Aimant champ fort 

L’expérience est très facile à monter 



Une expérience de mesure de susceptibilité en montage utilise un fluide 
paramagnétique : une solution de FeCl3 

Equation de la statique des fluides 

S’intègre en  

La dénivellation est proportionnelle à la susceptibilité  

Demande d’avoir calibré le champ avec une sonde à effet Hall. Attention, la surface 
libre doit être au milieu de l’électro-aimant, sinon l’effet est nul … 
Cette expérience marche très bien. 

II.4.c – Ascension d’un liquide paramagnétique 

En présence d’un champ B, une dénivellation apparaît 

II – Aspects microscopiques du diamagnétisme 
Il s’agit du magnétisme des atomes ou molécules qui ne possèdent pas de  
Moment magnétique de spin. Pour expliquer l’apparition d’un moment 
magnétique opposé au champ appliqué, il faut s’intéresser à la variation de  
moment cinétique lors de l’application du champ B.  

Considérons le modèle semi-classique d’un atome  
dont les électrons ne possédent que du moment 
cinétique orbital 

On suppose qu’on applique un champ vertical  

Une fois le champ établi, le moment de la partie magnétique est nul 

L’effet est donc dû au régime transitoitre durant lequel il apparaît un champ 

L’électron subit la force de Lorentz 
initialement nul 

Ici E=Ep est radial puisqu’il est créé par 
Le proton, son moment est nul et on ne 
considère plus ce champ statique dans  
la suite. 

On peut aussi retrouver l’expression de E en utlisant les eq de Maxwell. B  
étant vertical, dB/dt aussi, le champ créé sera orthoradial (problème  
analogue au fil vertical parcouru par un courant. On a :. 

L’électron accélère le long de son orbite, et le théorème du moment 
cinétique donne 

L’application du champ provoque une variation de moment cinétique  

Il apparaît donc un moment magnétique induit  

On peut calculer ce champ en utilisant le potentiel vecteur du champ uniforme  

~A =
1

2
~B ⇥ ~r

La circulation de E le long de l’orbite circulaire donne donc 



On utilise donc les données provenant de la mécanique quantique, ce qui  
fait que ce modèle est en fait semi-classique. 

Pour l’atome d’hydogène : 

et la susceptibilité magnétique 

Ce qui perme d’obtenir l’aimantation 

Gaz (P=1 bar), Vm=24 L à 25 C 

On trouve : 

Ce qui est le bon ordre de grandeur puisque 

Le moment magnétique moyen est donc : 

A ce stade, il nous faut une estimation du rayon moyen de l’orbite  
électronique, ce que la mécanique classique ne peut pas faire car il n’y a 
aucune contraintes sur les orbites. 

Qui permet d’obtenir 

La susceptibilité est ici bien négative, indépendante de la température  
(conforme à l’expérience), et proportionnelle au volume. Dans les conditions  
usuelles  de température et de pression, pour les gaz  : 

On pourrait se contenter de ce résultat et imaginer que notre modèle  
classique  est formidable. Ce serait probablement la conclusion  
au niveau L2. Toutefois un modèle classique se heurte à quelques  
Difficultés. 
-  La première est naturellement que nous avons utilisé un résultat de 

la mécanique quantique pour estimer le rayon des orbites. 
-  La seconde, plus fondamentale, tient au théorème de Bohr – van 

Leewen “le diamagnétisme ne peut exister sans la prise en compte 
des effets quantiques”.  

Le hamiltonien du système de charges plongé dans un champ magnétique  
B dérivant du potentiel vecteur A s’écrit : 

- Th. de Bohr-van Leeuwen : le diamagnétisme ne peut exister sans prise 
en compte des effets quantiques.  

La fonction de partition est 

L’énergie libre n’en dépend pas non plus puisque   

Elle ne dépend pas du champ  magnétique : 

La démonstration de ce résultat est assez simple et basée sur la physique  
statistique puisqu’il faut moyenner sur les orbites électronique. 

