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Avant-propos
Ce fascicule a été rédigé dans le cadre du cours de signaux et systèmes (SYST0002) pour les étudiant·es
de l’Université de Liège. Il suit un format systématique afin de permettre une bonne compréhension
des différents concepts du cours et de pouvoir les appliquer à des exercices.
Chaque TP est divisé en cinq parties :
• Concept : cette section résume les notions abordées durant les deux heures de cours théoriques.
• Exercices résolus au tableau : cette section reprend les énoncés et des schémas de résolution. Les
réponses complètes sont expliquées en classe.
• Exercices à faire : les étudiant·es sont amené·es à pratiquer les notions théoriques avec les explica-
tions pratiques sur des nouveaux exercices. Ils/elles seront guidé·es par des schémas de résolution
et encadré·es durant la séance de TP.
• Pour s’exercer : en dehors des deux heures de TP, nous proposons une série d’exercices supplé-
mentaires pour s’entraîner d’avantage.
• Sources supplémentaires : nous proposons une série de vidéos, de références pour découvrir
d’autres manières d’apprendre les concepts du cours.

Le fascicule a été rédigé majoritairement par Kathleen Jacquerie. N’hésitez pas à envoyer des remarques
pour les typos ou autres coquilles à kathleen.jacquerie@uliege.be.

Légende

Schéma de résolution = piste pour guider dans la résolution d’un exercice

Section faite au tableau par l’étudiant·e-moniteur·rice

[XXX] Source de l’exercice

Sources
[TXB] Livre d’exercices des années précédentes (disponible en ligne) (uniquement temps-continu) :
http://www.montefiore.ulg.ac.be/systems/SYST002/exercices2014_2015.pdf
[STR] Nonlinear Dynamics and Chaos : With Applications to Physics, Biology, ... by Steven H. Stro-
gatz.
[Online] Enoncé disponible sur la page du cours : https://sites.google.com/site/gdrion25/
teaching/syst0002
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TP1 : Signaux, systèmes et leurs propriétés

1 Concept

1.1 Distinction entre sytème et signal

Un système peut être vu comme une boite noire qui transforme un certain nombre de signaux d’entrée
en un certain nombre de signaux de sortie.
- But : modéliser un processus.
- Domaines d’application : biologie, chimie, électricité, mécanique, finance, . . .

Le concept de système peut être schématisé comme ci-dessous : on s’intéresse à la transformation des
entrées en sorties.

Signaux d’entrée Système Signaux de sortie

La Figure 1 illustre le principe de modélisation d’une neurone sous forme de système. L’expérimentateur·rice
injecte du courant dans un neurone de rat et s’intéresse à la tension membranaire mesurée en sortie.
La dynamique interne du neurone peut être modélisée par une "boite noire".

time

C
ou
ra
nt

time

T
en
si
on

Figure 1 – Exemple de système : mesure de la tension au niveau d’une neurone

Un signal transporte l’information d’un point à un autre alors qu’un système agit sur le signal dit
"d’entrée" pour en produire une version modifiée, dite "de sortie".

Un signal peut être temps-continu, comme par exemple un courant électrique ou une onde acoustique,
mais également temps-discret, comme par exemple représentation digitale d’un signal audio (MP3) ou
d’une image (JPEG).
Mathématiquement, cette distinction vient de la variable indépendante, qui peut être :

- soit continue (généralement t), on écrit u(·). Le domaine 1 de la variable indépendante est un
ensemble continu (ex : R).

- soit discrète (généralement n), on écrit u[·]. Le domaine de la variable indépendante est un
ensemble discret (ex : N ).

La variable indépendante continue est fréquemment le temps t mais il peut également s’agir d’une
distance, de la pression, de la température, ...

Par exemple, considérons un microphone. Celui-ci peut être vu comme un système qui convertit une
pression (due au mouvement de l’air) en un signal électrique.

1. L’ensemble des valeurs de la variable indépendante pour lesquelles le signal est défini.
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p(t) Système v(t), i(t)

Un système est alors dit continu (resp. discret) s’il manipule des signaux continus (resp. discrets).
Cette distinction vient du domaine des signaux.

1.2 Transformations de signaux

Lorsqu’un signal traverse un système, celui-ci est transformé. Voici un récapitulatif des transforma-
tions affines, c-à-d opérations de bases que peut subir un signal.

Décalage temporel

u(t) t− σ y(t) = u(t− σ)

• σ > 0 : décalage vers la droite. Intuitivement, t− σ représente un retard de σ secondes.
Cette transformation peut être illustrée par le schéma ci-dessous qui représente un courant qui
varie au cours du temps. L’expérimentateur·rice mesure initialement 2[A]. Si le signal est retardé
d’une seconde par un système, l’expérimentateur·rice mesurera 0[A] au lieu de 2[A]. En effet, la
courbe s’est déplacée d’une unité vers la droite car elle a subit un retard.

t

u(t)

0 1 2 3 4−1−2−3−4

1
2

t

u(t− 1)

0 1 2 3 4−1−2−3−4

1
2

• σ < 0 : décalage vers la gauche. Le signal est avancé.

t

u(t)

0 1 2 3 4−1−2−3−4

1
2

t

u(t+ 1)

0 1 2 3 4−1−2−3−4

1
2

Inversion temporelle

u(t) −t y(t) = u(−t)

Rotation de 180° selon l’axe des ordonnées = miroir selon l’axe des y.

t

u(t)

0 1 2 3 4−1−2−3−4

1
2

t

u(−t)

0 1 2 3 4−1−2−3−4

1
2
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Dilatation ou contraction

u(t) t
a y(t) = u( ta)

• a > 1 : t → t
a . Mathématiquement, la constante a affecte le signal selon l’axe des abscisses.

Autrement dit, le signal est dilaté. Le temps est "divisé par a", ce qui implique que le signal
s’étale sur une durée a fois plus longue (dilatation). Cependant, l’amplitude du signal reste
inchangée. Par exemple, lorsqu’une musique est jouée sur un MP3, si la vitesse d’écoute du MP3
est modifiée (vitesse ×1

2) : le signal sonore est étalé dans le temps. Les sons sont prononcés plus
lentement mais l’amplitude reste la même.

t

u(t)

0 1 2 3 4−1−2−3−4

1
2

t

u(t/2)

0 1 2 3 4 5 6−1−2−3−4

1
2

• a < 1 =⇒ 1
a > 1 : (ex. t

0.5 = 2t). A l’inverse du cas précédent, cette fois, le bouton ×2 du MP3
est pressée, le signal sonore (ou la vidéo, dans un autre contexte) est accéléré. Les informations
contenues dans le son défile plus vite et donc que celui-ci est contracté. Une nouvelle fois, seule
la variable indépendante est modifiée par cette transformation et non l’amplitude du son (ou
dans l’exemple de la vidéo, le contenu visuel est inchangé, seul le nombre d’images par seconde
est affecté).

t

u(t)

0

1
2

1 2−1 3−2 t

u(2t)

1
2

0 1
2 1 3

2 2−1
2−1

Transformation combinée :

y(t) = u

(
t

a
− σ

)
Que faire lorsque le signal subit plusieurs transformations ? Dans quel ordre faut-il appliquer les trans-
formations ? En règle générale, il faut les appliquer dans l’ordre inverse de la priorité des opérations.

Une transformation combinée (par exemple avec a = 2 et σ = −1 tel que y(t) = u
(
t
2 + 1

)
) peut être

décomposée sous forme de deux sous-systèmes. La sortie du premier sous-système est notée ytemp(t)
et agit comme entrée du deuxième sous-système.

• Que se passe-t-il si le décalage (addition) a lieu avant la contraction/dilatation (multiplication)
comme illustré ci-dessous par la combinaison des deux sous-systèmes ?

u(t) +1 ytemp(t) ×1
2 y(t)

◦ 1er sous-système : Décalage ytemp(t) = u(t− σ)

t

u(t)

0 1 2 3 4−1−2−3−4

1
2

t

u(t+ 1)

0 1 2 3 4−1−2−3−4

1
2
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Pour σ = −1 < 0 (décalage vers la gauche) ; cela correspond donc à un signal en avance de 1.

◦ 2ème sous-système : Contraction/Dilatation y(t) = ytemp( ta) = u( ta − σ)

t

ytemp(t)

0 1 2 3 4−1−2−3−4

1
2

t

y(t) = ytemp(t/2)

0 1 2 3 4−1−2−3−4
1
2

Pour a = 2 > 1, le signal est dilaté selon l’axe des abscisses.

C’est bien dans cet ordre qu’il faut effectuer les opérations.
Si on inverse les deux étapes, on inverse les deux sous-systèmes et on obtient une autre sortie que celle
attendue.

u(t) −→ ytemp(t) = u

(
t

2

)
ytemp(t) −→ y(t) = ytemp(t+ 1) = u

(
t+ 1

2

)
ce qui n’était pas le résultat attendu.

• Pour une autre transformation combinée :

y(t) = u

(
t− σ
a

)
avec u

(
t+1

2
)
. La transformation combinée est décomposée en deux sous-systèmes et fait appel à un

signal intermédiaire ytemp(t).
◦ 1er sous-système : Contraction/Dilatation ytemp(t) = u( ta)

t

u(t)

0 1 2 3 4−1−2−3−4

1
2

t

u(t/2)

0 1 2 3 4 5 6−1−2−3−4

1
2

Pour a = 2 > 1, le signal est dilaté selon l’axe des abscisses.

◦ 2ème sous-système : Décalage y(t) = ytemp(t− σ) = u( t−σa )

t

ytemp(t)

0 1 2 3 4 5 6−1−2−3−4

1
2

t

y(t) = ytemp(t+ 1)

0 1 2 3 4 5 6−1−2−3−4

1
2

Pour σ = −1 < 0, cela correspond à un signal en avance de 1.
Au bilan, la division est effectuée AVANT l’addition car elle porte sur tout le numérateur. Cela peut
être vu comme des parenthèses (t− σ)/a :

u(t) ×1
2 ytemp(t) +1 y(t)
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C’est bien dans cet ordre qu’il faut effectuer les opérations. Si l’addition est exécutée avant la multi-
plication, le signal serait modifié comme ceci

u(t) −→ ytemp(t) = u(t+ 1)

ytemp(t) −→ y(t) = ytemp

(
t

2

)
= u

(
t

2 + 1
)

ce qui n’est pas le résultat attendu.

♥Astuce mnémotechnique : l’opération qui est la plus "proche" de la variable indépendante est effectuée
en dernier car cette opération correspond bien à l’action du dernier sous-système.

1.3 Propriétés des signaux

• Périodique
Mathématiquement, un signal x(t) est périodique s’il ∃ T ∈ R tel que x(t) = x(t+ T ) , ∀t.
Exemple : x(t) = sin(t)

t

x(t)

0
t

x(t+ T )

0

• Pair ou impair

Pair

x(t) = x(−t)

Symétrie orthogonale d’axe
égal à l’axe des ordonnées.
Exemple : x(t) = cos(t)

t

x(t)

0

Impair

x(t) = −x(−t)

Symétrie centrale par l’origine
des axes.
Exemple : x(t) = 3√t

t

x(t)

0

Utilité ? Un signal peut toujours être décomposé en une somme de signaux pairs et impairs :

x(t) = 1
2
(
x(t)− x(−t)

)︸ ︷︷ ︸
Signal impair

+1
2
(
x(t) + x(−t)

)︸ ︷︷ ︸
Signal pair

1.4 Propriétés des systèmes
Continu

Un signal continu en entrée donne un si-
gnal continu en sortie.

u(t) Système y(t)

Discret

Un signal discret en entrée donne un si-
gnal discret en sortie.

u[n] Système y[n]
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Hybride (1)

Un signal discret en entrée donne un si-
gnal continu en sortie.

u[n] Système y(t)

Hybride (2)

Un signal continu en entrée donne un si-
gnal discret en sortie.

u(t) Système y[n]

• Univoque
Un système est dit univoque si à une entrée u(t) n’est associée qu’une et une seule sortie y(t).

• Statique
Un système statique est un système dont la sortie ne dépend que de l’entrée à cet instant t∗ :
y(t∗) = f

(
u(t∗)

)
. On dira que le système ne possède pas de mémoire, qu’il n’est fonction que de

l’entrée présente. Une même entrée donnera donc toujours une même sortie, à tout instant.

• Dynamique
Un système dynamique est un système dont la sortie dépend du présent, mais aussi de valeurs
de l’entrée à d’autres instants.

• Causal
Un système est dit causal si la sortie à un instant t∗ ne dépend que de l’entrée en t∗ et des
entrées précédentes t ≤ t∗ : y(t∗) = f

(
u(t∗), u(t∗ − dt), u(t∗ − 2dt), ...

)
= f

(
u(t̃)

)
, t̃ ≤ t∗. Par

convention, un système statique est causal. À noter que tout système physique est causal.
Exemple : On considère le mouvement d’un chariot, sa position en sortie du système et l’entrée
est la force exercée sur le chariot. À un instant donné, la position du chariot dépendra de la force
appliquée, mais aussi des forces précédemment appliquées, déterminant sa position actuelle.

u(t+ 1)

u(t)

u(t− 1)

u(t− 2)

Système y(t)

Remarque : À ce stade, la dérivée est considérée comme une opération causale : u̇(t) = lim
z→0+

u(t)−u(t−z)
z .

Pour le moment, on dira donc qu’un système décrit par une équation différentielle est causal,
sans plus de détail.

• Anticausal
Un système est dit anticausal si la sortie à un instant t∗ ne dépend que de l’entrée en t∗ et des
entrées futures t ≥ t∗ : y(t∗) = f

(
u(t∗), u(t∗ + dt), u(t∗ + 2dt), ...

)
= f

(
u(t̃)

)
, t̃ ≥ t∗.

u(t+ 1)

u(t)

u(t− 1)

u(t− 2)

Système y(t)
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• Non-causal
Un système est dit non-causal s’il n’est ni causal, ni anti-causal.

• Additif
Un système est dit additif s’il vérifie la propriété suivante 2{
y1(t) = S{u1(t)}
y2(t) = S{u2(t)} ⇒ ytot = S{utot(t)} = S{u1(t)+u2(t)} = S{u1(t)}+S{u2(t)} = y1(t)+y2(t)

Cette propriété peut être facilement illustrée graphiquement :

t

u1(t)

1

0 1 2−1−2

t

u2(t)

1

0 1 2−1−2

t

utot(t) = u1(t) + u2(t)

2
1

0 1 2−1−2

S

S

S

t

y1(t)

A

0 1 2−1−2

t

y2(t)

A

0 1 2−1−2

t

ytot(t)

A

2A

0 1 2−1−2

• Homogène
Un système est dit homogène s’il vérifie la propriété suivante

y(t) = S{u(t)} ⇒ λy(t) = S{λu(t)}

Cette propriété peut être facilement illustrée graphiquement :

t

λu1(t)

λ

0 1 2−1−2

S

t

λy1(t)

λA

0 1 2−1−2

• Linéaire
Un système est dit linéaire s’il est additif et homogène. Mathématiquement, il vérifie donc la
propriété suivante{

y1(t) = S{u1(t)}
y2(t) = S{u2(t)} ⇒ αy1(t) + βy2(t) = S{αu1(t) + βu2(t)} , ∀α, β ∈ R

• Temps-invariant
Un système est dit invariant dans le temps lorsque la loi qu’il établit entre entrées et sorties ne
change pas au cours du temps. À une entrée est associée une sortie, peu importe l’instant. Ainsi,
on a la propriété

y(t) = S{u(t)} ⇒ y(t− τ) = S{u(t− τ)}
2. On notera y(t) = S{u(t)} le fait que y(t) soit la sortie du système S associée à l’entrée u(t).
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Remarque : Le cours portera principalement sur les systèmes linéaires temps-invariant (LTI). Nous
étudierons les outils spécifiques à cette catégorie de système. Il est donc important de comprendre les
différentes notions.

Notions clés

• Distinguer signaux et systèmes
• Maîtriser des transformations de signaux
• Identifier les propriétés des systèmes (linéarité, causalité, invariance)

2 Exercices résolus au tableau

Exercice 1 = Exercice 1.2 (a)-(c) [TXB]

Soit le signal continu x(·) représenté ci-dessous.

t

x(t)

−2 −1 1 2
−1

2

1
Tracer les signaux suivants.
(a) x(t− 1)
(c) x(2t+ 1)

Schéma de résolution : transformation affine
• Identifier la transformation : décalage temporel vers la droite/gauche ? inversion
temporelle ? contraction/dilatation ? transformation affine ?
• S’il y a plusieurs transformations, identifier l’ordre des opérations INVERSES (ou
utiliser l’astuce mnémotechnique)
• Dessiner les transformations

Exercice 2 = Exercice 3.1 (a)-(b) [TXB]

Déterminer si le système continu correspondant à la relation entrée-sortie donnée ci-après est
• dynamique ou statique ;
• causal, anti-causal ou non causal ;
• linéaire ou non ;
• variant ou invariant.

(a) y(t) = u(t− 2) + u(2− t)
(b) y(t) = cos(3t)u(t)
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Schéma de résolution : identifier les propriétés des systèmes
• Statique-dynamique ? Pour rappel, un système est statique si y(t∗) ne dépend que
de la valeur de l’entrée en t = t∗.
• Causalité ? Pour rappel, un système est causal si y(t∗) ne dépend que de la valeur
de l’entrée en t ≤ t∗.
• Linéarité ? Pour déterminer si le système est linéaire, il suffit de démontrer que
tout combinaison αu1 + βu2 donne une sortie αy1 + βy2.
En pratique, une autre façon de voir si un système est linéaire est de regarder si
les entrées u /sorties y/signaux x (plus généralement, les variables dépendantes)
sont exprimées/modifiées par une fonction non linéaire. Cela n’a donc pas de
rapport avec "t" (c-à-d la variable indépendante), mais bien uniquement avec les
fonctions qui sont appliquées sur les entrées/sorties/signaux.
• Temps-variant ou temps-invariant ? Pour rappel, un système est dit invariant dans
le temps lorsque la loi qu’il établit entre entrées et sorties ne change pas au cours
du temps, c’est-à-dire si l’équation ne dépend pas explicitement de la valeur de
la variable indépendante.
En pratique, il faut regarder si le système dépend de la variable indépendante t
ie. regarder si les coefficients de l’équation sont dépendants du temps (autrement
dit, si à des instants différents, les coefficients prennent des valeurs différentes).

3 Exercices à faire

Exercice 3 = Exercice 1.2 (d) [TXB]

Soit le signal continu x(·) représenté ci-dessous.

t

x(t)

−2 −1 1 2
−1

2

1

Tracer les signaux suivants.
(e) x(4− t

2)

Schéma de résolution : transformation affine
• Identifier la transformation : décalage temporel vers la droite/gauche ? inversion
temporelle ? contraction/dilatation ? transformation affine ?
• S’il y a plusieurs transformations, identifier l’ordre des opérations INVERSES (ou
utiliser l’astuce mnémotechnique)
• Dessiner les transformations

Indice pour l’exercice 3 : l’expression fait intervenir la fonction échelon I(t). A ce stade
du cours, on peut retenir que I(t) = 1 si t ≥ 0, sinon I(t) = 0 pour t < 0.
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Exercice 4 = Exercice 3.1 (f) - (g) [TXB]

Déterminer si le système continu correspondant à la relation entrée-sortie donnée ci-après est
• dynamique ou statique ;
• causal, anti-causal ou non causal ;
• linéaire ou non ;
• variant ou invariant.

(f) y(t) = u( t3)
(g) y(t) = u̇(t)

Exercice 5 = Exercices 3.15 (a) - (c) [TXB]

Étudier la linéarité, l’invariance, la causalité des systèmes suivants.
(a) ẏ(t) + 2y(t) = u(t2)
(c) ẏ(t) + a y(t) = u(t) avec a ∈ constant

Schéma de résolution : identifier les propriétés d’une équation différentielle
• Linéarité : pour cet exercice, pas besoin de refaire la démonstration. Regarder si
les signaux d’entrée et/ou de sortie sont exprimés au travers de fonctions non-
linéaires (ex :

√
y(t) , ẏy , cos(u(t)) , ...)

• Causalité : se rappeler de la convention.
• Invariance : regarder si les coefficients dépendent ou non du temps ou faire la
démo.

Rappelez-vous de vos cours d’Analyse sur l’étude d’équations différentielles, des no-
tions similaires avaient été abordées telles que les équations différentielles linéaires à
coefficients constants par exemple.

Exercice 6 = Interro 2013 - Q3 cliquer ici ou sur le site ex 2 ou ex 3.7 [TXB]

Étudier la linéarité et l’invariance des deux systèmes ci-dessous. Justifier la réponse en détail : donner
une démonstration explicite, e.g., par contre-exemple pour les propriétés non-satisfaites.
(i) y(t) = sin(u(t)) = (sin ◦u)(t) = sin(u(t))
(ii) y(t) = u(sin(t)) = (u ◦ sin)(t) = u(sin(t))

4 Pour s’exercer

Exercice 7 = Exercice 3.6 [TXB]

Répondez par vrai ou faux et justifiez brièvement.
a) Le système décrit par l’équation différentielle

ÿ(t) + 5ẏ(t) = u̇(t) + 5 + sin(t)
7 u(t)
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est LTI.
b) Le système décrit par l’équation entrée-sortie y = 4u2(t) est dynamique.

Exercice 8 = Exercice 3.9 [TXB]

Caractérisez
(a) un phénomène physique susceptible de mettre en défaut l’hypothèse de linéarité d’un modèle de

circuit électrique.
(b) un phénomène physique susceptible de mettre en défaut l’hypothèse d’invariance d’un modèle

de circuit électrique.

Exercice 9 = Exercice 3.12 (a) [TXB]

Pour chacune des questions suivantes, sélectionner la bonne réponse sur base d’une courte justification.
Un seul des trois systèmes suivants est linéaire et statique, lequel ?
(i) y1(t) = t2u(t)
(ii) y2(t) = u(t+ 1)
(iii) y3(t) = u̇(t)

Exercice 10 = Exercice 3.13 [TXB]

Soit le système décrit par l’équation différentielle

ẏ(t) + ay(t) = u(t)I(t+ 2).

Étudiez la linéarité et l’invariance de cette équation différentielle.
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TP2 : Systèmes non-linéaires (1D)

1 Concept

1.1 Introduction aux systèmes non-linéaires

Les équations différentielles permettent de décrire la dynamique des systèmes 3. Par exemple, l’équation
d’un système masse-ressort amorti peut être décrit selon l’équation :

m
d2x

dt2 + b
dx
dt + kx = 0

En première année, le cours d’analyse a fourni des outils pour résoudre ce type d’équations, afin
d’aboutir à une expression de x(t).
Lorsque l’équation fait intervenir des non-linéarités, il devient cependant de plus en plus compliqué
de résoudre analytiquement.

Par exemple, ẋ = sin(x) a pour solution (en notant x0 la valeur de x en t = 0) :

t = ln
∣∣∣∣csc(x0) + cot(x0)

csc(x) + cot(x)

∣∣∣∣
Comment interpréter ce résultat ? Si x0 = π/4, que vaut x(t) pour t→∞ ?
L’expression analytique de la solution ne permet pas de répondre directement à ces questions. On
souhaiterait donc avoir un outil plus qualitatif afin de comprendre la dynamique du système sans ré-
soudre l’équation différentielle entièrement. Dit autrement, on souhaiterait pouvoir décrire le système
par son fonctionnement global, ses propriétés et les sorties qu’il produit à certaines entrées, et ce en
s’affranchissant le plus possible de la complexité analytique du problème.

On va donc représenter l’équation ẋ = sin(x) graphiquement. Il s’agit du champ de vecteurs qui
associe un vecteur vitesse ẋ à chaque point x. Pour ce faire, on dessine une flèche qui pointe vers la
droite (resp. gauche) si le vecteur vitesse pour ẋ > 0 (resp. ẋ < 0) comme illustré à la Figure 2.

Les vecteurs vitesses indiquent la direction selon laquelle un fluide imaginaire s’écoulerait selon l’axe
x, avec une vitesse variant en fonction de la position. Lorsque ẋ = 0, il n’y a pas de vitesse, autrement
dit le fluide est statique et l’eau ne bouge plus. Il s’agit donc d’un point fixe. Pour déterminer la nature
du point fixe, il suffit de regarder vers où le flux/courant "converge" ou, contrairement, comment le
flux/courant éloigne la particule d’eau d’un point fixe. Dans l’exemple, il y a donc deux types de points
fixes ; un point noir représente un point fixe stable et un point ouvert représente un point fixe instable.

La Figure 2 permet d’étudier la dynamique du système et les différentes solutions de l’équation
ẋ = sin(x). Par exemple pour x0 = π/4, il suffit d’imaginer une particule ou une goutte d’eau en
cette abscisse et de regarder comment cette particule est transportée par le flux/courant indiqué par
les flèches du champ de vecteurs. Pour t→∞, la particule approche le point fixe π par la gauche.

3. Ce TP est basé sur les chapitres 1,2,5,6 de [STR]
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Figure 2 – Champ de vecteurs de ẋ = sin(x) [Figure 2.1.1-STR]

1.2 Linéarisation et étude de stabilité

La section précédente permet sur base d’une étude graphique de déterminer les points fixes et leur
stabilité. Il est intéressant de développer une mesure plus quantitative. La stabilité d’un point fixe peut
s’étudier en linéarisant le problème non-linéaire en ce point. Au lieu d’étudier le problème de manière
globale à l’aide du champ de vecteurs, on étudie localement chaque point fixe à l’aide du système
linéarisé autour de ce point.

Un exemple bien connu est celui du pendule, à l’aide de l’approximation des petits angles, on peut
écrire sin(θ) ∼ θ, permettant de trouver une solution analytique du problème. Cependant, en appli-
quant cette méthode, on viole certaines lois de la physique et le domaine d’application de la solution
est restreint. Il faut ainsi garder à l’esprit que la linéarisation ne permet pas d’étudier le problème
non-linéaire dans son ensemble mais est un outil permettant d’étudier la stabilité du problème en ses
points fixes avec certaines limitations.

La stabilité de la fonction ẋ = f(x) en un point fixe x∗ peut se calculer en faisant intervenir η,
une petite perturbation depuis le point fixe telle que x = x∗+η . On souhaite déterminer si le système
retourne à son point fixe lorsqu’il subit cette petite perturbation, autrement dit si elle grandit ou
diminue. On applique donc le développement de Taylor à la fonction f(x) en remplaçant x par x∗+ η.
Le premier membre de l’équation différentielle devient :

ẋ = dx

dt
= d(x∗ + η)

dt
= η̇

et le deuxième membre devient :

f(x) = f(x∗ + η) = f(x∗) + ηf ′(x∗) +O(η2)

Par définition, un point fixe x∗ annule la fonction f(x), i.e. f(x∗) = 0. Le développement de Taylor
devient :

f(x∗ + η) = ηf ′(x∗) +O(η2)
♥ L’équation différentielle ẋ = f(x) décrivant la dynamique globale du système peut donc être étudiée
localement autour du point fixe x∗ sous la forme :

η̇ = ηf ′(x∗) +O(η2)

Il faut donc résoudre cette équation différentielle qui caractérise le système non-linéaire initial mais
étudié localement autour du point fixe considéré x∗.

- Si f ′(x∗) = 0, les termes d’ordre 2 ne sont pas négligeables et il faut continuer l’étude avec ces
termes :

η̇ = O(η2)

- Si f ′(x∗) 6= 0, on peut négliger les termes d’ordre supérieur :

η̇ = ηf ′(x∗)

Cette équation différentielle LINÉAIRE est facile à résoudre. On obtient :

η(t) = η(0)ef ′(x∗)t
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avec η(0) une constante et f ′(x∗) la dérivée première de f(x) évaluée en x∗. Il s’agit donc de la
pente de la fonction en x∗.
Ainsi, pour savoir si le point x∗ est stable ou non, il suffit de regarder si la perturbation (η)
diminue ou grandit. L’analyse de l’équation η(t) donné par une exponentielle indique directement
la réponse :
� Si f ′(x∗) < 0, η(t) est caractérisée par une exponentielle décroissante. Dès lors, le point fixe
est stable. La perturbation va bien diminuer.
� Si f ′(x∗) > 0, η(t) est caractérisée par une exponentielle croissante. Dès lors, le point fixe
est instable. Inversement, la perturbation entraîne le système loin du point fixe.

Pour conclure, l’étude de la pente de la fonction évaluée au point fixe permet immédiatement de
déduire la nature du point fixe.

Pour illustrer ce concept, on repart de l’exemple utilisé à la section précédente, ẋ = sin(x), on extrait
la fonction f(x) = sin(x). Les points fixes sont définis par :

f(x) = 0⇔ sin(x) = 0

On obtient : x∗ = kπ ou k est un entier. Pour déterminer la stabilité des points fixes, il suffit d’étudier
le signe de la dérivée première f ′(x) évaluée aux points fixes x∗. Mathématiquement, cela donne :

f ′(x∗) = cos(kπ) =
{

1, k pair
−1, k impair

Les points fixes associés à k pair (resp. impair) sont instables (resp. stables) car la dérivée première
évaluée en ces points est positive (resp. négative).
Cela peut facilement se visualiser en dessinant la pente du graphe (dérivée première) aux points fixes
(intersections avec l’axe des x). Si la pente est positive, le point fixe est instable et inversement si la
pente est négative, le point fixe est stable. Sur la Figure 2, n’hésitez pas à dessiner la droite tangente
au graphe au niveau des points fixes. Si la droite decroit (resp. croit), représentant une pente négative
(resp. positive), le point fixe est stable (resp. instable).

Notions clés

Approche Globale | Graphique Locale | Mathématique
tracer ẋ = f(x) équation ẋ = f(x)

Points fixes intersection avec l’axe x résoudre équation :f(x) = 0→ x∗ = ...
Stabilité tracer le champ de vecteur étudier le signe de la dérivée première

ẋ > 0 :→ (i) calcul f ′(x)
ẋ < 0 :← (ii) remplacer x par x∗ : f ′(x∗)

stable → • ← f ′(x∗) < 0 (pente négative)
instable ← ◦ → f ′(x∗) > 0 (pente positive)
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2 Exercices résolus au tableau

Exercice 1 = Exemple 2.2.3 [STR]

Pour l’équation suivante : ẋ = x− cos(x)
Dessiner le champ de vecteurs et indiquer la stabilité de chaque point fixe.

Schéma de résolution : analyse de système 1D non-linéaire décomposé en
deux sous fonctions | Stabilité 1D approche graphique
Lorsque l’expression est un peu plus compliquée à dessiner, on peut écrire l’équation
ẋ = f1(x) − f2(x). Les points fixes s’obtiennent alors en calculant f1(x) − f2(x) = 0,
autrement dit en déterminant les intersections des deux fonctions. La dérivée/ La vitesse
ẋ sera positive si f1(x) est supérieure à f2(x). Graphiquement, cela signifie que f1(x)
est "au-dessus" de f2(x).

3 Exercices à faire

Exercice 2 = Exemple 2.2.1 [STR]

Le système est décrit par l’équation suivante :

ẋ = x2 − 1

1- Dessiner ẋ en fonction de x.
2- Calculer les points fixes.
3- Dessiner le champ de vecteurs.
4- Identifier la stabilité des différents points fixes graphiquement.

