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– Quelle pensée s’impose à vous?
– L’urgence des choses que je dois faire.
– Qu’est-ce qui vous étonne dans la vie?
– Sa brièveté.
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Introduction générale

Le frottement est l’un des plus vieux problèmes de la physique – De Vinci et Ga-
lilée l’étudiaient déjà aux XVIe et XVIIe siècles – et probablement l’un de ceux qui re-
vêtent la plus grande importance d’un point de vue pratique encore aujourd’hui [1]
[2] [3]. En effet, il joue un rôle central à différentes échelles dans un grand nombre de
systèmes, depuis les contacts nanométriques inhérents aux micro et nanomachines
[4] ou aux moteurs moléculaires biologiques [5] jusqu’aux échelles géophysiques
caractéristiques des tremblements de terre [6] [7] [8]. La capacité à contrôler et à ma-
nipuler le frottement est extrêmement importante pour de nombreuses applications.
Il s’agit souvent de réduire le frottement pour minimiser la consommation d’énergie
ou l’usure des roulements et des moteurs. C’est le cas par exemple dans le domaine
automobile [9]. Au contraire, de nombreuses technologies récentes en tirent profit.
On peut citer le développement des interfaces tactiles [10] [11], les technologies né-
cessaires dans les systèmes micro et nano électromécaniques (MEMS/NEMS) [12]
ou encore les systèmes biomimétiques [13]. Ainsi, en raison de son importance pra-
tique et technologique, le problème du frottement a stimulé la réflexion scientifique
au cours des siècles pour comprendre de manière toujours plus fine les mécanismes
impliqués lorsque deux surfaces en contact glissent l’une contre l’autre.

Néanmoins, la description physique du frottement reste encore un sujet large-
ment ouvert. Comme nous le verrons dans l’état de l’art de la première partie du
chapitre 1, de nombreux modèles microscopiques existent pour rendre compte du
frottement. Ils s’appuient souvent sur l’existence d’événements dissipatifs intermit-
tents d’accrochage et de décrochage à l’échelle microscopique à l’interface frottante
(interactions entre micro-aspérités de surfaces rugueuses, adsorption/désorption de
molécules à l’interface, etc. . . ). Mais une des principales difficultés dans la validation
de tels modèles est qu’il est très difficile d’obtenir des informations expérimentales
sur ces mécanismes car ils ont lieu à des échelles spatiales et temporelles inacces-
sibles à l’observation. Dans le cadre de ce projet, nous contournons ces difficultés en
nous intéressant à un système mésoscopique modèle, les mousses d’élastomères po-
lyuréthane à cellules ouvertes. Ces mousses présentent à leur surface des structures
hétérogènes faites de brins et de boucles capables de s’enchevêtrer, selon un méca-
nisme semblable à celui à l’oeuvre dans le Velcro. L’enjeu du présent travail est de
montrer que les mécanismes d’accrochage/décrochage mis en jeu dans ce système
peuvent constituer un modèle mésoscopique des intermittences du frottement (pos-
sibilité d’avoir accès aux caractéristiques de ces événement et de leur statistique,
lien entre la force de frottement et la statistique, etc...). Dès lors, notre objectif est de
développer, à partir de mesures expérimentales, un modèle de frottement permet-
tant de décrire sur des bases statistiques le lien entre ces intermittences et la force de
frottement macroscopique.
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Nous avons donc réalisé des expériences de frottement mettant en jeu des in-
terfaces mousse contre mousse dans lesquelles les mesures des forces et de leurs
fluctuations sont associées à des techniques d’imagerie permettant de mesurer les
déplacements locaux associés à la déformation de la mousse sous compression et
cisaillement.

Dans le cadre d’expériences préliminaires également décrites au chapitre 1, nous
montrons que les fluctuations de la force de frottement portent la marque des phé-
nomènes intermittents d’accrochage et de décrochage à l’interface, ce qui fait des
mousses d’élastomère un système modèle d’interface pour l’étude du frottement.

Au chapitre 2, nous présentons le dispositif original de frottement en rotation
que nous avons développé pour étudier de manière quantitative le frottement des
mousses dans des géométries de contact variées. Nous montrons que la réponse
mécanique de nos sytèmes, aussi bien en compression qu’en cisaillement, impose
de définir un protocole expérimental rigoureux pour l’étude des phénomènes inter-
faciaux.

En nous appuyant notamment sur la distribution statistique des fluctuations de
la force de frottement ainsi que sur leur densité spectrale de puissance, nous caracté-
risons au chapitre 3 les événements dissipatifs mis en jeu à l’interface et développons
un modèle statistique de frottement à l’échelle mésoscopique.

Enfin, au chapitre 4, nous enrichissons la description précédente en identifiant
les couplages existant entre la réponse interfaciale et la déformation de la mousse.
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Chapitre 1

Les mousses d’élastomère pour l’étude
du frottement

Dans ce chapitre, nous dresserons dans un premier temps un état de l’art du frot-
tement qui met en évidence la nécessité d’une compréhension physique à l’échelle
microscopique. Après avoir évoqué l’approche macroscopique classique (Coulomb),
nous présenterons différentes approches microscopiques du frottement qui s’inté-
ressent à la description de mécanismes dissipatifs sous la forme d’événements d’ac-
crochage et de décrochage. Nous pointerons la difficulté de tester expérimentale-
ment ces modèles. Nous verrons cependant que des pistes existent, où il s’agit de
transposer à l’échelle mésoscopique, plus facile à étudier, les phénomènes microsco-
piques précédents. Dans un second temps, nous montrerons que les mousses d’élas-
tomères constituent un système mésoscopique modèle prometteur pour l’étude du
frottement. Nous présenterons pour cela des expériences de frottement prélimi-
naires où nous montrerons que les fluctuations liées à la force de frottement semblent
porter la trace d’événements d’accrochage/décrochage entre brins et cellules.
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1.1 Etat de l’art sur le frottement

1.1.1 Approche macroscopique phénoménologique du frottement

Les lois de frottement les plus classiques et les plus connues sont les lois phéno-
ménologiques d’Amontons-Coulomb [14] (XVIe-XVIIe siècle) qui énoncent que :

1. aucun glissement ne se produit tant que le rapport de la force de frottement FT
à la force normale FN est inférieur à un certain seuil défini comme le coefficient
de frottement statique µs. Une fois ce seuil dépassé, la force de frottement est
proportionnelle à la force normale appliquée : FT = µ FN où µ est appelé le
coefficient de frottement dynamique

2. le coefficient de frottement µ ne dépend ni de la force normale FN ni de l’aire
apparente de contact Aa

Notons bien que, dans les lois d’Amontons-Coulomb, les coefficients de frottement
sont considérés comme des constantes pour des paires de matériaux en contact don-
nés. En fait, il n’y a pas de raisons évidentes qui justifient la validité de ces lois. Au
contraire, beaucoup d’efforts ont été faits, entre autres dans les années 1940-1960,
pour comprendre dans quelles conditions elles sont valables [15]. Il en est ressorti
que le caractère coulombien du frottement peut être considéré en première approche
comme une conséquence de la rugosité des surfaces. En effet, les surfaces réelles
mises en contact ne se touchent en réalité qu’en un nombre discret de points. L’aire
réelle de contact Ar est donc en général beaucoup plus petite que l’aire apparente
(ou nominale) de contact Aa, qui correspondrait au cas de surfaces parfaitement
lisses. En particulier, dans le cadre du modèle élastique de Greenwood et William-
son [16], c’est le caractère statistique de la distribution en hauteurs des aspérités de
surface qui conditionne l’aire réelle de contact et donc la force normale : Ar ∝ FN.
Parallèlement, Bowden et Tabor [17] ont montré que, pour des aspérités plastiques
(métaux), la force de frottement est aussi proportionnelle à l’aire réelle de contact :
FT ∝ Ar. Si l’on fait l’hypothèse que le frottement entre aspérités se fait pour une
contrainte de cisaillement indépendante de la pression et de la taille des microcon-
tacts, les deux considérations théoriques précédentes donnent ainsi un cadre de va-
lidité aux lois d’Amontons-Coulomb. En réalité, ce cadre n’est que très approximatif
et présente de nombreuses exceptions. Par exemple, Nguyen et al. [18] ont montré
expérimentalement que, dans le cas d’une interface multi-contact formée entre un
caoutchouc lisse et des lentilles de verre statistiquement rugueuses (différentes dis-
tributions en hauteur des aspérités sont étudiées), la contrainte locale de cisaillement
correspondant au frottement en régime permanent varie de façon sublinéaire avec
la pression de contact locale sur toute la plage de pression étudiée. Ainsi, même en
se plaçant dans les hypothèses du cadre défini précédemment, la loi de frottement
d’Amontons-Coulomb ne prévaut pas nécessairement à l’échelle locale. Les viola-
tions des lois d’Amontons-Coulomb sont ensuite devenues un sujet de vif intérêt
et l’attention s’est plutôt déplacée vers une compréhension détaillée des facteurs
responsables de ces violations ainsi que vers la construction de lois de friction gé-
néralisées. A titre d’exemple, on peut citer des travaux réalisés sur les élastomères.
Scheibert et al. [19] ont mesuré le champ de contrainte normale à l’interface multi-
contact entre un film élastomère rugueux et une sphère de verre lisse sous charge
normale. Ils ont observé des écarts significatifs à la loi d’Amontons-Coulomb qui
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diminuent avec l’augmentation de la charge appliquée. Ils interprètent ces résultats
comme une conséquence de la déformation locale des micro-contacts, un mécanisme
qui n’est pas pris en compte dans la loi d’Amontons-Coulomb. Popov et al. [20] ont
étudié théoriquement et expérimentalement le frottement entre un profil parabo-
lique ou conique rugueux et un élastomère lisse. Ils ont proposé des relations ana-
lytiques entre les grandeurs mécaniques des surfaces en contact et leurs paramètres
géométriques pour décrire le coefficient de frottement dans une large gamme de
conditions de charge. Ils suggèrent une procédure de courbe maîtresse pour établir
proprement la dépendance de ce coefficient à la charge normale. Cette procédure
est vérifiée sur l’étude expérimentale du frottement entre une bille d’acier et un ca-
outchouc de polyuréthane pour différentes forces normales. Au final, il ressort des
études récentes que les lois d’Amontons-Coulomb sont parfois observées et parfois
non sans qu’on sache vraiment l’expliquer. En tous cas, la description du frottement
met en jeu deux aspects distincts :

— la détermination de l’aire réelle de contact qui est liée à la rugosité des sur-
faces, à leurs propriétés mécaniques et adhésives ainsi qu’aux conditions de
chargement des contacts

— les mécanismes physiques de dissipation à l’oeuvre à l’échelle du contact in-
time entre les surfaces

Des efforts considérables ont été et sont encore déployés pour déterminer à la fois
théoriquement et expérimentalement l’aire réelle de contact [21] mais c’est le second
point qui est au centre du présent travail.

1.1.2 Les modèles microscopiques du frottement

L’origine microscopique du frottement est une question difficile. En effet, la dis-
sipation qui a lieu à l’interface entre solides en frottement couple à des échelles très
variées des phénomènes physiques de natures très différentes : mécanique (défor-
mations solides), interactions de contact, thermique (chaleur due au frottement in-
terfacial ou à la dissipation dans le volume (viscoélasticité, viscoplasticité, micro-
fractures...)), etc. Cependant, à l’échelle microscopique, il est souvent fait l’hypo-
thèse, comme on le verra par la suite, que le frottement repose sur des processus
hors équilibre qui consistent en l’accrochage et le décrochage de jonctions microsco-
piques transitoires qui lient entre elles les surfaces en frottement.

La modélisation du frottement a longtemps souffert de l’impossibilité expéri-
mentale d’explorer ce qui se passe à l’échelle de la jonction individuelle. Mais avec
l’avènement du microscope à force atomique (AFM) [22] et de l’appareil à forces de
surface (SFA) [23], il est devenu possible de sonder les processus élémentaires im-
pliqués dans la dissipation de l’énergie à l’échelle de ces jonctions. L’AFM et le SFA
permettent en effet de mesurer les forces normales et latérales aux échelles nano
et micrométriques : pour l’AFM, entre une pointe de rayon nanométrique ou une
particule colloïdale de taille micrométrique et un substrat, pour le SFA, entre deux
surfaces lisses à l’échelle atomique (mica clivé, sondes élaborées à partir de silice
fondue). Ces techniques ont permis de collecter un grand nombre de données expé-
rimentales sur des contacts physiques bien définis [24].

Du côté théorique, plusieurs approches ont été développées pour modéliser les
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processus microscopiques qui sous-tendent le frottement. Tout d’abord, les modèles
dits minimalistes décrivent à l’échelle atomique des interfaces étendues. Dans ces
modèles, le frottement est conditionné par les instabilités élastiques qui se pro-
duisent à l’échelle atomique. Ils conduisent naturellement à deux états caractéris-
tiques du système en frottement lorsqu’il est cisaillé : des états "accrochés" et des
états de glissement. Nous présenterons dans ce cadre les modèles fondateurs de
Prandtl-Tomlinson (PT) [25] [26] et de Frenkel-Kontorova (KT) [27] qui ont donné
lieu à de nombreux développements théoriques. Pour aller plus loin, des simu-
lations numériques récentes [28] ont révélé qu’en réalité, même pour une pointe
d’AFM glissant sur une surface cristalline, l’interface réelle consiste en un ensemble
de contacts atomiques individuels. A des échelles plus grandes telles que celles
impliquées dans les expériences SFA, l’aspect multi-contact se manifeste de ma-
nière encore plus évidente. La manière dont les contacts individuels peuvent être
moyennés pour produire une loi de frottement macroscopique a fait l’objet d’in-
tenses recherches théoriques et expérimentales au cours des dernières décennies.
Le frottement est non seulement la somme des réponses de jonctions individuelles
différentes mais il est aussi influencé par la dynamique temporelle et spatiale de
l’ensemble des contacts qui forment l’interface de frottement. Nous présenterons
dans cette perspective le modèle fondateur de Schallamach pour le frottement des
caoutchoucs. Il est de nature similaire aux modèles atomistiques de PT et FK, mais
implique une activation thermique des phénomènes d’accrochage/décrochage qui
sont donc considérés comme des événements d’énergie suffisamment faible pour ce
faire. Les développements qui suivent, autour des modèles minimalistes de PT et
FK, sont largement repris des revues de Vanossi et al. [29] ainsi que de Müser et al.
[30].

Le modèle de Prandtl-Tomlinson

Le modèle de Prandtl [25] et Tomlinson [26] est un modèle simpliste qui permet
de comprendre le frottement solide [30] à l’échelle nanoscopique. Il rend compte,
avec le minimum d’ingrédients, de l’intermittence dans le frottement entre états ac-
crochés et états de glissement. Il a été initialement conçu pour comprendre la plasti-
cité des matériaux.

Dans ce modèle, on considère le mouvement unidimensionnel d’une masse ponc-
tuelle m entraînée à la vitesse constante v dans un potentiel sinusoïdal au moyen
d’un ressort de raideur k (cf figure 1.1).
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FIGURE 1.1 – Schéma du modèle de Prandtl-Tomlinson. Adapté de [20].

Le potentiel sinusoïdal, d’amplitude crête à crête 2 U0, représente l’interaction entre
le frotteur et le substrat. Il y a ainsi un paramètre extérieur, la position imposée par
l’entrainement du ressort vt, et une variable, la position du frotteur de masse m fixé
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à l’autre extrémité. La dissipation d’énergie associée au frottement est décrite par
une force de type visqueux −γẋ, où γ est un coefficient d’amortissement.

Le modèle de Prandtl-Tomlinson prévoit plusieurs modes de frottement diffé-
rents en fonction de l’importance relative de la raideur du ressort (gradient spatial
de l’énergie élastique) par rapport à celle du potentiel sinusoïdal (gradient spatial
de l’énergie d’interaction frotteur/substrat). Le paramètre caractéristique associé à

cette comparaison est la grandeur adimensionnée η =
4π2U0

ka2 :

— si la raideur du ressort k est la plus grande (η < 1), la position d’entraînement
fixe la position du frotteur. Le mouvement de glissement est alors régulier.

— si la raideur du potentiel périodique
U0

a2 est la plus forte (η > 1), le mouve-
ment du frotteur est discontinu et saccadé : il saute entre les minima successifs
du potentiel périodique. Cela traduit de l’accrochage/décrochage et le frotte-
ment est intermittent. Physiquement, la complaisance du ressort d’entraine-
ment crée des instabilités élastiques.

Le modèle de Prandtl-Tomlinson permet d’expliquer les expériences de frotte-
ment en microscopie à force atomique [20]. 1 Expérimentalement, il a été montré
qu’en entraînant une pointe d’AFM en contact avec une surface, on mesure un glis-
sement régulier à chargement faible caractérisé par un frottement très faible associé
à une absence d’instabilité élastique. A des chargements plus importants (ce qui re-
vient dans le modèle à augmenter η), un frottement intermittent atomique prend
place avec des sauts dont la périodicité est égale à celle du potentiel interatomique.
Quand on augmente encore la charge, on met en évidence des sauts multiples [32]
[33] (figure 1.2).

F
T

(n
N

)
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FIGURE 1.2 – Traces de force de frottement en fonction de la position
pour les différents régimes de frottement obtenus en augmentant la
force normale (η croissant). Les traces sont décalées verticalement pour
plus de clarté. On passe d’un glissement régulier (en haut) à un glisse-
ment saccadé caractérisé par des sauts simples (au milieu) et des sauts

multiples (en bas). Adapté de [32].

D’ailleurs, des travaux plus précis autour de la pointe d’AFM, notamment concer-
nant sa raideur, ont mené à des prédictions de nouveaux régimes de frottement plus

1. Pour plus de détails sur les expériences d’AFM, le lecteur peut consulter [31].
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complexes [34] [35].
Le modèle de Prandtl-Tomlinson et ses extensions et variations ont conduit à

des méthodes nouvelles pour contrôler le frottement : par des moyens chimiques et
micromécaniques dans la conception de nano-entraînements [36] [37] et la manipu-
lation de molécules uniques [38], par la modulation de la force normale [39] [40] [41]
[42].

Le modèle de Frenkel-Kontorova

Initialement, ce modèle a été proposé par Frenkel et Kontorova [27] pour dé-
crire la déformation plastique dans les métaux par des mécanismes de type dislo-
cation. Il décrit une chaîne 1D d’atomes couplés de manière harmonique avec leurs
plus proches voisins (périodicité ap à l’état libre) et soumis à un potentiel sinusoïdal
(périodicité as) (figure 1.3). Contrairement au modèle de Prandtl-Tomlinson, le mo-
dèle de Frenkel-Kontorova autorise des déformations élastiques à longue portée. On
peut d’ailleurs voir le modèle de Prandtl-Tomlinson comme une version en champ
moyen du modèle de Frenkel-Kontorova [43] [44].

ap
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FIGURE 1.3 – Schéma du modèle de Frenkel-Kontorova. A l’état libre,
les atomes sont séparés d’une distance ap et la périodicité du potentiel

sinusoïdal est as. Adapté de [20].

De par ses hypothèses extrêmement simples, il s’est avéré que ce modèle per-
mettait en réalité de décrire un large spectre de phénomènes non-linéaires tels que
la propagation des ondes de densité de charge [45], les parois de domaines dans
les structures magnétiquement ordonnées [46] [47] ou encore, pour ce qui nous in-
téresse ici, l’intermittence du frottement dans les monocouches d’atomes adsorbées
sur des surfaces cristallines [48]. En effet, quand on apporte une excitation extérieure
au système en mettant en mouvement la chaîne d’atomes, on génère des solitons
topologiques 2 en raison de l’incommensurabilité des périodes ap et as (figure 1.3).
Comme le système est non-linéaire, l’énergie associée à un soliton topologique dimi-
nue par excitation d’autres modes, en l’occurrence des phonons [49]. Cette dissipa-
tion d’énergie se traduit par l’existence d’une force de frottement effective qui finit
par provoquer le piégeage du soliton par le potentiel sinusoïdal. Le modèle rend
ainsi compte de l’alternance entre états accrochés et états de glissement au cours du

2. Dans l’approximation continue, le modèle se réduit en fait à l’équation Sine-Gordon dont on
sait que les solutions combinent trois excitations élémentaires : les phonons, les solitons topologiques
et les solitons dynamiques. Pour plus de détails sur la dynamique associée au modèle de Frenkel-
Kontorova, le lecteur pourra consulter avec profit la revue de Braun et al. [49].
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frottement 3.
Le modèle de Frenkel-Kontorova permet notamment de rendre compte des ex-

périences utilisant les microbalances à quartz. La largeur de la résonance du cristal
de quartz peut être utilisée pour déterminer la dissipation due au frottement entre
des couches adsorbées et des substrats cristallins [50]. Des mesures ont été effectuées
sur une grande variété de molécules adsorbées sur des surfaces d’or, d’argent ou de
plomb [51]. Néanmoins, ce modèle ne rend pas compte des déformations plus réa-
listes telles que les déformations réellement plastiques qu’on trouve dans beaucoup
d’expériences de frottement, notamment celles impliquant des surfaces métalliques
[52].

De manière générale, les modèles minimalistes, largement inspirés des modèles
fondateurs de Prandtl-Tomlinson et Frenkel-Kontorova, rendent compte d’instabili-
tés plus ou moins locales d’une grande complexité même s’ils se concentrent sur un
petit nombre de degrés de liberté et se placent à l’échelle d’une jonction locale [53]
[54]. Ils ont permis de faire des prédictions qui ont ensuite été vérifiées expérimen-
talement [55] [56].

Le modèle de Schallamach

Le modèle de Schallamach [57] vise à décrire le frottement entre des surfaces
d’élastomères ou de gel et des surfaces rigides telles que le verre et le silicium. Schal-
lamach rend compte du frottement par des événements d’accrochage/décrochage
entre les molécules d’élastomères et la surface rigide, comme le décrit la figure 1.4.

FIGURE 1.4 – Représentation d’une chaîne d’élastomère en contact avec
une surface rigide en regard. La chaîne s’étire, se décroche, se détend

et s’accroche de nouveau à la surface. Extrait de [58].

Les interactions sont ici thermiquement activées. La probabilité de décrochage d’une
molécule est pilotée par l’équation d’Eyring [59]. Selon Eyring, une force latérale f
appliquée à une liaison chimique modifie l’énergie d’activation de dissociation de
la liaison Ea d’une quantité − f λ, où λ est la longueur d’activation de la liaison.
La densité de surface de chaînes de polymère dans l’état lié Σ diminue alors selon
l’équation suivante [60] :

dΣ
dδ

∝ −kT
V

Σ e−
Ea− f λ

kT (1.1)

avec k la constante de Boltzmann et δ le déplacement.
La contrainte interfaciale totale s’écrit quant à elle :

σ = Σ f (1.2)

3. On est ici dans une perspective dynamique mais ce modèle permet aussi de comprendre le
seuil en frottement statique : à partir d’une position de repos, on tire progressivement sur la chaîne
d’atomes et, seulement quand la distorsion est assez grande, on commence à glisser par le mouve-
ment de soliton.
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Il en résulte que, à basse vitesse (la température fait que c’est réversible), il y a une
forte population de jonctions Σ mais la force latérale f qui s’exerce sur chaque jonc-
tion est faible (faible déplacement avant rupture de la jonction) (figure 1.5 (gauche)).
Quand on augmente la vitesse V, la contribution de l’énergie élastique à la statis-
tique de décrochage augmente. Le nombre de jonctions baisse mais la force moyenne
par jonction augmente (chargement plus fort avant rupture) (figure 1.5 (gauche)).
Au final, cela fait que la contrainte interfaciale totale σ (équation 1.2) augmente
d’abord avec la vitesse, atteint un maximum, puis diminue (figure 1.5 (droite)).

FIGURE 1.5 – A gauche, comportement qualitatif de la densité surfa-
cique de liaisons Σ et de la force moyenne par liaison f en fonction de
la vitesse V. Le produit de ces deux quantités donne la contrainte de
cisaillement, à droite, qui augmente jusqu’à atteindre un pic avant de

diminuer. Extrait de [58].

Le modèle de Schallamach permet notamment d’expliquer les résultats obtenus
par Grosch [61]. En effet, Grosch a mesuré de manière systématique les effets de la
vitesse, de la température et de la rugosité de surface pour plusieurs types d’élasto-
mères. De façon systématique, il observe l’existence d’un pic de force dans la relation
frottement vitesse (figure 1.6). Plus précisément, pour les contacts lisses (frottement
d’élastomères contre du verre optiquement lisse), Grosch a remarqué que la vitesse
correspondant à la contrainte de frottement maximale et la fréquence correspon-
dant à la dissipation viscoélastique maximale sont dans le même rapport pour dif-
férents matériaux, de l’ordre de la longueur d’une chaîne moléculaire. Il a interprété
cette longueur comme la longueur caractéristique séparant deux mécanismes d’ac-
crochages moléculaires consécutifs lors du glissement. Pour les contacts rugueux, il
a trouvé que l’échelle de longueur pertinente était la distance caractéristique entre
les aspérités de surface.

Le modèle de Schallamach a donné lieu à de nombreux développements théo-
riques. Chernyak et Leonov [62] l’affinent en décrivant la dynamique d’accrochage
et de décrochage des chaînes moléculaires de manière stochastique. Ils prennent
aussi en compte dans cette dynamique le travail effectué pour étirer la chaîne de po-
lymère jusqu’au point de décrochage. Pour aller plus loin, Singh et al. [63] incluent
les effets non-linéaires dans l’extension des chaînes de polymères ainsi que l’effet
de retard visqueux induit par les chaînes voisines. En parallèle, de nombreuses re-
cherches ont testé expérimentalement les bases moléculaires de ces modèles. Parmi
eux on peut citer les travaux de Gong et Osada [64] ainsi que Yashima et al. [65]
sur le frottement des hydrogels, ou bien encore ceux de Chaudhury [58] et Vorvola-
kos [66] sur des réseaux modèle de PDMS. Ces derniers ont montré qu’on pouvait
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comprendre qualitativement l’effet de la température, de la charge normale, de la
vitesse de glissement et de la masse moléculaire en utilisant les idées originales de
Grosch, Schallamach et Chernyak-Leonov. Néanmoins, ils mettent en évidence des
différences de comportement qui ne sont pas prises en compte par les modèles pré-
cédents quand ils font varier la nature des surfaces en frottement. Le modèle de
Singh et al. a notamment été motivé par ces observations.

FIGURE 1.6 – Courbe maîtresse du coefficient de frottement d’un caou-
tchouc d’acrylonitrile-butadiène à 20 ◦C obtenue par Grosch [61]. Ex-

trait de [67].

1.1.3 De nouvelles pistes d’étude pour le frottement

Les modèles précédemment décrits sont difficiles à tester expérimentalement.
Tout d’abord, du fait de l’aspect multiéchelle du phénomène de frottement, il est
ardu de trouver des systèmes dans lesquels on peut séparer plusieurs phénomènes
qui peuvent être à l’oeuvre simultanément. Ensuite, les forces agissant au sein du
contact étant des quantités intégrées le long de l’interface (la force de frottement est
l’intégrale de la contrainte de cisaillement sur l’aire de contact), elles sont moyen-
nées sur un grand nombre N d’événements d’accrochage/décrochage. Or, dans la
limite N � 1, l’amplitude des fluctuations devient faible devant la valeur moyenne
de la force : le lien entre les caractéristiques élémentaires des interactions indivi-
duelles et la force macroscopique est alors très indirect. On pourrait rester dans la
limite N ∼ 1 en diminuant la taille des systèmes mais les forces de frottement sont
alors très petites et difficiles à mesurer.

De nombreuses techniques ont été proposées pour contourner ces difficultés.
Tout d’abord, comme on l’a vu précédemment, l’essor de nouveaux dispositifs (AFM,
SFA) rend accessible les mesures à l’échelle de la molécule. Cependant, il est diffi-
cile de tirer de ces expériences, à l’échelle d’un contact unique, des conclusions à
une échelle supérieure qui implique des contacts multiples. Ensuite, les méthodes
optiques comme la corrélation d’image (DIC) [68], appliquées à des systèmes d’élas-
tomères notamment, ont permis de réaliser des mesures de frottement non invasives
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à l’échelle locale. En effet, grâce à leur module élastique faible, l’amplitude du dé-
placement interfacial sous des sollicitations en cisaillement et compression est typi-
quement assez large dans les élastomères pour être suivie optiquement. En particu-
lier, le PDMS (polydimethylsiloxane) est de plus en plus utilisé pour des mesures in
situ de champs de déplacement [69] [70] [71]. Néanmoins, ces techniques sont par
essence limitées à la résolution optique. Elles sont inopérantes pour étudier des mé-
canismes ayant leur siège à des échelles moléculaires. Aussi, en tout état de cause,
le lien entre échelles macroscopique et microscopique reste compliqué. La solution
consisterait à trouver des systèmes dans lesquels les mécanismes dissipatifs qu’on
ne peut pas observer à l’échelle microscopique sont transposés à l’échelle mésosco-
pique.

Dans cette perspective, on peut citer les travaux de Mariani et al. [72] (ainsi
que ceux de Pugno et al. [73]) sur le frottement dans les systèmes Velcro (figure
1.7). Le Velcro est un système mécanique auto-agrippant constitué de deux bandes :
l’une recouverte de crochets, l’autre recouverte de boucles. Les deux bandes de tex-
ture différente s’accrochent donc de manière réversible. Ce système réplique ainsi à
l’échelle mésoscopique la dynamique d’accrochage et de décrochage qu’on trouve
aux échelles atomique ou moléculaire. Mariani et al. ont réalisé des expériences de
frottement suivant la configuration du schéma présenté en figure 1.7 (a). Un patin
recouvert d’une bande de boucles est entraîné sur une bande fixe de crochets à une
vitesse donnée. Ils montrent notamment que le frottement est indépendant de la
vitesse (figure 1.7 (b)) et qu’il est linéaire avec la surface frottante (figure 1.7 (c)).
Ce dernier résultat peut être vu comme une conséquence de l’existence d’une den-
sité d’événements d’accrochage et de décrochage. Ils montrent également que les
fluctuations de la force de frottement présentent des caractéristiques particulières :
leur distribution statistique est gaussienne (encart de la figure 1.7 (c)) et leur den-
sité spectrale de puissance suit une loi de puissance. Le système Velcro semble ainsi
constituer un bon système d’étude pour faire le lien entre force macroscopique et
événements microscopiques d’accrochage et de décrochage mais les auteurs n’en
tirent aucune conclusion physique.

Notre objectif est ici beaucoup plus ambitieux. Nous voulons développer un mo-
dèle mésoscopique de frottement permettant de décrire sur des bases statistiques le
lien entre les intermittences du frottement et la force de frottement macroscopique.
Peut-on trouver un système qui mime à l’échelle mésoscopique les événements d’ac-
crochage et de décrochage ayant lieu à l’échelle microscopique et qui permette ainsi
de les étudier directement? Et comment tirer des informations sur ces événements
à partir d’une étude statistique?
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crochets

<latexit sha1_base64="jw46SsCjfqWJow8Anp/sJphX0ZM=">AAAC1HicjVHLTsJAFD3UF+KDqks3jcTEFSkGo0uiG5eYyCMRQtphgIbSNtOpkSAr49YfcKvfZPwD/QvvjCVRidFp2p4595w7c+91I9+LpW2/ZoyFxaXllexqbm19YzNvbm3X4zARjNdY6Iei6Tox972A16Qnfd6MBHdGrs8b7vBMxRvXXMReGFzKccTbI6cfeD2POZKojplvSX4jJ0yEbMBlPO2YBbto62XNg1IKCkhXNTRf0EIXIRgSjMARQBL24SCm5wol2IiIa2NCnCDk6TjHFDnyJqTipHCIHdK3T7urlA1or3LG2s3oFJ9eQU4L++QJSScIq9MsHU90ZsX+lnuic6q7jenvprlGxEoMiP3LN1P+16dqkejhRNfgUU2RZlR1LM2S6K6om1tfqpKUISJO4S7FBWGmnbM+W9oT69pVbx0df9NKxao9S7UJ3tUtacCln+OcB/XDYqlcPLooFyqn6aiz2MUeDmiex6jgHFXU9Mwf8YRno27cGnfG/afUyKSeHXxbxsMHdVaWPg==</latexit>

boucles

<latexit sha1_base64="iBxrK7StMbERTd0sIvhz49nqSgA=">AAAC0XicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVRJRdFl047KifUBbJZlOa2heTCZiKQVx6w+41Z8S/0D/wjtjCmoRnZDkzLn3nJl7rxv7XiIt6zVnzMzOzS/kFwtLyyura8X1jXoSpYLxGov8SDRdJ+G+F/Ka9KTPm7HgTuD6vOEOTlS8ccNF4kXhhRzGvBM4/dDrecyRRF22Jb+VIzdKmc+T8VWxZJUtvcxpYGeghGxVo+IL2ugiAkOKABwhJGEfDhJ6WrBhISaugxFxgpCn4xxjFEibUhanDIfYAX37tGtlbEh75ZloNaNTfHoFKU3skCaiPEFYnWbqeKqdFfub90h7qrsN6e9mXgGxEtfE/qWbZP5Xp2qR6OFI1+BRTbFmVHUsc0l1V9TNzS9VSXKIiVO4S3FBmGnlpM+m1iS6dtVbR8ffdKZi1Z5luSne1S1pwPbPcU6D+l7Z3i8fnO2XKsfZqPPYwjZ2aZ6HqOAUVdTIW+ART3g2zo2hcWfcf6YauUyziW/LePgAsd6VlQ==</latexit>

Substrat

<latexit sha1_base64="D1ncC6IlRFELzlqBnxjS9h8LH1w=">AAAC1HicjVHLSsNAFD2Nr1ofjbp0EyyCq5KIosuiG5cV7QPaUpJ0WkPzYjIRS+1K3PoDbvWbxD/Qv/DOmIJaRCckOXPuOXfm3uvEvpcI03zNaXPzC4tL+eXCyuraelHf2KwnUcpdVnMjP+JNx06Y74WsJjzhs2bMmR04Pms4w1MZb1wznnhReClGMesE9iD0+p5rC6K6erEt2I0YX6ROIrgtJl29ZJZNtYxZYGWghGxVI/0FbfQQwUWKAAwhBGEfNhJ6WrBgIiaugzFxnJCn4gwTFMibkoqRwiZ2SN8B7VoZG9Je5kyU26VTfHo5OQ3skiciHScsTzNUPFWZJftb7rHKKe82or+T5QqIFbgi9i/fVPlfn6xFoI9jVYNHNcWKkdW5WZZUdUXe3PhSlaAMMXES9yjOCbvKOe2zoTyJql321lbxN6WUrNy7mTbFu7wlDdj6Oc5ZUN8vWwflw/ODUuUkG3Ue29jBHs3zCBWcoYqamvkjnvCs1bVb7U67/5RqucyzhW9Le/gAbf+WOw==</latexit>

k

<latexit sha1_base64="DaJ0tFLCJ90ZT4Txh7TpUuowGwc=">AAACxHicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVRKp6LIoiMsW7ANqkWQ6rUMnD5KJUIr+gFv9NvEP9C+8M6agFtEJSc6ce8+Zuff6sRSpcpzXgrWwuLS8Ulwtra1vbG6Vt3faaZQljLdYJKOk63splyLkLSWU5N044V7gS97xx+c63rnjSSqi8EpNYt4PvFEohoJ5iqjm+KZccaqOWfY8cHNQQb4aUfkF1xggAkOGABwhFGEJDyk9PbhwEBPXx5S4hJAwcY57lEibURanDI/YMX1HtOvlbEh77ZkaNaNTJL0JKW0ckCaivISwPs028cw4a/Y376nx1Heb0N/PvQJiFW6J/Us3y/yvTteiMMSpqUFQTbFhdHUsd8lMV/TN7S9VKXKIidN4QPGEMDPKWZ9to0lN7bq3nom/mUzN6j3LczO861vSgN2f45wH7aOqW6seN2uV+lk+6iL2sI9DmucJ6rhEAy3j/YgnPFsXlrRSK/tMtQq5ZhfflvXwAU7Uj3g=</latexit>

v

<latexit sha1_base64="VTjuWHHrMDgkvJxB5DRPHCPzEa8=">AAACxHicjVHLSsNAFD2Nr/quunQTLIKrkkhFl0VBXLZgH1CLJNNpHZoXmUmhFP0Bt/pt4h/oX3hnTEEtohOSnDn3njNz7/WTQEjlOK8Fa2FxaXmluLq2vrG5tV3a2W3JOEsZb7I4iNOO70keiIg3lVAB7yQp90I/4G1/dKHj7TFPpYijazVJeC/0hpEYCOYpohrj21LZqThm2fPAzUEZ+arHpRfcoI8YDBlCcERQhAN4kPR04cJBQlwPU+JSQsLEOe6xRtqMsjhleMSO6DukXTdnI9prT2nUjE4J6E1JaeOQNDHlpYT1abaJZ8ZZs795T42nvtuE/n7uFRKrcEfsX7pZ5n91uhaFAc5MDYJqSgyjq2O5S2a6om9uf6lKkUNCnMZ9iqeEmVHO+mwbjTS16956Jv5mMjWr9yzPzfCub0kDdn+Ocx60jitutXLSqJZr5/moi9jHAY5onqeo4Qp1NI33I57wbF1agSWt7DPVKuSaPXxb1sMHaPSPgw==</latexit>

(a)

<latexit sha1_base64="RrODmOdawlgSdTOUHZAX7Jm1zGs=">AAACxnicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkWom5JIRZdFN11WtA+oRZLptAbTJEwmSimCP+BWP038A/0L74xTUIvohCRnzr3nzNx7/SQMUuk4rzlrbn5hcSm/XFhZXVvfKG5utdI4E4w3WRzGouN7KQ+DiDdlIEPeSQT3Rn7I2/7NqYq3b7lIgzi6kOOE90beMAoGAfMkUedlb/+qWHIqjl72LHANKMGsRlx8wSX6iMGQYQSOCJJwCA8pPV24cJAQ18OEOEEo0HGOexRIm1EWpwyP2Bv6DmnXNWxEe+WZajWjU0J6BSlt7JEmpjxBWJ1m63imnRX7m/dEe6q7jenvG68RsRLXxP6lm2b+V6dqkRjgWNcQUE2JZlR1zLhkuivq5vaXqiQ5JMQp3Ke4IMy0ctpnW2tSXbvqrafjbzpTsWrPTG6Gd3VLGrD7c5yzoHVQcauVw7NqqXZiRp3HDnZRpnkeoYY6GmiS9xCPeMKzVbciK7PuPlOtnNFs49uyHj4AQ7aP0w==</latexit>

hF
T
i(

N
)

<latexit sha1_base64="eotZ79Gatg5pwLJ28U4AxrhCuJU=">AAAC5nicjVHLSsNAFD2Nr/quunQTLYKClFQUXRYFcSUV+oJGShLHNnSahMlElNK1O3fi1h9wq58i/oH+hXfGCGoRnZDkzLn3nJl7rxtxP5aW9ZIxRkbHxieyk1PTM7Nz87mFxVocJsJjVS/koWi4Tsy4H7Cq9CVnjUgwp+dyVne7Bypev2Ai9sOgIq8idtpz2oF/7nuOJKqVW7G5E7Q5Mw9bFdMWH9jeNG3JLmV//Xhj0MrlrYKllzkMiinII13lMPcMG2cI4SFBDwwBJGEOBzE9TRRhISLuFH3iBCFfxxkGmCJtQlmMMhxiu/Rt066ZsgHtlWes1R6dwukVpDSxRpqQ8gRhdZqp44l2Vuxv3n3tqe52RX839eoRK9Eh9i/dZ+Z/daoWiXPs6Rp8qinSjKrOS10S3RV1c/NLVZIcIuIUPqO4IOxp5WefTa2Jde2qt46Ov+pMxaq9l+YmeFO3pAEXf45zGNS2CsXtws7Jdr60n446i2WsYp3muYsSjlBGlbyv8YBHPBkd48a4Ne4+Uo1MqlnCt2XcvwNYPpvb</latexit>

v (m/s)

<latexit sha1_base64="CRBAa2J+tgyH9qNTFYdNwQ2LEcc=">AAAC1nicjVHLSsNAFD2Nr1pfrS7dBItQQWoiFV0W3bisYB/QlpKk0xqaF8mkWkrdiVt/wK1+kvgH+hfeGVNQi+iEJGfOvefM3HvNwLEjrmmvKWVufmFxKb2cWVldW9/I5jZrkR+HFqtavuOHDdOImGN7rMpt7rBGEDLDNR1WNwdnIl4fsjCyfe+SjwLWdo2+Z/dsy+BEdbK5odraVwstzm742D2IJnudbF4ranKps0BPQB7JqvjZF7TQhQ8LMVwweOCEHRiI6GlCh4aAuDbGxIWEbBlnmCBD2piyGGUYxA7o26ddM2E92gvPSKotOsWhNySlil3S+JQXEhanqTIeS2fB/uY9lp7ibiP6m4mXSyzHFbF/6aaZ/9WJWjh6OJE12FRTIBlRnZW4xLIr4ubql6o4OQTECdyleEjYksppn1WpiWTtoreGjL/JTMGKvZXkxngXt6QB6z/HOQtqh0W9VDy6KOXLp8mo09jGDgo0z2OUcY4KquR9jUc84VlpKLfKnXL/maqkEs0Wvi3l4QP+V5WV</latexit>

hF
T
i(

N
)

<latexit sha1_base64="eotZ79Gatg5pwLJ28U4AxrhCuJU=">AAAC5nicjVHLSsNAFD2Nr/quunQTLYKClFQUXRYFcSUV+oJGShLHNnSahMlElNK1O3fi1h9wq58i/oH+hXfGCGoRnZDkzLn3nJl7rxtxP5aW9ZIxRkbHxieyk1PTM7Nz87mFxVocJsJjVS/koWi4Tsy4H7Cq9CVnjUgwp+dyVne7Bypev2Ai9sOgIq8idtpz2oF/7nuOJKqVW7G5E7Q5Mw9bFdMWH9jeNG3JLmV//Xhj0MrlrYKllzkMiinII13lMPcMG2cI4SFBDwwBJGEOBzE9TRRhISLuFH3iBCFfxxkGmCJtQlmMMhxiu/Rt066ZsgHtlWes1R6dwukVpDSxRpqQ8gRhdZqp44l2Vuxv3n3tqe52RX839eoRK9Eh9i/dZ+Z/daoWiXPs6Rp8qinSjKrOS10S3RV1c/NLVZIcIuIUPqO4IOxp5WefTa2Jde2qt46Ov+pMxaq9l+YmeFO3pAEXf45zGNS2CsXtws7Jdr60n446i2WsYp3muYsSjlBGlbyv8YBHPBkd48a4Ne4+Uo1MqlnCt2XcvwNYPpvb</latexit>

Nombre de crochets

<latexit sha1_base64="zcCLdY8a29zQE9VuWELDtHnpwSs=">AAAC3nicjVHLSsNAFD3Gd31VXYmbYBFclVQquiy6cSUK9gFVajKd1mCSCZOJWIq4cydu/QG3+jniH+hfeGdMQS2iE5KcOfeeM3Pv9eLAT5TjvI5Yo2PjE5NT07mZ2bn5hfziUi0RqWS8ykQgZMNzEx74Ea8qXwW8EUvuhl7A697Fno7XL7lMfBEdq17MT0O3G/kdn7mKqFZ+5UTxK9U/EKEnud3mNpOCnXOVXLfyBafomGUPg1IGCsjWoci/4ARtCDCkCMERQREO4CKhp4kSHMTEnaJPnCTkmzjHNXKkTSmLU4ZL7AV9u7RrZmxEe+2ZGDWjUwJ6JSltrJNGUJ4krE+zTTw1zpr9zbtvPPXdevT3Mq+QWIVzYv/SDTL/q9O1KHSwY2rwqabYMLo6lrmkpiv65vaXqhQ5xMRp3Ka4JMyMctBn22gSU7vurWvibyZTs3rPstwU7/qWNODSz3EOg9pmsVQubh2VC5XdbNRTWMUaNmie26hgH4eokvcNHvGEZ+vMurXurPvPVGsk0yzj27IePgBcUJoO</latexit>

(b)

<latexit sha1_base64="l+WCpRoDtFqjplI60uRl0t+cHvg=">AAACxnicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkWom5JIRZdFN11WtA+oRZLptA6mSUgmSimCP+BWP038A/0L74xTUIvohCRnzr3nzNx7/TgQqXSc15w1N7+wuJRfLqysrq1vFDe3WmmUJYw3WRREScf3Uh6IkDelkAHvxAn3Rn7A2/7NqYq3b3mSiii8kOOY90beMBQDwTxJ1HnZ378qlpyKo5c9C1wDSjCrERVfcIk+IjBkGIEjhCQcwENKTxcuHMTE9TAhLiEkdJzjHgXSZpTFKcMj9oa+Q9p1DRvSXnmmWs3olIDehJQ29kgTUV5CWJ1m63imnRX7m/dEe6q7jenvG68RsRLXxP6lm2b+V6dqkRjgWNcgqKZYM6o6Zlwy3RV1c/tLVZIcYuIU7lM8Icy0ctpnW2tSXbvqrafjbzpTsWrPTG6Gd3VLGrD7c5yzoHVQcauVw7NqqXZiRp3HDnZRpnkeoYY6GmiS9xCPeMKzVbdCK7PuPlOtnNFs49uyHj4ARheP1A==</latexit>

(c)

<latexit sha1_base64="DUjI506C6ACOsSsYWtXYqz97jGs=">AAACxnicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkWom5JIRZdFN11WtA+oRZLptA6mSUgmSimCP+BWP038A/0L74xTUIvohCRnzr3nzNx7/TgQqXSc15w1N7+wuJRfLqysrq1vFDe3WmmUJYw3WRREScf3Uh6IkDelkAHvxAn3Rn7A2/7NqYq3b3mSiii8kOOY90beMBQDwTxJ1HmZ7V8VS07F0cueBa4BJZjViIovuEQfERgyjMARQhIO4CGlpwsXDmLiepgQlxASOs5xjwJpM8rilOERe0PfIe26hg1przxTrWZ0SkBvQkobe6SJKC8hrE6zdTzTzor9zXuiPdXdxvT3jdeIWIlrYv/STTP/q1O1SAxwrGsQVFOsGVUdMy6Z7oq6uf2lKkkOMXEK9ymeEGZaOe2zrTWprl311tPxN52pWLVnJjfDu7olDdj9Oc5Z0DqouNXK4Vm1VDsxo85jB7so0zyPUEMdDTTJe4hHPOHZqluhlVl3n6lWzmi28W1ZDx9IeI/V</latexit>

N
om

b
re

<latexit sha1_base64="M7iAZCK8tzWjC8JkL/kk2ZlZ62c=">AAAC0HicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVVKp6LLoxpVUsQ+oRZLptIbm5WQiLaWIW3/ArX6V+Af6F94ZU1CL6IQkZ86958zce53Ic2NpWa8ZY2Z2bn4hu5hbWl5ZXcuvb9TjMBGM11johaLp2DH33IDXpCs93owEt33H4w2nf6zijVsuYjcMLuQw4m3f7gVu12W2JKp9KflAjk5D3xF8fJUvWEVLL3MalFJQQLqqYf4Fl+ggBEMCHxwBJGEPNmJ6WijBQkRcGyPiBCFXxznGyJE2oSxOGTaxffr2aNdK2YD2yjPWakanePQKUprYIU1IeYKwOs3U8UQ7K/Y375H2VHcb0t9JvXxiJa6J/Us3yfyvTtUi0cWhrsGlmiLNqOpY6pLorqibm1+qkuQQEadwh+KCMNPKSZ9NrYl17aq3to6/6UzFqj1LcxO8q1vSgEs/xzkN6nvFUrm4f1YuVI7SUWexhW3s0jwPUMEJqqiR9w0e8YRn49wYGHfG/WeqkUk1m/i2jIcPPh+VAQ==</latexit>

FT

<latexit sha1_base64="W8HADwbnqmkMIBCaq7dzwTpFBf4=">AAACxnicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVRKp6LIoSJcV+4JaSpJOa2heTCZKKYI/4FY/TfwD/QvvjFNQi+iEJGfOvefM3HvdJPBTYVmvOWNhcWl5Jb9aWFvf2Nwqbu+00jjjHmt6cRDzjuukLPAj1hS+CFgn4cwJ3YC13fG5jLdvGU/9OGqIScJ6oTOK/KHvOYKoq4t+o18sWWVLLXMe2BqUoFc9Lr7gGgPE8JAhBEMEQTiAg5SeLmxYSIjrYUocJ+SrOMM9CqTNKItRhkPsmL4j2nU1G9FeeqZK7dEpAb2clCYOSBNTHicsTzNVPFPOkv3Ne6o85d0m9He1V0iswA2xf+lmmf/VyVoEhjhVNfhUU6IYWZ2nXTLVFXlz80tVghwS4iQeUJwT9pRy1mdTaVJVu+yto+JvKlOycu/p3Azv8pY0YPvnOOdB66hsV8rHl5VS9UyPOo897OOQ5nmCKmqoo0neIzziCc9GzYiMzLj7TDVyWrOLb8t4+ADskJAa</latexit>

12 crochets

<latexit sha1_base64="UH43VscExhPMk9k+OU1RmtSzTNI=">AAAC13icjVHLSsNAFD2Nr1pftS7dBIvgqiSlosuiG5cV7EPaIsk41dA0CZOJtJTiTtz6A271j8Q/0L/wzpiCWkQnJDlz7j1n5t7rRr4XS8t6zRhz8wuLS9nl3Mrq2vpGfrPQiMNEMF5noR+KluvE3PcCXpee9HkrEtwZuD5vuv1jFW/ecBF7YXAmRxHvDpyrwOt5zJFEXeQLHcmHcmyXTSZCds1lPLnIF62SpZc5C+wUFJGuWph/QQeXCMGQYACOAJKwDwcxPW3YsBAR18WYOEHI03GOCXKkTSiLU4ZDbJ++V7Rrp2xAe+UZazWjU3x6BSlN7JImpDxBWJ1m6niinRX7m/dYe6q7jejvpl4DYiWuif1LN838r07VItHDoa7Bo5oizajqWOqS6K6om5tfqpLkEBGn8CXFBWGmldM+m1oT69pVbx0df9OZilV7luYmeFe3pAHbP8c5Cxrlkl0p7Z9WitWjdNRZbGMHezTPA1Rxghrq5D3EI57wbJwbt8adcf+ZamRSzRa+LePhAyuOlt8=</latexit>

45 crochets

<latexit sha1_base64="x5j8BUncWPZRk45BdInXvS8nAbM=">AAAC13icjVHLSsNAFD3G9zvWpZtgEVyVRCq6FN24VLA+sKUk42gHk0yYTKSlFHfi1h9wq38k/oH+hXfGCD4QnZDkzLn3nJl7b5TFIte+/zzkDI+Mjo1PTE5Nz8zOzbsLlcNcForxBpOxVMdRmPNYpLyhhY75caZ4mEQxP4oud0z86IqrXMj0QPcy3krCi1ScCxZqotpupal5V/fr6x5TknW4zgdtt+rXfLu8nyAoQRXl2pPuE5o4gwRDgQQcKTThGCFyek4RwEdGXAt94hQhYeMcA0yRtqAsThkhsZf0vaDdacmmtDeeuVUzOiWmV5HSwwppJOUpwuY0z8YL62zY37z71tPcrUf/qPRKiNXoEPuX7iPzvzpTi8Y5Nm0NgmrKLGOqY6VLYbtibu59qkqTQ0acwWcUV4SZVX702bOa3NZuehva+IvNNKzZszK3wKu5JQ04+D7On+BwrRbUa+v79erWdjnqCSxhGas0zw1sYRd7aJB3F/d4wKNz4lw7N87te6ozVGoW8WU5d286DZbl</latexit>

80 crochets

<latexit sha1_base64="xYCdigGXIYK5z9sESfm/9YMAtyA=">AAAC13icjVHLSsNAFD2N7/qqdekmWARXJZWKXRbduKxgbUWlJNOpDqZJmEykUsSduPUH3OofiX+gf+GdcQpqEZ2Q5My595yZe2+QhCJVnveacyYmp6ZnZufy8wuLS8uFleJRGmeS8SaLw1i2Az/loYh4UwkV8nYiud8PQt4KLvd0vHXFZSri6FBdJ/ys759HoieYr4jqFIqnig/UsOa5TMbsgqv0plMoeWXPLHccVCwowa5GXHjBKbqIwZChD44IinAIHyk9J6jAQ0LcGYbESULCxDlukCdtRlmcMnxiL+l7TrsTy0a0156pUTM6JaRXktLFBmliypOE9WmuiWfGWbO/eQ+Np77bNf0D69UnVuGC2L90o8z/6nQtCj3UTA2CakoMo6tj1iUzXdE3d79UpcghIU7jLsUlYWaUoz67RpOa2nVvfRN/M5ma1XtmczO861vSgCs/xzkOjrbKlWp5+6Baqu/aUc9iDevYpHnuoI59NNAk7wEe8YRn59i5de6c+89UJ2c1q/i2nIcPN6eW5A==</latexit>

FIGURE 1.7 – Adapté de Mariani et al. [72]
(a) Schéma du montage de Mariani et al. (b) La force de frottement
moyenne est tracée en fonction de la vitesse d’entraînement pour des
nombres de crochets différents (c’est-à-dire pour des surfaces d’aire
différente car la densité de crochets est maintenue constante). En en-
cart, distribution statistique des fluctuations de la force de frottement
moyenne obtenue pour une surface de 80 crochets, ajustée par une
gaussienne (c) Linéarité de la force de frottement moyenne en fonc-
tion de la surface de contact mesurée en nombre de crochets (pente :

0.066 N/crochet).
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1.2 Un système modèle : la mousse d’élastomères

1.2.1 La piste des mousses d’élastomère

De manière qualitative, quand on frotte à la main deux blocs de mousse l’un
contre l’autre, on observe que les deux surfaces sont en très bonne conformation et
que le frottement est élevé. En effet, une fois mis en contact, il est difficile de dépla-
cer les deux blocs l’un par rapport à l’autre. On constate par ailleurs que, quand on
cisaille légèrement les deux blocs sans déplacement relatif, ils restent adhérents. De
plus, lorsqu’on entraîne un bloc contre l’autre de manière très superficielle, c’est-
à-dire sans appuyer (pas de compression des cellules), on voit des jonctions inter-
faciales qui se créent entre les brins pendant à l’interface et les cellules en regard
comme schématisé en figure 1.8. Cela donne lieu à des événements d’accrochage et
de décrochage du type de ceux observés dans le Velcro entre boucle et crochet.