L’aimantation est donc nulle … 

Démonstration : Z ne dépend pas de A (ou B) 

avec pi l’impulsion de chaque charge, et V l’énergie potentielle d’interaction  
entre les différentes charges. 

Pour chaque intégrale sur pi, faisons le changement de variable 

Le jacobien vaut 1 et l’on a pour chaque intégrale sur pi 

Puisque l’impulsion n’est pas bornée dans ce système non relativiste, et 
que V ne dépend pas de A, les deux intégrales sont identiques et Z ne  
dépend pas de A (ou de B). 

Physique statistique d’un système de particules chargé dans un champ B 



L’expression du jamiltonien est toujours valide (principe de correspondance) 

Hydrogène Effet Zeeman 
Paramagnétisme 

Diamagnétisme 

Le moment cinétique moyennul (symétrie radiale) 

Le déplacement d’énergie est 

Dont on tire l’énergie libre 

Traitement quantique d’une particules chargé dans un champ B 

On considère toujours le cas d’une particule chargée orbitant autour d’un  
noyau, subissant une force dérivant d’une énergie potentielle V(r).  
L’exemple typique est celui de l’atome d’hydrogène pour lequel 1 électron  
orbite autour d’un proton de charge +e. 

Dans le cas du traitement quantique, l’énergie du système lorsque B (donc A) 
est non nul n’est pas la même que celle en champ nul. Pour montrer ce  
résultat, on peut décomposer le hamiltonien en une partie H0 (champ B=0), et  
traiter la partie magnétique comme une perturbation. Après quelques calculs 
(voir Cohen Tanoudji ou équivalent), on obtient : 

qui fait apparaître un terme H1 proportionnel à B, donnant une correction à 
 l’énergie si le moment cinétique est de moyenne non nulle, et un terme H2 faisant  
apparaître à nouveau le carré du rayon de l’orbite.  
On peut calculer les corrections <H1> et <H2> 

Dans le cas de l’orbitale 1s de l’atome d’hydrogène, on a : 

Et l’aimantation 

On obtient alors le même résultat que pour le modèle semi-classique. Il  
faut noter que c’est un coup de chance que le 1er modèle donne le bon  
résultat. 

Ce mécanisme concerne les atomes dont les électrons possèdent un  
moment magnétique permanent. Il décrit la compétition entre orientation et  
agitation thermique.et est très similaire au mécanisme de polarisation  
d’orientation. 
Illustrons ce mécanisme en consodérant le modèle d’un système de N/V  
électrons par unité de volume sans interactions entre eux, en contact avec 
un thermostat. 
L’énergie d’interaction entre un moment magnétique et le champ extérieur 
est de la forme :  

Rappel : on ne traite ici que la partie provenant de l’interaction magnétique  
due aux spins, en supposant les particules indépendantes. Le hamiltonien  
du système faisant apparaître des termes additifs indépendants, la  
fonction de partition se factorise et l’énergie libre apparaît comme une  
somme des différentes contributions. 

Le hamiltonien du système est : 

III – Aspects microscopiques du paragnétisme 

Pour un système de spin 1/2 

Dans le cadre de la statistique de Maxwell Boltzmann, la probabilité de  
chaque configuration est : 

Supposant le champ vertical, 
l’énergie de la configuration dépend 
de l’orientation du spin sz 

On obtient A à l’aide de la condition de normalisation 



Le moment magnétique moyen est alors 

Pour un système de N/V électrons par unité de volume. 

La réponse est donc linéaire :  

Quelques remarques sur ce modèle :  
-  Le modèle retrouve la loi de Curie.  

-  Il n’y a pas de ferromagnétisme car les interactions spin-spin entre électrons  
sont négligées. 

-  Il existe un autre type de paramagnétisme, que l’on a pas décrit ici, celui des  
métaux qui est basé sur la statistique de Fermi-Dirac qui intègre le principe  
de Pauli. 

-  Dans le cas présent, on a considéré la statistique de Boltzmann pour décrire  
le spin des électrons car chaque  spin/électron était supposé localisé au voisinage 
de son atome. Comme les fonctions d’onde ne se recouvrent pas, le principe 
d’exclusion ne s’applique pas. 