Schéma de résolution : analyse de système non linéaire 1D
1- Ne pas hésiter à réaliser une étude de fonction de x2 − 1. Calcul des zéros, crois-

sance, courbure pour facilement dessiner la fonction.
2- Points fixes

• définition : ẋ = 0
• résoudre :

3- Stabilité graphique (étude globale) :
• définition :

ẋ > 0 : champ de vecteur→

ẋ < 0 : champ de vecteur←

• résoudre :
4- Stabilité mathématique (étude locale) :

• calcul de la dérivée : f ′(x)
• remplacer par l’expression par les différents points fixes f(x∗i )
• donner la stabilité en fonction du signe de f(x∗i ) :

f ′(x∗i ) > 0 point fixe instable
f ′(x∗i ) < 0 point fixe stable
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Exercice 3 = Paragraphe 2.3 Croissance de la population [p.21-STR]

La croissance de la population d’organismes peut être simplement modélisée par l’équation suivante :

Ṅ = rN(1− N

K
)

N(t) est la population au temps t, r est le taux de croissance de la population. Le modèle tient
compte d’un certain facteur K appelé "carrying capacity" qui correspond à une croissance négative
(i.e. lorsque le taux de décès est supérieur au taux de natalité). (K > 0 et r > 0)
Énoncé :
1- Dessiner approximativement Ṅ en fonction de N (et/ou utiliser Matlab) - Remarque : la population
ne peut pas être négative.
2- Calculer mathématiquement les points fixes.
3- Déterminer graphiquement la stabilité du(des) point(s) fixe(s).
4- Déterminer mathématiquement la stabilité de chacun.
5- Interpréter biologiquement ce qu’il se passe dans le système.

Schéma de résolution : analyse de système non-linéaire 1D avec des para-
mètres fixes
N’hésiter pas à noter l’équation gouvernant la dynamique du système et différencier les
signaux et les constantes.

1- ...
2- Points fixes

• déf : Ṅ = 0
• résoudre :

3- Stabilité graphique (étude globale) :
• déf :

Ṅ > 0→

Ṅ < 0←

• résoudre :
4- Stabilité mathématique (étude locale) :

• calcul de la dérivée : f ′(N)
• Remplacer par l’expression par les différents points fixes f(N∗i )
• Donner la stabilité en fonction du signe de f(N∗i ) :

f ′(N∗i ) > 0 point fixe instable
f ′(N∗i ) < 0 point fixe stable

5- ...
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Exercice 4 = Exemple 3.1.2 [STR]

Le système est décrit par l’équation suivante :

ẋ = r − x− e−x

Étudier la dynamique du système pour les différents valeurs possibles de l’entrée r (i.e. dessiner ẋ en
fonction de x dans les différentes configurations possibles gouvernées par r et donner la stabilité des
points fixes s’ils existent).

Schéma de résolution : analyse de système non linéaire 1D et paramétrique
1- Déterminer les points fixes graphiquement pour différentes configurations dictées

par r. Indice : s’inspirer de l’Exercice TP1 | n*1 [STR]
2- Dessiner le champs de vecteur
3- Étude de stabilité

4 Pour s’exercer

Exercice 5 = Exercice 2.3.2 [p.39-STR] "Autocatalysis"
La dynamique du système est gouvernée par l’équation suivante :

ẋ = k1ax− k−1x
2

k1 et k−1 sont des constantes positives. Énoncé :
1- Déterminer les points fixes graphiquement et analytiquement
2- Dessiner le champ de vecteurs
3- Déterminer la stabilité des points fixes

en discutant les différentes valeurs possibles de l’entrée a (avec a ≥ 0).
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TP3 : Systèmes non-linéaires (2D)

1 Concept

1.1 Introduction aux systèmes non-linéaires à deux dimensions

On peut également étudier des systèmes dynamiques décrits par plusieurs variables. La forme générale
pour un système à deux dimensions est donnée par :{

ẋ1 = f1(x1, x2)
ẋ2 = f2(x1, x2)

Exemple 1

Pour aborder ce genre de systèmes d’équations différentielles, on démarre de l’exemple classique d’un
système masse-ressort (voir Figure 3) définit par l’équation différentielle :

mẍ+ kx = 0

où m est la masse, k est la constante de raideur et x est le déplacement de cette masse. Même si cette
équation est facile à résoudre analytiquement, elle va servir d’illustration pour comprendre l’étude de
systèmes plus complexes et non linéaires par la suite.

Figure 3 – Système masse-ressort [Figure 5.1.1-STR]

On peut décomposer cette équation différentielle d’ordre deux en deux équations différentielles d’ordre
1 en faisant intervenir la vitesse v : {

ẋ = v

v̇ = −k
m x

Pour alléger les notations, le ratio k/m sera noté ω2.

Ce système de deux équations assigne un vecteur (ẋ, v̇) = (v,−ω2x) à chaque point (x, v) et par
conséquent représente un champ de vecteurs dans le plan (x, v). Ce plan s’appelle le plan de phase.

On va donc essayer de reproduire le même type d’étude graphique que celle faite pour un système à
1D mais avec deux variables. Les points fixes (x∗, v∗) s’obtiennent lorsque, simultanément{

ẋ = 0
v̇ = 0

Intuitivement, la masse ayant une vitesse et une accélération nulle, elle est donc au repos.

Pour dessiner le champ de vecteurs, par analogie au système à 1D, il faudrait dessiner une flèche repré-
sentant ẋ qui pointe vers la droite (resp. gauche) lorsque que cette dérivée est positive (resp. négative),
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mais également une flèche représentant v̇ qui pointe vers le haut (resp. le bas) lorsque cette dérivée
est positive (resp. négative). Il faudrait ainsi évaluer les paires (ẋ, v̇) en chaque point du plan (x, v), et
dessiner un vecteur horizontal (resp. vertical) représentant ẋ (resp.v̇) dont la longueur est obtenue par
la résolution numérique des équations donnant (ẋ, v̇) en fonction de (x, y) (et ce en chaque point (x, v)).

Cependant, remplir le plan de phase de tous ces vecteurs est très chronophage et rendrait la lecture du
graphique illisible. On dessinera donc uniquement la résultante des deux vecteurs pour certains points
du plan.

Dans l’exemple du système masse-ressort, lorsque v = 0 (càd, dans le plan de phase, sur l’axe-x),
(ẋ, v̇) = (0,−ω2x), le vecteur est donc uniquement vertical et de longueur -ω2x. Plus x augmente,
plus la longueur augmente et le signe moins signifie que le vecteur pointera vers le bas pour des x
positifs et vers le haut pour des x négatifs. De même, lorsque x = 0 (càd sur l’axe-y), (ẋ, v̇) = (v, 0).
Pour le reste du plan de phase, les composantes des vecteurs sont données par (v,−ω2x) spécifié au
point considéré. Le champ de vecteurs est illustré Figure 4. On peut déduire l’entièreté du champs de
vecteurs comme illustré Figure 5.

Figure 4 – Champ de vecteurs dessiné en
quelques points [Figure 5.1.2-STR] Figure 5 – Plan de phase [Figure 5.1.3-STR]

Le système masse-ressort est composé d’équations différentielles linéaires. Cependant, la même mé-
thode peut être utilisée pour étudier un système d’équations différentielles non-linéaires.

Exemple 2

Considérons le système décrit par les équations suivantes [Exemple 6.1.1,p.147-STR] :{
ẋ = x+ e−y

ẏ = −y

On peut dessiner les courbes ẋ = 0 et ẏ = 0. Il s’agit donc de tracer f1(x, y) = 0 et f2(x, y) = 0 dans le
plan (x, y). Ces courbes s’appellent nullclines ♥. Lorsque les nullclines se croisent, on a simultanément
ẋ = 0 et ẏ = 0, ce qui, graphiquement, donne la position des points fixes. Mathématiquement, les points
fixes s’obtiennent en résolvant simultanément ẋ = 0 et ẏ = 0. Dans l’exemple considéré, le seul point
fixe (x∗,y∗) est égal à (-1,0).

Sur la nullcline-x, définie par ẋ = 0, on peut facilement tracer le champ de vecteurs. En effet, la
flèche sera uniquement verticale (le flux horizontal est bien nul par définition de la nullcline-x). Son
orientation et sa longueur seront déterminées pour différentes valeurs de x et y. De manière analogue,
Sur la nullcline-y, définie par ẏ = 0, on peut facilement tracer le champ de vecteurs car la flèche sera
uniquement horizontale (le flux vertical est bien nul). La construction du champ de vecteurs est illustré
Figure 6.

23



Ensuite, on dessine le champ de vecteurs pour différents points du plan en résolvant numériquement
les équations différentielles en ces points. Grâce à cette représentation graphique, on comprend la
dynamique du système dans son ensemble (voir le plan de phase Figure 7).

Figure 6 – Construction du champ de
vecteurs [Figure 6.1.3-STR] Figure 7 – Plan de phase complet [Figure

6.1.4-STR]

1.2 Linéarisation d’un système à 2D autour des points fixes

La section précédente permet sur base d’une étude graphique de déterminer les points fixes et leur
stabilité. On souhaiterait développer une mesure plus quantitative de la stabilité sans devoir passer à
chaque fois par le dessin du champ de vecteurs.

♥ Par analogie au système à 1D, on va étendre la technique de linéarisation afin d’approximer le
plan de phase et le champ de vecteurs aux alentours des points fixes.

Considérons le système à 2D 4 : {
ẋ = f(x, y)
ẏ = g(x, y) (1)

Les points fixes (x∗, y∗) sont définis en résolvant ẋ = ẏ = 0 simultanément. Dès lors{
f(x∗, y∗) = 0
g(x∗, y∗) = 0

On note u et v les petites perturbations selon les deux directions horizontales et verticales, depuis le
point fixe, telles que x = x∗+u et y = y∗+ v. Pour étudier la stabilité en ce point, on veut déterminer
ce qu’il se passe lorsque le système, se trouvant initialement au point fixe, est faiblement perturbé :
va t-il retourner en ce point ou va t-il s’en éloigner, autrement dit, est-ce que la perturbation diminue
(tend vers 0) ou grandit (explose).

On peut reproduire le développement appliqué au système à 1D mais cette fois-ci pour les deux
variables u et v et les deux fonctions f et g.
La première équation différentielle du système (1) devient :

ẋ = d(x∗ + u)
dt = dx∗

dt + du
dt = u̇ = f(x, y)

On développe le dernier terme :

f(x, y) =f(x∗ + u, y∗ + v) substitution

=f(x∗, y∗) + u
∂f(x∗, y∗)

∂x
+ v

∂f(x∗, y∗)
∂y

+O(u2, v2, uv) Taylor

=u∂f(x∗, y∗)
∂x

+ v
∂f(x∗, y∗)

∂y
définition du point fixe

4. On utilise (x1,x2) ou (x, y) pour insister sur le fait que le noms des variables n’est pas important.
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De même pour la deuxième équation du système :

ẏ = ẏ∗ + v̇ = v̇ = g(x, y)

Similairement,

g(x, y) =u∂g(x∗, y∗)
∂x

+ v
∂g(x∗, y∗)

∂y

Remarque : pour un système à 1D, la petite perturbation était notée η et pour un système à 2D elle
est notée u (resp. v) pour la première (resp. deuxième) variable.

Le système de deux équations différentielles non-linéaires définis par (1) devient :
u̇ = u

∂f(x∗, y∗)
∂x

+ v
∂f(x∗, y∗)

∂y

v̇ = u
∂g(x∗, y∗)

∂x
+ v

∂g(x∗, y∗)
∂y

(2)

Et matriciellement, cela peut s’écrire :

(
u̇
v̇

)
=


∂f(x∗, y∗)

∂x

∂f(x∗, y∗)
∂y

∂g(x∗, y∗)
∂x

∂g(x∗, y∗)
∂y


(
u
v

)
+ termes quadratiques

On définit

A =


∂f

∂x

∂f

∂y
∂g

∂x

∂g

∂y


∣∣∣∣∣∣∣∣
(x∗,y∗)

comme étant la matrice Jacobienne (ou le Jacobien)♥ évaluée au point fixe. Il s’agit de l’analogie pour
le système 1D de la dérivée de f(x) évaluée au point fixe f ′(x∗). L’expression plus compliquée vient
de l’apparition de la deuxième variable et de la deuxième fonction g.

En supposant que les termes quadratiques sont négligeables, le système de deux équations différentielles
en x et y est linéarisé en u et v aux alentours de (x∗, y∗) et on se retrouve avec l’étude d’un système
linéaire à 2D noté : (

u̇
v̇

)
= A

(
u
v

)
(3)

où u et v représentent les deux variables locales ♥ (du système linéarisé) associées à x et y.

1.3 ♥ Rappel Algèbre Linéaire : valeurs propres & vecteurs propres
• Révision des vecteurs propres, valeurs propres
• Résolution d’équations différentielles linéaires

◦ premier ordre
◦ deuxième ordre couplées/non couplées

1.4 Linéarisation et stabilité des points fixes

Pour un système à 1D, on a développé un outil plus quantitatif afin d’étudier facilement la stabilité
du point fixe. Il suffit, en effet, d’analyser le signe de la dérivée première évaluée au point fixe.

Pour un système à 2D, la section 2 développe par analogie un outil similaire pour linéariser le système
autour de son point fixe. On se retrouve ainsi avec l’étude de 4 dérivées premières, celles des fonctions
f et g par rapport aux deux variables x et y, reprises sous la forme de la matrice Jacobienne A.
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Comment déterminer la stabilité des points fixes à l’aide de la matrice Jacobienne ?
Reprenons l’équation (3) peut s’écrire sous la forme condensée :(

u̇
v̇

)
= A

(
u
v

)
→ η̇ = Aη (4)

Cela ressemble à l’équation η̇ = f ′(x∗)η pour les systèmes à 1D qui nous donnait η(t) = η(0)ef ′(x∗)t
comme solution. La différence pour les systèmes à 2D, c’est que la matrice A couple les deux variables
u et v ce qui rend l’étude de la stabilité légèrement moins immédiate que d’étudier le signe de la
dérivée première (f ′(x∗)).

Pour résoudre cette équation différentielle linéaire couplée (4) et connaître u(t) et v(t), on utilise les
outils de découplage abordés dans le rappel (section 3) en faisant intervenir

Aν = λν

où ν correspond aux vecteurs propres et λ correspond aux valeurs propres.

Dès lors, on obtient comme solution :(
u(t)
v(t)

)
= c1

(
ν

(1)
1
ν

(1)
2

)
eλ1t + c2

(
ν

(2)
1
ν

(2)
2

)
eλ2t (5)

avec c1, c2 sont déterminés par les conditions initiales, les vecteurs propres :

ν(1) =
(
ν

(1)
1
ν

(1)
2

)
, ν(2) =

(
ν

(2)
1
ν

(2)
2

)

et leurs valeurs propres associées λ1 et λ2.

Par analogie au système 1D (η(t) = η(0)ef ′(x∗)t), on peut voir que les valeurs propres vont dicter la
stabilité du système. En effet, comme pour les systèmes 1D, pour un facteur positif de l’exponentielle,
le système va s’éloigner du point fixe s’il subit une petite perturbation et inversement pour un facteur
négatif. Ce facteur était donné par la dérivée première de f évalué au point fixe. Dans le cas des
systèmes à 2D, on va se référer également aux facteurs des exponentielles pour déterminer la stabilité.
Cependant, il ne s’agit plus de la dérivée première mais bien des valeurs propres de la matrice Jaco-
bienne (évaluée au point fixe).

Il y a différents cas possibles de stabilité :
• Les deux valeurs propres ont leur partie réelles positives : R{λ1} > 0, R{λ2} > 0 ; le point fixe
est instable.
• Les deux valeurs propres ont des parties réelles négatives : R{λ1} < 0, R{λ2} < 0 ; le point fixe

est stable.
• Une des deux valeurs propres a une partie réelle positive et l’autre a une partie réelle négative ;
le point fixe est un "saddle node" (point de selle). Dans la direction associée à la valeur propre
négative, il est attractif (la trajectoire converge vers le point, ce point parait donc stable) et dans
la direction associée à la valeur propre positive, il est répulsif (la trajectoire diverge du point,
ce point parait donc instable). Si l’on prend une perturbation de composantes quelconques, càd
pas uniquement dirigée dans la direction stable (stable manifold of the saddle), elle ne tendra
pas vers 0, ce qui rend le système instable en général.
• Les deux valeurs propres sont nulles ; le point fixe est dit marginalement stable.

♥ Que se passe-t’il si les valeurs propres sont complexes ? la stabilité ne s’étudie que par la partie
réelle des valeurs propres. En effet, si on décompose les exponentielles : eλit = e(R{λ1}+jI{λ1})t =
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eR{λ1}t+ ej.I{λ1}t. La partie réelle indique la croissance/décroissance. Le signe de λ1 permet de direc-
tement conclure sur la stabilité. A coté, la partie imaginaire peut s’écrire ej.I{λ1}t = cos(λ1t)+j sin(λ1t)
ce qui dévoile la présence d’oscillations. Ces notions seront approfonides dans les prochains TP. A ce
stade, la partie réelle des valeurs propres indique la convergence/stabilité des points fixes et la pré-
sence d’une partie imaginaire des valeurs propres indique que la trajectoire/solution va converger vers
le point en tournant dans le plan de phase. On appelle cela une spirale.

Notions clés

Algèbre Linéaire
• Résoudre une équation différentielle simple avec et sans entrée
• Comprendre l’utilisation des vecteurs propres et valeurs propres dans le découplage d’un système
d’équations différentielles
• Découpler un système d’équations différentielles et résoudre entièrement le système
• Comprendre le lien entre valeurs propres et stabilité du systèmes

Vocabulaire à maîtriser et savoir dessiner/obtenir la notion
champ de vecteurs, plan de phase, points fixes, nullclines.

Étude de système 2D

Approche Globale | Graphique Locale | Mathématique

Plan de phase
{
ẋ = f(x, y)
ẏ = g(x, y)

nullcline-x : ẋ = 0→ f(x, y) = 0
nullcline-y : ẏ = 0→ g(x, y) = 0

Points fixes (PF) intersection avec des nullclines résoudre :ẋ = ẏ = 0 : (x∗, y∗) = ...
Stabilité (i) calculer ẋ = f(x, y) et ẏ = g(x, y) (i) calculer du Jacobien

ẋ > 0 :→ | ẋ < 0 :← (ii) évaluer le Jacobien en (x∗, y∗)
ẏ > 0 :↑ | ẏ < 0 :↓ (iii) calculer les VaP
(ii) tracer les résultantes (iv) étudier le signe

Interprétation des signes des VaP
• Valeurs propres purement réelles

◦ λ1 > 0, λ2 > 0 : point instable
◦ λ1 < 0, λ2 < 0 : point stable
◦ λ1 > 0, λ2 < 0 : point de selle
◦ λ1 < 0, λ2 > 0 : point de selle

• Valeurs propres complexes
Il faut étudier le signe de la partie réelle des deux valeurs propres (R{λ1}? et R{λ2}?). La partie
complexe indique la présence de spirale (spirale stable/spirale instable)
• Deux valeurs propres sont nulles et réelles, il s’agit d’un point marginalement stable.
• Deux valeurs propres purement complexes, il s’agit d’un centre.
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2 Exercices résolus au tableau

Exercice 1 = Lapin versus Mouton [Section 6.4, p.155-STR]

La population des lapins et des moutons sont respectivement notée x(t) et y(t) avec x, y ≥ 0). Leur
dynamique est gouvernée par le système d’équations différentielles :{

ẋ = x(3− x− 2y)
ẏ = y(2− x− y)

Étudier l’évolution des deux populations sachant qu’elles sont liées et interpréter le résultat.

Schéma de résolution : analyse d’un système non-linéaire 2D
1- Calculer les points fixes (x∗, y∗) :

ẋ = 0 et simultanément ẏ = 0 :
2- Calculer le Jacobien
3- Évaluer le Jacobien pour les différents points fixes et déterminer les valeurs

propres
4- Déterminer la stabilité des différents points sur base des valeurs propres
5- Dessiner le champ de vecteurs
6- Interpréter

3 Exercices à faire

Exercice 2

Un système à deux variables est gouverné par l’équation suivante :{
ẋ = 10x− 5xy
ẏ = 3y + xy − 3y2

1- Calculer les points fixes
2- Calculer la stabilité des points fixes
3- Dessiner le plan de phase, les nullclines et le champ de vecteurs

Exercice 3 = Exercice 6.3.6-STR

Un système à deux variables est gouverné par l’équation suivante :{
ẋ = xy − 1
ẏ = x− y3

1- Calculer les points fixes
2- Calculer la stabilité des points fixes
3- Dessiner le plan de phase, les nullclines et le champ de vecteurs
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4 Pour s’exercer

Exercice 4 = Janvier 2020 - Q1

Exercice 5 = Devoir 1 (2020)
Le système dynamique à deux dimensions est caractérisé par les équations différentielles suivantes :(

ẋ
ẏ

)
=
(

1 1
16 1

)(
x
y

)

Calculer x(t) et y(t) à l’aide des valeurs propres et des vecteurs propres et discuter la stabilité du
système.

Schéma de résolution : découplage d’équation différentielle
1- Rechercher les valeurs propres et les vecteurs propres

2- Décomposer les variables x et y selon les vecteurs propres (directions préferen-
tielles pour découpler le système)

3- Remplacer le système ẋ, ẏ par sa décomposition en considérant des conditions
initiales génériques

4- Résoudre le système et obtenir x(t), y(t)
5- Discuter la stabilité

Remarque : Essayer de bien comprendre les différents termes qui apparaissent dans la
résolution de votre système d’équations différentielles linéaires couplées.

5 Sources supplémentaires
Phase portrait of a system of ODE :
http://matlab.cheme.cmu.edu/2011/08/09/phase-portraits-of-a-system-of-odes/
Exemple supplémentaire : http://educ.jmu.edu/~strawbem/Phase_how_to.pdf
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TP4 : Modèles d’état

1 Concept

1.1 Introduction

Le but du cours est d’utiliser des outils d’analyse des systèmes linéaires sans passer par la résolution
complète des équations différentielles comme au cours d’analyse. Un système mécanique, électrique,
biologique, chimique,... peut être vu comme une boîte noire :

u(t) Système y(t)

Ainsi, on s’intéresse à la sortie du système, y(t), lorsqu’une certaine entrée u(t) est appliquée. Dès lors,
on peut modéliser le problème pour pouvoir uniquement agir sur l’entrée et en extraire la sortie.

Exemple mécanique : Considérons le chariot illustré à la Figure 8
avec x(t) la position, k le coefficient d’élasticité du ressort, c le coefficient d’amortissement visqueux

m

k

x

c

F

Figure 8 – Exemple de système mécanique

et F (t) la force appliquée.

La méthode vue au cours d’analyse consiste à résoudre l’équation différentielle obtenue en appliquant
les lois de Newton. L’objet de ce cours est de se détacher de cette résolution analytique en utilisant
de nouveaux outils.

Le chariot peut être considéré comme un système pour lequel on s’intéresse à la position du cha-
riot lorsque l’on applique une certaine force. On peut modéliser le chariot comme une boite noire :

F (t) Système x(t)

La première étape du cours de système va donc être la construction de cette boite noire ou autrement
dit le modèle d’état du système. Un modèle d’état est une modélisation mathématique d’un système,
sur base des lois de la physique. Celui-ci se base sur la connaissance de l’état du système. "L’état d’un
système peut être défini comme la plus petite quantité d’information caractérisée par un ensemble de
variables qu’il faut connaître à tout instant t0 pour pouvoir prédire de façon univoque le comportement
de ce système à tout instant t > t0, et pour toute entrée entre t0 et t. " 5 L’idée de la modélisation est de
choisir un certain nombre de variables, qui sont les variables d’état. Ces variables sont ainsi regroupées
dans un vecteur d’état : "un vecteur d’état est un ensemble minimal de variables d’état, c’est-à-dire de
grandeurs temporelles, nécessaires et suffisantes pour déterminer l’évolution future d’un système quand
on connaît les équations qui décrivent le fonctionnement du système et les entrées de ce système". Le
modèle d’état permet alors de décrire totalement le système par deux équations (matricielles) :

5. On peut aussi visualiser l’état d’un système comme une quantité qui peut évoluer alors que l’entrée est fixe. Dans
l’exemple mécanique, on peut par exemple dire que la position est un état car à force constante, elle peut évoluer.
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1. La loi de mise à jour décrit la dynamique du système → ẋ(t) = f(x(t), u(t)). Elle permet de
déterminer l’état suivant d’un système, sur base de son état actuel et de l’entrée appliquée.

2. La loi de sortie décrit la sortie du système→ y(t) = g(x(t), u(t)). Elle permet d’étudier la sortie
d’un système sur base de son état actuel et de l’entrée appliquée.

Ces deux fonctions permettent donc de représenter totalement un système dynamique :{
ẋ(t) = f(x(t), u(t))
y(t) = g(x(t), u(t))

Vocabulaire :
- x est appelé vecteur d’état du système, de dimension n → il y a donc n variables d’état.
- u est appelé vecteur d’entrée du système, de dimension m → il y a donc m entrées.
- y est appelé vecteur de sortie du système, de dimension p → il y a donc p sorties.

Le modèle d’état décrit bien le fonctionnement interne de la boite noire. Les variables d’état (x)
permettent de caractériser la dynamique du système et de comprendre plus facilement l’impact de
l’entrée (u) sur la sortie (y).

1.2 Le modèle d’état en pratique

Pour construire un modèle d’état en pratique, il est conseillé d’être méthodique en appliquant cette
marche à suivre :

1- Signaux d’entrée : u. Identifier quels sont les signaux d’entrée et préciser leur domaine (♥ en-
semble de valeurs de la variable indépendante sur lequel ils sont définis) et leur image (♥ ensemble
des valeurs que le signal peut prendre sur l’ensemble du domaine de la variable indépendante).

2- Signaux de sortie : y. Identifier quels sont les signaux de sortie et préciser leurs domaines et leurs
images.

3- Variables d’état : x. Identifier quelles sont les variables d’état choisies et préciser leur domaine
et leur image.

4- Loi de sortie : y = g(x, u). Loi qui donne l’évolution de l’entrée uniquement en fonction de x(t)
et de u(t).

5- Loi de mise à jour : ẋ = f(x, u). Loi qui donne l’évolution de l’état uniquement en fonction de
x(t) et de u(t)

Pour résoudre les exercices, il faut tout d’abord identifier le modèle d’état en spécifiant les signaux
d’entrée, de sortie, et les variables d’état.

Comment choisir les variables d’état ? Avec un peu d’intuition, il est possible de définir les
variables d’état en repérant les "enregistreurs" d’information qui permettront de remplir notre "boîte
noire", en mémorisant les contributions des signaux précédents, pour au final ne s’intéresser qu’à
l’entrée et la sortie. Ils sont dans le cas de systèmes physiques les accumulateurs d’énergie :

- variables de vitesses pour l’énergie cinétique.
- variables de positions intervenant dans une énergie potentielle (gravité, longueur d’un ressort,...
).

- tensions des capacités et courants des inductances pour les circuits électriques.
D’un point de vue mathématique, on peut choisir les variables pour éviter d’avoir une dérivée de
l’entrée ou de la sortie dans le modèle final.
Par ailleurs, on choisit n variables d’état, si n est l’ordre de dérivation le plus élevé dans l’équation
différentielle modélisant le système.

Ensuite, il suffit d’établir les lois de sortie et de mise à jour, en effectuant une mise en équation
du système.

31



Notions clés

• Maitriser les notions de modèle d’état, signaux d’entrée, sortie, variable d’état
• Domaine : regarder la variable indépendante
• Image : regarder toutes les valeurs que peuvent prendre le signal
• Loi de mise à jour, loi de sortie
• Tracer un bloc diagramme
• Utiliser une variable auxiliaire pour transformer une équation entrée-sortie en une représentation
d’état

2 Exercices résolus au tableau

Exercice 1 = Exercice 2.1 [TXB] (adapté)

Un pendule inversé est maintenu par un ressort horizontal de raideur k. La longueur de la
barre inextensible du pendule est L. Le point de fixation ressort-barre est libre de se déplacer, sans
frottements, le long de celle-ci afin de maintenir, en permanence, le ressort en position horizontale.
La longueur naturelle du ressort, l0, est atteinte lorsque le pendule est en position verticale inverse
(θ = 0). La hauteur de fixation du ressort est a. Une masse ponctuelle m est fixée en bout de barre
et est soumise à l’effet de la gravité g . De plus, l’articulation du pendule est soumise à un couple
de frottement visqueux bθ̇ où b représente la constante de frottement, et à un couple externe u. On
considère comme sortie la position angulaire du pendule θ et comme entrée le couple externe u.
Décrivez le système par un modèle d’état basé sur la variable d’état x = (θ, θ̇). Le schéma est donné
ci-dessous.
Grâce aux lois de Newton pour les rotations, le dynamique du système est donnée par l’équation
différentielle suivante :

mL2θ̈ = u− bθ̇ − ka2 tan(θ) +mgL sin(θ)

q

a

L

m

g

k
a tanq

L sinq

b

u
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Schéma de résolution : établir un modèle d’état
1- Signal d’entrée :

◦ signification : couple externe (information explicite de l’énoncé)
◦ notation : u(t)
◦ domaine : R+

◦ image : R

2- Signaux de sortie :
◦ signification : position angulaire du pendule (information explicite de
l’énoncé)
◦ notation : y(t) = θ(t)
◦ domaine : R+

◦ image : [−θmax, θmax], θmax = arccos
(
a
L

)
(en général : [0, 2π] mais restriction physique à cause de la configuration du
pendule et du ressort).

3- Variables d’état : x(t) =
(
x1
x2

)
=
(
θ

θ̇

)
(données explicitement dans l’énoncé) :

R+ −→ [−θmax, θmax]× R.
4- Loi de sortie : y(t) = x1(t).
5- Loi de mise à jour : On transforme l’équation différentielle gouvernant le système

à l’aide des signaux d’entrée, de sortie et les variables d’état :{
ẋ1(t) = x2(t)
ẋ2(t) = u(t)

mL2 − bx2(t)
mL2 + g

L sin
(
x1(t)

)
− a2k

mL2 tan
(
x1(t)

)
Question supplémentaire : Est-ce que le système est linéaire ? temps-invariant ?

Exercice 2 = Exercice 4.1 [TXB] (adapté)

Soit un circuit électrique RLC série, dans lequel u(t) (entrée) est la tension au générateur et y(t)
(sortie) est la tension aux bornes de la capacité.
La loi des mailles nous indique que :

u(t) = vL(t) + vR(t) + vC(t)

Les relations tension courant aux bornes des composants électriques sont telles que :
vR = Ri

vL = Ldi
dt

i = C dvC
dt

a) Écrire l’équation entrée-sortie du système.
b) Tracer un bloc-diagramme du système.
c) Donner la représentation d’état correspondante (=matrice ABCD associée au système).
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a) Schéma de résolution : équation entrée-sortie
• Dessin

u(t)

L R

C

ivC(t)vL(t)

• Données
- entrée :
- sortie :

• Équation entrée-sortie
ÿ + R

L
ẏ + 1

LC
y = u

LC

Au cours d’analyse, des outils ont été développé pour résoudre cette équation différen-
tielles linéaires à coefficients constants. Dans le cadre du cours de système, nous allons
développer d’autres sans devoir passer par la résolution analytique de l’équation.

b) Schéma de résolution : dessiner un bloc-diagramme à partir de l’équation
entrée-sortie

1- Réécrire l’équation pour que la plus grande dérivée soit toute seule et sans coef-
ficient :

ÿ = u

LC
− R

L
ẏ − 1

LC
y

2- Dessiner les signaux d’entrée et de sortie (flèche qui rentre pour u et flèche qui
sort pour y)

3- Ajouter autant de blocs intégrateurs autant qu’il y a de dérivées. Il n’y aura
jamais de bloc de dérivation par définition des bloc-diagramme.