FIGURE 1.8 – Vue d’artiste d’un événement d’accrochage/décrochage
observé à l’interface entre deux mousses d’élastomères quand on les
frotte de manière très superficielle (sans les comprimer) : un brin pen-
dant de la surface supérieure s’accroche avec une cellule de la surface
inférieure. La structure de la cellule est volontairement très simplifiée 4.

En conséquence, nous anticipons que le contact entre mousses peut être assimilé à
un modèle d’interface au sein de laquelle la dissipation est régie par des interactions
localisées au sein du contact intime entre les surfaces. La mousse serait donc un sys-
tème où l’on transpose à l’échelle mésoscopique les phénomènes d’accrochage et
de décrochage du type de ceux observés à l’échelle moléculaire. On peut ainsi les
imager directement à l’aide d’un dispositif optique et espérer en conserver la trace
dans les fluctuations de la force de frottement. Cela nous permettrait de faire une
étude du signal de force en fonction des caractéristiques des événements élémen-
taires d’accrochage/décrochage. Pour confirmer ces intuitions, nous présentons ici
quelques résultats préliminaires de frottement des mousses.

4. La structure réelle des mousses que nous étudions est détaillée au chapitre 2 §2.1.1.
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1.2.2 Frottement dans les mousses d’élastomères

On se place dans une configuration de frottement linéaire comme présenté en
figure 1.9. On utilise des mousses d’élastomère polyuréthane à cellules ouvertes
(FoamPartner Regicell 30 PPI) dont le diamètre de pore moyen est de 0.85 mm.

x

<latexit sha1_base64="s/EejSNpQB+FV9ukZuywxEtKZy0=">AAACxXicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVVKp6LLoQpdV7ANqkWQ6raF5MZkUSxF/wK3+mvgH+hfeGaegFtEJSc6ce8+Zufd6SeCn0nFec9bc/MLiUn65sLK6tr5R3NxqpnEmGG+wOIhF23NTHvgRb0hfBrydCO6GXsBb3vBUxVsjLlI/jq7kOOHd0B1Eft9nriTq8q5wUyw5ZUcvexZUDCjBrHpcfME1eojBkCEERwRJOICLlJ4OKnCQENfFhDhByNdxjnsUSJtRFqcMl9ghfQe06xg2or3yTLWa0SkBvYKUNvZIE1OeIKxOs3U8086K/c17oj3V3cb094xXSKzELbF/6aaZ/9WpWiT6ONY1+FRTohlVHTMume6Kurn9pSpJDglxCvcoLggzrZz22daaVNeueuvq+JvOVKzaM5Ob4V3dkgZc+TnOWdA8KFeq5cOLaql2Ykadxw52sU/zPEIN56ijQd59POIJz9aZFVrSGn2mWjmj2ca3ZT18AKusj5k=</latexit>

y

<latexit sha1_base64="q2eCfEkXjhGZ0qFnP6LvTpWDLtY=">AAACxHicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVRKp6LIoiMsW7ANqkWQ6rUMnD5KJUIr+gFv9NvEP9C+8M6agFtEJSc6ce8+Zuff6sRSpcpzXgrWwuLS8Ulwtra1vbG6Vt3faaZQljLdYJKOk63splyLkLSWU5N044V7gS97xx+c63rnjSSqi8EpNYt4PvFEohoJ5iqjm5KZccaqOWfY8cHNQQb4aUfkF1xggAkOGABwhFGEJDyk9PbhwEBPXx5S4hJAwcY57lEibURanDI/YMX1HtOvlbEh77ZkaNaNTJL0JKW0ckCaivISwPs028cw4a/Y376nx1Heb0N/PvQJiFW6J/Us3y/yvTteiMMSpqUFQTbFhdHUsd8lMV/TN7S9VKXKIidN4QPGEMDPKWZ9to0lN7bq3nom/mUzN6j3LczO861vSgN2f45wH7aOqW6seN2uV+lk+6iL2sI9DmucJ6rhEAy3j/YgnPFsXlrRSK/tMtQq5ZhfflvXwAXAUj4Y=</latexit>

z

<latexit sha1_base64="uXqKEXme+xIEP9/JpsDcZ4zK8/w=">AAACxXicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVVKp6LLoQpdV7ANqkSSd1qF5MZkUahF/wK3+mvgH+hfeGaegFtEJSc6ce8+Zufd6ScBT6TivOWtufmFxKb9cWFldW98obm410zgTPmv4cRCLtuemLOARa0guA9ZOBHNDL2Atb3iq4q0REymPoys5Tlg3dAcR73PflURd3hVuiiWn7Ohlz4KKASWYVY+LL7hGDzF8ZAjBEEESDuAipaeDChwkxHUxIU4Q4jrOcI8CaTPKYpThEjuk74B2HcNGtFeeqVb7dEpAryCljT3SxJQnCKvTbB3PtLNif/OeaE91tzH9PeMVEitxS+xfumnmf3WqFok+jnUNnGpKNKOq841Lpruibm5/qUqSQ0Kcwj2KC8K+Vk77bGtNqmtXvXV1/E1nKlbtfZOb4V3dkgZc+TnOWdA8KFeq5cOLaql2Ykadxw52sU/zPEIN56ijQd59POIJz9aZFVrSGn2mWjmj2ca3ZT18ALBuj5s=</latexit>

vz

<latexit sha1_base64="MrcmT4Q9cFmq2cFQmZKgIM9m1yA=">AAACxnicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVRKp6LIgSJcV7QNqKcl0WkPTJEwmlVqE/oBb/TTxD/QvvDNNQS2iE5KcOfeeM3Pnjhv5Xiwt6y1jLC2vrK5l13Mbm1vbO/ndvXocJoLxGgv9UDRdJ+a+F/Ca9KTPm5HgztD1ecMdXKh4Y8RF7IXBjRxHvD10+oHX85gjiboedR46+YJVtPQwF4GdggLSUQ3zr7hFFyEYEgzBEUAS9uEgpqcFGxYi4tqYECcIeTrO8YgcaRPK4pThEDugb59mrZQNaK48Y61mtIpPryCliSPShJQnCKvVTB1PtLNif/OeaE+1tzH93dRrSKzEHbF/6eaZ/9WpWiR6ONc1eFRTpBlVHUtdEn0qaufml6okOUTEKdyluCDMtHJ+zqbWxLp2dbaOjr/rTMWqOUtzE3yoXVKD7Z/tXAT1k6JdKp5elQrly+ms1Vkc4BDH1M8zlFFBFTXy7uMJz3gxKkZgJMb9LNXIpNdjH9+GMf0E4HOQ9A==</latexit>

vx

<latexit sha1_base64="Ij/pPlYVC2POHVWY0eYwwsG2/KU=">AAACxnicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVRKp6LLopsuK9gG1lCSd1tC8mEyqpQj+gFv9NPEP9C+8M05BLaITkpw5954zc+91k8BPhWW95oyFxaXllfxqYW19Y3OruL3TTOOMe6zhxUHM266TssCPWEP4ImDthDMndAPWckfnMt4aM576cXQlJgnrhs4w8ge+5wiiLse9u16xZJUttcx5YGtQgl71uPiCa/QRw0OGEAwRBOEADlJ6OrBhISGuiylxnJCv4gz3KJA2oyxGGQ6xI/oOadfRbER76ZkqtUenBPRyUpo4IE1MeZywPM1U8Uw5S/Y376nylHeb0N/VXiGxAjfE/qWbZf5XJ2sRGOBU1eBTTYliZHWedslUV+TNzS9VCXJIiJO4T3FO2FPKWZ9NpUlV7bK3joq/qUzJyr2nczO8y1vSgO2f45wHzaOyXSkfX1RK1TM96jz2sI9DmucJqqihjgZ5D/GIJzwbNSMyMuP2M9XIac0uvi3j4QO0f5Bu</latexit>

(a)

<latexit sha1_base64="y2rgzjcC2IHi5YDry8MuxBrP1S8=">AAACx3icjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkWom5JIRZdFN7qrYB9QiyTTaRuaF8mkWIoLf8Ct/pn4B/oX3hmnoBbRCUnOnHvPmbn3urHvpcKyXnPGwuLS8kp+tbC2vrG5VdzeaaZRljDeYJEfJW3XSbnvhbwhPOHzdpxwJ3B93nJH5zLeGvMk9aLwWkxi3g2cQej1PeYISZWdw8JtsWRVLLXMeWBrUIJe9aj4ghv0EIEhQwCOEIKwDwcpPR3YsBAT18WUuISQp+Ic9yiQNqMsThkOsSP6DmjX0WxIe+mZKjWjU3x6E1KaOCBNRHkJYXmaqeKZcpbsb95T5SnvNqG/q70CYgWGxP6lm2X+VydrEejjVNXgUU2xYmR1TLtkqivy5uaXqgQ5xMRJ3KN4Qpgp5azPptKkqnbZW0fF31SmZOWe6dwM7/KWNGD75zjnQfOoYlcrx1fVUu1MjzqPPeyjTPM8QQ0XqKNB3kM84gnPxqURGWPj7jPVyGnNLr4t4+EDgeyP5w==</latexit>

(b)

<latexit sha1_base64="ra/1K/MtlaeRGHsCDppqGG5C2W0=">AAACx3icjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkWom5JIRZdFN7qrYB9QiyTptA3Ni8mkWIoLf8Ct/pn4B/oX3hmnoBbRCUnOnHvPmbn3ukngp8KyXnPGwuLS8kp+tbC2vrG5VdzeaaZxxj3W8OIg5m3XSVngR6whfBGwdsKZE7oBa7mjcxlvjRlP/Ti6FpOEdUNnEPl933OEpMruYeG2WLIqllrmPLA1KEGvelx8wQ16iOEhQwiGCIJwAAcpPR3YsJAQ18WUOE7IV3GGexRIm1EWowyH2BF9B7TraDaivfRMldqjUwJ6OSlNHJAmpjxOWJ5mqnimnCX7m/dUecq7Tejvaq+QWIEhsX/pZpn/1claBPo4VTX4VFOiGFmdp10y1RV5c/NLVYIcEuIk7lGcE/aUctZnU2lSVbvsraPibypTsnLv6dwM7/KWNGD75zjnQfOoYlcrx1fVUu1MjzqPPeyjTPM8QQ0XqKNB3kM84gnPxqURG2Pj7jPVyGnNLr4t4+EDhE6P6A==</latexit>

(c)

<latexit sha1_base64="uODY/jkuISRUAsBXmnYAoteI3lU=">AAACx3icjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkWom5JIRZdFN7qrYB9QiyTTaRuaZEIyKZbiwh9wq38m/oH+hXfGFNQiOiHJmXPvOTP3XjfyvURa1mvOWFhcWl7JrxbW1jc2t4rbO81EpDHjDSZ8EbddJ+G+F/KG9KTP21HMncD1ecsdnat4a8zjxBPhtZxEvBs4g9Dre8yRiiqzw8JtsWRVLL3MeWBnoIRs1UXxBTfoQYAhRQCOEJKwDwcJPR3YsBAR18WUuJiQp+Mc9yiQNqUsThkOsSP6DmjXydiQ9soz0WpGp/j0xqQ0cUAaQXkxYXWaqeOpdlbsb95T7anuNqG/m3kFxEoMif1LN8v8r07VItHHqa7Bo5oizajqWOaS6q6om5tfqpLkEBGncI/iMWGmlbM+m1qT6NpVbx0df9OZilV7luWmeFe3pAHbP8c5D5pHFbtaOb6qlmpn2ajz2MM+yjTPE9RwgToa5D3EI57wbFwawhgbd5+pRi7T7OLbMh4+AIawj+k=</latexit>

(d)

<latexit sha1_base64="levAwtUE0JkgpjUdZaX8ZFoTByU=">AAACx3icjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkWom5JIRZdFN7qrYB9QiyTptB2aF5NJsRQX/oBb/TPxD/QvvDOmoBbRCUnOnHvPmbn3urHPE2lZrzljYXFpeSW/Wlhb39jcKm7vNJMoFR5reJEfibbrJMznIWtILn3WjgVzAtdnLXd0ruKtMRMJj8JrOYlZN3AGIe9zz5GKKvcOC7fFklWx9DLngZ2BErJVj4ovuEEPETykCMAQQhL24SChpwMbFmLiupgSJwhxHWe4R4G0KWUxynCIHdF3QLtOxoa0V56JVnt0ik+vIKWJA9JElCcIq9NMHU+1s2J/855qT3W3Cf3dzCsgVmJI7F+6WeZ/daoWiT5OdQ2caoo1o6rzMpdUd0Xd3PxSlSSHmDiFexQXhD2tnPXZ1JpE16566+j4m85UrNp7WW6Kd3VLGrD9c5zzoHlUsauV46tqqXaWjTqPPeyjTPM8QQ0XqKNB3kM84gnPxqURGWPj7jPVyGWaXXxbxsMHiRKP6g==</latexit>

(e)

<latexit sha1_base64="6UiQBbAA9XBAHiy6o/v0cx7OaDE=">AAACx3icjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkWom5JIRZdFN7qrYB9QiyTptA3Ni8mkWIoLf8Ct/pn4B/oX3hmnoBbRCUnOnHvPmbn3ukngp8KyXnPGwuLS8kp+tbC2vrG5VdzeaaZxxj3W8OIg5m3XSVngR6whfBGwdsKZE7oBa7mjcxlvjRlP/Ti6FpOEdUNnEPl933OEpMrssHBbLFkVSy1zHtgalKBXPS6+4AY9xPCQIQRDBEE4gIOUng5sWEiI62JKHCfkqzjDPQqkzSiLUYZD7Ii+A9p1NBvRXnqmSu3RKQG9nJQmDkgTUx4nLE8zVTxTzpL9zXuqPOXdJvR3tVdIrMCQ2L90s8z/6mQtAn2cqhp8qilRjKzO0y6Z6oq8ufmlKkEOCXES9yjOCXtKOeuzqTSpql321lHxN5UpWbn3dG6Gd3lLGrD9c5zzoHlUsauV46tqqXamR53HHvZRpnmeoIYL1NEg7yEe8YRn49KIjbFx95lq5LRmF9+W8fABi3SP6w==</latexit>

(f)

<latexit sha1_base64="xpIz3qvcG+hKC3soQtkS3BXzLno=">AAACx3icjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkWom5JIRZdFN7qrYB9QiyTptB2aF5NJsRQX/oBb/TPxD/QvvDOmoBbRCUnOnHvPmbn3urHPE2lZrzljYXFpeSW/Wlhb39jcKm7vNJMoFR5reJEfibbrJMznIWtILn3WjgVzAtdnLXd0ruKtMRMJj8JrOYlZN3AGIe9zz5GKKvcPC7fFklWx9DLngZ2BErJVj4ovuEEPETykCMAQQhL24SChpwMbFmLiupgSJwhxHWe4R4G0KWUxynCIHdF3QLtOxoa0V56JVnt0ik+vIKWJA9JElCcIq9NMHU+1s2J/855qT3W3Cf3dzCsgVmJI7F+6WeZ/daoWiT5OdQ2caoo1o6rzMpdUd0Xd3PxSlSSHmDiFexQXhD2tnPXZ1JpE16566+j4m85UrNp7WW6Kd3VLGrD9c5zzoHlUsauV46tqqXaWjTqPPeyjTPM8QQ0XqKNB3kM84gnPxqURGWPj7jPVyGWaXXxbxsMHjdaP7A==</latexit>

FIGURE 1.9 – (a) Patin de mousse (b) Piste de mousse (c) Platine ma-
nuelle de déplacement vertical (d) Platine motorisée de déplacement
horizontal (e) Support de la piste de mousse (f) Cellule piézoélectrique

de mesure de la force de frottement

On comprime un bloc de mousse (15 × 26 × 26)mm3 (H × l × L), que nous ap-
pellerons le patin, sous un déplacement vertical imposé ∆z = 0.5 mm contre une
piste de mousse (20 × 50 × 170)mm3 grâce à une platine de translation verticale
manuelle. On déplace ensuite la piste de mousse relativement au patin à une vitesse
imposée vx = 1 mm s−1 sur une distance de 80 mm grâce à une platine de transla-
tion horizontale motorisée. On mesure la force de frottement en utilisant une cellule
piézoélectrique. La fréquence d’échantillonnage est fixée à 1 kHz. On s’intéresse au
frottement en régime stationnaire.

Mise en évidence de la reproductibilité des fluctuations de la force de frottement

La figure 3.2 montre trois traces de frottement obtenues en faisant varier la po-
sition relative initiale du patin et de la piste par intervalles de 10 mm d’une réalisa-
tion à l’autre le long de la direction de glissement. Après une première phase dite
de stiction 5 correspondant à un déplacement de la piste de quelques millimètres,
un régime stationnaire est atteint, celui que nous voulons étudier. On observe que

5. La phase de stiction correspond au développement d’une condition de glissement total à l’in-
terface.
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ce régime est marqué par de grandes fluctuations. De façon spectaculaire, les fluc-
tuations de la force de frottement présentent un caractère déterministe. Entre deux
traces de frottement différentes, pour une même position relative des deux mêmes
patins, on peut identifier sans ambigüité que les mêmes niveaux de force se repro-
duisent. Cette reproductibilité est d’autant plus robuste qu’elle est indépendante de
la position initiale des deux blocs de mousse. Ce caractère déterministe est tout à
fait remarquable, peu de systèmes physiques montrent un tel comportement. Ainsi,
dans le cas des mousses, les événements d’accrochage et de décrochage ne consti-
tuent pas des processus stochastiques au sens classique du terme : ils ne sont pas
intrinsèquement régis par une densité de probabilité, comme c’est le cas dans le
modèle de Schallamach où ils sont thermiquement activés. Leur caractère statistique
est piloté par le changement de configuration géométrique de surface d’un couple
d’échantillons à l’autre. Au final, la mousse constitue un bon système athermique
de frottement.

x
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FIGURE 1.10 – Forces de frottement correspondant à trois expériences
différentes réalisées en décalant par intervalles de 10 mm la position
initiale relative du bloc supérieur et de la piste le long de la direction
de frottement. Le déplacement vertical imposé est ∆z = 0.5 mm. En ré-
gime stationnaire, les fluctuations de la force de frottement pour une
position relative donnée entre les deux blocs de mousses sont détermi-

nistes.

Le déterminisme des fluctuations peut être davantage mis en évidence en cal-
culant l’intercorrélation des trois signaux de frottement obtenus précédemment.
Toutes les corrélations sont calculées après un filtrage préalable des longueurs d’onde
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supérieures à la taille du patin, soit 26 mm 6. La figure 1.11 montre l’autocorrélation
de la trace rouge ainsi que son intercorrélation avec les traces verte et bleue. On ob-
serve que la position des pics d’intercorrélation correspond bien au décalage relatif
initial imposé du patin et de la piste.

FIGURE 1.11 – Fonctions d’intercorrélation des traces de frottement re-
portées en figure 3.2. En rouge : autocorrélation de la courbe rouge. En
vert : intercorrélation des traces rouge et verte. En bleu : intercorréla-

tion des traces rouge et bleue 7.

Mesure de la longueur caractéristique associée aux événements d’accrochage et
de décrochage

Notre objectif est de voir si les fluctuations de la force de frottement peuvent
être reliées aux mécanismes dissipatifs d’accrochage/décrochage dont on suppose
qu’ils ont lieu entre brins et cellules à l’interface. On cherche à mettre en évidence
les longueurs caractéristiques mises en jeu par ces fluctuations. Pour cela, on étudie
la corrélation des signaux de frottement. On réalise une série d’expériences dans
laquelle on translate la position initiale relative de la piste et du patin par pas de
0.02 mm puis de 0.2 mm dans une direction perpendiculaire à celle de la trace de
frottement. On regarde ainsi la décroissance de l’amplitude du pic de corrélation. On
utilise le filtre précédemment évoqué. On intercorrèle deux à deux tous les signaux
de force séparés du même incrément spatial et on relève à chaque fois l’amplitude
du pic de corrélation. Pour un incrément y donné, l’amplitude du pic de corrélation
est obtenue en moyennant l’amplitude des pics sur toutes les réalisation associées

et en normalisant par la valeur du pic d’autocorrélation :
C(0)

CFF(0)
. On obtient ainsi la

courbe de la figure 1.12.

6. Ces longueurs d’onde ne contiennent pas d’information physique sur l’interface.
7. Nous discuterons des informations que nous livre la largeur des pics de corrélation au chapitre

3 §3.1.3.
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FIGURE 1.12 – Amplitude du pic d’intercorrélation des traces de frotte-
ment en régime stationnaire en fonction du décalage relatif transversal
(perpendiculaire à la direction de frottement) entre le patin et la piste.
L’amplitude C(0) du pic d’intercorrélation est normalisé par l’ampli-
tude du pic d’autocorrélation (obtenu pour y = 0). Un ajustement ex-
ponentiel décroissant donne une longueur typique de décroissance de

λ ' 0.2 mm.

On ajuste cette courbe par une exponentielle décroissante pour mesurer la longueur
de décroissance caractéristique. On mesure λ ' 0.2 mm. La corrélation peut être
considérée comme perdue au bout de 5λ, ce qui donne une longueur caractéristique
de l’ordre de la taille d’un pore de la mousse. Il semble donc qu’on ait une reproduc-
tibilité des fluctuations de la force de frottement à l’échelle cellulaire, qui est l’échelle
de taille à laquelle on s’attend pour des événements dissipatifs entre un brin et une
cellule.

Les résultats précédents semblent montrer qu’on retrouve dans les signaux de
force de frottement la trace des événements d’accrochage et de décrochage entre
brins et cellules. Cela nous autorise à penser qu’on peut réaliser une étude statis-
tique de ces fluctuations pour en extraire des informations sur la nature des événe-
ments dissipatifs.

Limites de la configuration linéaire

Une analyse quantitative des fluctuations de la force de frottement en utilisant
une configuration de frottement linéaire soulève des problèmes pratiques. Comme
on peut le voir sur la figure 1.13, il y a une distorsion asymétrique du patin de
mousse en régime stationnaire. Poussé à l’avant du contact, le patin se soulève à l’ar-
rière. Des effets de bord similaires ont été rapportés par Yamaguchi et al. [74] dans
le cas de blocs de mousse d’élastomère en frottement sur des surfaces lisses d’acier.
Ces effets de bords induits par le couple de frottement résultent en une distribution
inhomogène des efforts au sein du contact, ce qui complique l’analyse quantitative
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de la force de frottement dans des géométries variées. Ceci nous a conduit à dévelop-
per pour la suite de l’étude une configuration de frottement en rotation qui permet
de s’affranchir de ces phénomènes et qui sera décrite dans le chapitre suivant.

10 mm
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FIGURE 1.13 – Photographie montrant la déformation du patin de
mousse supérieur pendant le frottement en régime stationnaire. La

piste est translatée de la gauche vers la droite.

1.3 Bilan

Nous avons présenté l’approche macroscopique de la modélisation du frotte-
ment, à savoir les lois phénoménologiques d’Amontons et Coulomb, qui n’abordent
pas la question de l’origine physique du frottement. Cette question est rendue dif-
ficile à cause de l’aspect multiéchelle du phénomène. Cependant, il existe de nom-
breuses modélisations du frottement à l’échelle microscopique. Elles ont toutes en
commun de décrire l’intermittence du frottement à partir d’une dynamique de mé-
canismes dissipatifs d’accrochage et de décrochage. Nous avons décrit à ce sujet
les modèles minimalistes de Prandtl-Tomlinson et Frenkel-Kontorova, ainsi que le
modèle de Schallamach, dans lesquels ces événements d’accrochage/décrochage
ont lieu à l’échelle atomique ou moléculaire. Il existe également des modèles dits
multi-contacts [29] qui visent à décrire des contacts multi-aspérités entre surfaces
rugueuses mais nous ne discuterons pas des contacts rugueux dans le présent tra-
vail. Nous avons vu que la difficulté des modèles atomiques et moléculaires réside
dans le fait qu’ils sont difficiles à tester expérimentalement, à moins de trouver
un système qui transpose les événements d’accrochage et de décrochage associés
à une échelle supérieure qui permette à la fois de les observer et d’en mesurer un
grand nombre. Dans cette optique, nous avons montré que les mousses d’élasto-
mères constituent un système mésoscopique modèle pour l’étude du frottement.
Dans notre cas, il s’agit de mousses de polyuréthane à cellules ouvertes que nous
caractérisons en détails au chapitre 2. En effet, on peut observer que des mécanismes
d’accrochage et de décrochage ont lieu entre brins et cellules à l’interface. De plus,
les signaux de force de frottement associés, obtenus dans une configuration de frot-
tement linéaire, présentent des fluctuations remarquablement reproductibles dont
la longueur de corrélation est typiquement de la taille d’une cellule. Cela tend à
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montrer que ces fluctuations portent la marque des événements d’accrochage et de
décrochage entre brins et cellules. Nous avons ensuite pointé les limites de la confi-
guration de frottement expérimentale préliminaire. C’est pourquoi, dans le chapitre
2, nous considérons un dispositif original de frottement par rotation qui nous per-
met de nous affranchir des problèmes inhérents au frottement linéaire pour étudier
expérimentalement les fluctuations de la force de frottement en régime stationnaire.
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Chapitre 2

Matériel et méthodes

Les expériences dans la configuration linéaire du chapitre 1 nous suggèrent que
les événements dissipatifs à l’interface, responsables du frottement des mousses, se
manifestent au sein des fluctuations de la force de frottement. Notre objectif sera
d’essayer de relier les propriétés statistiques et spectrales de ces fluctuations aux
événements dissipatifs à l’interface. Cependant, nous avons vu qu’il est difficile
dans cette configuration linéaire de mener une analyse quantitative à cause des ef-
fets de distorsion de la mousse induits par le frottement, qui sont très dépendants
de la géométrie des échantillons.
Nous allons donc mettre au point un montage original qui va nous permettre de
nous affranchir de ces effets de bord : il s’agit d’un dispositif de frottement en rota-
tion. Nous comprendrons que les propriétés mécaniques des mousses en compres-
sion et en cisaillement, directement reliées à leur microstructure particulière, im-
posent de définir un protocole rigoureux pour l’étude du frottement des mousses.
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2.1 Mousse de polyuréthane

La mousse que nous étudions est une mousse de polyester uréthane à cellules
ouvertes fabriquée par FoamPartner France, gamme RegiCell 30 PPI (PPI = pores
per inch) 1. Il s’agit d’une mousse d’élastomère dont la température de transition vi-
treuse est autour de Tg ' −50 ◦C.
Nous allons détailler sa microstructure et voir comment les caractéristiques méca-
niques du matériau en dépendent.

2.1.1 Microstructure

La structure d’une mousse de polyuréthane consiste en un réseau interconnecté
de ligaments de polyuréthane, qu’on appellera encore brins, qui forment des cellules
ouvertes à arêtes droites comme on peut l’observer sur les clichés que nous avons
obtenus par microscopie électronique à balayage (figure 2.1).

1 mm
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FIGURE 2.1 – Clichés de la mousse polyester uréthane Foampartner
Regicell 30 PPI obtenus par microscopie électronique à balayage (MEB).

Remerciements à Bruno Bresson.

Cette microstructure est en fait héritée de celle d’une mousse liquide qui a figé. Plus
précisément, la synthèse d’une mousse d’élastomère [75] [76] commence par la nu-
cléation et la croissance de bulles de gaz dans un liquide contenant le polymère ini-
tialement non réticulé. C’est la phase de moussage. Au-delà d’une certaine fraction
volumique en bulles de gaz, les phases liquide et gazeuse se séparent : le liquide se
retrouve piégé entre les bulles de gaz dans des films minces qui se rejoignent pour
former des bords de Plateau. On obtient ainsi une mousse liquide. L’équilibre entre
la pression capillaire et la raideur des membranes fixe la morphologie définitive du
système. Dans le même temps, à l’intérieur du liquide, les chaines de polymère ré-
ticulent, c’est la phase de polymérisation. La solidification complète se fait à l’issue
d’une phase dite de mûrissement. Généralement, pour obtenir une structure à cel-
lules ouvertes, il faut ensuite faire éclater les membranes solidifiées par un autre

1. Cette taille de cellule a été choisie parce qu’elle permet un suivi facile des déformations par
corrélation d’images et parce que les fluctuations de la force de frottement associées sont suffisantes
pour nous permettre de mener à bien des études statistiques et spectrales. Cela n’exclut pas la possi-
bilité de travailler sur des mousses de taille cellulaire différente.
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processus physico-chimique.
Un paramètre caractéristique de la structure alvéolaire obtenue est la densité rela-
tive dr définie comme :

dr =
ρ

ρs
(2.1)

avec ρ la masse volumique de la mousse et ρs la masse volumique du solide la consti-
tuant, en l’occurrence ici le polyuréthane. A partir de cette grandeur, on définit la
porosité φ, qui correspond à la fraction d’espace poreux, comme :

φ = 1− dr (2.2)

En pesant des disques de mousse de rayon R = 10 cm et d’épaisseur 2 cm, on me-
sure la masse volumique ρ = 31(1) kg m−3. En prenant comme masse volumique
du polyuréthane ρs = 1200 kg m−3, on obtient une porosité φ ' 0.98.

Kraynik et al. [77] ont fait une étude approfondie de la structure des mousses de
polyuéthane en les imageant en 3D par tomographie à rayons X. Ils ont observé que
les cellules prennent la forme de polyèdres irréguliers qui comptent entre 9 et 17
faces, le nombre moyen de faces étant 13.7. Ces faces, qui sont des polygones, sont
les pores de la cellule. A cause du processus de fabrication des mousses évoqué pré-
cédemment, les cellules présentent une anisotropie de forme. Elles sont allongées
dans la direction du moussage, appelée rise direction. On peut observer les caracté-
ristiques précédentes dans la figure 2.2.
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FIGURE 2.2 – Adaptée de [77]. Cellule (diamètre DC) extraite d’une
image de tomographie à rayons X sur une mousse de polyester uré-
thane (à gauche) et son squelette (à droite) illustrant sa géométrie po-
lyédrique irrégulière allongée dans la rise direction. En rouge, un des
pores de la cellule (diamètre DP). Paramètres géométriques d’un brin :

longueur l, largeur t.

Doutres et al. [78] ont mis en évidence des lois d’échelle entre les différents para-
mètres géométriques caractérisant la forme de la cellule : l et t respectivement la lon-
gueur et la largeur moyenne des brins, DC et DP respectivement le diamètre moyen
d’une cellule et d’un pore. Une étude par microscopie électronique à balayage sur
15 mousses de polyuréthane comparables aux nôtres (porosité et masse volumique
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semblables) différant par la taille de leurs cellules (500 µm− 1600 µm) leur a permis
de montrer que, quelle que soit la taille des cellules, leur forme reste inchangée et
que les paramètres géométriques associés varient dans les mêmes proportions. t, l,
Dp augmentent linéairement avec la taille de la cellule DC. En moyenne, ils trouvent
notamment que la taille d’une cellule représente 2 à 3 fois celle d’un pore :

Dc

Dp
' 2.88

A partir d’images obtenues en microscopie optique, on peut mesurer l’aire des pores
de nos cellules sur un échantillon statistique de 200 pores et on en extrait un dia-
mètre moyen DP = 0.94(18)mm en assimilant cette aire à celle d’un disque. La
taille des pores est assez dispersée, ce qui est normal puisque ces derniers peuvent
prendre plusieurs forme polygonales comme on l’a vu précédemment. Cette taille
est à comparer avec la taille caractéristique d’un pore donnée par le fabricant, à sa-
voir 30 pores per inch, ce qui nous donne un diamètre moyen de 0.85 mm qui rentre
bien dans les barres d’erreur. Compte tenu des travaux de Doutres et al., on s’attend
à une taille de cellule DC ∼ 2.5 mm. En moyennant sur un échantillon statistique
de 150 brins, on mesure de plus la largeur moyenne des brins t et leur longueur
moyenne l, prise entre deux noeuds. On trouve t = 0.20(2)mm et l = 0.88(21)mm.
Précisons que la section des brins n’est pas uniforme sur leur longueur et croît à
mesure qu’on se rapproche des noeuds [79] (on a ici mesuré la largeur des brins au
niveau de leur section la plus faible).

Dans toute la suite, nous travaillerons avec des échantillons provenant de ma-
telas de mousse d’épaisseur donnée découpés transversalement à la rise direction.
La découpe est réalisée grâce à une scie adaptée qui permet de découper en une
fois de grandes surfaces de mousse. Elle fait apparaître deux types de tailles en sur-
face comme le montre la figure 2.3. En effet, suivant la hauteur à laquelle on coupe
transversalement une cellule comme celle de la figure 2.2, soit on conserve les pores
et auquel cas on mesure DP, soit on génère une lacune dont la taille est celle de la
cellule DC.

FIGURE 2.3 – Visualisation de la surface de la mousse. On observe deux
types de taille : celle d’un pore DP (rouge) et celle d’une cellule DC

(bleu).

Maintenant que nous avons détaillé la microstructure des mousses, nous allons
voir comment elle intervient dans leur réponse mécanique.
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2.1.2 Réponse mécanique en compression uniaxiale

On étudie le comportement de la mousse en compression uniaxiale dans la rise
direction. Pour cela, on comprime un disque de mousse de rayon 93 mm et d’épais-
seur 15 mm à la vitesse vz = 0.1 mm s−1 contre une plaque de PMMA et on enre-
gistre la force normale au cours du temps. Le disque est collé à son support et son
autre face est libre. On obtient ainsi la courbe contrainte-déformation de la mousse
en compression uniaxiale (figure 2.4).

E
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FIGURE 2.4 – Courbe contrainte/déformation d’un disque de mousse
de rayon 93 mm en compression uniaxiale à la vitesse vz = 0.1 mm s−1.

La courbe de compression de la mousse présente trois domaines. Pour les contraintes
faibles, on a un régime dit linéaire élastique qu’on peut caractériser par un module
d’Young E ' 70 kPa. Ce régime aboutit à un plateau atteint pour une contrainte
seuil σ∗ ' 3.8 kPa et pour une valeur de la déformation ε∗ ' 0.1 2. La mousse pré-
sente donc une non-linéarité dans sa réponse en compression. S’ensuit un régime
dit de densification qui correspond au flambement total des cellules de la structure.

La réponse en compression est directement reliée à la déformation de la micro-
structure de la mousse. Pour en rendre compte, le modèle le plus simple est celui
de Gibson et Ashby [80]. On le présente ici parce qu’il permet de se faire facilement
une idée des mécanismes physiques à l’oeuvre au cours de la compression. Gibson
et Ashby modélisent la structure de la mousse comme un réseau cubique d’arêtes
de longueur l et de section t (figure 2.5 (a)). Les cellules adjacentes sont réparties
en quinconce de sorte que les arêtes de l’une partent du milieu de celles de l’autre.
Les arêtes sont considérées comme des poutres à section carrée. Pour rendre compte

2. A noter qu’on fait ici apparaître un facteur 2 par rapport à ce à quoi on s’attendrait étant donné
la valeur du module d’Young. Le problème vient de la définition de l’origine des déplacements qui
est difficile comme on le voit sur la figure 2.4 : autour de ε = 0, il y a une accomodation des surfaces.
Une solution consisterait à prendre comme zéro de déplacement l’extrapolation à force nulle de la
partie linéraire de la courbe
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du comportement en compression dans le régime élastique, Gibson et Ashby consi-
dèrent la flexion des poutres horizontales (figure 2.5 (b)), les poutres étant supposées
avoir un comportement linéaire élastique. En appliquant les résultats de la théo-
rie des poutres, ils trouvent une relation entre un paramètre macroscopique de la
mousse qu’est le module d’Young E et des paramètres microscopiques qui caracté-
risent le matériau dont elle est constituée : le module d’Young Es, et les paramètres
géométriques t et l :

E
Es

∝
(

t
l

)4

Cela établit une relation entre le comportement mécanique à l’échelle macrosco-
pique et la microstructure de la mousse. Gibson et Ahsby expliquent ensuite le ré-
gime de plateau par le flambement des poutres verticales (figure 2.5 (c)). Ce der-
nier se termine lorsque toutes les cellules se sont effondrées. Les arêtes opposées se
touchent et il n’y a plus d’alvéoles dans la structure. Ainsi, quand on augmente la
contrainte, c’est le solide lui-même que l’on sollicite, d’où la zone de densification.

FIGURE 2.5 – Schéma de Gibson et Ashby [80] pour rendre compte de la
déformation des cellules dans chaque régime de réponse de la mousse
en compression uniaxiale. (a) Cellule non sollicitée (b) Cellule dans le

régime élastique (c) Cellule dans le régime de plateau non-linéaire.

Ce modèle est évidemment trop idéalisé tant du point de vue de la microstruc-
ture que des mécanismes physiques pris en compte pour pouvoir décrire ce qui se
passe réellement dans les mousses. En effet, du point de vue microstructural, Gong
et al. [79] ont montré que la distribution de matière dans les ligaments et les noeuds,
la déformation en cisaillement des ligaments, la forme de la section des brins et
sa non uniformité sur leur longueur, ou encore l’anisotropie des cellules jouent un
rôle décisif dans la réponse mécanique. Il faut donc prendre en compte le rôle du
désordre dans la structure.
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En ce qui concerne les mécanismes physiques, le modèle de Gibson et Ashby
achoppe à rendre compte de la complexité du régime de plateau non-linéaire. Or, les
phénomènes physiques à l’oeuvre dans cette non-linéarité ont des conséquences non
négligeables dans la compression des mousses et nécessitent qu’on s’y attarde. En
effet, la réponse en compression de la mousse est en réalité plus complexe qu’évo-
qué précédemment à cause d’effets d’histoire dus à cette non-linéarité. Quand on
réalise une série de compressions cycliques sans temps de repos sur le même disque
de mousse de rayon 93 mm (figure 2.6), on observe tout d’abord qu’à la décharge
la courbe de réponse ne suit pas le même chemin qu’à la charge : un cycle d’hys-
térésis d’amplitude très importante apparaît. Ensuite, entre deux cycles successifs,
la réponse en compression change. Le premier cycle est très différent des autres :
la valeur du plateau est beaucoup plus grande, de même que la valeur du module
dans une moindre mesure. Pour les cycles suivants, le niveau du plateau diminue
avec le nombre de cycles, de même que le module de la branche élastique jusqu’à ce
qu’un état stabilisé soit atteint.
Que se passe-t-il au niveau de la non-linéarité?

FIGURE 2.6 – Cycles d’hystérésis de compression uniaxiale enchaînés
sans temps de repos sur un disque de mousse de rayon 93 mm sollicité

à la vitesse vz = 0.1 mm s−1.

Gong et al. [81] ont montré que le début de la non-linéarité correspond à un point
de bifurcation où la solution à l’équation d’équilibre de la mousse consistant en une
déformation uniforme du volume devient instable. Apparaissent alors des modes de
flambement local, qui déterminent la localisation des déformations, et des modes
de flambement global, qui déterminent les groupes de cellules qui vont flamber.
Pour décrire la réponse d’une mousse de polyuréthane en compression uniaxiale
cyclique, Del Piero et al. sont allés plus loin en proposant un modèle couplant élasti-
cité non-linéaire et viscosité [82]. Ils attribuent les effets inélastiques dans la zone de
plateau aux propriétés visqueuses de la mousse et ils expliquent la localisation des
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déformations et le cycle d’hystérésis par l’existence de temps caractéristiques liés à
la réorganisation coopérative des cellules flambées. Pour rendre compte des effets
d’histoire entre deux cycles lors d’une succession de chargements en compression,
Pampolini et al. [83] proposent de compléter le modèle précédent en y ajoutant une
loi phénoménologique décrivant un vieillissement du matériau. L’interaction entre
les effets d’histoire et la viscosité a permis de rendre compte de leurs résultats expé-
rimentaux.

En conclusion, les déformations de la zone interfaciale sont très fortement non li-
néaires. Cette non-linéarité est le résultat de phénomènes complexes de localisation
des déformations qui sont dus à l’élasticité non-linéaire, à la viscosité et au vieillis-
sement mécanique de la mousse.
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2.2 Dispositif de frottement en rotation

Nous voulons étudier les propriétés statistiques (valeur moyenne et écart-type)
et spectrales des fluctuations de frottement. Nous nous plaçons pour cela dans la
configuration de frottement optimisée que nous allons décrire. Nous détaillons en-
suite l’ensemble des paramètres qui nous ont amenés à élaborer un protocole rigou-
reux pour l’analyse quantitative de ces fluctuations.

2.2.1 Description

Schéma de principe

Le schéma du montage est présenté en figure 2.7. On comprime un anneau de
mousse en translation à la vitesse vz = 0.1 mm s−1 jusqu’à un déplacement imposé
∆z contre un disque de mousse en rotation à la vitesse Ωz imposée. Les échan-
tillons sont montés sur des platines de rotation (PI M-060.DG) et de translation (PI
L-220.20.DG) asservies par des microcontrôleurs (PI Mercury C-863). Deux platines
goniométriques croisées permettent l’alignement relatif du disque et de l’anneau.
L’ensemble de l’expérience (pilotage des platines, synchronisation, acquisition des
données) est interfacé et commandé par un programme LabVIEW (National Instru-
ments). Dans cette configuration, on peut mesurer indépendamment le couple et la
force normale. On peut visualiser le contact sur le côté à l’aide d’une caméra.
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<latexit sha1_base64="uODY/jkuISRUAsBXmnYAoteI3lU=">AAACx3icjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkWom5JIRZdFN7qrYB9QiyTTaRuaZEIyKZbiwh9wq38m/oH+hXfGFNQiOiHJmXPvOTP3XjfyvURa1mvOWFhcWl7JrxbW1jc2t4rbO81EpDHjDSZ8EbddJ+G+F/KG9KTP21HMncD1ecsdnat4a8zjxBPhtZxEvBs4g9Dre8yRiiqzw8JtsWRVLL3MeWBnoIRs1UXxBTfoQYAhRQCOEJKwDwcJPR3YsBAR18WUuJiQp+Mc9yiQNqUsThkOsSP6DmjXydiQ9soz0WpGp/j0xqQ0cUAaQXkxYXWaqeOpdlbsb95T7anuNqG/m3kFxEoMif1LN8v8r07VItHHqa7Bo5oizajqWOaS6q6om5tfqpLkEBGncI/iMWGmlbM+m1qT6NpVbx0df9OZilV7luWmeFe3pAHbP8c5D5pHFbtaOb6qlmpn2ajz2MM+yjTPE9RwgToa5D3EI57wbFwawhgbd5+pRi7T7OLbMh4+AIawj+k=</latexit>

(d)

<latexit sha1_base64="levAwtUE0JkgpjUdZaX8ZFoTByU=">AAACx3icjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkWom5JIRZdFN7qrYB9QiyTptB2aF5NJsRQX/oBb/TPxD/QvvDOmoBbRCUnOnHvPmbn3urHPE2lZrzljYXFpeSW/Wlhb39jcKm7vNJMoFR5reJEfibbrJMznIWtILn3WjgVzAtdnLXd0ruKtMRMJj8JrOYlZN3AGIe9zz5GKKvcOC7fFklWx9DLngZ2BErJVj4ovuEEPETykCMAQQhL24SChpwMbFmLiupgSJwhxHWe4R4G0KWUxynCIHdF3QLtOxoa0V56JVnt0ik+vIKWJA9JElCcIq9NMHU+1s2J/855qT3W3Cf3dzCsgVmJI7F+6WeZ/daoWiT5OdQ2caoo1o6rzMpdUd0Xd3PxSlSSHmDiFexQXhD2tnPXZ1JpE16566+j4m85UrNp7WW6Kd3VLGrD9c5zzoHlUsauV46tqqXaWjTqPPeyjTPM8QQ0XqKNB3kM84gnPxqURGWPj7jPVyGWaXXxbxsMHiRKP6g==</latexit>

(e)

<latexit sha1_base64="6UiQBbAA9XBAHiy6o/v0cx7OaDE=">AAACx3icjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkWom5JIRZdFN7qrYB9QiyTptA3Ni8mkWIoLf8Ct/pn4B/oX3hmnoBbRCUnOnHvPmbn3ukngp8KyXnPGwuLS8kp+tbC2vrG5VdzeaaZxxj3W8OIg5m3XSVngR6whfBGwdsKZE7oBa7mjcxlvjRlP/Ti6FpOEdUNnEPl933OEpMrssHBbLFkVSy1zHtgalKBXPS6+4AY9xPCQIQRDBEE4gIOUng5sWEiI62JKHCfkqzjDPQqkzSiLUYZD7Ii+A9p1NBvRXnqmSu3RKQG9nJQmDkgTUx4nLE8zVTxTzpL9zXuqPOXdJvR3tVdIrMCQ2L90s8z/6mQtAn2cqhp8qilRjKzO0y6Z6oq8ufmlKkEOCXES9yjOCXtKOeuzqTSpql321lHxN5UpWbn3dG6Gd3lLGrD9c5zzoHlUsauV46tqqXamR53HHvZRpnmeoIYL1NEg7yEe8YRn49KIjbFx95lq5LRmF9+W8fABi3SP6w==</latexit>

(f)

<latexit sha1_base64="xpIz3qvcG+hKC3soQtkS3BXzLno=">AAACx3icjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkWom5JIRZdFN7qrYB9QiyTptB2aF5NJsRQX/oBb/TPxD/QvvDOmoBbRCUnOnHvPmbn3urHPE2lZrzljYXFpeSW/Wlhb39jcKm7vNJMoFR5reJEfibbrJMznIWtILn3WjgVzAtdnLXd0ruKtMRMJj8JrOYlZN3AGIe9zz5GKKvcPC7fFklWx9DLngZ2BErJVj4ovuEEPETykCMAQQhL24SChpwMbFmLiupgSJwhxHWe4R4G0KWUxynCIHdF3QLtOxoa0V56JVnt0ik+vIKWJA9JElCcIq9NMHU+1s2J/855qT3W3Cf3dzCsgVmJI7F+6WeZ/daoWiT5OdQ2caoo1o6rzMpdUd0Xd3PxSlSSHmDiFexQXhD2tnPXZ1JpE16566+j4m85UrNp7WW6Kd3VLGrD9c5zzoHlUsauV46tqqXaWjTqPPeyjTPM8QQ0XqKNB3kM84gnPxqURGWPj7jPVyGWaXXxbxsMHjdaP7A==</latexit>

(g)

<latexit sha1_base64="YKlJ0V9Ef/7GNtJ60KKsoIEbpRw=">AAACx3icjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkWom5JIRZdFN7qrYB9QiyTptB2aF5NJsRQX/oBb/TPxD/QvvDOmoBbRCUnOnHvPmbn3urHPE2lZrzljYXFpeSW/Wlhb39jcKm7vNJMoFR5reJEfibbrJMznIWtILn3WjgVzAtdnLXd0ruKtMRMJj8JrOYlZN3AGIe9zz5GKKg8OC7fFklWx9DLngZ2BErJVj4ovuEEPETykCMAQQhL24SChpwMbFmLiupgSJwhxHWe4R4G0KWUxynCIHdF3QLtOxoa0V56JVnt0ik+vIKWJA9JElCcIq9NMHU+1s2J/855qT3W3Cf3dzCsgVmJI7F+6WeZ/daoWiT5OdQ2caoo1o6rzMpdUd0Xd3PxSlSSHmDiFexQXhD2tnPXZ1JpE16566+j4m85UrNp7WW6Kd3VLGrD9c5zzoHlUsauV46tqqXaWjTqPPeyjTPM8QQ0XqKNB3kM84gnPxqURGWPj7jPVyGWaXXxbxsMHkDiP7Q==</latexit>

⌦z

<latexit sha1_base64="Qk9IRwkwtFT0fn33VSZ/S4E8O4g=">AAACy3icjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVVJRdFkQxI1YwT6gLSVJpzU0L2YmQlsFN/6AW/0v8Q/0L7wzTUEtohOSnDn3nDtz544T+56QlvWWMebmFxaXssu5ldW19Y385lZNRAl3WdWN/Ig3HFsw3wtZVXrSZ42YMztwfFZ3BqcqXr9lXHhReC2HMWsHdj/0ep5rS6IarcuA9e3OqJMvWEVLD3MWlFJQQDoqUf4VLXQRwUWCAAwhJGEfNgQ9TZRgISaujTFxnJCn4wz3yJE3IRUjhU3sgL59mjVTNqS5yim026VVfHo5OU3skSciHSesVjN1PNGZFftb7rHOqfY2pL+T5gqIlbgh9i/fVPlfn6pFoocTXYNHNcWaUdW5aZZEn4raufmlKkkZYuIU7lKcE3a1c3rOpvYIXbs6W1vH37VSsWruptoEH2qX1ODSz3bOgtpBsXRYPLo6LJTPHiatzmIHu9infh6jjHNUUNV9fMIzXowLQxgj424iNTLp9djGt2E8fgLyZJL1</latexit>

vz

<latexit sha1_base64="MrcmT4Q9cFmq2cFQmZKgIM9m1yA=">AAACxnicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVRKp6LIgSJcV7QNqKcl0WkPTJEwmlVqE/oBb/TTxD/QvvDNNQS2iE5KcOfeeM3Pnjhv5Xiwt6y1jLC2vrK5l13Mbm1vbO/ndvXocJoLxGgv9UDRdJ+a+F/Ca9KTPm5HgztD1ecMdXKh4Y8RF7IXBjRxHvD10+oHX85gjiboedR46+YJVtPQwF4GdggLSUQ3zr7hFFyEYEgzBEUAS9uEgpqcFGxYi4tqYECcIeTrO8YgcaRPK4pThEDugb59mrZQNaK48Y61mtIpPryCliSPShJQnCKvVTB1PtLNif/OeaE+1tzH93dRrSKzEHbF/6eaZ/9WpWiR6ONc1eFRTpBlVHUtdEn0qaufml6okOUTEKdyluCDMtHJ+zqbWxLp2dbaOjr/rTMWqOUtzE3yoXVKD7Z/tXAT1k6JdKp5elQrly+ms1Vkc4BDH1M8zlFFBFTXy7uMJz3gxKkZgJMb9LNXIpNdjH9+GMf0E4HOQ9A==</latexit>

FIGURE 2.7 – (a) Anneau de mousse (b) Disque de mousse (c) Platine
de translation à la vitesse vz (d) Platine de rotation à la vitesse Ωz (e)

Capteur de couple (f) Capteur de force normale (g) Caméra
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Mesure du couple

Le couple suivant l’axe z est mesuré à l’aide d’un capteur piézoélectrique (Kistler
9339A). Un tel capteur est constitué d’un cristal piézoélectrique qui se polarise élec-
triquement sous l’effet de la contrainte de cisaillement qu’on lui applique. La charge
résultante est ensuite convertie en tension [0, 10 V ] au moyen d’un amplificateur de
charge (Kistler 5015).
Le principal avantage du capteur piézoeléctrique est sa bande passante (0− 200 kHz)
qui nous permet d’étudier les fluctuations de la force de frottement dans une large
gamme de fréquences. De plus, la grande sensibilité du capteur et sa grande dyna-
mique en couple nous permettent de mesurer avec précision les fluctuations autour
de la valeur moyenne 3. Le capteur est soumis à une sollicitation combinée de torsion
et de compression. Il est cependant conçu de façon à ce que la compression n’affecte
que peu la valeur de couple mesurée : une charge de compression de 1 N entraîne
une déviation de moins de 0.05 mN m du couple mesuré. Compte tenu des efforts
de compression appliqués sur nos échantillons qui sont au maximum de 5 N, ce cou-
plage est donc négligeable. L’inconvénient de ce type de capteur est de dériver du
fait de la décharge du condensateur formé par le cristal piézoélectrique. Cette dérive
a été évaluée sous une charge statique de 1 N m correspondant aux valeurs typiques
de couple mesuré. La dérive mesurée est de 8× 10−6 N m s−1. Compte-tenu de la
durée des expériences cela représente une dérive de moins de 1% entre le début et
la fin d’une expérience de frottement, ce qui la rend négligeable.

Mesure de la force normale

On cherche à mesurer la force normale sous un chargement combiné de compres-
sion et de torsion. Nous avons pour cela développé un capteur spécifique constitué
d’une cellule-bouton de charge insérée dans un dispositif quadrilames élastiques
(annexe A). La cellule-bouton de charge est un capteur à corps de jauge miniature
(Interface 25 lbf). On utilise ce type de capteur plutôt qu’un capteur piézoélectrique
car ce qui nous intéresse ici, c’est la valeur moyenne de la force et non pas ses
fluctuations temporelles. Le principe de fonctionnement est le suivant : la jauge de
contrainte est constituée d’un matériau dont la résistivité change sous l’effet d’une
contrainte normale. Cette variation étant trop faible pour être mesurée directement,
on intègre la jauge de contrainte à l’intérieur d’un pont de Wheatstone 4 dont le dés-
équilibre dû au changement de résistance est converti en tension, qu’on peut relier
directement à la force normale. On vérifie expérimentalement que la mesure de force
normale suivant z est bien découplée des contraintes de cisaillement dans toutes les
directions.

La conversion analogique/numérique des tensions associées aux capteurs de
couple et de force normale est réalisée grâce à un boitier National Instruments (NI
USB-6216). Les signaux sont numérisés sur 16 bits.

3. La résolution de la mesure du couple est indiquée au §2.2.3 en fonction du protocole expéri-
mental choisi.

4. Le pont de Wheastone requiert la présence de plusieurs jauges, classiquement 4.
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Mesure des champs de déformation de la mousse

Pour mesurer des champs de déformation dans la mousse par corrélation d’images,
on capture le bord extérieur du contact anneau/disque au cours du frottement. On
utilise une caméra Photonfocus (MV1-D1280-120-G2-10) équipée d’un objectif télé-
centrique pour visualiser l’anneau de sorte à avoir une résolution d’une soixantaine
de pixels par cellule. La caméra est équipée d’un capteur CMOS d’une résolution de
1280 × 1024 pixels et possède une résolution de 8 bits en niveaux de gris.
Afin d’étudier plus en détails la dynamique de la surface au cours du frottement,
on utilise de la même façon une caméra ultrarapide (Photron AX100 16GB) équipée
d’un objectif télécentrique, ce qui nous permet d’avoir une résolution d’une ving-
taine de pixels par brin sur une fenêtre de 256× 256 pixels. La caméra possède un
capteur CMOS d’une résolution maximale de 1024× 1024 pixels.