Pour un gaz (P=1 bar) 

Cette relation semble fortement non linéaire, ce qui ne cadre pas avec  
Ce que nous avons pu rapporter des paramagnétiques au début du  
chapitre.  

La question est donc de savoir si le terme dans la fonction tanh est petit ou  
grand. Calculons un ODG pour un champ assez intense B=1 Tesla 

Thermodynamique  
des systèmes magnétiques 

(ce qu’il faut retenir) 

I - Quel est le travail à fournir pour créer une distribution de courant  
ou une distribution d’aimantation ? 

Nous allons voir que le travail à fournir pour faire une transformation 
qui modifie les champs de manière infinitésimale 

II - Peut-on écrire le premier principe de la thermodynamique pour 
 une substance magnétique (S) plongée dans un champ  
extérieur B0 ? 

Le dernier terme représente le travail magnétique apporté à (S). 

~A ! ~A+ �A ~B ! ~B + �B

s’écrit de manière assez simple : 

Attention : à gauche l’intégrale court sur la distribution D, à droite 
On intègre sur tout l’espace. 

Nous allons voir que c’est possible et que la différentielle de  
l’énergie interne s’écrit en fonction des variables extensives 



Le problème qu’on considère ici est celui d’un matériau magnétique situé à  
proximité d’un circuit électrique parcouru par un courant I.  
On se pose la question de savoir quelle énergie il faut apporter  au système  
pour faire le champ magnétique.  
La réponse n’est pas simple a priori puisque le circuit et le système magnétique  
sont couplés. couplés

Augmenter le flux au travers du circuit nécessite un générateur appliquant une 
différence de potentiel au circuit qui égale la ddp induite. 

On note le circuit 

le matériau 

I – Travail nécessaire pour créer une distribution de courant 

On a ici bien-sûr supposé que les fils du bobinage avaient une résistance nulle. 
Dans ce cas, le travail apporté par l’opérateur à (S+C) pour faire varier le flux  
s’écrit simplement 

On obtient une expression plus commode en introduisant B et A qui 
vérifient 

Le travail à fournir lors du changement 

, qui correspond à la variation de flux s’écrit 

egen = �eind =
d�

dt

�W
op

= Id�

� =

¨
⌃

~B · ~nd⌃ =

˛
C
~A · d~̀

~A ! ~A+ �A

En généralisant à une distribution volumique de courant. 

�W
op

=

˛
C
I� ~A · d~̀=

˚
DJ

~J · � ~Ad⌧

L’expression précédente est utile pour l’étude des circuits couplés. 
On obtient une expression plus utile en fonction de H, B, M. 

C’est cette dernière expression que l’on en utilise en TP pour 
quantiifer les pertes dans les matériaux magnétiques. 

Démonstration (ne sera pas faite en cours) : 
On se place ici dans le cas statique pour lequel on peut écrire  

Par ailleurs la linéarité des équation de Maxwell impose que 

Réécrivons l’expression 

En intégrant sur le volume d’une sphère S de centre O (un point de 
DJ) et de rayon R qui englobe entièrement la distribution de courant. 
Puisque J=0 en dehors de DJ, on a l’égalité : 

�Wop =

˚
DJ

~J · � ~Ad⌧ =

˚
S(O,R)

~J · � ~Ad⌧ =

˚
S(O,R)

~r⇥ ~H · � ~Ad⌧

Que l’on peut écrire en utilisant la divergence d’un produit vectoriel  

Mais les champs décroissent rapidement en statique pusique l’on a 

donc 

En passant à la limite d’une sphère rayon tendant vers l’infini, on aura bien 



II – Travail nécessaire pour faire varier l’aimantation 
L’expression précédente est très générale et valable qu’un milieu matériel soit 
présent ou non.  

Cependant lorsqu’un milieu matériel (S) est présent en plus de C, ce travail 
correspond à l’énergie apportée à la fois au circuit et à la matière. Pour connaître 
la part spécifiquement apportée à (S), il faut retrancher le travail que l’on 
apporterait à C pour créer la même distribution de courant en l’absence de (S). 