4- Ajouter les coefficients et relier au signe somme avec le signe adéquat. Ainsi
au niveau du symbole sommatoire, tous les termes du membre de gauche de
l’équation entrée-sortie s’additionnent

c) Schéma de résolution : donner la représentation d’état à partir du bloc
diagramme (Méthode 1)

1- On sait que le vecteur d’état est de dimension égale à la plus haute dérivée. De
plus, les variables d’état peuvent être choisies comme étant les sorties des blocs
intégrateurs.

2- loi de sortie
3- loi de mise à jour
4- Écrire le système sous forme de matrice ABCD.
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Schéma de résolution : trouver la représentation d’état avec la méthode des
variables auxiliaires (Méthode 2)
Cette méthode est utilisée préférentiellement quand l’entrée est également dérivée dans
l’équation entrée-sortie donnée.

- But de la méthode :
Trouver des variables d’état lorsque l’on a uniquement une équation entrée-sortie,
afin de construire un modèle d’état. Exemple :

aÿ + bẏ + cy = αu̇+ βu

- Démarche : on définit v une variable auxilliaire
A partir de l’équation entrée-sortie, on écrit deux équations :{

membre de gauche original où y est remplacé par v = u
y = membre de droite original où u est remplacé par v

Dans l’exemple algébrique ci-dessus :{
av̈ + bv̇ + cv = u

y = αv̇ + βv

On choisit alors le vecteur d’état (ou en inversant les composantes)(
v̇
v

)

Puis on exprime les lois de sorties et de mise à jour à l’aide des variables d’état,
pour finalement obtenir la représentation en matrice ABCD.

Remarque :
Une représentation d’état n’est pas unique. En effet, en fonction du choix des variables d’état, les
matrices A, B, C, D peuvent être différentes. On peut trouver une matrice T qui permet de passer
d’un modèle d’état à un autre.

3 Exercices à faire

Exercice 3 = Aout 2019-Q2 [Online]

Adaptation de l’énoncé :
a) Donner une équation entrée-sortie
b) Donner modèle d’état correspondant au bloc-diagramme suivant.

u̇

∫
u 6 + ÿ

∫
ẏ

∫
y

6 16

10

−

−+

+
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Exercice 4 = Exercice 2.6 [TXB] (adapté)

Soit le circuit électrique suivant où l’entrée est la tension u au générateur et la sortie est le courant
i au générateur. Montrer que ce système peut être décrit par un modèle d’état en choisissant pour
variables d’état le courant iL dans la bobine (sens conventionnel : du haut vers le bas) et la tension
vC au condensateur (sens conventionnel : augmente vers la gauche).
En appliquant les lois élémentaires d’étude de circuits électriques :
◦ Sous-circuit RC : i(t) = iR + iC = vC

R + C dvC
dt

◦ Sous-circuit RL : i(t) = iL + iR = iL + vL
R

◦ Loi des mailles : u(t) = vC + vL = vC + LdiL
dt

◦ Loi des noeuds

2.2 Exercices 22

Exercice 2.5 (4.9) De l’eau pénètre dans un réservoir avec un débit qi (volume/-

temps) et en sort par une vanne de sortie avec un débit qo . Donner un modèle

d’état décrivant l’évolution de la hauteur d’eau h en fonction de l’entrée qi dans

les deux cas suivants.

a) Le débit qo est proportionnel à la hauteur h : qo = Rh.

b) Le débit est obtenu en utilisant la formule de Bernoulli. Supposer la section

horizontale du réservoir A ! la section de la vanne de sortie a.

qi qo

h

Exercice 2.6 (Janvier 2002 ; 7.21) Soit le circuit électrique suivant où l’entrée est la

tension u au générateur et la sortie est le courant i au générateur. Montrer que

ce système peut être décrit par un modèle d’état en choisissant pour variables

d’état le courant iL dans la bobine (sens conventionnel : du haut vers le bas) et

la tension vC au condensateur (sens conventionnel : augmente vers la gauche).

u

R

C
L

R

i = y

Exercice 2.7 (Septembre 2003; 4.26, 7.28) Soit le système à deux réservoirs illus-

tré par le schéma ci-dessous.

h1

h2

α
√

h1

y

u u

Établir un modèle d’état
1- Signal d’entrée : énoncé.

◦ signification (ce à quoi correspond le signal dans le problème)
◦ notation :
◦ domaine :
◦ image :

2- Signal de sortie : énoncé.
◦ signification :
◦ notation :
◦ domaine :
◦ image :

3- Variables d’état : énoncé.
◦ signification :
◦ notation :
◦ domaine :
◦ image :

4- Loi de sortie : La loi de sortie ne doit faire intervenir que les variables d’état et les
entrées. Par exemple, il faut remplacer les dérivées ou les intégrales des variables
d’état si elles apparaissent.

5- Loi de mise à jour : Pour rappel, il faut trouver une équation différentielle qui
donne la dynamique des variables d’état uniquement en fonction des entrées et
des variables d’état. → ẋ(t) = f

(
x(t), u(t)

)
.

Pourquoi est-ce intéressante d’avoir choisi iL et vC comme variables d’état ?
Pour avoir la loi de mise à jour, il nous faut une équation qui fait intervenir une dérivée de la variable.
Ici, pour les circuits électriques, le rappel montre qu’il existe des relations faisant intervenir les dérivées
de iL

(diL
dt = vL

L

)
et de vC

(dvC
dt = iC

C

)
. Il faut maintenant exprimer la sortie en fonction des variables

d’état et de l’entrée, et rien d’autre (pas de dérivée des signaux) !→ y(t) = g
(
x(t), u(t)

)
.
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Exercice 5 = Exercice 2.7 [TXB] (adapté)
- Remarque : Exercice fortement suggéré car on repartira des réponses obtenues au prochain TP. -

Soit le système à deux réservoirs illustré par le schéma ci-dessous.
• Débit d’entrée extérieur (le même pour les deux réservoirs) : u
• Débit de sortie (du second réservoir) : y
• Bilan de masse dans un réservoir : γḣ = qin− qout avec qin le débit total d’entrée et qout le débit
total de sortie
• Débit de sortie d’un réservoir rempli à hauteur h : α

√
h

On suppose que les deux réservoirs sont identiques ; α et γ sont deux paramètres qui déterminent les
caractéristiques physiques des réservoirs.
On donne les équations régissant le comportement de chaque réservoir :
◦ réservoir 1 : γḣ1 = u− α

√
h1

◦ réservoir 2 : γḣ2 = u+ α
√
h1 − α

√
h2

Déduire un modèle d’état pour le système.

2.2 Exercices 22

Exercice 2.5 (4.9) De l’eau pénètre dans un réservoir avec un débit qi (volume/-

temps) et en sort par une vanne de sortie avec un débit qo . Donner un modèle

d’état décrivant l’évolution de la hauteur d’eau h en fonction de l’entrée qi dans

les deux cas suivants.

a) Le débit qo est proportionnel à la hauteur h : qo = Rh.

b) Le débit est obtenu en utilisant la formule de Bernoulli. Supposer la section

horizontale du réservoir A ! la section de la vanne de sortie a.

qi qo

h

Exercice 2.6 (Janvier 2002 ; 7.21) Soit le circuit électrique suivant où l’entrée est la

tension u au générateur et la sortie est le courant i au générateur. Montrer que

ce système peut être décrit par un modèle d’état en choisissant pour variables

d’état le courant iL dans la bobine (sens conventionnel : du haut vers le bas) et

la tension vC au condensateur (sens conventionnel : augmente vers la gauche).

u

R

C
L

R

i = y

Exercice 2.7 (Septembre 2003; 4.26, 7.28) Soit le système à deux réservoirs illus-

tré par le schéma ci-dessous.

h1

h2

α
√

h1

y

u u

Questions supplémentaires :
• Est-ce que le système est LTI ?
• Que signifie LTI ? Pourquoi sommes-nous intéréssé·es par les systèmes LTI ?

4 Pour s’exercer

Exercice 6 = Exercice 2.8 [TXB]

Soit l’équation d’un satellite en rotation autour de la Terre à vitesse angulaire constante ω :

mr̈(t) = ω2r(t)− k

r(t)2 + u(t)

où r est la distance du satellite au centre de la Terre et u la force de poussée radiale.
Montrer que ce déplacement du satellite peut être décrit par un modèle d’état dont la variable d’état
x est un vecteur à deux composantes.
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TP5 : Modèles d’état et linéarisation

1 Concept
Le TP précédent permet de décrire un problème réel sous forme d’un modèle d’état, exprimé à l’aide
de ses signaux d’entrées, de sorties et ses variables d’état. La dynamique du système est donc décrite
à l’aide de ses lois de sorties et de mise à jour.

Lors du TP1, les propriétés des systèmes ont été abordées et particulièrement la linéarité et l’inva-
riance. Lorsqu’un système est linéaire, temps-invariant (LTI), il peut s’étudier à l’aide de différents
outils qui vont être abordés tout au long du cours, tels que les matrices ABCD.

Après avoir établi le modèle d’état, il faut donc vérifier si le système est LTI.
• oui ; alors il peut etre décrit à l’aide de ses matrices ABCD.
• non ; il faut le linéariser.

◦ soit autour d’une solution quelconque ; vous obtiendrez bien un système linéaire mais ce
n’est pas garantit qu’il sera temps-invariant.
◦ soit autour d’un point stationnaire (=point fixe cf. TP2-TP3) ; vous obtiendrez bien un
système LTI.

Étudier un système autour de ses points d’équilibre
La dynamique du système global est décrite par les signaux x, u, y telle que :{

ẋ(t) = f(x(t), u(t))
y(t) = g(x(t), u(t))

Si le système est non-linéaire, on doit linéariser autour des points fixes afin de rendre les lois de mise
à jour et de sortie linéaires. On n’étudie non plus le système dans son intégralité mais uniquement la
dynamique autour de ses points d’équilibre, ie. la dynamique du système local (linéarisé autour des
points d’équilibre). Au début, on va donc écrire les lois linéarisées associées au système local à l’aide
de signaux "locaux" δx(t), δy(t), δu(t) (appelés précédemment les petites perturbations) 6.
Pour rappel ♥ : un point stationnaire = point d’équilibre est tel que ẋ = 0.

Comment linéariser ?
Il existe deux méthodes :
• Méthode 1 = méthode des petites perturbations
• Méthode 2 = méthode des dérivées (Jacobien)

Les deux méthodes seront approfondies lors des exercices.

Notions clés

• Comprendre l’utilité de la représentation d’état
• Savoir linéariser
• La méthodes des petites perturbations sera utilisée plutôt quand le système est décrit pas son
équation entrée-sortie. La méthode du Jacobien est plus facile lorsque l’on dispose des équations de
mise à jour et de sortie.
• Construire un bloc diagramme

6. Ces notions avaient également été abordées lors du TP2 te TP3
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Résumé graphique

m
F

y

Problème réelRésolution ODE Modèle d’état

• u
• y
• x
•
•

ẋ = f(x, u)
<latexit sha1_base64="rbf3nFtG44bLKBunH+dRgGmZwQU=">AAAC1HicjVHLSsNAFD2Nr1ofjbp0EyxKBSlJFXQjFNy4rGAf0JaSpNMamhfJRFpqV+LWH3Cr3yT+gf6Fd8YIahGdkOTMuefcmXuvFbpOzHX9JaPMzS8sLmWXcyura+t5dWOzHgdJZLOaHbhB1LTMmLmOz2rc4S5rhhEzPctlDWt4JuKNaxbFTuBf8nHIOp458J2+Y5ucqK6ab/cCPhlNT7V+cXSQ7HfVgl7S5dJmgZGCAtJVDdRntNFDABsJPDD44IRdmIjpacGAjpC4DibERYQcGWeYIkfehFSMFCaxQ/oOaNdKWZ/2Imcs3Tad4tIbkVPDLnkC0kWExWmajCcys2B/yz2ROcXdxvS30lwesRxXxP7l+1T+1ydq4ejjRNbgUE2hZER1dpolkV0RN9e+VMUpQ0icwD2KR4Rt6fzssyY9saxd9NaU8VepFKzY26k2wZu4JQ3Y+DnOWVAvl4zDUvniqFDZS0edxTZ2UKR5HqOCc1RRkzN/wCOelLpyo9wqdx9SJZN6tvBtKffvi9eU6g==</latexit>

y = g(x, u)
<latexit sha1_base64="eDf2Pb0/4HSvv3kWyK0Zv/V3ef0=">AAACzHicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkWpICWtgm6EghtXUsE+pBZJptM6NC+SiVhKt/6AW/0u8Q/0L7wzpqAW0QlJzpx7z5m59zqhK2JpWa8ZY2Z2bn4hu5hbWl5ZXcuvbzTiIIkYr7PADaKWY8fcFT6vSyFd3gojbnuOy5vO4FTFm3c8ikXgX8phyDue3fdFTzBbEnU1PDH7xfv9ZO8mX7BKll7mNCinoIB01YL8C67RRQCGBB44fEjCLmzE9LRRhoWQuA5GxEWEhI5zjJEjbUJZnDJsYgf07dOunbI+7ZVnrNWMTnHpjUhpYoc0AeVFhNVppo4n2lmxv3mPtKe625D+TurlEStxS+xfuknmf3WqFokejnUNgmoKNaOqY6lLoruibm5+qUqSQ0icwl2KR4SZVk76bGpNrGtXvbV1/E1nKlbtWZqb4F3dkgZc/jnOadColMoHpcrFYaG6m446iy1so0jzPEIVZ6ihTt4eHvGEZ+PckMbIGH+mGplUs4lvy3j4AM07keQ=</latexit>

Bac 1 système

Système LTI ?
NON

Linéariser autour
(u⇤, x⇤, y⇤)

<latexit sha1_base64="zs+14ZTSwEM42j8pe33CgvZO/ng=">AAAC0HicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkWpRUpaBV0W3LisYh9QW0nSqYbmZTKRliLi1h9wq18l/oH+hXfGKahFdMJMzpx7z5m5c63QdWJuGK8pbWp6ZnYuPZ9ZWFxaXsmurtXjIIlsVrMDN4ialhkz1/FZjTvcZc0wYqZnuaxh9Y9EvHHDotgJ/DM+DFnbMy99p+fYJieqnU86hd0BzWGnsHORzRlFQw59EpQUyEGNapB9wTm6CGAjgQcGH5ywCxMxfS2UYCAkro0RcREhR8YZbpEhbUJZjDJMYvu0XtKupVif9sIzlmqbTnFpRqTUsUWagPIiwuI0XcYT6SzY37xH0lPcbUh/S3l5xHJcEfuXbpz5X52ohaOHQ1mDQzWFkhHV2colka8ibq5/qYqTQ0icwF2KR4RtqRy/sy41saxdvK0p428yU7Bib6vcBO/iltTg0s92ToJ6uVjaK5ZP9nOVbdXqNDawiTz18wAVHKOKGnlf4xFPeNZOtYF2p91/pmoppVnHt6E9fADQZZMM</latexit>

OUI

Point Fixe ẋ = 0
<latexit sha1_base64="JAo7Iz0Pb4/Ck6g76kUSIWGkZoM=">AAACznicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVxVZIq6EYouHFZwT6gLZKk0zo0L5JJsZTi1h9wq58l/oH+hXfGKahFdEKSM+eec2fuvW7s81RY1mvOWFhcWl7JrxbW1jc2t4rbO400yhKP1b3Ij5KW66TM5yGrCy581ooT5gSuz5ru8ELGmyOWpDwKr8U4Zt3AGYS8zz1HENXu9CIxuZua56Z1UyxZZUstcx7YGpSgVy0qvqCDHiJ4yBCAIYQg7MNBSk8bNizExHUxIS4hxFWcYYoCeTNSMVI4xA7pO6BdW7Mh7WXOVLk9OsWnNyGniQPyRKRLCMvTTBXPVGbJ/pZ7onLKu43p7+pcAbECt8T+5Zsp/+uTtQj0caZq4FRTrBhZnaezZKor8ubml6oEZYiJk7hH8YSwp5yzPpvKk6raZW8dFX9TSsnKvae1Gd7lLWnA9s9xzoNGpWwflytXJ6XqoR51HnvYxxHN8xRVXKKGuur4I57wbNSMkTE17j+lRk57dvFtGQ8fv0eTEQ==</latexit>

Ecriture matricielle
ẋ = Ax + Bu

<latexit sha1_base64="3zlKpoc7RJxxsmaw7p+agD4PF/s=">AAAC1nicjVHLSsNAFD2Nr1pfrS7dDBZFEEpaBd0IVTcuK9gHtKUk6bSGpklIJtpS6k7c+gNu9ZPEP9C/8M6YglpEJyQ5c+49Z+bea/qOHQpdf01oM7Nz8wvJxdTS8srqWjqzXgm9KLB42fIcL6iZRsgd2+VlYQuH1/yAG33T4VWzdybj1WsehLbnXoqhz5t9o+vaHdsyBFGtdKbR9sRoMGbH7GTA9thp1Epn9ZyuFpsG+RhkEa+Sl35BA214sBChDw4XgrADAyE9deShwyeuiRFxASFbxTnGSJE2oixOGQaxPfp2aVePWZf20jNUaotOcegNSMmwTRqP8gLC8jSm4pFyluxv3iPlKe82pL8Ze/WJFbgi9i/dJPO/OlmLQAdHqgabavIVI6uzYpdIdUXenH2pSpCDT5zEbYoHhC2lnPSZKU2oape9NVT8TWVKVu6tODfCu7wlDTj/c5zToFLI5fdzhYuDbHEnHnUSm9jCLs3zEEWco4Qyed/gEU941mrarXan3X+maolYs4FvS3v4AEYvlSk=</latexit>

y = Cx + Du
<latexit sha1_base64="JwgN7rW4jz7zEmyZZCxcEYEG+0U=">AAACznicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZduBosiCCWtgm6EQl24rGAfUIsk02kNzYtkUiyluPUH3OpniX+gf+GdMQW1iE5Icubcc+7MvdcOXSeWpvmaMebmFxaXssu5ldW19Y385lYjDpKIizoP3CBq2VYsXMcXdelIV7TCSFie7YqmPaiqeHMootgJ/Cs5CkXHs/q+03O4JYlqj9gZq96xQ3ae3OQLZtHUi82CUgoKSFctyL/gGl0E4EjgQcCHJOzCQkxPGyWYCInrYExcRMjRcYEJcuRNSCVIYRE7oG+fdu2U9WmvcsbazekUl96InAx75AlIFxFWpzEdT3Rmxf6We6xzqruN6G+nuTxiJW6J/cs3Vf7Xp2qR6OFU1+BQTaFmVHU8zZLorqibsy9VScoQEqdwl+IRYa6d0z4z7Yl17aq3lo6/aaVi1Z6n2gTv6pY04NLPcc6CRrlYOiqWL48Llf101FnsYBcHNM8TVHCBGuq64494wrNRM4bGxLj/lBqZ1LONb8t4+ACJMpIm</latexit>

m
F

y

= u y
ẋ = Ax + Bu

<latexit sha1_base64="3zlKpoc7RJxxsmaw7p+agD4PF/s=">AAAC1nicjVHLSsNAFD2Nr1pfrS7dDBZFEEpaBd0IVTcuK9gHtKUk6bSGpklIJtpS6k7c+gNu9ZPEP9C/8M6YglpEJyQ5c+49Z+bea/qOHQpdf01oM7Nz8wvJxdTS8srqWjqzXgm9KLB42fIcL6iZRsgd2+VlYQuH1/yAG33T4VWzdybj1WsehLbnXoqhz5t9o+vaHdsyBFGtdKbR9sRoMGbH7GTA9thp1Epn9ZyuFpsG+RhkEa+Sl35BA214sBChDw4XgrADAyE9deShwyeuiRFxASFbxTnGSJE2oixOGQaxPfp2aVePWZf20jNUaotOcegNSMmwTRqP8gLC8jSm4pFyluxv3iPlKe82pL8Ze/WJFbgi9i/dJPO/OlmLQAdHqgabavIVI6uzYpdIdUXenH2pSpCDT5zEbYoHhC2lnPSZKU2oape9NVT8TWVKVu6tODfCu7wlDTj/c5zToFLI5fdzhYuDbHEnHnUSm9jCLs3zEEWco4Qyed/gEU941mrarXan3X+maolYs4FvS3v4AEYvlSk=</latexit>

y = Cx + Du
<latexit sha1_base64="JwgN7rW4jz7zEmyZZCxcEYEG+0U=">AAACznicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZduBosiCCWtgm6EQl24rGAfUIsk02kNzYtkUiyluPUH3OpniX+gf+GdMQW1iE5Icubcc+7MvdcOXSeWpvmaMebmFxaXssu5ldW19Y385lYjDpKIizoP3CBq2VYsXMcXdelIV7TCSFie7YqmPaiqeHMootgJ/Cs5CkXHs/q+03O4JYlqj9gZq96xQ3ae3OQLZtHUi82CUgoKSFctyL/gGl0E4EjgQcCHJOzCQkxPGyWYCInrYExcRMjRcYEJcuRNSCVIYRE7oG+fdu2U9WmvcsbazekUl96InAx75AlIFxFWpzEdT3Rmxf6We6xzqruN6G+nuTxiJW6J/cs3Vf7Xp2qR6OFU1+BQTaFmVHU8zZLorqibsy9VScoQEqdwl+IRYa6d0z4z7Yl17aq3lo6/aaVi1Z6n2gTv6pY04NLPcc6CRrlYOiqWL48Llf101FnsYBcHNM8TVHCBGuq64494wrNRM4bGxLj/lBqZ1LONb8t4+ACJMpIm</latexit>

Boite Noire

Zoom • Description de la boite noire

u

D

B ẋ
<latexit sha1_base64="WTfXIc31VI2Xpn94npOtB07tI5E=">AAACynicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVxVZIq6LLgxoWLCvYBbZFkOq2heTGZiCV05w+41Q8T/0D/wjtjCmoRnZDkzLnn3Jl7rxv7XiIt67VgLCwuLa8UV0tr6xubW+XtnVYSpYLxJov8SHRcJ+G+F/Km9KTPO7HgTuD6vO2Oz1W8fcdF4kXhtZzEvB84o9AbesyRRLV7g0hm99ObcsWqWnqZ88DOQQX5akTlF/QwQASGFAE4QkjCPhwk9HRhw0JMXB8ZcYKQp+McU5TIm5KKk8IhdkzfEe26ORvSXuVMtJvRKT69gpwmDsgTkU4QVqeZOp7qzIr9LXemc6q7Tejv5rkCYiVuif3LN1P+16dqkRjiTNfgUU2xZlR1LM+S6q6om5tfqpKUISZO4QHFBWGmnbM+m9qT6NpVbx0df9NKxao9y7Up3tUtacD2z3HOg1atah9Xa1cnlfphPuoi9rCPI5rnKeq4QANNXeUjnvBsXBrCmBjZp9Qo5J5dfFvGwwd/x5I8</latexit>

Z

<latexit sha1_base64="tsB0k1IEA/BQmw+8sPJc+QIG3PE=">AAACx3icjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVxVRIVdFlwo7sK9gFtkSSdtkPTJEwmxVJc+ANu9c/EP9C/8M44BbWITkhy5tx7zsy9109CnkrHec1ZC4tLyyv51cLa+sbmVnF7p57GmQhYLYjDWDR9L2Uhj1hNchmyZiKYN/JD1vCHFyreGDOR8ji6kZOEdUZeP+I9HnhSUW0eydtiySk7etnzwDWgBLOqcfEFbXQRI0CGERgiSMIhPKT0tODCQUJcB1PiBCGu4wz3KJA2oyxGGR6xQ/r2adcybER75ZlqdUCnhPQKUto4IE1MeYKwOs3W8Uw7K/Y376n2VHeb0N83XiNiJQbE/qWbZf5Xp2qR6OFc18CppkQzqrrAuGS6K+rm9peqJDkkxCncpbggHGjlrM+21qS6dtVbT8ffdKZi1T4wuRne1S1pwO7Pcc6D+nHZPSkfX5+WKodm1HnsYR9HNM8zVHCJKmrkPcAjnvBsXVmxNbbuPlOtnNHs4tuyHj4Ap2WQsg==</latexit>

x

A

C y

- A est appelée matrice d’état du système, de dimension n× n.
- B est appelée matrice de commande du système, de dimension n×m.
- C est appelée matrice de sortie du système, de dimension p× n.
- D est appelée matrice de transmission directe du système, de dimension p×m.
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2 Exercices résolus au tableau

Exercice 1 = Exercice 4.26 (suite du 2.7) [TXB]

Soit le système à deux réservoirs de l’exercice 2.7 (au TP précédent).
a) Calculer le point de fonctionnement stationnaire (h∗1, h∗2) en fonction d’un débit d’entrée constant

u∗.
b) Linéariser le modèle d’état autour de ce point de fonctionnement.

Questions préliminaires

• Est-ce que le système est LTI ?
• Que signifie LTI ? Pourquoi sommes-nous intéréssé·s par les systèmes LTI ?

a) Points de fonctionnement stationnaire = Points fixes

Trouver les points de fonctionnement stationnaire signifie trouver les points
(x∗1, x∗2) = (h∗1, h∗2) ici, en fonction d’un débit constant u∗, qui vérifient la défini-
tion d’un point stationnaire.

Par définition ♥, un point stationnaire est tel que ẋ = 0.

b) Linéarisation du modèle d’état autour des points de fonctionnement

• Méthode 1

Schéma de résolution : linéariser selon la méthode des petites perturbations
Dans chaque loi de mise à jour et chaque loi de sortie, il suffit de répéter les 4 étapes
suivantes :

i. Remplacer (u, x, y) par (u∗ + δu, x∗ + δx, y∗ + δy)
ii. Développer les termes non-linéaires par Mac Laurin en fonction de δu, δx, δy :

f(δx) = f(0) + f ′(0)δx
iii. Négliger les termes d’ordre ≥ 2 en δu, δx, δy
iv. Compenser les termes indépendants

• Méthode 2 :
Lors du premier TP, on a vu comment linéariser un système de deux équations non-linéaire. Pour
rappel, il suffit de calculer les points d’équilibre, de calculer le jacobien et de l’évaluer aux points
d’équilibre.
Ici, le système considéré est décrit à l’aide des lois de mises à jour et de lois de sortie. Il suffit d’extra-
poler la méthode du Jacobien à ces lois.

Pour la loi de sortie, g(x1, x2, u), il faut calculer sa dérivée par rapport à x1, sa dérivé par rapport
à x2 et sa dérivée par rapport à u, de remplacer les signaux x1, x2, u par la valeur des points fixes
x∗1, x

∗
2, u
∗. On répète l’opération pour les lois de mise à jour.{
ẋ = f(x, u)
y = g(x, u) → linéarisation autour du point fixe →

{
δẋ = Aδx+Bδu
δy = Cδx+Dδu
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Schéma de résolution : linéariser un système selon la méthode des dérivées
Résoudre les dérivées suivantes évaluées aux points fixe pour obtenir les matrices
ABCD.

A =
(
∂f1
∂x1

∂f1
∂x2

∂f2
∂x1

∂f2
∂x2

)∣∣∣∣∣
(x∗1,x∗2,u∗)

B =
(
∂f1
∂u
∂f2
∂u

)∣∣∣∣∣
(x∗1,x∗2,u∗)

C =
(
∂g
∂x1

∂g
∂x2

)∣∣∣
(x∗1,x∗2,u∗)

D =
(
∂g
∂u

)∣∣∣
(x∗1,x∗2,u∗)

3 Exercices à faire

Exercice 2 = Exercice 4.11 [TXB]

Soit le système décrit par l’équation différentielle

y + (ẏ − 2)u = u2 (6)

a) Linéarisez le système autour de la solution{
y∗(t) = 2t+ 1
u∗(t) =

√
2t+ 1

b) Pourquoi ce système linéarisé n’est-il pas analysable par l’ensemble des outils vus dans le cours
de systèmes ?

c) Choisissez une autre solution (u∗, y∗) du système non linéaire telle que le système linéarisé dans
le voisinage de cette solution soit un système LTI.

Question préliminaire : d’où vient la non-linéarité de cette équation ?

Système LTI ?
NON

Linéariser autour
(u⇤, x⇤, y⇤)

<latexit sha1_base64="zs+14ZTSwEM42j8pe33CgvZO/ng=">AAAC0HicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkWpRUpaBV0W3LisYh9QW0nSqYbmZTKRliLi1h9wq18l/oH+hXfGKahFdMJMzpx7z5m5c63QdWJuGK8pbWp6ZnYuPZ9ZWFxaXsmurtXjIIlsVrMDN4ialhkz1/FZjTvcZc0wYqZnuaxh9Y9EvHHDotgJ/DM+DFnbMy99p+fYJieqnU86hd0BzWGnsHORzRlFQw59EpQUyEGNapB9wTm6CGAjgQcGH5ywCxMxfS2UYCAkro0RcREhR8YZbpEhbUJZjDJMYvu0XtKupVif9sIzlmqbTnFpRqTUsUWagPIiwuI0XcYT6SzY37xH0lPcbUh/S3l5xHJcEfuXbpz5X52ohaOHQ1mDQzWFkhHV2colka8ibq5/qYqTQ0icwF2KR4RtqRy/sy41saxdvK0p428yU7Bib6vcBO/iltTg0s92ToJ6uVjaK5ZP9nOVbdXqNDawiTz18wAVHKOKGnlf4xFPeNZOtYF2p91/pmoppVnHt6E9fADQZZMM</latexit>

Nature de
(u⇤, x⇤, y⇤)

<latexit sha1_base64="zs+14ZTSwEM42j8pe33CgvZO/ng=">AAAC0HicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkWpRUpaBV0W3LisYh9QW0nSqYbmZTKRliLi1h9wq18l/oH+hXfGKahFdMJMzpx7z5m5c63QdWJuGK8pbWp6ZnYuPZ9ZWFxaXsmurtXjIIlsVrMDN4ialhkz1/FZjTvcZc0wYqZnuaxh9Y9EvHHDotgJ/DM+DFnbMy99p+fYJieqnU86hd0BzWGnsHORzRlFQw59EpQUyEGNapB9wTm6CGAjgQcGH5ywCxMxfS2UYCAkro0RcREhR8YZbpEhbUJZjDJMYvu0XtKupVif9sIzlmqbTnFpRqTUsUWagPIiwuI0XcYT6SzY37xH0lPcbUh/S3l5xHJcEfuXbpz5X52ohaOHQ1mDQzWFkhHV2colka8ibq5/qYqTQ0icwF2KR4RtqRy/sy41saxdvK0p428yU7Bib6vcBO/iltTg0s92ToJ6uVjaK5ZP9nOVbdXqNDawiTz18wAVHKOKGnlf4xFPeNZOtYF2p91/pmoppVnHt6E9fADQZZMM</latexit>Solution Quelconque
Ex 4.11 (a)

Système 
temps-invariant ?