2.2.2 Caractéristiques des échantillons

Nous avons choisi de travailler avec une configuration de frottement dissymé-
trique entre un anneau et un disque de mousse 5. D’une part, l’anneau permet de
faire varier la surface de contact en frottement tout en limitant la distribution des
vitesses au sein du contact 6. D’autre part, comme nous allons le justifier, cette confi-
guration dissymétrique permet de localiser les déformations dans l’anneau.

Géométrie des échantillons

Les anneaux sont caractérisés par leur hauteur h0
A ainsi que par leurs rayons

extérieur et intérieur (Re, Ri) ou leur rayon moyen et leur demi-largeur (R, ∆R).
L’ensemble des paramètres géométriques des anneaux est regroupé dans la table
2.1.

(Re, Ri) (R, ∆R)

Rayon extérieur Re R + ∆R

Rayon intérieur Ri R− ∆R

Rayon moyen
Re + Ri

2
R

Demi-largeur de l’anneau
Re − Ri

2
∆R

Aire A π
(

R2
e − R2

i
)

4 π R ∆R

TABLE 2.1 – Paramètres géométriques caractéristiques des échantillons

5. Les échantillons sont collés à la colle époxy sur des supports de PMMA. Un patron en plastique
permet d’assurer le collage de l’anneau pour que son centre coïncide avec l’axe de rotation.

6. La vitesse linéaire d’une cellule est proportionnelle au rayon de la couronne à laquelle elle
appartient. On discute plus précisément au §2.2.3 des effets de vitesse.
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L’aire maximale de la surface frottante est limitée par le couple seuil admis par la
platine de rotation qui est de 4 N m. La satisfaction de cette contrainte nous permet
de travailler sur une collection d’anneaux de surfaces d’aires différentes répertoriée
dans la table 2.2, où l’on fait varier au maximum l’aire d’un facteur 5 7. L’épaisseur
des anneaux est de h0

A = 15 mm.

Nom A R ∆R Ri Re

A1 2513 40 5 35 45
A2 4398 50 7 43 57
A3 5529 55 8 47 63
A4 7238 64 9 56 74
A5 10367 75 11 64 8
A6 13572 54 20 34 75

TABLE 2.2 – Dimensions des anneaux (en mm).

Chaque anneau est associé à un disque, les échantillons fonctionnent par paires.
On prend pour chaque disque un diamètre 60% plus grand que celui de l’anneau
correspondant. La hauteur des disques est de h0

D = 20 mm.
Nous avons choisi les dimensions des disques de sorte à ce qu’ils ne se déforment
pas et que ce soit l’anneau qui encaisse la déformation.

Localisation des déformations dans l’anneau en compression uniaxiale

Le disque et l’anneau sont soumis à la même force normale puisqu’ils sont pla-
cés en série. La surface de l’anneau étant plus petite, et la force égale, la contrainte
normale est plus grande pour l’anneau que pour le disque. En effet, le rapport des
contraintes normales pour le disque et l’anneau varie comme l’inverse du rapport

des aires de leurs surfaces :
σA

σD
=

AD

AA
. Le flambage étant piloté par la contrainte,

comme on l’a vu dans la partie 2.1.2, il se fait donc en premier dans l’anneau. Au
moment où le flambage commence dans l’anneau, c’est-à-dire pour σA = σ∗, la

contrainte dans le disque est donc σD = σA
AA

AD
' 0.6 σA. D’après la courbe 2.6, la

déformation du disque associée est εD 6 0.05, soit une compression de moins de
1 mm, qui est très négligeable. Tant que l’anneau n’a pas atteint le seuil de densifi-
cation, la déformation du disque reste constante et la déformation est encaissée par

l’anneau. Cela nous permet de définir ∆z comme l’enfoncement de l’anneau et
∆z
h0

A
comme sa déformation nominale.

7. On peut remarquer que les caractéristiques géométriques des anneaux A1 à A5 ont été choi-

sies de telle sorte que le rapport des vitesses aux bords
ve

vi
=

1+ ∆R
R

1− ∆R
R

soit constant d’un échantillon

à l’autre, afin d’éviter d’éventuels biais causés par l’asymétrie des vitesses. Cette précaution s’est
avérée inutile, comme on le comprendra par la suite.
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Ainsi, la non-linéarité de la réponse en compression de la mousse associée à la
différence d’aire entre les deux échantillons conditionne la localisation des déforma-
tions dans l’anneau. Pour des informations plus quantitatives dans la description de
la partition des déformations entre le disque et l’anneau, le lecteur est invité à se re-
porter à l’annexe B.

Choix de l’enfoncement ∆z

Afin d’éviter des interactions complexes entre la déformation non-linéaire de la
mousse et le frottement, nous étudierons les fluctuations de la force de frottement
dans un régime où la déformation de l’anneau en compression reste dans le domaine
linéaire. C’est-à-dire pour des enfoncements ∆z ∈ [0, 1.5 mm] qui correspondent à
εA 6 0.1. Dans la pratique, nous prendrons ainsi pour le chapitre 3 : ∆z = 1 mm. Le
chapitre 4 sera l’occasion d’étudier les enfoncements plus grands 8.

2.2.3 Protocole expérimental

Frottement en départ lancé

L’idée est de comprimer l’anneau de mousse contre le disque de mousse en ro-
tation sous un déplacement vertical imposé ∆z. Pour éviter de dépasser le seuil en
couple de la platine de rotation qui est de 4 N m, nous avons élaboré le protocole
suivant que nous appellerons en "départ lancé".

Avant toute chose, on aligne soigneusement les deux surfaces en frottement à
l’aide de deux platines goniométriques dont les axes sont indépendants. Le contact
est préalablement ouvert, c’est-à-dire que l’anneau et le disque ne sont pas en contact.
On lance simultanément la translation de l’anneau suivant l’axe z à la vitesse vz =
0.1 mm s−1 et la rotation du disque à la vitesse Ωz choisie. La translation de l’anneau
s’arrête lorsque celui-ci est comprimé de ∆z contre le disque. Nous présentons un
signal typique de force de frottement obtenu avec ce protocole de départ lancé en
figure 2.8. La force reste d’abord nulle jusqu’à ce que les deux surfaces rentrent en
contact pour une position relative θ du disque et de l’anneau. Elle augmente ensuite
jusqu’à atteindre un maximum au moment où l’anneau est comprimé de ∆z dans
le disque. On observe ensuite une relaxation de la force au cours de la rotation du
disque qui aboutit à un régime stationnaire. Pour s’assurer d’avoir atteint le régime
stationnaire tout en limitant la durée de l’expérience, nous avons choisi une rotation
de 5.5 tours pour le disque après l’atteinte du maximum. Nous avons observé expé-
rimentalement que si l’on comprime d’abord l’anneau de ∆z avant de faire tourner
le disque, le maximum de force est plus important et la relaxation beaucoup plus
longue, ce qui justifie le départ lancé.

8. Dans le cadre de nos expériences, nous avons bien à l’esprit que nous couplons la compression
uniaxiale à du cisaillement dû à la rotation, ce qui devrait avoir un effet sur le seuil de flambage. Nous
étudierons en détails les déformations de l’anneau dans le chapitre 4 et nous vérifierons a posteriori
que l’enfoncement ∆z = 1 mm est bien satisfaisant pour ne solliciter que des effets de surface.
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FIGURE 2.8 – Signal de force de frottement typique obtenu avec le pro-
tocole de départ lancé en fonction de la position angulaire relative de
l’anneau et du disque θ (aire A3, ∆z = 1 mm). En détails, la partie du
signal en régime stationnaire sur laquelle on étudie la statistique des

fluctuations, qui représente 360◦.

Pour l’étude des propriétés des fluctuations de la force de frottement (statistiques
et spectrales), on s’intéressera uniquement au dernier tour en régime stationnaire.
Pour l’étude statistique des fluctuations de la force de frottement, on échantillonne à
une fréquence FT = 5 kHz sur toute la durée de l’expérience, ce qui permet d’avoir
une mesure de la valeur moyenne. La résolution sur la mesure du couple est de
7.6× 10−5 N m. Pour l’étude spectrale des fluctuations de la force de frottement,
étant donné qu’on n’a pas besoin de mesurer la valeur moyenne, on peut se conten-
ter d’acquérir uniquement le dernier tour. Cela nous permet d’échantillonner plus,
FT = 20 kHz, et de nous placer sur un plus petit calibre puisque la variation d’am-
plitude du couple est moins importante. La résolution sur la mesure du couple est
alors meilleure : 3× 10−6 N m.
Le régime stationnaire présente les fluctuations qu’on a vues dans le chapitre pré-
cédent (figure 2.8 (encart)) assorties de fluctuations périodiques de 360◦ qui cor-
respondent aux problèmes de planéité des échantillons 9. Pour pouvoir étudier les
propriétés des fluctuations du signal de force de frottement liées aux événements
d’accrochage/décrochage, il est nécessaire de filtrer le signal pour lui soustraire la
ligne de base correspondant aux fluctuations grandes longueurs d’onde. Pour cela,
on filtre les fluctuations associées à des longueurs supérieures à λc = Rθc corres-
pondant à une vingtaine de cellules. Toute l’analyse statistique des fluctuations de
la force de frottement est réalisée en filtrant de cette manière 10.

9. Nous avons observé que pour réduire au maximum ces oscillations, il faut aligner les supports
des échantillons entre eux et non pas les surfaces des échantillons. C’est ainsi qu’on réalise l’aligne-
ment.

10. On justifiera cette longueur de coupure au chapitre 3 à partir de l’étude de la densité spectrale
de puissance de la force de frottement en régime stationnaire prise sur le dernier tour.
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Réglage du zéro et incidence sur les mesures

La mesure de couple étant plus sensible que celle de la force normale, on définit
un critère pour le repérage du contact à partir de la mesure du couple. On considère
qu’il y a contact entre l’anneau et le disque au moment où le couple dépasse la valeur
seuil de 0.005 N m. Ce seuil représente moins de 1% de la valeur du couple obtenue
en régime stationnaire pour n’importe quel déplacement imposé ∆z. Le protocole de
détection du contact consiste à réaliser un départ lancé et à enregistrer la position du
contact zc au moment où la valeur du couple atteint le seuil fixé. On réalise ensuite
l’expérience de frottement où l’anneau est translaté jusqu’à la position z = zc + ∆z.

Compte tenu des défauts de planéité des surfaces, la détection du zéro va dé-
pendre de la position initiale relative de l’anneau et du disque. Pour quantifier la
dispersion des positions de contact détectées, on fait varier pour un même couple
d’échantillons la position initiale relative ∆θ de l’anneau (R = 55 mm, ∆R = 8 mm)
et du disque par intervalles multiples de 45◦ et on mesure à chaque fois la posi-
tion du contact zc. Les résultats sont reportés en figure 2.9. On obtient en quelque
sorte un profil de hauteur de l’anneau convolué par celui du disque, et réciproque-
ment. On retrouve une oscillation de 360◦, comme celle qu’on avait mise en évi-
dence pour le couple en régime stationnaire dans la figure 2.8. Cela confirme que les
fluctuations périodiques de 360◦ du couple sont bien corrélées aux défauts de pla-
néité des surfaces et ce de manière non-négligeable lorsqu’on regarde l’amplitude
de ces fluctuations. Pour autant, est-ce que la moyenne 〈Γ〉 de ces fluctuations sur un
tour et l’écart-type σΓ du couple en régime stationnaire filtré des oscillations à 360◦

dépendent de manière aussi critique de la position du contact zc ? Cette question
est particulièrement importante puisque nous voulons étudier la statistique de ces
fluctuations. A partir des mesures de l’expérience précédente, on représente ainsi
en figures 2.10 et 2.11 respectivement l’effet de la détection du contact sur la me-
sure du couple moyen en régime stationnaire et la relation entre le couple moyen
et l’écart-type. On observe que le couple moyen 〈Γ〉 augmente linéairement avec
la position du contact zc d’à peu près 0.7 N m mm−1. Quant à σΓ, on observe qu’il
augmente linéairement avec le couple (donc avec la position du contact) d’envi-
ron 6× 10−3 N m N−1 m−1. Cela donne au maximum dans notre cas une dispersion
de l’ordre de 10%. Ces mesures nous permettent d’avoir une estimation des barres
d’erreur associées à l’écart-type et au couple moyen en régime stationnaire, dues
aux défauts de planéité des échantillons.
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FIGURE 2.9 – Distribution des mesures de position du contact en fonc-
tion de la position angulaire initiale relative de l’anneau et du disque

∆θ.

FIGURE 2.10 – Effet du repérage de la position du contact sur la force
moyenne en régime stationnaire.

FIGURE 2.11 – Evolution de l’écart-type du couple en régime station-
naire filtré des fluctuations périodiques de 360◦ en fonction du couple

moyen associé.
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Choix de la vitesse de rotation

Etudions l’effet de la vitesse de rotation sur le couple moyen en régime station-
naire. On fait varier la vitesse de rotation Ωz de 0.5 ◦ s−1 à 15 ◦ s−1 et on mesure la
valeur moyenne du couple en régime stationnaire sur 10 réalisations de contact dif-
férentes entre anneau (R = 55 mm, ∆R = 8 mm) et disque (figure 2.12).
On observe que la valeur moyenne du couple de frottement en régime station-
naire augmente de manière logarithmique avec la vitesse de rotation Ωz à raison
de 0.12(1)N/décade, ce qui fait que la valeur moyenne du couple en régime sta-
tionnaire augmente seulement de 40% quand la vitesse est multipliée par un facteur
150. La vitesse a donc peu d’effet sur le couple moyen en régime stationnaire. On
choisit donc de travailler à une vitesse Ωz = 5 ◦ s−1, qui permet d’avoir un temps
raisonnable pour les expériences sans trop solliciter la platine de rotation dont la
vitesse limite est de 16 ◦ s−1.

FIGURE 2.12 – Croissance logarithmique du couple de frottement en
régime stationnaire 〈Γ〉 avec la vitesse de rotation Ωz.

Corrections liées à la configuration rotationnelle

Dans la configuration en rotation, on mesure à tout instant t le couple :

Γ (t) =
∫ 2π

0

∫ Re

Ri

r τ (r, θ, t) rdrdθ (2.3)

avec τ (r, θ, t) la contrainte de cisaillement en (r, θ) à l’instant t. Cette configuration
introduit des effets géométriques dus à l’existence de bras de levier, qu’on n’avait
pas en configuration linéaire. Pour pouvoir se soustraire à ces effets géométriques et
pouvoir comparer le frottement entre deux surfaces d’aires différentes, il faut pou-
voir se ramener à une force comme dans la configuration linéaire. Nous allons pour
cela faire apparaître des coefficients correctifs.
Au paragraphe précédent, nous avons vu que l’effet de la vitesse sur le frottement
était très négligeable. La différence de vitesse entre les bords intérieur et extérieur
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des anneaux n’a donc aucun effet sur le frottement. Ainsi la contrainte de cisaille-
ment doit être homogène à l’interface, soit τ (r, θ, t) ' τ(t). Dans le régime station-
naire, on peut ainsi réécrire le couple moyen comme :

〈Γ〉 =
∫ 2π

0

∫ Re

Ri

r 〈τ〉 rdrdθ

=
2π

3

(
R3

e − R3
i

)
〈τ〉

= 4πR2∆R

(
1 +

∆R2

3R2

)
〈τ〉

= ρ1 A 〈τ〉

avec ρ1 = R
(

1 +
∆R2

3R2

)
[m]

et la variance associée :

σ2
Γ =

∫ 2π

0

∫ Re

Ri

r2 σ2
τ rdrdθ

=
π

2

(
R4

e − R4
i

)
σ2

τ

= ρ2
2 A σ2

τ

avec ρ2
2 = R2

(
1 +

∆R2

R2

) [
m2]

Les coefficients correctifs ρ1 et ρ2, homogènes à des longueurs, nous permettent de
nous ramener à :

— la force de frottement
〈Γ〉
ρ1

— l’écart-type de la force de frottement
σΓ

ρ2

Pour vérifier que ces paramètres correctifs sont les bons, et soutenir le fait que τ
est bien distribué de manière homogène à l’intérieur du contact (c’est-à-dire 〈τ〉 et
στ les mêmes quelle que soit la géométrie de l’anneau), on réalise des expériences
de frottement sur 3 anneaux de surfaces d’aires égales mais de paramètres géomé-
triques (R, ∆R) différents. On fait varier l’enfoncement ∆z de 0.5 mm à 8 mm et on
mesure 〈Γ〉 et σΓ. On représente sur la figure 2.13 les grandeurs normalisées que

sont la force de frottement
〈Γ〉
ρ1

et l’écart-type
σΓ

ρ2
associé. On observe que quelle que

soit la géométrie de l’anneau, pourvu que l’aire soit la même, on mesure la même
force et le même écart-type. Les coefficients correctifs permettent donc bien de se
soustraire aux effets de géométrie.



2.2. Dispositif de frottement en rotation 39

FIGURE 2.13 – Ecart-type de la force en fonction de la force moyenne
dans des expériences de frottement réalisées sur 3 géométries d’an-
neaux (R, ∆R) différentes mais de surfaces d’aires égales, en faisant
varier ∆z. Les grandeurs ρ1 et ρ2 permettent de s’affranchir des effets

de géométrie dus à la rotation.

Vieillissement des échantillons

Le frottement, surtout répété comme dans notre géométrie de piste circulaire,
est susceptible d’endommager les surfaces selon des processus très complexes. En
effet, de manière générale, le frottement dépend de l’histoire du contact [84] [85],
ce qui indique qu’il modifie progressivement la structure et/ou la composition de
l’interface. Ces effets de mémoire sont d’ailleurs pris en compte dans des modèles
dits rate and state qui décrivent les propriétés de l’interface par un petit nombre
de variables d’état (d’où state). Ces modèles sont souvent les meilleures approches
disponibles pour décrire le frottement, depuis l’échelle microscopique comme dans
le cas des polymères vitreux [86] jusqu’à des échelles de plus en plus grandes en
décrivant par exemple le frottement solide entre roches, matériaux plastiques et bois
[87] [88] [89]. Cependant, ils restent phénoménologiques. En particulier, les variables
d’état ne peuvent pas être facilement reliées aux propriétés physiques du système
[90] [91], ce qui limite leur puissance explicative et prédictive.

Nous avons donc exploré l’effet de la répétition des expériences sur un même
couple anneau/disque. Selon le protocole de départ lancé avec détection du zéro,
nous avons mené successivement 15 expériences de frottement en maintenant la
force de frottement moyenne constante et, pour chacune d’elles, nous avons me-
suré l’écart-type des fluctuations en régime stationnaire. Les variations de cet écart
type sont présentées sur la figure 2.14. On observe une dérive de l’écart-type. On
en conclut que les phénomènes de vieillissement se produisent immédiatement.
Nous en tenons compte dans notre protocole expérimental en prenant toujours des
couples d’échantillons différents pour renouveler totalement la surface de contact.
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FIGURE 2.14 – Pour un couple anneau/disque (R = 55 mm, ∆R =
8 mm) sollicité à ∆z = 1 mm, évolution de l’écart-type des fluctuations
de la force de frottement en régime stationnaire σΓ

ρ2
quand on répète les

réalisations de contact.

2.2.4 Mesure des déformations en frottement

La mesure des déformations en compression et en cisaillement par une méthode
de corrélation d’images dont nous détaillons le protocole nous permet d’étudier
en détails la déformation de la structure cellulaire de la mousse en compression et
cisaillement pour le chapitre 4. L’objectif est notamment d’étudier la partition de ces
déformations à l’intérieur de l’anneau de mousse.

Principe général de la corrélation d’images (DIC)

La corrélation d’image (DIC pour Digital Image Correlation en anglais) [92] est une
méthode numérique qui permet de mesurer le champ de déplacement à la surface
d’un objet qui se déforme entre deux prises de vue successives. Elle a été développée
par Sutton et al. [93]. Le principe est le suivant [94] : on découpe chaque image de
la pile en un réseau d’imagettes carrées repérées par les coordonnées de leur centre
(x, z). On suppose un champ cinématique plus ou moins riche (ici on ne prendra
en compte que de la translation, mais on peut aussi envisager d’ajouter rotation
et dilatation) et on optimise la corrélation entre l’imagette d’origine (à t) et l’ima-
gette déformée par ce champ cinématique (à t + δt). Le déplacement correspondant
au maximum de corrélation donne le déplacement moyen du centre de l’imagette
(x, z) entre t et t + δt.
Plus précisément, chaque image numérisée correspond à une matrice 2D de valeurs
qui représentent chacune le niveau de gris du pixel associé. Considérons une ima-
gette située en (x0, z0) et appelons I sa version à t et J sa version à t + δt. On mesure
le coefficient de corrélation :

C (ux, uz) =
∑ I (x, z) J (x + ux, z + uz)√

∑ I (x, z)2 ∑ J (x + ux, z + uz)
2

A tout déplacement relatif (ux, uz) des deux images, on associe le coefficient de
corrélation C (ux, uz). La représentation graphique de cette corrélation est ainsi une
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nappe 2D avec un pic de corrélation atteint pour le déplacement relatif qui donne la
corrélation maximale entre I et J. La position de ce pic nous donne le déplacement
de l’imagette entre t et t + δt. On repète le procédé pour toutes les sous-fenêtres i et
pour tous les pas de temps t si bien qu’on peut reconstituer la trajectoire de chaque
centre d’imagette (x, z) au cours du temps. Précisons que pour que cette méthode
marche, il faut que l’imagette présente des variations importantes de niveaux de
gris et on suppose qu’il y a conservation des niveaux de gris dans l’image au cours
du temps.

Protocole suivi

D’un point de vue pratique, on travaille sur des images de 1280× 1024 pixels. On
prend un réseau d’imagettes séparées horizontalement de 50 pixels et verticalement
de 32 pixels (figure 2.15), ce qui donne un réseau de quelques 400 imagettes.

Disque

<latexit sha1_base64="cZG+2areukIn2YEcVtBBcTXZ02g=">AAAC0HicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVRKp6LKoC5dV7APaIkk6rUPzajKRllLErT/gVr9K/AP9C++MKahFdEKSM+fec2buvXbo8lgYxmtGm5tfWFzKLudWVtfWN/KbW7U4SCKHVZ3ADaKGbcXM5T6rCi5c1ggjZnm2y+p2/1TG67csinngX4lRyNqe1fN5lzuWIKrdEmwoxmc8HiRscp0vGEVDLX0WmCkoIF2VIP+CFjoI4CCBBwYfgrALCzE9TZgwEBLXxpi4iBBXcYYJcqRNKItRhkVsn7492jVT1qe99IyV2qFTXHojUurYI01AeRFheZqu4olyluxv3mPlKe82or+dennECtwQ+5dumvlfnaxFoItjVQOnmkLFyOqc1CVRXZE3179UJcghJE7iDsUjwo5STvusK02sape9tVT8TWVKVu6dNDfBu7wlDdj8Oc5ZUDsomqXi4UWpUD5JR53FDnaxT/M8QhnnqKBK3gM84gnP2qU21O60+89ULZNqtvFtaQ8fURCVCQ==</latexit>

Anneau

<latexit sha1_base64="z5cn8pZhJ1HhPg2wN3BAYaUlRak=">AAAC0HicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVRKp6LLqxmUV+4BaZJJO69A0iclEWkoRt/6AW/0q8Q/0L7wzpqAW0QlJzpx7z5m59zqhJ2JpWa8ZY2Z2bn4hu5hbWl5ZXcuvb9TiIIlcXnUDL4gaDou5J3xelUJ6vBFGnPUdj9ed3omK1295FIvAv5DDkLf6rOuLjnCZJKp1KflAjo58n7NkfJUvWEVLL3Ma2CkoIF2VIP+CS7QRwEWCPjh8SMIeGGJ6mrBhISSuhRFxESGh4xxj5EibUBanDEZsj75d2jVT1qe98oy12qVTPHojUprYIU1AeRFhdZqp44l2Vuxv3iPtqe42pL+TevWJlbgm9i/dJPO/OlWLRAeHugZBNYWaUdW5qUuiu6Jubn6pSpJDSJzCbYpHhF2tnPTZ1JpY1656y3T8TWcqVu3dNDfBu7olDdj+Oc5pUNsr2qXi/lmpUD5OR53FFraxS/M8QBmnqKBK3jd4xBOejXNjYNwZ95+pRibVbOLbMh4+ACOnlPY=</latexit>

x

<latexit sha1_base64="RmsvPSUQFtZxxvSVaTBZzijP1pA=">AAACxHicjVHLSsNAFD3GV62vqks3wSK4KolUdFkQissW7ANqkWQ6rUPzIpmIpegPuNVvE/9A/8I74xTUIjohyZlz7zkz914/CUQmHed1wVpcWl5ZLawV1zc2t7ZLO7vtLM5TxlssDuK063sZD0TEW1LIgHeTlHuhH/COPz5X8c4tTzMRR5dykvB+6I0iMRTMk0Q1765LZafi6GXPA9eAMsxqxKUXXGGAGAw5QnBEkIQDeMjo6cGFg4S4PqbEpYSEjnPco0janLI4ZXjEjuk7ol3PsBHtlWem1YxOCehNSWnjkDQx5aWE1Wm2jufaWbG/eU+1p7rbhP6+8QqJlbgh9i/dLPO/OlWLxBBnugZBNSWaUdUx45Lrrqib21+qkuSQEKfwgOIpYaaVsz7bWpPp2lVvPR1/05mKVXtmcnO8q1vSgN2f45wH7eOKW62cNKvlWt2MuoB9HOCI5nmKGi7QQEt7P+IJz1bdCqzMyj9TrQWj2cO3ZT18AG7oj4k=</latexit>

y

<latexit sha1_base64="DnqrpCU1E76BaBnT8BGDev6Cjbc=">AAACxHicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVRKp6LIgFJct2AfUIsl0WofmRTIRStEfcKvfJv6B/oV3ximoRXRCkjPn3nNm7r1+EohMOs5rwVpaXlldK66XNja3tnfKu3udLM5TxtssDuK053sZD0TE21LIgPeSlHuhH/CuP7lQ8e4dTzMRR1dymvBB6I0jMRLMk0S1pjflilN19LIXgWtABWY14/ILrjFEDIYcITgiSMIBPGT09OHCQULcADPiUkJCxznuUSJtTlmcMjxiJ/Qd065v2Ij2yjPTakanBPSmpLRxRJqY8lLC6jRbx3PtrNjfvGfaU91tSn/feIXEStwS+5dunvlfnapFYoRzXYOgmhLNqOqYccl1V9TN7S9VSXJIiFN4SPGUMNPKeZ9trcl07aq3no6/6UzFqj0zuTne1S1pwO7PcS6CzknVrVVPW7VKvWFGXcQBDnFM8zxDHZdooq29H/GEZ6thBVZm5Z+pVsFo9vFtWQ8fcUiPig==</latexit>

z

<latexit sha1_base64="abtp2zE7GcQVJI4JAWlZB09mw2A=">AAACxHicjVHLSsNAFD3GV62vqks3wSK4KolUdFkQissW7ANqkWQ6rUPzIpkItegPuNVvE/9A/8I74xTUIjohyZlz7zkz914/CUQmHed1wVpcWl5ZLawV1zc2t7ZLO7vtLM5TxlssDuK063sZD0TEW1LIgHeTlHuhH/COPz5X8c4tTzMRR5dykvB+6I0iMRTMk0Q1765LZafi6GXPA9eAMsxqxKUXXGGAGAw5QnBEkIQDeMjo6cGFg4S4PqbEpYSEjnPco0janLI4ZXjEjuk7ol3PsBHtlWem1YxOCehNSWnjkDQx5aWE1Wm2jufaWbG/eU+1p7rbhP6+8QqJlbgh9i/dLPO/OlWLxBBnugZBNSWaUdUx45Lrrqib21+qkuSQEKfwgOIpYaaVsz7bWpPp2lVvPR1/05mKVXtmcnO8q1vSgN2f45wH7eOKW62cNKvlWt2MuoB9HOCI5nmKGi7QQEt7P+IJz1bdCqzMyj9TrQWj2cO3ZT18AHOoj4s=</latexit>

FIGURE 2.15 – Image initiale de l’anneau de mousse prise lors de
l’étude de la compression anneau/disque A3 (R = 55 mm, ∆R =
8 mm) en corrélation d’images. On lui superpose le réseau des centres

d’imagettes choisi (en jaune).

On choisit un réseau de pas vertical petit car c’est dans la direction verticale qu’on
veut la meilleure résolution spatiale. En ce qui concerne la taille des imagettes, qui
doit être une puissance de 2 pour les calculs de corrélation, il y a un compromis
à trouver : plus les imagettes sont petites, meilleure est la résolution spatiale, mais
plus l’erreur calculée sur le déplacement de chaque imagette est grande [95] [96].
On peut estimer qu’une taille minimale pour l’imagette correspond à trois fois le
déplacement typique mesuré entre t et t + δt. Etant donné que pendant la phase de
chargement la vitesse de compression est de l’ordre de 10 pixels/image et qu’une
fois le régime stationnaire atteint les déplacements sont plus petits, cela nous donne
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comme limite basse une taille d’imagette de 32 pixels. Une cellule de mousse re-
présentant une soixantaine de pixels, on choisit finalement une taille d’imagette de
26 = 64 pixels pour avoir le maximum de nuances de gris dans le calcul de la cor-
rélation. Pour que la résolution dans la mesure du déplacement soit plus fine que le
pixel, on affine le protocole en interpolant le pic de corrélation par un ellipsoïde, ce
qui nous permet de faire une détection subpixel.

Des déplacements calculés (ux, uz) on peut remonter aux déformations locales
dans le système à chaque pas de temps t et en chaque point (x, z) [97] [98].

2.3 Bilan

Nous avons mis au point un dispositif de frottement qui permet de mesurer des
signaux dans la bonne gamme de fréquence pour en étudier les propriétés statis-
tiques et spectrales. La résolution temporelle permet d’accéder à des échelles de lon-
gueur allant de quelques tailles cellulaires à une fraction de taille cellulaire. La géo-
métrie dissymétrique anneau/disque choisie permet de faire varier l’aire de la sur-
face frottante tout en localisant les déformations dans l’anneau. Il nous a fallu définir
un protocole rigoureux pour éviter les effets temporels intrinsèques aux mousses
sollicitées mécaniquement ainsi que les effets de vieillissement dus au frottement.
Pour l’étude du frottement en termes d’événements d’accrochage/décrochage me-
née dans le chapitre 3, on se placera ainsi dans un domaine d’enfoncements dans
lequel on reste dans le régime linéaire de la mousse. On prendra typiquement ∆z =
1 mm pour n’étudier que des effets de surface. On couple les mesures de force avec
une prise d’images qui nous permet d’avoir accès aux champs de déformations et à
la réponse plus précise de l’interface. Dans le chapitre 4, on s’intéressera plus préci-
sément à l’étude de ces déformations et aux conséquences que cela peut avoir sur le
frottement.
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Chapitre 3

Mise en évidence et caractérisation des
mécanismes d’accrochage/décrochage
dans le frottement des mousses

Nous voulons établir ici les principales caractéristiques du frottement des mousses
solides. Nous nous intéresserons au lien entre le frottement macroscopique et les
phénomènes dissipatifs élémentaires ayant leur siège à l’échelle microscopique au
sein de l’interface. Nous verrons que nous pouvons mettre en évidence l’existence
d’une statistique d’événements intermittents d’accrochage/décrochage ayant lieu à
l’échelle d’une cellule dans les fluctuations de la force de frottement. Nous montre-
rons ensuite que l’étude statistique de ces fluctuations en termes d’histogrammes
nous permet de caractériser ces événements pour mieux les identifier : densité sur-
facique, force moyenne associée et même profil d’interaction. Pour finir, une étude
spectrale des fluctuations de la force de frottement nous permettra de compléter
notre étude et de comparer avec une simulation numérique prenant en compte l’en-
semble des paramètres mis à jour. Nous pointerons ainsi les limites de notre modé-
lisation.
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3.1 Mise en évidence des mécanismes locaux d’accro-
chage/décrochage

3.1.1 Additivité des effets des événements locaux à l’interface frot-
tante

Nous recherchons des événements dissipatifs locaux répartis à l’interface pour
expliquer l’origine du frottement des mousses. On s’attend à ce que ces événements
soient d’autant plus nombreux que l’aire de la surface de frottement est grande (N ∝

A) et qu’ils soient additifs
( 〈Γ〉

ρ1
∝ N

)
. Ce qui fait qu’on s’attend à avoir une force

de frottement moyenne extensive en aire. Est-ce bien le cas?
Pour le vérifier, on réalise des expériences de frottement anneau contre disque

(protocole au chapitre 2 §2.2.3) où l’on fait varier l’aire de l’anneau d’un facteur
5 (description géométrique au chapitre 2 §2.2.2). On mesure pour chaque surface
d’aire différente la force moyenne en régime stationnaire, pour un enfoncement
∆z = 1 mm et une vitesse de rotation Ωz = 5 ◦ s−1. On obtient ainsi la courbe de
la figure 3.1.

FIGURE 3.1 – Extensivité de la force de frottement moyenne en régime

stationnaire
〈Γ〉
ρ1

avec l’aire de la surface frottante A

(pente : 2.78(11)×103 N m−2).

On observe, conformément à notre hypothèse, que la force de frottement est propor-
tionnelle à l’aire de contact apparente :

〈Γ〉
ρ1

∝ A (3.1)

La phénoménologie du frottement des mousses est donc bien compatible avec un
modèle à partir d’événements dissipatifs interfaciaux d’accrochage et de décrochage.
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On remarque par ailleurs que, de manière originale, le frottement des mousses
ne suit pas la loi d’Amontons-Coulomb. En fait, comme nous l’avons vu au chapitre
1 §1.1.1, le caractère coulombien du frottement est communément considéré comme
une conséquence de la rugosité des surfaces (Greenwood et Williamson [16]), plus
exactement du caractère statistique de la distribution en hauteurs des aspérités de
surface qui conditionne l’aire réelle de contact. Les surfaces de mousses ne pos-
sèdent pas de macro-rugosité statistique à des échelles supérieures à la taille de la
cellule. En conséquence, le contact mousse/mousse que nous étudions ici peut être
assimilé à un modèle d’interface lisse au sein de laquelle la dissipation est régie
par des interactions localisées au sein du contact intime entre les surfaces. Si l’on
se réfère à la description classique de Bowden et Tabor [17], on peut dire que notre
modèle de mousse vise à transposer à une échelle mésoscopique les phénomènes
dissipatifs moléculaires constituant le terme "interfacial" (ou "adhésif") du frotte-
ment, en l’absence donc d’effets liés aux déformations des aspérités de la surface
rugueuse (le terme de "déformation" du modèle).

Les mécanismes interfaciaux que l’on cherche correspondent à des sauts inter-
mittents entre un état accroché et un état décroché à l’intérieur du contact. Retrouve-
t-on la trace de cette intermittence à l’échelle macroscopique dans les fluctuations de
la force de frottement?

3.1.2 Confirmation de la reproductibilité des fluctuations de la force
de frottement en rotation

La reproductibilité des fluctuations de la force de frottement a déjà été établie
dans une configuration linéaire (chapitre 1 §1.2.2). Il s’agit ici de confirmer qu’il en
va de même en rotation.
Sur le même couple anneau/disque (R = 55 mm, ∆R = 8 mm), on réalise trois ex-
périences de frottement successives à ∆z = 1 mm et Ωz = 5 ◦ s−1. Entre chacune
d’elles, on incrémente de ∆θ = 10◦ la position initiale relative entre le disque et l’an-
neau. On mesure les fluctuations de la force de frottement en régime stationnaire en
fonction de la position relative du disque et de l’anneau. On présente les fluctua-
tions de ces trois signaux en figure 3.2, et plus en détail en figure 3.3.
On observe que les trois signaux de frottement sont superposés pour l’essentiel :
pour une même position relative Rθ donnée du disque et de l’anneau, on enregistre
quasiment le même niveau de force, quelle que soit la position initiale angulaire re-
lative entre les deux échantillons. Pour le confirmer, on calcule la corrélation croisée
entre les trois signaux précédents (figure 3.4). La position angulaire des pics de cor-
rélation correspond bien au décalage angulaire initial entre le disque et l’anneau.
On montre donc que les fluctuations de la force de frottement sont reproductibles.
Les signaux de force dépendent de l’histoire récente de frottement (les fluctuations
n’apparaissent pas au même endroit si l’on fait deux expériences de frottement avec
des déplacements de directions opposées). La reproductibilité des fluctuations de
force indique qu’on reproduit bien en chaque position la même histoire récente de
frottement. Cette caractéristique est compatible avec les événements dissipatifs que
l’on cherche.
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FIGURE 3.2 – Fluctuations de la force de frottement (centrée) en régime
stationnaire en fonction de la position relative du disque et de l’anneau
Rθ pour trois réalisations de frottement anneau/disque où la position
initiale relative du disque et de l’anneau est décalée à chaque fois d’un

angle ∆θ = 10◦ (R = 55 mm, ∆R = 8 mm, ∆z = 1 mm, Ωz = 5 ◦ s−1).

FIGURE 3.3 – Détail des fluctuations des trois signaux de frottement
représentées en figure 3.2.
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FIGURE 3.4 – Corrélation croisée entre les signaux dont les fluctuations
sont représentées en figure 3.2. Les pics de corrélation correspondent

au décalage angulaire initial entre les différents signaux.

Pour aller plus loin, nous allons nous attacher à étudier les corrélations des si-
gnaux de force afin de faire ressortir les longueurs caractéristiques des interactions
liées aux événements d’accrochage/décrochage.

3.1.3 Mesure de la longueur caractéristique des événements locaux
d’accrochage/décrochage

La fonction d’autocorrélation spatiale CFF d’un signal F aléatoire, stationnaire et
de puissance finie mesure le degré de ressemblance du signal à lui-même lorsqu’on
le translate par rapport à lui-même d’une distance u. Cette fonction associe à chaque
déplacement u le coefficient de corrélation CFF (u) défini à partir d’une moyenne
statistique 〈 · 〉 sur un grand nombre de réalisations comme [99] :

CFF(u) = lim
D→∞

1
D

〈∫ D

0
F(s)F(s− u) du

〉
(3.2)

avec dans notre cas : F =
Γ
ρ1

, s = Rθ la distance parcourue sur l’arc de cercle de

rayon le rayon moyen R de l’anneau, et D la longueur de la trace de frottement. La
fonction d’autocorrélation est normalisée de sorte qu’on ait CFF(0) = 1.

On moyenne sur 15 expériences de frottement à ∆z = 1 mm et Ωz = 5 ◦ s−1.
Pour limiter les effets de vieillissement mentionnés au chapitre 2 §2.2.3, les expé-
riences sont réalisées sur 15 couples d’échantillons vierges prélevés dans le même
lot de mousse (R = 55 mm, ∆R = 8 mm). Les signaux sont filtrés comme détaillé au
chapitre 2 §2.2.3. La courbe d’autocorrélation obtenue est présentée en figure 3.5.
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FIGURE 3.5 – Fonction d’autocorrélation des fluctuations de la force
de frottement en régime stationnaire. a = 0.89 mm correspond à la
longueur de corrélation. En détail, la fonction d’autocorrélation pré-

cédente normalisée.

On observe une alternance de pics de corrélation et d’anticorrélation dont l’am-
plitude décroît très rapidement avec u. Ces pics sont répartis autour des positions
correspondant approximativement à des multiples d’une longueur caractéristique
a ' 0.89 mm, qui est la longeur de corrélation des fluctuations.
On peut comprendre cette courbe en la comparant à la fonction de corrélation de
paire g(r) utilisée pour décrire la structure interne de systèmes atomiques [100]
[101]. Cette dernière quantifie les modulations de la densité atomique ρ(r) par rap-
port à la densité atomique moyenne ρ0 en fonction de la distance interatomique

radiale r comme g(r) =
ρ(r)
ρ0

. Dans le cas des gaz où il n’y a pas de structure in-

terne, la fonction de corrélation de paire est uniforme ρ(r) ' ρ0. A l’opposé, pour
un système solide comme un cristal dans lequel les molécules sont ordonnées régu-
lièrement, la fonction de corrélation correspond à une distribution discrète de pics
très fins. La position de ces pics correspond aux positions des particules voisines qui
sont très bien définies à l’intérieur d’un cristal. Entre ces deux cas, dans les liquides
ou les solides amorphes, la fonction de corrélation de paires présente également des
pics de corrélation correspondant à la position des particules voisines. La distance
à laquelle se situe le premier voisin est d’ailleurs donnée par le deuxième pic de
corrélation (figure 3.6). Mais comme dans ces systèmes la position des voisins est
stochastique, les pics ne sont pas aussi régulièrement espacés et sont plus larges. En
général, la dispersion augmente avec la distance radiale r si bien que la corrélation
décroît sur quelques périodes et que la structure en pics disparaît, il n’y a pas plus
d’ordre à longue distance. Ce sont exactement ces dernières caractéristiques que
l’on observe dans l’autocorrélation des fluctuations de la force de frottement. Cela
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montre qu’elles sont associées à une structure spatiale dont l’échelle caractéristique
2a ' 1.8 mm est à mi-chemin entre la taille d’un pore et la taille d’une cellule de
la mousse mesurées au chapitre 2 §2.1.1. Cette échelle de longueur est précisément
celle qu’on peut associer aux mécanismes locaux d’accrochage/décrochage qui ré-
sultent de l’interaction entre un brin pendant et une cellule de mousse que nous
avons représentée au chapitre 1 figure 1.8. Les expériences de frottement présentées
ci-dessus suggèrent donc que le frottement procède de ces événements interfaciaux.

g
(r

)
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FIGURE 3.6 – Schéma de la fonction de corrélation de paires dans le
cas d’un liquide ou d’un solide amorphe constitués de particules de
diamètre d. Le pic d’anticorrélation en d

2 est dû au fait qu’on ne peut
trouver statistiquement aucune particule à moins d’une distance d de

l’origine sans qu’il y ait interpénétration.

A partir de là, que peut-on dire de ces événements locaux dissipatifs ? On vou-
drait les caractériser. Peut-on remonter à certaines de leurs caractéristiques micro-
scopiques? En particulier, peut-on avoir une idée du nombre de ces événements, de
la force unitaire caractéristique associée? Peut-on même aller plus loin en ayant des
informations sur le profil de force associé? Afin d’étudier ces questions, nous allons
essayer de relier les mesures macroscopiques de force de frottement aux événements
microscopiques (au niveau d’une cellule) en procédant à 1’analyse statistique des
fluctuations de la force de frottement.

3.2 Détermination de l’amplitude et de la densité de
surface des événements d’accrochage/décrochage

Nous allons montrer qu’une étude statistique des fluctuations de la force de frot-
tement mesurées à l’échelle macroscopique permet de remonter à des paramètres
microscopiques régissant les mécanismes d’accrochage/décrochage à l’interface, en
l’occurrence l’amplitude et la densité de surface de ces événements.



50 Chapitre 3. Mise en évidence et caractérisation des mécanismes
d’accrochage/décrochage dans le frottement des mousses

3.2.1 Mise en évidence du caractère gaussien des fluctuations de la
force de frottement

Pour étudier la statistique des fluctuations de la force de frottement, une pre-
mière idée est d’établir l’histogramme de ces fluctuations. Pour réaliser cet histo-
gramme, il faut accumuler plusieurs réalisations de frottement. Afin d’éviter les
effets de vieillissement de la surface liés au frottement, nous renouvelons com-
plètement le contact en changeant de paire d’échantillons entre deux réalisations.
Nous utilisons donc 15 paires anneau/disque de même géométrie (R = 55 mm,
∆R = 8 mm). De plus, nous avons vu au chapitre 2 §2.2.3 que l’écart-type dépend
de la valeur de la force de frottement moyenne. D’une réalisation à l’autre avec des
paires d’échantillons différentes, des problèmes de planéité de surface peuvent en-
gendrer une petite dispersion de la force de frottement moyenne pour un même
enfoncement imposé ∆z. En conséquence, nous avons mis au point une procédure
consistant à ajuster légèrement le déplacement normal imposé en régime de frot-
tement stationnaire afin de maintenir la même force de frottement moyenne pour
toutes les réalisations. L’histogramme total moyenné sur les 15 réalisations de frot-
tement pour un enfoncement ∆z = 1 mm et une vitesse de rotation Ωz = 5 ◦ s−1 est
présenté en figure 3.7. Il est normalisé de sorte qu’il représente une densité de pro-
babilité (intégrale égale à 1). On observe que la distribution des fluctuations de la
force de frottement en régime stationnaire est plutôt gaussienne. Cela nous permet
de penser que le théorème central limite peut s’appliquer ici.

FIGURE 3.7 – Distribution statistique des fluctuations de la force de
frottement en régime stationnaire, normalisée comme une densité de

probabilité, ajustée par une gaussienne (largeur 0.319(2)N).
.
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3.2.2 Lien entre les paramètres macroscopiques du frottement et
les paramètres microscopiques décrivant les événements d’ac-
crochage/décrochage

On imagine que le frottement est piloté par N sites d’accrochage. Chaque site
contribue pour une force fi qui varie dans le temps. La force de frottement à l’instant
t en régime stationnaire est supposée être la somme des contributions instantanées
de chaque force élémentaire :

Γ
ρ1

(t) =
N

∑
i=0

fi (t) (3.3)

Le caractère gaussien de la distribution statistique des fluctuations suggère qu’on a
un grand nombre d’événements d’accrochage/décrochage et que les forces unitaires
{ f1, ..., fi, ..., fN} associées sont des variables aléatoires indépendantes et identique-
ment distribuées suivant la même loi de probabilité (espérance 〈 f 〉, écart-type σu).
Alors le théorème central limite [102] 1 prévoit que :

〈Γ〉
ρ1

= N 〈 f 〉

σΓ

ρ2
=
√

N σu

2
'
√

N 〈 f 〉

〈Γ〉
ρ1

suit la loi normaleN
(

N 〈 f 〉,
√

N σu

)

(3.4)

(3.5)

(3.6)

L’équation (3.6) rend bien compte du comportement gaussien observé dans la figure
3.7.

Nous avons montré au paragraphe 3.1.1 que
〈Γ〉
ρ1

∝ A, ce qui vient du fait que le

nombre d’événements dissipatifs N est proportionnel à A. On définit ainsi le coef-
ficient de proportionnalité α comme étant la densité surfacique d’événements d’ac-
crochage/décrochage, soit :

N = αA (3.7)

1. (Théorème central limite) Soit (XN)N∈N∗ une suite de variables aléatoires indépendantes, de
même loi, admettant une espérance µ et une variance σ2. On définit la somme SN = X1 + · · · +
XN ainsi que la variable centrée réduite correspondante ZN =

SN − Nµ

σ
√

N
. Alors la suite (ZN)N∈N∗

converge en loi vers N (0, 1), où N (σ, µ) est la loi de densité
1

σ
√

2π
e−

(x−µ)2

2σ2 .

2. Prenons un profil de force triangulaire normalisé f (∆) =

{
∆
c pour 0 6 ∆ 6 c
1−∆
1−c pour c 6 ∆ 6 1

avec c qui règle les temps d’accrochage et de décrochage dans l’interaction et calculons 〈 f 〉 et σu. On
trouve qu’ils sont indépendants de c et que 〈 f 〉 =

√
3 σu. Cela justifie le choix σu ' 〈 f 〉.
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En tenant compte de la définition (3.7), on peut alors réécrire les équations (3.4) et
(3.5) comme : 

〈Γ〉
ρ1

= α 〈 f 〉 A

σΓ

ρ2
=
√

α 〈 f 〉
√

A

(3.8)

(3.9)

L’équation (3.8) rend bien compte de l’extensivité en aire observée en figure 3.1 et
donne une expression littérale pour la pente. Qu’en est-il des variations de l’écart-
type avec l’aire de contact?
Pour les mêmes expériences que celles présentées au paragraphe 3.1.1, on représente
l’écart-type de la force en fonction de la racine carrée de l’aire de la surface frottante
(figure 3.8). Le modèle rend bien compte du comportement linéaire observé et donne
également une expression littérale pour la pente.

FIGURE 3.8 – Linéarité entre l’écart-type de la force de frottement en

régime stationnaire
σΓ

ρ2
et la racine carrée de l’aire de la surface frottante
√

A (pente : 3.0(1)N m−1).

Pour découpler les coefficients microscopiques α et 〈 f 〉, on réécrit les équations (3.8)
et (3.9) comme : 

σ2
Γ

ρ22 = 〈 f 〉 〈Γ〉
ρ1

σΓ

ρ2
=

1√
α

〈Γ〉
ρ1
√

A

(3.10)

(3.11)

Ces deux formules relient des paramètres caractéristiques mesurables du frottement

à l’échelle macroscopique
( 〈Γ〉

ρ1
,

σΓ

ρ2

)
aux paramètres microscopiques (〈 f 〉, α) décri-

vant les événements d’accrochage/décrochage.
Nous allons maintenant montrer que ces relations permettent d’extraire des données
expérimentales des valeurs réalistes des paramètres α et 〈 f 〉.
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3.2.3 Mesure de la densité surfacique et de l’amplitude des événe-
ments d’accrochage/décrochage

On représente les données dans les figures 3.9 et 3.10 sous la forme suggérée
respectivement par les équations (3.10) et (3.11).

1p
↵

<latexit sha1_base64="QupCvnJ9dbeZhoGNefv1a4Cz5MM=">AAAC3HicjVHLSsNAFD3GV31XXbhwEyyCq5JIRZdFNy4rWBVsLZPptA1NkziZCCV0507c+gNu9XvEP9C/8M4YwQeiE5KcOfeeM/fO9eLAT5TjPI9Z4xOTU9OFmdm5+YXFpeLyykkSpZKLOo+CSJ55LBGBH4q68lUgzmIp2MALxKnXP9Dx0yshEz8Kj9UwFs0B64Z+x+dMEdUqrjU6kvHMHWWN5FKqrMGCuMdGo1ax5JQds+yfwM1BCfmqRcUnNNBGBI4UAwiEUIQDMCT0nMOFg5i4JjLiJCHfxAVGmCVtSlmCMhixffp2aXeesyHttWdi1JxOCeiVpLSxSZqI8iRhfZpt4qlx1uxv3pnx1LUN6e/lXgNiFXrE/qX7yPyvTvei0MGe6cGnnmLD6O547pKaW9GV25+6UuQQE6dxm+KSMDfKj3u2jSYxveu7ZSb+YjI1q/c8z03xqqukAbvfx/kTnGyX3Up556hSqu7noy5gHRvYonnuoopD1FA39d/jAY/WhXVt3Vi376nWWK5ZxZdl3b0BWECZsw==</latexit>

FIGURE 3.9 – Linéarité entre l’écart-type de la force en régime sta-
tionnaire et la force moyenne normalisée par la racine carrée de l’aire
de contact. La pente de l’ajustement linéaire donne le coefficient 1√

α

comme le prévoit l’équation 3.11. On mesure α = 94(4) 104 m−2.

hfi

<latexit sha1_base64="nWik1cGt3SO/D3AleAk1Gc0J/ho=">AAAC1nicjVHLSsNAFD2Nr1pfqS7dBIvgqiRS0WXRjcsK9gGtlCSd1tBpEiYTpRTdiVt/wK1+kvgH+hfeGVNQi+iEJGfOvefM3Hu9mAeJtO3XnDE3v7C4lF8urKyurW+Yxc1GEqXCZ3U/4pFoeW7CeBCyugwkZ61YMHfkcdb0hicq3rxiIgmi8FyOY3Yxcgdh0A98VxLVNYsd7oYDzqy+1REadc2SXbb1smaBk4ESslWLzBd00EMEHylGYAghCXO4SOhpw4GNmLgLTIgThAIdZ7hBgbQpZTHKcIkd0ndAu3bGhrRXnolW+3QKp1eQ0sIuaSLKE4TVaZaOp9pZsb95T7SnutuY/l7mNSJW4pLYv3TTzP/qVC0SfRzpGgKqKdaMqs7PXFLdFXVz60tVkhxi4hTuUVwQ9rVy2mdLaxJdu+qtq+NvOlOxau9nuSne1S1pwM7Pcc6Cxn7ZqZQPziql6nE26jy2sYM9muchqjhFDXXyvsYjnvBstIxb4864/0w1cplmC9+W8fABYvaWKA==</latexit>

FIGURE 3.10 – Linéarité entre le carré de l’écart-type de la force en ré-
gime stationnaire et la force moyenne. La pente de l’ajustement linéaire
donne le coefficient 〈 f 〉 comme le prévoit l’équation 3.10. On mesure

〈 f 〉 = 3.0(2)mN.
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On observe qu’on a bien le comportement linéaire prévu par les équations précé-
dentes. Les ajustements linéaires nous permettent de mesurer des coefficients α et
〈 f 〉 donnés par la pente des droites.
On mesure α = 94(4) 104 m−2 (figure 3.9). a étant l’échelle typique de distance entre
deux événements d’accrochage/décrochage (voir §3.1.3), on s’attend à ce que la sur-
face efficace associée à un événement d’accrochage/décrochage soit de l’ordre de a2.
Pour cette surface, on mesure une valeur α a2 ' 0.7 proche de l’unité, ce qui est com-
patible avec des événements d’accrochage/décrochage qui se produisent à l’échelle
de la cellule.