Le travail apporté spécifiquement à (S) s’écrit donc 

�WS = �W
op

� �W
vide

Dans cette opération, on suppose que l’on maintient la distribution de courant 
identique lorsque l’on introduit la matière dans le système. Le découpage n’est 
pas aisé car les champ B et H ne sont pas les mêmes même si les sources de 
courant le sont. La matière contribue en effet à B et H 

�Wvide =

˚
1

~H0 · �B0d⌧ ~H0 =
~B0

µ0

Le travail apporté à (S) s’écrit :  

Avec B0 le champ créé par la distribution en l’absence de matière. 

Si les champs sont homogènes (sphère, “barreau long”) 

On définit alors l’énergie interne de S : 

Fonction des variables extensives, on a :  

Justification qualitative de l’expression : 

(très petite spire) 
(très grande spire) 

�WS = ~B0 · ~dM

Le travail apporté uniquement à S (petite spire)  du fait de la présence de B0   
correspond à la variation de flux de B créé par la petite spire au travers de la 
grande spire lorsque l’intentensité i change de di  

On considère ici le cas de deux circuits couplés. Une grande spire qui crée 
le champ B0 et une petite spire qui modélise le milieu magnétique. 

M = ⇡a2iLe moment magnétique de la petite spire est   

Or on sait que pour des circuit couplés, le coefficient de mutuelle induction  
(noté K pour éviter les collisions de notation vérifie la propriété) 

Puisque le champ créé par la grande spire est quasi uniforme à l’échelle de la 
petite  

On obtient donc que l’énergie d’interaction s’écrit : 

�WS = Id�i!I = IdKi = KIdi = B0dM

[Cette propriété est montrée dans des livres édités avant 2000 tels que BFR 
électromagnétisme T.3, Pérez électromagntisme  ou HP prépa.]   



Comment ce problème est-il traité en général à l’agreg ? 

On a vu que l’expression du travail total est  

Il y a cependant deux exceptions : les géométries du solénoïde et du tore 

Il pourrait être tentant d’utiliser la relation  

Pour couper l’intégrale en 2 contributions, ce qui donne 

Ce résultat est mathématiquement correct, mais on ne peut pas 
assimiler le second terme au travail fournit à (S). Il ne découple pas  
les contributions car en général  

Cas très particulier  (agreg A 2006, Diu-thermo) : 

Dans cette géométrie             et 

Nous verrons en TD ses applications (désaimantation adiabatique, 
magnétostriction, …)   

          et

Mais le résultat général est 

On a alors : 

= ~B0 · � ~M

On considère un barreau magnétique infiniment long dans un solénoïde infini 

Annexe : méthode rigoureuse pour séparer les contributions 

Il est clair que l’on atteint ici la limite de ce qu’on peut vous demander de 
connaître pour l’agreg. Cette  démonstration peut être sautée en première(s) 
lecture(s). 

Le travail total est    

Le travail apporté uniquement à        s’écrit :  

    

L’énergie apportée est à la fois au champ et au système   

On découple les contributions  sachant que le courant est maintenu 
constant lorsque l’on insère (S). 

Dans le vide : 

En présence de (S) : 

Les champ B0, H0, B, H, M et J sont liés par les relations : 

On introduit Hm et Bm, différence entre les champs, qui vérifient : 

On décompose : 

Le 2nd et 4ème terme, qui font intervenir Hm, donnent une intégrale nulle sur 
l’espace entier.  

car et 

Il ne reste que les contribution du 1er et 3ème terme.  

Le fait que la distribution de courant reste identique est fondamental.  



Le travail total peut au final se décomposer en  

qui fait apparaître l’énergie du champ dans le vide 

et le travail à apporter pour augmenter l’aimantation de (S) 

Le fait que ces intégrales tendent vers 0 quand on intègre sur tout 
l’espace se fait exactement de la même manière qua dans le cas du 
résultat  

On fait apparaîre une divergence et on majore l’intégrale par un terme qui 
tend vers 0. Le fait que le terme additionnel soit aussi nul vient du fait que 
le rotationnel de Hm est nul. Cette propriété fondamentale vient du fait 
que la distribution de courant reste identique en l’absence ou en présence 
de la matière. 