OUI

Point Fixe
Ex 4.11 (c)

ẋ = 0
<latexit sha1_base64="JAo7Iz0Pb4/Ck6g76kUSIWGkZoM=">AAACznicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVxVZIq6EYouHFZwT6gLZKk0zo0L5JJsZTi1h9wq58l/oH+hXfGKahFdEKSM+eec2fuvW7s81RY1mvOWFhcWl7JrxbW1jc2t4rbO400yhKP1b3Ij5KW66TM5yGrCy581ooT5gSuz5ru8ELGmyOWpDwKr8U4Zt3AGYS8zz1HENXu9CIxuZua56Z1UyxZZUstcx7YGpSgVy0qvqCDHiJ4yBCAIYQg7MNBSk8bNizExHUxIS4hxFWcYYoCeTNSMVI4xA7pO6BdW7Mh7WXOVLk9OsWnNyGniQPyRKRLCMvTTBXPVGbJ/pZ7onLKu43p7+pcAbECt8T+5Zsp/+uTtQj0caZq4FRTrBhZnaezZKor8ubml6oEZYiJk7hH8YSwp5yzPpvKk6raZW8dFX9TSsnKvae1Gd7lLWnA9s9xzoNGpWwflytXJ6XqoR51HnvYxxHN8xRVXKKGuur4I57wbNSMkTE17j+lRk57dvFtGQ8fv0eTEQ==</latexit>NOn

?

Calculer Ecriture matricielle
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Schéma de résolution : linéariser un système autour d’une solution imposée
a) On donne la solution autour de laquelle on veut linéariser. Les points autour

desquels on veut linéariser le système sont donnés. Il suffit donc de choisir sa
méthode de linéarisation. Dans cet exercice, le système est décrit par l’équation
entrée-sortie. La méthode des petites perturbations s’applique très facilement car
il suffit de remplacer : u par u∗+δu et y par y par y∗+δy. Si on choisit la méthode
des dérivées, il faut d’abord transformer l’équation entrée-sortie en modèle d’état
à l’aide du variable x et ensuite calculer toutes les dérivées.

b) Le système est-il linéaire ? Oui/Non ? Pourquoi ?
Le système est-il temps-invariant ? Oui/Non ? Pourquoi ?

c) Pour que le système soit LTI, il faut linéariser autour d’un point stationnaire
=⇒ ẋ = ẏ = u̇ = 0
• Première étape : trouver le point stationnaire :

y∗ + (0− 2)u∗ = u∗
2 ⇐⇒ y∗ = u∗

2 + 2u∗

• Deuxième étape : linéarisation
Le système est-il linéaire ? Oui/Non ? Pourquoi ?

Le système est-il temps-invariant ? Oui/Non ? Pourquoi ?

4 Pour s’exercer

Exercice 3 = Exercice 4.24 (suite du 2.8) [TXB]

Soit le modèle d’état du satellite en rotation autour de la Terre décrit dans l’exercice 2.8.
a) Déterminer (en fonction des paramètres k et ω) la force de poussée u0 nécessaire pour maintenir

le satellite à une distance r0 de la Terre.
b) Donner le modèle d’état LTI décrivant les petites variations autour de la solution (u0, r0).

Exercice 4 = Exercice 4.16 (circuit élec) [TXB]

Considérer le circuit ci dessous,

L’entrée est la tension au générateur u(t) et la sortie est la tension y(t) aux bornes du condensateur
C2. On note i1 (resp. i2) le courant qui traverse la résistance R1 (R2).
En appliquant les lois élémentaires des circuits electriques, on sait que :
◦ loi des mailles (maille de droite) : vC1 = R2i2 + vC2

◦ loi des mailles (maille de gauche) : u = R1i1 + vC1

◦ définition d’un condensateur : C ∂vC
∂t = iC(t)

◦ loi des noeuds : i1 = i2 + iC1

◦ égalité des courants : i2 = iC2

a) Dessinez un bloc-diagramme du système.
b) Établissez une représentation d’état du système.
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Exercice 5 = Exercice 4.20 (suite du 2.1) [TXB]

Soit le système de pendule inversé modélisé dans l’exercice 2.1.
a) Pour u = 0, déterminez une condition sur les paramètres pour que le système possède trois

points d’équilibre.
b) Étudiez la stabilité des trois points d’équilibre sur base d’un raisonnement physique.
c) Linéarisez le modèle d’état autour d’un point d’équilibre stable du système.

Questions d’examens (Q1 depuis 2016)
- Remarque : les années précédentes, il était demandé de trouver les lois des circuits ou d’autres
systèmes physiques depuis le début. Ici, il suffit juste de mettre sous forme de modèle d’état à partir
des équations associées au système.

• Juin 2016 - Q1 - (i) - (ii) (NB : dans la matrice A, la réponse est −RL et non −R)
• Août 2016 - Q1 - (i) - (ii) (NB : dans l’équation entrée-sortie, c’est u̇ et non u)
• Janvier 2017 - Q1
• Août 2017 - Q1 + Q2 - (i) - (ii)
• Janvier 2018 - Q1 (NB : il manque un 1

C à l’équation (4))
• Août 2018 - Q1 (NB : sauf le point (v))
• Janvier 2019 - Q1
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TP6 : Convolution

1 Concept

1.1 Signaux particuliers

La fonction échelon 7

I(t) =
{

0 si t < 0
1 si t ≥ 0

t

I(t)

0

1

L’impulsion de Dirac

δ(t) =
{

”∞” si t = 0
0 sinon

t

δ(t)

0

1

Attention que le "1" ne désigne pas une ordonnée, mais bien l’aire comprise sous la courbe de
l’impulsion. On peut voir l’impulsion de Dirac comme δ(t) = lim

ε→0
d’un rectangle de hauteur 1

ε ,
et de largeur ε. Ainsi, l’aire est constante et vaut 1. C’est une propriété de l’impulsion de Dirac
et c’est cette aire que l’on note à côté de la flèche :∫ +∞

−∞
δ(t)dt = 1

L’impulsion peut être visualisée comme une gaussienne, dont "la largeur" tend vers 0, et l’am-
plitude vers l’infini.

t

δ(t)

0

Comme tout signal, on peut lui appliquer des transformations (cf : TP1). Par exemple, le signal
δ(t− 2) se représente comme suit.

t

δ(t− 2)

0

1

1 2

7. Elle est parfois aussi notée II ou 1
∣∣
+
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Une propriété intéressante de ce signal est qu’il est nul pour toute valeur sauf une : celle qui,
pour δ(τ(t)) est telle que τ(t) = 0. Ainsi, si on multiple ce signal par une autre, seule la valeur
de cet autre signal en un seul point sera considéré. Cela permet "d’isoler" une valeur d’un signal.
Mathématiquement, soit f(t) un signal quelconque :∫ +∞

−∞
f(t)δ(t)dt =

∫ +∞

−∞
f(0)δ(t)dt car δ(t) est nul partout sauf en t = 0

= f(0)
∫ +∞

−∞
δ(t)dt car f(0) est une constante

= f(0) car l’intégrale est égale à 1 par définition

De même :∫ +∞

−∞
f(t)δ(t− 2)dt =

∫ +∞

−∞
f(2)δ(t)dt car δ(t− 2) est nul partour sauf en t = 2

= f(2)
∫ +∞

−∞
δ(t− 2)dt car f(0) est une constante

= f(2)
∫ +∞

−∞
δ(t∗)dt∗ par un changement de variable t− 2 = t∗

= f(2) car l’intégrale est égale à 1 par définition

1.2 Introduction à la convolution

Peu importe la complexité du système, on souhaiterait utiliser une seule fonction, décrivant la boîte
noire, telle que la sortie puisse être déterminée sur base de n’importe quelle entrée que l’on fournit,
sans se soucier des états internes : y = S{u}.

Espace d’états

u


ẋ1
ẋ2
...
ẋn

 = A


x1
x2
...
xn

... y

Représentation entrée-sortie

u S y

Attention ! On pourra utiliser ces représentations entrée-sortie uniquement si le système obéit au
principe de superposition (→ additivité et homogénéité), i.e. si u1 → y1 et u2 → y2 alors
au1 + bu2 → ay1 + by2 (cf : TP0). Ce principe est respecté pour les systèmes linéaires ! Par conséquent,
il est toujours possible de décrire les systèmes LTI par une relation y = S{u} entrée-sortie. 8

Dès lors, le signal d’entrée u(t) peut donc être décomposé en une somme de signaux simples ui(t) !

Si u =
N∑
i=1

αiui , alors y =
N∑
i=1

αiyi

L’idée de la représentation entrée-sortie va donc être décomposée en trois étapes :
1. Décomposition du signal en signaux aussi simples que possible.
2. Recherche de la sortie du système lorsque l’entrée est un de ces signaux simples.
3. Conclusion quant à la sortie totale du système (somme de signaux simples→ somme des réponses

à ces signaux simples).
En effet, si on connaît la réponse du système à des signaux très simples, par exemple des impulsions,
on peut combiner ces signaux très simples pour construire le signal d’entrée de départ plus complexe
(à priori, n’importe quel signal pourrait être décomposé comme une somme éventuellement infinie
d’impulsions). On en déduit donc facilement la sortie du système pour ce signal d’entrée complexe,
simplement par cette reconstruction. Schématiquement, on décompose le système comme :

8. Pour les systèmes non-linéaires, seule la représentation d’états est envisageable en général. Cependant, un système
réel peut souvent être approché localement par une série de systèmes linéaires.
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Impulsion S Réponse impulsionnelle

On appelle en effet réponse impulsionnelle la réponse à un signal "impulsion". Un système peut donc
être entièrement caractérisé par sa réponse impulsionnelle, au vu de la discussion ci-dessus.

Quel est l’avantage de cette approche ? La représentation entrée-sortie fait abstraction du fonctionne-
ment interne du système.

Comment obtenir une formule satisfaisante pour la décomposition de n’importe quel signal ’compliqué’
en signaux simples et la reconstruction de la réponse totale ?
D’une certaine manière 9, on peut voir le signal u(t) comme une somme de petits bâtonnets :

t

u(t)

0

Mathématiquement, cela s’écrit

u(t) = lim
ε→0

+∞∑
k=−∞

u(kε)p(t− kε)ε

avec p(t) le signal rectangulaire défini par :

t

p(t)

− ε
2

ε
2

1
ε

Le produit p(t− kε)ε étant simplement un rectangle de hauteur unitaire, la somme représente bien le
signal u(t). ε est la largeur du rectangle et k le numéro du rectangle.

Cependant, {
ε −→ 0 =⇒ p(t) −→ δ(t)
kε −→ τ =⇒ p(t− kε) −→ δ(t− τ)

De plus, si ε devient infiniment petit, la somme tend vers une intégrale et on a :

u(t) =
∫ +∞

−∞
u(τ)δ(t− τ)dτ

♥ Ainsi, pour un système LTI, on décompose l’entrée en une intégrale d’impulsions pondérées par les
valeurs de l’entrée évaluée en τ . La sortie est donc calculée via la même intégrale mais de la réponse
impulsionnelle, pondérée par les valeurs de l’entrée.

9. Rappelez-vous le cours d’analyse, la manière dont vous avez défini les intégrales, c’est assez similaire.
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En effet,

δ(t) −→ S −→ h(t) (réponse impulsionnelle)
δ(t− τ) −→ S −→ h(t− τ)

u(τ)δ(t− τ) −→ S −→ u(τ)h(t− τ)

u(t) =
∫ +∞

−∞
u(τ)δ(t− τ)dτ −→ S −→ y(t) =

∫ +∞

−∞
u(τ)h(t− τ)dτ

L’expression mathématique obtenue à la fin du développement

y(t) = u(t) ∗ h(t) =
∫ +∞

−∞
u(τ)h(t− τ)dτ

est appelée convolution des signaux u(t) et h(t).
La convolution est commutative, associative et distributive.

Notions clés

• La convolution est un outil mathématique important dans le calcul de la sortie d’un système.
Cet outil permet de calculer la sortie d’un système pour n’importe quelle entrée via la réponse
impulsionnelle du système.

• En pratique, on peut résoudre cette convolution de manière analytique (Exercice 1) ou de manière
graphique (Exercice 2).
• Introduction à la notion de réponse impulsionnelle d’un système
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2 Exercices résolus au tableau

Exercice 1 = Exercice 3.19 [TXB]

Établir analytiquement la convolution y(t) = f ∗ h(t) des fonctions f(t) = I(t) et h(t) = 2e−t I(t) −
2e2tI(t).

Exercice 2 = Exercice 3.20 [TXB]

Établir, analytiquement et graphiquement, la convolution y(t) = f ∗ g(t) des fonctions f(t) et g(t)
représentées ci-dessous.

L’approche graphique de la convolution peut être expliquée en deux points :
- L’intégrale calcule l’aire sous le produit des deux fonctions (donc où elles se "recouvrent"/"se
croisent" ie lorsque les deux fonctions sont présentes pour le même point sur l’axe des abscisses).

- Il s’agit d’une procédure flip and slide. On retourne une des fonctions et on la décale pour
différentes valeurs de t, qui peut être visualisé comme un curseur.

Schéma de résolution : convolution graphique
1- Écrire la formule théorique de la convolution (rappel : cette formule est commu-

tative).
2- Écrire l’expression analytiques des deux fonctions à convoluer.
3- Choisir une courbe qui restera telle que (exemple : f(τ). Dessiner l’autre courbe

flippée (exemple : g(t− τ)) et positionner en t = 0.
4- Déterminer tous situations de recouvrement possible entre les deux courbes, ie à

quelles valeurs des abscisses les courbes se rencontrent - t agit comme un curseur
pour déplacer la courbe.

5- Résoudre l’intégrale (par rapport à τ) pour chaque intervalle défini sur t.
6- Écrire la réponse finale.

3 Exercices à faire

Exercice 3 = Janvier 2021- Q3 [Online]

Exercice 4 = Aout 2019 - Q3 [Online] (NB : pas le point (ii))
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4 Pour s’exercer

Exercice 5 = Janvier 2019 - Q3 [Online] (NB : uniquement le point (i))

Exercice 6 = Août 2021- Q3 [Online]

Exercice 7 = Exercice A2-sol [Online]

5 Sources supplémentaires
Ces deux vidéos illustrent la méthode à suivre pour réaliser une convolution de manière graphique et
sa signification :
•https://www.youtube.com/watch?v=zoRJZDiPGds
•https://dspillustrations.com/pages/posts/misc/convolution-examples-and-the-convolution-integral.
html
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TP7 : Série de Fourier

1 Concept
1.1 Rappels : nombres complexes
Un nombre complexe peut s’écrire sous deux formes :
- partie réelle a et partie imagine btel que : z = Rz + jImz = a+ jb
- amplitude |Z| et argument ∠Z : z = |Z|ej∠Z
Le passage de l’un à l’autre s’obtient via les formules suivantes :
|Z| =

√
a2 + b2

∠Z = tan−1( ba )

z = |Z|ej∠Z = |Z| cos(∠Z) + j|Z| sin(∠Z)
a = |Z| cos(∠Z) et b = |Z| sin(∠Z) (en faisant attention d’être dans le bon quadrant du cercle trigonométrique.

Plus d’informations : ici sur le site de la Khan Academy

1.2 Rappels : fonctions trigonométriques
Rappel : un signal continu est périodique de période T = 2π

ω0
si x(t) = x(t+ T ) , ∀t.

Représentation habituelle → évolution temporelle x(t) :

t

x(t)
φ

T

A

0

Equation : x(t) = A sin( 2π
T t+ φ)

Cette équation peut être caractérisée par 3 composantes :
- son amplitude : A
- sa période : T
- sa phase : φ

On se rend compte qu’il existe d’autres manières pour représenter ce triplet d’information. En effet, on peut
caractériser ces différentes composantes à l’aide de deux graphiques :
Nouvelle représentation :

- graphe de l’amplitude
- graphe de la phase

f

A(f)

0

A

1/T f

φ(f)

0

φ

1/T
Cette représentation peut servir à représenter plusieurs sinus simultanément, par leurs fréquences, amplitudes
et phases respectives sans devoir dessiner leur évolution temporelle.

On peut aussi représenter deux de ces trois composantes par un vecteur du plan, de longueur A et dont l’angle
qu’il forme avec l’axe des abscisses est φ, en t = 0. Si, en plus, ce vecteur se met à tourner autour de son origine
à une vitesse ω0 = 2πf = 2π

T , de manière à ce qu’il mette T secondes pour faire un tour complet, alors les trois
informations sont représentées.
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A

A

φ

ω0

Sur base de l’idée développée dans cette dernière représentation, on peut introduire l’exponentielle complexe. Il
s’agit en quelque sorte de la représentation polaire des nombres complexes.
On note ejω0t le vecteur de longueur unitaire (ou plutôt le point à l’extrémité de ce vecteur) et tournant à
vitesse ω0 (positive s’il tourne dans le sens trigonométrique, négative sinon), et où j est le nombre imaginaire.
Pour rappel, on a

ejω0t = cos(ω0t) + j sin(ω0t)

Ainsi, projeté sur l’axe réel, ce point tournant décrit un cosinus, et sur l’axe imaginaire, un sinus. 10 De même,
on peut écrire ej(ω0t+φ) pour tenir compte du déphasage en t = 0.

Re

Im

1

1
ejω0t

ω0t+ φ

Les fonctions trigonométriques peuvent également s’exprimer sous la forme d’exponentielle complexe. En utili-
sant les relations d’Euler :

cos
(

2π
T
t

)
= e

j
2π
T
t

+ e
−j

2π
T
t

2

sin
(

2π
T
t

)
= e

j
2π
T
t
− e
−j

2π
T
t

2j
Ainsi, le signal x(t) décrit précédemment devient :

x(t) = Asin(2π
T

+ φ) = A =
{
e(j( 2π

T t+φ))
}

1.3 Exemple introductif
Pour introduire le concept de série de Fourier, on va s’intéresser aux sons de différents instruments de musique.
Prenons un son pur de fréquence fondamentale de 440 [Hz] (La). Ce son correspond à une variation de pression
suivant une simple sinusoïde x(t) = sin

( 2π
T t
)
avec T = 1/f .

Pourtant si l’on joue un La avec différents instruments, on entend un son différent. Pourquoi ?

La différence vient des combinaisons d’harmoniques propres à chaque instrument (quelles harmoniques sont
présentes dans l’instrument et en quelle quantité). Pour rappel, une harmonique se définit par une fréquence
multiple de la fréquence fondamentale. Dans notre exemple, la fréquence fondamentale du La est de 440 [Hz].
La deuxième harmonique est alors de fréquence 880 [Hz], la troisième 1320 [Hz] et ainsi de suite. Si f0 désigne
la fréquence fondamentale, on dira alors que la kème harmonique est de fréquence kf0.

10. Voir la section "Sources complémentaires" pour des illustrations et des vidéos.

51



Si l’on mesure la pression de l’air près d’une flûte et d’un violon jouant un La avec une même amplitude sonore,
on observera 11 quelque chose de similaire à la Figure 9.

Figure 9 – Variation de la pression au cours du temps pour une flûte et un violon

Ces graphiques, bien que périodiques, n’ont plus du tout l’allure d’une simple sinusoïde ! En effet, la simple
sinusoïde de fréquence 440 [Hz] est modifiée par la présence de sinusoïdes de fréquences multiples de 440 [Hz], de
sorte que le son perçu est en fait la somme de tous ces sinus (et, plus généralement, d’exponentielles complexes).
On peut donc écrire une équation générale pour le son perçu de la forme :

x(t) = A0 +A1 sin
(

2π
T
t+ φ1

)
+A2 sin

(
22π
T
t+ φ2

)
+A3 sin

(
32π
T
t+ φ3

)
+ ...

On peut donc visualiser la variation de pression de la flûte au cours du temps comme un somme de deux sinus
(possédant leur propre fréquence et propre amplitude) comme illustrée à la Figure 10.
Comme illustré dans le rappel, cette équation peut aussi être étudiée à l’aide de deux graphiques montrant
l’amplitude et le déphasage associés à chaque fréquence.

Ces graphiques (Figure 11) sont parfois appelés spectre fréquentiel d’un signal : il s’agit d’une fonction qui, pour
chaque fréquence, donne son importance dans le signal en question. Dans ce TP, lorsque le signal est périodique,
on aura uniquement des spectres fréquentiels discrets car uniquement les fréquences multiples de la fréquence
fondamentale sont présentes. On trace donc un trait vertical d’amplitude Ak à l’harmonique k. Ces graphiques
montrent donc l’importance que chaque instrument accorde aux différentes harmoniques.

11. http://amath.colorado.edu/pub/matlab/music/MathMusic.pdf
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Figure 10 – Somme de la première et deuxième harmonique dans la flûte

Figure 11 – Amplitude des harmoniques de la flûte et du violon
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1.4 Introduction aux séries de Fourier
Il existe un outil mathématique qui permet de décomposer un signal périodique en ses différentes amplitudes et
phases à chaque harmonique. Cet outil s’appelle : la décomposition en série de Fourier.

♥ En effet, Fourier a démontré que, mathématiquement, tout signal périodique de période T (et donc de
fréquence f = 1/T ) peut être exprimé comme une somme pondérée de signaux harmoniques de fréquences
multiples de 1/T . En utilisant le formalisme de l’exponentielle complexe, cette somme s’écrit

x(t) = 1
T

∑
k∈Z

x̂ke
jk 2π

T t

où T correspond à la période du signal x(t) et x̂k correspond au coefficient de Fourier associé à l’harmonique k.
Ce coefficient de Fourier est obtenu à l’aide de la formule :

x̂k =
∫ T

0
x(t)e−jk 2π

T tdt, k ∈ Z

Il est à noter que le 1/T n’est là que pour normaliser le signal sur une période 12

On pourrait se demander pourquoi le formalisme de l’exponentielle complexe a été utilisé alors qu’à priori,
des sinus auraient suffi. De plus, que représentent les fréquences négatives (car la somme porte sur toutes les
valeurs de k) ? Intuitivement, l’exponentielle complexe va permettre de traiter les cas où les coefficients de
Fourier ne sont pas purement réels, et détiennent ainsi de l’information sur la phase. En faisant cela, certains
termes imaginaires apparaissent, qui à priori n’ont pas de sens physique. Heureusement, la fonction qui décrit
la partie imaginaire des coefficients de Fourier en fonction de la fréquence est impaire, de sorte qu’en sommant
sur toutes les fréquences, y compris les négatives, les composantes imaginaires s’annulent. En réalité, ces fré-
quences négatives découlent directement de la formule d’Euler pour représenter les fonctions trigonométriques
en fonctions d’exponentielles complexes (voir les formules de la section précédente). Elles sont donc nécessaires
pour garantir une expression mathématique correcte. Ceci est expliqué dans la deuxième partie de cette vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=1JnayXHhjlg.

Attention que la vidéo traite de la transformée de Fourier qui est abordé au TP suivant. La différence essentielle
est que les séries de Fourier décrivent des signaux périodiques avec un ensemble discret de fréquences (har-
moniques), alors que la transformée de Fourier décrit n’importe quel signal, mais avec un ensemble continu de
fréquences (d’où l’intégrale au lieu de la somme, voir TP suivant).

On peut aussi se convaincre mathématiquement qu’il est correct d’utiliser des exponentielles complexes et des
fréquences négatives. En effet, comme mentionné ci-dessus, les coefficients de Fourier sont, en toute généralité,
des nombres complexes. Ils peuvent donc s’écrire :

x̂k = |x̂k|ejArg(x̂k)

L’harmonique k, i.e. le sinus/cosinus de fréquence kf , décrite dans la décomposition en série de Fourier est
donnée par :

fk(t) = x−ke
−jk 2π

T t + xke
jk 2π

T t

En utilisant Euler, l’expression devient :

fk(t) = 2|x̂k| cos
(
k

2π
T
t+Arg(x̂k)

)
qui est bien une simple fonction trigonométrique de la fréquence attendue, avec un éventuel déphasage. Ce
résultat est obtenu en tenant compte que le spectre d’amplitude de x(t) (i.e. le tracé des |x̂k| en fonction des
fréquences) est une fonction paire, et que le spectre de phase de x(t) (i.e. le tracé des Arg(x̂k) en fonction des
fréquences) est une fonction impaire.

f/f0

|x̂k|

0 2−2 1−1 3−3 4−4

f/f0

Arg(x̂k)

0

2

−2 1

−1 3

−3 4

−4

12. Selon les références, on peut aussi trouver x(t) =
∑

k∈Z x̂ke
jkω0t et x̂k = 1

T

∫
T
x(t)e−jkω0tdt, où ce sont là les

coefficients qui sont normalisés.
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Exemple : décomposition en série de Fourier du signal x(t) = 2 cos
(
2π10t− π

4
)

Par la formule du cosinus, on a

x(t) = ej(2π10t−π4 ) + e−j(2π10t−π4 )

= e−j
π
4 ej2π10t + ej

π
4 e−j2π10t

= x̂1e
j2πf0t + x̂−1e

−j2πf0t

où la dernière ligne vient de la formule des séries de Fourier, avec deux coefficients non nuls seulement. Par
identification entre les deux dernières équations (puisque f0 = 10 [Hz.]), on trouve x̂1 = e−j

π
4 (i.e., |x̂1| = 1 et

Arg(x̂1) = −π4 ) et x̂−1 = ej
π
4 (i.e., |x̂−1| = 1 et Arg(x̂−1) = π

4 ). Graphiquement, on a donc ceci :

Quelle est l’utilité de la décomposition en séries de Fourier dans ce cours ?
L’utilité principale est d’obtenir une représentation fréquentielle des signaux. Ceci permettra d’obtenir une re-
présentation entrée-sortie dans le domaine fréquentiel des systèmes (avec pour "signal de base" l’exponentielle
complexe par analogie à l’impulsion dans le domaine temporel). Par la suite, les différents avantages de cette
approche seront mis en avant.

Dans l’étude des systèmes, il est intéressant de travailler avec les signaux en temporel car c’est ainsi qu’ils sont
perçus dans la vie de tous les jours, mais aussi en fréquentiel, car le design et l’analyse s’en voient grandement
facilités. Les séries de Fourier et les transformées que l’on verra par la suite, sont des outils très puissants per-
mettant de passer d’un domaine à l’autre.

Enfin, on pourrait se demander demander pourquoi s’intéresser à des fonction trigonométriques et pas n’importe
quel autre signal périodique, comme un signal carré ou triangulaire ?
Notre but est d’obtenir une relation plus simple à manipuler, et il se trouve que les sinusoïdes sont les seuls
signaux périodiques qui ne changent pas de forme lorsqu’ils sont soumis à l’action d’un système LTI. Conserver
la même allure en entrée et sortie du système permet d’étudier le rôle du système sur base de son gain d’am-
plitude et de déphasage (pour chaque fréquence), ce qui permettra d’obtenir des outils très puissants pour le
design et l’analyse des systèmes de contrôle.

Notions clés

• Maîtriser les nombres complexes
• Maîtriser le passage de la représentation temporelle d’un signal sinusoïdal en son spectre en amplitude et en
phase
• Comprendre l’outil de la décomposition en série de Fourier
• Calculer la série de Fourier
• Comprendre et pouvoir expliquer la Figure 12
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2 Exercices résolus au tableau

Exercice 1

Donner la décomposition en série de Fourier d’un signal périodique carré (square-wave signal). Utiliser matlab
pour illustrer vos résultats.

t

x(t)

0 1 2 3 4−1−2−3−4

1

Schéma de résolution : décomposition en série de Fourier
1- Trouver la période
2- Calculer les coefficients de fourier

• Formule :
x̂k =

∫ T

0
x(t)e−jk 2π

T tdt, k ∈ Z

• Expression analytique de x(t)
• Décomposition de l’intégrale (suivant l’allure de x(t)
• Remplacer x(t) par son expression analytique dans l’intégrale
• Résolution de l’intégrale et simplifier au maximum l’expression pour les différentes

valeurs de k
3- Écrire l’expression de la série de Fourier :

x(t) = 1
T

∑
k∈Z

x̂ke
jk 2π

T t

♥ La Figure 12 illustre un signal carré définit par sa série de Fourier. Cette Figure permet de visualiser la
décomposition fréquentielle du signal comme un nouvel axe d’étude pour décrire le signal 13.

Figure 12 – Décomposition d’un signal carré périodique

13. https://blricrex.hypotheses.org/files/2015/03/FormaEEGLab_Basics_Signal.pdf
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3 Exercices à faire

Exercice 2

Soient les spectres en amplitude et en phase suivants. Déterminer le signal temporel auxquels ils correspondent.

f [Hz.]

|x̂k|

0 2f0−2f0 f0−f0 3f0−3f0

1
2

f [Hz.]

Arg(x̂k)

0

2f0−2f0

f0

−f0 3f0−3f0

π
2

−π2

Schéma de résolution : trouver un signal analytique à partir de son spectre fré-
quentiel
Écrire la formule de la série de Fourier et identifier les coefficients puis reconnaître une expres-
sion connue. Utiliser l’exemple et les schémas indiqués dans la section 1.4.

Exercice 3 = Exercice 5.5 [TXB]

Calculer la série de Fourier du signal périodique xp(t) représenté ci-dessous.

t

x(t)

0 T1

T
2

−T1

−T2

1

Schéma de résolution : décomposition en série de Fourier
1- Période du signal x(t).
2- Calcul des coefficients de Fourier :

• Formule : ...

• Expression analytique de x(t) : ...

• Décomposition de l’intégrale (suivant la forme de x(t)) : ...

• Remplacer x(t) par son expression analytique dans l’intégrale : ...

• Résolution de l’intégrale et simplifier au maximum l’expression pour les différentes
valeurs de k : ...
Conseils : e(jO), intégration par partie, ne pas oublier le cas k = 0, bien mettre en
évidence les coefficients de Fourier pour les différents cas.

3- Écrire l’expression de la série de Fourier : ...
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4 Pour s’exercer

Exercice 4 = Exercice 5.2 [TXB]

Établir les développements en série de Fourier des signaux continus suivants .
a) x1(t) = cos(ω0t)
b) x2(t) = sin(ω0t)
c) x3(t) = cos(2t+ π/4)
d) x4(t) = cos(4t) + sin(6t)
e) x5(t) = sin2(t)

Exercice 5 = Exercice 5.8 [TXB]

Déterminer la représentation en série de Fourier du signal périodique x(t) de période 2 dont la valeur entre −1
et 1 est

x(t) = e−t

5 Sources supplémentaires
https://www.youtube.com/watch?v=r18Gi8lSkfM (seulement jusqu’à 10’, suite la semaine prochaine)
https://www.youtube.com/watch?v=1JnayXHhjlg
https://www.youtube.com/watch?v=r6sGWTCMz2k
https://www.youtube.com/watch?v=UKHBWzoOKsY&list=PLT5_DQAJJLh-ogHjHcLtFYMQy7SkZ7-3i
http://w3.cran.univ-lorraine.fr/perso/hugues.garnier/Enseignement/TdS/TdS-Serie_Fourier.pdf
https://blricrex.hypotheses.org/files/2015/03/FormaEEGLab_Basics_Signal.pdf
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TP8 : Transformée de Fourier

1 Concept
1.1 Point de vue mathématique
La décomposition en série de Fourier du signal x(t) périodique (de période T ) permet de représenter le signal
périodique autrement que selon sa représentation habituelle avec le temps en abscisse. En effet, grâce aux coef-
ficients de Fourier, on peut représenter le signal selon l’amplitude des différentes harmoniques et les déphasages
(voir TP précédent). On travaille donc dans le domaine fréquentiel au lieu du domaine temporel.