En ce qui concerne la force unitaire (figure 3.10), on mesure : 〈 f 〉 = 3.0(2)mN.
Vérifions avec un modèle de poutre flexible cylindrique semi-encastrée l’ordre de
grandeur de la force correspondant à la flexion d’un brin. Soit l sa longueur et t son
diamètre. Dans l’approximation où le déplacement transversal maximal δ reste petit
devant la longueur du brin, la force f qui fléchit le brin est donnée par :

f = 3 Es
I δ

l3

avec le module d’Young Es du brin et son moment d’inertie I =
π

64
t4. Le module

d’Young du polyuréthane Es a été mesuré par Diaconu et al. [103] dans des expé-
riences d’électrostriction de polyester uréthane et ils ont trouvé Es = 13.1 MPa. En
utilisant les grandeurs caractéristiques des cellules mesurées au chapitre 2 §2.1.1 :
l ' 0.9 mm et t ' 0.2 mm, et en prenant pour déplacement transversal maximal
δ le diamètre caractéristique d’un pore DP ' 0.85 mm, on trouve comme ordre de
grandeur pour la force unitaire f ' 2 mN. La force mesurée en exploitant notre
modèle est donc compatible avec un mécanisme d’accrochage/décrochage du type
brin/cellule. Le modèle de poutre que nous utilisons pour estimer la valeur de 〈 f 〉
présente cependant quelques limites. En particulier, celui-ci est valable en petites
déformations, or nous avons pris la déflexion δ du même ordre de grandeur que la
longueur de la poutre. De plus, les conditions d’encastrement des brins dans ce mo-
dèle sont très différentes de celles qu’on trouve dans la couche interfaciale fortement
cisaillée du fait de la déformation de la structure.

3.2.4 Bilan

Le modèle où l’on suppose que le frottement repose sur une statistique d’événe-
ments d’accrochage/décrochage indépendants, c’est-à-dire non couplés, et possé-
dant tous les mêmes caractéristiques (densité surfacique α, force unitaire 〈 f 〉) rend
bien compte de nos expériences. On a ainsi montré que dans les mousses, en me-
surant des paramètres de frottement à l’échelle macroscopique que sont la force de
frottement moyenne et l’écart-type des fluctuations de cette force, on arrive à re-
monter à des paramètres microscopiques caractérisant les mécanismes physiques
qui pilotent le frottement. L’ensemble des résultats acquis jusqu’ici nous permettent
d’identifier ces événements d’accrochage/décrochage à l’interaction entre un brin
et une cellule. Pour pousser plus loin la caractérisation de ces événements d’accro-
chage/décrochage, peut-on par exemple remonter à des informations sur la forme
de l’interaction entre un brin et une cellule?
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3.3 Profil de force d’un événement d’accrochage et de
décrochage

3.3.1 Visualisation de la dissymétrie d’un événement local

Avec une caméra ultrarapide (voir chapitre 2 §2.2.1), on visualise sur le côté un
contact entre deux échantillons de mousse. Afin de pouvoir observer facilement des
événements d’accrochage/décrochage, on met en frottement un disque et un anneau
concentriques de même rayon externe et on regarde au bord. On arrive ainsi à isoler
un événement d’accrochage/décrochage unique (figure 3.11).

1 mm

<latexit sha1_base64="A/d4zcDy9IoaaBjLy3C1QvXxP2k=">AAAC0XicjVHLSsNAFD3GV62vqks3g0VwISWx9bUT3bhUtA9oqyTptAbzYjIRSymIW3/Arf6U+Af6F96ZpqAL0RuSnDn3njNz5zqx7yXSNN8njMmp6ZnZ3Fx+fmFxabmwslpLolS4vOpGfiQajp1w3wt5VXrS541YcDtwfF53bk9Uvn7HReJF4aXsx7wd2L3Q63quLYm6slhrm7Ukv5eDIBheF4pm6VDFHhuB8iEBs2KZ5TKzSqaOIrI4iwpvaKGDCC5SBOAIIQn7sJHQ04QFEzFxbQyIE4Q8necYIk/alKo4VdjE3tK3R6tmxoa0Vp6JVru0i0+vICXDJmkiqhOE1W5M51PtrNjfvAfaU52tT38n8wqIlbgh9i/duPK/OtWLRBcHugePeoo1o7pzM5dU34o6OfvWlSSHmDiFO5QXhF2tHN8z05pE967u1tb5D12pWLV2s9oUn+qUNODxFNnvoLZTsiql3fNK8eg4G3UO69jAFs1zH0c4xRmq5C3wjBe8GhdG33gwHkelxkSmWcOPMJ6+AAajlOk=</latexit>

1

<latexit sha1_base64="G5FNZRLsaNwb7qIg5D7eJ80lHDs=">AAACxHicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFZIa27orCuKyBWsLtUiSTmtoXkwmQin6A27128Q/0L/wzpiCLopOSHLn3HPOzL3XTQI/Fab5XtCWlldW14rrpY3Nre2d8u7eTRpn3GMdLw5i3nOdlAV+xDrCFwHrJZw5oRuwrju5kPnuA+OpH0fXYpqwQeiMI3/ke44gqG3dlSumcdaoVe2abhqmWbeqlgyqdfvE1i1C5KogX624/IZbDBHDQ4YQDBEExQEcpPT0YcFEQtgAM8I4Rb7KMzyiRNqMWIwYDqET+o5p18/RiPbSM1Vqj04J6OWk1HFEmph4nGJ5mq7ymXKW6CLvmfKUd5vS3829QkIF7gn9Szdn/lcnaxEYoaFq8KmmRCGyOi93yVRX5M31H1UJckgIk/GQ8pxiTynnfdaVJlW1y946Kv+hmBKVey/nZviUt6QBz6eoLw5uqoZlG6dtu9I8z0ddxAEOcUzzrKOJK7TQUd7PeMGrdqkFWqpl31StkGv28WtpT19d24+A</latexit>

2

<latexit sha1_base64="91IMygxWY2XDm7LCfboSlbkjmQM=">AAACxHicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVZIY27orCuKyBWsLtUiSTmtoXkwmQin6A27128Q/0L/wzpiCLopOSHLn3HPOzL3XTQI/FYbxXtCWlldW14rrpY3Nre2d8u7eTRpn3GMdLw5i3nOdlAV+xDrCFwHrJZw5oRuwrju5kPnuA+OpH0fXYpqwQeiMI3/ke44gqG3dlStG9axRs+yablQNo25apgysun1i6yYhclWQr1ZcfsMthojhIUMIhgiC4gAOUnr6MGEgIWyAGWGcIl/lGR5RIm1GLEYMh9AJfce06+doRHvpmSq1R6cE9HJS6jgiTUw8TrE8TVf5TDlLdJH3THnKu03p7+ZeIaEC94T+pZsz/6uTtQiM0FA1+FRTohBZnZe7ZKor8ub6j6oEOSSEyXhIeU6xp5TzPutKk6raZW8dlf9QTInKvZdzM3zKW9KA51PUFwc3VtW0q6dtu9I8z0ddxAEOcUzzrKOJK7TQUd7PeMGrdqkFWqpl31StkGv28WtpT19gO4+B</latexit>

3

<latexit sha1_base64="b0GqEF5qc6STnvwLATaZ/8bbf9U=">AAACxHicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFZI0tnVXFMRlC/YBtUiSTmtoXiQToRT9Abf6beIf6F94Z0xBF0UnJLlz7jln5t7rxL6Xcl1/Lygrq2vrG8XN0tb2zu5eef+gm0ZZ4rKOG/lR0nfslPleyDrc4z7rxwmzA8dnPWd6KfK9B5akXhTe8FnMhoE9Cb2x59qcoHb1rlzRtfNGzbRqqq7pet0wDRGYdatqqQYhYlWQr1ZUfsMtRojgIkMAhhCcYh82UnoGMKAjJmyIOWEJRZ7MMzyiRNqMWIwYNqFT+k5oN8jRkPbCM5Vql07x6U1IqeKENBHxEorFaarMZ9JZoMu859JT3G1Gfyf3CgjluCf0L92C+V+dqIVjjIaswaOaYomI6tzcJZNdETdXf1TFySEmTMQjyicUu1K56LMqNamsXfTWlvkPyRSo2Ls5N8OnuCUNeDFFdXnQNTXD0s7aVqV5kY+6iCMc45TmWUcT12ihI72f8YJX5UrxlVTJvqlKIdcc4tdSnr4AYpuPgg==</latexit>

4

<latexit sha1_base64="ZcY2J/e04TjJ1mx/B67s7SOugfM=">AAACwHicjVHLSsNAFD2Nr1pf1a2bYBFchSTGtu6KgrisYB9QiyTTaQ3mRTIRSvUL3Oq3iX+gf+GdMQVdFJ2Q5M6555yZe6+XBH4mTPO9pC0tr6yuldcrG5tb2zvVym43i/OU8Q6Lgzjte27GAz/iHeGLgPeTlLuhF/Ced38u870HnmZ+HF2LacKHoTuJ/LHPXEHQlXNbrZnGabNuO3XdNEyzYdmWDOyGc+zoFiFy1VCsdlx9ww1GiMGQIwRHBEFxABcZPQNYMJEQNsSMsJQiX+U5nlAhbU4sTgyX0Hv6Tmg3KNCI9tIzU2pGpwT0pqTUcUiamHgpxfI0XeVz5SzRRd4z5SnvNqW/V3iFhArcEfqXbs78r07WIjBGU9XgU02JQmR1rHDJVVfkzfUfVQlySAiT8YjyKcVMKed91pUmU7XL3roq/6GYEpV7VnBzfMpb0oDnU9QXB13bsBzjpNY6KwZdxj4OcETTbKCFS7TRUc7PeMGrdqEFWvZN1EqFYg+/lvb4Besijnw=</latexit>

5

<latexit sha1_base64="lRB2MdieuIImq+SCIIz0w5t7cuo=">AAACxHicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFZKYPtwVBXHZgn1ALZKk0xqaF8lEKEV/wK1+m/gH+hfeGVPQRdEJSe6ce86Zufc6se+lXNffC8rK6tr6RnGztLW9s7tX3j/oplGWuKzjRn6U9B07Zb4Xsg73uM/6ccLswPFZz5leinzvgSWpF4U3fBazYWBPQm/suTYnqF29K1d07bxRM62aqmu6XjdMQwRm3TqzVIMQsSrIVysqv+EWI0RwkSEAQwhOsQ8bKT0DGNAREzbEnLCEIk/mGR5RIm1GLEYMm9ApfSe0G+RoSHvhmUq1S6f49CakVHFCmoh4CcXiNFXmM+ks0GXec+kp7jajv5N7BYRy3BP6l27B/K9O1MIxRkPW4FFNsUREdW7uksmuiJurP6ri5BATJuIR5ROKXalc9FmVmlTWLnpry/yHZApU7N2cm+FT3JIGvJiiujzompphadW2VWle5KMu4gjHOKV51tHENVroSO9nvOBVuVJ8JVWyb6pSyDWH+LWUpy9nW4+E</latexit>

6

<latexit sha1_base64="hDE/qfAQIXp7s/FcWbzf7Ft5Ix4=">AAACxHicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFZIa27orCuKyBWsLtUgyndbQvEgmQin6A27128Q/0L/wzpiCLopOSHLn3HPOzL3XjX0vFab5XtCWlldW14rrpY3Nre2d8u7eTRplCeMdFvlR0nOdlPteyDvCEz7vxQl3AtfnXXdyIfPdB56kXhRei2nMB4EzDr2RxxxBULt2V66YxlmjVrVrummYZt2qWjKo1u0TW7cIkauCfLWi8htuMUQEhgwBOEIIin04SOnpw4KJmLABZoQlFHkqz/GIEmkzYnFiOIRO6DumXT9HQ9pLz1SpGZ3i05uQUscRaSLiJRTL03SVz5SzRBd5z5SnvNuU/m7uFRAqcE/oX7o58786WYvACA1Vg0c1xQqR1bHcJVNdkTfXf1QlyCEmTMZDyicUM6Wc91lXmlTVLnvrqPyHYkpU7lnOzfApb0kDnk9RXxzcVA3LNk7bdqV5no+6iAMc4pjmWUcTV2iho7yf8YJX7VLztVTLvqlaIdfs49fSnr4AabuPhQ==</latexit>

7

<latexit sha1_base64="SIz7AQNDwwIYnTZMJmnK4ETqdlw=">AAACxHicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFZIYm7orCuKyBWsLtUiSTmtoXiQToRT9Abf6beIf6F94Z0xBF0UnJLlz7jln5t7rJoGfcV1/LylLyyura+X1ysbm1vZOdXfvJovz1GMdLw7itOc6GQv8iHW4zwPWS1LmhG7Auu7kQuS7DyzN/Di65tOEDUJnHPkj33M4QW37rlrTtbNG3bTqqq7pum2YhghM2zqxVIMQsWooViuuvuEWQ8TwkCMEQwROcQAHGT19GNCREDbAjLCUIl/mGR5RIW1OLEYMh9AJfce06xdoRHvhmUm1R6cE9KakVHFEmph4KcXiNFXmc+ks0EXeM+kp7jalv1t4hYRy3BP6l27O/K9O1MIxQkPW4FNNiUREdV7hksuuiJurP6ri5JAQJuIh5VOKPamc91mVmkzWLnrryPyHZApU7L2Cm+NT3JIGPJ+iuji4MTXD0k7bVq15Xoy6jAMc4pjmaaOJK7TQkd7PeMGrcqkESqbk31SlVGj28WspT19sG4+G</latexit>
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<latexit sha1_base64="WWR/BIthb8bcAS7MvwV0tSMLUx4=">AAACxHicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFZIa27orCuKyBWsLtUgyndbQvEgmQin6A27128Q/0L/wzpiCLopOSHLn3HPOzL3XjX0vFab5XtCWlldW14rrpY3Nre2d8u7eTRplCeMdFvlR0nOdlPteyDvCEz7vxQl3AtfnXXdyIfPdB56kXhRei2nMB4EzDr2RxxxBULtxV66YxlmjVrVrummYZt2qWjKo1u0TW7cIkauCfLWi8htuMUQEhgwBOEIIin04SOnpw4KJmLABZoQlFHkqz/GIEmkzYnFiOIRO6DumXT9HQ9pLz1SpGZ3i05uQUscRaSLiJRTL03SVz5SzRBd5z5SnvNuU/m7uFRAqcE/oX7o58786WYvACA1Vg0c1xQqR1bHcJVNdkTfXf1QlyCEmTMZDyicUM6Wc91lXmlTVLnvrqPyHYkpU7lnOzfApb0kDnk9RXxzcVA3LNk7bdqV5no+6iAMc4pjmWUcTV2iho7yf8YJX7VLztVTLvqlaIdfs49fSnr4AbnuPhw==</latexit>

9

<latexit sha1_base64="mTGU6L8skcJf4/O0+3m+yDuLd7I=">AAACxHicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFZIY+9gVBXHZgn1ALZKk0xqaF8lEKEV/wK1+m/gH+hfeGVPQRdEJSe6ce86Zufc6se+lXNffC8rK6tr6RnGztLW9s7tX3j/oplGWuKzjRn6U9B07Zb4Xsg73uM/6ccLswPFZz5leinzvgSWpF4U3fBazYWBPQm/suTYnqN24K1d0rVGvmlZV1TVdrxmmIQKzZp1ZqkGIWBXkqxWV33CLESK4yBCAIQSn2IeNlJ4BDOiICRtiTlhCkSfzDI8okTYjFiOGTeiUvhPaDXI0pL3wTKXapVN8ehNSqjghTUS8hGJxmirzmXQW6DLvufQUd5vR38m9AkI57gn9S7dg/lcnauEYoy5r8KimWCKiOjd3yWRXxM3VH1VxcogJE/GI8gnFrlQu+qxKTSprF721Zf5DMgUq9m7OzfApbkkDXkxRXR50Tc2wtPO2VWle5KMu4gjHOKV51tDENVroSO9nvOBVuVJ8JVWyb6pSyDWH+LWUpy9w24+I</latexit>

10

<latexit sha1_base64="5NBKKUOFNm6q9FoOjZbaSFvM0+Q=">AAACxXicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFZIY27orutBlFfuAWiRJpzU0L5JJoRTxB9zqr4l/oH/hnTEFXRSdkOTOueecmXuvE/teynX9vaAsLa+srhXXSxubW9s75d29dhplictabuRHSdexU+Z7IWtxj/usGyfMDhyfdZzxhch3JixJvSi85dOY9QN7FHpDz7U5QTeGfl+u6NpZvWpaVVXXdL1mmIYIzJp1YqkGIWJVkK9mVH7DHQaI4CJDAIYQnGIfNlJ6ejCgIyasjxlhCUWezDM8okTajFiMGDahY/qOaNfL0ZD2wjOVapdO8elNSKniiDQR8RKKxWmqzGfSWaCLvGfSU9xtSn8n9woI5Xgg9C/dnPlfnaiFY4i6rMGjmmKJiOrc3CWTXRE3V39UxckhJkzEA8onFLtSOe+zKjWprF301pb5D8kUqNi7OTfDp7glDXg+RXVx0DY1w9JOr61K4zwfdREHOMQxzbOGBq7QRIu8h3jGC16VSyVQuDL5piqFXLOPX0t5+gL1zI+6</latexit>

11

<latexit sha1_base64="37NfDVC0akgQFBo7VvPAcBgeeYw=">AAACxXicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFZIY27orutBlFfuAWiRJpzU0L5JJoRTxB9zqr4l/oH/hnTEFXRSdkOTOueecmXuvE/teynX9vaAsLa+srhXXSxubW9s75d29dhplictabuRHSdexU+Z7IWtxj/usGyfMDhyfdZzxhch3JixJvSi85dOY9QN7FHpDz7U5QTeGcV+u6NpZvWpaVVXXdL1mmIYIzJp1YqkGIWJVkK9mVH7DHQaI4CJDAIYQnGIfNlJ6ejCgIyasjxlhCUWezDM8okTajFiMGDahY/qOaNfL0ZD2wjOVapdO8elNSKniiDQR8RKKxWmqzGfSWaCLvGfSU9xtSn8n9woI5Xgg9C/dnPlfnaiFY4i6rMGjmmKJiOrc3CWTXRE3V39UxckhJkzEA8onFLtSOe+zKjWprF301pb5D8kUqNi7OTfDp7glDXg+RXVx0DY1w9JOr61K4zwfdREHOMQxzbOGBq7QRIu8h3jGC16VSyVQuDL5piqFXLOPX0t5+gL4LI+7</latexit>

12

<latexit sha1_base64="+Brn27AqZR/e5WPEqOrikz3wHQo=">AAACxXicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFZIY27orutBlFfuAWiRJpzU0L5JJoRTxB9zqr4l/oH/hnTEFXRSdkOTOueecmXuvE/teynX9vaAsLa+srhXXSxubW9s75d29dhplictabuRHSdexU+Z7IWtxj/usGyfMDhyfdZzxhch3JixJvSi85dOY9QN7FHpDz7U5QTeGeV+u6NpZvWpaVVXXdL1mmIYIzJp1YqkGIWJVkK9mVH7DHQaI4CJDAIYQnGIfNlJ6ejCgIyasjxlhCUWezDM8okTajFiMGDahY/qOaNfL0ZD2wjOVapdO8elNSKniiDQR8RKKxWmqzGfSWaCLvGfSU9xtSn8n9woI5Xgg9C/dnPlfnaiFY4i6rMGjmmKJiOrc3CWTXRE3V39UxckhJkzEA8onFLtSOe+zKjWprF301pb5D8kUqNi7OTfDp7glDXg+RXVx0DY1w9JOr61K4zwfdREHOMQxzbOGBq7QRIu8h3jGC16VSyVQuDL5piqFXLOPX0t5+gL6jI+8</latexit>

FIGURE 3.11 – Interaction entre un brin (surligné en bleu) et une cel-
lule suivie à la caméra ultrarapide (Facq = 3000 fps). La partie mobile
correspond à la partie supérieure de l’image et le déplacement se fait
vers la gauche de l’image (flèche rose). De gauche à droite, entre chaque
image, δt = 18 ms. Images 1 - 11 : phase d’accrochage. L’image 11 cor-
respond au début du décrochage. A l’image 12, le brin est déjà revenu

dans son état d’équilibre
(R = 55 mm, ∆R = 8 mm, ∆z = 0.5 mm, Ωz = 5 ◦ s−1).

L’interaction d’accrochage/décrochage entre un brin et une cellule apparaît très dis-
symétrique. D’une part, les phases d’accrochage et de décrochage se font sur des
échelles de longueur (et donc de temps puisqu’on travaille à vitesse constante) très
séparées. D’autre part, après la phase d’interaction (accrochage+décrochage) vient
ensuite une période de non-interaction (force nulle) jusqu’à ce qu’à ce qu’un nou-
vel événement d’accrochage/décrochage survienne à la même position sur l’anneau
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statorique, ce qui fait apparaître une dissymétrie dans l’amplitude des valeurs prises
par la force unitaire f . On s’attend à ce qu’une réponse en force à ce point dissymé-
trique soit associée à une densité de probabilité de la force elle aussi très dissymé-
trique.

On peut extraire de la visualisation précédente un schéma de la réponse en force
supposée à l’origine du frottement de la mousse (figure 3.12 (a)). Dans le cas de ce
profil de force, on montre en figure 3.12 (b) l’allure de la densité de probabilité asso-
ciée. Plus la phase d’accrochage est courte par rapport à la phase de non-interaction
(petites valeurs de c), plus la densité de probabilité associée est dissymétrique avec
une amplification des valeurs à force nulle.

1

<latexit sha1_base64="ZpL2oBzJEFB3AcH9xrAk3FQ4+rM=">AAACxHicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVTKl2nZXFMRlC/YBtUiSTmtoXkwmQin6A27128Q/0L/wzpiCLopOSHLm3HvOzL3XiX0vkZb1njNWVtfWN/Kbha3tnd294v5BN4lS4fKOG/mR6Dt2wn0v5B3pSZ/3Y8HtwPF5z5leqnjvgYvEi8IbOYv5MLAnoTf2XFsS1WZ3xZJVtiyLMWYqwGrnFoFGo15hdZOpEK0SstWKim+4xQgRXKQIwBFCEvZhI6FnAAYLMXFDzIkThDwd53hEgbQpZXHKsImd0ndCu0HGhrRXnolWu3SKT68gpYkT0kSUJwir00wdT7WzYpd5z7WnutuM/k7mFRArcU/sX7pF5n91qhaJMeq6Bo9qijWjqnMzl1R3Rd3c/FGVJIeYOIVHFBeEXa1c9NnUmkTXrnpr6/iHzlSs2rtZbopPdUsa8GKK5nLQrZRZtXzWrpaaF9mo8zjCMU5pnjU0cY0WOtr7GS94Na4M30iM9DvVyGWaQ/xaxtMXQHKPdA==</latexit>

2

<latexit sha1_base64="cffmdshbqPf229ROg1BpmP+aT7A=">AAACxHicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVZJSbbsrCuKyBfuAWiSZTmvo5EEyEUrRH3Cr3yb+gf6Fd8YUdFF0QpIz595zZu69biS8RFrWe85YWV1b38hvFra2d3b3ivsH3SRMY8Y7LBRh3HedhAsv4B3pScH7Ucwd3xW8504vVbz3wOPEC4MbOYv40HcmgTf2mCOJalfuiiWrbFmWbdumAnbt3CLQaNQrdt20VYhWCdlqhcU33GKEEAwpfHAEkIQFHCT0DGDDQkTcEHPiYkKejnM8okDalLI4ZTjETuk7od0gYwPaK89EqxmdIuiNSWnihDQh5cWE1WmmjqfaWbHLvOfaU91tRn838/KJlbgn9i/dIvO/OlWLxBh1XYNHNUWaUdWxzCXVXVE3N39UJckhIk7hEcVjwkwrF302tSbRtaveOjr+oTMVq/Ysy03xqW5JA15M0VwOupWyXS2ftaul5kU26jyOcIxTmmcNTVyjhY72fsYLXo0rQxiJkX6nGrlMc4hfy3j6AkLSj3U=</latexit>

3

<latexit sha1_base64="gjO7Xp5EkcTBPvayRaMArML0ubI=">AAACxHicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVTK12nZXFMRlC/YBtUiSTuvQvEgmghT9Abf6beIf6F94Z0xBF0UnJDlz7j1n5t7rRJ5IpGW954yl5ZXVtfx6YWNza3unuLvXTcI0dnnHDb0w7jt2wj0R8I4U0uP9KOa273i850wvVLx3z+NEhMG1fIj40LcngRgL15ZEtU9uiyWrbFkWY8xUgNXOLAKNRr3C6iZTIVolZKsVFt9wgxFCuEjhgyOAJOzBRkLPAAwWIuKGmBEXExI6zvGIAmlTyuKUYRM7pe+EdoOMDWivPBOtdukUj96YlCaOSBNSXkxYnWbqeKqdFbvIe6Y91d0e6O9kXj6xEnfE/qWbZ/5Xp2qRGKOuaxBUU6QZVZ2buaS6K+rm5o+qJDlExCk8onhM2NXKeZ9NrUl07aq3to5/6EzFqr2b5ab4VLekAc+naC4G3UqZVcun7WqpeZ6NOo8DHOKY5llDE1dooaO9n/GCV+PS8IzESL9TjVym2cevZTx9AUUyj3Y=</latexit>

c

<latexit sha1_base64="zfgMuBA4RuUrFsJcj7EdUAlmcx8=">AAACxHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVZJSbbsrCMVlC/YBtUgyndahaRKSiVCK4t6tfpv4B/oX3pmmoIuiE5KcOfeeM3Pnjht6IpaW9ZEx1tY3Nrey27md3b39g/zhUScOkojxNgu8IOq5Tsw94fO2FNLjvTDiztT1eNedXKl494FHsQj8GzkL+WDqjH0xEsyRRLXYXb5gFS3Lsm3bVMCuXFoEarVqya6atgrRKCAdzSD/jlsMEYAhwRQcPiRhDw5ievqwYSEkboA5cREhoeMcj8iRNqEsThkOsRP6jmnWT1mf5soz1mpGq3j0RqQ0cUaagPIiwmo1U8cT7azYVd5z7an2NqO/m3pNiZW4J/Yv3TLzvzpVi8QIVV2DoJpCzajqWOqS6FNROzd/VCXJISRO4SHFI8JMK5fnbGpNrGtXZ+vo+KfOVKyaszQ3wZfaJTV42UVzNeiUina5eNEqF+qN50WrszjBKc6pnxXUcY0m2tr7Ba94MxqGZ8RGskg1Mun1OMavYTx9A95mkCo=</latexit>

�

<latexit sha1_base64="L7mN4u8GJmwy1IvFWTAh8Xq955Y=">AAACyXicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVSal2nZXEERwU8E+oC2SpNMamyYxmYi1CII/4FZ/TPwD/QvvTFPQRdEJSc6ce8+ZuXPHClwnEox9pLSFxaXllfRqZm19Y3Mru73TiPw4tHnd9l0/bFlmxF3H43XhCJe3gpCbI8vlTWt4IuPNOx5Gju9dinHAuyNz4Dl9xzYFUY1Oj7vCvMrmWJ4xZhiGLoFROmYEKpVywSjrhgzRyCEZNT/7jg568GEjxggcHgRhFyYietowwBAQ18WEuJCQo+Icj8iQNqYsThkmsUP6DmjWTliP5tIzUmqbVnHpDUmp44A0PuWFhOVquorHylmy87wnylPubUx/K/EaEStwTexfulnmf3WyFoE+yqoGh2oKFCOrsxOXWJ2K3Ln+oypBDgFxEvcoHhK2lXJ2zrrSRKp2ebamin+qTMnKuZ3kxviSu6QGz7qozweNQt4o5o8uirnq6dO01WnsYR+H1M8SqjhDDXXyvsELXvGmnWu32r32ME3VUsn12MWvoT1/A2iLkl8=</latexit>

f
(�

)

<latexit sha1_base64="iJUkKKpDKrTd/SNxruzukcJke/o=">AAACzXicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkWom5JKRZcFXejKCvaBbZEkndaheTGZCKXq1h9wq78l/oH+hXfGFNQiOiHJmXPvOTP3XifyeCwt6zVjzMzOzS9kF3NLyyura/n1jUYcJsJldTf0QtFy7Jh5PGB1yaXHWpFgtu94rOkMj1S8ecNEzMPgQo4i1vXtQcD73LUlUZd9s9g5Zp60d6/yBatk6WVOg3IKCkhXLcy/oIMeQrhI4IMhgCTswUZMTxtlWIiI62JMnCDEdZzhDjnSJpTFKMMmdkjfAe3aKRvQXnnGWu3SKR69gpQmdkgTUp4grE4zdTzRzor9zXusPdXdRvR3Ui+fWIlrYv/STTL/q1O1SPRxqGvgVFOkGVWdm7okuivq5uaXqiQ5RMQp3KO4IOxq5aTPptbEunbVW1vH33SmYtXeTXMTvKtb0oDLP8c5DRp7pXKltH9eKVRP01FnsYVtFGmeB6jiBDXUyTvAI57wbJwZiXFr3H+mGplUs4lvy3j4ABl6kos=</latexit>

�

<latexit sha1_base64="AscS88li0DkOZx+c0WDQGlR02uw=">AAACyXicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVRKp6LKgC8VNBfuAtkiSTuvYycNkItbiyh9wqz8m/oH+hXfGCGoRnZDkzLn3nJl7rxsJnkjLeskZU9Mzs3P5+cLC4tLySnF1rZGEaeyxuheKMG65TsIED1hdcilYK4qZ47uCNd3hgYo3r1mc8DA4k6OIdX1nEPA+9xxJVKNzyIR0zoslq2zpZU4COwMlZKsWFp/RQQ8hPKTwwRBAEhZwkNDThg0LEXFdjImLCXEdZ7hDgbQpZTHKcIgd0ndAu3bGBrRXnolWe3SKoDcmpYkt0oSUFxNWp5k6nmpnxf7mPdae6m4j+ruZl0+sxAWxf+k+M/+rU7VI9LGva+BUU6QZVZ2XuaS6K+rm5peqJDlExCnco3hM2NPKzz6bWpPo2lVvHR1/1ZmKVXsvy03xpm5JA7Z/jnMSNHbKdqW8e1opVY+zUeexgU1s0zz3UMURaqiT9yUe8Ign48S4Mm6M249UI5dp1vFtGffve4WRjA==</latexit>

f

<latexit sha1_base64="O97dKu5ByENgSnZ9gEKm2lOngpU=">AAACxHicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVRKp6LIoiMsW7ANqkWQ6raF5MTMRStEfcKvfJv6B/oV3xhTUIjohyZlz7zkz914/DQOpHOe1YC0sLi2vFFdLa+sbm1vl7Z22TDLBeIslYSK6vid5GMS8pQIV8m4quBf5Ie/443Md79xxIYMkvlKTlPcjbxQHw4B5iqjm8KZccaqOWfY8cHNQQb4aSfkF1xggAUOGCBwxFOEQHiQ9PbhwkBLXx5Q4QSgwcY57lEibURanDI/YMX1HtOvlbEx77SmNmtEpIb2ClDYOSJNQniCsT7NNPDPOmv3Ne2o89d0m9Pdzr4hYhVti/9LNMv+r07UoDHFqagioptQwujqWu2SmK/rm9peqFDmkxGk8oLggzIxy1mfbaKSpXffWM/E3k6lZvWd5boZ3fUsasPtznPOgfVR1a9XjZq1SP8tHXcQe9nFI8zxBHZdooGW8H/GEZ+vCCi1pZZ+pViHX7OLbsh4+AEL0j3M=</latexit>

d
P d
f

(f
)

<latexit sha1_base64="JI0RW0CF+h4h9ayDFBVK7NIMQK8=">AAAC6XicjVHLSsNAFD2N7/qKunQTrIJuSioVXYpuXFawKrQik+lEQ/NiMhFK6Q+4cydu/QG3+iPiH+hfeGeMoBbRCUnOPfeeM3PnemkYZMp1X0rWyOjY+MTkVHl6ZnZu3l5YPM6SXHLR5EmYyFOPZSIMYtFUgQrFaSoFi7xQnHjdfZ0/uRIyC5L4SPVScRaxizjwA84UUef2arvjS8b77YipSxn1O4PG4EvgD5x1f+PcrrhV1yxnGNQKUEGxGon9jDY6SMCRI4JADEU4BENGTws1uEiJO0OfOEkoMHmBAcqkzalKUAUjtkvfC4paBRtTrD0zo+a0S0ivJKWDNdIkVCcJ690ck8+Ns2Z/8+4bT322Hv29wisiVuGS2L90n5X/1eleFHzsmB4C6ik1jO6OFy65uRV9cudLV4ocUuI07lBeEuZG+XnPjtFkpnd9t8zkX02lZnXMi9ocb/qUNODaz3EOg+PNaq1e3TqsV3b3ilFPYhkrWKd5bmMXB2igSd7XeMAjnqyudWPdWncfpVap0Czh27Lu3wEyZp73</latexit>

c1

<latexit sha1_base64="CyiSuN+eVCyGU20B8pbmumbb4qs=">AAACxnicjVHLSsNAFD2N7/qqunQTLIKrMIkptjvRTZcVbS2olGQ6rcG8SCaKiOAPuNVPE/9A/8I7Ywq6KDohyZ1zzzkz914/DYNcMvZeMWZm5+YXFpeqyyura+u1jc1enhQZF12ehEnW971chEEsujKQoeinmfAiPxTn/s2xyp/fiiwPkvhM3qfiKvLGcTAKuCcJOuUDe1CrM6vVYq7bMJnVYI7jNClg+06zZZu2xfSqo1ydpPaGSwyRgKNABIEYkuIQHnJ6LmCDISXsCg+EZRQFOi/wiCppC2IJYniE3tB3TLuLEo1przxzreZ0SkhvRkoTu6RJiJdRrE4zdb7Qzgqd5v2gPdXd7unvl14RoRLXhP6lmzD/q1O1SIzQ1DUEVFOqEVUdL10K3RV1c/NHVZIcUsJUPKR8RjHXykmfTa3Jde2qt57Of2imQtWel9wCn+qWNODJFM3pQc+xbNdqnLj1w6Ny1IvYxg72aJ4HOEQbHXTJe4xnvODVaBuxURh331SjUmq28GsZT1+HOpBd</latexit>

c2

<latexit sha1_base64="RsVMwpeSUTtX2XPreN8PHB+Z6qo=">AAACxnicjVHLTsJAFD3UF+ILdemmkZi4Ii1CoDuiG5YYBUmQkHYYsKGvtFMNISb+gFv9NOMf6F94ZyyJLohO0/bOueecmXuvE3luIgzjPaetrK6tb+Q3C1vbO7t7xf2DbhKmMeMdFnph3HPshHtuwDvCFR7vRTG3fcfjN870QuZv7nmcuGFwLWYRH/j2JHDHLrMFQVdsWBkWS0bZatRqZw3dKBuGVbHqFFiWZdZN3SRErhKy1Q6Lb7jFCCEYUvjgCCAo9mAjoacPEwYiwgaYExZT5Ko8xyMKpE2JxYlhEzql74R2/QwNaC89E6VmdIpHb0xKHSekCYkXUyxP01U+Vc4SXeY9V57ybjP6O5mXT6jAHaF/6RbM/+pkLQJjNFQNLtUUKURWxzKXVHVF3lz/UZUgh4gwGY8oH1PMlHLRZ11pElW77K2t8h+KKVG5Zxk3xae8JQ14MUV9edCtlM1quXZZLTXPs1HncYRjnNI862iihTY65D3BM17wqrW0QEu1h2+qlss0h/i1tKcvyg2Qeg==</latexit>

>

<latexit sha1_base64="qJqwKktjKjUBLk1ZCZ+hchfqiSY=">AAACxHicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVRKp6EqKgrhswbZCLZKk0xqaFzMToRT9Abf6beIf6F94Z5yCWkQnJDlz7j1n5t7rZ1EopOO8Fqy5+YXFpeJyaWV1bX2jvLnVFmnOA9YK0ijlV74nWBQmrCVDGbGrjDMv9iPW8UdnKt65Y1yEaXIpxxnrxd4wCQdh4Emimic35YpTdfSyZ4FrQAVmNdLyC67RR4oAOWIwJJCEI3gQ9HThwkFGXA8T4jihUMcZ7lEibU5ZjDI8Ykf0HdKua9iE9spTaHVAp0T0clLa2CNNSnmcsDrN1vFcOyv2N++J9lR3G9PfN14xsRK3xP6lm2b+V6dqkRjgWNcQUk2ZZlR1gXHJdVfUze0vVUlyyIhTuE9xTjjQymmfba0RunbVW0/H33SmYtU+MLk53tUtacDuz3HOgvZB1a1VD5u1Sv3UjLqIHexin+Z5hDou0EBLez/iCc/WuRVZwso/U62C0Wzj27IePgDj5Y9L</latexit>

(a)

<latexit sha1_base64="RrODmOdawlgSdTOUHZAX7Jm1zGs=">AAACxnicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkWom5JIRZdFN11WtA+oRZLptAbTJEwmSimCP+BWP038A/0L74xTUIvohCRnzr3nzNx7/SQMUuk4rzlrbn5hcSm/XFhZXVvfKG5utdI4E4w3WRzGouN7KQ+DiDdlIEPeSQT3Rn7I2/7NqYq3b7lIgzi6kOOE90beMAoGAfMkUedlb/+qWHIqjl72LHANKMGsRlx8wSX6iMGQYQSOCJJwCA8pPV24cJAQ18OEOEEo0HGOexRIm1EWpwyP2Bv6DmnXNWxEe+WZajWjU0J6BSlt7JEmpjxBWJ1m63imnRX7m/dEe6q7jenvG68RsRLXxP6lm2b+V6dqkRjgWNcQUE2JZlR1zLhkuivq5vaXqiQ5JMQp3Ke4IMy0ctpnW2tSXbvqrafjbzpTsWrPTG6Gd3VLGrD7c5yzoHVQcauVw7NqqXZiRp3HDnZRpnkeoYY6GmiS9xCPeMKzVbciK7PuPlOtnNFs49uyHj4AQ7aP0w==</latexit>

(b)

<latexit sha1_base64="l+WCpRoDtFqjplI60uRl0t+cHvg=">AAACxnicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkWom5JIRZdFN11WtA+oRZLptA6mSUgmSimCP+BWP038A/0L74xTUIvohCRnzr3nzNx7/TgQqXSc15w1N7+wuJRfLqysrq1vFDe3WmmUJYw3WRREScf3Uh6IkDelkAHvxAn3Rn7A2/7NqYq3b3mSiii8kOOY90beMBQDwTxJ1HnZ378qlpyKo5c9C1wDSjCrERVfcIk+IjBkGIEjhCQcwENKTxcuHMTE9TAhLiEkdJzjHgXSZpTFKcMj9oa+Q9p1DRvSXnmmWs3olIDehJQ29kgTUV5CWJ1m63imnRX7m/dEe6q7jenvG68RsRLXxP6lm2b+V6dqkRjgWNcgqKZYM6o6Zlwy3RV1c/tLVZIcYuIU7lM8Icy0ctpnW2tSXbvqrafjbzpTsWrPTG6Gd3VLGrD7c5yzoHVQcauVw7NqqXZiRp3HDnZRpnkeoYY6GmiS9xCPeMKzVbdCK7PuPlOtnNFs49uyHj4ARheP1A==</latexit>

FIGURE 3.12 – (a) Schéma de la réponse en force f (∆) associée à un évé-
nement d’accrochage/décrochage projetée sur l’axe du déplacement. ∆
est une variable spatiale représentant l’écart relatif entre les deux élé-
ments en interaction, ∆ = 0 correspondant au début de l’interaction.
La phase (1) correspond à l’accrochage (longueur caractéristique c). La
phase (2) correspond au décrochage (longueur caractéristique δ). Les
échelles apparaissent très séparées : δ � c. La phase (3) correspond
à une phase de non-interaction en attendant qu’un nouvel événement
d’accrochage/décrochage se produise. Cela caractérise l’intermittence
dans le frottement. (b) Densité de probabilité associée au profil de force

en (a) pour deux valeurs de la longueur caractéristique c (δ fixe).

Ce profil est bien sûr simpliste mais on s’attend à retrouver la même dissymétrie de
la densité de probabilité pour un profil de force plus réaliste. Aussi, on est intuitive-
ment un peu surpris d’obtenir expérimentalement une distribution de fluctuations
de force qui soit gaussienne (figure 3.7) à partir d’événements élémentaires dont la
densité de probabilité est manifestement très dissymétrique. Nous allons voir que
le théorème de Berry-Esseen, que nous détaillons au paragraphe 3.3.2, confirme que
la convergence vers une distribution gaussienne pour les fluctuations de force doit
se faire d’autant plus difficilement que la densité de probabilité de la force élémen-
taire est dissymétrique. Pour clarifier ce point, nous présenterons des simulations
qui permettront de préciser les conditions de convergence vers une loi gaussienne
(paragraphe 3.3.2) et les liens entre la forme de la distribution de la force et de sa
dérivée (paragraphe 3.3.3).
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3.3.2 Effet d’une densité de probabilité dissymétrique de la force
élémentaire sur la distribution statistique des fluctuations de
force de frottement

Dans le cadre de simulations, nous allons discuter du lien entre la densité de
probabilité de la force élémentaire et la distribution des fluctuations de force. Pour
cela, nous proposons un modèle de force d’interaction qui va nous permettre de
faire varier la densité de probabilité. Le modèle correspondant à la figure 3.12 est
de ce point de vue très limité (densité de probabilité constante excepté en 0) d’où la
nécessité d’introduire un modèle plus riche tout en restant bien sûr plausible compte
tenu des observations optiques.

Influence de la dissymétrie sur la convergence vers la loi normale

Reprenons le modèle du paragraphe 3.2.2. Nous avons décrit le frottement comme
piloté par N événements dissipatifs d’accrochage/décrochage caractérisés par les
forces unitaires { f1, ..., fi, ..., fN} qui constituent des variables aléatoires indépen-
dantes, identiquement distribuées, admettant la même espérance 〈 f 〉 et le même
écart-type σu. Cela nous a permis d’écrire, avec le théorème central limite, que la

variable aléatoire
Γ
ρ1

(t) =
N

∑
i=0

fi (t) (3.3) est distribuée suivant la loi normale :

N
(

N f ,
√

N σu

)
.

En plus de cela, on peut caractériser ces variables aléatoires par un troisième indica-
teur de dispersion, leur moment centré réduit d’ordre 3 [102] :

γ1 = E

[(
fi − 〈 f 〉

σu

)3
]

(3.12)

où E est l’espérance mathématique. Ce dernier, autrement appelé coefficient d’asy-
métrie (skewness en anglais), mesure l’asymétrie de la densité de probabilité associée
à une variable aléatoire. La question est de savoir dans quelle mesure l’asymétrie de
la densité de probabilité de la force élémentaire induit une asymétrie dans l’histo-
gramme des fluctuations de la force macroscopique (mesurée par γ1). Un élément
que ne précise pas le théorème central limite est de savoir à quelle vitesse a lieu la
convergence vers la loi normale. Le théorème de Berry-Esseen [102] [104] fournit
une réponse à cette question en indiquant que la convergence vers une distribution
gaussienne doit se faire d’autant plus difficilement que la densité de probabilité de
la force élémentaire est dissymétrique : l’écart au caractère gaussien est proportion-

nel à γ1 et évolue comme O
N→+∞

(
1√
N

)
3.

3. Plus précisément, considérons la variable aléatoire (3.3), centrée et réduite de sorte à normaliser
son espérance et son écart-type respectivement à 0 et 1. On pose FN sa fonction de répartition, soit
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Ainsi, étant donné les observations du paragraphe 3.3.1 montrant une dissymétrie
très marquée pour un événement d’accrochage/décrochage, on se serait attendu à
observer un écart au caractère gaussien dans la distribution statistique des fluctua-
tions de la force de frottement.

Conséquences sur la distribution statistique des fluctuations de la force de frotte-
ment

Pour comprendre les conséquences de la dissymétrie de l’événement élémentaire
d’accrochage/décrochage sur la distribution statistique des fluctuations de la force
de frottement, nous allons proposer une modélisation simple, mais plausible compte
tenu des observations optiques, du profil de force associé à l’interaction d’accro-
chage/décrochage. On impose un comportement linéaire à l’origine et une tangente
horizontale avant la phase de décrochage, pour rendre compte d’une saturation de
la force. Sur un support normalisé X ∈ [0, 1] pour le domaine d’interaction, une loi
d’accrochage/décrochage normalisée satisfaisant ces contraintes est :

f̃ (X) = 1− (1− X)q (3.13)

avec q > 1.
Avec cette normalisation, tout se passe comme si la force associée à un événement
d’accrochage/décrochage était déterminée par l’image d’un point, tiré au hasard se-
lon une loi uniforme entre 0 et 1, par une fonction équivalente à la loi d’interaction.
Pour représenter également les situations de non-interaction et rendre ainsi compte
de l’intermittence dans le frottement, on se donne la probabilité d’une absence inter-
action (1− P0) et on normalise le support de la loi d’interaction à P0. De plus, pour
que la transition entre les phases d’accrochage et de décrochage soit réaliste et ne
présente pas de discontinuité pour la dérivée, on régularise le profil de la force par
une gaussienne au voisinage de P0, d’écart-type δP. Au final, on a :

f̃ (X) =


1−

(
1− X

P0

)q
, pour 0 ≤ X ≤ P0

exp

(
− (X− P0)

2

2 δP2

)
, pour P0 ≤ X ≤ 1

(3.14)

dont le profil est représenté en figure 3.13 (a) pour P0 = 0.5 et P0 = 0.9 (q = 3).
L’exposant q règle la taille du plateau de saturation de la force avant le décrochage :
plus q est grand, plus ce plateau est amplifié, comme on peut le voir sur la figure
3.13 (b).

FN(x) = P

(
〈Γ〉
ρ1
−N〈 f 〉

σu
√

N
6 x

)
, ainsi que Ψ la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite.

Le théorème de Berry-Esseen énonce que

sup
x∈R

|Fn(x)−Ψ(x)| ≤ C
γ1√

N

où C est une constante universelle constamment réévaluée. La dernière valeur connue est 0.4785 (en
2010).
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(a)
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(b)
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FIGURE 3.13 – Profil de la force d’interaction associée à un événement
d’accrochage/décrochage f̃ (X) pour (a) différentes valeurs de P0 avec

q = 3 et (b) différentes valeurs de q avec P0 = 0.75 (δP = 0.02).

On peut calculer la densité de probabilité
dP
d f̃

associée à la force unitaire f̃ en fonc-

tion des paramètres P0 et q. On la représente dans le cas q = 3 en figure 3.14 pour
P0 = 0.5 et P0 = 0.9.

FIGURE 3.14 – Densité de probabilité de la force élémentaire f̃ pour
différentes valeurs de P0 avec q = 3.
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Un état de force macroscopique, à un instant donné, est alors décrit comme la
somme des contributions de N événements d’accrochage/décrochage dont l’état de
force microscopique est tiré au hasard, ces événements étant supposés indépendants
les uns des autres. Pour simuler la distribution statistique de la force totale mesurée
à l’échelle macroscopique, on effectue M réalisations de la somme précédente. Les
résultats sont présentés en figure 3.15 pour un nombre faible d’événements dans
le contact (N = 25). On observe une dissymétrie de l’histogramme qui dépend de
la valeur de P0. Lorsque la zone de non-interaction prévaut (petites valeurs de P0,
figure 3.13 (a) courbe verte), l’asymétrie est droite (figure 3.15a) et lorsque c’est la
zone d’interaction qui prévaut (grandes valeurs de P0, figure 3.13 (a) courbe bleue),
l’asymétrie est gauche (figure 3.15b).

(A) P0 = 0.5 (γ1 = 0.07) (B) P0 = 0.9 (γ1 = −0.17)

FIGURE 3.15 – Distribution statistique centrée des fluctuations de la
force de frottement. On observe une asymétrie des histogrammes qui
dépend de la valeur de P0 : pour P0 = 0.5 (3.15a), asymétrie droite

(γ1 = 0.07) ; pour P0 = 0.9 (3.15b), asymétrie gauche (γ1 = −0.17).
M = 105 réalisations, N = 25 et q = 3.

En fait, par rapport à une loi de force symétrique qui conduirait à un histogramme
des fluctuations de la force de frottement symétrique, la dissymétrie de l’événement
élémentaire d’accrochage/décrochage fait apparaître deux sur-densités d’états de
force microscopique (figure 3.14). La première à force nulle (zone de non-interaction)
renforce le poids des petites forces à l’échelle macroscopique ; la seconde (zone de
saturation), celui des grandes forces. C’est le poids relatif de ces deux sur-densités,
réglé par P0, qui fixe l’asymétrie de l’histogramme. Si le plateau de saturation l’em-
porte (grandes valeurs de P0), la force élémentaire a une plus grande probabilité
d’être tirée parmi les valeurs élévées (figure 3.14, courbe bleue) et la moyenne ma-
croscopique est déplacée vers les grandes forces. Il y a donc peu de valeurs supé-
rieures accessibles (à droite de la moyenne) tandis que toute une gamme de valeurs



3.3. Profil de force d’un événement d’accrochage et de décrochage 61

inférieures existe (à gauche de la moyenne). L’histogramme est donc rendu asymé-
trique par diminution relative de l’étendue des valeurs supérieures, d’où une asy-
métrie gauche (figure 3.15b). Quand la zone de non interaction l’emporte (faibles
valeurs de P0, figure 3.14 courbe verte), l’asymétrie est inversée (figure 3.15a). A no-
ter que l’écart-type δP (� P0) de la régularisation gaussienne ne joue ici aucun rôle.

Si on établit les même distributions pour un grand nombre d’événements dans
le contact (N = 250 puis N = 5000, figure 3.16), les résultats sont différents. En
particulier, on observe que l’asymétrie disparaît avec l’augmentation du nombre N
d’événements d’accrochage/décrochage pris en compte dans le frottement. Pour un
nombre d’événements de l’ordre de grandeur de celui mesuré expérimentalement
N = α A ' 5 · 103 (voir paragraphe 3.2.3), l’asymétrie a ainsi complètement disparu.
Pour de telles valeurs de N, la convergence vers la loi normale est suffisamment ra-
pide pour qu’on n’observe plus de dissymétrie dans la distribution des fluctuations
du signal de force de frottement de la figure 3.7. Ainsi, le système a beau être mé-
soscopique, N semble quand même trop grand pour avoir accès, dans les mesures
de frottement à l’échelle macroscopique, à des effets subtils caractéristiques de la
dissymétrie du profil de l’interaction d’accrochage/décrochage.

(A) 250 événements (B) 5000 événements

FIGURE 3.16 – Diminution de l’asymétrie de l’histogramme de la distri-
bution centrée des fluctuations de la force de frottement avec le nombre
d’événements d’accrochage/décrochage N : pour N = 250 (figure

3.16a), γ1 = −0.06 ; pour N = 5000 (figure 3.16b), γ1 = −0.017
M = 105 réalisations, P0 = 0.9 et q = 3.

Pour étudier de façon plus quantitative le raccord à la loi normale, on trace en
figure 3.17 l’évolution du coefficient d’asymétrie γ1 en fonction du nombre d’évé-
nements dans le contact, et ceci pour différentes valeurs de P0 et q. Chaque valeur
de γ1 est moyennée sur plusieurs histogrammes simulés comptant chacun M = 105

réalisations. On observe dans tous les cas qu’au-delà de 1000 événements environ,
l’asymétrie devient négligeable et on peut bien la considérer perdue pour N = 5000
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événements, le nombre d’événements mis en jeu dans nos contacts.
Ces courbes nous permettent aussi de quantifier l’effet de l’exposant q sur l’asy-
métrie de l’histogramme des fluctuations de force. Quelle que soit la valeur de P0,
quand on augmente q (élargissement du plateau de saturation), l’histogramme des
fluctuations s’élargit à gauche et s’amincit à droite. Ainsi, quand l’asymétrie est
gauche, elle est renforcée aux grands q, et c’est le contraire pour l’asymétrie droite.

FIGURE 3.17 – Evolution du coefficient d’asymétrie γ1 en fonction du
nombre N d’événements mis en jeu dans le contact pour différentes
valeur de P0 (vert : P0 = 0.5, bleu : P0 = 0.9) et de q (symboles pleins :

q = 3 , symboles creux : q = 5). M = 105 réalisations.

Est-ce que pour autant on n’a aucune chance de voir une trace à l’échelle macro-
scopique de cette dissymétrie microscopique? Nous allons voir que si, à condition
de nous intéresser non pas à la distribution des fluctuations de la force de frottement
mais à celle de leur dérivée en temps/espace (c’est la même chose puisqu’on est à
vitesse constante).
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3.3.3 Mise en évidence de la dissymétrie dans les fluctuations de
la dérivée du signal de force de frottement

Nous avons vu que l’asymétrie de la distribution statistique des fluctuations de
la force de frottement vient de la dissymétrie de l’événement élémentaire d’accro-
chage/décrochage. Plus précisément, de la différence très marquée entre les niveaux
de force associés aux phases d’accrochage et de non-interaction (phases 1 et 3 de la
figure 3.12). Il s’est avéré que cette dissymétrie n’est pas assez marquée pour résister
au passage à la limite gaussienne. Il existe cependant une autre dissymétrie qui n’est
pas mise en valeur : celle qui résulte de la différence de longueurs caractéristiques
très marquée entre les phases d’accrochage et de décrochage, caractérisées respec-
tivement par les longueurs c et δ avec δ � c (figure 3.12). Pour faire ressortir cette
dissymétrie, il faut faire intervenir les longueurs caractéristiques. On peut penser

pour cela à étudier la dérivée des fluctuations de la force de frottement
d f
d∆

.

On trace la dérivée spatiale de la force d’interaction normalisée f̃ (X) sur la figure
3.18. On voit que la phase d’accrochage va correspondre à des pentes très douces

(échelle caractéristique
1
c

, soit
1
P0

en normalisé), proches en valeur absolue de la

pente nulle caractéristique de la zone de non-interaction, tandis que la phase de dé-

crochage va correspondre à des pentes très élevées (échelle caractéristique en
1
δ

, soit
1

δP
en normalisé). Le paramètre clé qui va régler cette dissymétrie est bien évidem-

ment δ, soit δP en normalisé. Plus δ est grand, plus les phases d’accrochage et de
non-interaction sont séparées en ordre de grandeur de la phase de décrochage, et
plus cette dernière est valorisée, comme on le voit sur la figure 3.19.