Ce résultat non trivial n’a rien à voir avec le découpage naïf  



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).  

I a

` = 2⇡a

v

N2

N1
˛
C
~H · d~̀= N1I

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
� 1

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  

Ms(T ) ' M0

r
1� T

Tc

Milieu paramagnétique T � Tc

Ms(T � Tc) = 0

Température de Curie des corps purs 

Ms(T) pour le fer (Livre de Kittel) 

�m ' C

T � Tc

M(T � Tc) = �m
B

ext

µ
0

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 : 

N2

N1

v1 = �d�1

dt
= �N1

d�0

dt

v2 = �d�2

dt
= �N2

d�0

dt

v2

v1
=

N2

N1

v1
v2

I2I1
Tout le flux est canalisé �0 ' B s

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 =
`

µs
�0

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 
@ ~B

@t
=

1
µ�
4 ~B

� =
1

p
µ�!

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
2

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

�W = V
olume

˛
cycle

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 

Ha =
Ba

µ0
Hm =

Bm

µ
dans l’air et  dans le matériau Mais  

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~̀ =

Ba

µ
(`� e) +

Ba

µ0
e = NI

Ba =
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 

~Bint = ~B0 +
2
3
µ0

~M

~B
ext

= ~B
0

+ ~B
dipôle

~B0

~M

~Hint =
~Bint

µ0
� ~M =

~Bint

µ

Comme dans l’exemple de la sphère polarisée que Bi/B0 et M/B0 saturent 
dès que la perméabilité est grande  

~M =
3
µ0

µ� µ0

µ + 2µ0

~B0
~Bint =

3µ

µ+ 2µ0

~B0

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
ol

~r B2
0

2µ0

Prenons un aimant qui créé un  
champ de B0=1T sur une échelle  
caractéristique  `B0 = 1 cm

F

V
' B2

0

2`B0µ0
' 107 � 108 N.m�3

Cette densité volumique de force est  
nettement plus grande que pour la gravité  

F

V
' B2

0

2`B0µ0
' 107 � 108 N.m�3Fgrav

V
= ⇢g ' 105



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 

M

Ms
= tanh

✓
Tc

T

M

Ms

◆

tanhx ' x� x

3

3

M '
p

3Ms

r
1� T

Tc

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 

1
�m

' T � Tc

C

M

Ms
' Tc

T

M

Ms
+

µBB

kT

M ' C

T � Tc

B

µ0
C =

Msµ0µB

k

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   

H = �µB

X

i

~si ·

0

@ ~B +
J

µB

X

j 6=i

~sj

1

A

X

j 6=i

~sj ' Nvh~s i =
Nv

nµB

~M

h~si = 1

N

X

i

~si

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
<latexit sha1_base64="E86w1gthl6322MdKSptmW7yi7ss=">AAADH3icjVLLShxBFD22iY9J1FGXbooMghIy9owDuhFEIWQTUJgZBcc03WWphf2iu1qQwR9x55+4E12EbP0DzVd469qCRqJW0123zj3nVp+6FaShzo3r3gw4gx8+Dg2PjFY+fR4bn6hOTnXzpMik6sgkTLLtwM9VqGPVMdqEajvNlB8FodoKjtZtfutYZblO4rY5SdVu5B/Eel9L3xDkVVuz3xe6K76Ya39re3Je/PzVFF9FQHOr0jtWUkSeFiuiFxXemmAg97RXrbl1l4d4GTTKoIZybCTVv+hhDwkkCkRQiGEoDuEjp2cHDbhICdtFn7CMIs15hVNUSFsQSxHDJ/SIvge02inRmNa2Zs5qSbuE9GakFJglTUK8jGK7m+B8wZUt+r/afa5p/+2E5qCsFRFqcEjoW7pH5nt11ovBPpbZgyZPKSPWnXzlDPrsW/N5PuxV8NlZf+KJd0P8lDAb71E+o1hy/cduCNbkfEK2Az7nb5lpUbuWJbfAnfVC16Dxb9NfBt1mvbFYb262aqvL5YUYwQy+YI66voRV/MAGOlT7DBe4wrVz7lw6v50/D1RnoNRM49lwbu4BmkeoYg==</latexit>