Cependant, que faire si le signal n’est pas périodique ?
Si un signal n’est pas périodique, on peut utiliser une ruse mathématique en écrivant que la période du signal
apériodique tend vers l’infini ("T →∞").

Cette astuce va permettre de démontrer le passage de la décomposition en série de Fourier à la transformée de
Fourier.
Pour rappel, les formules obtenues pour les séries de Fourier sont (dans le cas où ce sont les coefficients qui sont
normalisés et non la série - voir TP précédent pour plus de détails) :

x(t) =
∑
k∈Z

x̂ke
jkωt

x̂k = 1
T

∫
T

x(t)e−jkωtdt, k ∈ Z

La première équation peut se réécrire en multipliant et en divisant par T :

x(t) =
+∞∑

k=−∞
T x̂k

1
T
ejk

2π
T t

On pose
∆l = 1

T
, ln = k

T
, T x̂k = x̂l

La série de Fourier et les coefficients de Fourier se notent

x(t) =
+∞∑

k=−∞
x̂le

j2πlnt∆l

x̂l = T x̂k =
∫
T

x(t)e−j2πlntdt

Pour T →∞ (i.e. on considère un signal apériodique),

∆l→ dl (infinitésimal)
ln → l (la somme sur k est effectuée pour chaque "petit parcelle" noté ln ; on )

+∞∑
k=−∞

→
∫ +∞

−∞∫
T

→
∫ +∞

−∞

Ceci étant valable si l’expression est bien intégrable (cette condition prend tout son sens dans le prochain TP).
Les formules deviennent donc

x(t) =
∫ +∞

−∞
x̂le

j2πltdl

x̂l =
∫ +∞

−∞
x(t)e−j2πltdt
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Attention que la première intégrale est par rapport à l et la deuxième par rapport à t ! Ces deux formules cachent
en réalité celles de la transformée de Fourier. En effet, en notant que l = f , on met bien en évidence la fréquence

x(t) =
∫ +∞

−∞
X(f)ej2πftdf

X(f) =
∫ +∞

−∞
x(t)e−j2πftdt

Ou encore, on peut faire intervenir la pulsation ω = 2πf et on obtient l’expression caractérisant la Transformée
de Fourier et l’inverse de la transformée de Fourier :

x(t) = 1
2π

∫ +∞

−∞
X(jω)ejωtdω

X(jω) =
∫ +∞

−∞
x(t)e−jωtdt

Remarque ♥ : La série de Fourier est représentée à l’aide son spectre fréquentiel discret caractérisé par des
raies à chaque multiple de la fréquence fondamentale (f0 = 1/T ) du signal période de période T . Cela se voyait
mathématique par la somme sur k indiquant la présence d’harmonique. Or, pour la transformée de Fourier, la
somme discrète a fait place à une intégrale. Le spectre fréquentiel est donc continu.

1.2 Point de vue pratique
La transformée de Fourier est donc un outil pour passer du domaine temporel au domaine fréquentiel. Il s’agit
du même signal mais on utilise la transformée pour faire le lien entre ces deux domaines. Notons quand on parle
de domaine, on pourrait faire l’analogie entre donner l’adresse d’une maison (allée de la découverte, 10, 4000
Liège) ou donner ses coordonnées GPS (50.6, 5.6). Les deux notations correspondent à l’institut Montefiore
mais sont exprimées différemment.

Notions clés

• Comprendre la différence entre série et transformée de Fourier
• Pouvoir retrouver la formule de la transformée
• Comprendre que la formule X(jω) donne le spectre fréquentiel d’un signal
• Savoir calculer la transformée de Fourier des différents signaux de base et utiliser la définition mathématique
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2 Exercices résolus au tableau

Exercice 1

Calculer de manière analytique la transformée de Fourier x(t) :

x(t) =
{
A si |t| ≤ T/2,
0 sinon

Schéma de résolution : transformée de Fourier
0- Dessiner le signal x(t)
1- Formule
2- Remplacer x(t) par son expression analytique et en précisant les bornes d’intégration.
3- Résoudre :

x(t)→ X(f) = A

πf
sin (πfT )

En utilisant, la fonction sinc(·) définie par :

sinc(x) = sin(πx)
πx

on obtient :
X(f) = ATsinc(fT )

La fonction sinc(x) (♥) a une propriété intéressante telle qu’en x = 0, on peut écrire grâce au théorème de
l’Hospital :

sinc(0) = sin(π0)
π0 = 1

ω

sinc(ω)

2π
T

4π
T

−2π
T

−4π
T

1

Exercice 2

(a) Tracer la transformée de Fourier X(jω) (sugg : sur Matlab) de l’exercice n*1 pour A = 1 et les différentes
valeurs de T suivantes :
- cas 1 : T=10,
- cas 2 : T=1,
(b) Déduire la transformée de Fourier de l’impulsion de Dirac.
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Exercice 3

(a) Calculer de manière analytique la transformée de Fourier x(t) :

x(t) =
{
A si t ∈ [0, T ],
0 sinon

(b) Tracer la transformée de Fourier X(jω) pour T = 10 et A = 1.
(c) Comparer avec les réponses obtenues à l’exercice n*1.

Schéma de résolution : transformée de Fourier
0- Dessiner le signal x(t)
1- Formule
2- Remplacer x(t) par son expression analytique et en précisant les bornes d’intégration.
3- Résoudre.

Exercice 4

(a) Calculer de manière analytique la transformée de Fourier x(t) = cos(ω0t).
(b) Dessiner la transformée de Fourier X(jω) en amplitude et en phase.
(c) Comparer le domaine couvert par la transformée de Fourier de cette fonction trigonométrique et le domaine
couvert par la transformée de Fourier de la fonction carrée de l’exercice 1.

3 Exercices à faire

Exercice 5

(a) Calculer de manière analytique la transformée de Fourier de :

x(t) =
{

cos(t) si t ∈ [−T/2, T/2],
0 sinon

avec T = 20.
(b) Tracer la transformée de Fourier obtenue de manière analytique sur Matlab.
(c) Tracer la fft de la transformée sur Matlab.
(d) Exprimer x(t) comme étant un produit de deux fonctions.
(e) Déduire comment un produit de deux fonctions dans le domaine temporel est calculé dans lorsque l’on
exprime ces fonctions à l’aide de leur transformée de Fourier.
(f) Changer T et décrire comment le spectre fréquentiel évolue.

Exercice 6

(a) Calculer analytiquement la transformée de Fourier de l’impulsion de Dirac.
(b) Dessiner la transformée de Fourier en amplitude et en phase.

Exercice 7

(a) Calculer analytiquement la transformée de Fourier de x(t) = sin(ω0t).
(b) Dessiner la transformée de Fourier en amplitude et en phase.
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4 Pour s’exercer

Exercice 8 = Exercice 9.1 (a) [TXB]

Établir la transformée de Fourier du signal suivant :

x1(t) = e−a|t| , a > 0

Exercice 9 = Exercice 9.2 [TXB]

Choisir la bonne réponse : la transformée de Fourier de x(t) = e2t I(t)
(i) n’existe pas.
(ii) vaut X(jω) = 1

jω−2 .
(iii) vaut X(jω) = 1

jω+2 .

5 Sources supplémentaires
https://www.princeton.edu/~cuff/ele301/files/lecture7_2.pdf
https://web.stanford.edu/class/ee102/lectures/fourtran
https://www.youtube.com/watch?v=1JnayXHhjlg&t=405s
https://www.youtube.com/watch?v=spUNpyF58BY
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TP9 : Transformée de Laplace

1 Concept

Série de Fourier

= +

+ …

La série de Fourier est un outil mathématique qui permet de
décomposer un signal périodique de période T en une somme
de signaux harmoniques de périodes multiples de T.

Il s’agit donc d’une somme pondérée d’exponentielles
complexes (ie. cosinus et sinus) de périodes multiples de T.
Les poids de chaque harmonique sont déterminés par les
coefficient de Fourier définit par :

T

T/2

T

Transformée de Fourier

Problème: Que faire si le signal n’est pas périodique ?
Solution: On utilise la transformée de Fourier

Pour que la transformée soit définie, il faut que l’intégrale existe:

Problème: Que faire si le signal n’est pas intégrable?  Comme par exemple; x(t)=t, t2, … 

Solution: TP9

Transformée de Laplace

x(t) =
1

T

X

k2Z
x̂kejk 2⇡

T t

<latexit sha1_base64="EesOxJObwh0W6I2nFj4usiR26mA=">AAADEXicjVFNT9VAFD0UlQ8FH7B0M/FFA5uX9mkCGxISNixYYMIDIsWX6TCPN/Yz0ymBNP0V/BN27oxbfwCw1JX+C+8MJVEJ0Wnanjn3njNz742KRJXG928mvMlHj59MTc/MPn02N/+8s7C4V+aVFnIg8iTXBxEvZaIyOTDKJPKg0JKnUSL3o3jTxvdPpS5Vnu2a80IepfwkUyMluCFq2Nk+WzYrbJ2FI81FHTT1bsPCskqHdRyqjIUpN2PBk/p9Q/yYm/qsGcZMfqjZx/hW0w8LZWWGNcNO1+/5brH7IGhBF+3ayTtXCHGMHAIVUkhkMIQTcJT0HCKAj4K4I9TEaULKxSUazJK2oixJGZzYmL4ntDts2Yz21rN0akGnJPRqUjK8Ik1OeZqwPY25eOWcLfuQd+087d3O6R+1XimxBmNi/6W7y/xfna3FYIQ1V4OimgrH2OpE61K5rtibs9+qMuRQEGfxMcU1YeGUd31mTlO62m1vuYv/cJmWtXvR5lb4aW9JAw7+Hud9sNfvBW96/Xdvuxuv21FP4wVeYpnmuYoNbGEHA/K+xDW+4bt34X3yPntfblO9iVazhD+W9/UX7IWumw==</latexit>

x̂k =

Z T

0

x(t)e�jk 2⇡
T tdt, k 2 Z

<latexit sha1_base64="r6b4IXqg1WfqpzmgCRFdngKC37s=">AAADH3icjVHLThRBFD208hAEB126qTjBQAKTnpEENyYkblxiMgMEGibVNTVM0c9UV5shnf4Y/8SdO+PO8ANGV/oJ3iqaRCBEq9Pd5557z6m6dcM8VoXx/csZ78HD2bn5hUeLS4+XV560Vp/uF1mphRyILM70YcgLGatUDowysTzMteRJGMuDMHpr8wcfpC5UlvbNRS5PEn6WqrES3BA1bB0FE26qaT2M2BsWqNQM/dM+m66bDSZPK7Z1zqJgrLmoekGu6qpfG1YzFiRhNq1GFFyhTSIjK6eYm4ngcXVUD1ttv+O7xe6CbgPaaNZe1vqGACNkECiRQCKFIRyDo6DnGF34yIk7QUWcJqRcXqLGImlLqpJUwYmN6HtG0XHDphRbz8KpBe0S06tJybBGmozqNGG7G3P50jlb9j7vynnas13QP2y8EmINJsT+S3dd+b8624vBGK9dD4p6yh1juxONS+luxZ6c/dWVIYecOItHlNeEhVNe3zNzmsL1bu+Wu/wPV2lZG4umtsRPe0oacPf2OO+C/V6n+6rTe7/d3n3ZjHoBz/EC6zTPHeziHfYwIO9P+I5f+O199D57X7yvV6XeTKN5hhvLu/wDsCuynw==</latexit>

X(j!) =

Z +1

�1
x(t)e�j!tdt

<latexit sha1_base64="rshluGA/XnJweR/nRJBQ5iog6c0=">AAADDXicjVHNTttAGJy4P0BaStoeuawaFQUhIjsg0UslpF44Bon8SAQi29mEJbbXsteIyMoz9E24cat67QtUQhzoubxFv90uUluEylr2zs43M95vN0gjkSvXva44T54+e76wuFR98XL51Urt9ZtuLoss5J1QRjLrB37OI5HwjhIq4v00434cRLwXTD/peu+MZ7mQyYGapfwo9ieJGIvQV0QNa3v9xulAxnzir7OPjA1EooblJk1jNZsflxsWsfOGWmf8uGSbVs4Um5M+DuR5OZqr6rBWd5uuGew+8Cyow462rF1hgBEkQhSIwZFAEY7gI6fnEB5cpMQdoSQuIyRMnWOOKnkLUnFS+MRO6Tuh1aFlE1rrzNy4Q/pLRG9GTob35JGkywjrvzFTL0yyZh/KLk2m3tuM5sBmxcQqnBD7P9+d8rE+3YvCGB9MD4J6Sg2juwttSmFORe+c/dGVooSUOI1HVM8Ih8Z5d87MeHLTuz5b39R/GqVm9Tq02gK3epd0wd6/13kfdFtNb6vZ2t+u767Zq17EKt6hQfe5g13soY0OZV/gO27ww/nsXDpfnK+/pU7Fet7ir+F8+wVFP6rl</latexit>

x(t) =
1

2⇡

Z +1

�1
X(j!)ej!td!

<latexit sha1_base64="5kUXmE5MgDtO1fIMLNKLVuP0IF4=">AAADIXicjVFNb9NAEJ2aQtPwUQPHXlZEoFSIyE4rlQtSpF44plLTRqrbaL3ZhG1sr7VeV4ks/xr+CTduFRdU9Q/Asf0FzG62UqFCsJbtN2/mvd3ZifNEFDoILle8B6sPH6011puPnzx9tuE/f3FYyFIxPmAykWoY04InIuMDLXTCh7niNI0TfhTP9kz+6JyrQsjsQC9yfpLSaSYmglGN1MiP5m29RT6QaKIoq8K66ka5qEkkMj2q3pn/RC/q0+qtQ2TYPotkyqd0i/DTiriAaFITQqI0lvNqXC/J5shvBZ3ALnIfhA60wK2+9L9DBGOQwKCEFDhkoBEnQKHA5xhCCCBH7gQq5BQiYfMcamiitsQqjhUU2Rl+pxgdOzbD2HgWVs1wlwRfhUoCr1EjsU4hNrsRmy+ts2H/5l1ZT3O2Bf5j55Uiq+ETsv/S3Vb+r870omEC720PAnvKLWO6Y86ltLdiTk7udKXRIUfO4DHmFWJmlbf3TKymsL2bu6U2/8NWGtbEzNWW8NOcEgcc/jnO++Cw2wm3O939nVbvjRt1AzbhFbRxnrvQg4/QhwF6f8HdruHG++x99S68b8tSb8VpXsJvy7v6BXCZszE=</latexit>

Z +1

�1
x(t)e�j!tdt < 1

<latexit sha1_base64="X517GEd+36qrRIaraqPyynh9obk=">AAADCHicjVHLbtNAFD1xaSl9prBkMyJq1apqZKdIdMGiUjcsi0QeUtJEtjNJp7E9lj1Gjaz8QP+EHTvElh9gCf0D+AvuTCcSEFXtWPace+49x3PnBmkkcuW6txVn6cnyytPVZ2vrG5tb29Wd561cFlnIm6GMZNYJ/JxHIuFNJVTEO2nG/TiIeDuYnOl8+yPPciGTD2qa8ovYHydiJEJfETWonvVEogblEW0jNZ31y0OL2PW+OmC8X7Kjq56M+dhnis0Y68WBvC6HM4resrvaQbXm1l2z2CLwLKjBrnNZ/YEehpAIUSAGRwJFOIKPnJ4uPLhIibtASVxGSJg8xwxrpC2oilOFT+yEvmOKupZNKNaeuVGH9JeI3oyUDLukkVSXEdZ/YyZfGGfN3uddGk99tintgfWKiVW4JPYh3bzysTrdi8IIJ6YHQT2lhtHdhdalMLeiT87+6kqRQ0qcxkPKZ4RDo5zfMzOa3PSu79Y3+V+mUrM6Dm1tgd/6lDRg7/9xLoJWo+4d1xvvX9dO9+yoV/ESr7BP83yDU7zDOZrk/Qnf8RO3zo3z2fnifL0rdSpW8wL/LOfbH+b9qbY=</latexit>

- On multiplie le signal x(t) par une exponentielle du type         .
- On obtient un nouveau signal:  
- On calcul la transformée de Fourier de ce nouveau signal: 

On note qui est défini comme une fréquence complexe et qui permet 
d’introduire la transformée de Laplace.

e��t
<latexit sha1_base64="OX6bD/ZkyEBmNppdd+1fOFp+M78=">AAAC0HicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVxY0mroMuCG5dV7APaKsl0WgfzMpmIpRRx6w+41a8S/0D/wjtjCmoRnZDkzLn3nJl7rxO6IpaW9ZoxpqZnZuey87mFxaXllfzqWj0OkojxGgvcIGo6dsxd4fOaFNLlzTDitue4vOFcHal444ZHsQj8MzkIecez+77oCWZLojr8fLjbjkXfs005usgXrKKllzkJSikoIF3VIP+CNroIwJDAA4cPSdiFjZieFkqwEBLXwZC4iJDQcY4RcqRNKItThk3sFX37tGulrE975RlrNaNTXHojUprYIk1AeRFhdZqp44l2Vuxv3kPtqe42oL+TennESlwS+5dunPlfnapFoodDXYOgmkLNqOpY6pLorqibm1+qkuQQEqdwl+IRYaaV4z6bWhPr2lVvbR1/05mKVXuW5iZ4V7ekAZd+jnMS1MvF0l6xfLJfqGyno85iA5vYoXkeoIJjVFEj72s84gnPxqlxa9wZ95+pRibVrOPbMh4+ANPIlE4=</latexit>

x(t)e��t
<latexit sha1_base64="xmbzKS/VAbrt78KVwfWtUfQ3VNk=">AAAC13icjVHLSsNAFD3G97vq0k2wKHVhSaqgS8GNywrWKm0tk3Rah+ZFMpGWIu7ErT/gVv9I/AP9C++MKahFdEKSM+fec2buvU7kiURa1uuYMT4xOTU9Mzs3v7C4tJxbWT1LwjR2ecUNvTA+d1jCPRHwihTS4+dRzJnveLzqdI9UvHrN40SEwansR7zhs04g2sJlkqhmbrVXkNsmvxzs1BPR8Zkpb5q5vFW09DJHgZ2BPLJVDnMvqKOFEC5S+OAIIAl7YEjoqcGGhYi4BgbExYSEjnPcYI60KWVxymDEdunboV0tYwPaK89Eq106xaM3JqWJTdKElBcTVqeZOp5qZ8X+5j3Qnupuffo7mZdPrMQVsX/phpn/1alaJNo40DUIqinSjKrOzVxS3RV1c/NLVZIcIuIUblE8Juxq5bDPptYkunbVW6bjbzpTsWrvZrkp3tUtacD2z3GOgrNS0d4tlk728odb2ahnsI4NFGie+zjEMcqokHcPj3jCs3Fh3Bp3xv1nqjGWadbwbRkPH3YXlg4=</latexit>

X(j!) =

Z +1

�1

⇥
x(t)e��t

⇤
e�j!tdt =

Z +1

�1
x(t)e�(�+j!)tdt

<latexit sha1_base64="UjG5yD1/pEsc8Z+SC/vXpYvuwlg=">AAADaHicjVHbbtNAEB3HQC9c6tIHhHhZNQKlqhKcgtTygFSJFx6LRNpIcRqtnY271PZa6zFqZPlr+CjEHwBfwex2y62qYC17z56ZczyzE5eZrDAMv3gd/9btOyura+t3791/sBFsPjyuVK0TMUpUpvQ45pXIZCFGKDET41ILnseZOInP35j4yUehK6mK97gsxTTnaSEXMuFI1Cz4NO59iFQuUr7DXjMWyQJnTZ+2BS7b02bXIRZlYoGTix7uiFOKVzLNOcM20jI9wykjkvWdEUPWklMeq4tm3iLZ3uhq/Iy237t03P1ZC7a/HGZBNxyEdrHrYOhAF9w6UsFniGAOChKoIQcBBSDhDDhU9ExgCCGUxE2hIU4TkjYuoIV10taUJSiDE3tO35ROE8cWdDaelVUn9JeMXk1KBk9JoyhPEzZ/YzZeW2fD3uTdWE9T25L22HnlxCKcEfsv3VXm/+pMLwgLOLA9SOqptIzpLnEutb0VUzn7rSskh5I4g+cU14QTq7y6Z2Y1le3d3C238a8207DmnLjcGr6ZKmnAw7/HeR0c7w2GLwZ77152D5+5Ua/CE9iGHs1zHw7hLRzBCBJvzXvuHXivOt/9wH/kP75M7XhOswV/LH/7B822yHs=</latexit>

s = � + j!
<latexit sha1_base64="o8xgwbkmx2YVRrZ4NtAFHOpTOoA=">AAAC1nicjVHLSsNAFD2N7/pKdekmWBRBKGkVdCMIblwqWFtopUzSsY7mRWaiSNGduPUH3OoniX+gf+GdMQW1iE5Icubce87MvddLAiGV674WrJHRsfGJyani9Mzs3LxdWjiWcZb6vO7HQZw2PSZ5ICJeV0IFvJmknIVewBvexZ6ONy55KkUcHanrhJ+ErBeJU+EzRVTHLskdpy1FL2Tr5+045D3WsctuxTXLGQbVHJSRr4PYfkEbXcTwkSEERwRFOACDpKeFKlwkxJ2gT1xKSJg4xw2KpM0oi1MGI/aCvj3atXI2or32lEbt0ykBvSkpHayQJqa8lLA+zTHxzDhr9jfvvvHUd7umv5d7hcQqnBH7l26Q+V+drkXhFNumBkE1JYbR1fm5S2a6om/ufKlKkUNCnMZdiqeEfaMc9NkxGmlq171lJv5mMjWr936em+Fd35IGXP05zmFwXKtUNyq1w83y7mo+6kksYRlrNM8t7GIfB6iT9xUe8YRnq2ndWnfW/WeqVcg1i/i2rIcPKcaV9Q==</latexit>

X(s) =

Z +1

�1
x(t)e�stdt

<latexit sha1_base64="ZQUeGUqLG2RpKZDV6v8DvGnhoZw=">AAADAHicjVFPSxtBHH1ZbRttbaM9ehkMlYgkbGxBQQoBLx4jGA2YGHY3kzi4/9iZFcOSi9+kt95Kr36BXutJ/Ab6LfzNOEJbkTrL7rx5v/fezm/GT0MhlevelJyZ2Vev35Tn5t++W3j/obK4dCCTPAt4J0jCJOv6nuShiHlHCRXybppxL/JDfuif7uj64RnPpEjifTVJeT/yxrEYicBTRA0q292aXGNfGeuJWA2KOk0jNZkeF+sWsfOaWmP8uGB1qdiUhJGfnBfDKVODStVtuGawp6BpQRV2tJPKNXoYIkGAHBE4YijCITxIeo7QhIuUuD4K4jJCwtQ5ppgnb04qTgqP2FP6jml1ZNmY1jpTGndAfwnpzcjJ8Ik8CekywvpvzNRzk6zZ57ILk6n3NqHZt1kRsQonxP7P96h8qU/3ojDClulBUE+pYXR3gU3JzanonbM/ulKUkBKn8ZDqGeHAOB/PmRmPNL3rs/VM/dYoNavXgdXmuNO7pAtu/nudT8HBRqP5ubGx96XaWrVXXcYyVlCj+9xEC7too0PZ3/ALv3HlXDjfnR/OzwepU7Kej/hrOJf3znmloQ==</latexit>

Résumé

Périodique ? 

Série de Fourier Intégrable ?

Transformée de Fourier

Transformée de Laplace

Oui Non

Oui
Non

TP7

On dit que x(t) est intégrable 
si cette condition est respectée.

TP8
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1.1 Définitions
Pour un signal x(t), la transformée de Laplace est définie par :

X(s) =
∫ ∞
−∞

x(t)e−stdt

On note la décomposition de s en parties réelle et imaginaire s = σ + jω.
Le signal x(t) est la transformée inverse de Laplace de X(s) telle que : ,

x(t) = 1
2π

∫ σ+j∞

σ−j∞
X(s)estds = 1

2π

∫ ∞
−∞

X(σ + jω)e(σ+jω)tdω

Cette relation exprime le signal x(t) comme une combinaison (infinie) de sinusoïdes exponentiellement crois-
santes ou décroissantes [section 6.4-TXB théorie]. La transformée inverse est rarement évaluée en intégrant sur le
plan complexe. On essaye de se rapporter à des transformées connues en utilisant les propriétés des transformées.

Remarque : L’argument indiqué comme variable de la transformée X(.) correspond à l’exposant de l’ex-
ponentielle se trouvant dans l’intégrale :

- Pour la transformée de Fourier : X(jω) =
∫∞
−∞ x(t)e−jωtdt

- Pour la transformée de Laplace : X(s) =
∫∞
−∞ x(t)e−stdt

1.2 Région de convergence
La région de convergence (ROC) de la transformée de Laplace est l’ensemble des valeurs complexes de la variable
s pour lesquelles l’intégrale existe :

ROCx =
{
s ∈ C

∫ ∞
−∞

x(t)e−stdt existe
}

Comme indiqué dans la section 1.1 ; la présence de l’exponentielle e−σt permet la création d’un nouveau signal
x(t)e−σt permettant d’intégrer x(t). Cependant, il faut choisir correctement l’intervalle de valeurs possibles pour
σ afin que l’intégrale soit bien définie. En effet, si x(t)e−σt présente un caractère croissant infini, ce nouveau
signal n’est pas intégrable.

Formellement, la ROC de la transformée de Laplace est l’ensemble des s tels que∫ +∞

−∞
x(t)e−stdt ∃

i.e. ∣∣∣∣ ∫ +∞

−∞
x(t)e−stdt

∣∣∣∣ ≤ ∫ +∞

−∞
|x(t)|

∣∣e−st∣∣dt
=
∫ +∞

−∞
|x(t)|

∣∣e−σt∣∣dt
=
∫ +∞

−∞
|x(t)|e−σtdt < +∞

Seule la partie réelle a donc une influence sur la convergence ! La dernière inégalité représente la condition de
convergence. Les bornes (resp. une des bornes) de l’intégrale deviennent (resp. devient) des constantes (resp.
une constante) lorsque le signal est borné sur un intervalle (resp. d’un coté).
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Pour illustrer ce concept, on utilise la fonction échelon I(t). En effet, il est important de préciser la région de
convergence (ROC) quand on calcule la transformée de Laplace si l’on veut pouvoir réaliser l’opération inverse
de manière univoque.

Pour x(t) = I(t),
la transformée de Laplace se calcule telle que :

X(s) =
∫ ∞
−∞

I(t)e−stdt

=
∫ ∞

0
e−stdt

= 1
s

La transformée de Laplace existe uniquement si <(s) >
0 pour garantir la présence d’une exponentielle décrois-
sante.
En résumé,

x(t) = I(t)→ X(s) = 1
s
,ROC = {s ∈ C : σ > 0}

Pour x(t) = −I(−t),
la transformée de Laplace se calcule telle que :

X(s) =
∫ ∞
−∞
−I(−t)e−stdt

=
∫ 0

−∞
(−1)e−stdt

= 1
s

La transformée de Laplace existe uniquement si <(s) <
0 pour garantir la présence d’une exponentielle décrois-
sante.
En résumé,

x(t) = −I(−t)→ X(s) = 1
s
,ROC = {s ∈ C : σ < 0}

Dans beaucoup de situations, on peut facilement déduire la région de convergence :
1- Un signal de durée finie, càd il existe un intervalle [T1, T2] contenant le support du signal x(t), un intervalle

de la droite réelle en dehors duquel le signal x(·) est identiquement nul. La condition d’existante de la
transformée de Laplace devient : ∫ ∞

−∞
x(t)e−stdt =

∫ T2

T1
x(t)e−stdt

est borné (existe) pour toutes les valeurs de s :

∀s⇒ ROC = C

2- Un signal de support fini à gauche (cad défini sur un intervalle ([T1,+∞[) et borné par eλ1t :

|x(t)| ≤ K1e
λ1t sur [T1,+∞]⇒ L(s) existe si σ > λ1

car si on repart de la définition du ROC :∫ +∞

T1

|x(t)|e−σtdt < +∞∫ +∞

T1

K1e
λ1te−σtdt < +∞

Il faut que σ − λ1 > 0, cad σ > λ1 pour que la transformée de Laplace soit défine.
3- Un signal de de support fini à droite (cad défini sur un intervalle (]−∞;T2]) et borné par eλ2t :

|x(t)| ≤ K2e
λ2t sur ]−∞, T2]⇒ L(s) existe si σ < λ2

On peut reproduire la même étude que celle faite au point 2.
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Exemples :

1- x1(t) = I(t)e−at , a > 0 L←→ X1(s) = 1
s+a , <(s) > −a En effet, il suffit de repartir de la définition de la

transformée de Laplace via l’intégrale :

X1(s) =
∫ +∞

−∞
I(t)e−(a+s)tdt

=
∫ +∞

0
e−(a+s)tdt

= − 1
a+ s

[
e−(a+s)t]+∞

0

L’intégrale converge donc pour R(a+ s) > 0 (car on impose la présence d’une exponentielle décroissante
sur l’intervalle t ≥ 0) ⇒ R(s) > −a comme annoncé. La ROC est donc le demi-plan R(s) > −a.

t

x1(t)

←→ <

=

−a

ROC

2- x2(t) = −I(−t)e−at , a > 0 L←→ X2(s) = 1
s+a , <(s) < −a En effet, il suffit de repartir de la définition

de la transformée de Laplace via l’intégrale :

X2(s) =
∫ +∞

−∞
−I(−t)e−(a+s)tdt = −

∫ 0

−∞
e−(a+s)tdt

= 1
a+ s

[
e−(a+s)t]0

−∞

L’intégrale converge donc pour R(a+s) < 0, (car on impose la présence d’une exponentielle qui tend vers
0 sur t ≤ 0) ⇒ R(s) < −a comme annoncé. La ROC est donc le demi-plan R(s) < −a. On constate aussi
qu’apparemment les deux signaux possèdent les mêmes transformées mais elles diffèrent par leur ROC.

t

x2(t)

←→ <

=

−a

ROC

3- x3(t) = I(t)eλ1t + I(−t)eλ2t avec λ1 < λ2 ⇒ ROC = {s ∈ C : σ ∈]λ1;λ2[}

t

x3(t)

←→ <

=

λ1 λ2

ROC

Notation et relation avec la transformée de Fourier :
L(x)(s) =

∫∞
−∞ x(t)e−jωte−σtdt = F(x(t)e−σt) où L (resp. F) désigne la transformée de Laplace (resp. Fourier).

On en déduit que F(x(t)) existe si X(s) = L(x)(s) est telle que σ = 0 ∈ ROCx .
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1.3 Propriétés
Les propriétés des transformées de Laplace sont répertoriées en Annexes. Ces propriétés sont à comprendre mais
pas à mémoriser.

Voici un résumé des plus utilisées : R est la ROC initiale (avant transformation) et après la virgule, on note la
ROC associée au signal transformé.