FIGURE 3.18 – Profil de la dérivée de la force d’interaction associée à

un événement d’accrochage/décrochage
d f̃
dX

pour différentes valeurs
de l’exposant q.

P0 = 0.75 et δP = 0.02.
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FIGURE 3.19 – Profil de la dérivée de la force d’interaction associée à

un événement d’accrochage/décrochage
d f̃
dX

pour deux valeurs de δP.
P0 = 0.75, q = 3.

Reprenons les données du paragraphe 3.2.1 qui nous ont permis d’étudier la dis-
tribution statistique des fluctuations de la force de frottement et étudions la dérivée
de ces fluctuations. On trace l’histogramme des fluctuations du signal de force de
frottement dérivé et filtré des grandes longueurs d’onde, de la même façon qu’on
filtre le signal de force de frottement comme précisé au chapitre 2 §2.2.3. On obtient
ainsi l’histogramme centré des fluctuations de la dérivée de la force de frottement
(figure 3.20).

FIGURE 3.20 – Distribution statistique des fluctuations de la dérivée
spatiale de la force de frottement en régime stationnaire, normalisée

comme une densité de probabilité. On mesure γ1 = −0.41.
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On observe une asymétrie gauche de l’histogramme très prononcée, caractérisée par
un coefficient d’asymétrie (skewness) (équation (3.12)) très grand : γ1 = −0.41.
Comment interpréter cette asymétrie?

Pour cela, simulons la distribution statistique des fluctuations de la dérivée de
la force de frottement. La distribution statistique du signal dérivé en espace est
obtenue en tirant au hasard l’état de dérivée de force microscopique pour chaque
événement d’accrochage/décrochage et en en faisant la somme pour obtenir l’état
de dérivée de force macroscopique. En prenant N = 5000 événements d’accro-
chage/décrochage dans le contact et pour deux valeurs extrêmes de P0, on fait varier
la valeur de δP d’un ordre de grandeur et on obtient les histogrammes des figures
3.21 et 3.22.
On observe que, quelle que soit la valeur de P0, autrement dit que l’interaction pré-
domine ou non sur la non-interaction, la distribution statistique des fluctuations de
la dérivée de la force présente toujours une asymétrie gauche, comme observé dans
l’histogramme expérimental de la figure 3.20. Cette asymétrie est d’autant plus mar-
quée que δP est petit 4. Comment peut-on comprendre l’origine de cette asymétrie?
On peut faire le même raisonnement que pour l’histogramme de la force. Il va en-
core y avoir deux sur-densités d’état : l’une associée aux phases d’accrochage et
de non-interaction, correspondant à des valeurs de dérivée faibles, et l’autre as-
sociée à la phase de décrochage qui va correspondre à des dérivées très grandes.
Etant donné que la probabilité de tirer l’état microscopique d’un événement d’ac-
crochage/décrochage dans la phase de décrochage est δP � 1, cela renforce le
poids des phases d’accrochage et de non-interaction et la moyenne macroscopique
est déplacée vers les valeurs de dérivées positives. On se retrouve avec une surpo-
pulation gauche importante constituée des amplitudes que peuvent prendre les dé-
rivées dans la phase de décrochage, qui peuvent être très négatives. L’histogramme
présente donc une très grande queue à gauche comme on peut l’observer sur la fi-
gure 3.20. Il est difficile de caractériser quantitativement la dissymétrie à l’échelle
microscopique à partir de l’asymétrie mesurée expérimentalement à l’échelle ma-
croscopique mais le caractère très marqué de cette asymétrie nous permet de confir-
mer qualitativement que la phase de décrochage dans notre système se fait bien sur
une échelle de longueur très séparée de celle associée aux phases d’accrochage et de
non-interaction. D’ailleurs, pour rendre compte d’un coefficient γ1 = −0.41 comme
on le mesure expérimentalement, il faut prendre δP ' 7 · 10−4 (indépendamment de
P0 et q).

Au final, dans le signal de dérivée de la force de frottement, on retrouve la
marque de la dissymétrie d’un événement d’accrochage/décrochage élémentaire.
On est capable encore une fois de remonter à des caractéristiques microscopiques
du frottement en faisant des mesures à l’échelle macroscopique.

4. Le paramètre q n’a ici aucun effet.
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(A) P0 = 0.5 (γ1 = −0.066) (B) P0 = 0.9 (γ1 = −0.067)

FIGURE 3.21 – Distribution statistique centrée de la dérivée des fluc-
tuations de la force de frottement pour différentes valeurs de P0. On
observe une légère asymétrie gauche des histogrammes quelle que soit

la valeur de P0.
δP = 0.02, M = 105 réalisations, N = 5000 et q = 3

(A) P0 = 0.5 (γ1 = −0.27) (B) P0 = 0.9 (γ1 = −0.25)

FIGURE 3.22 – Distribution statistique centrée de la dérivée des fluc-
tuations de la force de frottement pour différentes valeurs de P0. Par
rapport à la figure 3.21, on a pris δP dix fois plus petit. On observe une
franche asymétrie gauche des histogrammes quelle que soit la valeur

de P0.
δP = 0.002, M = 105 réalisations, N = 5000 et q = 3
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3.4 Lien entre les mécanismes microscopiques d’accro-
chage/décrochage et les propriétés spectrales des fluc-
tuations de la force de frottement

Nous allons maintenant caractériser spectralement les fluctuations de la force
de frottement. Nous verrons alors quelles informations supplémentaires cela nous
apporte sur les mécanismes microscopiques d’accrochage/décrochage, notamment
par comparaison avec la densité spectrale de puissance des fluctuations obtenue par
une simulation qui prend en compte l’ensemble des paramètres microscopiques du
frottement mis à jour expérimentalement jusque-là.

3.4.1 Composition spectrale des fluctuations de la force de frotte-
ment

Un deuxième outil pour caractériser les fluctuations de la force de frottement
est l’étude de leur densité spectrale de puissance. La densité spectrale de puissance
d’un signal représente la puissance de ce signal par intervalle de fréquence. Pour
un signal F aléatoire, stationnaire et de puissance finie, elle s’exprime naturellement
grâce à la transformée de Fourier du signal :

— en temporel

Φ(ω) = lim
T→∞

1
2πT

〈∣∣∣∣∫ T

0
F(t)e−iωt dt

∣∣∣∣2
〉

(3.15)

— en spatial

Φ(q) = lim
D→∞

1
2πD

〈∣∣∣∣∫ D

0
F(s)e−iqs ds

∣∣∣∣2
〉

(3.16)

où ω représente la pulsation temporelle, q le vecteur d’onde, T et D respectivement
le temps et la longueur sur laquelle le signal est étudié, et 〈 · 〉 une moyenne statis-
tique sur plusieurs réalisations. Dans notre cas, F = Γ

ρ1
.

Pour obtenir expérimentalement la densité spectrale de puissance des fluctuations
de la force de frottement, on effectue 10 expériences de frottement anneau/disque
(géométrie : R = 55 mm, ∆R = 8 mm; enfoncement : ∆z = 1 mm), ce qui nous
permet de réaliser une statistique. Pour éviter les effets de vieillissement de la sur-
face de contact mis en évidence au chapitre 2, on rappelle que chaque réalisation
de contact correspond à un couple d’échantillons différents. De plus, afin de discer-
ner ce qui relève de caractéristiques spatiales ou bien temporelles à l’intérieur de la
densité spectrale de puissance, on fait une étude sur une décade et demi en vitesse
de rotation (Ωz = 0.5, 1.5, 5, 15 ◦ s−1). Les signaux sont acquis en régime stationnaire
sur la même distance moyenne D = 2πR ' 346 mm, qui correspond à une rotation
de 360◦ du disque. La fréquence d’acquisition temporelle est fixée à FT = 20 kHz.
Le temps sur lequel le signal est étudié ainsi que la fréquence d’acquisition spatiale

sont en
1

Ωz
. Les résultats obtenus sur les densités spectrales de puissance sont pré-

sentés en figures 3.23 et 3.24, en fonction de la fréquence spatiale, et 3.25 en fonction
de la fréquence temporelle.
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FIGURE 3.23 – Densité spectrale de puissance spatiale du signal de
force de frottement en régime stationnaire, non filtré, pour différentes

vitesses de rotation Ωz. Fréquence d’acquisition 20 kHz.
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FIGURE 3.24 – Détail de la densité spectrale de puissance du signal de
force de frottement en fonction du vecteur d’onde (échelle supérieure)
pour Ωz = 5 ◦ s−1. a ' 0.9 mm comme défini dans la figure 3.5. Les
longueurs supérieures à λc = 20 mm 5 sont filtrées comme détaillé au

chapitre 2 §2.2.3.
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On observe qu’en fréquences spatiales, les densités spectrales de puissance pré-
sentent des caractéristiques communes remarquables. Dans la bande de fréquences
q

2π
6 10 mm−1 (figure 3.23), elles sont superposées quelle que soit la vitesse de ro-

tation Ωz. Plus précisément (figure 3.24), on observe un quasi-plateau aux faibles
vecteurs d’onde (repéré par un trait horizontal), avec une faible augmentation de la
densité de puissance jusqu’à un maximum pour un vecteur d’onde

q
2π
' 0.55 mm−1.

Au-delà, on trouve un régime de décroissance rapide en loi de puissance (exposant
−3.2). Ces propriétés étant indépendantes de la vitesse de rotation, elles sont néces-
sairement d’origine spatiale et doivent être liées à des échelles de longueurs carac-
téristiques du frottement. On remarque à ce propos que la fréquence à laquelle le

maximum local de densité spectrale est atteint n’est autre que
1
2a

, où a a été défini
au paragraphe 3.1.3 comme étant la longueur de corrélation des fluctuations de la
force de frottement (a ' 0.9 mm) (figure 3.5). Le fait qu’on retrouve l’échelle de lon-
gueur a n’est pas surprenant. En effet, le théorème de Wiener-Khintchine définit la
densité spectrale de puissance Φ du signal F comme la transformée de Fourier de sa
fonction d’autocorrélation CFF :

Φ(q) =
∫ ∞

−∞
CFF(u)e−iqu du (3.17)

avec CFF définie comme :

CFF(u) = lim
D→∞

1
D

〈∫ D

0
F(s)F(s + u) du

〉
(3.18)

où CFF(u) est le coefficient de corrélation à la position u. Ce pic est donc associé à la
distance moyenne caractéristique qui sépare deux événements élémentaires. Cette
distance est donc caractéristique de l’intermittence dans le frottement.

5. L’étude de la densité spectrale de puissance est une occasion pour vérifier le bon choix de la
fréquence de coupure. Nous avions choisi une longueur de coupure λc correspondant à une ving-

taine de cellules, soit pour la géométrie étudiée ici
1
λc

= 0.05 mm−1. Cette fréquence permet bien

de nous débarrasser des oscillations grande longueur d’onde (aux petits q) associées aux défauts
géométriques des surfaces. De plus, elle correspond au milieu d’une zone où la puissance est unifor-
mément répartie, ce qui fait que λc un peu plus grand ou un plus petit n’a pas d’incidence critique
sur la puissance du signal.
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Au-delà de 10 mm−1, les densités spectrales de puissance diffèrent par une série
de pics atteints pour des vecteurs d’onde différents. On observe dans la figure 3.25
que les fréquences temporelles associées à ces pics sont indépendantes de la vitesse
Ωz. On a un premier pic autour de 102 Hz et un second autour de 103 Hz. On en
conclut que le mécanisme qui produit ces pics est d’origine temporelle. Pour éviter
les artefacts instrumentaux et identifier ce qui relève vraiment de la physique du
frottement, on fait une expérience en l’absence de frottement dans laquelle on enre-
gistre le bruit du capteur de couple. Les conditions expérimentales sont les mêmes
que précédemment, notamment la platine de rotation tourne à Ωz = 0.5 ◦ s−1, mais
sans contact des surfaces de mousse. Le résultat est présenté en figure 3.26. On

trouve une densité spectrale de puissance de bruit qui chute en
1
ν2 , ν étant la fré-

quence, et un pic à 102 Hz. Ces deux éléments sont caractéristiques d’un bruit d’ori-

gine électronique (bruit en
1
ν

) et 50 Hz redressé [105] [106]. Ce pic n’est donc pas

lié au frottement de la mousse. En revanche, le massif autour de 103 Hz n’existe
pas dans le bruit et il est possible qu’il résulte du frottement. Le cas échéant, quelle
pourrait-être l’origine de ce pic?

FIGURE 3.25 – Densité spectrale de puissance temporelle du signal de
force de frottement en régime stationnaire, non filtré, pour différentes
vitesses de rotation Ωz. Pour plus de lisibilité, les courbes ont été trans-

latées verticalement d’un facteur 10−3.
Fréquence d’acquisition 20 kHz
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FIGURE 3.26 – Densité spectrale de puissance temporelle du signal de
force de frottement à Ωz = 0.5 ◦ s−1 (bleu) comparée à celle du bruit du
capteur de couple en l’absence de frottement (orange), les conditions
expérimentales étant les mêmes par ailleurs. On retrouve bien le massif

à 102 Hz (il est d’origine électonique) mais pas celui à 103 Hz.

Etant donné la valeur des fréquences concernées, on peut d’abord penser aux
fréquences d’oscillation libre des brins pendant en surface. Si l’on reprend la modé-
lisation d’un brin comme une poutre cylindrique semi-encastrée présentée au para-
graphe 3.2.3 et en reprenant les grandeurs structurales caractéristiques des cellules
(l, t) définies au chapitre 2, on s’attend à des fréquences propres de résonance de la
forme [107] :

ν ∝
1

2π

√
Es

ρs

1
l2

√
I
S

(3.19)

où Es et ρs sont respectivement le module d’Young et la masse volumique du poly-

uréthane, I = π
t4

64
le moment quadratique et S = π

t2

4
, la section circulaire du brin.

Cela revient au final à :

ν ∝
1

2π

√
Es

ρs

1
l2

t
4

(3.20)

Cette équation traduit la compétition entre les forces d’inertie et les forces de rap-
pel élastique dans le modèle choisi, à travers le produit d’un facteur caractérisant

les propriétés intrinsèques du matériau (élasticité et inertie)

√
Es

ρs
et d’un facteur

qui caractérise la géométrie de la structure. Avec les mesures faites au chapitre 2,
à savoir en prenant la longueur totale du brin l = 0.88(21)mm et son diamètre
t = 0.20(2)mm, on s’attend à mesurer une fréquence de résonance : ν ∼ 1 kHz, ce
qui semble compatible en ordre de grandeur avec le massif observé. Pour le vérifier,
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étudions expérimentalement la vibration d’un brin consécutive à la phase de décro-
chage mise en évidence au paragraphe 3.3.1. On réalise une analyse d’images de
brins excités manuellement obtenues à la caméra ultrarapide. On présente en figure
3.27 l’oscillation d’un de ces brins.
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FIGURE 3.27 – Résonance d’un brin libre pendant en surface suivie à la
caméra ultrapide (Facq = 30000 fps). De gauche à droite, entre chaque
image, δt = 0.22 ms. Le passage d’une image à l’autre représente une

demi-période d’oscillation.

L’étude menée sur 5 brins permet de mesurer la période d’oscillation et d’en dé-
duire une fréquence de résonance moyenne de ν = 2300(150)Hz. Comme on peut
le voir dans la figure 3.27, l’oscillation du brin libre est très vite amortie. On ne peut
mesurer en réalité que deux périodes d’oscillation, ce qui entache la mesure d’er-
reur. En tous cas, la fréquence des oscillations mesurées reste compatible en ordre
de grandeur avec le massif à 103 Hz.
On peut aussi penser aux modes acoustiques de résonance de la structure pour ex-
pliquer la présence de ce massif. En effet, ce type de mode de vibration a déjà été
observé dans la littérature. Par exemple E. Ogam et al. [108] ont calculé et mesuré
les modes pour des anneaux de polyuréthane dont les dimensions sont comparables
aux nôtres. Ils trouvent également un massif au kilohertz et ils observent que ce mas-
sif présente une structure sous la forme de trois pics, comme dans la densité spec-
trale des fluctuations de notre force de frottement (figure 3.28). Remarquons cepen-
dant que les conditions aux limites sont très différentes de celles de nos expériences.
Dans ce papier, les anneaux sont quasiment libres alors que dans nos expériences les
conditions d’encastrement, même si elles sont difficiles à définir précisément, sont
beaucoup plus contraintes. Les modes propres de nos anneaux devraient vraisem-
blablement être situés à des fréquences plus hautes que celles du papier d’Ogam.
De la même façon, l’existence de trois pics est fortuite car si nous observons ici
des modes propres, il n’y a aucune raison qu’ils soient identiques dans les deux
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situations. Ce qui laisse à penser qu’on observe des modes propres est le fait que le
massif haute fréquence présente une structure. A ce stade, c’est donc plutôt cette ex-
plication que nous privilégierons pour expliquer l’existence du massif au kilohertz.
Une vérification immédiate du lien entre la structure de la mousse et l’existence de
ce massif haute fréquence consisterait à examiner ce dernier pour des anneaux de
tailles différentes.

]

FIGURE 3.28 – Détail du massif au kilohertz dans la densité spectrale
de puissance temporelle des fluctuations de la force de frottement pour
Ωz = 5 ◦ s−1. Le massif présente une structure sous la forme de trois

pics.

Au final, nous avons montré que l’on retrouve dans la densité spectrale de puis-
sance de la force de frottement des caractéristiques spatiales et temporelles reliées à
la physique du frottement à l’échelle cellulaire et subcellulaire. Cependant, en ce qui
concerne les caractéristiques spatiales, il reste à comprendre ou du moins à rendre
compte de l’origine de l’exposant −3.2 mesuré dans la décroissance en loi de puis-
sance de la densité spectrale spatiale. Pour cela, et pour vérifier l’origine du pic en
1
2a

, nous nous proposons de réaliser une simulation numérique de nos expériences
dans laquelle nous allons intégrer l’ensemble des paramètres microscopiques que
nous avons pu mettre au jour jusqu’ici.
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3.4.2 Simulation numérique d’une expérience de frottement

Nous allons simuler le frottement entre anneau et disque dans la géométrie stan-
dard sur laquelle nous avons travaillé jusqu’ici (R = 55 mm, ∆R = 8 mm). Notre
objectif est d’essayer de reproduire les caractéristiques spectrales spatiales mises en
évidence au paragraphe précédent. Pour cela, nous allons modéliser le frottement
par des mécanismes d’accrochage/décrochage auxquels nous associerons la densité
surfacique α et la force moyenne 〈 f 〉 mesurées en 3.2.3, et le profil d’interaction du
paragraphe 3.3.2. Les événements sont pris indépendants les uns des autres : on ne
prend pas en compte de corrélations spatiales. De plus, on ne modélise pas non plus
la déformation de la surface provoquée par la compression et le cisaillement. Le pro-
gramme MATLAB associé est présenté en Annexe C.

Dans cette modélisation, on se donne deux surfaces de contact, l’une représen-
tant celle de l’anneau, l’autre celle du disque (figure 3.29).
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FIGURE 3.29 – Réalisation numérique d’une distribution des centres
des obstacles. Ici, chaque obstacle est séparé radialement et orthoradia-
lement d’une distance 2a avec 2a = 1.8 mm. Dans la simulation, on

introduit ensuite un désordre en position.
R = 55 mm, ∆R = 8 mm.

On pave cette surface par une collection d’obstacles, un obstacle représentant soit
une cellule, soit un brin, la situation étant symétrique. Chaque obstacle est repéré
par la position de son centre en coordonnées polaires : (Rl,m, Θl,m) pour l’obstacle
{l, m} du stator et

(
ri,j, θi,j

)
pour l’obstacle {i, j} du rotor. On choisit de répartir les

obstacles selon un maillage où les centres sont séparés radialement et orthoradia-
lement de la distance 2a mise en évidence dans la partie précédente (figure 3.29).
On introduit ensuite de la dispersion dans les positions de ce maillage en les modu-
lant de manière gaussienne. Au final, cela permettra de vérifier si la répartition des
cellules, dont l’écart othoradial régit l’intermittence dans le frottement, est bien à
l’origine du pic d’anticorrélation en a pour les fluctuations de la force de frottement

ainsi que du maximum local en
1
2a

pour la densité spectrale de puissance. De plus,
on associe à chaque obstacle une longueur efficace d’interaction qui représentera
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l’échelle de longueur caractéristique orthoradiale sur laquelle il va pouvoir inter-
agir lors de la rencontre avec un autre obstacle : Ξl,m pour l’obstacle {l, m} du stator,
ξi,j pour l’obstacle {i, j} du rotor. Enfin, pour faire tourner le rotor, on incrémente à
chaque fois la position angulaire de chaque obstacle du rotor d’une quantité ∆ϕ.
Reste à définir maintenant les conditions d’interaction entre un brin et une cellule
(figure 3.30).
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(A) Condition radiale d’interaction entre deux
obstacles.

(B) Profil angulaire d’interaction entre deux obs-
tacles.

FIGURE 3.30

Il y a d’abord une condition radiale. Un brin et une cellule ne peuvent interagir
que si le brin pénètre dans la cellule, autrement dit à condition que la différence
entre les rayons associés à chaque obstacle soit inférieure à la moitié de la taille
d’une cellule :

∣∣ri,j − Rl,m
∣∣ 6 a (figure 3.30a). Remarquons que si l’on introduit de

la dispersion dans les positions des cellules, on introduit donc une dispersion dans
la taille de ces dernières, ce qui fait qu’il faudrait prendre en compte cette disper-
sion sur le diamètre de cellule dans la condition radiale d’interaction. En réalité,
cette condition radiale ne va jouer sur la physique de notre système qu’au niveau
du nombre d’événements d’accrochage/décrochage impliqués, la physique de l’in-
teraction étant portée par la direction orthoradiale. Prendre en considération la dis-
persion sur la taille des cellules va juste enlever ou ajouter quelques interactions,
ce qui est complètement négligeable au vu du nombre d’événements présents dans
le contact (N ∼ 5000). On peut donc se contenter de garder le diamètre de cellule
constant dans la condition d’interaction. A partir du moment où deux obstacles sont
compatibles du point de vue de leurs rayons, c’est-à-dire qu’ils satisfont la condi-
tion radiale d’interaction, on décide qu’ils interagissent à partir du moment où ils
sont situés à la même position angulaire. Autrement dit, la condition orthoradiale
pour le début de l’interaction est ϕ + θi,j −Θl,m = 0 [2π] où ϕ représente l’angle de
rotation du rotor par rapport à sa position initiale. On définit ensuite la longueur
efficace d’interaction entre les deux obstacles {i, j} et {l, m} comme le maximum
des longueurs efficaces associées à chacun d’eux : max{ξi,j, Ξl,m}. On peut ainsi dé-
finir une échelle angulaire d’interaction entre les obstacles {i, j} et {l, m} comme

δφi,j,l,m =
max{ξi,j, Ξl,m}
1
2

(
ri,j + Rl,m

) . L’interaction se fera sur cette échelle angulaire suivant la
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loi définie au paragraphe 3.3.2 (figure 3.30b) 6.
Pour obtenir la densité spectrale de puissance, on moyenne sur 10 réalisations de

contact effectuées sur une distance de 10 mm avec une fréquence d’acquisition spa-
tiale de 500 mm−1. Pour la distance moyenne entre obstacles, on prend 2a = 1.8 mm
(voir paragraphe 3.3.1) et on introduit une dispersion gaussienne de 20% autour
de cette valeur (écart-type σ = 0.36). On peut raisonnablement penser que la taille
de l’interaction brin/cellule est limitée par la taille des brins pendant à l’interface.
On prend comme longueur moyenne une demi-longueur de brin à l’intérieur de la
structure en considérant que les brins en surface sont des brins de la structure cou-
pés en deux, soit 0.5 mm, et on introduit une dispersion gaussienne de 60% autour
de cette valeur (écart-type σ = 0.3). On représente en figure 3.31 la fonction d’au-
tocorrélation obtenue, en figure 3.32 la densité spectrale de puissance numérique
comparée à celle obtenue expérimentalement, et en figure 3.33 le détail de la densité
spectrale de puissance numérique.

FIGURE 3.31 – Autocorrélation du signal de force obtenue par simula-
tion (noir) comparée à l’autocorrélation expérimentale obtenue en 3.1.3.

6. Etant donné que les corrélations spatiales latérales ne jouent ici aucun rôle, on aurait en fait pu
se satisfaire d’une simulation 1D. Néanmoins, dans la perspective d’un enrichissement de la simu-
lation, l’aspect 2D est beaucoup plus proche de la réalité expérimentale. A partir de cette base, on
peut ainsi imaginer raffiner le modèle pour essayer de rendre compte des valeurs moyennes et des
écart-types des fluctuations de la force de frottement mesurés expérimentalement. Pour cela, on peut
notamment jouer sur le désordre dans la répartition des obstacles et dans la loi d’interaction.
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FIGURE 3.32 – Comparaison entre la densité spectrale de puissance
spatiale du signal de force de frottement obtenue expérimentalement

pour Ωz = 5 ◦ s−1 (rouge) et par simulation (noir).
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FIGURE 3.33 – Densité spectrale de puissance de la force de frottement
obtenue par simulation.

Pour la fonction d’autocorrélation issue de la simulation (figure 3.31), on observe
un pic d’anticorrélation en a, suivi d’une alternance de pics de corrélation et d’an-
ticorrélation autour des positions multiples de a dont l’amplitude diminue au fur
et à mesure que δ augmente. Ces deux caractéristiques sont compatibles avec ce
qu’on a obtenu expérimentalement en figure 3.5. C’est donc bien la distribution des
cellules, responsable de l’intermittence dans le frottement, qui fixe la longueur de
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corrélation mesurée. Cependant, la fonction d’autocorrélation simulée a une forme
quasi-sinusoïdale faiblement amortie avec des pics très prononcés par rapport à
ceux obtenus expérimentalement. La simulation ne rend pas compte de la décrois-
sance beaucoup plus rapide de la corrélation dans les données expérimentales. Le
désordre obtenu dans la simulation en perturbant un réseau cristallin n’est donc
que peu représentatif du désordre expérimental. Pour se rapprocher d’une fonction
de corrélation plus proche de l’expérience, on pourrait retravailler la répartition des
obstacles à l’interface. On pourrait par exemple générer une structure interfaciale
aléatoire en utilisant la méthode de pavage de Voronoï [109] [110] ou encore la mé-
thode de champ aléatoire gaussien de Roberts [111].
La densité spectrale de puissance obtenue par simulation (figure 3.33) superposée à
la densité spectrale mesurée expérimentalement (figure 3.32) montre qu’on trouve
un certain nombre de points communs avec les résultats expérimentaux. On rend
qualitativement compte du maximum local de la densité spectrale de puissance en
1
2a

et on retrouve pour la gamme
[

1
2a

, 10 mm−1
]

une décroissance en loi de puis-

sance avec un exposant −3.1 très proche de l’exposant mesuré expérimentalement
(−3.2). Néanmoins, autour de la fréquence spatiale donnée par la taille de la cellule
élémentaire, la structure de la densité spectrale est très oscillante, ce qui est le té-
moin du désordre peu marqué de la structure de la surface dans notre simulation.
Par ailleurs, à partir de 10 mm−1, on fait apparaître un deuxième régime de décrois-
sance en loi de puissance caractérisé par l’exposant−2 qu’on ne met pas en évidence
dans les données expérimentales.

La simulation rend donc compte de certaines caractéristiques de la densité spec-
trale de la force de frottement expérimentale, tout en marquant certaines différences.
Comment, à partir de la densité spectrale issue de la simulation, pouvons-nous ex-
pliquer la densité spectrale expérimentale?

3.4.3 Discussion

Comme nous l’avions évoqué au paragraphe 3.1.3, on pourrait voir l’expérience
de frottement comme une analogie de la diffraction de rayonnement. Si tel est le
cas, on s’attend [112] à ce que la densité spectrale de puissance puisse s’écrire sous
la forme :

Φ(q) ∝ S(q) · F(q) (3.21)

où S(q) est le facteur de structure associé à la répartition des cellules et F(q) le fac-
teur de forme associé à l’interaction entre un brin et une cellule.
Par analogie avec le facteur de structure d’une répartition de colloïdes ou d’atomes,
on s’attend à un facteur de structure de la forme [100] [101] :

S(q) =
1
N

〈
∑

i,j,l,m
exp

(
−iq

[
xi,j − Xl,m

])〉
(3.22)

avec xi,j et Xl,m respectivement la positions des obstacles (brin ou cellule) sur le rotor
et le stator. Pour le facteur de forme, on peut imaginer quelque chose qui serait de
la forme de la densité spectrale de puissance de la force d’interaction brin/cellule,
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c’est-à-dire ∝
∣∣∣ f̂ (q)∣∣∣2 avec f̂ la transformée de Fourier de la loi d’interaction f . La

densité spectrale de la force normalisée associée à cette interaction est présentée en
figure 3.34.
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FIGURE 3.34 – Carré du module de la transformée de Fourier du profil
d’interaction brin/cellule normalisé.

On observe, pour notre forme d’interaction, une décroissance en loi de puissance
−2. On retrouve cette décroissance dans la densité spectrale de puissance des fluc-
tuations de la force de frottement simulée de la figure 3.33 pour des vecteurs d’onde
plus grands que l’inverse de la longueur caractéristique entre les brins 2a (un ordre
de grandeur au-dessus). Le facteur de forme semble donc dominer aux grands q. En
fait, ce résultat découle d’une propriété connue du facteur de structure [112] [101] :
lim
q→∞

S(q) = 1. En effet, l’existence d’un désordre en position impose que deux ob-

jets distincts finissent par apparaître comme statistiquement indépendants lorsqu’ils
sont considérés à une échelle suffisamment locale. C’est cette propriété que l’on re-
trouve ici. La densité spectrale de puissance des fluctuations de la force peut donc
être interprétée comme le produit d’un facteur de forme et d’un facteur de structure
qui nous donnent des informations sur la répartition et la forme des interactions à
l’oeuvre à la surface. C’est l’association des deux qui explique la décroissance en
loi de puissance −3.2 mesurée expérimentalement. Le fait qu’on ne retrouve pas
aux grands vecteurs d’onde la décroissance en loi de puissance −2 de la simulation
pointe les limites du modèle simple que nous avons adopté pour décrire l’interac-
tion. Pour aller plus loin, il faudrait sûrement prendre en compte un aléatoire dans
la forme du profil d’interaction ou des effets collectifs entre événements d’accro-
chage/décrochage. Mais aussi et surtout, la grosse lacune de ce modèle est qu’il ne
prend pas en compte la déformation de la cellule. Or celle-ci est à la fois comprimée
et cisaillée lors des expériences de frottement, ce qui ne peut pas être sans impact
sur la forme de l’interaction brin/cellule.
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3.5 Conclusion partielle

Les caractéristiques phénoménologiques du frottement des mousses, notamment
l’extensivité en aire, nous ont amenés à rendre compte du frottement par des évé-
nements locaux d’accrochage/décrochage à l’interface. La longueur caractéristique
associée à la reproductibilité des fluctuations de la force de frottement nous a permis
de montrer que ces événements ont lieu à l’échelle d’une cellule. Ensuite, avec l’ana-
lyse statistique des fluctuations de la force de frottement, nous avons pu caractériser
ces événements par une force moyenne élémentaire et une densité de surface. Les
valeurs de ces paramètres nous ont permis d’identifier l’interaction entre un brin et
une cellule comme un bon candidat pour les mécanismes d’accrochage/décrochage
considérés. Grâce à la distribution statistique de la dérivée des fluctuations de la
force de frottement, nous avons mis en évidence la forme dissymétrique de l’in-
teraction d’accrochage/décrochage. Pour finir, l’étude de la densité spectrale des
fluctuations de la force de frottement mise en lumière par la comparaison avec une
simulation numérique nous a permis de pointer les limites de notre modélisation.
Si la simulation rend bien compte de certains paramètres de la densité spectrale de

puissance associés à la structure de la mousse (maximum en
1
2a

et pente de −3.2),
elle ne rend pas compte du désordre de la structure observé expérimentalement ni
de la forme d’interaction. Cela pointe l’une des grandes limites de notre modèle qui
est que nous n’avons pas pris en compte la déformation des cellules. En effet, celle-
ci doit avoir une conséquence non-négligeable sur le désordre à l’interface (toutes
les cellules ne vont pas se déformer de la même façon) et sur le profil d’interaction
associé à un événement d’accrochage/décrochage. De plus, cette déformation en ci-
saillement et en compression génère possiblement des couplages mécaniques de ces
événements à travers le volume de mousse.

Pour aller plus loin, nous allons donc étudier la déformation mécanique de la
mousse au cours du frottement. C’est tout l’enjeu du chapitre 4.
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Chapitre 4

Rôle de la déformation de la matrice
cellulaire dans le frottement des
mousses

Au chapitre 3, nous avons présenté une description du frottement des mousses
fondée sur des mécanismes purement interfaciaux. En nous appuyant sur le théo-
rème central limite, nous avons décrit la force de frottement comme résultant de
la juxtaposition d’événements indépendants d’accrochage et de décrochage dont
l’intensité et la densité surfacique ont été prises en première approche comme des
constantes. La question est maintenant de déterminer dans quelle mesure ces mé-
canismes interfaciaux d’accrochage/décrochage et la force de frottement qui en ré-
sulte dépendent de la déformation de l’anneau. Plus précisément, comment les ca-
ractéristiques des événements d’accrochage/décrochage (densité, force élémentaire)
évoluent-elles en fonction de la déformation de l’anneau? Dans les régimes de dé-
formation non-linéaires de la mousse, on s’attend à ce que les contraintes normale et
de cisaillement soient couplées. Comment le cisaillement affecte-t-il alors la contrainte
normale? Avec quelles incidences sur les mécanismes de frottement?
L’objectif de ce chapitre est ainsi d’enrichir la description d’un frottement impli-
quant des mécanismes d’accrochage/décrochage en identifiant les couplages éven-
tuels pouvant exister entre la déformation du massif de mousse et la réponse inter-
faciale. Il s’agit d’ailleurs d’une question très ouverte en physique du frottement et
qui peut s’envisager sous des points de vue multiples à l’échelle macroscopique :
contacts déformés plastiquement, frottement viscoélastique, etc.

Pour commencer, nous allons étudier comment se distribuent les déformations
en compression et en cisaillement à l’intérieur de l’anneau. Nous verrons ensuite
comment ces déformations affectent la réponse en frottement à l’interface. Cela nous
amènera à nous intéresser plus en détails au couplage entre la force de frottement et
la force normale à l’intérieur du contact. Enfin, nous proposerons un modèle heuris-
tique pour rendre compte des observations expérimentales.
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4.1 Distribution des déformations sous compression et
cisaillement à l’intérieur de l’anneau

Au chapitre 3, nous avons travaillé à l’enfoncement imposé ∆z = 1 mm. Com-
ment se déforme l’anneau de mousse sous compression et cisaillement imposés
quand on fait varier l’enfoncement ∆z ? Nous allons étudier la répartition de ces
déformations à partir des mesures de corrélation d’images et les discuter en consi-
dérant la réponse mécanique de la mousse.

4.1.1 Mise en évidence de deux régimes de déformation

Un outil récent qui a beaucoup apporté en mécanique est la mesure de champs
de déformation par corrélation d’images comme nous l’avons présenté au chapitre
2. Grâce à cette technique, nous avons accès à la trajectoire d’un réseau de points
situés sur le bord extérieur d’un anneau de mousse fixe en contact avec un disque
en rotation au cours d’une expérience de frottement, comme le montre la figure 4.1.
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<latexit sha1_base64="InSAMYqUkimKJ89Jmxz19zO6lxc=">AAACxHicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFZLa0nZXFMRlC/YBtUgyndbQvEgmQin6A27128Q/0L/wzjQFXRSdkOTOueecmXuvE3luIkzzI6etrW9sbuW3Czu7e/sHxcOjbhKmMeMdFnph3HfshHtuwDvCFR7vRzG3fcfjPWd6JfO9Rx4nbhjcilnEh749Cdyxy2xBUNu6L5ZMwyrXalVLN41Go1GrXiwC86KuW4apVgnZaoXFd9xhhBAMKXxwBBAUe7CR0DOABRMRYUPMCYspclWe4wkF0qbE4sSwCZ3Sd0K7QYYGtJeeiVIzOsWjNyaljjPShMSLKZan6SqfKmeJrvKeK095txn9nczLJ1TggdC/dEvmf3WyFoEx6qoGl2qKFCKrY5lLqroib67/qEqQQ0SYjEeUjylmSrnss640iapd9tZW+U/FlKjcs4yb4kvekga8nKK+OuiWDatiVNuVUvMyG3UeJzjFOc2zhiZu0EJHeb/gFW/ateZpiZYuqFou0xzj19KevwGyRI+l</latexit>

FIGURE 4.1 – Image de l’affleurement entre un anneau de mousse
(R = 55 mm, ∆R = 8 mm) d’aire A3 et son disque (en haut) parte-
naire. Le disque apparaît hors focus car son diamètre est plus grand
que celui de l’anneau. La flèche horizontale indique son sens de rota-
tion. On superpose le réseau des centres d’imagettes choisi (en jaune) et
les trajectoires de ces points (en rouge) pendant l’expérience de frotte-
ment, suivies par le protocole de corrélation d’images. Lors de la phase
1 (voir encart), l’anneau est translaté verticalement contre le disque en
rotation jusqu’à l’enfoncement ∆z. Dans la phase 2, l’anneau est à l’al-
titude ∆z constante et le disque continue de tourner. Ici, enfoncement

imposé ∆z = 1 mm.
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Dans ces trajectoires, on distingue bien les deux phases de l’expérience de frotte-
ment : au départ la combinaison de la rotation du disque et de la translation de
l’anneau jusqu’à l’enfoncement imposé ∆z (phase 1) suivie de la rotation seule du
disque à ∆z constant (phase 2) (gros plan de la figure 4.1). Au cours de la phase 2,
on observe des fluctuations de positions. Celles-ci sont de période 360◦ et corres-
pondent aux défauts de planéité de l’interface entre les deux échantillons. On les
avait déjà évoquées au chapitre 2 §2.2.3. L’acquisition a été réalisée de telle sorte
que, entre chaque prise d’image, le disque tourne de 10◦ et l’anneau s’enfonce dans
le disque de 0.2 mm supplémentaires pendant la phase 1.

A partir des déplacements relatifs (horizontaux ux ou verticaux uz) entre noeuds
contigus de la grille rapportés au pas de la grille (après déduction du déplacement
de corps solide dans le cas des composantes verticales), on peut mesurer les dé-
formations locales pour chaque enfoncement intermédiaire. Si l’on note δx et δz
respectivement le pas horizontal et vertical du réseau d’imagettes, le gradient de
déformation locale en compression au point (p δx, q δz) pour p, q > 1 est donné par :

ε (p δx, q δz) =
uz [pδx, (q + 1)δz]− uz [pδx, (q− 1)δz]

2 δz
et la déformation locale en cisaillement par :

γ (p δx, q δz) =
ux [pδx, (q + 1)δz]− ux [pδx, (q− 1)δz]

2 δz
Le calcul du déplacement relatif fait qu’on ne peut pas connaître la compression et
le cisaillement au niveau des points correspondant aux deux hauteurs extrêmes du
réseau (indices q = 0 et q = qmax). Néanmoins, on connaît à tout moment la position
de l’interface entre anneau et disque qui correspond à la translation imposée à l’an-
neau. De ce fait, on peut estimer la déformation en compression de l’anneau dans
la zone comprise entre l’interface et le premier point de l’anneau où l’on mesure un
déplacement. On a donc un point de mesure de plus pour la compression que pour
le cisaillement.
Comme il y a peu de fluctuations selon l’axe x à la résolution de notre mesure,
on peut moyenner les déformations sur chaque ligne horizontale de hauteur q δz
donnée. On obtient ainsi les grandeurs moyennes 〈ε〉x et 〈γ〉x. Les courbes des fi-
gures 4.2 et 4.3 représentent ainsi la cinématique de déformation, respectivement
en compression et en cisaillement, à l’intérieur de l’anneau d’aire A3 en fonction
de la hauteur z quand on fait varier progressivement l’enfoncement jusqu’à sa va-
leur imposée ∆z. Les résultats obtenus sur la géométrie A3 sont qualitativement
représentatifs des autres géométries. On présente à chaque fois les résultats pour
trois enfoncements imposés ∆z = 1, 2, 3 mm. Les courbes rouges représentent les
déformations au cours de la phase 1. La lecture se fait de la gauche vers la droite
et entre chaque courbe l’enfoncement intermédiaire a augmenté de 0.2 mm. Les
courbes bleues correspondent aux déformations enregistrées au cours du dernier
tour (360◦) en régime stationnaire lors de la phase 2 à ∆z constant. Les fluctuations
des déformations observées dans la phase 2 sont dues aux problèmes de planéité
des échantillons. D’ailleurs, quand l’enfoncement imposé ∆z augmente, on observe
que la dispersion associée à ces fluctuations tend à diminuer. En effet, plus l’enfon-
cement est important, moins le contact entre le disque et l’anneau est sensible aux
défauts de conformation des échantillons.
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h✏ix

<latexit sha1_base64="fbkV7GN/ldojCLPx4yN0NwYLIHc=">AAAC33icjVHLSsNAFD2N7/qKutNNsAiuSioVXRbduFSwrdBKmaRjHZwmYTIRSxHcuRO3/oBb/RvxD/QvvDNG8IHohCRnzr3nzNx7g0SKVPv+c8EZGR0bn5icKk7PzM7NuwuLjTTOVMjrYSxjdRSwlEsR8boWWvKjRHHWDyRvBme7Jt485yoVcXSoBwk/7rNeJE5EyDRRHXe5LVnUk9xr8yQVMo68trJE56Ljlvyyb5f3E1RyUEK+9mP3CW10ESNEhj44ImjCEgwpPS1U4CMh7hhD4hQhYeMclyiSNqMsThmM2DP69mjXytmI9sYzteqQTpH0KlJ6WCNNTHmKsDnNs/HMOhv2N++h9TR3G9A/yL36xGqcEvuX7iPzvzpTi8YJtm0NgmpKLGOqC3OXzHbF3Nz7VJUmh4Q4g7sUV4RDq/zos2c1qa3d9JbZ+IvNNKzZh3luhldzSxpw5fs4f4LGRrlSLW8eVEu1nXzUk1jBKtZpnluoYQ/7qJP3Fe7xgEeHOdfOjXP7nuoUcs0Svizn7g38p5pJ</latexit>

(a)�z = 1mm

<latexit sha1_base64="3roeIYG3qyu4SSdZR60dptE+Th8=">AAAC5HicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZcuHCyCgpREFN0IRV24rGBVaEuZxKmG5kUyEbV06c6duPUH3Oq3iH+gf+GdMYJaRCckOffce87MnWtHnptI03zJGQODQ8Mj+dHC2PjE5FRxeuYwCdPYETUn9ML42OaJ8NxA1KQrPXEcxYL7tieO7M6Oyh+dizhxw+BAXkai6fPTwG27DpdEtYrzS3yZNVZYY1d4krMrtsUsihtSXMiu7/daxZJZNvVi/cDKQAnZqobFZzRwghAOUvgQCCAJe+BI6KnDgomIuCa6xMWEXJ0X6KFA2pSqBFVwYjv0PaWonrEBxcoz0WqHdvHojUnJsEiakOpiwmo3pvOpdlbsb95d7anOdkl/O/PyiZU4I/Yv3Wflf3WqF4k2NnUPLvUUaUZ152Quqb4VdXL2pStJDhFxCp9QPibsaOXnPTOtSXTv6m65zr/qSsWq2MlqU7ypU9KArZ/j7AeHq2Vrrby+v1aqbGejzmMOC1iieW6ggj1UUSPvazzgEU9G27gxbo27j1Ijl2lm8W0Z9++4uJoN</latexit>

(c)�z = 3mm

<latexit sha1_base64="c1o70sjy4Tmt4TScLvLijLu12L8=">AAAC5HicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZcuHCxCBSmpD3QjFHXhsoJVwZaSjFMN5kUyEWvp0p07cesPuNVvEf9A/8I7YwpqEZ2Q5Nxz7zkzd64duk4sTfM1YwwMDg2PZEdzY+MTk1P56ZnDOEgiLmo8cIPo2LZi4Tq+qElHuuI4jITl2a44si92VP7oUkSxE/gHsh2Khmed+U7L4ZYkqpmfL/IlVl9m9V3hSotdsy22SnFdiivZ8bxuM18wS6ZerB+UU1BAuqpB/gV1nCIARwIPAj4kYRcWYnpOUIaJkLgGOsRFhBydF+giR9qEqgRVWMRe0PeMopOU9SlWnrFWc9rFpTciJcMiaQKqiwir3ZjOJ9pZsb95d7SnOlub/nbq5RErcU7sX7pe5X91qheJFjZ1Dw71FGpGdcdTl0Tfijo5+9KVJIeQOIVPKR8R5lrZu2emNbHuXd2tpfNvulKxKuZpbYJ3dUoacPnnOPvB4UqpvFZa318rVLbTUWcxhwUUaZ4bqGAPVdTI+waPeMKz0TJujTvj/rPUyKSaWXxbxsMHwoqaEQ==</latexit>

(b)�z = 2mm

<latexit sha1_base64="VXoEE4/AbVKZfR11EIiHYWBhNQE=">AAAC5HicjVHLSsNAFD3GV62vqksXDhahgpRUFN0IRV24rGBVsFKSONWhkwfJRKylS3fuxK0/4Fa/RfwD/QvvjBF8IDohybnn3nNm7lw3kiJRtv3cZ/UPDA4N50byo2PjE5OFqen9JExjj9e9UIbxoeskXIqA15VQkh9GMXd8V/IDt72l8wfnPE5EGOypTsSPfec0EC3hOYqoZmGu5C6yxhJrbHOpHHbJNtgyxQ3FL1TX93vNQtEu22axn6CSgSKyVQsLT2jgBCE8pPDBEUARlnCQ0HOECmxExB2jS1xMSJg8Rw950qZUxanCIbZN31OKjjI2oFh7Jkbt0S6S3piUDAukCakuJqx3YyafGmfN/ubdNZ76bB36u5mXT6zCGbF/6T4q/6vTvSi0sG56ENRTZBjdnZe5pOZW9MnZp64UOUTEaXxC+ZiwZ5Qf98yMJjG967t1TP7FVGpWx15Wm+JVn5IGXPk+zp9gf7lcWSmv7q4Uq5vZqHOYxTxKNM81VLGDGurkfYV7PODRalnX1o11+15q9WWaGXxZ1t0bvaGaDw==</latexit>

z
(m

m
)

<latexit sha1_base64="WUVcgZHy5zdk1p0nmWYHaX1qXE4=">AAAC1XicjVHLSsNAFD2Nr/qOunQTLEIFKalUdFl047KCfUBbSpJO69C8SCbFWroTt/6AW/0l8Q/0L7wzpqAW0QlJzpx7z5m599qhy2Nhmq8ZbW5+YXEpu7yyura+salvbdfiIIkcVnUCN4gathUzl/usKrhwWSOMmOXZLqvbg3MZrw9ZFPPAvxKjkLU9q+/zHncsQVRH12+N1qHREuxGjPOedzDp6DmzYKplzIJiCnJIVyXQX9BCFwEcJPDA4EMQdmEhpqeJIkyExLUxJi4ixFWcYYIV0iaUxSjDInZA3z7tminr0156xkrt0CkuvREpDeyTJqC8iLA8zVDxRDlL9jfvsfKUdxvR3069PGIFron9SzfN/K9O1iLQw6mqgVNNoWJkdU7qkqiuyJsbX6oS5BASJ3GX4hFhRymnfTaUJla1y95aKv6mMiUr906am+Bd3pIGXPw5zllQOyoUS4Xjy1KufJaOOotd7CFP8zxBGReooEreQzziCc9aXZtod9r9Z6qWSTU7+La0hw9ghpVa</latexit>

FIGURE 4.2 – Cinématique de la déformation locale en compression de
l’anneau moyennée selon l’axe x en fonction de la hauteur z dans l’an-
neau pour trois enfoncements ∆z différents. Les courbes rouges corres-
pondent à la phase de chargement de l’anneau et les courbes bleues
au dernier tour en régime stationnaire. La flèche grise indique le sens
croissant pour l’enfoncement jusqu’à ce qu’il atteigne sa valeur finale

imposée ∆z (fin du régime rouge).

(a)�z = 1mm

<latexit sha1_base64="3roeIYG3qyu4SSdZR60dptE+Th8=">AAAC5HicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZcuHCyCgpREFN0IRV24rGBVaEuZxKmG5kUyEbV06c6duPUH3Oq3iH+gf+GdMYJaRCckOffce87MnWtHnptI03zJGQODQ8Mj+dHC2PjE5FRxeuYwCdPYETUn9ML42OaJ8NxA1KQrPXEcxYL7tieO7M6Oyh+dizhxw+BAXkai6fPTwG27DpdEtYrzS3yZNVZYY1d4krMrtsUsihtSXMiu7/daxZJZNvVi/cDKQAnZqobFZzRwghAOUvgQCCAJe+BI6KnDgomIuCa6xMWEXJ0X6KFA2pSqBFVwYjv0PaWonrEBxcoz0WqHdvHojUnJsEiakOpiwmo3pvOpdlbsb95d7anOdkl/O/PyiZU4I/Yv3Wflf3WqF4k2NnUPLvUUaUZ152Quqb4VdXL2pStJDhFxCp9QPibsaOXnPTOtSXTv6m65zr/qSsWq2MlqU7ypU9KArZ/j7AeHq2Vrrby+v1aqbGejzmMOC1iieW6ggj1UUSPvazzgEU9G27gxbo27j1Ijl2lm8W0Z9++4uJoN</latexit>

(c)�z = 3mm

<latexit sha1_base64="c1o70sjy4Tmt4TScLvLijLu12L8=">AAAC5HicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZcuHCxCBSmpD3QjFHXhsoJVwZaSjFMN5kUyEWvp0p07cesPuNVvEf9A/8I7YwpqEZ2Q5Nxz7zkzd64duk4sTfM1YwwMDg2PZEdzY+MTk1P56ZnDOEgiLmo8cIPo2LZi4Tq+qElHuuI4jITl2a44si92VP7oUkSxE/gHsh2Khmed+U7L4ZYkqpmfL/IlVl9m9V3hSotdsy22SnFdiivZ8bxuM18wS6ZerB+UU1BAuqpB/gV1nCIARwIPAj4kYRcWYnpOUIaJkLgGOsRFhBydF+giR9qEqgRVWMRe0PeMopOU9SlWnrFWc9rFpTciJcMiaQKqiwir3ZjOJ9pZsb95d7SnOlub/nbq5RErcU7sX7pe5X91qheJFjZ1Dw71FGpGdcdTl0Tfijo5+9KVJIeQOIVPKR8R5lrZu2emNbHuXd2tpfNvulKxKuZpbYJ3dUoacPnnOPvB4UqpvFZa318rVLbTUWcxhwUUaZ4bqGAPVdTI+waPeMKz0TJujTvj/rPUyKSaWXxbxsMHwoqaEQ==</latexit>

(b)�z = 2mm

<latexit sha1_base64="VXoEE4/AbVKZfR11EIiHYWBhNQE=">AAAC5HicjVHLSsNAFD3GV62vqksXDhahgpRUFN0IRV24rGBVsFKSONWhkwfJRKylS3fuxK0/4Fa/RfwD/QvvjBF8IDohybnn3nNm7lw3kiJRtv3cZ/UPDA4N50byo2PjE5OFqen9JExjj9e9UIbxoeskXIqA15VQkh9GMXd8V/IDt72l8wfnPE5EGOypTsSPfec0EC3hOYqoZmGu5C6yxhJrbHOpHHbJNtgyxQ3FL1TX93vNQtEu22axn6CSgSKyVQsLT2jgBCE8pPDBEUARlnCQ0HOECmxExB2jS1xMSJg8Rw950qZUxanCIbZN31OKjjI2oFh7Jkbt0S6S3piUDAukCakuJqx3YyafGmfN/ubdNZ76bB36u5mXT6zCGbF/6T4q/6vTvSi0sG56ENRTZBjdnZe5pOZW9MnZp64UOUTEaXxC+ZiwZ5Qf98yMJjG967t1TP7FVGpWx15Wm+JVn5IGXPk+zp9gf7lcWSmv7q4Uq5vZqHOYxTxKNM81VLGDGurkfYV7PODRalnX1o11+15q9WWaGXxZ1t0bvaGaDw==</latexit>

z
(m

m
)

<latexit sha1_base64="WUVcgZHy5zdk1p0nmWYHaX1qXE4=">AAAC1XicjVHLSsNAFD2Nr/qOunQTLEIFKalUdFl047KCfUBbSpJO69C8SCbFWroTt/6AW/0l8Q/0L7wzpqAW0QlJzpx7z5m599qhy2Nhmq8ZbW5+YXEpu7yyura+salvbdfiIIkcVnUCN4gathUzl/usKrhwWSOMmOXZLqvbg3MZrw9ZFPPAvxKjkLU9q+/zHncsQVRH12+N1qHREuxGjPOedzDp6DmzYKplzIJiCnJIVyXQX9BCFwEcJPDA4EMQdmEhpqeJIkyExLUxJi4ixFWcYYIV0iaUxSjDInZA3z7tminr0156xkrt0CkuvREpDeyTJqC8iLA8zVDxRDlL9jfvsfKUdxvR3069PGIFron9SzfN/K9O1iLQw6mqgVNNoWJkdU7qkqiuyJsbX6oS5BASJ3GX4hFhRymnfTaUJla1y95aKv6mMiUr906am+Bd3pIGXPw5zllQOyoUS4Xjy1KufJaOOotd7CFP8zxBGReooEreQzziCc9aXZtod9r9Z6qWSTU7+La0hw9ghpVa</latexit>

h�ix

<latexit sha1_base64="ygw+VEYkVpktbigT+CoTDEZg5CA=">AAAC3XicjVHLSsNAFD3GV31X3QhugkVwVVKp6FJ047KC1YItYRKnMXTyYDIRi+jOnbj1B9zq74h/oH/hnTEFtYhOSHLuufecmTvXS0WYKcd5HbFGx8YnJktT0zOzc/ML5cWl4yzJpc+bfiIS2fJYxkUY86YKleCtVHIWeYKfeL19nT+54DILk/hI9VPeiVgQh93QZ4oot7zSFiwOBLfbAYsiZrelCd1Lt1xxqo5Z9jCoFaCCYjWS8gvaOEMCHzkicMRQhAUYMnpOUYODlLgOroiThEKT57jGNGlzquJUwYjt0Teg6LRgY4q1Z2bUPu0i6JWktLFOmoTqJGG9m23yuXHW7G/eV8ZTn61Pf6/wiohVOCf2L92g8r863YtCFzumh5B6Sg2ju/MLl9zcij65/aUrRQ4pcRqfUV4S9o1ycM+20WSmd323zOTfTKVmdewXtTne9SlpwLWf4xwGx5vVWr26dViv7O4Voy5hFWvYoHluYxcHaKBJ3jd4xBOeLde6te6s+89Sa6TQLOPbsh4+AFC7mT4=</latexit>

FIGURE 4.3 – Même chose que la figure 4.2 pour la déformation locale
en cisaillement.
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Les données mettent en évidence l’existence de deux régimes de déformation en
compression dans le domaine d’enfoncements que nous avons étudié en corrélation
d’images (∆z 6 4 mm). Jusqu’à un seuil en enfoncement imposé ∆z∗ compris entre
1 mm et 2 mm, on observe un premier régime correspondant à l’établissement d’une
couche superficielle de cellules très déformées au niveau de l’interface (figure 4.2).
On appellera cette couche superficielle l’épiderme. Il semble qu’elle s’épaississe à
mesure que l’enfoncement augmente. Une fois le seuil ∆z∗ dépassé, la compression
de l’épiderme s’accompagne d’une compression plutôt homogène du reste du vo-
lume de mousse sous-jacent, qu’on appellera le derme.