~M = nµBh~si
<latexit sha1_base64="z4TDzQtJYJfwiDakIlN+F1JC+K0=">AAADkHicjVLratRAFD5pvNTUy7b+9M/gslAR1yQudFGKVUGKUKiwuy00bZjMzq5DJxdmJoUS8jg+lG+gPoVnpllQi5cJyXzzne98kzNnskoKbcLwi7fm37h56/b6nWDj7r37D3qbWzNd1orxKStlqY4zqrkUBZ8aYSQ/rhSneSb5UXb+zsaPLrjSoiwm5rLipzldFmIhGDVIpb3Pg/fPZ7uUbE+eTVL2hBycxeQpyXAeBYPkgjOSp4LskiSv07fEEToVwWA/bURhWhtZKMoafha3zYgklSAJr7SQaB4SlTZR3Ladk04jkrB5aVY+ceDAAboUqx0kLZaSdwqSKLdMe/1wGLpBroOoA33oxmHZ+w4JzKEEBjXkwKEAg1gCBY3PCUQQQoXcKTTIKUTCxTm0EGBujSqOCorsOX6XuDrp2ALX1lO7bIa7SHwVZhIYYE6JOoXY7kZcvHbOlv2Td+M87b9d4px1XjmyBj4h+6+8lfJ/82wtBhYwdjUIrKlyjK2O/eUMGle3cOd5tVftzs7WR36q3aC+Qs7iOcYVYub8V90gLke7E7IdoC7+1Skta9es09bwzdaC1yD6venXwSweRi+G8cdRf2/cXYh1eASPYRu7vgN7sA+HMAXmbXiR99J75W/5Y/+1/+ZKuuZ1OQ/hl+F/+AH2H8lj</latexit>

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

<latexit sha1_base64="V0/RuiBa3/HdaDgL8+ij9PNAGGo=">AAADunicjVJbb9MwFD5ZuIxyWYFHXiyqSkOIkoQi9sCkCSQ0IQ0Nqe0mNVvkOG6x6lzkOJWmKL+RZ/4B8Cs49lwJmLg4Snz8ne/7To7ttJKi1kHwxdvyr12/cXP7Vu/2nbv3dvr3H8zqslGMT1kpS3Wa0ppLUfCpFlry00pxmqeSn6SrtyZ/suaqFmUx0RcVP8vpshALwahGKOl/Hr57PtunZHfybJKwJ+ToPCJPSYrzuDeM15yRPBFkn8R5k7whFqgT0RseJq0odGcyC0VZy8+jrh2TuBIk5lUtJJoHRCVtGHWdc6qTkMQsK/XGJ3KJI7QpNiUkLZaSOwqJlV32EM7TjCLRFXxPPiTrrnUy/GszB13SHwSjwA5yNQhdMAA3jsv+d4ghgxIYNJADhwI0xhIo1PjMIYQAKsTOoEVMYSRsnkMHPdQ2yOLIoIiu8LvE1dyhBa6NZ23VDKtIfBUqCQxRUyJPYWyqEZtvrLNB/+TdWk/zbxc4p84rR1TDJ0T/pdsw/1dnetGwgD3bg8CeKouY7thf9qC1fQu7n5e1Grt3pj/yU+8a+RViJs4wrzBm1n9zGsRqartD5gSozX+1TIOaNXPcBr6ZXvAahL8f+tVgFo3CF6Po43hwsOcuxDY8gsewi6f+Cg7gEI5hCsx76c29zOP+az/1hb+6pG55TvMQfhm+/gEqFNjv</latexit>

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

X

i

~si · ( ~B0 + �µ0
~M) + J

NNv

2

✓
M

nµB

◆2

<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

 
2 exp
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Nv

2kT

✓
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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
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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 