Décalage temporel/fréquentiel

t 7→ x(t− t0) L←→ s 7→ e−st0X(s) , R

t 7→ es0tx(t) L←→ s 7→ X(s− s0) , R−R(s0)

t 7→ ejωtx(t) L←→ s 7→ X(s− jω) , R

Dualité multiplication/convolution

t 7→ y(t) = (x1 ∗ x2)(t) L←→ s 7→ Y (s) = X1(s)X2(s)

Différentiation et intégration

t 7→ dx(t)
dt

L←→ s 7→ sX(s)

t 7→
∫ t

−∞
x(τ)dτ L←→ s 7→ 1

s
X(s)

t 7→ −tx(t) L←→ s 7→ dX(s)
ds

t 7→
∫ t

−∞
x(τ)dτ L←→ s 7→ 1

s
X(s)

Notions clés

• Comprendre la différence entre série de Fourier, transformée de fourier et transformée de Laplace.
• Maîtriser le concept d’intégrabilité qui apparaît avec la transformée de Laplace.
• Maîtriser le concept de la région de convergence.
• Calculer la région de convergence associée à une transformée.
• Savoir utiliser les propriétés pour déterminer la transofrmée de Laplace.
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2 Exercices résolus au tableau

Exercice 1 = Exercice 6.1 [TXB]

En utilisant les propriétés de la transformée de Laplace, trouver la transformée des signaux suivants à partir de
la transformée de I(t) et donner leur région de convergence.

a) δ(t)
b) δ′(t) (dérivée de l’impulsion de Dirac)
c) tI(t)
d) e−atI(t)
e) te−atI(t)
f) cos(ω0t)I(t)
g) e−at cos(ω0t)I(t)

Schéma de résolution : transformée de Laplace à partir des propriétés
1- Identifier une fonction élémentaire dont la transformée de Laplace est donnée dans le

tableau en Annexe. Ne pas oublier de préciser la ROC.
2- Identifier si la fonction élémentaire a subi une transformation ; dérivée, décalage temporel,

...
3- Utiliser les propriétés pour modifier la transformée de la fonction élémentaire sur base

du tableau donné en Annexe.
4- Préciser la ROC de la transformée.

Exercice 2 = Exercice 6.7 [TXB]

En appliquant la définition, calculer la transformée de Laplace du signal suivant :

x(t) =
{
e−t, si t ∈ [0, T ],
0, si t 6∈ [0, T ].

Schéma de résolution : calcul analytique de la transformée de Laplace
1- Formule de la transformée de Laplace
2- Remplacer x(t) par son expression analytique et en précisant les bornes d’intégration.
3- Résoudre

Question supplémentaire : quelle est la ROC?

3 Exercices à faire

Exercice 3 = Exercice 6.2 [TXB]

Calculer la transformée de Laplace du signal

x(t) = e−2tI(t) + e−t cos(3t)I(t).

et déterminer la région de convergence.

Schéma de résolution : transformée de Laplace à partir des propriétés
Utiliser le même raisonnement que pour l’exercice 1 :

1- Signal élémentaire
2- Propriétés / transformations affectant le signal élémentaire
3- Calcul/résolution
4- Identification de la ROC
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Exercice 4 = Exercice 6.4 [TXB]

Calculer la transformée de Laplace du signal représenté ci-dessous et déterminer la région de convergence.

-

6

t

f(t)

�
�
�

1 2 3 4

1

4 Pour s’exercer

Exercice 5 = Janvier 2019 - Q3 [Online]

Exercice 6 = Exercice 6.6 [TXB]
- Exercice plus compliqué ; essayer de décomposer le signal à l’aide d’une suite -

Calculer la transformée de Laplace du signal représenté ci-dessous et déterminer la région de convergence.

-

6f(t)

t
�
�
�
�
�

S
S
S
S

�
�
�

Q
Q
Q

. . .a 2a 3a 4a

b

−b2

b3

−b4

5 Sources supplémentaires
Vous trouverez des informations plus détaillées sur les démonstrations des propriétés des transformées ou la
définition de la région de convergence chapitre 6 [TXB-théorie] :
- section 6.5 : région de convergence
- section 6.7 : dualité produit-convolution

Voici également quelques liens intéressants sur les transformées de Laplace :
https://www.youtube.com/watch?v=ZGPtPkTft8g
http://www.sharetechnote.com/html/EngMath_LaplaceTransform.html
http://fourier.eng.hmc.edu/e102/lectures/Laplace_Transform/node1.html
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TP10 : Transformée de Laplace et Fonction de Transfert

1 Concept
1.1 Fonction de Transfert
• Rappel domaine temporel et réponse impulsionnelle :
Le principe de superposition applicable aux systèmes linéaires et invariants (LTI) permet de trouver la réponse
de tels systèmes en décomposant l’entrée u(t) en une somme d’impulsions δ(t), puis en sommant la réponse du
système à tous ces composants. Ce formalisme introduit la notion de réponse impulsionnelle h(t).

δ(t) −→ LTI −→ h(t)

u(t) =
∫ +∞

−∞
u(τ)δ(t− τ)dτ −→ LTI −→ y(t) =

∫ +∞

−∞
u(τ)h(t− τ)dτ

Dans le domaine fréquentiel, le TP précédent aborde la transformée de Laplace. Cet outil permet de décomposer
un signal arbitraire en une somme d’exponentielles de la forme est.

• Comment un système LTI modifie une entrée u(t) du type est = e(σ+jω)t ?

t

u(t)

Sinusoïde décroissante σ < 0

t

u(t)

Sinusoïde croissante σ > 0

u(t) = est avec s = σ + jω

est h(t) y(t)

Il suffit de calculer la convolution du signal d’entrée et de la réponse impulsionnelle du système h(t).

y(t) = u(t) ∗ h(t) = est ∗ h(t)

=
∫ +∞

−∞
es(t−τ)h(τ)dτ = est

∫ +∞

−∞
e−sτh(τ)dτ = estH(s)

où
H(s) =

∫ +∞

−∞
e−sτh(τ)dτ

en changeant la variable d’intégration, on obtient :

H(s) =
∫ +∞

−∞
h(t)e−stdt

Il s’agit de la transformée de Laplace de la réponse impulsionnelle ; elle est appelée la fonction de transfert
du système.

• H(s) définit totalement le système car pour tout signal exprimé sous la forme d’une combinaison d’expo-
nentielle du type eskt :

u(t) =
n∑
k=1

ake
skt
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on obtient en sortie
y(t) =

n∑
k=1

akH(sk)eskt

En conclusion, lorsque l’entrée est une exponentielle complexe, la sortie sera une exponentielle complexe de
même fréquence mais d’amplitude et de phase modifiées par H. Pour une entrée quelconque, il suffit d’écrire
cette entrée via sa décomposition en exponentielle est et d’étudier comme H affecte l’amplitude et la phase en
chaque fréquence (voir TP sur les diagrammes de Bode).

1.2 Convolution et fonction de transfert

Domaine temporel

u(t) h(t) y(t)

La réponse du système LTI s’obtient en faisant la
convolution de l’entrée u(t) et de la réponse impulsion-
nelle h(t) :

y(t) = h(t) ∗ u(t)

Domaine fréquentiel

U(s) H(s) Y (s)

La convolution dans le domaine temporel devient un
produit dans le domaine fréquentiel (voir propriété des
transformées de Laplace - à savoir démontrer). On peut
obtenir la transformée de Laplace de la sortie L(y(t))
en multipliant L(u(t)) et L(h(t)) :

Y (s) = H(s)U(s)

La démonstration est décrite page 98 [TXB - théorie]

1.3 Équation différentielle et fonction de transfert
La transformée de Laplace convertit des équations différentielles en simples équations algébriques. On démarre
d’un système LTI décrit par une équation différentielle d’ordre k à coefficients constants

M∑
k=0

ak
dky(t)

dtk =
M∑
k=0

bk
dku(t)

dtk

Cette équation est écrite dans le domaine temporel, on peut appliquer la propriété de dérivation (propriété vue
au TP précédent) pour facilement l’écrire dans le domaine de Laplace :

M∑
k=0

aks
kY (s) =

M∑
k=0

bks
kU(s)

La fonction de transfert (telle que Y (s) = H(s)U(s)) peut s’écrire :

H(s) = Y (s)
U(s) =

∑M
k=0 bks

k∑M
k=0 aks

k
= N(s)
D(s)

♥ La fonction de transfert d’un système LTI prend donc la simple forme d’une fonction rationnelle ; quotient
de deux polynômes en s. En effet, N(s) (resp. D(s)) correspond au numérateur (resp. dénominateur) et est
exprimé sous la forme d’un polynôme en s d’ordre k. Les zéros de N(s) sont appelés les zéros de la fonction
de transfert. Les zéros de D(s) sont appelés les pôles de la fonction de transfert. Aussi nombreux que l’ordre le
plus élevé de dérivation, ils donnent des informations capitales sur la stabilité, la convergence,...

Exemple : un système est décrit par l’équation différentielle suivante :

ÿ + 3ẏ + 2y = 2u̇+ u

On exprime cette équation dans le domaine de Laplace, en utilsant la propriété de dérivation :

s2Y (s) + 3sY (s) + 2Y (s) = 2sU(s) + U(s)

On met en évidence Y (s) dans le membre de gauche et U(s) dans le membre de droite :

(s2 + 3s+ 2)Y (s) = (2s+ 1)U(s)

Ainsi, Y (s) = 2s+1
s2+3s+2U(s).

On extrait la fonction de transfert :
H(s) = 2s+ 1

s2 + 3s+ 2
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1.4 Causalité et stabilité
• Rappel Causalité :
Un système est dit causal si y(t) = f(u(t0)) ∀t0 ≤ t, i.e. si la réponse à un temps donné ne dépend que du
passé et/ou du présent du système. Par conséquent, h(t) = 0 ∀t < 0. En effet, y(t) =

∫∞
−∞ u(τ)h(t− τ)dτ . La

causalité implique donc que h(t − τ) = 0 ∀τ > t (ou t − τ < 0). A noter que tout système physique existant
est par nature causal.
La réponse impulsionnelle d’un tel système pourrait donc être de la forme

t

h(t)

• ROC d’un système causal :
Il s’agit d’un signal de support fini à gauche (cad défini sur un intervalle [T1; +∞[ ou dans le cas de la Figure
ci-dessus [0; +∞[). Par conséquent, un système causal aura toujours une ROC décrite par un demi plan, coupé
parallèlement à l’axe jω (imaginaire), limité par la partie réelle de l’exponentielle la plus grande (voir exemple
2 TP précédent).

Pourquoi ?
Une réponse impulsionnelle associée à un système causal peut s’exprimer comme une combinaison d’exponen-
tielles est telle que :

h(t) =
(∑

k

cke
skt
)
I(t)

Sa transformée de Laplace est donnée par :

H(s) =
∫ ∞
−∞

h(t)e−stdt =
∫ +∞

0
h(t)e−stdt avec

∫ ∞
0
|h(t)|e−σt < +∞

La réponse impulsionnelle étant de support fini à gauche et décrite par une combinaison d’exponentielle de type
eskt, la réponse impulsionnelle est donc bornée par sa plus grande exponentielle esit :

|h(t)| < cie
λit

Le critère de convergence peut s’écrire : ∫ +∞

0
cie

λie−σt < +∞

On en déduit donc que la ROC du système causal est σ > λ1. Il s’agit bien d’un demi-plan, coupé parallèlement
à l’axe jω, limité par la partie réelle de l’exponentielle la plus grande.

On peut également exprimer la ROC en étudiant les pôles de la fonction de transfert. En effet, pour une
réponse impulsionnelle du type :

h(t) =
(∑

k

cke
skt
)
I(t) = c1e

s1tI(t) + c2e
s2tI(t) + ...

La fonction de transfert H(s) est obtenue directement via les propriétés de décalage fréquentiel (voir formule
en annexe) :

x(t) = e−atI(t)↔ X(s) = 1
s+ a

pour ROC = {s ∈ C : <(s) > −a}

Et donc pour la fonction de transfert H(s) de la combinaison d’exponentielles associées à la réponse impulsion-
nelle peut s’écrire :

H(s) = c1
s− λ1

+ c2
s− λ2

+ ...
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Pour retrouver la réponse impulsionnelle associée au système causal de manière univoque, il faut bien garantir
comme ROC ; σ > λi, λi étant la plus grande exponentielle mais également le plus grand pôle. Sur le graphe de
placement de pôle, on voit bien qu’il s’agit du pôle le plus à droite.

<

=

σiσ1σj

ROC

On peut également relier cette conclusion avec la section précédente, lorsque l’on a mis en évidence le fait que
la fonction de H(s) est souvent exprimée comme étant une fonction rationnelle H(s) = Y (s)

U(s) de telle sorte que :

H(s) = b0 + b1s+ b2s
2 + ...

a0 + a1s+ a2s2

Pour trouver la ROC associée au système causal, on veut que la réponse impulsionnelle soit bornée à gauche
(h(t) = 0 ∀t > 0), et donc il suffit d’étudier les pôles de la fonction de transfert et de prendre le demi-plan ouvert
à droite, limité par le pôle le plus à droite/le pôle le plus grand ♥.

• ROC d’un système anti-causal : La réponse impulsionnelle associée à un système anti-causal est telle
que h(t) = 0 ∀t > 0. Par un raisonnement similaire basé sur l’étude de la ROC d’un signal de support fini à
droite (cad défini sur un intervalle ] −∞;T ]), on en déduit que la ROC d’un système anti-causal est donnée
par un demi-plan coupé parallèlement à l’axe jω, limité à droite par la partie réelle de la plus petite exponentielle.

<

=

σiσ1σj

ROC

On peut également faire le lien avec la fonction de transfert exprimée sous la forme d’une expression rationnelle.
Cette fonction de transfert a une ROC décrite par un demi-plan coupé parallèlement à l’axe jω, ouvert à gauche
limité à droite par le pôle le plus à gauche.

• Stabilité :
- Pour qu’un système causal soit stable, il faut s’assurer que l’exponentielle qui décroît le moins vite soit
bien négative. Mathématiquement, une réponse impulsionnelle associée à un système causal est donnée
par :

h(t) = a1e
(σ1+jω1)tI(t) + a2e

(σ2+jω2)tI(t) + ...

Il faut que R(sk) < 0 ∀k pour garantir la stabilité du le système. Il faut donc que toutes les exponentielles
aient une partie réelle négative. On a alors

<

=

σi

ROC

Le système est causal et stable.
♥ On peut donc résumer qu’un système causal est stable lorsque la ROC inclut l’axe jω. Autrement dit,
la transformée de Laplace est définie en σ = 0 et donc la transformée de Fourier existe.
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- Pour qu’un système anti-causal soit stable, il faut s’assurer que l’exponentielle avec le facteur le plus
petit (le plus à droite sur l’axe) soit bien positif. Il faut que toutes les exponentielles aient une partie
réelle positive ;

h(t) = a1e
(σ1+jω1)tI(−t) + a2e

(σ2+jω2)tI(−t)

<

=

σj

ROC

Le système anti-causal est stable.
♥ On peut donc résumer le critère tel que un système anti-causal est stable lorsque la ROC (demi-plan
ouvert à gauche et borné à droite) inclut l’axe jω. Autrement dit, la transformée de Laplace est définie
en σ = 0 et donc la transformée de Fourier existe.

Un système est dit BIBO stable (ce qui est clairement souhaitable habituellement : Bounded Input =⇒
Bounded Output) si

sup
t∈R

∣∣y(t)
∣∣ ≤ K sup

t∈R

∣∣u(t)
∣∣

signifiant que n’importe quelle entrée bornée donnera une sortie bornée.
Certains systèmes menant à des phénomènes de résonance importants ne sont pas BIBO stables car il existe une
entrée telle que la sortie est non bornée. Une condition nécessaire et suffisante pour qu’un système soit BIBO
stable est que l’axe imaginaire soit compris dans la ROC de la fonction de transfert (c’est aussi équivalent à
dire que h(t) est intégrable). On a donc BIBO stable ⇐⇒ Transformée de Fourier existe.
→ Lire section 8.3 [TXB-Théorie] pour des explications plus détaillées.

• En pratique pour déterminer causalité et stabilité de fonction de transfert :
- pour un système causal, il faut donc bien s’assurer que la ROC est un demi-plan, coupé parallèlement à
l’axe jω, limité à gauche par le pôle le plus à droite. Pour qu’il soit stable, il faut en plus s’assurer
que tous les pôles sont à partie réelle négative.

- pour un système anti-causal est caractérisé par un demi-plan limité à droite par le pôle le plus à
gauche.

- Autrement, le système est non-causal pour les autres valeurs de σ.
- pour que le système soit stable peu importe sa causalité, il faut que la ROC contienne l’axe des
ordonnées/l’axe jω. La réponse impulsionnelle est caractérisée par des exponentielles décroissantes
telles que : e−αtI(t) avec α > 0 ou eαtI(−t). La fonction échelon permet de ne considérer que la région
convergente de l’exponentielle.

1.5 Réponse des systèmes LTI : Transformée bilatérale
On considère un système causal dont la dynamique est décrit par l’équation différentielle suivante : ÿ+3ẏ+2y =
aI(t) , y(0) = ẏ(0) = 0 (condition de repos initial obligatoire pour les transformées bilatérales).
Peut-on évaluer la réponse du système uniquement grâce à la fonction de transfert ? On évalue la fonction de
transfert depuis l’équation différentielle

H(s) = 1
s2 + 3s+ 2

L’entrée peut facilement s’exprimer avec sa transformée de Laplace, en utilisant la transformée de Laplace de
I(t) et la propriété de linéarité pour a=

u(t) = aI(t) L←→ U(s) = a

s

Par conséquent, on calcule aisément la transformée de Laplace de la sortie :

Y (s) = H(s)U(s)

= a

s(s2 + 3s+ 2) , R(s) > 0
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Ensuite, on décompose la réponse Y (s) en fractions simples afin de simplier l’expression.

= a

2s −
a

s+ 1 + a

2(s+ 2) , R(s) > 0

Pour obtenir la sortie du système y(t) à partir de sa transformée de Laplace Y (s) ; il suffit d’utiliser les tables
de propriétés.
On sait que

x(t) = I(t)e−at , a > 0 L←→ X(s) = 1
s+ a

, R(s) > −a

pour une système causal. On se rend alors compte que Y (s) est une somme de termes de la forme de X(s),
avec différents coefficients et différentes valeurs de a. Par linéarité, la transformée d’une somme de termes est
la somme des transformées de ces termes. On obtient ;

y(t) = a

(
1
2 − e

−t + 1
2e
−2t
)

I(t)

La réponse du système (= sa sortie) est donc une combinaison d’exponentielles, dont les facteurs sont les pôles
de la fonction de transfert.

1.6 Réponse des systèmes LTI : Transformée unilatérale
Il est très fréquent que le système possèdent des conditions initiales non nulles (on parle de non-zero state). On
définit alors la transformée de Laplace unilatérale

X(s) =
∫ +∞

0
x(t)e−stdt

LA transformée de Laplace unilatérale d’un signal x(t) est la transformée bilatérale du signal x(t)I(t). Dés lors,
la ROC de la transformée unilatérale est toujours un demi-plan ouvert à droite. La grande différence entre les
transformées unilatérales et bilatérales réside dans la propriété de différentiation (voir section 8.1 [TXB-Théorie])

dx(t)
dt

Lu←→ sX(s)− x(0−)

d2x(t)
dt2

Lu←→ s2X(s)− sx(0−)− ẋ(0−)

Exemple :

ÿ + 3ẏ + 2y = aI(t) , y(0−) = y0 , ẏ(0−) = y′0

=⇒ s2Y (s)− y0s− y′0 + 3sY (s)− 3y0 + 2Y (s) = a

s

⇐⇒ Y (s) = y0(s+ 3)
s2 + 3s+ 2 + y′0

s2 + 3s+ 2 + a

s(s2 + 3s+ 2)

♥ Les deux premiers termes de Y (s) correspondent à la réponse libre du système, i.e. une combinaison d’expo-
nentielles complexes dont les coefficients sont déterminés par la fonction de transfert et les conditions initiales.
Le dernier terme correspond à la réponse forcée du système, i.e. la réponse à l’entrée, à conditions initiales
nulles. La sortie d’un système LTI est donc la somme d’une réponse libre et d’une réponse forcée. Les pôles de
la fonction de transfert déterminent les modes du système, c’est-à-dire sa réponse naturelle.

Pour bien saisir la différence entre réponse libre et réponse forcée, prenons l’exemple d’un système masse-ressort
à la vertical. La réponse libre du système correspond à son mouvement lorsque l’expérimentateur·rice décide de
démarrer la masse à une position donnée. Les conditions initiales de l’objet sont déterminées. Ensuite, l’objet
est relâché et va osciller. Cette réponse est uniquement une conséquence de la dynamique interne et influencée
par la position initiale. En opposition, l’expérimentateur· applique applique une force constante à l’objet, la
réponse de celui-ci est gouvernée par cette entrée. Il s’agit donc la réponse forcée.

1.7 Représentation d’état et fonction de transfert
On a {

ẋ(t) = Ax(t) +Bu(t)
y(t) = Cx(t) +Du(t)

L←→
{
sX(s) = AX(s) +BU(s)
Y (s) = CX(s) +DU(s)
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en utilisant la propriété de dérivation temporelle.

On calcule la fonction de transfert telle que :

H(s) = Y (s)
U(s) = C(sI −A)−1B +D

♥ La réponse totale d’un système LTI caractérisé par les matrices A,B,C,D soumis à une entrée u(t) et
ayant des conditions initiales x(0) est donnée par :

Ytot(s) = H(s)U(s) + C(sI −A)−1x(0)

avec le premier terme associé à la réponse forcée et le deuxième terme associée à la réponse libre du système.

Les pôles de H(s) sont donc les valeurs telles que det(sI − A) = 0, i.e. les valeurs propres de A. Les pôles
de la fonction de transfert on le même rôle que les valeurs propres : pour un système causal, s’ils sont négatifs,
le système est stable et s’ils sont positifs, le système est instable ! ♥

A ce stade, il est important de se rendre compte que causalité, stabilité (valeurs propres) et ROC sont totalement
liées. N’hésitez pas à parcourir plusieurs fois les différents rappels pour être sûr que vous comprenez les liens
entre les différents représentations ; domaine temporel, domaine fréquentiel, décomposition en exponentielle ejωt,
décomposition en exponentielle du ej(σ+ω)t, ...

Notions clés

• Comprendre le concept de décomposition de tout signal sous la forme est.
• Définir la fonction de transfert à partir de la réponse impulsionnelle.
• Comprendre la dualité convolution avec la réponse impulsionnelle h(t) dans le domaine temporel versus
produit avec la fonction de transfert H(s) dans le domaine fréquentiel
• Maîtriser la transformation d’une équation différentielle dans le domaine de Laplace à l’aide des propriété.
• Calculer la fonction de transfert à partir d’une équation différentielle (équation entrée-sortie).
• Comprendre pourquoi la ROC associée au système causal (resp. anti-causal) est définie par la région délimitée
à gauche (resp. à droite) par le pôle le plus à droite (resp. à gauche). Pour cela, il faut maîtriser la notion de
causalité avec une réponse impulsionnelle définie sur t ≥ 0. Ensuite, il faut avoir en tête la notion d’intégrabilité
et de convergence de h(t). Finalement, avec le passage dans le domaine de la place à l’aide de la propriété de
décalage fréquentiel, les pôles de la fonction de transfert entre en jeu.
• Distinguer la réponse libre et de la réponse forcée du système.
• Calculer la réponse libre et la réponse forcée depuis la représentation d’état.

2 Exercices résolus au tableau

Exercice 1 = Exercice 7.2 [TXB]

Considérons les systèmes LTI en temps continu pour lesquels l’entrée u et la sortie y sont liées par ÿ+ ẏ−2y = u.

a) Trouver l’expression algébrique de la fonction de transfert H(s) de ces systèmes.
b) Discuter la région de convergence de H(s) et déterminer la réponse impulsionnelle h(t) dans les trois cas

suivants : i le système est causal, (ii) le système est stable, (iii) le système est anti-causal.

Exercice 2 = Janvier 2018 - Q2
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3 Exercices à faire

Exercice 3 =Exercice 7.10 [TXB]
Etude de ROC et implication sur la forme de la réponse impulsionnelle

Soit la fonction de transfert
H(s) = 1

s2 + s− 2 .

a) Combien de systèmes LTI différents peuvent être associés à H(s) et pourquoi ? Étudier la causalité et la
stabilité de chacun d’entre eux.

b) Étudier la stabilité de chaque réponse impulsionnelle associée aux différents systèmes ; indiquer l’origine
des instabilitées.

c) Calculer la réponse impulsionnelle du système LTI stable associé à H(s).

Exercice 4 = Exercice 7.3 [TXB]

Un système LTI causal est caractérisé par la fonction de transfert

H(s) = s+ 4
s2 + 5s+ 6 .

a) Donner une équation différentielle reliant l’entrée et la sortie.
b) Déterminer la réponse impulsionnelle h(t) du système.
c) Quelle sera la sortie si l’entrée est e−4t(1− t)I(t) ?

Exercice 5 = Janvier 2019 - Q2 (i) → (v)

Exercice 6 = Aout 2016 - Q1 (iv)-(v)-(vi)

4 Pour s’exercer

Exercice 7 = Exercice 7.1 [TXB]
- Calcul de réponse d’un système depuis sa fonction de Transfert -

La sortie d’un système LTI causal est y(t) = 2e−3tI(t) lorsque l’entrée est u(t) = I(t).
a) Trouver la fonction de transfert H(s) du système et en déduire la réponse impulsionnelle h(t).
b) Trouver la sortie y(t) quand l’entrée est u(t) = e−tI(t).
c) Trouver la sortie y(t) quand l’entrée est u(t) = e−t.

Exercice 8 = Exercice 7.7 [TXB]

Répondre par vrai ou faux et justifier brièvement.
a) Le système causal décrit par l’équation suivante est instable.

...
y + 2ÿ + y(t) = u(t)

b) Un système causal est nécessairement stable.
c) SoitH(s) la fonction de transfert d’un système stable. Le système de fonction de transfertH2(s) = 10H(s)

a un temps de réponse approximativement dix fois plus court.
d) Le système décrit par y(t) = u(t− 2) est BIBO stable.
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Exercice 9 = Exercice 7.12 [TXB]

Soit le système décrit par l’équation différentielle

cos(y)(1 + ẏ) = u(1 + u̇).

Caractériser les points d’équilibre (u0, y0) du système. Calculer la fonction de transfert du système linéarisé en
un point d’équilibre (u0, y0).

Exercice 10 = Exercice 7.28 [TXB]

Considérer le modèle linéarisé du système à deux réservoirs de l’exercice 2.7.
a) Montrer que la fonction de transfert est de la forme H(s) = m s+p

(s+q)(s+r) et exprimer m, p, q et r en
fonction de h∗1, α et γ.

b) Considérer le système linéarisé autour du point de fonctionnement déterminé par l’entrée u∗ = α2

γ .
Calculer la sortie ȳ du système linéarisé lorsque l’entrée est
(i) ū(t) = e−t

(ii) ū(t) = I(t)e−t .
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TP11 : Diagrammes de Bode

1 Concept
La réponse impulsionnelle h(t) d’un système LTI permet de caractériser le comportement de ce système et de
calculer la réponse temporelle pour une entrée donnée. Lorsque l’on travaille dans le domaine fréquentiel, on
a montré dans les TP précédents que la fonction de Transfert caractérise notre système. Elle donne toute l’in-
formation sur la "boite noire" ; en caractérisant la réponse fréquentielle. On peut simplement étudier H(jω)
car cela exprime l’effet du système sur un signal harmonique de fréquence arbitraire ω.

• Pourquoi parle-t-on de réponse fréquentielle ?
On part d’une entrée harmonique u(t) = ejωt On calcule la sortie y(t) du système de réponse impulsionelle h(t)
en appliquant la convolution :

y(t) = h(t) ∗ u(t) =
∫ +∞

−∞
h(τ)ejω(t−τ)dτ = ejωt

∫ +∞

−∞
h(τ)e−jωτdτ = ejωtH(jω) = uH(jω)

où
H(jω) =

∫ +∞

−∞
e−jωτh(τ)dτ

est la transformée de Fourier de la réponse impulsionnelle du système.
En résumé,

ejωt S H(jω)ejωt

• Exemple :
Pour une entrée, u(t) = cos(ωt) = 1

2
(
ejωt + e−jωt

)
,

la sortie est donnée par : y(t) = 1
2
(
H(jω)ejωt +H(−jω)e−jωt

)
.

La réponse d’un système LTI à une exponentielle complexe à une certaine fréquence est donc une exponentielle
complexe de même fréquence mais dont la phase et l’amplitude ont été modifiées ♥. Cette modification est
entièrement caractérisée par la transformée de Fourier de la réponse impulsionnelle.

En décomposant H(jω) par son amplitude et sa phase ; |H(jω)|ej∠H(jω), on peut exprimer la sortie y(t) =
|H(jω)| cos(ωt+∠H(jω)). Le signal u(t) est donc bien modifié en amplitude (gain) et en phase, mais pas en fréquence.

Étudier la fonction de transfert H(jω) = |H(jω)|ej∠H(jω) permet de capturer le fonctionnement du système
LTI stable. En effet, il s’agit du système stable associé à H(s) car il faut sélectionner la ROC contenant s = jω.
Comme illustré dans le TP sur les séries de Fourier, on peut étudier H(jω) via son diagramme d’amplitude
|H(jω)| = f(ω) et son diagramme de phase ∠H(jω) = g(ω). Ces graphes s’appellent les diagrammes de Bode
et correspondent à la représentation graphique usuelle de la réponse fréquentielle d’un système LTI.

• Les pratiques courantes pour dessiner les diagrammes en amplitude et en phase de H(jω) :
- l’axe des abscisses pour ω est en échelle logarithmique. Cela permet d’analyser de manière plus détaillée
les basses fréquences, où une petite différence est bien plus importante qu’à hautes fréquences.

- l’axe des ordonnées peut être représenté en échelle logarithmique pour |H(jω)| car cela permet une symé-
trie (les mêmes distances, poids,...) entre atténuation et amplification. De plus Y (jω) = H(jω)U(jω) =⇒
log |Y (jω)| = log |H(jω)|+ log |U(jω)| → facile à représenter !

- l’axe des ordonnées peut être exprimé en décibel telle que l’on dessine 20 log(|H(jω)|). Le 20 log a pour
origine l’unité attribuée à l’amplitude ; on parle souvent en décibels (gain +3dB ou atténuation -20dB par
exemple). Cependant, il est fréquent de mettre comme label de l’axe vertical |H(jω)| [-] qui représente
l’amplitude sans décibel (en unité classique) ou bien |H(jω)| [dB] (qui représente 20 log |H(jω)|).

- Échelle linéaire pour ∠H(jω) (axe des ordonnées) car celle-ci peut être aussi bien négative que positive.
De plus Y (jω) = H(jω)U(jω) =⇒ ∠Y (jω) = ∠H(jω) + ∠U(jω) → facile à représenter !

- On notera que le graphe n’est représenté que pour ω > 0 car si la réponse impulsionnelle h(t) est une
fonction réelle, l’amplitude de sa transformée de Fourier est paire et la phase de sa transformée de Fourier
est impaire.
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1.1 Parallélisme entre domaine temporel et domaine fréquentiel
La figure ci dessous illustre l’équivalence entre les deux domaines d’études des signaux. Dans le domaine tem-
porel, le signal est représenté par son évolution au cours du temps. Pour obtenir la réponse du système, il suffit
de convoluer l’entrée avec la réponse impulsionnelle y(t) = h(t) ∗ u(t).