Pour quantifier plus précisément le seuil d’enfoncement ∆z∗ qui règle l’appa-
rition de la déformation en compression dans le derme, on moyenne de nouveau
les déformations, cette fois-ci sur l’ensemble de l’épaisseur (en z) du derme. Cette
moyenne a un sens étant donné qu’on a remarqué que les déformations sont plu-
tôt uniformes en hauteur à l’intérieur de cette couche. On obtient ainsi les gran-
deurs 〈εd〉x,z et 〈γd〉x,z. Pour les cinq géométries d’anneaux d’aire différente et pour
∆z ∈ [0.6, 0.8, 1, 1.2, 1.4, 2, 3, 4 mm], on représente les déformations moyennes locales
de l’anneau en compression (figure 4.4) et en cisaillement (figure 4.5) dans le derme

en fonction de la déformation nominale
∆z
h0

A
imposée. Dans la figure 4.6, on repré-

sente la déformation locale moyenne en cisaillement dans le derme en fonction de
la déformation locale moyenne en compression.

I

<latexit sha1_base64="yEFCEqL9QrQ9Alq/r16RgnMrCQ0=">AAACy3icjVHLTsJAFD3UF+ILdemmkZi4Ii1CoDuiG12YYCKPBIhpy4ANfaWdGhFZ+gNu9b+Mf6B/4Z2xJLogOk3bM+fec2buvVboOjHXtPeMsrS8srqWXc9tbG5t7+R391pxkEQ2a9qBG0Qdy4yZ6/isyR3usk4YMdOzXNa2xmci3r5jUewE/jWfhKzvmSPfGTq2yYnq9Di759OL2U2+oBWNWqVyUlO1oqYZJaNKwDAMvaqrOjFiFZCuRpB/Qw8DBLCRwAODD07YhYmYni50aAiJ62NKXETIkXGGGXKkTSiLUYZJ7Ji+I9p1U9anvfCMpdqmU1x6I1KqOCJNQHkRYXGaKuOJdBbsIu+p9BR3m9DfSr08Yjluif1LN8/8r07UwjFETdbgUE2hZER1duqSyK6Im6s/quLkEBIn8IDiEWFbKud9VqUmlrWL3poy/iEzBSv2dpqb4FPckgY8n6K6GLRKRb1crFyVC/XTdNRZHOAQxzTPKuo4RwNNOcdnvOBVuVRi5UF5/E5VMqlmH7+W8vQFVymTGg==</latexit>

II

<latexit sha1_base64="IFYHWUWt8YMEXUkA1lVivcdegDs=">AAACzHicjVHLTsJAFD3UF+ILdemmkZi4Ii1CoDuiG9kYTORhgJi2DNjQV9qpkRC2/oBb/S7jH+hfeGcsiS6ITtP2zrnnnJl7rxW6Tsw17T2jrKyurW9kN3Nb2zu7e/n9g3YcJJHNWnbgBlHXMmPmOj5rcYe7rBtGzPQsl3WsyYXIdx5YFDuBf8OnIRt45th3Ro5tcoJu+5w98lmjMb/LF7SiUatUzmqqVtQ0o2RUKTAMQ6/qqk6IWAWkqxnk39DHEAFsJPDA4INT7MJETE8POjSEhA0wIyyiyJF5hjlypE2IxYhhEjqh75h2vRT1aS88Y6m26RSX3oiUKk5IExAvolicpsp8Ip0Fusx7Jj3F3ab0t1Ivj1COe0L/0i2Y/9WJWjhGqMkaHKoplIiozk5dEtkVcXP1R1WcHELCRDykfESxLZWLPqtSE8vaRW9Nmf+QTIGKvZ1yE3yKW9KAF1NUlwftUlEvFyvX5UL9PB11Fkc4xinNs4o6LtFEi7w9POMFr8qVwpWZMv+mKplUc4hfS3n6Ai2Uk20=</latexit>

�z⇤

h0
A

<latexit sha1_base64="uMKHglO9maWdpwhwJSet6iGIgzE=">AAAC3nicjVFNT9tAEH1xCw0ppSmcUC9Wo0oVh8gOiRLfKOXQYyo1CRL5YL3ZECuOba3XlSCKuHGreu0f4Ao/p+o/gH/R2a0jwQG1a9meffPe250ZPwmDVDnO74L17Pna+oviRunl5qut1+U32900ziQXHR6HsTz2WSrCIBIdFahQHCdSsLkfip4/+6TzvW9CpkEcfVXniRjM2VkUTALOFEGj8m5/PJGML/pHIlTMvhjuLRfT0cehsxyVK07VazUa+y3bqTqOV/OaFHie5zZd2yVErwry1Y7Lv9DHGDE4MswhEEFRHIIhpecELhwkhA2wIExSFJi8wBIl0mbEEsRghM7oe0a7kxyNaK89U6PmdEpIrySljfekiYknKdan2SafGWeNPuW9MJ76buf093OvOaEKU0L/pVsx/1ena1GYoGVqCKimxCC6Op67ZKYr+ub2g6oUOSSE6XhMeUkxN8pVn22jSU3turfM5O8MU6N6z3Nuhnt9Sxrwaor200G3VnXr1caXeuXgMB91EW/xDh9onk0c4DPa6JD3Ja5xg1vr1Lqyvls//lKtQq7ZwaNl/fwD3POZ3Q==</latexit>

=<latexit sha1_base64="kdbYns5y30IrJJHf39xa8CLejJs=">AAACxHicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVZLa0mYhFAVx2YJ9QC2SpNM6NC+SiVCK/oBb/TbxD/QvvDOmoIuiE5LcOfecM3PvdSKPJ8Iw3nPayura+kZ+s7C1vbO7V9w/6CZhGrus44ZeGPcdO2EeD1hHcOGxfhQz23c81nOmlzLfe2BxwsPgRswiNvTtScDH3LUFQe3zu2LJKFuNWu2soRtlw7AqVp0Cy7LMuqmbhMhVQrZaYfENtxghhIsUPhgCCIo92EjoGcCEgYiwIeaExRRxlWd4RIG0KbEYMWxCp/Sd0G6QoQHtpWei1C6d4tEbk1LHCWlC4sUUy9N0lU+Vs0SXec+Vp7zbjP5O5uUTKnBP6F+6BfO/OlmLwBgNVQOnmiKFyOrczCVVXZE3139UJcghIkzGI8rHFLtKueizrjSJql321lb5D8WUqNy7GTfFp7wlDXgxRX150K2UzWq51q6WmhfZqPM4wjFOaZ51NHGNFjrK+xkveNWuNE9LtPSbquUyzSF+Le3pC8qoj68=</latexit>

FIGURE 4.4 – Déformation locale en compression dans le derme en
fonction de la déformation nominale imposée à l’anneau. En pointillés,
on fait apparaître une asymptote de pente 1. Les grandeurs du tableau

sont exprimées en mm.
Dans toute la suite, chaque aire correspond à la même couleur.
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I

<latexit sha1_base64="yEFCEqL9QrQ9Alq/r16RgnMrCQ0=">AAACy3icjVHLTsJAFD3UF+ILdemmkZi4Ii1CoDuiG12YYCKPBIhpy4ANfaWdGhFZ+gNu9b+Mf6B/4Z2xJLogOk3bM+fec2buvVboOjHXtPeMsrS8srqWXc9tbG5t7+R391pxkEQ2a9qBG0Qdy4yZ6/isyR3usk4YMdOzXNa2xmci3r5jUewE/jWfhKzvmSPfGTq2yYnq9Di759OL2U2+oBWNWqVyUlO1oqYZJaNKwDAMvaqrOjFiFZCuRpB/Qw8DBLCRwAODD07YhYmYni50aAiJ62NKXETIkXGGGXKkTSiLUYZJ7Ji+I9p1U9anvfCMpdqmU1x6I1KqOCJNQHkRYXGaKuOJdBbsIu+p9BR3m9DfSr08Yjluif1LN8/8r07UwjFETdbgUE2hZER1duqSyK6Im6s/quLkEBIn8IDiEWFbKud9VqUmlrWL3poy/iEzBSv2dpqb4FPckgY8n6K6GLRKRb1crFyVC/XTdNRZHOAQxzTPKuo4RwNNOcdnvOBVuVRi5UF5/E5VMqlmH7+W8vQFVymTGg==</latexit>

II

<latexit sha1_base64="IFYHWUWt8YMEXUkA1lVivcdegDs=">AAACzHicjVHLTsJAFD3UF+ILdemmkZi4Ii1CoDuiG9kYTORhgJi2DNjQV9qpkRC2/oBb/S7jH+hfeGcsiS6ITtP2zrnnnJl7rxW6Tsw17T2jrKyurW9kN3Nb2zu7e/n9g3YcJJHNWnbgBlHXMmPmOj5rcYe7rBtGzPQsl3WsyYXIdx5YFDuBf8OnIRt45th3Ro5tcoJu+5w98lmjMb/LF7SiUatUzmqqVtQ0o2RUKTAMQ6/qqk6IWAWkqxnk39DHEAFsJPDA4INT7MJETE8POjSEhA0wIyyiyJF5hjlypE2IxYhhEjqh75h2vRT1aS88Y6m26RSX3oiUKk5IExAvolicpsp8Ip0Fusx7Jj3F3ab0t1Ivj1COe0L/0i2Y/9WJWjhGqMkaHKoplIiozk5dEtkVcXP1R1WcHELCRDykfESxLZWLPqtSE8vaRW9Nmf+QTIGKvZ1yE3yKW9KAF1NUlwftUlEvFyvX5UL9PB11Fkc4xinNs4o6LtFEi7w9POMFr8qVwpWZMv+mKplUc4hfS3n6Ai2Uk20=</latexit>

FIGURE 4.5 – Déformation locale moyenne en cisaillement dans le
derme en fonction de la déformation nominale imposée à l’anneau.

Ajustement linéaire en pointillés.

I

<latexit sha1_base64="yEFCEqL9QrQ9Alq/r16RgnMrCQ0=">AAACy3icjVHLTsJAFD3UF+ILdemmkZi4Ii1CoDuiG12YYCKPBIhpy4ANfaWdGhFZ+gNu9b+Mf6B/4Z2xJLogOk3bM+fec2buvVboOjHXtPeMsrS8srqWXc9tbG5t7+R391pxkEQ2a9qBG0Qdy4yZ6/isyR3usk4YMdOzXNa2xmci3r5jUewE/jWfhKzvmSPfGTq2yYnq9Di759OL2U2+oBWNWqVyUlO1oqYZJaNKwDAMvaqrOjFiFZCuRpB/Qw8DBLCRwAODD07YhYmYni50aAiJ62NKXETIkXGGGXKkTSiLUYZJ7Ji+I9p1U9anvfCMpdqmU1x6I1KqOCJNQHkRYXGaKuOJdBbsIu+p9BR3m9DfSr08Yjluif1LN8/8r07UwjFETdbgUE2hZER1duqSyK6Im6s/quLkEBIn8IDiEWFbKud9VqUmlrWL3poy/iEzBSv2dpqb4FPckgY8n6K6GLRKRb1crFyVC/XTdNRZHOAQxzTPKuo4RwNNOcdnvOBVuVRi5UF5/E5VMqlmH7+W8vQFVymTGg==</latexit>

II

<latexit sha1_base64="IFYHWUWt8YMEXUkA1lVivcdegDs=">AAACzHicjVHLTsJAFD3UF+ILdemmkZi4Ii1CoDuiG9kYTORhgJi2DNjQV9qpkRC2/oBb/S7jH+hfeGcsiS6ITtP2zrnnnJl7rxW6Tsw17T2jrKyurW9kN3Nb2zu7e/n9g3YcJJHNWnbgBlHXMmPmOj5rcYe7rBtGzPQsl3WsyYXIdx5YFDuBf8OnIRt45th3Ro5tcoJu+5w98lmjMb/LF7SiUatUzmqqVtQ0o2RUKTAMQ6/qqk6IWAWkqxnk39DHEAFsJPDA4INT7MJETE8POjSEhA0wIyyiyJF5hjlypE2IxYhhEjqh75h2vRT1aS88Y6m26RSX3oiUKk5IExAvolicpsp8Ip0Fusx7Jj3F3ab0t1Ivj1COe0L/0i2Y/9WJWjhGqMkaHKoplIiozk5dEtkVcXP1R1WcHELCRDykfESxLZWLPqtSE8vaRW9Nmf+QTIGKvZ1yE3yKW9KAF1NUlwftUlEvFyvX5UL9PB11Fkc4xinNs4o6LtFEi7w9POMFr8qVwpWZMv+mKplUc4hfS3n6Ai2Uk20=</latexit>

FIGURE 4.6 – Déformation locale moyenne en cisaillement dans le
derme en fonction de la déformation locale moyenne en compression
de l’anneau. On distingue deux régimes différents. En pointillés, on re-

présente une asymptote de pente 1.5.



4.1. Distribution des déformations sous compression et cisaillement à l’intérieur de
l’anneau 87

D’après les figures 4.4 et 4.6, on identifie bien les deux régimes de déformation dif-
férents que l’on a mis en évidence qualitativement pour la réponse mécanique de
l’anneau sous compression et cisaillement combinés. Dans le domaine des faibles
enfoncements (∆z 6 ∆z∗), qu’on appellera régime I, on enregistre un cisaillement
non nul pour une déformation en compression quasi nulle dans le derme. On en dé-
duit que toute la déformation en compression se manifeste dans l’épiderme. Dans
le domaine des grands enfoncements (∆z > ∆z∗), qu’on appellera régime II, la dé-
formation en compression à l’intérieur du derme augmente avec l’enfoncement de
l’anneau en convergeant vers une asymptote dont la pente n’est pas très différente
de 1. Les figures 4.4 et 4.6 nous permettent d’ailleurs de mesurer la valeur de la com-
pression nominale seuil de l’anneau qui sépare les deux régimes de déformation :
∆z∗

h0
A
' 0.1, soit un enfoncement seuil ∆z∗ ' 1.5 mm. Dans les deux régimes (figure

4.5), la déformation en cisaillement croît à peu près linéairement en fonction de la
compression nominale imposée.

Il y a donc une partition des déformations entre un épiderme très déformé et un
derme beaucoup moins déformé et pour lequel l’apparition de la déformation en
compression est soumise à un effet de seuil en enfoncement caractérisé par ∆z∗ =
1.5 mm. Comment expliquer la partition des déformations entre ces deux couches
selon plusieurs régimes? Quelle est l’origine du seuil en enfoncement? Nous allons
nous intéresser plus précisément aux déformations à l’intérieur de l’épiderme.

4.1.2 Evolution de l’épiderme et origine de l’effet de seuil en en-
foncement

Notre objectif est de comprendre l’origine physique de l’effet de seuil en enfon-
cement ∆z∗ entre les deux régimes de déformation, autrement dit expliquer ce qui
pilote l’apparition de la déformation en compression dans le derme. Nous avons vu
précédemment que, dans le premier régime, la déformation en compression reste
confinée dans l’épiderme. Pour aller plus loin, nous allons la mesurer et suivre son
évolution quand on augmente l’enfoncement. Comme dans le cas du derme, nous
supposerons en première approximation que les déformations sont homogènes à
l’intérieur de l’épiderme.

La déformation en compression à l’intérieur de l’épiderme est définie comme

δe0 − δe
δe0 (4.1)

où δe0 et δe représentent l’épaisseur de l’épiderme respectivement dans les états non
déformé (au repos) et déformé (sous l’action combinée du cisaillement et de la com-
pression) (figure 4.7).
Afin de mesurer les deux grandeurs δe0 et δe définies précédemment, on reprend
le suivi de la trajectoire du réseau initial de points (p δx, q δz) situés sur la sur-
face extérieure de l’anneau de mousse (figure 4.1) réalisé par corrélation d’images.
On exploite cette fois-ci les données obtenues pour un enfoncement maximum im-
posé ∆z = 4 mm. Dans la première phase de l’expérience (translation verticale de
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l’anneau couplée à la rotation du disque), on moyenne les coordonnées des points
appartenant au départ à la même ligne horizontale de hauteur q δz (moyenne sui-
vant l’axe x) pour chaque enfoncement intermédiaire ∆zint = k δ∆z, avec k ∈ N et
δ∆z = 0.2 mm 1. On obtient ainsi la cinématique de déformation moyennée d’une
coupe verticale constituée, à l’état non déformé, des points d’ordonnées z0

q δz = q δz
(en violet sur la figure 4.8). On peut ainsi suivre en particulier la variation d’altitude
zq δz de chacun des points situés dans la partie supérieure proche de l’interface (in-
dice q proche de qmax) quand l’enfoncement augmente, jusqu’à ce qu’on "perde" le
point considéré. La disparition du point signifie qu’il est entré dans une zone de cel-
lules trop comprimées pour qu’on puisse les différencier par corrélation d’images,
c’est-à-dire dans l’épiderme dont on peut ainsi connaître l’altitude z† à l’enfonce-
ment considéré. Si le point (q δz) est perdu entre les enfoncements successifs k δ∆z et
(k + 1) δ∆z, on peut estimer que l’altitude z† de la limite de l’épiderme en compres-
sion et cisaillement, pour l’enfoncement (k + 1

2) δ∆z, est la moyenne (voir l’insert de
la figure 4.8) :

z†(k + 1
2 δ∆z) =

zq δz(k δ∆z) + z(q−1) δz((k + 1) δ∆z)
2

(4.2)

On calcule l’altitude initiale z†,0 de la limite de l’épiderme (au repos) comme la
moyenne de l’altitude initiale du dernier point (q δz) perdu et de celle du point le
plus haut restant ((q− 1) δz) :

z†,0(k + 1
2 δ∆z) =

z0
q δz + z0

(q−1) δz

2
(4.3)

On peut ainsi déterminer les valeurs des épaisseurs de l’épiderme 〈δ0
e 〉 et 〈δe〉moyen-

nées suivant x pour certains enfoncements particuliers ∆zint = (k + 1
2) δ∆z (figure

4.7) : δe0 (∆zint) = h0
A − z†,0(∆zint)

δe (∆zint) = h0
A − ∆zint − z†(∆zint)

(4.4)

(4.5)

1. Contrairement au cas de l’étude du derme dans le paragraphe précédent, nous ne travaillons
pas en régime stationnaire ici.
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�e0

<latexit sha1_base64="RWwTm9okWPMS5+xOzGvOioZSI24=">AAACzXicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVRKp6LLoxp0V7APbKkk6raGTB8lEKFW3/oBb/S3xD/QvvDNOQS2iE5KcOfeeM3PvdWPup8KyXnPGzOzc/EJ+sbC0vLK6VlzfaKRRlnis7kU8SlqukzLuh6wufMFZK06YE7icNd3hsYw3b1iS+lF4LkYx6wbOIPT7vucIoi46PcaFY7JL66pYssqWWuY0sDUoQa9aVHxBBz1E8JAhAEMIQZjDQUpPGzYsxMR1MSYuIeSrOMMdCqTNKItRhkPskL4D2rU1G9JeeqZK7dEpnN6ElCZ2SBNRXkJYnmaqeKacJfub91h5yruN6O9qr4BYgWti/9JNMv+rk7UI9HGoavCpplgxsjpPu2SqK/Lm5peqBDnExEnco3hC2FPKSZ9NpUlV7bK3joq/qUzJyr2nczO8y1vSgO2f45wGjb2yXSnvn1VK1SM96jy2sI1dmucBqjhBDXXyDvGIJzwbp0Zm3Br3n6lGTms28W0ZDx/1i5Lg</latexit>

�d0

<latexit sha1_base64="OiJnk/ec3s3g2AJ5FvD0NINOR0k=">AAACzXicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVVKp6LLoxp0V7APbKpNkWkPzYjIRStWtP+BWf0v8A/0L74wpqEV0QpIz595zZu69dux7ibSs15wxMzs3v5BfLCwtr6yuFdc3mkmUCoc3nMiPRNtmCfe9kDekJ33ejgVnge3zlj08VvHWDReJF4XnchTzXsAGodf3HCaJuui63JfMdC+tq2LJKlt6mdOgkoESslWPii/owkUEBykCcISQhH0wJPR0UIGFmLgexsQJQp6Oc9yhQNqUsjhlMGKH9B3QrpOxIe2VZ6LVDp3i0ytIaWKHNBHlCcLqNFPHU+2s2N+8x9pT3W1EfzvzCoiVuCb2L90k8786VYtEH4e6Bo9qijWjqnMyl1R3Rd3c/FKVJIeYOIVdigvCjlZO+mxqTaJrV71lOv6mMxWr9k6Wm+Jd3ZIGXPk5zmnQ3CtXquX9s2qpdpSNOo8tbGOX5nmAGk5QR4O8QzziCc/GqZEat8b9Z6qRyzSb+LaMhw/zKZLf</latexit>

�d

<latexit sha1_base64="7cTijvf85jb8G67n0+mgAHQFdwQ=">AAACy3icjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVRKp6LLoxo1QwT6gLZLHtA6dPEgmQq0u/QG3+l/iH+hfeGdMQS2iE5KcOfecO3PvdWPBU2lZrwVjbn5hcam4XFpZXVvfKG9utdIoSzzW9CIRJR3XSZngIWtKLgXrxAlzAlewtjs6VfH2DUtSHoWXchyzfuAMQz7gniOJ6vR8JqRj+lflilW19DJngZ2DCvLViMov6MFHBA8ZAjCEkIQFHKT0dGHDQkxcHxPiEkJcxxnuUSJvRipGCofYEX2HtOvmbEh7lTPVbo9OEfQm5DSxR56IdAlhdZqp45nOrNjfck90TnW3Mf3dPFdArMQ1sX/5psr/+lQtEgMc6xo41RRrRlXn5Vky3RV1c/NLVZIyxMQp7FM8Iexp57TPpvakunbVW0fH37RSsWrv5doM7+qWNGD75zhnQeugateqhxe1Sv0kH3URO9jFPs3zCHWcoYGmnuMjnvBsnBupcWvcfUqNQu7ZxrdlPHwAUAqSPQ==</latexit>

�e

<latexit sha1_base64="2TpSyY5//tHS+JhdItQ7vQJxtvs=">AAACy3icjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVRKp6LLoxo1QwT6gLZJMpzV0moTMRKjVpT/gVv9L/AP9C++MKahFdEKSM+eec2fuvX4sAqkc5zVnzc0vLC7llwsrq2vrG8XNrYaM0oTxOotElLR8T3IRhLyuAiV4K064N/IFb/rDUx1v3vBEBlF4qcYx7468QRj0A+YpolqdHhfKs/lVseSUHbPsWeBmoIRs1aLiCzroIQJDihE4QijCAh4kPW24cBAT18WEuIRQYOIc9yiQNyUVJ4VH7JC+A9q1Mzakvc4pjZvRKYLehJw29sgTkS4hrE+zTTw1mTX7W+6JyanvNqa/n+UaEatwTexfvqnyvz5di0Ifx6aGgGqKDaOrY1mW1HRF39z+UpWiDDFxGvconhBmxjnts2080tSue+uZ+JtRalbvWaZN8a5vSQN2f45zFjQOym6lfHhRKVVPslHnsYNd7NM8j1DFGWqomzk+4gnP1rklrVvr7lNq5TLPNr4t6+EDUmqSPg==</latexit>

h0
A

<latexit sha1_base64="H7UeAN5Mjk/XuWZSZKNpxDOPTcI=">AAACyHicjVHLTsJAFD3UF+ILdemmkZi4IsVgdIm6Ma4wsUCCSNoywIS+Mp1qCHHjD7jVLzP+gf6Fd8aSqMToNG3PnHvPmbn3urHPE2lZrzljbn5hcSm/XFhZXVvfKG5uNZIoFR6zvciPRMt1EubzkNmSS5+1YsGcwPVZ0x2dqXjzlomER+GVHMesEziDkPe550ii7GH35MbqFktW2dLLnAWVDJSQrXpUfME1eojgIUUAhhCSsA8HCT1tVGAhJq6DCXGCENdxhnsUSJtSFqMMh9gRfQe0a2dsSHvlmWi1R6f49ApSmtgjTUR5grA6zdTxVDsr9jfvifZUdxvT3828AmIlhsT+pZtm/lenapHo41jXwKmmWDOqOi9zSXVX1M3NL1VJcoiJU7hHcUHY08ppn02tSXTtqreOjr/pTMWqvZflpnhXt6QBV36OcxY0DsqVavnwslqqnWajzmMHu9ineR6hhnPUYZM3xyOe8GxcGLFxZ4w/U41cptnGt2U8fACvypDL</latexit>

Épiderme

<latexit sha1_base64="+wI+AjR1oeeiAujKMFWCHa5tWKM=">AAAC43icjVHLSsNAFD2Nr/ps1aWbYBFclVQUXRbduFSwKqhIkk7r0DQJyUQsxZ07d+LWH3CrP+EXiH+gf+GZMYJaRCdk5s6595w7914vDmSqHOelYA0Nj4yOFccnJqemZ0rl2bn9NMoSXzT8KIiSQ89NRSBD0VBSBeIwToTb9QJx4HW2tP/gXCSpjMI91YvFSddth7IlfVcRisolHENB4IJ7H0+IIdHkPUGX++VpueJUHbPsQaOWGxXkaycqP1OwiQg+MiMRUthHABcpvyPU4DCJwgnTuUyjmFD7mQwT5GaMEoxwiXa4t3k7ytGQd62ZGrbPLAH/hEwbS+REjEto62y28WdGWaO/afeNpn5bj6eXa3WJKpwR/Yv3Gflfnq5FoYUNU4NkTbFBdHV+rpKZruiX21+qUlSIzWhsdljyFGRo5mefbcNJTe26t67xv5pIjeq7n8dmeNOv5IBrP8c5aOyvVGur1bXd1Up9Mx91EQtYxDLnuY46trGDBrWvcI8HPFrCurZurNuPUKuQc+bxbVl376zAlyk=</latexit>

Derme

<latexit sha1_base64="ZHPICXmQuSBJVto/gz/bUFlnYoU=">AAACz3icjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVVKp6LKoC5ct2Ae0RZLptIbmxWSillJx6w+41b8S/0D/wjtjCmoRnZDkzLn3nJl7rxN5biwt6zVjzM0vLC5ll3Mrq2vrG/nNrUYcJoLxOgu9ULQcO+aeG/C6dKXHW5Hgtu94vOkMT1W8ec1F7IbBhRxFvOvbg8Dtu8yWRHU6kt/K8RkXPp9c5gtW0dLLnAWlFBSQrmqYf0EHPYRgSOCDI4Ak7MFGTE8bJViIiOtiTJwg5Oo4xwQ50iaUxSnDJnZI3wHt2ikb0F55xlrN6BSPXkFKE3ukCSlPEFanmTqeaGfF/uY91p7qbiP6O6mXT6zEFbF/6aaZ/9WpWiT6ONY1uFRTpBlVHUtdEt0VdXPzS1WSHCLiFO5RXBBmWjnts6k1sa5d9dbW8TedqVi1Z2lugnd1Sxpw6ec4Z0HjoFgqFw9r5ULlJB11FjvYxT7N8wgVnKOKOnlHeMQTno2acWPcGfefqUYm1Wzj2zIePgD6qpSB</latexit>

Au repos

<latexit sha1_base64="hUgvxzgA5mEDWrOSgLfHdBasyBI=">AAAC1HicjVHLSsNAFD2Nr1ofjbp0EyyCq5KIosuqG5cV7APaUpJ0WkPzYjIRS+1K3PoDbvWbxD/Qv/DOmIJaRCckOXPuOXfm3uvEvpcI03zNaXPzC4tL+eXCyuraelHf2KwnUcpdVnMjP+JNx06Y74WsJjzhs2bMmR04Pms4wzMZb1wznnhReClGMesE9iD0+p5rC6K6erEt2I0Yn6QGZ3GUTLp6ySybahmzwMpACdmqRvoL2ughgosUARhCCMI+bCT0tGDBRExcB2PiOCFPxRkmKJA3JRUjhU3skL4D2rUyNqS9zJkot0un+PRychrYJU9EOk5YnmaoeKoyS/a33GOVU95tRH8nyxUQK3BF7F++qfK/PlmLQB/HqgaPaooVI6tzsyyp6oq8ufGlKkEZYuIk7lGcE3aVc9pnQ3kSVbvsra3ib0opWbl3M22Kd3lLGrD1c5yzoL5ftg7KhxcHpcppNuo8trGDPZrnESo4RxU1NfNHPOFZq2u32p12/ynVcplnC9+W9vABmEiV4g==</latexit>

Sous compression

<latexit sha1_base64="39lhPJizMH3I6i/HZDopMlGoBec=">AAAC3HicjVHLSsNAFD2Nr1pfVRcu3ASL4KqkUtFl0Y3LivYBrZZkHDWYZEJmIpbSnTtx6w+41e8R/0D/wjtjBLWITkhy5txz7tw714sDXyrHeclZY+MTk1P56cLM7Nz8QnFxqSlFmjDeYCIQSdtzJQ/8iDeUrwLejhPuhl7AW97lno63rngifREdqX7Mj0P3PPLPfOYqonrFla7i12pwKFJpMxGSV2rtsFcsOWXHLHsUVDJQQrbqoviMLk4hwJAiBEcERTiAC0lPBxU4iIk7xoC4hJBv4hxDFMibkoqTwiX2kr7ntOtkbER7nVMaN6NTAnoTctpYJ48gXUJYn2abeGoya/a33AOTU9fWp7+X5QqJVbgg9i/fp/K/Pt2Lwhl2TA8+9RQbRnfHsiypuRVduf2lK0UZYuI0PqV4QpgZ5+c928YjTe/6bl0TfzVKzeo9y7Qp3nSVNODKz3GOguZmuVItbx1US7XdbNR5rGINGzTPbdSwjzoapv4HPOLJOrFurFvr7kNq5TLPMr4t6/4dT6yZrw==</latexit>

et cisaillement

<latexit sha1_base64="WtI9uNKfsfTwzxlpyNdXy5c+nd0=">AAAC23icjVHLSsNAFD3GV62vqODGTbAIrkoiFV2KblwqWFuopSTTUQcnD5KJKLUrd+LWH3Cr/yP+gf6Fd8YU1CI6IcmZc+85M/feIJEiU677OmKNjo1PTJamytMzs3Pz9sLicRbnKeN1Fss4bQZ+xqWIeF0JJXkzSbkfBpI3gos9HW9c8jQTcXSkrhPeDv2zSJwK5iuiOvbyieJXqseVw0TmCyl5yCPV79gVt+qa5QwDrwAVFOsgtl9wgi5iMOQIwRFBEZbwkdHTggcXCXFt9IhLCQkT5+ijTNqcsjhl+MRe0PeMdq2CjWivPTOjZnSKpDclpYM10sSUlxLWpzkmnhtnzf7m3TOe+m7X9A8Kr5BYhXNi/9INMv+r07UonGLb1CCopsQwujpWuOSmK/rmzpeqFDkkxGncpXhKmBnloM+O0WSmdt1b38TfTKZm9Z4VuTne9S1pwN7PcQ6D442qV6tuHtYqO7vFqEtYwSrWaZ5b2ME+DlAn7xs84gnPVtu6te6s+89Ua6TQLOHbsh4+ANoCmRw=</latexit>

�zint

<latexit sha1_base64="zQpCmkdw5vOL2hgGvfnn68gMcyM=">AAAC0XicjVHLSsNAFD3GV31XXboJFsFVmMYW211RFy4rWhW0ShJHHZomYTIRaimIW3/Arf6U+Af6F94ZU9BF0QlJ7px7zpm59/pJKFLF2PuYNT4xOTVdmJmdm19YXCourxyncSYD3griMJanvpfyUES8pYQK+Wkiudf1Q37id3Z1/uSOy1TE0ZHqJbzd9W4icS0CTxF0cb7HQ+XZ95d9EanBZbHEnHqdVSpVmzlV5rpujQK25dbqZbvsMLNKyFczLr7hHFeIESBDFxwRFMUhPKT0nKEMhoSwNvqESYqEyXMMMEvajFicGB6hHfre0O4sRyPaa8/UqAM6JaRXktLGBmli4kmK9Wm2yWfGWaOjvPvGU9+tR38/9+oSqnBL6F+6IfO/Ol2LwjVqpgZBNSUG0dUFuUtmuqJvbv+oSpFDQpiOrygvKQ6Mcthn22hSU7vurWfyH4apUb0Pcm6GT31LGvBwivbo4Nh1yhWnelApNXbyURewhnVs0jy30cA+mmiRt8QzXvBqHVo968F6/KZaY7lmFb+W9fQFG+eVWg==</latexit>

z†,0

<latexit sha1_base64="68NicO8O+5Cszs+TwghM5SZcGiI=">AAAC0XicjVHLSsNAFD2N7/qqunQTLIILKROptt0V3bisaB9gW0nSsYamSZhMhFoEcesPuNWfEv9A/8I7Ywq6KDohyZlz7zkz914n8r1YMvaeMWZm5+YXFpeyyyura+u5jc1GHCbC5XU39EPRcuyY+17A69KTPm9FgttDx+dNZ3Ci4s1bLmIvDC7kKOKdod0PvGvPtSVR3bvuuN2z+30u9k12f5XLswJjzLIsUwGrdMQIVCrlA6tsWipEK4901cLcG9roIYSLBENwBJCEfdiI6bmEBYaIuA7GxAlCno5z3CNL2oSyOGXYxA7o26fdZcoGtFeesVa7dIpPryCliV3ShJQnCKvTTB1PtLNip3mPtae624j+Tuo1JFbihti/dJPM/+pULRLXKOsaPKop0oyqzk1dEt0VdXPzR1WSHCLiFO5RXBB2tXLSZ1NrYl276q2t4x86U7Fq76a5CT7VLWnAkyma00HjoGAVC4dnxXz1OB31Iraxgz2aZwlVnKKGOnkLPOMFr8a5MTIejMfvVCOTarbwaxlPX+bolNc=</latexit>

z†

<latexit sha1_base64="d6tMrKYrd2AdnD4QYP+dy78LRVI=">AAACznicjVHLTsJAFD3UF+ILdemmkZi4Ii1BgR3RjUtM5JEAmrYM2NBXplMSJMStP+BWP8v4B/oX3hlLogui07Q9c+45d+bea0eeGwvDeM9oK6tr6xvZzdzW9s7uXn7/oBWHCXdY0wm9kHdsK2aeG7CmcIXHOhFnlm97rG2PL2W8PWE8dsPgRkwj1vetUeAOXccSRHUfbme9gTUaMT6/yxeMomEYpmnqEpiVc4NArVYtmVXdlCFaBaSrEebf0MMAIRwk8MEQQBD2YCGmpwsTBiLi+pgRxwm5Ks4wR468CakYKSxix/Qd0a6bsgHtZc5YuR06xaOXk1PHCXlC0nHC8jRdxROVWbLLcs9UTnm3Kf3tNJdPrMA9sX/5Fsr/+mQtAkNUVQ0u1RQpRlbnpFkS1RV5c/1HVYIyRMRJPKA4J+wo56LPuvLEqnbZW0vFP5RSsnLvpNoEn/KWNODFFPXloFUqmuXi2XW5UL9IR53FEY5xSvOsoI4rNNBUHX/GC161hjbR5trjt1TLpJ5D/Fra0xdBmJQ9</latexit>

z

<latexit sha1_base64="IMjB2UGm1B9YIz+AFquviPJClNo=">AAACxHicjVHLSsNAFD2NrxpfVZdugkVwFVKp6EYsCuKyBfuAWiSZTmtoXiQToRb9Abf6BX6Mn1D8A/0L70xTUKTohGTOnHvOydwZJ/LcRFjWe06bm19YXMov6yura+sbhc2tRhKmMeN1Fnph3HLshHtuwOvCFR5vRTG3fcfjTWdwLuvNOx4nbhhciWHEO77dD9yey2xBVO3+plC0zLIlh/EblEw1W8XTN/0keh3r1bAwxjW6CMGQwgdHAEHYg42EnjZKsBAR18GIuJiQq+ocD9DJm5KKk8ImdkDfPq3aGRvQWmYmys3oLx69MTkN7JEnJF1MWP7NUPVUJUt2VvZIZcq9DWl2siyfWIFbYv/yTZX/9cleBHo4Vj241FOkGNkdy1JSdSpy58a3rgQlRMRJ3KV6TJgp5/ScDeVJVO/ybG1V/1BKyco1y7QpPuUu6YKnt2jMBo0Ds1Q2D2tWsXKGychjB7vYp/s8QgWXqKKusp/wjBftQvO0REsnUi2XebbxY2iPX7nQktA=</latexit>

FIGURE 4.7 – Schéma décrivant la partition des déformations entre
l’épiderme et le derme quand l’anneau d’épaisseur initiale h0

A est sou-
mis à une sollicitation combinée de cisaillement et de compression.
Pour un enfoncement intermédiaire ∆zint donné, l’épaisseur de l’épi-
derme (resp. du derme) passe de sa valeur au repos δe0 (resp. δd0) à δe
(resp. δd). Quant à la limite de l’épiderme, elle se déplace de l’altitude

z†,0 à z†.

zq�z

<latexit sha1_base64="zFrEJILlTESeyV6ASS1n1ofyMjo=">AAAC0XicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVRKp6LLoxmVF+4C2liSd1tC8nEyEthTErT/gVn9K/AP9C++MKahFdEKSM+fec2buvXbkubEwjNeMNje/sLiUXc6trK6tb+Q3t2pxmHCHVZ3QC3nDtmLmuQGrCld4rBFxZvm2x+r24FTG67eMx24YXIphxNq+1Q/cnutYgqirUWd8o7e6zBOWPpp08gWjaKilzwIzBQWkqxLmX9BCFyEcJPDBEEAQ9mAhpqcJEwYi4toYE8cJuSrOMEGOtAllMcqwiB3Qt0+7ZsoGtJeesVI7dIpHLyeljj3ShJTHCcvTdBVPlLNkf/MeK095tyH97dTLJ1bgmti/dNPM/+pkLQI9HKsaXKopUoyszkldEtUVeXP9S1WCHCLiJO5SnBN2lHLaZ11pYlW77K2l4m8qU7Jy76S5Cd7lLWnA5s9xzoLaQdEsFQ/PS4XySTrqLHawi32a5xHKOEMFVfLmeMQTnrULbajdafefqVom1Wzj29IePgAo3pTx</latexit>

z(q�1)�z

<latexit sha1_base64="zr9XOqkRKwUQfAJzQGvyBEnbcoY=">AAAC13icjVHLTsJAFD3UF+Kr4tJNIzHBhaQ1GF0S3bjERB4GCGnLgI2lre3UCIS4M279Abf6R8Y/0L/wzlgSlRidpu2Zc+85M/deK3CdiOv6a0qZmZ2bX0gvZpaWV1bX1PVsNfLj0GYV23f9sG6ZEXMdj1W4w11WD0Jm9i2X1azLYxGvXbMwcnzvjA8C1uqbPc/pOrbJiWqr2WF7lL/aNXa0Zoe53NSG47aa0wu6XNo0MBKQQ7LKvvqCJjrwYSNGHwweOGEXJiJ6GjCgIyCuhRFxISFHxhnGyJA2pixGGSaxl/Tt0a6RsB7thWck1Tad4tIbklLDNml8ygsJi9M0GY+ls2B/8x5JT3G3Af2txKtPLMcFsX/pJpn/1YlaOLo4lDU4VFMgGVGdnbjEsivi5tqXqjg5BMQJ3KF4SNiWykmfNamJZO2it6aMv8lMwYq9neTGeBe3pAEbP8c5Dap7BaNY2D8t5kpHyajT2MQW8jTPA5RwgjIq5H2DRzzhWTlXbpU75f4zVUklmg18W8rDBwF5lfk=</latexit>

z†

<latexit sha1_base64="d6tMrKYrd2AdnD4QYP+dy78LRVI=">AAACznicjVHLTsJAFD3UF+ILdemmkZi4Ii1BgR3RjUtM5JEAmrYM2NBXplMSJMStP+BWP8v4B/oX3hlLogui07Q9c+45d+bea0eeGwvDeM9oK6tr6xvZzdzW9s7uXn7/oBWHCXdY0wm9kHdsK2aeG7CmcIXHOhFnlm97rG2PL2W8PWE8dsPgRkwj1vetUeAOXccSRHUfbme9gTUaMT6/yxeMomEYpmnqEpiVc4NArVYtmVXdlCFaBaSrEebf0MMAIRwk8MEQQBD2YCGmpwsTBiLi+pgRxwm5Ks4wR468CakYKSxix/Qd0a6bsgHtZc5YuR06xaOXk1PHCXlC0nHC8jRdxROVWbLLcs9UTnm3Kf3tNJdPrMA9sX/5Fsr/+mQtAkNUVQ0u1RQpRlbnpFkS1RV5c/1HVYIyRMRJPKA4J+wo56LPuvLEqnbZW0vFP5RSsnLvpNoEn/KWNODFFPXloFUqmuXi2XW5UL9IR53FEY5xSvOsoI4rNNBUHX/GC161hjbR5trjt1TLpJ5D/Fra0xdBmJQ9</latexit>

k ��z

<latexit sha1_base64="JDBIN/Egdi5HYQlCbjD+lYNubvs=">AAAC2XicjVHLSsNAFD3GV33Xx87NYBFcSJjGFttdURcuK1gV2iJJOmpomoRkIrTFhTtx6w+41R8S/0D/wjtjCrooOiEzd84958zcuU7ke4nk/H3CmJyanpnNzc0vLC4tr+RX186SMI1d0XBDP4wvHDsRvheIhvSkLy6iWNg9xxfnTvdQ5c9vRZx4YXAq+5Fo9+zrwLvyXFsSdJnf6LLWLmt1hC9t1jrSy+AyX+BmtcpLpTLjZplbllWhgO9ZlWqRFU2uRwHZqIf5N7TQQQgXKXoQCCAp9mEjoa+JIjgiwtoYEhZT5Om8wB3mSZsSSxDDJrRL8zXtmhka0F55Jlrt0ik+/TEpGbZJExIvplidxnQ+1c4KHec91J7qbn1ancyrR6jEDaF/6UbM/+pULRJXqOgaPKop0oiqzs1cUv0q6ubsR1WSHCLCVNyhfEyxq5Wjd2Zak+ja1dvaOv+hmQpVezfjpvhUt6QGj7rIxgdnllksmeWTUqF2kLU6h01sYYf6uY8ajlFHg7wHeMYLXo2mcW88GI/fVGMi06zj1zCevgBCuZbe</latexit>

(k + 1) ��z

<latexit sha1_base64="7cSFjC8M0Zo/tjPrTjVvPYeLX8E=">AAAC3XicjVHLSsNAFD3G97vqRnAzWARFCZPYYrsr6sJlBauClZKko4amSUgmQhXduRO3/oBb/R3xD/QvvDOmoAvRCZm5c+45Z+bOdePATyXnbwPG4NDwyOjY+MTk1PTMbGFu/jCNssQTDS8KouTYdVIR+KFoSF8G4jhOhNN1A3HkdnZU/uhSJKkfhQeyF4vTrnMe+me+50iCWoXF1c66tcaaG6zZFoF0WHNXL1etQpGb1SovlcqMm2Vu23aFAr5pV6oWs0yuRxH5qEeFVzTRRgQPGboQCCEpDuAgpe8EFjhiwk5xTVhCka/zAjeYIG1GLEEMh9AOzee0O8nRkPbKM9Vqj04J6E9IybBCmoh4CcXqNKbzmXZW6G/e19pT3a1Hq5t7dQmVuCD0L12f+V+dqkXiDBVdg081xRpR1Xm5S6ZfRd2cfatKkkNMmIrblE8o9rSy/85Ma1Jdu3pbR+ffNVOhau/l3Awf6pbU4H4X2e/BoW1aJbO8XyrWtvNWj2EJy1ilfm6hhj3U0SDvWzzhGS9Gy7gz7o2HL6oxkGsW8GMYj5+FFpez</latexit>

0.6

<latexit sha1_base64="0p7jhHVsVL6rJxRBIgDXxCmBtok=">AAACx3icjVHLTsJAFD3UF+ILdemmkZi4aoZaFFyRuNEdJvJIkJi2DNBY2qadEglx4Q+41T8z/oH+hXfGkuiC6DRt75x7zpm59zqR7yWCsfectrS8srqWXy9sbG5t7xR391pJmMYub7qhH8Ydx0647wW8KTzh804Uc3vs+Lzt3F/IfHvC48QLgxsxjXhvbA8Db+C5tpAQM04Ld8USM2o1ZlkVnRkVZppmlQJ2YlZrZb1sMLVKyFYjLL7hFn2EcJFiDI4AgmIfNhJ6uiiDISKshxlhMUWeynM8okDalFicGDah9/Qd0q6boQHtpWei1C6d4tMbk1LHEWlC4sUUy9N0lU+Vs0QXec+Up7zblP5O5jUmVGBE6F+6OfO/OlmLwABVVYNHNUUKkdW5mUuquiJvrv+oSpBDRJiM+5SPKXaVct5nXWkSVbvsra3yH4opUbl3M26KT3lLGvB8ivrioGUaZcuoXFul+nk26jwOcIhjmucZ6rhEA03yHuEZL3jVrrRQm2gP31Qtl2n28WtpT1/gpJAK</latexit>

0.8

<latexit sha1_base64="H4BPhoyvrJ9KrHdkd40LYeWk/8o=">AAACxnicjVHLTsJAFD3UF+ILdemmkZi4aqYVIrgiccMSoyAJEtOWARv6SjvVEGLiD7jVTzP+gf6Fd8aS6ILoNG3vnHvOmbn3OrHvpYKx94K2tLyyulZcL21sbm3vlHf3ummUJS7vuJEfJT3HTrnvhbwjPOHzXpxwO3B8fu1MzmX++p4nqReFV2Ia80Fgj0Nv5Lm2IOiSGfXbcoUZjQarVms6M2rMsqw6BezEqjdM3TSYWhXkqx2V33CDISK4yBCAI4Sg2IeNlJ4+TDDEhA0wIyyhyFN5jkeUSJsRixPDJnRC3zHt+jka0l56pkrt0ik+vQkpdRyRJiJeQrE8TVf5TDlLdJH3THnKu03p7+ReAaECd4T+pZsz/6uTtQiMUFc1eFRTrBBZnZu7ZKor8ub6j6oEOcSEyXhI+YRiVynnfdaVJlW1y97aKv+hmBKVezfnZviUt6QBz6eoLw66lmFWjdpFtdI8y0ddxAEOcUzzPEUTLbTRIe8xnvGCV62lhVqmPXxTtUKu2cevpT19AadMj/g=</latexit>

1.2

<latexit sha1_base64="a6DZhopJ2ZgjusoqCHrmL/MWb1Y=">AAACxnicjVHLTsJAFD3UF+ILdemmkZi4aqa1RHBF4oYlRkESJKYtAzaUtmmnGkJM/AG3+mnGP9C/8M5YEl0QnabtnXPPOTP3XjcO/FQw9l7QlpZXVteK66WNza3tnfLuXieNssTjbS8KoqTrOikP/JC3hS8C3o0T7kzcgF+743OZv77nSepH4ZWYxrw/cUahP/Q9RxB0aRrWbbnCjHqd2XZVZ0aVWZZVo4CdWLW6qZsGU6uCfLWi8htuMEAEDxkm4AghKA7gIKWnBxMMMWF9zAhLKPJVnuMRJdJmxOLEcAgd03dEu16OhrSXnqlSe3RKQG9CSh1HpImIl1AsT9NVPlPOEl3kPVOe8m5T+ru514RQgTtC/9LNmf/VyVoEhqipGnyqKVaIrM7LXTLVFXlz/UdVghxiwmQ8oHxCsaeU8z7rSpOq2mVvHZX/UEyJyr2XczN8ylvSgOdT1BcHHcswbaN6YVcaZ/moizjAIY5pnqdooIkW2uQ9wjNe8Ko1tVDLtIdvqlbINfv4tbSnL5tuj/M=</latexit>

1.4

<latexit sha1_base64="PZI439/RpN0OADTUhynCekuXbQI=">AAACxnicjVHLTsJAFD3UF+ILdemmkZi4aqa1RHBF4oYlRkESJKYtAzaUtmmnGkJM/AG3+mnGP9C/8M5YEl0QnabtnXPPOTP3XjcO/FQw9l7QlpZXVteK66WNza3tnfLuXieNssTjbS8KoqTrOikP/JC3hS8C3o0T7kzcgF+743OZv77nSepH4ZWYxrw/cUahP/Q9RxB0aRr2bbnCjHqd2XZVZ0aVWZZVo4CdWLW6qZsGU6uCfLWi8htuMEAEDxkm4AghKA7gIKWnBxMMMWF9zAhLKPJVnuMRJdJmxOLEcAgd03dEu16OhrSXnqlSe3RKQG9CSh1HpImIl1AsT9NVPlPOEl3kPVOe8m5T+ru514RQgTtC/9LNmf/VyVoEhqipGnyqKVaIrM7LXTLVFXlz/UdVghxiwmQ8oHxCsaeU8z7rSpOq2mVvHZX/UEyJyr2XczN8ylvSgOdT1BcHHcswbaN6YVcaZ/moizjAIY5pnqdooIkW2uQ9wjNe8Ko1tVDLtIdvqlbINfv4tbSnL6Auj/U=</latexit>

2.2

<latexit sha1_base64="MD/+LsWxiVxTxBZxcf3r9NpKQRA=">AAACxnicjVHLTsJAFD3UF+ILdemmkZi4aqa1RHBF4oYlRkESJKYtAzaUtmmnGkJM/AG3+mnGP9C/8M5YEl0QnabtnXPPOTP3XjcO/FQw9l7QlpZXVteK66WNza3tnfLuXieNssTjbS8KoqTrOikP/JC3hS8C3o0T7kzcgF+743OZv77nSepH4ZWYxrw/cUahP/Q9RxB0aRnWbbnCjHqd2XZVZ0aVWZZVo4CdWLW6qZsGU6uCfLWi8htuMEAEDxkm4AghKA7gIKWnBxMMMWF9zAhLKPJVnuMRJdJmxOLEcAgd03dEu16OhrSXnqlSe3RKQG9CSh1HpImIl1AsT9NVPlPOEl3kPVOe8m5T+ru514RQgTtC/9LNmf/VyVoEhqipGnyqKVaIrM7LXTLVFXlz/UdVghxiwmQ8oHxCsaeU8z7rSpOq2mVvHZX/UEyJyr2XczN8ylvSgOdT1BcHHcswbaN6YVcaZ/moizjAIY5pnqdooIkW2uQ9wjNe8Ko1tVDLtIdvqlbINfv4tbSnL53Qj/Q=</latexit>

2.4

<latexit sha1_base64="GQb6RNSHkzeCikQMANEIa+ltqE4=">AAACxnicjVHLTsJAFD3UF+ILdemmkZi4aoZaIrgiccMSoyAJEtOWARv6SjvVEGLiD7jVTzP+gf6Fd8aS6ILoNG3vnHvOmbn3OrHvpYKx94K2tLyyulZcL21sbm3vlHf3ummUJS7vuJEfJT3HTrnvhbwjPOHzXpxwO3B8fu1MzmX++p4nqReFV2Ia80Fgj0Nv5Lm2IOjSNKzbcoUZjQazrJrOjBozTbNOATsx642qXjWYWhXkqx2V33CDISK4yBCAI4Sg2IeNlJ4+qmCICRtgRlhCkafyHI8okTYjFieGTeiEvmPa9XM0pL30TJXapVN8ehNS6jgiTUS8hGJ5mq7ymXKW6CLvmfKUd5vS38m9AkIF7gj9Szdn/lcnaxEYoa5q8KimWCGyOjd3yVRX5M31H1UJcogJk/GQ8gnFrlLO+6wrTapql721Vf5DMSUq927OzfApb0kDnk9RXxx0TaNqGbULq9I8y0ddxAEOcUzzPEUTLbTRIe8xnvGCV62lhVqmPXxTtUKu2cevpT19AaKQj/Y=</latexit>

3.4

<latexit sha1_base64="wVYTu3GlKOVMBoJ2iWX8UcXHjcM=">AAACxnicjVHLTsJAFD3UF+ILdemmkZi4aoZSIrgiccMSozwSJKYtAzaUtmmnGkJM/AG3+mnGP9C/8M5YEl0QnabtnXPPOTP3XifyvUQw9p7TVlbX1jfym4Wt7Z3dveL+QScJ09jlbTf0w7jn2An3vYC3hSd83otibk8dn3edyYXMd+95nHhhcC1mER9M7XHgjTzXFgRdVQzrtlhiRr3OLKuqM6PKTNOsUcAqZq1e1ssGU6uEbLXC4htuMEQIFymm4AggKPZhI6GnjzIYIsIGmBMWU+SpPMcjCqRNicWJYRM6oe+Ydv0MDWgvPROldukUn96YlDpOSBMSL6ZYnqarfKqcJbrMe6485d1m9HcyrymhAneE/qVbMP+rk7UIjFBTNXhUU6QQWZ2buaSqK/Lm+o+qBDlEhMl4SPmYYlcpF33WlSZRtcve2ir/oZgSlXs346b4lLekAS+mqC8POqZRtozqpVVqnGejzuMIxzileZ6hgSZaaJP3GM94wavW1AIt1R6+qVou0xzi19KevgCk8o/3</latexit>

3.6

<latexit sha1_base64="K3Axhwu+v0PYKWgPOGGc1OKhrHg=">AAACxnicjVHLTsJAFD3UF+ILdemmkZi4aoZaFFyRuGGJUR4JEtOWARtK27RTDSEm/oBb/TTjH+hfeGcsiS6ITtP2zrnnnJl7rxP5XiIYe89pS8srq2v59cLG5tb2TnF3r52Eaezylhv6Ydx17IT7XsBbwhM+70YxtyeOzzvO+ELmO/c8TrwwuBbTiPcn9ijwhp5rC4KuTozT22KJGbUas6yKzowKM02zSgE7Mau1sl42mFolZKsZFt9wgwFCuEgxAUcAQbEPGwk9PZTBEBHWx4ywmCJP5TkeUSBtSixODJvQMX1HtOtlaEB76ZkotUun+PTGpNRxRJqQeDHF8jRd5VPlLNFF3jPlKe82pb+TeU0IFbgj9C/dnPlfnaxFYIiqqsGjmiKFyOrczCVVXZE3139UJcghIkzGA8rHFLtKOe+zrjSJql321lb5D8WUqNy7GTfFp7wlDXg+RX1x0DaNsmVULq1S/TwbdR4HOMQxzfMMdTTQRIu8R3jGC161hhZoqfbwTdVymWYfv5b29AWpso/5</latexit>

�zint

<latexit sha1_base64="7yxqN9L7yTfsptf2d7ch9c6qJxc=">AAAC0XicjVHLSsNAFD3GV31XXboJFsFVmMYWW1cFXbisaFXQKkkcdWiahMlEqKUgbv0Bt/pT4h/oX3hnTEEXRSckuXPuOWfm3usnoUgVY+9j1vjE5NR0YWZ2bn5hcam4vHKcxpkMeCuIw1ie+l7KQxHxlhIq5KeJ5F7XD/mJ39nV+ZM7LlMRR0eql/B217uJxLUIPEXQxfkeD5Vn31/2RaQGl8USc+p1VqlUbeZUmeu6NQrYllurl+2yw8wqIV/NuPiGc1whRoAMXXBEUBSH8JDSc4YyGBLC2ugTJikSJs8xwCxpM2JxYniEduh7Q7uzHI1orz1Tow7olJBeSUobG6SJiScp1qfZJp8ZZ42O8u4bT323Hv393KtLqMItoX/phsz/6nQtCteomRoE1ZQYRFcX5C6Z6Yq+uf2jKkUOCWE6vqK8pDgwymGfbaNJTe26t57JfximRvU+yLkZPvUtacDDKdqjg2PXKVec6kGl1NjJR13AGtaxSfPcRgP7aKJF3hLPeMGrdWj1rAfr8ZtqjeWaVfxa1tMXGX+VUg==</latexit>

FIGURE 4.8 – Profil vertical des déplacements sur la face latérale d’un
disque de mousse soumis à une sollicitation combinée de compres-
sion et de frottement. A mesure que l’enfoncement intermédiaire aug-
mente jusqu’à atteindre la valeur imposée ∆z de l’enfoncement (ici
∆z = 4 mm), on perd progressivement le suivi des points les plus
proches de l’interface car ils rentrent dans l’épiderme. On peut alors
estimer l’altitude de la limite z† de l’épiderme, comme indiqué dans le

gros plan.
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On présente en figure 4.9 les valeurs de l’épaisseur de l’épiderme à l’état non dé-
formé 〈δe0〉 et à l’état déformé 〈δe〉, moyennées en x, pour les enfoncements ∆zint
considérés (enfoncement maximum imposé ∆z = 4 mm). A partir de ces mesures,
on quantifie la déformation moyenne en compression dans l’épiderme (figure 4.10).