Ce même signal d’entrée peut être décrit à l’aide de son spectre fréquentiel en amplitude et en phase. Cela
permet de simplement voir le contenu fréquentiel du signal (quelles fréquences constituent le signal). Le sys-
tème est décrit à l’aide de sa fonction de transfert (H) qui est simplement la transformée de Fourier de h(t).
Cette fonction de transfert peut également être visualisée selon son amplitude et sa phase. On appelle cela les
diagrammes de Bode.

Pour obtenir la réponse du système, il suffit de lire le diagramme de Bode et indiquer comment H affecte U.
A la fréquence nulle, le diagramme de Bode en amplitude est à égal à 1. Le signal d’entrée n’est donc pas
modifiée (la barre mauve de |U| reste bien inchangée en |Y|). En ω0, le signal d’entrée voit son amplitude
doublée car |H(jω0)| est égal à deux (la barre bleue de |Y(ω0)| vaut 2 au lieu de |U(ω0)|=1. Pour la phase, il
suffit d’additionner comme mentionner à la section précédente.
Le reste du rappel permet de mettre en avant les filtres idéaux et ensuite explique comment dessiner facilement
un diagramme de Bode sur base de l’expression de la fonction de transfert H(s).

1.2 Filtres idéaux
Un filtre idéal est un système qui atténue l’amplitude du signal pour certaines fréquences. Rappelons que l’entrée
peut être exprimée dans le domaine fréquentiel où l’on met en évidence le contenu fréquentiel. Le filtre quant
à lui diminue (ou supprime) le contenu fréquentiel de l’entrée dans certaine bande de fréquence mais laisse le
contenu fréquentiel à d’autres fréquences inchangé. La Figure 13 illustre les différents filtres idéaux qui peuvent
exister 14. Comme tout système idéal, il n’existe pas en réalité mais certains systèmes s’en approchent.

14. Source : cours de Circuits Électriques - Bertrand Cornélusse - ULiège. Les notations sont légèrement différentes
que celles utilisées dans le cadre du cours.
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Figure 13 – Bode diagramme en amplitude de filtres idéaux

1.3 Décomposition en série de systèmes simples
Les diagrammes de Bode de la mise en série de plusieurs systèmes sont donnés par la somme des diagrammes
de Bode respectifs des différents sous-systèmes.
En effet, si la fonction de transfert totale du système s’exprime comme la multiplication de fonctions plus simples
telle que :

H(s) = H1(s)H2(s)...Hn(s)
Il suffit d’utiliser une échelle logarithmique :

20 log10(|H(jω)|) = 20 log10(|H1(jω)||H2(jω)|...|Hn(jω)|)
= 20 log10(|H1(jω)|) + 20 log10(|H2(jω)|) + ...+ 20 log10(|Hn(jω)|)

De même pour la phase ;

∠(H(jω)) = ∠
(
e∠H1(jω)e∠H2(jω)...e∠Hn(jω))

= ∠
(
H1(jω)

)
+ ∠

(
H2(jω)

)
+ ...+ ∠

(
Hn(jω)

)
Ainsi, l’écriture logarithmique permet l’addition des sous-systèmes et donc l’addition des différents diagrammes.

1.4 Dessiner un diagramme de Bode
Comme illustré à dans la section 1.1, l’allure de |H| et de ∠H nous permet de facilement comprendre l’impact
de la boite noire sur le signal d’entrée. Dès lors, le but de ce TP est de dessiner ces diagrammes de Bode. A la
section 1.2, les filtres idéaux sont présentés. Cependant, il est fréquent de tomber sur des expressions plus compli-
quées. La section 1.3 indique que l’on peut décomposer l’expression générale en produit de sous systèmes en série.

De manière plus générale que faut-il faire lorsque la fonction de transfert est exprimée selon sa partie réelle
et sa partie imagine telle que H(jω) = A(ω) + jB(ω) ? ou bien exprimée depuis sa fonction de transfert H(s)
que l’on étudie dès lors en σ = 0 et qui nous donne une expression H(jω) ?

A(ω) (resp. B(ω)) correspond la partie réelle (resp. imaginaire) de H et est une fonction de la pulsation.
On pourrait dessiner sur une graphique A et de B en fonction de ω.
Cependant, dans le domaine fréquentiel, nous préférons travailler avec l’amplitude et la phase des signaux. Il
suffit de transformer la fonction complexe de H décrite par A et B de la manière suivante :

H(jω) = A(ω) + jB(ω) = |H(ω)|ej∠H(ω)

La conversion s’obtient avec les relations suivantes :

|H(ω)| =
√
A(ω)2 +B(ω)2

∠H(ω) = arctan
(B(ω)
A(ω)

)
Finalement, il suffit de tracer les deux expressions en fonction de ω.
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Exemple : Comme vu dans les TP précédents, la fonction de transfert prend souvent l’allure d’une expression
rationnelle H(s) = 1

s+a . On va démarrer du dénominateur : D(s) = s+ a. En appliquant le raisonnement décrit
ci-dessus, on obtient D(jω) = a+ jω :

|D(ω)| =
√
ω2 + a2

∠D(ω) = arctan
(ω
a

)
Comment facilement tracer la racine carré de ω2 + une constante ?
On va travailler avec des logarithmes (cf. section 1.3).

Diagramme de Bode en amplitude |D(ω)|

20 log(|D(ω)|) = 20 log(
√
ω2 + a2) = 10 log(ω2 + a2)

On considère trois cas :
• ω << a : 10 log(ω2 + a2)→ 10 log(a2) = 20 log(a)
• ω >> a : 10 log(ω2 + a2) → 10 log(omega2) = 20 log(ω) ce qui correspond à une fonction linéaire de ω,
ie. une droite avec une pente croissante de 20 dB/dec lorsque l’axe des abscisses est bien graduée en échelle
logarithmique. • ω = a : on va simplifier l’expression de l’amplitude de D et simplement relier les cas limites
considérées ci dessus.

Diagramme de Bode en phase ∠D(ω)
On repart de la définition : D(jω) = arctan

(
ω
a

)
Le graphique de arctan(x) est donnée Figure 14.

On considère différents cas :
• ω << a : arctan

(
ω
a

)
→ 0

• ω >> a : arctan
(
ω
a

)
→ π/2

Si l’on trace l’échelle des abscisses en graduation logarithmique, on peut décrire l’allure de l’arctan de manière
simplifiée.
• ω < a/10 : ∠(D(ω)) = 0
• ω ∈ [a/10; 10a] : ∠(D(ω)) croit de + π/4 par décade
• ω > a/10 : ∠(D(ω)) = π/2

Par convention, la fonction arctan a un saut de phase de pi lorsque l’argument est négatif (voir Figure 14
si a > 0 : arctan

(
ω
a

)
si a < 0 : arctan

(
ω
a

)
→ arctan

(
ω
a

)
+ π

Convention
a>0: arctan(x/a) à arctan(x/a) 
a<0: arctan(x/a) à arctan(x/a) + pi 

Figure 14 – Graphique de l’arctan(x) et arctan(−x)

Les diagrammes de Bode de D(s) = s + a sont illustrés Figure 15 (top). Si on repart de H(s) = 1/D(s), on
obtient les diagrammes de Bode illustrés à la Figure 15 (dessous).

Pour ne pas devoir repartir dans la décomposition en Amplitude et Phase à chaque fois, on va résumer les
résultats présenter ci-dessus. Si la fonction de transfert répond aux différentes formes canoniques, nous pour-
rons appliquer les résultats directement. Si la fonction de transfert ne correspond pas aux formes canoniques
présentées, il faudra repartir de la décomposition amplitude et phase.
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Graduations générales:
-logarithmique
-linéaire

Notations générales:
- |H| [dB]
- 20 log(|H|) [dB]
- |H| [-]

unités générales:
- degrés
- rad
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Figure 15 – Diagramme de Bode en amplitude (gauche) et en phase (droite) de la fonction de
transfert H(s) = 1

s+a avec a = 10. L’amplitude est donnée en dB avec graduation linéaire et la phase
en radian avec graduation linéaire. L’axe des abscisses est bien la pulsation en rad/s avec une

graduation logarithmique.

Réponse d’un système continu du premier ordre
• Forme générale :
τ ẏ + y = uK avec τ est la constante de temps et K une constante.
• Fonction de transfert :

H(s) = K

τs+ 1

avec ROC={s ∈ C : σ > −1
τ
}

On a 
H(jω) = K

jωτ+1
h(t) = K

τ e
− t
τ I(t)

s(t) = K
(
1− e− t

τ

)
I(t)

• Pôle : p = − 1
τ
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Figure 16 – Système d’ordre 1 pour K = 1 : (top-left) réponse impulsionnelle h(t), (bottom-left)
réponse indicielle, (top-right) Diagramme de Bode en amplitude, (bottom-right) Diagramme de Bode

en phase. Les courbes vertes correspondent aux courbes noires approximées.

• Diagrammes de Bode d’un système d’ordre 1 :
Ci-dessus, on décrit comment tracer les diagrammes de manière simplifiée. L’origine de ces courbes est justifiée
section 9.4 [TXB-Théorie].

◦ |H(jω)| :
- Si ω < ωc = 1

τ = pulsation de coupure, alors 20 log |H(jω)| ' 0.
- Si ω > ωc, alors 20 log |H(jω)| décroît linéairement à 20dB/déc.

Il s’agit donc d’un filtre passe-bas.

◦ ∠H(jω) :
- Si ω < 1

10ωc : ∠H(jω) ' 0.
- Si 1

10ωc < ω < 10ωc : ∠H(jω) décroît linéairement (avec une pente de −π4 /dec) et vaut −
π
4 en

ωc.
- Si 10ωc < ω : ∠H(jω) ' −π2 .

Il y a donc un déphasage à hautes fréquences et non à basses fréquences.

• Résumé pratique des diagrammes de bode de système d’ordre 1 à la Figure 17.

Réponse d’un système continu du deuxième ordre
• Forme générale :
ÿ + 2ζω0ẏ + ω2

0y = ω2
0Ku avec ω0 est la pulsation naturelle et ζ est le facteur d’amortissement (plus ζ ↗, plus

l’amortissement ↗).
• Fonction de transfert :

H(s) = Kω2
0

s2 + 2ζω0s+ ω2
0

avec ROC = {s ∈ C : σ > −ζω0 + ω0
√
ζ − 1}

On a H(jω) = K(
j ωω0

)2
+2ζj

(
ω
ω0

)
+1

• Pôles : p1,2 = −ζω0 ± ω0
√
ζ2 − 1

— Si ζ > 1 : cascade de deux systèmes d’ordre 1 (deux pôles réels) (en effet, le polynome de deuxième est
factorisable)
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Figure 17 – Diagrammes de Bode de système d’ordre 1 : en pratique

— Si 0 < ζ < 1 : deux complexes conjugués =⇒ effets d’ordre 2

Figure 18 – Système d’ordre 2 pour K = 1 : (top-left) réponse impulsionnelle h(t), (bottom-left)
réponse indicielle, (top-right) Diagramme de Bode en amplitude, (bottom-right) Diagramme de Bode

en phase.
Les courbes vertes correspondent aux courbes noires approximées. ωn signifie ω0 selon nos notations

• Diagrammes de Bode d’un système d’ordre 2 :
Ci-dessus, on décrit comment tracer les diagrammes de manière simplifiée. L’origine de ces courbes est justifiée
section 9.5 [TXB-Théorie].

◦ |H(jω)| :
- Si ω < ω0, alors 20 log |H(jω)| ' 0.
- Si ω > ω0, alors 20 log |H(jω)| décroit linéairement à 40dB/decade.

Il s’agit donc d’un filtre passe-bas qui atténue plus les amplitudes du signal dont les fréquences sont
supérieures ω0 que le filtre passe-bas associé au système d’ordre 1 car la pente est plus importante.
Présence d’ overshoot :
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- si ζ <
√

2
2 , il y a un overshoot (un pic) dans le réponse fréquentielle, à la pulsation de résonance

ω̃ = ω0
√

1− 2ζ2 (qui tend vers ω0 lorsque ζ → 0) et dont l’amplitude est |H(jω̃)| = 1
2ζ
√

1−ζ2

(qui tend vers +∞ lorsque ζ → 0).
- Si ζ >

√
2

2 , il n’y a pas d’overshoot.
◦ ∠H(jω) :

- Si ω < ω0
1+k : ∠H(jω) ' 0.

- Si ω0
1+k < ω < (1 + k)ω0 : ∠H(jω) décroit linéairement (à π

2 /decade) et vaut −
π
2 en ω0.

- Si (1 + k)ω0 < ω : ∠H(jω) ' −π.
k > 0 et diminue si ζ diminue. Autrement dit, la phase subit une transition d’autant plus abrupte
que ζ est petit. A la limite ζ → 0, le système devient instable, la phase subit un saut discontinu et le
maximum du pic d’amplitude tend vers l’infini. Il y a donc un déphasage à hautes fréquences et pas
à basses fréquences.

• Résumé pratique des diagrammes de bode de système d’ordre 2 à la Figure 19.

Figure 19 – Diagrammes de Bode de système d’ordre 2 : en pratique

1.5 Signification de la phase
La phase d’un système est également une caractéristique très importante. Qualitativement, une variation de
phase est souvent associée à un décalage (avance ou retard) temporel du signal (voir Exercice TP6|n*3). Un
retard pur y(t) = u(t − t0) a comme fonction de transfert H(s) = e−st0 , ce qui implique un gain unité et une
phase linéaire :

|H(jω)| = 1 , ∠H(jω) = −ωt0
La pente de la courbe de phase correspond donc au retard appliqué au signal temporel.

Pour un système plus général, la courbe de phase est une fonction non linéaire de la fréquence. Dans ce cas, la
tangente à la courbe en un point donné ω∗ approxime le retard 15 appliqué aux signaux temporels de fréquence
proche de ω∗.

1.6 Fonction de transfert sous forme rationnelle
Au TP précédent, on a insisté sur la factorisation de la fonction de Transfert et ensuite en sa décomposition en
fraction simples. Ainsi, on utilise la forme factorisée de la fonction de transfert en système d’ordre 1 et d’ordre 2.

15. Cet effet de retard (ou d’avance) différent sur chaque fréquence peut causer une distorsion importante du signal
temporel. Dans les applications de régulation, un retard – et plus généralement des variations importantes dans la phase
du système – est souvent associé à une détérioration de la stabilité et de la robustesse - voir cours de Linear Control
Systems.
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Les diagrammes de Bode peuvent donc être entièrement construits à partir des zéros et des pôles de la fonction
de transfert en suivant les caractéristiques de chaque type de sous-système constituant H :

- Pôle réel pi =⇒ réponse d’ordre 1, τi = − 1
pi

- Paire de pôles complexes conjugués (pi,1, pi,2) =⇒ réponse d’ordre 2, (pi,1, pi,2) = −ζiω0,i±ω0,i
√
ζ2 − 1

- Zéros : les diagrammes sont similaires mais miroir par rapport à l’axe des abscisses.
La Table 1 résume comment chaque sous-système d’ordre 1 ou d’ordre 2 impacte le diagramme de Bode de la
fonction de transfert.

Diagramme de l’amplitude Diagramme de la phase
Pôle réel pente ↘ de −20dB/dec phase ↘ de π

2 (−π4 /dec entre [−0.1pi; 10pi])
Zéro réel pente ↗ de +20dB/dec phase ↗ de π

2 (π4 /dec (entre [−0.1pi; 10pi])
Pôles complexes conjugués pente ↘ de −40dB/dec en ω0 phase ↘ de π autour de ω0 (π2 /dec)
Zéros complexes conjugués pente ↗ de +40dB/dec en ω0 phase ↗ de π autour de ω0 (π2 /dec)

Tableau 1 – Construction des diagrammes de Bode

• En pratique

Schéma de résolution : tracer les diagrammes de Bode en amplitude et en phase
1- Ecrire la fonction de transfert en sous-système d’ordre 1 et/ou d’ordre 2 sous leur forme

"canonique" vue aux sections précédentes.
2- Calculer le gain statique (DC) H(0) pour dessiner |H(0)|.
2- Calculer les zéros et les pôles de la fonction de transfert et suivre les règles de la Table 1.

• Exemple :
La Figure 20 illustre la marche à suivre sur un exemple de fonction de transfert rationnelle.

Diagramme de Bode en amplitude Diagramme de Bode en phase

Figure 20 – Exemple de construction de diagrammes de bode associés à une fonction de transfert
rationnelle.

• Bande passante à -3dB :
Dans de nombreux systèmes physiques, on s’intéresse à la variation d’énergie entre l’entrée et la sortie. On sait
que l’énergie d’un signal passant par un système de fonction de transfert H(s) est modulée par |H(s)|2. Par
conséquent, le gain (le diagramme de Bode en amplitude) vaut −3dB, on a ;

20 log(|H(jω)|) = −3dB ←→ 10 log(|H(jω)|2) = −3dB ' 10 log(1/2)
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L’énergie d’un signal de fréquence ω est divisé par 2 en passant à travers le système 16.
La bande passante à -3dB d’un système contient l’ensemble des fréquences pour lesquelles |H(jω)|2 ≥ H2

2 .

• Remarque :
Pour un système causal, si un seul pôle est positif (sa partie réelle), alors le système est instable. Or, H(jω) est
la transformée de Fourier de h(t), qui n’existe pas si le système est instable ! Dès lors, si H(jω)@, les diagrammes
de Bode n’ont plus de sens ! Pour un système causal, on peut donc tracer les diagrammes de Bode ssi le
système est stable.

1.7 Construction expérimentale d’un diagramme de Bode
La construction d’un diagramme de Bode peut se faire expérimentalement, sans connaître la fonction de transfert
du système : en appliquant à l’entrée du système une sinusoïde de fréquence ω0 et en la comparant à la sortie
mesurée (après disparition des transitoires), on obtient facilement l’amplitude |H(jω0)| et la phase ∠H(jω0) du
système à cette fréquence particulière. En réitérant l’expérience pour différentes fréquences, on obtient différents
points du diagramme de Bode.

Notions clés

• Maîtriser le concept des diagrammes de Bode : origine, importance, fonctionnement.

Comment tracer un diagramme ?
1- Décomposer en sous fonction si possible
2- Est-ce que l’expression correspond à une forme canonique ?

Forme canonique d’ordre 1 : H(s) = 1
s/a+1

Forme canonique d’ordre 2 : H(s) = Kω2
0

s2+2ζω0s+ω2
0

Est-ce que le dénominateur sous la forme du polynome de deuxième ordre est factorisable ?
Oui > utiliser les outils associés à la forme canonique d’ordre 1
Non > utiliser les outils associés à la forme canonique d’ordre 2.

Oui, l’expression a une forme canonique → j’utilise les outils du cours développées pour les formes canonique
d’ordre 1 et d’ordre 2. Si les expressions sont au numérateur, "j’inverse" le réponse. Les pentes qui descendaient
vont croître. L’overshoot vers le haut sera vers le bas.
Non, l’expression n’a pas une forme canonique → je décompose l’expression complexe en son amplitude et sa
phase qui sont des fonctions de ω.

3- Quelles sont les consignes concernant les graduations et unités ?
Amplitude en dB ou en unité naturelle ? Phase en degré ou en rad ? L’axe des abscisses est gradué selon une
graduation linéaire ou logarithmique ?

16. Utile pour le cours de Télécommunications par exemple
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2 Exercices résolus au tableau

Exercice 1 = Exercice 8.2 [TXB]

Tracer les diagrammes de Bode de la fonction de transfert

H(s) = 30(s+ 8)
s(s+ 2)(s+ 4) .

Exercice 2 = Devoir 2020 Q3
On considère la fonction de transfert suivante :

H(s) = −1
s2

a) Tracez le bloc diagramme de la fonction de transfert. Le diagramme en amplitude a comme abscisse la
pulsation selon une échelle linéaire (uniquement entre 1rad/s et 10 rad/s) et en ordonnée l’amplitude
dans des unités naturelles selon une échelle linéaire. Le diagramme en phase est également dessiné avec la
pulsation en abscisse selon une graduation linéaire (uniquement entre 1rad/s et 10 rad/s) et l’ordonnée
est en degré selon une échelle linéaire également.

b) Tracez le diagramme de Bode en amplitude de la fonction de transfert selon les conventions classiques c-
à-d l’abscisse correspond à la pulsation selon une échelle logarithmique (entre 1 et 10 rad/s) et l’ordonnée
correspond à l’amplitude en dB. Expliquez comment vous êtes passé·es du diagramme de la question a)
à celui-ci (sur base d’explications mathématiques).

Exercice 3 = Exercice 8.4 [TXB]

Soit le système causal représenté par un circuit RLC série avec R = 1,Ω, C = 1, F et L = 1, H. L’entrée u(t)
est la tension au générateur et la sortie y(t) est la tension aux bornes du condensateur.

a) Déterminer la fonction de transfert H(s) entre la tension d’entrée u(t) et la tension de sortie y(t), et
spécifier sa région de convergence.

b) A l’aide du diagramme de Bode en amplitude pour H(s), établir le caractère passe-bas, passe-haut ou
passe-bande du circuit.

c) Procéder comme aux points a) et b) pour R = 10−3Ω.

3 Exercices à faire

Exercice 4 = Aout 2021 [Online]
On considère la fonction de transfert suivante :

H = s− 1000
s2 + 2s+ 64

Dessiner le diagramme de bode en amplitude et en phase.
• Détailler la construction du diagramme sur base de développement analytique de la décomposition en
amplitude et en phase si les outils vus en cours ne sont pas applicables.
• L’axe des abscisses est graduée selon une échelle logarithmique entre 1 rad/s et 10000 rad/s. L’amplitude est
donnée en décibels.
• Dessinez avec soin les diagrammes en indiquant explicitement les informations nécessaires à la compréhension
des courbes (gain statique, pente, amplitude des pics si présents, la valeur de l’amplitude et de la phase en
w=10000rad/s,...)
• Convention mathématique :
si a >0 : arctan(b/a) => arctan(b/a)
si a <0 : arctan(b/a) => arctan(b/a)+π
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Exercice 5 = Exercice 8.1 [TXB]

Tracer les diagrammes de Bode de la fonction de transfert

H(s) =
1 + s

2
s2 .

Exercice 6 = Janvier 2020 - Q3

4 Pour s’exercer

Exercice 7 = Exercice 8.9 [TXB]

Tracer les diagrammes de Bode du système décrit par l’équation différentielle

ÿ(t) + 10ẏ(t) + 9y(t) = 180u(t).

Évaluer le gain statique.

Exercice 8 = Exercice 8.12 [TXB]
Pour chacun des systèmes LTI stables suivants, tracer le(s) diagramme(s) de Bode manquant(s) et donner
une expression d’une fonction de transfert à coefficients réels leur correspondant. A quoi peut servir un filtre
analogique de fonction de transfert H3
8.2 Exercices 87

20 log�|H| 20 log�|H|

10

1 2 10 !

+20�dB

-20�dB

H

-90

H H

H�=
1 2 3

H�= H�=
s�+�0.1s+1

s�+�0.01s+1

2

2

20 log|H(jω)|

ω ω

ωω ω

Exercice 8.13 (Janvier 2005) Le diagramme de Bode en amplitude de la fonction de

transfert

H(s) = K (1+0,5s)(1+as)

s(1+ s/8)(1+bs)(1+ s/36)

est représenté sur la figure suivante.

0

dB

ω2 4 8 24 36

0dB/dec

−20dB/dec

1

−20dB/dec

−40dB/dec

0dB/dec

+20dB/dec

Déterminer les paramètres K , a et b à partir de ce diagramme.

Exercice 9 = Exercice 8.8 [TXB]

Soit le diagramme de Bode en amplitude correspondant à H(s) représenté ci-dessous.
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8.2 Exercices 85

Exercice 8.7 (Novembre 1997) Tracer les diagrammes de Bode du système décrit

par l’équation différentielle

ÿ(t )+11ẏ(t )+10y(t ) = 10u(t ).

Évaluer la bande passante à −3dB et le gain statique.

Exercice 8.8 (Janvier 1999) Soit le diagramme de Bode en amplitude correspon-

dant à H(s) représenté ci-dessous.

0 dB
-20 dB/dec

10 100 ω

20 log10 |H |

a) Proposer deux fonctions de transfert H1(s) et H2(s) distinctes (ni zéros ni

pôles communs) pouvant correspondre à ce diagramme en amplitude. Tra-

cer le diagramme de phase correspondant dans les deux cas.

b) Comment doit-on modifier les systèmes du point a) pour que le diagramme

d’amplitude associé corresponde à 20 log10(|H(jω)|)−3dB?

Exercice 8.9 (Septembre 1999) Tracer les diagrammes de Bode du système décrit

par l’équation différentielle

ÿ(t )+10ẏ(t )+9y(t ) = 180u(t ).

Évaluer le gain statique et la bande passante à −3 dB.

Exercice 8.10 (Janvier 2000) Soit le circuit RLC suivant où y = vC .

u(t)

+

-

L=100mH

R

C

Calculer les valeurs R et C pour obtenir une réponse fréquentielle possédant les

pôles de la réponse fréquentielle illustrée.

a) Proposer deux fonctions de transfert H1(s) et H2(s) distinctes (ni zéros ni pôles communs) pouvant
correspondre à ce diagramme en amplitude. Tracer le diagramme de phase correspondant dans les deux
cas.

b) Comment doit-on modifier les systèmes du point a) pour que le diagramme d’amplitude associé corres-
ponde à 20 log10(|H(jω)|)-3dB ?

Exercice 10 = Janvier 2020 - Q2 (ix)

Exercice 11 = Janvier 2019 - Q2 (viii-ix)

Exercice 12 = Aout 2019 - Q2 (viii)

5 Sources supplémentaires
Khan Academy 1 : https://www.youtube.com/watch?v=_eh1conN6YM
Khan Academy 2 : https://www.youtube.com/watch?v=CSAp9ooQRT0
Khan Academy 3 : https://www.youtube.com/watch?v=O2Cw_4zd-aU
Khan Academy 4 : https://www.youtube.com/watch?v=O2Cw_4zd-aU
Khan Academy 5 : https://www.youtube.com/watch?v=4d4WJdU61Js
Khan Academy 6 : https://www.youtube.com/watch?v=GIlx9Yu__y8
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diagramme_de_Bode
https://cahier-de-prepa.fr/psi-buffon/download?id=54
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Résolution ODE

• u
• y
• x
•
•

ẋ = f(x, u)
<latexit sha1_base64="rbf3nFtG44bLKBunH+dRgGmZwQU=">AAAC1HicjVHLSsNAFD2Nr1ofjbp0EyxKBSlJFXQjFNy4rGAf0JaSpNMamhfJRFpqV+LWH3Cr3yT+gf6Fd8YIahGdkOTMuefcmXuvFbpOzHX9JaPMzS8sLmWXcyura+t5dWOzHgdJZLOaHbhB1LTMmLmOz2rc4S5rhhEzPctlDWt4JuKNaxbFTuBf8nHIOp458J2+Y5ucqK6ab/cCPhlNT7V+cXSQ7HfVgl7S5dJmgZGCAtJVDdRntNFDABsJPDD44IRdmIjpacGAjpC4DibERYQcGWeYIkfehFSMFCaxQ/oOaNdKWZ/2Imcs3Tad4tIbkVPDLnkC0kWExWmajCcys2B/yz2ROcXdxvS30lwesRxXxP7l+1T+1ydq4ejjRNbgUE2hZER1dpolkV0RN9e+VMUpQ0icwD2KR4Rt6fzssyY9saxd9NaU8VepFKzY26k2wZu4JQ3Y+DnOWVAvl4zDUvniqFDZS0edxTZ2UKR5HqOCc1RRkzN/wCOelLpyo9wqdx9SJZN6tvBtKffvi9eU6g==</latexit>

y = g(x, u)
<latexit sha1_base64="eDf2Pb0/4HSvv3kWyK0Zv/V3ef0=">AAACzHicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkWpICWtgm6EghtXUsE+pBZJptM6NC+SiVhKt/6AW/0u8Q/0L7wzpqAW0QlJzpx7z5m59zqhK2JpWa8ZY2Z2bn4hu5hbWl5ZXcuvbzTiIIkYr7PADaKWY8fcFT6vSyFd3gojbnuOy5vO4FTFm3c8ikXgX8phyDue3fdFTzBbEnU1PDH7xfv9ZO8mX7BKll7mNCinoIB01YL8C67RRQCGBB44fEjCLmzE9LRRhoWQuA5GxEWEhI5zjJEjbUJZnDJsYgf07dOunbI+7ZVnrNWMTnHpjUhpYoc0AeVFhNVppo4n2lmxv3mPtKe625D+TurlEStxS+xfuknmf3WqFokejnUNgmoKNaOqY6lLoruibm5+qUqSQ0icwl2KR4SZVk76bGpNrGtXvbV1/E1nKlbtWZqb4F3dkgZc/jnOadColMoHpcrFYaG6m446iy1so0jzPEIVZ6ihTt4eHvGEZ+PckMbIGH+mGplUs4lvy3j4AM07keQ=</latexit>

TP1

Signaux & systèmes: résumé

Propriétés des signaux et des systèmes:
causalité, linéarité, temps-invariance, …

Bac 1

Représentation ’Modèle d’état’

Comment étudier des systèmes 
non linéaires 1D ou 2D

TP2,3
Comment trouver la représentation 
modèle d’état d’un problème réel ? 
Est-ce que la représentation ABCD est 
possible? Comment faire le bloc 
diagramme?