I

<latexit sha1_base64="yEFCEqL9QrQ9Alq/r16RgnMrCQ0=">AAACy3icjVHLTsJAFD3UF+ILdemmkZi4Ii1CoDuiG12YYCKPBIhpy4ANfaWdGhFZ+gNu9b+Mf6B/4Z2xJLogOk3bM+fec2buvVboOjHXtPeMsrS8srqWXc9tbG5t7+R391pxkEQ2a9qBG0Qdy4yZ6/isyR3usk4YMdOzXNa2xmci3r5jUewE/jWfhKzvmSPfGTq2yYnq9Di759OL2U2+oBWNWqVyUlO1oqYZJaNKwDAMvaqrOjFiFZCuRpB/Qw8DBLCRwAODD07YhYmYni50aAiJ62NKXETIkXGGGXKkTSiLUYZJ7Ji+I9p1U9anvfCMpdqmU1x6I1KqOCJNQHkRYXGaKuOJdBbsIu+p9BR3m9DfSr08Yjluif1LN8/8r07UwjFETdbgUE2hZER1duqSyK6Im6s/quLkEBIn8IDiEWFbKud9VqUmlrWL3poy/iEzBSv2dpqb4FPckgY8n6K6GLRKRb1crFyVC/XTdNRZHOAQxzTPKuo4RwNNOcdnvOBVuVRi5UF5/E5VMqlmH7+W8vQFVymTGg==</latexit>

II

<latexit sha1_base64="IFYHWUWt8YMEXUkA1lVivcdegDs=">AAACzHicjVHLTsJAFD3UF+ILdemmkZi4Ii1CoDuiG9kYTORhgJi2DNjQV9qpkRC2/oBb/S7jH+hfeGcsiS6ITtP2zrnnnJl7rxW6Tsw17T2jrKyurW9kN3Nb2zu7e/n9g3YcJJHNWnbgBlHXMmPmOj5rcYe7rBtGzPQsl3WsyYXIdx5YFDuBf8OnIRt45th3Ro5tcoJu+5w98lmjMb/LF7SiUatUzmqqVtQ0o2RUKTAMQ6/qqk6IWAWkqxnk39DHEAFsJPDA4INT7MJETE8POjSEhA0wIyyiyJF5hjlypE2IxYhhEjqh75h2vRT1aS88Y6m26RSX3oiUKk5IExAvolicpsp8Ip0Fusx7Jj3F3ab0t1Ivj1COe0L/0i2Y/9WJWjhGqMkaHKoplIiozk5dEtkVcXP1R1WcHELCRDykfESxLZWLPqtSE8vaRW9Nmf+QTIGKvZ1yE3yKW9KAF1NUlwftUlEvFyvX5UL9PB11Fkc4xinNs4o6LtFEi7w9POMFr8qVwpWZMv+mKplUc4hfS3n6Ai2Uk20=</latexit>

I

<latexit sha1_base64="yEFCEqL9QrQ9Alq/r16RgnMrCQ0=">AAACy3icjVHLTsJAFD3UF+ILdemmkZi4Ii1CoDuiG12YYCKPBIhpy4ANfaWdGhFZ+gNu9b+Mf6B/4Z2xJLogOk3bM+fec2buvVboOjHXtPeMsrS8srqWXc9tbG5t7+R391pxkEQ2a9qBG0Qdy4yZ6/isyR3usk4YMdOzXNa2xmci3r5jUewE/jWfhKzvmSPfGTq2yYnq9Di759OL2U2+oBWNWqVyUlO1oqYZJaNKwDAMvaqrOjFiFZCuRpB/Qw8DBLCRwAODD07YhYmYni50aAiJ62NKXETIkXGGGXKkTSiLUYZJ7Ji+I9p1U9anvfCMpdqmU1x6I1KqOCJNQHkRYXGaKuOJdBbsIu+p9BR3m9DfSr08Yjluif1LN8/8r07UwjFETdbgUE2hZER1duqSyK6Im6s/quLkEBIn8IDiEWFbKud9VqUmlrWL3poy/iEzBSv2dpqb4FPckgY8n6K6GLRKRb1crFyVC/XTdNRZHOAQxzTPKuo4RwNNOcdnvOBVuVRi5UF5/E5VMqlmH7+W8vQFVymTGg==</latexit>

II

<latexit sha1_base64="IFYHWUWt8YMEXUkA1lVivcdegDs=">AAACzHicjVHLTsJAFD3UF+ILdemmkZi4Ii1CoDuiG9kYTORhgJi2DNjQV9qpkRC2/oBb/S7jH+hfeGcsiS6ITtP2zrnnnJl7rxW6Tsw17T2jrKyurW9kN3Nb2zu7e/n9g3YcJJHNWnbgBlHXMmPmOj5rcYe7rBtGzPQsl3WsyYXIdx5YFDuBf8OnIRt45th3Ro5tcoJu+5w98lmjMb/LF7SiUatUzmqqVtQ0o2RUKTAMQ6/qqk6IWAWkqxnk39DHEAFsJPDA4INT7MJETE8POjSEhA0wIyyiyJF5hjlypE2IxYhhEjqh75h2vRT1aS88Y6m26RSX3oiUKk5IExAvolicpsp8Ip0Fusx7Jj3F3ab0t1Ivj1COe0L/0i2Y/9WJWjhGqMkaHKoplIiozk5dEtkVcXP1R1WcHELCRDykfESxLZWLPqtSE8vaRW9Nmf+QTIGKvZ1yE3yKW9KAF1NUlwftUlEvFyvX5UL9PB11Fkc4xinNs4o6LtFEi7w9POMFr8qVwpWZMv+mKplUc4hfS3n6Ai2Uk20=</latexit>

�
z
⇤

<latexit sha1_base64="PvWd+0OZt1KZkiEs3VrUDv5Ah34=">AAACzXicjVHLTsJAFD3UF+ILdemmkZgYF6RFCHRH1IU7MZFHBDRtGbChtE07NUHUrT/gVn/L+Af6F94ZS6ILotO0vXPuOWfm3msFrhNxTXtPKXPzC4tL6eXMyura+kZ2c6sR+XFos7rtu37YssyIuY7H6tzhLmsFITNHlsua1vBY5Ju3LIwc37vg44B1R+bAc/qObXKCLjsnzOWmend1cJ3NaXmjUiodVlQtr2lGwShTYBiGXtZVnRCxckhWzc++oYMefNiIMQKDB06xCxMRPW3o0BAQ1sWEsJAiR+YZHpAhbUwsRgyT0CF9B7RrJ6hHe+EZSbVNp7j0hqRUsUcan3ghxeI0VeZj6SzQWd4T6SnuNqa/lXiNCOW4IfQv3ZT5X52ohaOPiqzBoZoCiYjq7MQlll0RN1d/VMXJISBMxD3KhxTbUjntsyo1kaxd9NaU+Q/JFKjY2wk3xqe4JQ14OkV1dtAo5PVivnRezFWPklGnsYNd7NM8y6jiFDXUydvDM17wqpwpsXKvPH5TlVSi2cavpTx9AbV4kzQ=</latexit>

�z⇤

<latexit sha1_base64="PvWd+0OZt1KZkiEs3VrUDv5Ah34=">AAACzXicjVHLTsJAFD3UF+ILdemmkZgYF6RFCHRH1IU7MZFHBDRtGbChtE07NUHUrT/gVn/L+Af6F94ZS6ILotO0vXPuOWfm3msFrhNxTXtPKXPzC4tL6eXMyura+kZ2c6sR+XFos7rtu37YssyIuY7H6tzhLmsFITNHlsua1vBY5Ju3LIwc37vg44B1R+bAc/qObXKCLjsnzOWmend1cJ3NaXmjUiodVlQtr2lGwShTYBiGXtZVnRCxckhWzc++oYMefNiIMQKDB06xCxMRPW3o0BAQ1sWEsJAiR+YZHpAhbUwsRgyT0CF9B7RrJ6hHe+EZSbVNp7j0hqRUsUcan3ghxeI0VeZj6SzQWd4T6SnuNqa/lXiNCOW4IfQv3ZT5X52ohaOPiqzBoZoCiYjq7MQlll0RN1d/VMXJISBMxD3KhxTbUjntsyo1kaxd9NaU+Q/JFKjY2wk3xqe4JQ14OkV1dtAo5PVivnRezFWPklGnsYNd7NM8y6jiFDXUydvDM17wqpwpsXKvPH5TlVSi2cavpTx9AbV4kzQ=</latexit>

�z⇤

<latexit sha1_base64="PvWd+0OZt1KZkiEs3VrUDv5Ah34=">AAACzXicjVHLTsJAFD3UF+ILdemmkZgYF6RFCHRH1IU7MZFHBDRtGbChtE07NUHUrT/gVn/L+Af6F94ZS6ILotO0vXPuOWfm3msFrhNxTXtPKXPzC4tL6eXMyura+kZ2c6sR+XFos7rtu37YssyIuY7H6tzhLmsFITNHlsua1vBY5Ju3LIwc37vg44B1R+bAc/qObXKCLjsnzOWmend1cJ3NaXmjUiodVlQtr2lGwShTYBiGXtZVnRCxckhWzc++oYMefNiIMQKDB06xCxMRPW3o0BAQ1sWEsJAiR+YZHpAhbUwsRgyT0CF9B7RrJ6hHe+EZSbVNp7j0hqRUsUcan3ghxeI0VeZj6SzQWd4T6SnuNqa/lXiNCOW4IfQv3ZT5X52ohaOPiqzBoZoCiYjq7MQlll0RN1d/VMXJISBMxD3KhxTbUjntsyo1kaxd9NaU+Q/JFKjY2wk3xqe4JQ14OkV1dtAo5PVivnRezFWPklGnsYNd7NM8y6jiFDXUydvDM17wqpwpsXKvPH5TlVSi2cavpTx9AbV4kzQ=</latexit>

FIGURE 4.9 – A gauche, évolution de l’épaisseur 〈δe0〉 de l’épiderme
à l’état non déformé moyennée suivant x en fonction de l’enfonce-
ment ∆zint. A droite, même chose pour l’épaisseur 〈δe〉 de l’épiderme à
l’état déformé sous cisaillement et compression couplés correspondant

à l’enfoncement ∆zint. ∆z = 4 mm.

I

<latexit sha1_base64="yEFCEqL9QrQ9Alq/r16RgnMrCQ0=">AAACy3icjVHLTsJAFD3UF+ILdemmkZi4Ii1CoDuiG12YYCKPBIhpy4ANfaWdGhFZ+gNu9b+Mf6B/4Z2xJLogOk3bM+fec2buvVboOjHXtPeMsrS8srqWXc9tbG5t7+R391pxkEQ2a9qBG0Qdy4yZ6/isyR3usk4YMdOzXNa2xmci3r5jUewE/jWfhKzvmSPfGTq2yYnq9Di759OL2U2+oBWNWqVyUlO1oqYZJaNKwDAMvaqrOjFiFZCuRpB/Qw8DBLCRwAODD07YhYmYni50aAiJ62NKXETIkXGGGXKkTSiLUYZJ7Ji+I9p1U9anvfCMpdqmU1x6I1KqOCJNQHkRYXGaKuOJdBbsIu+p9BR3m9DfSr08Yjluif1LN8/8r07UwjFETdbgUE2hZER1duqSyK6Im6s/quLkEBIn8IDiEWFbKud9VqUmlrWL3poy/iEzBSv2dpqb4FPckgY8n6K6GLRKRb1crFyVC/XTdNRZHOAQxzTPKuo4RwNNOcdnvOBVuVRi5UF5/E5VMqlmH7+W8vQFVymTGg==</latexit>

II

<latexit sha1_base64="IFYHWUWt8YMEXUkA1lVivcdegDs=">AAACzHicjVHLTsJAFD3UF+ILdemmkZi4Ii1CoDuiG9kYTORhgJi2DNjQV9qpkRC2/oBb/S7jH+hfeGcsiS6ITtP2zrnnnJl7rxW6Tsw17T2jrKyurW9kN3Nb2zu7e/n9g3YcJJHNWnbgBlHXMmPmOj5rcYe7rBtGzPQsl3WsyYXIdx5YFDuBf8OnIRt45th3Ro5tcoJu+5w98lmjMb/LF7SiUatUzmqqVtQ0o2RUKTAMQ6/qqk6IWAWkqxnk39DHEAFsJPDA4INT7MJETE8POjSEhA0wIyyiyJF5hjlypE2IxYhhEjqh75h2vRT1aS88Y6m26RSX3oiUKk5IExAvolicpsp8Ip0Fusx7Jj3F3ab0t1Ivj1COe0L/0i2Y/9WJWjhGqMkaHKoplIiozk5dEtkVcXP1R1WcHELCRDykfESxLZWLPqtSE8vaRW9Nmf+QTIGKvZ1yE3yKW9KAF1NUlwftUlEvFyvX5UL9PB11Fkc4xinNs4o6LtFEi7w9POMFr8qVwpWZMv+mKplUc4hfS3n6Ai2Uk20=</latexit>

FIGURE 4.10 – Evolution de la déformation moyenne en compression à
l’intérieur de l’épiderme en fonction de l’enfoncement ∆zint.
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Dans le régime II, on mesure une déformation en compression de l’épiderme qui
semble saturer à environ 80%. Pour de telles valeurs de déformation en compres-
sion, les cellules constituant l’épiderme se trouvent dans un état effondré (voir la
réponse en compression de la mousse au chapitre 2 figure 2.4). C’est ce qui explique
pourquoi la déformation en compression gagne alors le derme sous-jacent dans ce
régime. Le passage du régime I au régime II correspond ainsi à l’enfoncement ∆z∗

auquel l’épiderme se trouve pour la première fois dans un état effondré. Dans la
figure 4.9 (gauche), si l’on fait un ajustement linéaire de l’épaisseur de l’épiderme
à l’état non déformé dans chacun des régimes 2, on trouve que la transition entre
les deux régimes a lieu quand la déformation en compression concerne une couche
superficielle d’épaisseur au repos 〈δe0〉∗ ' ∆z∗. Il semble ensuite que l’épaisseur
de l’épiderme non déformé continue de croître mais avec une pente plus faible (au
moins 30 % plus faible en considérant seulement les deux points du régime II).

De plus, on observe dans le régime II que l’épaisseur δe de l’épiderme déformé
semble évoluer assez lentement avec l’enfoncement. Nous allons nous donner un
modèle géométrique simple pour décrire l’évolution de l’épaisseur de cette couche
effondrée dans le régime des grands enfoncements en fonction de l’enfoncement
imposé ∆z. En utilisant les notations de la figure 4.7, on peut écrire la partition des
déformations entre le derme et l’épiderme à l’état initial non déformé et à l’enfonce-
ment ∆z : δe0 + δd0 = h0

A

δe + δd = h0
A − ∆z

(4.6)

(4.7)

En supposant en première approche que les déformations dans les deux couches
sont homogènes, on peut définir les taux de compression λe et λd de l’épiderme et
du derme comme : δe = λe δe0

δd = λd δd0

(4.8)

(4.9)

Avec les équations précédentes, on peut réécrire la partition des déformations entre
le derme et l’épiderme (équations (4.6) et (4.7)) comme :

δe
λe

+
δd
λd

= h0
A

δe + δd = h0
A − ∆z

(4.10)

(4.11)

puis 
δe
(

1
λe
− 1

λd

)
=

h0
A (λd − 1) + ∆z

λd

δd
(

1
λd
− 1

λe

)
=

h0
A (λe − 1) + ∆z

λe

(4.12)

(4.13)

2. Etant donné le faible nombre de points, surtout dans le régime II, ces ajustements sont indica-
tifs.
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Nous venons de voir expérimentalement que, dans le régime des grands enfonce-
ments, l’épiderme est dans un état effondré tandis que la déformation dans le derme
ne fait qu’apparaître. Pour simplifier, nous considérerons ainsi λe � λd.
Cela nous permet d’écrire :

δe ∼ λe

λd

[
h0

A(λd − 1) + ∆z
]

δd ∼ h0
A (1− λe)− ∆z

(4.14)

(4.15)

Au final, on obtient la variation d’épaisseur de l’épiderme en fonction de l’enfonce-
ment :

dδe
d∆z

=
λe

λd
� 1 (4.16)

On rend ainsi compte, avec un modèle simplifié, de la tendance qui semble appa-

raître en figure 4.9 (droite), pour le régime II, où l’on peut mesurer
dδe
d∆z

∼ 6× 10−3.

Que représentent physiquement l’épiderme et le derme? Comment comprendre
physiquement la valeur du seuil en enfoncement ∆z∗ ?

4.1.3 Discussion

Le fait que la déformation en compression sous cisaillement de l’épiderme dans
le régime I reste très faible indique que le flambement puis l’effondrement de cette
couche superficielle se fait à raideur verticale quasiment nulle ou du moins faible
devant celle du derme. Les deux zones de l’anneau où l’on s’attend à une telle dif-
férence de raideur sont la rangée interfaciale de cellules de l’anneau, d’une part, et
le volume de mousse sous-jacent restant, d’autre part. En effet, la rangée interfaciale
de cellules de l’anneau est à moitié tronquée par le découpage de surface et présente
de ce fait des brins pendants. Sa topologie est ainsi complètement différente de celle
du reste de la structure de la mousse où tous les brins sont interconnectés et rigidi-
fiés les uns par les autres. Cette première rangée de cellules doit donc être beaucoup
plus complaisante que le reste de la structure. D’autant plus complaisante que le
cisaillement favorise le flambement à l’interface : un brin flambe d’autant plus fa-
cilement qu’il est fléchi au départ [113]. On s’attend ainsi à ce que la déformation
du reste du volume de mousse n’intervienne de manière manifeste que lorsque la
première rangée de cellules de l’anneau, la plus complaisante, sera effondrée après
flambement. Or, en considérant les mesures de la microstructure de la mousse réali-
sées au chapitre 2 §2.1.1, il se trouve que l’enfoncement critique ∆z∗ = 1.5 mm, qui
règle le déconfinement de la déformation en compression, correspond à l’épaisseur
au repos d’une rangée de cellules tronquées. Tous ces éléments font qu’il semble
légitime d’identifier l’épiderme à cette première rangée de cellules interfaciales en
flambement et le derme au reste du volume de mousse. La déformation en compres-
sion gagne alors le derme quand la raideur des deux couches devient comparable,
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c’est-à-dire quand l’épiderme est effondré. Dans le régime II, il semble que l’insta-
bilité de flambement à l’intérieur de l’épiderme se propage de proche en proche
des cellules d’une rangée à l’autre puisque l’épaisseur de l’épiderme à l’état non
déformé continue à croître légèrement (figure 4.9 (gauche)). L’épiderme serait alors
constitué d’un ensemble de rangées de cellules localisées en surface et effondrées
par flambement. L’asymptote de pente 1 vers laquelle tend la déformation locale
en compression du derme en fonction de la déformation nominale imposée (figure
4.4) correspond au comportement limite d’un matériau qui se comprimerait de ma-
nière homogène. Ceci est compatible avec l’idée d’un épiderme totalement effondré
et bloqué à la fin du régime I (responsable du décalage en enfoncement ∆z∗ de la
figure 4.4) qui surmonterait un derme qui se déforme alors en bloc de manière ho-
mogène dans le régime II.

Le fait que la déformation en cisaillement du derme augmente rapidement dans
les deux régimes (figure 4.5) indique que la raideur latérale de l’épiderme est beau-
coup plus élevée que celle du derme. On peut en rendre compte par l’identifica-
tion précédente et en considérant les conditions aux limites à l’interface. En effet,
le cisaillement à l’interface provoque, par traction, l’extension des brins superficiels
jusqu’à leur déformation maximale dès les plus petits enfoncements. Ces brins ne
peuvent ainsi pas être étirés davantage et la raideur de l’épiderme est donc maxi-
male et très grande très rapidement. Cela fait que les contraintes sont transmises au
reste du volume, au derme sous-jacent en particulier, de manière très efficace et ce
dernier est ainsi sollicité en cisaillement dès les enfoncements les plus faibles, c’est-
à-dire dès le régime I.

Comment la localisation des déformations à l’intérieur de l’anneau de mousse
mise en évidence et interprétée précédemment conditionne-t-elle la réponse en frot-
tement?
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4.2 Dépendance de la contrainte de frottement vis-à-
vis de la déformation de l’anneau

Nous voulons voir comment les caractéristiques des événements d’accrochage et
de décrochage (densité, force élémentaire) évoluent en fonction de la déformation
de l’anneau et si elles suffisent à décrire complètement la réponse en frottement sous
compression et cisaillement couplés.

4.2.1 Mise en évidence de l’existence de deux régimes de réponse
en frottement en fonction de l’enfoncement de l’anneau

La déformation de l’anneau est pilotée par l’enfoncement ∆z. En suivant le proto-
cole défini au chapitre 2 §2.2.3, nous menons des expériences de frottement où l’on
fait varier l’enfoncement ∆z jusqu’à ∆z = 8 mm (ε ' 0.5) sur les cinq géométries
d’anneaux d’aires différentes répertoriées au 2 §2.2.2.
On représente en figure 4.11 la contrainte de frottement en régime stationnaire en

fonction de la déformation nominale en compression de l’anneau
∆z
h0

A
, où h0

A est

l’épaisseur de l’anneau (h0
A = 15 mm).

�z⇤

h0
A
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FIGURE 4.11 – Mise en évidence de deux régimes linéaires pour la
contrainte de frottement en fonction de la déformation en compression
nominale de l’anneau : un régime aux petits enfoncements (∆z 6 ∆z∗),
dit régime I, et un régime aux grands enfoncements (∆z > ∆z∗), dit

régime II, avec ∆z∗ ' 1.5 mm.

On observe deux régimes de réponse en contrainte de frottement différents en fonc-
tion de la contrainte nominale de compression imposée qui ont les mêmes bornes
d’enfoncement ∆z que les deux régimes de déformation de l’anneau mis en évidence
à la partie précédente : le régime I aux petits enfoncements (∆z 6 ∆z∗) et le régime
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II aux grands enfoncements (∆z > ∆z∗) avec
∆z∗

h0
A
' 0.1, soit ∆z∗ ' 1.5 mm 3.

Dans le régime I (∆z 6 ∆z∗), on a une croissance linéaire de la contrainte de frot-
tement en fonction de la déformation nominale en compresssion imposée, indépen-
damment de la géométrie des anneaux (pente environ égale à 40 kPa). On trace en
figure 4.12 la variation de la force de frottement en régime stationnaire en fonction
de l’aire de la surface de contact pour trois enfoncements différents du régime I.
On observe que l’on conserve l’extensivité en aire qu’on avait mise en évidence au
chapitre 3 §3.1.1 pour l’enfoncement ∆z = 1 mm. Cependant, il s’avère que la pente
augmente avec l’enfoncement.

FIGURE 4.12 – Extensivité en aire de la force de frottement pour dif-
férents enfoncements du régime I (∆z 6 ∆z∗). La valeur de la pente
augmente avec l’enfoncement ∆z. Par rapport à la figure 4.11, on a ajouté

des mesures correspondant à l’aire A6.

Dans le régime II (∆z > ∆z∗), la figure 4.11 montre qu’on a toujours une croissance
linéaire de la contrainte de frottement en fonction de l’enfoncement, mais avec main-
tenant une dépendance vis-à-vis de la géométrie : la pente augmente avec l’aire de
la surface de frottement. En particulier, pour l’anneau (R = 55 mm, ∆R = 8 mm)
de surface d’aire A3, on mesure une pente d’environ 17 kPa, plus de deux fois plus
faible que celle du régime I. Contrairement au régime I, l’extensivité en aire n’est
pas conservée dans le régime II.

Les événements interfaciaux d’accrochage/décrochage restent-ils des phénomènes
pertinents pour rendre compte de la réponse en frottement quelle que soit la défor-
mation de l’anneau?

3. Nous avons travaillé dans le chapitre 3 avec un enfoncement ∆z = 1 mm qui se situe donc dans
le régime des petits enfoncements.
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4.2.2 Description phénoménologique fondée sur le modèle d’ac-
crochage/décrochage

Au chapitre 3, nous avons proposé un modèle de frottement reposant sur des
mécanismes interfaciaux d’accrochage et de décrochage additifs et indépendants
caractérisés seulement par deux paramètres : une densité d’événements α et la va-
leur moyenne de la force élémentaire associée 〈 f 〉. Ce modèle, qui s’appuie sur le
théorème central limite, établit des relations entre les paramètres macroscopiques( 〈Γ〉

ρ1
,

σΓ

ρ2

)
et microscopiques du frottement (α, 〈 f 〉) (chapitre 3 §3.2.2, équations

(3.4) et (3.5)). Voyons si, dans le cadre de ce modèle, nous pouvons rendre compte de
l’évolution de la contrainte de frottement avec l’enfoncement dans les deux régimes
de réponse en frottement.

Régime des petits enfoncements

Considérons d’abord le frottement aux petits enfoncements (régime I). De la
même façon qu’on l’avait fait au chapitre 3 §3.2.2, on exploite les données dans le
cadre des équations du modèle rappelé précédemment, ici pour les enfoncements
∆z = 1.2 mm et ∆z = 1.4 mm. On obtient ainsi les courbes de la figure 4.13. Les
données sont compatibles avec un ajustement linéaire et, pour chaque enfoncement,
on peut extraire une valeur de α et de 〈 f 〉. On trace l’évolution des valeurs de α et
〈 f 〉mesurées en fonction de l’enfoncement ∆z dans la figure 4.14.
L’exploitation des données dans le cadre du modèle d’accrochage/décrochage à
deux paramètres nous donne une densité surfacique d’événements constante α =
95(1) · 104 m−2, soit de l’ordre de 1 événement par cellule (voir chapitre 3 §3.2.3),
tandis qu’on obtient une force unitaire 〈 f 〉 qui augmente linéairement avec l’enfon-
cement : 〈 f 〉 = β ∆z avec β ' 3 mN ·mm−1.
Cela fait que, dans le cadre du modèle, on peut réécrire l’équation (3.1) de l’extensi-
vité en aire

〈Γ〉
ρ1

= α〈 f 〉A

comme

〈Γ〉
ρ1

= α β A ∆z (4.17)

La dépendance du frottement à l’enfoncement dans la figure 4.12 peut ainsi être
décrite en considérant une augmentation de la force élémentaire 〈 f 〉 avec l’enfonce-
ment, à densité α constante. Le modèle de frottement sous la forme d’événements
d’accrochage et de décrochage à deux paramètres est donc toujours valable à condi-
tion de lui ajouter de manière phénoménologique la dépendance de la force élémen-
taire à l’enfoncement.
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FIGURE 4.13 – Mesure des grandeurs microscopiques du frottement
〈 f 〉 et α à partir de leurs relations linéaires avec les grandeurs macro-
scopiques

(
〈Γ〉
ρ1

, σΓ
ρ2

)
établies au chapitre 3 §3.2.3, pour les enfoncements

∆z = 1.2 mm et ∆z = 1.4 mm du régime I (∆z 6 ∆z∗).

FIGURE 4.14 – Variations de la force de frottement unitaire 〈 f 〉 et de
la densité surfacique α en fonction de l’enfoncement dans le régime I

(∆z 6 ∆z∗).
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Régime des grands enfoncements

Considérons maintenant le régime des grands enfoncements (régime II). Nous
avons vu que, passé le seuil en enfoncement ∆z∗, l’extensivité en aire est perdue. Or,
l’observation expérimentale de l’extensivité en aire de la force de frottement (cha-
pitre 3 §3.1.1) est celle-là même qui, combinée au caractère gaussien de la distribu-
tion des fluctuations de force, nous avait permis d’asseoir le modèle de frottement.
Quelles pistes peut-on considérer pour enrichir la description du frottement dans le
régime II?

Tout d’abord, nous allons étudier la distribution statistique des fluctuations de la
force de frottement dans le régime II. Ici, il ne s’agit pas de faire une étude statistique
aussi poussée que celle réalisée dans le premier régime mais simplement d’étudier
la conservation ou non du caractère gaussien de la distribution.
Pour ce faire, nous avons travaillé dans une configuration expérimentale légère-
ment différente de celle détaillée au chapitre 2. On reprend le montage de la figure
2.7 mais, cette fois-ci, on comprime un plan de mousse d’épaisseur h0

D = 20 mm
(vz = 0.1 mm s−1, déplacement imposé ∆z) contre un anneau de mousse en rota-
tion (Ωz = 5 ◦ s−1). On effectue 10 réalisations de frottement sur les cinq géomé-
tries d’anneau différentes. Entre chaque réalisation, on renouvelle en partie l’inter-
face frottante en translatant le plan par rapport à l’anneau d’un pas multiple de
2 mm dans les directions longitudinales x et y. On présente en figure 4.15 les histo-
grammes obtenus sur les cinq anneaux de géométries différentes pour les enfonce-
ments ∆z = 2 mm et ∆z = 6 mm du régime II.

On observe que le caractère gaussien des fluctuations n’est pas significativement
altéré. A ce stade, il semble donc toujours réaliste d’utiliser le modèle de frottement
fondé sur le théorème central limite.
Avec la correction géométrique en

ρ1

ρ2
√

A
que nous avons choisie pour les fluctua-

tions de la force de frottement (figure 4.15), la largeur des histogrammes est donnée

par
σΓ

ρ2
√

A
, ce qui permet de tester en première approche l’équation (3.9) prévue par

le modèle au chapitre 3 :

σΓ

ρ2
=
√

α 〈 f 〉
√

A

On constate un élargissement des histogrammes avec l’aire de contact A, ce qui
semble suggérer que 〈 f 〉 et/ou α dépendent de la géométrie du contact. Nous ne
détaillerons pas plus l’analyse de ces histogrammes, qui est notamment compliquée
par les phénomènes de vieillissement du contact ici non maîtrisés.

Pour aller plus loin dans l’exploitation du modèle, nous reportons sur les figures
4.16 et 4.17 les valeurs de σΓ et 〈Γ〉 déterminées en régime stationnaire sur les réali-
sations de contacts correspondant à la figure 4.11 (on ne garde que les enfoncements
∆z > ∆z∗) dans les représentations analogues à celle de la figure 4.13. Pour rappel,
ces réalisations de frottement ont été obtenues sur les cinq géométries d’anneaux
d’aires différentes et pour des enfoncements jusqu’à ∆z = 8 mm en suivant le pro-
tocole défini au chapitre 2 §2.2.3. On fait ressortir les deux enfoncements correspon-
dant à ceux auxquels ont été réalisés les histogrammes.
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FIGURE 4.15 – Distribution statistique centrée des fluctuations de la
force de frottement (en régime stationnaire) corrigées du facteur géo-

métrique
ρ1

ρ2
√

A
, normalisée comme une densité de probabilité et

ajustée par une gaussienne, pour chacune des cinq géométries d’an-
neaux considérées et pour deux enfoncements différents du régime des

grands enfoncements (∆z > ∆z∗).
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FIGURE 4.16 – Evolution de l’écart-type de la force en régime station-
naire en fonction de la force moyenne normalisée par la racine carrée de
l’aire de contact (équation 3.11). En pointillés, on reporte l’ajustement
linéaire obtenu dans le cas des petits enfoncements α = 95× 104 m−2

(voir §4.2.2).
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FIGURE 4.17 – Evolution du carré de l’écart-type de la force en régime
stationnaire en fonction de la force moyenne (équation 3.10). L’ajuste-
ment linéaire en pointillés a une pente 〈 f 〉 = 4.5 mN correspondant à la
valeur extrapolée de 〈 f 〉 à ∆z∗ (voir figure 4.14). Les deux portions de
parabole en pointillés ajustent les données correspondant aux enfonce-

ments ∆z = 2 mm et ∆z = 6 mm.

Dans la figure 4.16, les données sont compatibles avec un seul et unique ajuste-
ment linéaire pour toutes les aires et tous les enfoncements. On retrouve approxi-
mativement la même valeur pour α que celle qu’on avait trouvée au paragraphe
précédent dans le domaine des petits enfoncements et à laquelle correspond l’ajus-
tement linéaire en pointillés.
En ce qui concerne la figure 4.17, même en discriminant suivant les valeurs de l’en-
foncement comme au paragraphe précédent, on ne peut trouver aucun ajustement
linéaire qui donne une valeur pour la force unitaire 〈 f 〉. Il semble qu’un couplage
avec des effets géométriques fasse apparaître des non-linéarités qui se manifestent, à
∆z donné, par un comportement non linéaire de la force unitaire. Pour que le modèle
continue d’être valable, il faudrait adjoindre à 〈 f 〉 une dépendance phénoménolo-
gique complexe dépendant à la fois de la géométrie du contact et de la déformation
de l’anneau (effet de ∆z).

Comment interpréter la dépendance de la force unitaire à l’enfoncement dans le
régime I? Comment expliquer le changement de régime dans la réponse en frotte-
ment à l’enfoncement critique ∆z∗ ? Quelle piste proposer pour enrichir la descrip-
tion du frottement et permettre de rendre compte du régime II? Nous allons discuter
de cela à la lumière de l’étude des déformations sous compression et cisaillement à
l’intérieur de l’anneau menée dans la partie précédente.
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4.2.3 Discussion

Intéressons-nous d’abord au régime I aux petits enfoncements pour lequel le mo-
dèle de frottement à deux paramètres suggère une augmentation de 〈 f 〉 avec l’en-
foncement. Nous avons montré dans la partie précédente que, dans ce régime, la
déformation se localise essentiellement dans une couche superficielle (l’épiderme),
d’une épaisseur au repos allant jusqu’à ∆z∗ = 1.5 mm, dont nous avons interprété
qu’elle devait être constituée par la rangée interfaciale de cellules de l’anneau qui
flambent jusqu’à être finalement effondrées. Si l’on poursuit cette interprétation, le
frottement à l’interface met ainsi en jeu des événements dissipatifs impliquant une
rangée de cellules de plus en plus déformées. Plus l’enfoncement est grand et plus
on s’attend à ce que l’extraction des brins d’une cellule à l’autre soit compliquée. Le
frottement pourrait ainsi mettre en jeu des réarrangements de structure en surface
d’autant plus coûteux en énergie que l’enfoncement est grand, ce qui pourrait expli-
quer la croissance de la force élémentaire 〈 f 〉. Par ailleurs, on ne note pas l’existence
d’une rugosité à macroéchelle à la surface des mousses. Le fait d’augmenter l’enfon-
cement ne doit a priori pas mettre en jeu de nouveaux événements d’accrochage et
de décrochage, ce qui est compatible avec une densité α constante. Les conséquences
de notre modèle de frottement à deux paramètres sont cohérentes avec cette inter-
prétation.

A partir de l’enfoncement ∆z∗, nous avons montré que l’on commençait à solli-
citer le volume de mousse sous-jacent (le derme) et que les cellules interfaciales de
l’épiderme étaient effondrées et bloquées sur une épaisseur δe qui varie peu avec
l’enfoncement. Aussi, à partir de ∆z∗, l’état de l’interface ne change plus. Si l’on suit
le modèle d’accrochage/décrochage à deux paramètres qui ne prend en compte que
des effets d’interface, on s’attend à ce que α reste constant (c’est bien ce que l’on
mesure) et que la force élémentaire 〈 f 〉 sature à une valeur maximale puisque les
cellules à l’interface ne peuvent être davantage effondrées. Un modèle prenant en
compte exclusivement des événements d’accrochage et de décrochage devrait donc

prévoir que la force
〈Γ〉
ρ1

soit constante dans le régime II. Or ce n’est pas ce que l’on

observe. Il est d’ailleurs impossible d’identifier une valeur pour 〈 f 〉 : elle semble dé-
pendre de la géométrie du contact autant que de la déformation de l’anneau. Cela
montre que, si les événements interfaciaux d’accrochage et de décrochage restent
des phénomènes pertinents quel que soit l’enfoncement, leur prise en compte dans
un modèle de frottement est compliquée aux grands enfoncements par leur dépen-
dance vis-à-vis de la déformation des cellules de l’épiderme. Pour préciser ce point,
nous allons nous intéresser au couplage entre contrainte de frottement et contrainte
normale.

Comment le cisaillement affecte-t-il la contrainte normale?
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4.3 Etude du couplage entre la force normale et la force
de frottement pour les grands enfoncements

Nous allons essayer de comprendre la réponse en frottement de la mousse dans
le régime des grands enfoncements (domaine II) en étudiant le couplage entre force
de frottement et force normale. Notre objectif est d’enrichir la description d’un frot-
tement impliquant des mécanismes d’accrochage/décrochage en identifiant les cou-
plages éventuels pouvant exister entre la déformation du massif de mousse et la
réponse interfaciale.

4.3.1 Mise en évidence d’un frottement de type coulombien dans
le régime des grands enfoncements

On réalise des expériences de frottement sur les cinq géométries d’anneaux où
l’on enregistre à la fois la force de frottement et la force normale pour la gamme d’en-
foncements ∆z ∈ [0.5, 8 mm]. La reproductibilité est vérifiée en répétant les mêmes
expériences sur un deuxième lot d’échantillons de mêmes dimensions. On repré-
sente en figure 4.18 la contrainte tangentielle en fonction de la contrainte normale.
On représente également en figure 4.19 la contrainte normale en fonction de la dé-
formation nominale en compression.

�z⇤

<latexit sha1_base64="HYHH3QeNyG6MH7oSXI2dibyrRAo=">AAACznicjVHLSsNAFD3Gd31VXboZLIK4KIm2tNmJunBZwbZCfTAZRw1Nk5BMClqKW3/ArX6W+Af6F94ZU9BF0QlJ7px7zpm593px4KfKtt8nrMmp6ZnZufnCwuLS8kpxda2VRlkiZFNEQZSceTyVgR/KpvJVIM/iRPKeF8i21z3U+XZfJqkfhafqPpYXPX4b+je+4IqgzvmRDBRnD+xy56pYsstuvVrdqzO7bNvurlujwHVdp+YwhxC9SshXIyq+4RzXiCCQoQeJEIriABwpPR04sBETdoEBYQlFvslLDFEgbUYsSQxOaJe+t7Tr5GhIe+2ZGrWgUwJ6E1IybJEmIl5CsT6NmXxmnDU6zntgPPXd7unv5V49QhXuCP1LN2L+V6drUbhB3dTgU02xQXR1InfJTFf0zdmPqhQ5xITp+JryCcXCKEd9ZkaTmtp1b7nJfximRvVe5NwMn/qWNODRFNn4oLVbdirl6kmltH+Qj3oOG9jENs2zhn0co4Gm6fgzXvBqNay+NbQev6nWRK5Zx69lPX0BKnmTXg==</latexit>

FIGURE 4.18 – Contrainte de frottement en fonction de la contrainte
normale pour différents enfoncements ∆z ∈ [0.5, 8 mm] et pour les 5
surfaces d’aires différentes. Dans le domaine des grands enfoncements
∆z > ∆z∗, un régime asymptotique de type coulombien est atteint (µ '

9.6).
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FIGURE 4.19 – Contrainte normale en fonction de la déformation no-
minale en compression.

On retrouve encore une fois les deux régimes de frottement différents séparés par
l’enfoncement critique ∆z∗ = 1.5 mm mis en évidence à la figure 4.11.
La relation entre la contrainte de frottement et la contrainte normale présente les
caractéristiques suivantes :

— une dépendance vis-à-vis de la géométrie

— des forces normales négatives pour les grandes géométries et à faible enfonce-
ment (régime I)

— une augmentation linéaire de la contrainte de frottement avec la contrainte
normale aux forts enfoncements (régime II), de type coulombien

Nous allons d’abord nous intéresser au régime II, aux grands enfoncements,
c’est-à-dire aux grandes forces normales.
Dans ce régime, où les mécanismes d’accrochage/décrochage sont bien sûr toujours
mis en jeu, on vient de montrer que le frottement se comporte de manière coulom-
bienne. On peut définir un coefficient de frottement µ tel que :

〈τ〉 = τ0 + µ 〈σ〉 (4.18)

où 〈τ〉 = 〈Γ〉
ρ1A

est la contrainte tangentielle de frottement, 〈σ〉 = 〈FN〉
A

la contrainte

normale, et τ0 la contrainte de frottement qui correspond à la fin du régime I (∆z∗ =
1.5 mm). Quelle que soit l’aire de la surface de frottement, on s’aperçoit qu’on peut
faire le même ajustement linéaire avec un coefficient de frottement µ = 9.6 4 (figure
4.18).

4. Cet ajustement linéaire est moins bon pour les aires les plus faibles où on pourrait faire passer
des pentes plus faibles.
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Ce coefficient de frottement est très élevé. Usuellement, on mesure plutôt des
coefficients de frottement de l’ordre de 1 : par exemple, 0.4 dans le cas d’un frot-
tement verre sur verre, ou encore 1.7 pour un pneumatique sur du béton qui peut
être considéré comme un coefficient de frottement déjà élevé [114][115]. Néanmoins,
cet ordre de grandeur n’est pas un cas unique. En effet, dans le cas des Velcro (voir
chapitre 1 §1.1.3), qui constituent le système le plus proche du nôtre, Mariani et al.
[72] obtiennent des coefficients de frottement qui peuvent être largement égaux à 10
en faisant varier la force normale dans le contact. Ainsi, un système d’accrochage et
de décrochage comme celui à l’oeuvre dans le Velcro peut générer des coefficients
de frottement encore plus élevés que ceux qu’on mesure dans les mousses. Il est
intéressant de préciser ici l’analogie qu’on peut faire entre les mousses et le Velcro.
Dans le Velcro, il s’agit d’une monocouche de crochets contre une monocouche de
boucles, il n’y a donc pas d’épaisseur. Par conséquent, l’analogie entre le Velcro et
la mousse ne peut valoir pour la mousse qu’aux petits enfoncements où nous avons
montré que seule la couche de surface, la plus complaisante, est sollicitée. Le sys-
tème Velcro ne peut pas nous renseigner sur le domaine des grands enfoncements
mais nous permet au moins de comprendre le niveau de coefficient de frottement
qui peut être atteint au sortir du domaine des petits enfoncements.

Comme on l’a vu, la fin du régime des petits enfoncements correspond à l’écrase-
ment total de l’épiderme. Pour rendre compte de l’aspect coulombien du frottement,
on peut faire l’hypothèse qu’une fois cette couche aplatie, on retrouve une surface
équivalente à une surface rugueuse du fait du désordre dans la déformation des cel-
lules et de la densification de la mousse en surface. On retrouverait alors un modèle
de surface du type de celui proposé par Greenwood et Williamson [16]. On peut
supposer que l’augmentation de l’enfoncement, et donc de la force normale (figure
4.19), conduirait à chaque fois à une reconformation de la surface de frottement mé-
diée par le réarrangement des cellules en flambement à l’intérieur du derme. L’aire
de contact réelle augmenterait ainsi produisant une force de frottement toujours
plus importante.

En tous cas, pour tenter de comprendre le couplage entre force normale et force
tangentielle, nous allons étudier un modèle heuristique de la déformation de la
mousse sous compression et cisaillement combinés.
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4.3.2 Modélisation heuristique du couplage entre force normale et
force tangentielle

Nous allons nous donner une modélisation simple, à partir de la déformation
des cellules en compression et en cisaillement, pour essayer de rendre compte du
couplage entre force normale et force de frottement, en particulier aux grands en-
foncements.
Pour cela, on considère une description géométrique simplifiée de la mousse reprise
du modèle de Gioia [116]. On la représente par un réseau de brins cylindriques de
rayon r et de longueur l comme montré sur la figure 4.20 (a). On s’intéresse à la cel-
lule élémentaire de la figure 4.20 (b) formée de 4 brins de longueur l connectés en
un même point. Par symétrie, on peut se ramener au système de 2 brins de la figure
4.21 (a). Notons bien ici que, contrairement au modèle de Gioia 5, on prend ici une
description très simplifiée du comportement des brins où l’on mène les calculs uni-
quement en loi d’échelle 6. Notre modélisation ne rend pas compte du flambement
mais simplement d’instabilités élastiques résultant du couplage entre les déforma-
tions en flexion et en compression des brins.
On soumet le système précédent à une sollicitation combinée de compression et de
cisaillement comme détaillé sur les figures 4.21 (b) et (c). Dans la phase de compres-
sion (4.21 (b)), pour simplifier les calculs, on considère que la poutre verticale (1)
est indéformable et se translate en restant verticale. Comme l’énergie de flexion ne
dépend que de l’angle α que fait le brin (2) avec l’horizontale, on prendra une liai-
son pivot entre les brins (1) et (2). Le brin (2) restera donc rectiligne mais sera libre
de pivoter dans le plan et pourra subir une déformation axiale. On rendra ensuite
compte du cisaillement par la flexion du brin (1).

5. Le modèle de Gioia résulte d’un calcul exact fondé dès le départ sur un formalisme de Von
Karman et visant à décrire entre autres les phénomènes de flambement des brins aboutissant à la
localisation des déformations

6. La modélisation que nous présentons consiste en l’extension au cisaillement d’un sujet de pré-
ceptorat de mécanique de l’ESPCI sur la compression des mousses, rédigé par Benoît Roman.
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FIGURE 4.20 – (a) Modélisation de la structure de la mousse (b) Cellule
élémentaires formée de 4 brins de longueur l et de rayon r connectés
en un point. Par symétrie, on se ramènera au système de deux brins

montré dans la figure 4.20.
Adapté de [116].
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FIGURE 4.21 – Système de deux brins indicés (1) et (2) modélisant la ré-
ponse d’une cellule pendant le frottement sous compression et cisaille-
ment combinés. (a) A l’instant initial, la cellule est au repos et le brin
(2) forme un angle α0 avec l’horizontale (b) La cellule subit une com-
pression simple. Le brin (1) supposé indéformable se translate de δα,
ce qui fait que le brin (2) subit une compression (sa longueur diminue)
et une flexion pour faire un angle α avec l’horizontale. (c) Sous cisaille-
ment, le brin (1) entre en flexion et fait un angle β avec la verticale. Le

déplacement induit est δβ.
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L’énergie élastique totale Uel du système constitué des deux brins s’écrit comme la
somme de l’énergie de compression du brin (2) et des énergies de flexion des brins
(1) et (2).

Uel =
1
2

πEr2l
(cos α0

cos α
− 1
)2

+ πE
r4

l

(
(α− α0)

2 + β2
)

(4.19)

Pour le premier terme, le brin (2) passe d’une longueur l à une longueur l′ telle que

l′ cos α = l cos α0 d’où
l′ − l

l
=

cos α0

cos α
− 1. Pour le second terme, pour les petites

déformations, le moment de flexion d’une poutre cylindique de longueur l et de

rayon r est ∼ EI
δ

l2 avec le moment quadratique I =
π(2r)4

64
et δ la translation de

l’extrémité due au cisaillement. Pour avoir l’énergie associée à la flexion, il suffit de
multiplier le moment par l’angle de flexion.

En posant U0 =
1
2

πEr2l et le rapport d’aspect du brin η =
r
l
, on obtient

Uel
U0

=
(cos α0

cos α
− 1
)2

+ 2η2
(
(α− α0)

2 + β2
)

(4.20)

L’inclinaison des brins due à la compression (δα) et au cisaillement (δβ) (voir figure
4.21) conduit à un déplacement total δ = δα + δβ qui s’écrit

δ

l
= sin α0 − sin α︸ ︷︷ ︸

compression

+ 1− cos β︸ ︷︷ ︸
cisaillement

(4.21)

A partir du déplacement, on peut calculer la force normale FN :

FN =
dU
dδ

(4.22)

= − 2 U0

l cos α

[(cos α0

cos α
− 1
) cos α0

cos2 α
sin α + 2η2 (α− α0)

]
︸ ︷︷ ︸

compression

+
U0

l sin β
4η2β︸ ︷︷ ︸

cisaillement

(4.23)

Nous avons vu dans les figures 4.2 et 4.3 que les déformations en compression et
en cisaillement se distribuaient de manière plutôt uniforme dans le derme. Nous
pouvons alors écrire

∆z
h0

A
=

δ

l
(4.24)

et
∆x
h0

A
= tan β (4.25)

avec ∆z l’enfoncement, ∆x le déplacement à l’interface dû au cisaillement et h0
A

l’épaisseur de l’anneau.
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Réponse en compression pure (β = 0)

Vérifions d’abord si ce modèle simpliste rend bien compte du comportement des
mousses en compression uniaxiale observé au chapitre 2 figure 2.4. On enlève donc
tous les termes dus au cisaillement. Pour chaque valeur de α, on obtient la valeur
de l’enfoncement associé grâce à l’inversion de l’équation (4.21) avec le terme de
cisaillement mis à 0 :

α = arcsin

(
sin α0 −

∆z
h0

A

)
(4.26)

On trace ainsi la force normale FN en fonction de la compression nominale
∆z
h0

A
. On

prend pour r et l les valeurs mesurées au chapitre 2 §2.1.1, à savoir r =
t
2
= 0.1 mm

et l = 0.88 mm, ce qui donne un rapport d’aspect η = 0.11. Les résultat sont présen-
tés en figure 4.22.

FIGURE 4.22 – Courbe simulée de la force normale en suivant le mo-
dèle détaillé précédemment (α0 =

π

4
). En rouge, le rapport d’aspect η

correspondant aux valeurs de r et l mesurées expérimentalement, en
pointillés des rapports d’aspect de valeurs supérieures à titre de com-

paraison.

Le modèle heuristique reproduit qualitativement la phénoménologie du comporte-
ment des mousses en compression uniaxiale avec ses trois domaines : zones linéaire,
de plateau et de densification. Comme celui de Gioia et al, il prévoit qu’en-dessous
d’une valeur critique ηc du rapport d’aspect, la force normale présente un maximum
local qui est la marque d’une instabilité liée au flambement 7. Nous allons pouvoir
aller plus loin en élargissant ce modèle à la prise en compte du cisaillement.

7. Pour plus d’interprétations physiques sur ce modèle en compression pure (localisation des
déformations dans un bloc de mousse soumis à une compression simple, analogie avec la physique
des transitions de phase), le lecteur est invité à se reporter directement à l’article de Gioia et al [116].
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Couplage avec le cisaillement (β 6= 0)

L’énergie élastique peut être considérée comme une fonction des variables x et z.
L’énergie interne du système s’écrit :

dU = dUel − FNdz− FTdx (4.27)

A l’équilibre on doit avoir

FN =
∂Uel
∂z

∣∣∣∣
x

(4.28)

=
l

h0
A

∂Uel
∂δ

∣∣∣∣
β

(4.29)

=
l

h0
A

(
∂δ

∂α

)−1 ∂Uel
∂α

∣∣∣∣
β

(4.30)

et

FT =
∂Uel
∂x

∣∣∣∣
z

(4.31)

=
l

h0
A cos β

∂Uel
∂β

∣∣∣∣
δ

(4.32)

=
l

h0
A cos β

(
∂Uel
∂α

∂α

∂β
+

∂U
∂β

)
(4.33)

L’additivité des termes de compression et de cisaillement donne donc une force nor-
male qui ne dépend pas de l’angle de cisaillement β. En revanche, il y a un couplage
entre compression et cisaillement dans l’expression du déplacement total.

FN =
l

h0
A

dUN

dα

(
dδα

dα

)−1

(4.34)

FT =
1

h0
A cos β

[
−dUN

dα

(
dδα

dα

)−1 dδβ

dβ
+

dUT

dβ

]
(4.35)

On en déduit en particulier

FT =
1

cos β

(
−FN sin β + 4

η2

h0
A

U0β

)
(4.36)

soit en utilisant les variables réduites FT =
4η2

h0
A

U0F̃T et FN =
4η2

h0
A

U0F̃N, il vient

F̃T = −F̃N tan β +
β

cos β
(4.37)

On peut donc tracer la courbe de F̃T en fonction de F̃N pour différentes valeurs
de l’enfoncement ∆z. En effet, d’après le modèle, on peut remonter pour chaque
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enfoncement à la valeur de l’angle α associé en inversant l’équation (4.21), soit

α = arcsin

(
1− cos β + sin α0 −

∆z
h0

A

)
(4.38)

Notre modèle est un modèle à déformation imposée alors que pour décrire les ex-
périences il faudrait plutôt une condition aux limites en contrainte de cisaillement à
l’interface. On contourne cette difficulté en introduisant, à partir de l’équation (4.25)
et la courbe de la figure 4.5, une relation phénoménologique ad hoc entre la contrainte
de cisaillement interfaciale et la déformation en cisaillement dans le derme :

β = arctan

(
κ

∆z
h0

A

)
(4.39)

avec κ un coefficient de proportionnalité.
On représente en figure 4.23 le couplage entre force normale et force tangentielle
réduites pour des enfoncements allant de 0 à 12 mm par pas de 0.5 mm, avec κ = 0.5.
Les valeurs de r et l prises sont celles du chapitre 2.

FIGURE 4.23 – Couplage entre force tangentielle et force normale ré-
duites pour différents enfoncements ∆z ∈ [0.5, 12 mm], avec un pas de

0.5 mm (α0 =
π

4
). On représente en pointillés l’ajustement linéaire ob-

tenu aux grandes forces normales.

Pour les grands enfoncements, on obtient une relation linéaire entre force tangen-
tielle et force normale, comme celle que l’on observe dans la figure 4.18. Avec ce
modèle extrêmement simple, dans lequel le cisaillement apparaît uniquement dans
l’équation de la déformation normale, on arrive ainsi à rendre compte de la phéno-
ménologie du frottement dans le régime II, à condition de prendre des paramètres
ad hoc. Le couplage purement géométrique entre force normale et force tangentielle
via l’angle de cisaillement donne bien une relation linéaire entre les deux comme
observé expérimentalement. Ce modèle a surtout pour but de faire réfléchir aux ef-
fets d’une sollicitation combinée de compression et de cisaillement dans le derme
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sur le couplage entre force normale et force tangentielle à grands enfoncements. Il
n’a pas pour but de rendre compte quantitativement des données expérimentales.
D’ailleurs, la pente est faible (environ 4 ordres de grandeur plus faible que celle me-
surée expérimentalement). Pour aller plus loin, il faudrait un modèle de frottement
permettant de décrire l’évolution de la contrainte de cisaillement avec l’enfonce-
ment.

4.3.3 Pistes d’exploration pour les forces normales négatives aux
petits enfoncements

Revenons à la figure 4.18 et au régime I aux petits enfoncements. On observe
qu’il y a un effet de l’aire de la surface de frottement : à enfoncement ∆z donné, plus
l’aire est grande, plus les forces normales ont tendance à être décalées vers des va-
leurs faibles. D’ailleurs, en-dessous d’un certain enfoncement, on mesure des forces
normales négatives. Il faudrait pour approfondir ce point réaliser des expériences
de cisaillement sur les anneaux en faisant varier la géométrie et l’enfoncement dans
la continuité des expériences préliminaires présentées en annexe D. De prime abord,
tout laisse à penser qu’il s’agirait d’un effet de "contractance" 8 : en cisaillant à dé-
placement vertical imposé des blocs de mousse collés entre deux substrats rigides,
on observe la génération de forces normales négatives concomitamment à l’aug-
mentation du cisaillement. On peut penser que ce phénomène s’explique par des
effets purement géométriques dans les régimes de grandes déformations que l’on
considère.

4.3.4 Bilan

Nous avons mis en évidence deux régimes de réponse en frottement en fonc-
tion de l’enfoncement ∆z de l’anneau, séparés par un enfoncement critique ∆z∗ =
1.5 mm : un régime aux petits enfoncements (∆z ≤ ∆z∗) et un régime aux grands
enfoncements (∆z ≥ ∆z∗). En analysant la localisation des déformations à l’inté-
rieur de l’anneau grâce à la corrélation d’images, nous avons montré que ces deux
régimes de frottement sont intimement liés à la déformation de la matrice cellulaire
de la mousse. En effet, pour les petits enfoncements, seul un épiderme de cellules
à l’interface est déformé. Toute la déformation en compression est ainsi concentrée
dans une épaisseur de taille cellulaire. Quant au régime des grands enfoncements,
il correspond à l’apparition d’une déformation en compression dans le reste du
volume de mousse sous-jacent que nous avons appelé derme. La déformation en
cisaillement est quant à elle répartie uniformément dans les deux couches. Nous
avons expliqué l’apparition de ces déformations en utilisant les conditions aux li-
mites à l’interface quant à la topologie des brins et à l’existence d’une contrainte de
cisaillement à l’interface. Nous avons montré qu’on peut continuer à expliquer le
frottement dans le domaine des petits enfoncements par le modèle d’accrochage et
de décrochage développé au chapitre 3 à condition de prendre en compte de ma-
nière phénoménologique l’augmentation de la force unitaire 〈 f 〉. On peut la relier
physiquement à la déformation progressive des cellules de l’épiderme. L’étude du

8. Cet effet a été mis en évidence au cours du stage de Paul Fourton.
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régime aux grands enfoncements a pointé les limites d’un modèle de frottement qui
s’appuie exclusivement sur des événements d’accrochage et de décrochage caracté-
risés seulement par deux paramètres (densité surfacique et force élémentaire) et a
souligné la nécessité d’enrichir cette description en prenant en compte les effets de
déformation du massif de mousse. Nous nous sommes ainsi intéressés plus précisé-
ment au couplage entre la force de frottement et la déformation de l’anneau, médié
par la force normale à l’intérieur du contact. Nous avons observé expérimentale-
ment que, dans le domaine des grands enfoncements, il y avait un couplage linéaire
entre la force de frottement et la force normale dont on a pu rendre compte phéno-
ménologiquement en prenant un modèle heuristique de déformation de la structure
cellulaire. Il est fort probable que les fluctuations de la force de frottement portent
également la signature des effets d’accrochage/décrochage dont on pourrait ainsi
avoir accès à la distribution spatiale. Pour enrichir l’étude que nous avons menée,
il serait intéressant de faire une étude systématique des fluctuations de la force de
frottement dans le régime des grands enfoncements de la même façon qu’on l’a fait
pour les petits enfoncements. Cela pourrait peut-être d’ailleurs permettre de dis-
cuter précisément de l’indépendance ou non des événements d’accrochage et de
décrochage dans ce régime. Nous avons ensuite donné quelques pistes pour com-
prendre l’origine des forces normales négatives aux petits enfoncements, pistes qui
restent à creuser dans la lignée des expériences préliminaires que nous avons déjà
menées.



113

Conclusions et perspectives

Notre travail s’inscrit dans un contexte où la validation de modèles expliquant le
frottement à partir d’une intermittence d’événements microscopiques d’accrochage
et de décrochage interfaciaux se heurte à l’impossibilité expérimentale de sonder
concomitamment les différentes échelles mises en jeu. Une piste de solution consis-
tait à trouver un système dans lequel ces événements microscopiques seraient trans-
posés à méso-échelle, ce qui les rendrait mesurables et observables tout en restant
suffisamment nombreux pour que leur statistique soit significative. Dans cette pers-
pective, notre attention s’est portée sur les mousses de polyuréthane à cellules ou-
vertes. En effet, lorsqu’on fait frotter deux blocs de mousse, on peut observer une
assemblée d’événements d’accrochage et de décrochage entre brins et cellules. Le
principal enjeu de cette thèse était alors de montrer que les mousses de polyuré-
thane pouvaient constituer un modèle mésoscopique permettant de décrire, sur des
bases statistiques, le lien entre les intermittences du frottement à l’échelle microsco-
pique et la force de frottement mesurée à l’échelle macroscopique.

En premier lieu, nous avons mis en évidence la trace des événements d’accro-
chage/décrochage précédents dans la mesure macroscopique de la force latérale.
Pour ce faire, nous avons mené des expériences préliminaires de frottement, dans
une configuration linéaire, entre un patin de mousse et une piste de mousse. Nous
avons pu observer qu’en régime stationnaire, la force de frottement est marquée
par la présence de fluctuations qui présentent la propriété remarquable d’être dé-
terministes et non stochastiques. Nous en avons conclu qu’elles sont pilotées par
des mécanismes physiques d’accrochage/décrochage entre brins et cellules des sur-
faces en contact et l’histoire récente de frottement. Pour caractériser davantage ces
mécanismes, nous avons mesuré, par corrélation de signaux, les longueurs carac-
téristiques mises en jeu par ces fluctuations, et avons trouvé une échelle spatiale
caractéristique correspondant à la taille d’une cellule.

En raison de la réponse mécanique complexe des mousses sous compression et
cisaillement, nous avons mis au point un montage original et défini un protocole
rigoureux pour l’étude quantitative du frottement des mousses.

Afin d’éviter des effets de bord qui provoquent une distribution inhomogène des
efforts au sein du contact, nous avons choisi de travailler avec une configuration
de frottement dissymétrique entre un anneau et un disque de mousse. D’une part,
l’anneau nous a permis de faire varier la surface de frottement. D’autre part, nous
avons pu choisir les dimensions du disque et de l’anneau afin que la non-linéarité
de la réponse en compression de la mousse, associée à la différence d’aire entre les
deux échantillons, conditionne la localisation des déformations uniquement dans
l’anneau.

Nous avons alors défini un protocole de frottement en « départ lancé » qui consiste
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à translater l’anneau fixe à la vitesse vz = 0.1 mm s−1 contre le disque en rotation à la
vitesse Ωz = 5 ◦ s−1 jusqu’à l’enfoncement imposé ∆z qui caractérise cette localisa-
tion. Comme l’enfoncement est un paramètre de contrôle, nous avons mis en place
une procédure de détection du contact pour en définir le zéro. Dans le but d’évi-
ter les effets d’endommagement dus au frottement, nous avons pris des couples
d’échantillons différents pour renouveler totalement la surface de contact.

Nous avons ainsi pu mesurer le couple moyen de frottement et l’écart-type asso-
cié en régime stationnaire. Pour pouvoir comparer quantitativement deux surfaces
d’aires différentes, nous avons corrigé les grandeurs précédentes des effets géomé-
triques pour nous ramener à des grandeurs homogènes à des forces. De plus, nous
avons vérifié que l’asymétrie des vitesses entre les bords intérieur et extérieur n’en-
traînait pas de complication supplémentaire en montrant que l’effet de la vitesse sur
le frottement était très négligeable.

Afin d’éviter des interactions complexes entre les non-linéarités de la déforma-
tion de la mousse et le frottement, nous avons étudié de manière quantitative les
fluctuations de la force de frottement dans un régime d’enfoncement où la déforma-
tion de l’anneau en compression reste linéaire.

Nous avons ainsi confirmé l’existence d’une statistique d’événements intermit-
tents d’accrochage et de décrochage ayant lieu à l’échelle d’une cellule. Nous avons
d’abord vérifié les résultats obtenus en configuration linéaire dans le cas de la confi-
guration cylindrique avant de montrer que la force de frottement est proportionnelle
à l’aire de contact. Cela nous a permis de définir une densité surfacique α d’événe-
ments d’accrochage et de décrochage interfaciaux.

A partir de là, nous avons montré que l’étude des propriétés statistiques des fluc-
tuations permettait d’avoir accès aux caractéristiques des événements considérés et
d’établir un lien entre leur statistique et la phénoménologie macroscopique du frot-
tement.
Tout d’abord, nous avons rendu compte du caractère gaussien de la distribution
statistique des fluctuations de la force latérale en faisant l’hypothèse que l’interface
de frottement met en jeu un grand nombre d’événements indépendants et identi-
quement distribués en force (valeur moyenne 〈 f 〉), et en appliquant le théorème
central limite. Nous en avons tiré un modèle de frottement à deux paramètres, expé-
rimentalement validé, qui relie les grandeurs macroscopiques du frottement (valeur
moyenne et écart-type associé) aux grandeurs microscopiques précédentes (densité
surfacique d’événements α, force unitaire moyenne 〈 f 〉). De plus, après avoir mis
en évidence au travers de simulations les limites rencontrées en cherchant à extraire
de ces fluctuations la forme dissymétrique du profil d’interaction (visualisée expé-
rimentalement à la caméra ultrarapide), nous avons montré de manière qualitative
que c’est la distribution statistique des fluctuations de la dérivée qui en porte la
marque.

Nous avons ensuite cherché à enrichir notre modèle en étudiant l’effet de la dé-
formation du massif de mousse sur les événements d’accrochage et de décrochage.
Grâce au suivi des déformations par corrélation d’images pour plusieurs enfonce-
ments imposés ∆z, nous avons mis en évidence l’existence de deux domaines de
déformation en compression pour la mousse séparés par un enfoncement critique
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∆z∗ : un régime aux petits enfoncement qui correspond au flambement jusqu’à ef-
fondrement d’une rangée de cellules interfaciales et un régime aux grands enfonce-
ments dans lequel cet épiderme est couplé à la déformation du derme sous-jacent.
Nous avons montré que ces deux régimes de déformation sont à l’origine de deux
régimes de réponse interfaciale en cisaillement. Dans le premier régime, le modèle
de frottement à deux paramètres est toujours valable à condition d’y adjoindre une
dépendance phénoménologique de la force unitaire à l’enfoncement. Dans le se-
cond, nous trouvons que ce modèle n’est plus pertinent et qu’il existe par ailleurs
un couplage linéaire de type coulombien entre la déformation du massif de mousse
et la réponse interfaciale. Nous en avons rendu compte de manière qualitative en
établissant un modèle heuristique sur la base d’instabilités élastiques résultant du
couplage entre les déformations en flexion et en compression des brins.

Notre travail a cependant soulevé de nombreuses questions qui mériteraient des
développements supplémentaires. Celles-ci émergent essentiellement de la consta-
tation que le modèle à deux paramètres que nous avons élaboré ne suffit pas à rendre
compte du frottement dans le régime des grands enfoncements où ce dernier semble
dépendre de manière complexe de la géométrie de l’interface et de la compression
de l’anneau.

Se pose, d’une part, la question de l’indépendance de ces événements. On peut
imaginer qu’il existe entre eux des couplages qui les rendent plus complexes que ce
que nous avons pu considérer jusqu’ici. Ceci devrait se manifester par un écart au
caractère gaussien de la distribution statistique des fluctuations de la force de frot-
tement. Pour le vérifier, il faudrait en faire l’étude de manière systématique, comme
nous l’avons fait dans le régime des petits enfoncements. De plus, les échelles mises
en jeu dans les fluctuations devraient dans ce cas être modifiées. Il serait donc utile
de prolonger l’étude expérimentale de la densité spectrale de puissance des fluc-
tuations au domaine des grands enfoncements. D’abord, celle-ci pourrait nous don-
ner accès, par transformée de Fourier inverse, à la fonction d’autocorrélation des
fluctuations. En outre, au regard de l’étude préliminaire que nous avons menée,
on peut aussi espérer qu’elle nous mène à la forme de l’interaction associée à un
événement via les exposants de la ou les lois de décroissance. L’enrichissement des
simulations de frottement que nous avons développées permettrait d’ailleurs une
meilleure compréhension des caractéristiques que délivre la densité spectrale de
puissance. La principale limitation de ces simulations réside dans le désordre de
la répartition spatiale des événements que nous avons introduite de manière in-
adéquate (perturbation d’un réseau cristallin) et que nous pourrions corriger, en
premier lieu, en utilisant une méthode de pavage de la surface du type de celle de
Voronoï.

D’autre part, il s’agit encore de comprendre l’origine des effets de couplage entre
la déformation de l’anneau et la réponse en cisaillement. Le modèle heuristique que
nous avons développé pour le domaine des grands enfoncements pourrait être en-
richi en développant un modèle prenant en compte directement le flambement. On
pourrait par exemple adopter l’approche de Haghpanah et al. [117] qui ont étudié la
résistance au flambement de structures cellulaires 2D de différentes formes (carrée,
triangulaire et hexagonale) sous un état de contrainte macroscopique biaxial, avec
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des calculs analytiques de stabilité des conformations. En outre, rien n’explique en-
core à ce stade les forces négatives obtenues dans le régime des petits enfoncements
et l’effet conjoint de la géométrie dont on ne trouve aucune trace dans la réponse en
cisaillement. En première approche, on peut expliquer ce phénomène par un effet
de "contractance" de la mousse d’origine purement géométrique. Pour répondre à
cette question, il faudrait poursuivre le travail amorcé en annexe D et faire émerger
les paramètres géométriques pertinents (effet du rapport d’aspect? effet d’aire? de
rayon moyen?).

En tous cas, malgré les incertitudes qui persistent, nous avons montré que les
mécanismes d’accrochage/décrochage mis en jeu dans les mousses d’élastomères
peuvent constituer un modèle mésoscopique des intermittences du frottement à par-
tir duquel on peut espérer valider des modèles microscopiques de frottement déjà
existants tout en les enrichissant à partir de mesures expérimentales. Ce modèle est
d’autant plus prometteur qu’on peut envisager d’utiliser, et même de synthétiser,
des mousses aux propriétés physico-chimiques différentes afin de réaliser des inter-
faces capables de simuler une grande variété de contacts différents. Une meilleure
compréhension des mécanismes dissipatifs interfaciaux et de leurs conséquences
sur la phénoménologie macroscopique du frottement permettrait ainsi à l’avenir de
concevoir et de réaliser des surfaces aux propriétés de frottement contrôlées, par
diverses techniques de microfabrication (lithographie, imprimante 3D. . . ).
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Annexe A

Capteur de force normale

Il n’existe pas de capteur de force normale commercial pour lequel il y a un dé-
couplage entre la mesure de force normale et les sollicitations en cisaillement. Nous
avons pour cela développé le capteur spécifique que nous présentons ci-après.

Ce capteur est constitué d’une cellule-bouton de charge intégrée dans un dispo-
sitif quadrilame élastique que l’on peut observer en vue de dessus sur la figure A.1.
Les quatre lames en aluminium permettent de découpler l’axe z des axes x et y. En
effet, on a une grande raideur en x− y et de la souplesse en z.
Le support de l’anneau est vissé à la partie central du dispositif qui est retenue par
les quatre lames élastiques et donc mobile par rapport au reste. La cellule-bouton
de charge est insérée dans son logement qui se situe sous la partie centrale au centre
du dispositif (voir figure A.2). Lors d’une sollicitation en compression, la partie cen-
trale vient comprimer la cellule-bouton de charge, ce qui permet de mesurer la force
normale associée.

bilame ressort

<latexit sha1_base64="PQBssTEDoZ2d+A26dCJ424fsDKg=">AAAC2nicjVHLSgMxFD0dX7W+quLKzWARXJWpKLosunFZwarQisyMUYOZB0lGlNKNO3HrD7jVDxL/QP/Cm5iCD0QzzMzJufec5N4b5YIrHQQvJW9oeGR0rDxemZicmp6pzs7tq6yQMWvHmcjkYRQqJnjK2pprwQ5zycIkEuwgutg28YNLJhXP0j19nbOjJDxL+SmPQ03UcXWhq9mV7kVchAnzJVMqk7p/XK0F9cAu/ydoOFCDW62s+owuTpAhRoEEDCk0YYEQip4OGgiQE3eEHnGSELdxhj4qpC0oi1FGSOwFfc9o13FsSnvjqaw6plMEvZKUPpZJk1GeJGxO8228sM6G/c27Zz3N3a7pHzmvhFiNc2L/0g0y/6sztWicYtPWwKmm3DKmuti5FLYr5ub+p6o0OeTEGXxCcUk4tspBn32rUbZ209vQxl9tpmHNPna5Bd7MLWnAje/j/An2V+uNtfr67lqtueVGXcYilrBC89xAEztooU3ePTzgEU9e17vxbr27j1Sv5DTz+LK8+3fdtpi7</latexit>

z

<latexit sha1_base64="abtp2zE7GcQVJI4JAWlZB09mw2A=">AAACxHicjVHLSsNAFD3GV62vqks3wSK4KolUdFkQissW7ANqkWQ6rUPzIpkItegPuNVvE/9A/8I74xTUIjohyZlz7zkz914/CUQmHed1wVpcWl5ZLawV1zc2t7ZLO7vtLM5TxlssDuK063sZD0TEW1LIgHeTlHuhH/COPz5X8c4tTzMRR5dykvB+6I0iMRTMk0Q1765LZafi6GXPA9eAMsxqxKUXXGGAGAw5QnBEkIQDeMjo6cGFg4S4PqbEpYSEjnPco0janLI4ZXjEjuk7ol3PsBHtlWem1YxOCehNSWnjkDQx5aWE1Wm2jufaWbG/eU+1p7rbhP6+8QqJlbgh9i/dLPO/OlWLxBBnugZBNSWaUdUx45Lrrqib21+qkuSQEKfwgOIpYaaVsz7bWpPp2lVvPR1/05mKVXtmcnO8q1vSgN2f45wH7eOKW62cNKvlWt2MuoB9HOCI5nmKGi7QQEt7P+IJz1bdCqzMyj9TrQWj2cO3ZT18AHOoj4s=</latexit>

x

<latexit sha1_base64="RmsvPSUQFtZxxvSVaTBZzijP1pA=">AAACxHicjVHLSsNAFD3GV62vqks3wSK4KolUdFkQissW7ANqkWQ6rUPzIpmIpegPuNVvE/9A/8I74xTUIjohyZlz7zkz914/CUQmHed1wVpcWl5ZLawV1zc2t7ZLO7vtLM5TxlssDuK063sZD0TEW1LIgHeTlHuhH/COPz5X8c4tTzMRR5dykvB+6I0iMRTMk0Q1765LZafi6GXPA9eAMsxqxKUXXGGAGAw5QnBEkIQDeMjo6cGFg4S4PqbEpYSEjnPco0janLI4ZXjEjuk7ol3PsBHtlWem1YxOCehNSWnjkDQx5aWE1Wm2jufaWbG/eU+1p7rbhP6+8QqJlbgh9i/dLPO/OlWLxBBnugZBNSWaUdUx45Lrrqib21+qkuSQEKfwgOIpYaaVsz7bWpPp2lVvPR1/05mKVXtmcnO8q1vSgN2f45wH7eOKW62cNKvlWt2MuoB9HOCI5nmKGi7QQEt7P+IJz1bdCqzMyj9TrQWj2cO3ZT18AG7oj4k=</latexit>

y

<latexit sha1_base64="DnqrpCU1E76BaBnT8BGDev6Cjbc=">AAACxHicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVRKp6LIgFJct2AfUIsl0WofmRTIRStEfcKvfJv6B/oV3ximoRXRCkjPn3nNm7r1+EohMOs5rwVpaXlldK66XNja3tnfKu3udLM5TxtssDuK053sZD0TE21LIgPeSlHuhH/CuP7lQ8e4dTzMRR1dymvBB6I0jMRLMk0S1pjflilN19LIXgWtABWY14/ILrjFEDIYcITgiSMIBPGT09OHCQULcADPiUkJCxznuUSJtTlmcMjxiJ/Qd065v2Ij2yjPTakanBPSmpLRxRJqY8lLC6jRbx3PtrNjfvGfaU91tSn/feIXEStwS+5dunvlfnapFYoRzXYOgmhLNqOqYccl1V9TN7S9VSXJIiFN4SPGUMNPKeZ9trcl07aq3no6/6UzFqj0zuTne1S1pwO7PcS6CzknVrVVPW7VKvWFGXcQBDnFM8zxDHZdooq29H/GEZ6thBVZm5Z+pVsFo9vFtWQ8fcUiPig==</latexit>

FIGURE A.1 – Vue de dessus du dispositif quadrilame dans lequel est
intégrée la cellule-bouton de charge. Les quatre pas de vis de la partie
centrale permettent la fixation du support de l’anneau dans le dispositif

de frottement en rotation (voir figure 2.7)
.
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bilame ressort

<latexit sha1_base64="PQBssTEDoZ2d+A26dCJ424fsDKg=">AAAC2nicjVHLSgMxFD0dX7W+quLKzWARXJWpKLosunFZwarQisyMUYOZB0lGlNKNO3HrD7jVDxL/QP/Cm5iCD0QzzMzJufec5N4b5YIrHQQvJW9oeGR0rDxemZicmp6pzs7tq6yQMWvHmcjkYRQqJnjK2pprwQ5zycIkEuwgutg28YNLJhXP0j19nbOjJDxL+SmPQ03UcXWhq9mV7kVchAnzJVMqk7p/XK0F9cAu/ydoOFCDW62s+owuTpAhRoEEDCk0YYEQip4OGgiQE3eEHnGSELdxhj4qpC0oi1FGSOwFfc9o13FsSnvjqaw6plMEvZKUPpZJk1GeJGxO8228sM6G/c27Zz3N3a7pHzmvhFiNc2L/0g0y/6sztWicYtPWwKmm3DKmuti5FLYr5ub+p6o0OeTEGXxCcUk4tspBn32rUbZ209vQxl9tpmHNPna5Bd7MLWnAje/j/An2V+uNtfr67lqtueVGXcYilrBC89xAEztooU3ePTzgEU9e17vxbr27j1Sv5DTz+LK8+3fdtpi7</latexit>

logement du capteur de compression

<latexit sha1_base64="c0gxkw5bpRN79hER3KsKqgtVidc=">AAAC7nicjVHLSsNAFD3GV62vqks3g0XQTUmlokvRjcsKthWqSDKd1mCSCZOJWIrf4M6duPUH3OpniH+gf+GdMYJaRCckOXPuPWfm3usnYZBq130ZcUbHxicmC1PF6ZnZufnSwmIzlZniosFlKNWR76UiDGLR0IEOxVGihBf5oWj553sm3roQKg1kfKj7iTiJvF4cdAPuaaJOS+vHWlzqQSh7IhKxZp2McS/RIlOsIxiXEbmlRn11Wiq7FdcuNgyqOSgjX3VZesYxOpDgyBBBIIYmHMJDSk8bVbhIiDvBgDhFKLBxgSsUSZtRlqAMj9hz+vZo187ZmPbGM7VqTqeE9CpSMqySRlKeImxOYzaeWWfD/uY9sJ7mbn36+7lXRKzGGbF/6T4z/6sztWh0sW1rCKimxDKmOp67ZLYr5ubsS1WaHBLiDO5QXBHmVvnZZ2Y1qa3d9Naz8VebaViz53luhjdzSxpw9ec4h0Fzo1KtVTYPauWd3XzUBSxjBWs0zy3sYB91NMj7Gg94xJOTODfOrXP3keqM5JolfFvO/Tunz6EK</latexit>

FIGURE A.2 – Eclaté du dispositif quadrilame, vu sur le côté. Le loge-
ment du capteur de compression se situe sous la partie centrale mobile,

ce qui permet de le solliciter en compression.
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Annexe B

Partition des déformations entre
disque et anneau

Pour étudier la partition des déformations entre l’anneau et le disque en com-
pression uniaxiale, on compare les réponses en compression du disque seul et de
l’anneau seul à la réponse du système série anneau/disque. Pour évaluer la rai-
deur d’indentation du disque par l’anneau de mousse, on indente le disque par un
anneau de PMMA. On présente les courbes force/déplacement obtenues dans la
figure B.1.

FN

<latexit sha1_base64="qsZgz/P4QZdvSlZSkajEEvby+ZU=">AAACxnicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFZIa27orCtKVVLS2UEtJ0mkNzYtkopQi+ANu9dPEP9C/8M6Ygi6KTkhy59xzzsy91448N+G6/p5TFhaXllfyq4W19Y3NreL2zk0SprHDWk7ohXHHthLmuQFrcZd7rBPFzPJtj7Xt8ZnIt+9ZnLhhcM0nEev51ihwh65jcYKuzvsX/WJJ105qlbJZUXVN16tG2RBBuWoemapBiFglZKsZFt9wiwFCOEjhgyEAp9iDhYSeLgzoiAjrYUpYTJEr8wyPKJA2JRYjhkXomL4j2nUzNKC98Eyk2qFTPHpjUqo4IE1IvJhicZoq86l0Fug876n0FHeb0N/OvHxCOe4I/Us3Y/5XJ2rhGKIma3Cppkgiojonc0llV8TN1R9VcXKICBPxgPIxxY5UzvqsSk0iaxe9tWT+QzIFKvZOxk3xKW5JA55NUZ0f3JQ1w9SOL81S/TQbdR572MchzbOKOhpookXeIzzjBa9KQwmUVHn4piq5TLOLX0t5+gJ3JpBW</latexit>

�A

<latexit sha1_base64="5oGlp6i4LcnoQw8G4Ddv4s/AkDs=">AAACy3icjVHLTsJAFD3UF+ILdemmkZi4IlOiAjt8LNyYYCKPBAhpy4ANfaWdmiC69Afc6n8Z/0D/wjtjSXRBdJq2Z849587ce63QdWLB2HtGW1hcWl7JrubW1jc2t/LbO804SCKbN+zADaK2ZcbcdXzeEI5weTuMuOlZLm9Z43MZb93xKHYC/0ZMQt7zzJHvDB3bFES1uxfcFWb/tJ8vsCJjzDAMXQKjfMIIVKuVklHRDRmiVUC66kH+DV0MEMBGAg8cPgRhFyZiejowwBAS18OUuIiQo+Icj8iRNyEVJ4VJ7Ji+I9p1UtanvcwZK7dNp7j0RuTUcUCegHQRYXmaruKJyizZebmnKqe824T+VprLI1bglti/fDPlf32yFoEhKqoGh2oKFSOrs9MsieqKvLn+oypBGULiJB5QPCJsK+esz7ryxKp22VtTxT+UUrJyb6faBJ/yljTg2RT1+aBZKhpHxePro0LtLB11FnvYxyHNs4waLlFHQ83xGS941a60WLvXHr6lWib17OLX0p6+AMFnkm8=</latexit>

�D

<latexit sha1_base64="qYzbR+i6ZBmAgACjHZsQUGNkpzg=">AAACy3icjVHLTsJAFD3UF+ILdemmkZi4alqesiPKwo0JJvJIgJC2DNhQ2qadmiC69Afc6n8Z/0D/wjtjSXRBdJq2Z86958zce63AdSKu6+8pZWV1bX0jvZnZ2t7Z3cvuH7QiPw5t1rR91w87lhkx1/FYkzvcZZ0gZObUclnbmlyIePuOhZHjezd8FrD+1Bx7zsixTU5Up1dnLjcH9UE2p2tGwSgUS6quVavVcqVCQM8Xyvmiami6XDkkq+Fn39DDED5sxJiCwQMn7MJERE8XBnQExPUxJy4k5Mg4wyMypI0pi1GGSeyEvmPadRPWo73wjKTaplNcekNSqjghjU95IWFxmirjsXQW7DLvufQUd5vR30q8psRy3BL7l26R+V+dqIVjhDNZg0M1BZIR1dmJSyy7Im6u/qiKk0NAnMBDioeEbalc9FmVmkjWLnpryviHzBSs2NtJboxPcUsa8GKK6nLQymtGUStdF3O182TUaRzhGKc0zwpquEQDTTnHZ7zgVblSIuVeefhOVVKJ5hC/lvL0BQgAko0=</latexit>

�A+D

<latexit sha1_base64="r115J/yX5eX34pNQIYsVSrUwyzU=">AAACz3icjVHLSsNAFD2N7/qqunQTLIIglKRGq7uqXbhswdZCW8okjjqYJiGZKFIUt/6AW/0r8Q/0L7wzpqCLohOS3Dn3nDNz73UjXyTSst5zxsTk1PTM7Fx+fmFxabmwstpKwjT2eNML/TBuuyzhvgh4Uwrp83YUczZwfX7mXh+r/NkNjxMRBqfyLuK9AbsMxIXwmCSo261xX7L+8HC7dt8vFK3Swf5e2dkzrZJlVeyyrYJyxdlxTJsQtYrIVj0svKGLc4TwkGIAjgCSYh8MCT0d2LAQEdbDkLCYIqHzHPfIkzYlFicGI/Savpe062RoQHvlmWi1R6f49MakNLFJmpB4McXqNFPnU+2s0HHeQ+2p7nZHfzfzGhAqcUXoX7oR8786VYvEBfZ1DYJqijSiqvMyl1R3Rd3c/FGVJIeIMBWfUz6m2NPKUZ9NrUl07aq3TOc/NFOhau9l3BSf6pY04NEUzfFBq1yyndJuwylWj7JRz2IdG9iieVZQxQnqaJJ3hGe84NVoGLfGg/H4TTVymWYNv5bx9AXYzZQK</latexit>

FIGURE B.1 – Dans la géométrie A3, courbes force-déplacement du
système anneau/disque (en rouge), de l’anneau seul en compression
contre une plaque de PMMA (en bleu), du disque seul indenté par un

anneau de PMMA (en vert).

On retrouve le comportement en compression décrit dans au chapitre 2 §2.1.2 :
pour les trois systèmes, on met en évidence le domaine élastique et la non-linéarité,
ici en représentation force/déplacement.
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Le régime élastique peut être caractérisé dans cette représentation par la raideur.
On mesure respectivement pour le disque et l’anneau les raideurs kD = 49(1) kN m−1

et kA = 23(1) kN m−1, qui sont reliées au module d’Young E par k = E
A
h0 . Le disque

est donc bien plus raide que l’anneau. De plus, l’anneau atteint son régime de pla-
teau pour une force normale plus faible que dans le cas du disque et pour un dé-
placement ∆∗ plus grand. On vérifie d’ailleurs bien que ∆∗A = ε∗A h∗A = 1.5 mm. La
courbe de compression du système anneau/disque nous donne les valeurs de force
normale atteintes dans le contact au cours de la compression. Le régime linéaire
est caractérisé par une raideur kA+D = 12.5(4) kN m−1. Pour voir comment se ré-
partissent les déformations entre l’anneau et le disque, il suffit de regarder, pour
une force normale dans le contact donnée associée à une déformation du système
anneau/disque ∆A+D, à quelle déformation du disque ∆D et de l’anneau ∆A cela
correspond (voir figure B.1). Dans le domaine linéaire de la réponse en compression
du système anneau/disque, le disque étant beaucoup plus raide que l’anneau, on
observe qu’il est beaucoup moins déformé que ce dernier pour une force normale
donnée. A la fin de ce régime, le disque est indenté de moins de 0.5 mm. On observe
ensuite que la force normale dans le contact anneau/disque reste fixée à la valeur de
la force seuil correspondant au plateau de l’anneau. A partir de là, la déformation
du disque reste constante et c’est bien l’anneau qui encaisse toute la déformation du
système, l’indentation du disque étant négligeable. Nous vérifions bien que ce résul-
tat montré sur le couple d’échantillons A3 est aussi vrai pour toutes les géométries
de couple anneau/disque 1.

Nous avons donc montré que la localisation des déformations se fait dans l’an-
neau à cause de sa raideur plus petite que celle du disque et de son seuil de non-
linéarité plus bas. Le déplacement imposé ∆z est donc encaissé par l’anneau, ce qui
fait qu’on peut définir de manière univoque (quelle que soit la géométrie du couple
anneau/mousse) une déformation en compression nominale de l’anneau comme
∆z
h0

A
avec h0

A l’épaisseur de l’anneau.

Pour bien comprendre la partition des déformations entre l’anneau et le disque,
donnons-nous une modélisation physique en représentant le système anneau/disque
comme deux raideurs en série, celle de l’anneau en compression kA et celle du
disque en indentation kD. L’anneau et le disque ont pour hauteur à vide respec-
tives (h0

A et h0
D, pour seuil en force respectifs pour le plateau non-linéaire F∗A et F∗D

et pour déformations respectives ∆A et ∆D. On notera ∆ la déformation totale. On a
donc

∆i = h0
i − hi

∆ = ∆A + ∆D

Les deux mousses en contact sont analogues à deux ressorts en série, elles sont sou-
mises à la même force normale F. Dans le régime linéaire, on doit avoir :

∆i =
F
ki

1. La mesure des déformations de l’anneau et du disque est entachée d’erreur car, comme on
l’a déjà remarqué, il faut prendre en compte la mise en contact des deux surfaces autour de ∆ = 0.
Néanmoins, l’erreur de mesure sur les différents déplacements n’excède pas 0.5 mm, ce qui ne change
absolument pas la phénoménologie expliquée.
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∆A =
kD

kA + kD
∆

∆D =
kA

kA + kD
∆

C’est bien le moins raide entre l’anneau et le disque qui se déforme le plus. La fin du
régime linéaire est atteinte lorsque la condition suivante est remplie pour l’un des
deux échantillons :

∆i = ∆∗i =
F∗i
ki

Comme
F∗A
kA

<
F∗D
kD

, la condition sera d’abord remplie par l’anneau. Ce seuil sera at-

teint pour une valeur du déplacement total :

∆∗ =
(

1
kA

+
1

kD

)
F∗A

Pour un déplacement total imposé supérieur, la force reste figée à F∗A et donc la
déformation du disque reste fixée à celle qu’elle avait au seuil (régime linéaire), c’est
l’anneau qui encaisse toute la déformation à partir de là :

∆D =
F∗A
kD

=
kA

kA + kD
∆∗

∆A =
F∗A
kA

+ ∆− ∆∗ =
−kA

kA + kD
∆∗ + ∆

Si on continue encore l’enfoncement, on atteint le seuil de densification de l’anneau,
la raideur devient alors très grande et c’est le disque qui va encaisser la déformation,
d’abord élastiquement, puis en flambement, tout comme l’a déjà fait l’anneau.
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Annexe C

Programme MATLAB de la simulation
numérique du frottement anneau
contre disque

Nous présentons ici le programme MATLAB décrit au chapitre 3 §3.4.2 pour la
simulation d’une expérience de frottement entre un disque et un anneau de mousse.

%====================================================

%Paramètres géométriques macroscopiques de la mousse

%====================================================

Re=63e-3;  %en m

Ri=47e-3;  %en m

deltaR=(Re-Ri)/2; %en m

R=(Re+Ri)/2; %en m

S=pi*(Re^2-Ri^2); %en m2

rho1=R*(1+deltaR^2/(3*R^2)); %en m


%=======================================

%Paramètres de frottement microscopique

%=======================================

%STRUCTURE

dcell=1.8e-3; %en m %distance intercellulaire

dint=0.5e-3  %longueur moyenne d'interaction

%modulation gaussienne des positions

sigma_cell=0.2*dcell ; 

sigma_int=0.6*dint ; 

%INTERACTION

fmax=3e-3 ; % en N

q=3;   %exposant pour le profil de la force


%============================

%distribution des obstacles

%============================

%DISTRIBUTION RADIALE

Rayini=(Ri+dcell/2)+dcell*[0:1:floor((Re-Ri)/dcell)]; %valeur des rayons en partant de l'intérieur

Rayini=Rayini.' ;

nmax=floor(2*pi/dcell*Rayini)+1; %nombre de points pour chaque couronne de rayon Rayini

nmax=nmax.' ;

N=length(Rayini);

M=max(nmax);
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%DISTRIBUTION ANGULAIRE

    %STATOR

    %position des centres d'interaction

    B=zeros(N, M);

        for i=1:(N);

            shiftang=random('uniform',0,2*pi); %pour que chaque couronne ne parte pas de la même position 
angulaire

            for j=1:M;  

                if (j<nmax(i));

                B(i,j)=(j-1)*dcell/Rayini(i)+shiftang;

                else B(i,j)=NaN ;

                end

            end

        end 

    A=Rayini.*(B./B);

    A(:,1)=Rayini;

    %modulation gaussienne des positions

    A=A+normrnd(0,sigma_cell,N,M);

    B=B+normrnd(0,sigma_cell,N,M);

    

    %ROTOR

    %position des centres d'interactions

     E=zeros(N, M);

        for i=1:(N);

            shiftang=random('uniform',0,2*pi); 

            for j=1:M;  

                if (j<nmax(i));

                E(i,j)=(j-1)*dcell/Rayini(i)+shiftang;

                else E(i,j)=NaN ;

                end

            end

        end 

    D=Rayini.*(E./E);

    D(:,1)=Rayini;

    %modulation gaussienne des positions

    D=D+normrnd(0,sigma_cell,N,M);

    E=E+normrnd(0,sigma_cell,N,M);


%A chaque centre d'interaction on associe une longueur efficace d'interaction

%STATOR

C=normrnd(dint,sigma_int,N,M);

%ROTOR

F=normrnd(dint,sigma_int,N,M);


figure(1)

polarplot(B,A,'o');

figure(2)

polarplot(E,D,'o');


%=======================================

%Paramètres d'acquisition

%=======================================

L= 10e-3;  %distance de parcours en m au niveau du rayon moyen

    deltaphitot=L/R*180/pi; %angle de rotation en deg

    deltaphitotrad=L/R;

omega=5; %vitesse de rotation angulaire deg/s 

fL=500e3;  %%en m-1

    ft=R*omega*pi/180*fL; %fréquence temporelle en Hz

    frad=ft/(omega*pi/180);

    nbpoints=L*fL +1 ; %+1 pour compter la valeur quand l'angle est nul
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%=======================================

%Condition radiale d'interaction

%=======================================

%on regarde les obstacles qui peuvent rentrer en interaction, ie qui appartiennent à la même couronne 

condrad=false(N,M,N,M);

for i=1:N ; 

    for j=1:M ;

        for l=1:N ;

            for m=1:M ;

                if abs(A(i,j)-D(l,m))<= dcell/2 ;

                condrad(i,j,l,m)=true;

                end

                deltaphi(i,j,l,m)=2*max(C(i,j),F(l,m))/(A(i,j)+D(l,m)); %taille angulaire de l'interaction en rad

            end

        end

    end

end

   


%=======================================

%Frottement

%=======================================

Phi=0:1/frad:deltaphitotrad ;

G=0; %valeur de récupération pour le couple

for k=1:nbpoints

    k

    for i=1:N ; %pour chaque brin du stator

        for j=1:M ; 

            for l=1:N ; %pour chaque brin du rotor

                for m=1:M;

                    if condrad(i,j,l,m) & (abs(mod(Phi(k)+E(i,j)-B(l,m),2*pi))<= 2*deltaphi(i,j,l,m)); 

                    force= fmax*(1 - ( 1 - (mod(Phi(k)+E(i,j)-B(l,m),2*pi)/(deltaphi(i,j,l,m))))^q) ;

                    G=1/2*(A(i,j)+D(l,m))*force+G;

                    else force=0;

                    end

                 end

            end 

        end

    end

   couple(k)= G;

   G=0;

end


%==========

%Force

%==========

Ft=couple/rho1;

Ftmoy=mean(Ft);

Ft=Ft-Ftmoy;

%abscisse

Phideg=Phi*180/pi; %en degré

dist=Phi*R*1e3; %en mm

temps=Phideg/omega; %en s
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Annexe D

Expériences préliminaires autour du
couplage entre force normale et force
tangentielle

Nous présentons ici des expériences préliminaires concernant l’effet de la géo-
métrie du système disque/anneau sur le couplage entre force de frottement et force
normale. Ces expériences n’ont pas d’autre dessein que de donner des premières
pistes expérimentales à un défrichage plus approfondi. Leur interprétation reste
pour le moment encore totalement ouverte.

Effet de la géométrie de l’anneau à aire imposée

On regarde tout d’abord l’effet de la géométrie de l’anneau à aire imposée et
épaisseur imposée h0

A = 15 mm. Pour l’anneau d’aire A4, on fait varier les para-
mètres géométriques R et ∆R, ce qui aboutit notamment à changer le rapport d’as-
pect de l’anneau 2∆R

h0
A

. On réalise avec chacun des échantillons des expériences de

frottement où l’on fait varier l’enfoncement ∆z de 0.5 mm à 8 mm. On présente en
figure D.3 la contrainte de frottement en fonction de la contrainte normale.

On n’observe aucun effet de la géométrie de l’anneau (les traces sont quasi-
ment superposées) sauf pour l’anneau (R = 96 mm, ∆R = 6 mm). Contrairement
aux autres géométries, cette dernière ne présente pas de forces négatives. Elle est
d’ailleurs la seule à avoir un rapport d’aspect inférieur à 1.

Effet de l’épaisseur de l’anneau à géométrie imposée

Sur la géométrie d’anneau A3, on réalise des expériences de frottement pour
des enfoncements ∆z de 0.5 mm à 8 mm en faisant varier l’épaisseur de l’anneau
(h0

A = 5 mm et h0
A = 15 mm).

On n’observe des force négatives que pour l’épaisseur d’anneau la plus faible.



128Annexe D. Expériences préliminaires autour du couplage entre force normale et
force tangentielle

�z⇤

<latexit sha1_base64="HYHH3QeNyG6MH7oSXI2dibyrRAo=">AAACznicjVHLSsNAFD3Gd31VXboZLIK4KIm2tNmJunBZwbZCfTAZRw1Nk5BMClqKW3/ArX6W+Af6F94ZU9BF0QlJ7px7zpm593px4KfKtt8nrMmp6ZnZufnCwuLS8kpxda2VRlkiZFNEQZSceTyVgR/KpvJVIM/iRPKeF8i21z3U+XZfJqkfhafqPpYXPX4b+je+4IqgzvmRDBRnD+xy56pYsstuvVrdqzO7bNvurlujwHVdp+YwhxC9SshXIyq+4RzXiCCQoQeJEIriABwpPR04sBETdoEBYQlFvslLDFEgbUYsSQxOaJe+t7Tr5GhIe+2ZGrWgUwJ6E1IybJEmIl5CsT6NmXxmnDU6zntgPPXd7unv5V49QhXuCP1LN2L+V6drUbhB3dTgU02xQXR1InfJTFf0zdmPqhQ5xITp+JryCcXCKEd9ZkaTmtp1b7nJfximRvVe5NwMn/qWNODRFNn4oLVbdirl6kmltH+Qj3oOG9jENs2zhn0co4Gm6fgzXvBqNay+NbQev6nWRK5Zx69lPX0BKnmTXg==</latexit>

FIGURE D.1 – Contrainte de frottement en fonction de la contrainte
normale pour différentes géométries d’anneaux dont l’aire est imposée

constante (A4). Les grandeurs du tableau sont exprimées en mm.

�z⇤

<latexit sha1_base64="HYHH3QeNyG6MH7oSXI2dibyrRAo=">AAACznicjVHLSsNAFD3Gd31VXboZLIK4KIm2tNmJunBZwbZCfTAZRw1Nk5BMClqKW3/ArX6W+Af6F94ZU9BF0QlJ7px7zpm593px4KfKtt8nrMmp6ZnZufnCwuLS8kpxda2VRlkiZFNEQZSceTyVgR/KpvJVIM/iRPKeF8i21z3U+XZfJqkfhafqPpYXPX4b+je+4IqgzvmRDBRnD+xy56pYsstuvVrdqzO7bNvurlujwHVdp+YwhxC9SshXIyq+4RzXiCCQoQeJEIriABwpPR04sBETdoEBYQlFvslLDFEgbUYsSQxOaJe+t7Tr5GhIe+2ZGrWgUwJ6E1IybJEmIl5CsT6NmXxmnDU6zntgPPXd7unv5V49QhXuCP1LN2L+V6drUbhB3dTgU02xQXR1InfJTFf0zdmPqhQ5xITp+JryCcXCKEd9ZkaTmtp1b7nJfximRvVe5NwMn/qWNODRFNn4oLVbdirl6kmltH+Qj3oOG9jENs2zhn0co4Gm6fgzXvBqNay+NbQev6nWRK5Zx69lPX0BKnmTXg==</latexit>

FIGURE D.2 – Contrainte de frottement en fonction de la contrainte nor-
male pour la même géométrie d’anneau A3 en faisant varier l’épaisseur

de l’anneau.

Effet de l’épaisseur du disque à géométrie d’anneau im-
posée

Pour les deux géométries d’anneau A1 et A4, on réalise des expériences de frot-
tement dans lesquelles on fait varier l’épaisseur du disque. On fait varier l’enfonce-
ment ∆z de 0.5 mm à 8 mm.
L’épaisseur du disque ne semble pas avoir de réelle influence sur le couplage entre
force normale et force de frottement.
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�z⇤

<latexit sha1_base64="HYHH3QeNyG6MH7oSXI2dibyrRAo=">AAACznicjVHLSsNAFD3Gd31VXboZLIK4KIm2tNmJunBZwbZCfTAZRw1Nk5BMClqKW3/ArX6W+Af6F94ZU9BF0QlJ7px7zpm593px4KfKtt8nrMmp6ZnZufnCwuLS8kpxda2VRlkiZFNEQZSceTyVgR/KpvJVIM/iRPKeF8i21z3U+XZfJqkfhafqPpYXPX4b+je+4IqgzvmRDBRnD+xy56pYsstuvVrdqzO7bNvurlujwHVdp+YwhxC9SshXIyq+4RzXiCCQoQeJEIriABwpPR04sBETdoEBYQlFvslLDFEgbUYsSQxOaJe+t7Tr5GhIe+2ZGrWgUwJ6E1IybJEmIl5CsT6NmXxmnDU6zntgPPXd7unv5V49QhXuCP1LN2L+V6drUbhB3dTgU02xQXR1InfJTFf0zdmPqhQ5xITp+JryCcXCKEd9ZkaTmtp1b7nJfximRvVe5NwMn/qWNODRFNn4oLVbdirl6kmltH+Qj3oOG9jENs2zhn0co4Gm6fgzXvBqNay+NbQev6nWRK5Zx69lPX0BKnmTXg==</latexit>

FIGURE D.3 – Contrainte de frottement en fonction de la contrainte nor-
male pour les géométries d’anneau A1 et A4 en faisant varier l’épais-

seur du disque (h0
D = 5 mm et h0

D = 20 mm
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MOTS CLÉS

Friction, mousses solides, statistique, accrochage/décrochage.

RÉSUMÉ

La description physique du frottement reste encore un sujet largement ouvert. Une des difficultés du problème est d’ob-
tenir des informations sur les mécanismes dissipatifs mis en jeu à l’interface. Ceux-ci se déroulent généralement à des
échelles spatiales et temporelles inaccessibles à l’observation (interactions entre micro-aspérités de surfaces rugueuses,
adsorption/désorption de molécules à l’interface, etc. . . ). Dans le cadre de ce projet, l’objectif est de contourner ces dif-
ficultés en nous intéressant à un système mésoscopique modèle, la mousse d’élastomère. Ces mousses présentent à
leur surface des structures hétérogènes faites de brins et de boucles capables de s’enchevêtrer, selon un mécanisme
semblable à celui à l’œuvre dans le Velcro. Nous avons montré que ces enchevêtrements produisent une augmentation
sensible du frottement, par l’intermédiaire d’événements locaux d’accrochage/décrochage que l’on peut ici mesurer in-
dividuellement. Des résultats préliminaires confirment ainsi l’importance de ces contributions locales instationnaires à la
force de frottement. Le travail proposé repose sur des expériences de frottement où les mesures des forces et de leur
dynamique seront associées à des techniques d’imagerie et d’analyse d’images permettant de mesurer les déplacements
locaux associés aux mécanismes d’accrochage/décrochage des brins. Les résultats expérimentaux nous permettront de
développer un modèle théorique décrivant sur des bases statistiques les relations entre les mécanismes d’accrochage
des sous-structures et le comportement mécanique d’interfaces frottantes. A partir de ce travail de compréhension des
mécanismes fondamentaux contrôlant le frottement, on peut envisager de concevoir et de réaliser des surfaces aux
propriétés de frottement contrôlées par diverses techniques de microfabrication (lithographie, imprimante 3D. . . ).

ABSTRACT

Friction remains a challenging issue. The key reason for the limitations encountered by experimental physicists is a
lack of information at short time/space scales, where most of the dissipation occurs, and which is believed to drive the
macroscopic behaviour. This PhD project offers to unlock some of these points by means of a novel model system:
elastomeric foams with cells and dangling struts at the foam interfaces. Indeed, our preliminary results indicate that
elastomeric foams exhibit remarkable friction properties, mainly due to the entanglement of the cells. In steady state,
a “Velcro-like” or hook and loop effect arises, continuously causing a dissipation which contributes to the friction force.
From this, the objective is to link the statistics of the now-sizable pinning/depinning events across the sliding interface
to the force fluctuations measured macroscopically. We will develop a physical description of the friction process. From
the knowledge gained on the interplay between the texture of solid surfaces and macroscopic frictional behaviour, we will
design new architectured materials with controlled frictional properties.

KEYWORDS

Friction, solid foams, statistics, pinning/depinning.
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