· Linéarisation d’un système
· Représentation matricielle du 
système linéarisé

TP4 TP2,3,5

Représentation entrée-sortie

+ =

u

D

B ẋ
<latexit sha1_base64="WTfXIc31VI2Xpn94npOtB07tI5E=">AAACynicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVxVZIq6LLgxoWLCvYBbZFkOq2heTGZiCV05w+41Q8T/0D/wjtjCmoRnZDkzLnn3Jl7rxv7XiIt67VgLCwuLa8UV0tr6xubW+XtnVYSpYLxJov8SHRcJ+G+F/Km9KTPO7HgTuD6vO2Oz1W8fcdF4kXhtZzEvB84o9AbesyRRLV7g0hm99ObcsWqWnqZ88DOQQX5akTlF/QwQASGFAE4QkjCPhwk9HRhw0JMXB8ZcYKQp+McU5TIm5KKk8IhdkzfEe26ORvSXuVMtJvRKT69gpwmDsgTkU4QVqeZOp7qzIr9LXemc6q7Tejv5rkCYiVuif3LN1P+16dqkRjiTNfgUU2xZlR1LM+S6q6om5tfqpKUISZO4QHFBWGmnbM+m9qT6NpVbx0df9NKxao9y7Up3tUtacD2z3HOg1atah9Xa1cnlfphPuoi9rCPI5rnKeq4QANNXeUjnvBsXBrCmBjZp9Qo5J5dfFvGwwd/x5I8</latexit>

Z

<latexit sha1_base64="tsB0k1IEA/BQmw+8sPJc+QIG3PE=">AAACx3icjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVxVRIVdFlwo7sK9gFtkSSdtkPTJEwmxVJc+ANu9c/EP9C/8M44BbWITkhy5tx7zsy9109CnkrHec1ZC4tLyyv51cLa+sbmVnF7p57GmQhYLYjDWDR9L2Uhj1hNchmyZiKYN/JD1vCHFyreGDOR8ji6kZOEdUZeP+I9HnhSUW0eydtiySk7etnzwDWgBLOqcfEFbXQRI0CGERgiSMIhPKT0tODCQUJcB1PiBCGu4wz3KJA2oyxGGR6xQ/r2adcybER75ZlqdUCnhPQKUto4IE1MeYKwOs3W8Uw7K/Y376n2VHeb0N83XiNiJQbE/qWbZf5Xp2qR6OFc18CppkQzqrrAuGS6K+rm9peqJDkkxCncpbggHGjlrM+21qS6dtVbT8ffdKZi1T4wuRne1S1pwO7Pcc6D+nHZPSkfX5+WKodm1HnsYR9HNM8zVHCJKmrkPcAjnvBsXVmxNbbuPlOtnNHs4tuyHj4Ap2WQsg==</latexit>

x

A

C y

u yh(t)

La convolution permet d’obtenir la sortie sur base 
de l’entrée u et de la réponse impulsionnelle h

y(t) = u(t)*h(t)

↵ÿ + �ẏ + �y = �u̇ + ✏u

<latexit sha1_base64="PTEkPLcCN9hGGCjM63sOYftoeGI=">AAADC3icjVFdaxNBFD3Zao1prbE++jIYLAUhbErEvgiBgvgYwXxAt4TZ3Uk6dHZn2Z0thJCf4D/xzTfpq3+gL6W0P6D+C++MG2ktorPs7rnn3nNm7twwU7Iwvn9Z89YePFx/VH/c2Nh8svW0+Wx7WOgyj8Qg0krn45AXQslUDIw0SoyzXPAkVGIUnhzY/OhU5IXU6Sczz8RRwmepnMqIG6ImzfcBV9kxD+JYm8V8yV6zIBSG4t/hjCcJZ3P2jgWxUIYzlytdTmSFVDpl5aTZ8tu+W+w+6FSghWr1dfMCAWJoRCiRQCCFIazAUdBziA58ZMQdYUFcTki6vMASDdKWVCWoghN7Qt8ZRYcVm1JsPQunjmgXRW9OSoZXpNFUlxO2uzGXL52zZf/mvXCe9mxz+oeVV0KswTGx/9KtKv9XZ3sxmGLf9SCpp8wxtruocindrdiTs1tdGXLIiLM4pnxOOHLK1T0zpylc7/ZuucvfuErL2jiqakv8sKekAXf+HOd9MNxrd7rtNx+7rd5ONeo6XuAldmmeb9HDB/QxIO8vOMcVrr3P3lfvm3f2q9SrVZrnuLO87z8BONeq8Q==</latexit>

Équation entrée-sortie

· identification des variables d’état
· ou méthode des variables axillaires
· ou mise en bloc diagramme 
puis extraire les variables d’étatTP4-5

TP6

Problème réel
= mise en situation d’un système

x1

x2

Domaine temporel



=
+

+ …

T

T/2
T

A1

A2

Série de Fourier

x(t) =
1

T

X

k2Z
x̂kejk 2⇡

T t

<latexit sha1_base64="EesOxJObwh0W6I2nFj4usiR26mA=">AAADEXicjVFNT9VAFD0UlQ8FH7B0M/FFA5uX9mkCGxISNixYYMIDIsWX6TCPN/Yz0ymBNP0V/BN27oxbfwCw1JX+C+8MJVEJ0Wnanjn3njNz742KRJXG928mvMlHj59MTc/MPn02N/+8s7C4V+aVFnIg8iTXBxEvZaIyOTDKJPKg0JKnUSL3o3jTxvdPpS5Vnu2a80IepfwkUyMluCFq2Nk+WzYrbJ2FI81FHTT1bsPCskqHdRyqjIUpN2PBk/p9Q/yYm/qsGcZMfqjZx/hW0w8LZWWGNcNO1+/5brH7IGhBF+3ayTtXCHGMHAIVUkhkMIQTcJT0HCKAj4K4I9TEaULKxSUazJK2oixJGZzYmL4ntDts2Yz21rN0akGnJPRqUjK8Ik1OeZqwPY25eOWcLfuQd+087d3O6R+1XimxBmNi/6W7y/xfna3FYIQ1V4OimgrH2OpE61K5rtibs9+qMuRQEGfxMcU1YeGUd31mTlO62m1vuYv/cJmWtXvR5lb4aW9JAw7+Hud9sNfvBW96/Xdvuxuv21FP4wVeYpnmuYoNbGEHA/K+xDW+4bt34X3yPntfblO9iVazhD+W9/UX7IWumw==</latexit>

x̂k =

Z T

0

x(t)e�jk 2⇡
T tdt, k 2 Z

<latexit sha1_base64="r6b4IXqg1WfqpzmgCRFdngKC37s=">AAADH3icjVHLThRBFD208hAEB126qTjBQAKTnpEENyYkblxiMgMEGibVNTVM0c9UV5shnf4Y/8SdO+PO8ANGV/oJ3iqaRCBEq9Pd5557z6m6dcM8VoXx/csZ78HD2bn5hUeLS4+XV560Vp/uF1mphRyILM70YcgLGatUDowysTzMteRJGMuDMHpr8wcfpC5UlvbNRS5PEn6WqrES3BA1bB0FE26qaT2M2BsWqNQM/dM+m66bDSZPK7Z1zqJgrLmoekGu6qpfG1YzFiRhNq1GFFyhTSIjK6eYm4ngcXVUD1ttv+O7xe6CbgPaaNZe1vqGACNkECiRQCKFIRyDo6DnGF34yIk7QUWcJqRcXqLGImlLqpJUwYmN6HtG0XHDphRbz8KpBe0S06tJybBGmozqNGG7G3P50jlb9j7vynnas13QP2y8EmINJsT+S3dd+b8624vBGK9dD4p6yh1juxONS+luxZ6c/dWVIYecOItHlNeEhVNe3zNzmsL1bu+Wu/wPV2lZG4umtsRPe0oacPf2OO+C/V6n+6rTe7/d3n3ZjHoBz/EC6zTPHeziHfYwIO9P+I5f+O199D57X7yvV6XeTKN5hhvLu/wDsCuynw==</latexit>

f ou w f ou w

|x̂k|

<latexit sha1_base64="gczYJwsIFHyOAFs7QcJcKD/qvxk=">AAACz3icjVHLTsJAFD3UF+ILdemmkWhckdZgdEnixiUk8kiAmLYM0NBXplOVAMatP+BW/8r4B/oX3hlLohKj07Q9c+49Z+bea0eeGwvDeM1oC4tLyyvZ1dza+sbmVn57px6HCXdYzQm9kDdtK2aeG7CacIXHmhFnlm97rGEPz2W8cc147IbBpRhFrONb/cDtuY4liGpP2gNLjG+nV8NJ7ipfMIqGWvo8MFNQQLoqYf4FbXQRwkECHwwBBGEPFmJ6WjBhICKugzFxnJCr4gxT5EibUBajDIvYIX37tGulbEB76RkrtUOnePRyUuo4IE1IeZywPE1X8UQ5S/Y377HylHcb0d9OvXxiBQbE/qWbZf5XJ2sR6OFM1eBSTZFiZHVO6pKorsib61+qEuQQESdxl+KcsKOUsz7rShOr2mVvLRV/U5mSlXsnzU3wLm9JAzZ/jnMe1I+LZql4Ui0VyofpqLPYwz6OaJ6nKOMCFdTIO8IjnvCsVbUb7U67/0zVMqlmF9+W9vABfu+UNA==</latexit>

\x̂k
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Les coefficients de Fourier sont complexes: 
On peut dessiner le spectre en amplitude et en phase des coefficients.

x̂k = |x̂k|ej\x̂k
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fo 2fo

fo=1/T

Signal périodique

TP7

Transformée de Fourier

TP8

Signal non-périodique

X(j!) =

Z +1

�1
x(t)e�j!tdt

<latexit sha1_base64="rshluGA/XnJweR/nRJBQ5iog6c0=">AAADDXicjVHNTttAGJy4P0BaStoeuawaFQUhIjsg0UslpF44Bon8SAQi29mEJbbXsteIyMoz9E24cat67QtUQhzoubxFv90uUluEylr2zs43M95vN0gjkSvXva44T54+e76wuFR98XL51Urt9ZtuLoss5J1QRjLrB37OI5HwjhIq4v00434cRLwXTD/peu+MZ7mQyYGapfwo9ieJGIvQV0QNa3v9xulAxnzir7OPjA1EooblJk1jNZsflxsWsfOGWmf8uGSbVs4Um5M+DuR5OZqr6rBWd5uuGew+8Cyow462rF1hgBEkQhSIwZFAEY7gI6fnEB5cpMQdoSQuIyRMnWOOKnkLUnFS+MRO6Tuh1aFlE1rrzNy4Q/pLRG9GTob35JGkywjrvzFTL0yyZh/KLk2m3tuM5sBmxcQqnBD7P9+d8rE+3YvCGB9MD4J6Sg2juwttSmFORe+c/dGVooSUOI1HVM8Ih8Z5d87MeHLTuz5b39R/GqVm9Tq02gK3epd0wd6/13kfdFtNb6vZ2t+u767Zq17EKt6hQfe5g13soY0OZV/gO27ww/nsXDpfnK+/pU7Fet7ir+F8+wVFP6rl</latexit>

x(t) =
1

2⇡

Z +1

�1
X(j!)ej!td!

<latexit sha1_base64="5kUXmE5MgDtO1fIMLNKLVuP0IF4=">AAADIXicjVFNb9NAEJ2aQtPwUQPHXlZEoFSIyE4rlQtSpF44plLTRqrbaL3ZhG1sr7VeV4ks/xr+CTduFRdU9Q/Asf0FzG62UqFCsJbtN2/mvd3ZifNEFDoILle8B6sPH6011puPnzx9tuE/f3FYyFIxPmAykWoY04InIuMDLXTCh7niNI0TfhTP9kz+6JyrQsjsQC9yfpLSaSYmglGN1MiP5m29RT6QaKIoq8K66ka5qEkkMj2q3pn/RC/q0+qtQ2TYPotkyqd0i/DTiriAaFITQqI0lvNqXC/J5shvBZ3ALnIfhA60wK2+9L9DBGOQwKCEFDhkoBEnQKHA5xhCCCBH7gQq5BQiYfMcamiitsQqjhUU2Rl+pxgdOzbD2HgWVs1wlwRfhUoCr1EjsU4hNrsRmy+ts2H/5l1ZT3O2Bf5j55Uiq+ETsv/S3Vb+r870omEC720PAnvKLWO6Y86ltLdiTk7udKXRIUfO4DHmFWJmlbf3TKymsL2bu6U2/8NWGtbEzNWW8NOcEgcc/jnO++Cw2wm3O939nVbvjRt1AzbhFbRxnrvQg4/QhwF6f8HdruHG++x99S68b8tSb8VpXsJvy7v6BXCZszE=</latexit>

La transformée de Fourier X(jw) est une fonction complexe qui dépend de w.
On peut dessiner l’amplitude et la phase de la transformée en fonction de w.

f ou w f ou w

fo 2fo

\X

<latexit sha1_base64="Six/RPWxw47FEuLnLOP9Tumnc14=">AAACzHicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVxVVKp6LLgxpVUsA9piyTTaR2aF8lEKKVbf8Ctfpf4B/oX3hmnoBbRCUnOnHvPmbn3erEvUuk4rzlrYXFpeSW/Wlhb39jcKm7vNNMoSxhvsMiPkrbnptwXIW9IIX3ejhPuBp7PW97oXMVb9zxJRRRey3HMe4E7DMVAMFcSddN1w6HP7Xbhtlhyyo5e9jyoGFCCWfWo+IIu+ojAkCEARwhJ2IeLlJ4OKnAQE9fDhLiEkNBxjikKpM0oi1OGS+yIvkPadQwb0l55plrN6BSf3oSUNg5IE1FeQlidZut4pp0V+5v3RHuqu43p7xmvgFiJO2L/0s0y/6tTtUgMcKZrEFRTrBlVHTMume6Kurn9pSpJDjFxCvcpnhBmWjnrs601qa5d9dbV8TedqVi1ZyY3w7u6JQ248nOc86B5XK5UyydX1VLt0Iw6jz3s44jmeYoaLlBHg7wDPOIJz9alJa2JNf1MtXJGs4tvy3r4AGRekiY=</latexit>

Condition d’existence: 
Z +1

�1
x(t)e�j!tdt < 1

<latexit sha1_base64="X517GEd+36qrRIaraqPyynh9obk=">AAADCHicjVHLbtNAFD1xaSl9prBkMyJq1apqZKdIdMGiUjcsi0QeUtJEtjNJp7E9lj1Gjaz8QP+EHTvElh9gCf0D+AvuTCcSEFXtWPace+49x3PnBmkkcuW6txVn6cnyytPVZ2vrG5tb29Wd561cFlnIm6GMZNYJ/JxHIuFNJVTEO2nG/TiIeDuYnOl8+yPPciGTD2qa8ovYHydiJEJfETWonvVEogblEW0jNZ31y0OL2PW+OmC8X7Kjq56M+dhnis0Y68WBvC6HM4resrvaQbXm1l2z2CLwLKjBrnNZ/YEehpAIUSAGRwJFOIKPnJ4uPLhIibtASVxGSJg8xwxrpC2oilOFT+yEvmOKupZNKNaeuVGH9JeI3oyUDLukkVSXEdZ/YyZfGGfN3uddGk99tintgfWKiVW4JPYh3bzysTrdi8IIJ6YHQT2lhtHdhdalMLeiT87+6kqRQ0qcxkPKZ4RDo5zfMzOa3PSu79Y3+V+mUrM6Dm1tgd/6lDRg7/9xLoJWo+4d1xvvX9dO9+yoV/ESr7BP83yDU7zDOZrk/Qnf8RO3zo3z2fnifL0rdSpW8wL/LOfbH+b9qbY=</latexit>

Transformée de Laplace

TP9
X(s) =

Z +1

�1
x(t)e�stdt

<latexit sha1_base64="ZQUeGUqLG2RpKZDV6v8DvGnhoZw=">AAADAHicjVFPSxtBHH1ZbRttbaM9ehkMlYgkbGxBQQoBLx4jGA2YGHY3kzi4/9iZFcOSi9+kt95Kr36BXutJ/Ab6LfzNOEJbkTrL7rx5v/fezm/GT0MhlevelJyZ2Vev35Tn5t++W3j/obK4dCCTPAt4J0jCJOv6nuShiHlHCRXybppxL/JDfuif7uj64RnPpEjifTVJeT/yxrEYicBTRA0q292aXGNfGeuJWA2KOk0jNZkeF+sWsfOaWmP8uGB1qdiUhJGfnBfDKVODStVtuGawp6BpQRV2tJPKNXoYIkGAHBE4YijCITxIeo7QhIuUuD4K4jJCwtQ5ppgnb04qTgqP2FP6jml1ZNmY1jpTGndAfwnpzcjJ8Ik8CekywvpvzNRzk6zZ57ILk6n3NqHZt1kRsQonxP7P96h8qU/3ojDClulBUE+pYXR3gU3JzanonbM/ulKUkBKn8ZDqGeHAOB/PmRmPNL3rs/VM/dYoNavXgdXmuNO7pAtu/nudT8HBRqP5ubGx96XaWrVXXcYyVlCj+9xEC7too0PZ3/ALv3HlXDjfnR/OzwepU7Kej/hrOJf3znmloQ==</latexit>

X(j!) =

Z +1

�1

⇥
x(t)e��t

⇤
e�j!tdt =

Z +1

�1
x(t)e�(�+j!)tdt

<latexit sha1_base64="UjG5yD1/pEsc8Z+SC/vXpYvuwlg=">AAADaHicjVHbbtNAEB3HQC9c6tIHhHhZNQKlqhKcgtTygFSJFx6LRNpIcRqtnY271PZa6zFqZPlr+CjEHwBfwex2y62qYC17z56ZczyzE5eZrDAMv3gd/9btOyura+t3791/sBFsPjyuVK0TMUpUpvQ45pXIZCFGKDET41ILnseZOInP35j4yUehK6mK97gsxTTnaSEXMuFI1Cz4NO59iFQuUr7DXjMWyQJnTZ+2BS7b02bXIRZlYoGTix7uiFOKVzLNOcM20jI9wykjkvWdEUPWklMeq4tm3iLZ3uhq/Iy237t03P1ZC7a/HGZBNxyEdrHrYOhAF9w6UsFniGAOChKoIQcBBSDhDDhU9ExgCCGUxE2hIU4TkjYuoIV10taUJSiDE3tO35ROE8cWdDaelVUn9JeMXk1KBk9JoyhPEzZ/YzZeW2fD3uTdWE9T25L22HnlxCKcEfsv3VXm/+pMLwgLOLA9SOqptIzpLnEutb0VUzn7rSskh5I4g+cU14QTq7y6Z2Y1le3d3C238a8207DmnLjcGr6ZKmnAw7/HeR0c7w2GLwZ77152D5+5Ua/CE9iGHs1zHw7hLRzBCBJvzXvuHXivOt/9wH/kP75M7XhOswV/LH/7B822yHs=</latexit>

ROC: l’ensemble des valeurs complexes de la variable
pour lesquelles l’intégrale existe.s = � + j!

<latexit sha1_base64="ZRatBD+VEVRzwIGoDD0Mw/IhZHA=">AAAC13icjVHLSsNAFD2N7/qqunQTLIoglFQquhEENy4V7EOslEk6rWPzIjMRSxF34tYfcKt/JP6B/oV3xghqEZ2Q5My595yZe68b+0Iqx3nJWSOjY+MTk1P56ZnZufnCwmJNRmni8aoX+VHScJnkvgh5VQnl80accBa4Pq+7vX0dr1/yRIooPFb9mJ8FrBuKjvCYIqpVWJS7TSm6AbM37ItmFPAuaxWKTskxyx4G5QwUka3DqPCMJtqI4CFFAI4QirAPBknPKcpwEBN3hgFxCSFh4hzXyJM2pSxOGYzYHn27tDvN2JD22lMatUen+PQmpLSxSpqI8hLC+jTbxFPjrNnfvAfGU9+tT3838wqIVTgn9i/dZ+Z/dboWhQ52TA2CaooNo6vzMpfUdEXf3P5SlSKHmDiN2xRPCHtG+dln22ikqV33lpn4q8nUrN57WW6KN31LGnD55ziHQW2zVK6Uto4qxb21bNSTWMYK1mme29jDAQ5RJe8rPOART9aJdWPdWncfqVYu0yzh27Lu3wGjBJYj</latexit>

Pour calculer X(s), on essaye de repartir des transformées 
de Laplace uselles et d’utiliser les propriétés.

outils transformation
temporel à fréquentiel

|X|



Fonction de transfert

TP10

ẋ = Ax + Bu

<latexit sha1_base64="MPFUzz8uYExoonq+BAmejw4ZGiE=">AAAC1nicjVHLSsNAFD2Nr1pfrS7dDBZFEEoqFd0IVTcuK9gHtKUk6bSGpklIJtpS6k7c+gNu9ZPEP9C/8M6YglpEJyQ5c+49Z+bea/qOHQpdf01oM7Nz8wvJxdTS8srqWjqzXgm9KLB42fIcL6iZRsgd2+VlYQuH1/yAG33T4VWzdybj1WsehLbnXoqhz5t9o+vaHdsyBFGtdKbR9sRoMGbH7GTA9thp1Epn9ZyuFpsG+RhkEa+Sl35BA214sBChDw4XgrADAyE9deShwyeuiRFxASFbxTnGSJE2oixOGQaxPfp2aVePWZf20jNUaotOcegNSMmwTRqP8gLC8jSm4pFyluxv3iPlKe82pL8Ze/WJFbgi9i/dJPO/OlmLQAdHqgabavIVI6uzYpdIdUXenH2pSpCDT5zEbYoHhC2lnPSZKU2oape9NVT8TWVKVu6tODfCu7wlDTj/c5zToLKfyxdyBxeFbHEnHnUSm9jCLs3zEEWco4Qyed/gEU941mrarXan3X+maolYs4FvS3v4AEd5lS0=</latexit>

y = Cx + Du

<latexit sha1_base64="uukp4P4WXgpyRQvGfJtXFAXv0Uo=">AAACznicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZduBosiCCWVim6EQl24rGAfUIsk02kNzYtkUiyluPUH3OpniX+gf+GdMQW1iE5Icubcc+7MvdcOXSeWpvmaMebmFxaXssu5ldW19Y385lYjDpKIizoP3CBq2VYsXMcXdelIV7TCSFie7YqmPaiqeHMootgJ/Cs5CkXHs/q+03O4JYlqj9gZq96xQ3ae3OQLZtHUi82CUgoKSFctyL/gGl0E4EjgQcCHJOzCQkxPGyWYCInrYExcRMjRcYEJcuRNSCVIYRE7oG+fdu2U9WmvcsbazekUl96InAx75AlIFxFWpzEdT3Rmxf6We6xzqruN6G+nuTxiJW6J/cs3Vf7Xp2qR6OFU1+BQTaFmVHU8zZLorqibsy9VScoQEqdwl+IRYa6d0z4z7Yl17aq3lo6/aaVi1Z6n2gTv6pY04NLPcc6CxlGxVC4eX5YLlf101FnsYBcHNM8TVHCBGuq64494wrNRM4bGxLj/lBqZ1LONb8t4+ACKfJIq</latexit>

= transformée de Laplace de la réponse impulsionnelle h(t)

u yh(t)

y(t) = h(t)*u(t) Y(s) = H(s)U(s)

H = C(sI � A)�1B + D

<latexit sha1_base64="hMPPzKvCDH+3SUmsNKn8rigj9Eo=">AAAC2HicjVHLSsNAFD2N7/qqunQTLIoilkQquhHUuqi7ClbFWksyjhqaJiGZCKUI7sStP+BWv0j8A/0L74xTUIvohCRnzr3nzNx73cj3EmFZrxmjr39gcGh4JDs6Nj4xmZuaPkzCNGa8ykI/jI9dJ+G+F/Cq8ITPj6OYOy3X50dusyTjR9c8TrwwOBDtiNdbzmXgXXjMEUQ1cjNlc9MsLSZ7K9tLZ50V+2ZnebeRy1sFSy2zF9ga5KFXJcy94BTnCMGQogWOAIKwDwcJPTXYsBARV0eHuJiQp+IcN8iSNqUsThkOsU36XtKuptmA9tIzUWpGp/j0xqQ0MU+akPJiwvI0U8VT5SzZ37w7ylPerU1/V3u1iBW4IvYvXTfzvzpZi8AFNlQNHtUUKUZWx7RLqroib25+qUqQQ0ScxOcUjwkzpez22VSaRNUue+uo+JvKlKzcM52b4l3ekgZs/xxnLzhcLdjFwtp+Mb+1oEc9jFnMYZHmuY4tlFFBlbzbeMQTno0T49a4M+4/U42M1szg2zIePgBVTJS+</latexit>

↵ÿ + �ẏ + �y = �u̇ + ✏u

<latexit sha1_base64="PTEkPLcCN9hGGCjM63sOYftoeGI=">AAADC3icjVFdaxNBFD3Zao1prbE++jIYLAUhbErEvgiBgvgYwXxAt4TZ3Uk6dHZn2Z0thJCf4D/xzTfpq3+gL6W0P6D+C++MG2ktorPs7rnn3nNm7twwU7Iwvn9Z89YePFx/VH/c2Nh8svW0+Wx7WOgyj8Qg0krn45AXQslUDIw0SoyzXPAkVGIUnhzY/OhU5IXU6Sczz8RRwmepnMqIG6ImzfcBV9kxD+JYm8V8yV6zIBSG4t/hjCcJZ3P2jgWxUIYzlytdTmSFVDpl5aTZ8tu+W+w+6FSghWr1dfMCAWJoRCiRQCCFIazAUdBziA58ZMQdYUFcTki6vMASDdKWVCWoghN7Qt8ZRYcVm1JsPQunjmgXRW9OSoZXpNFUlxO2uzGXL52zZf/mvXCe9mxz+oeVV0KswTGx/9KtKv9XZ3sxmGLf9SCpp8wxtruocindrdiTs1tdGXLIiLM4pnxOOHLK1T0zpylc7/ZuucvfuErL2jiqakv8sKekAXf+HOd9MNxrd7rtNx+7rd5ONeo6XuAldmmeb9HDB/QxIO8vOMcVrr3P3lfvm3f2q9SrVZrnuLO87z8BONeq8Q==</latexit>

H(s) =
�s + ✏

↵s2 + �s + �

<latexit sha1_base64="7/iO4CBRzARHIoo3q0ihWTpJbz8=">AAADBHicjVFNSxxBEH2OMTFq4qrHXBoXxRBYZsWgF4ngxaNCVgVHpae3d23s+aC7R5Blr/6T3LyJV/+AV0PIP4j/ItXtCEkkaA8z8/pVvdddVWmplXVx/HMkGn019vrN+NuJyal376cbM7O7tqiMkB1R6MLsp9xKrXLZccppuV8aybNUy730dNPH986ksarIv7rzUh5mvJ+rnhLcEXXc+LK1ZD+ydZb0DBeDpCu148x+YoksrdJFPhwkXJcnxB0tM6JT6eMe9XmW8eFxoxm34rDYU9CuQRP12i4aP5CgiwICFTJI5HCENTgsPQdoI0ZJ3CEGxBlCKsQlhpggbUVZkjI4saf07dPuoGZz2ntPG9SCTtH0GlIyLJCmoDxD2J/GQrwKzp79n/cgePq7ndM/rb0yYh1OiH1O95j5Up2vxaGHtVCDoprKwPjqRO1Sha74m7M/qnLkUBLncZfihrAIysc+s6CxoXbfWx7iv0KmZ/1e1LkV7v0tacDtf8f5FOwut9orrc87K82NxXrU4/iAeSzRPFexgS1so0Pe33CLO3yPLqLL6Cq6fkiNRmrNHP5a0c1vQ9ym3g==</latexit>

U(s) Y(s)H(s)

Domaine temporel Domaine fréquentiel

Obtenir h(t) depuis H(s)
· en effectuant la décomposition en 
fractions simples 
· puis, en appliquant les propriétés 
des transformées de Laplace 

H(s) =
1

s + a

<latexit sha1_base64="W5tWXBxZJ/orlO2hyoHjwgp6CF0=">AAAC2XicjVHLSsNAFD3G97s+dm6CRVGEkkhFN0LBTZcKVoVaymQ61WCahJmJoKULd+LWH3CrPyT+gf6Fd8YIahGdkOTMufecmXtvkEah0p73MuAMDg2PjI6NT0xOTc/MFubmj1SSSS5qPIkSeRIwJaIwFjUd6kicpFKwThCJ4+Biz8SPL4VUYRIf6qtUNDrsLA7bIWeaqGZhsbqm1t1d97QtGe/6va7aYL1moeiVPLvcfuDnoIh87SeFZ5yihQQcGToQiKEJR2BQ9NThw0NKXANd4iSh0MYFepggbUZZgjIYsRf0PaNdPWdj2htPZdWcTonolaR0sUKahPIkYXOaa+OZdTbsb95d62nudkX/IPfqEKtxTuxfus/M/+pMLRpt7NgaQqoptYypjucume2Kubn7pSpNDilxBrcoLglzq/zss2s1ytZuests/NVmGtbseZ6b4c3ckgbs/xxnPzjaLPnl0tZBuVhZzUc9hiUsY43muY0KqthHjbyv8YBHPDl158a5de4+Up2BXLOAb8u5fwehCJaB</latexit>

h(t) = e�atI(t)

<latexit sha1_base64="465PVwMwdDhWsY37ABF2bAGgar0=">AAAC2HicjVHLSsNAFD2Nr1pf0S7dBItSF5ZUKroRCm50V8E+sNaSpNM2NC+SiVBKwZ249Qfc6heJf6B/4Z0xBbWITkhy7rn3nJk71wwcO+K6/ppSZmbn5hfSi5ml5ZXVNXV9oxb5cWixquU7ftgwjYg5tseq3OYOawQhM1zTYXVzcCLy9RsWRrbvXfBhwFqu0fPsrm0ZnKi2mu3n+a52rLHr0Z7Bx9oZhW01pxd0ubRpUExADsmq+OoLrtCBDwsxXDB44IQdGIjoaaIIHQFxLYyICwnZMs8wRoa0MVUxqjCIHdC3R1EzYT2KhWck1Rbt4tAbklLDNml8qgsJi900mY+ls2B/8x5JT3G2If3NxMsllqNP7F+6SeV/daIXji6OZA829RRIRnRnJS6xvBVxcu1LV5wcAuIE7lA+JGxJ5eSeNamJZO/ibg2Zf5OVghWxldTGeBenpAEXf45zGtT2C8VS4eC8lCvvJKNOYxNbyNM8D1HGKSqokvcQj3jCs3Kp3Cp3yv1nqZJKNFl8W8rDB/g1lWs=</latexit>

Modèle d’état

Équation 
entrée-sortie

Convolution

Description 
d’un système

L

<latexit sha1_base64="Jgt5vON6NzVIuwp2hl2YnaAl01s=">AAACznicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVxVRKp6LLgxoWLCvYBbZHJdNqG5kUyKZRS3PoDbvWzxD/Qv/DOmIJaRCckOXPuOXfm3utEnptIy3rNGUvLK6tr+fXCxubW9k5xd6+RhGnMRZ2HXhi3HJYIzw1EXbrSE60oFsx3PNF0Rpcq3hyLOHHD4FZOItH12SBw+y5nkqh2x2dyyJk3vZ7dFUtW2dLLXAR2BkrIVi0svqCDHkJwpPAhEEAS9sCQ0NOGDQsRcV1MiYsJuTouMEOBvCmpBCkYsSP6DmjXztiA9ipnot2cTvHojclp4og8Ieliwuo0U8dTnVmxv+We6pzqbhP6O1kun1iJIbF/+ebK//pULRJ9XOgaXKop0oyqjmdZUt0VdXPzS1WSMkTEKdyjeEyYa+e8z6b2JLp21Vum429aqVi155k2xbu6JQ3Y/jnORdA4LduV8tlNpVQ9zkadxwEOcULzPEcVV6ihrjv+iCc8GzVjbMyM+0+pkcs8+/i2jIcPepGTzw==</latexit>

m
F

yo

Calcul de la réponse forcée (U)
k

· u(t)        U(s)
· Yf(s) = H(s) U(s)
· Yf(s)       yf(t)    

L

<latexit sha1_base64="Jgt5vON6NzVIuwp2hl2YnaAl01s=">AAACznicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVxVRKp6LLgxoWLCvYBbZHJdNqG5kUyKZRS3PoDbvWzxD/Qv/DOmIJaRCckOXPuOXfm3utEnptIy3rNGUvLK6tr+fXCxubW9k5xd6+RhGnMRZ2HXhi3HJYIzw1EXbrSE60oFsx3PNF0Rpcq3hyLOHHD4FZOItH12SBw+y5nkqh2x2dyyJk3vZ7dFUtW2dLLXAR2BkrIVi0svqCDHkJwpPAhEEAS9sCQ0NOGDQsRcV1MiYsJuTouMEOBvCmpBCkYsSP6DmjXztiA9ipnot2cTvHojclp4og8Ieliwuo0U8dTnVmxv+We6pzqbhP6O1kun1iJIbF/+ebK//pULRJ9XOgaXKop0oyqjmdZUt0VdXPzS1WSMkTEKdyjeEyYa+e8z6b2JLp21Vum429aqVi155k2xbu6JQ3Y/jnORdA4LduV8tlNpVQ9zkadxwEOcULzPEcVV6ihrjv+iCc8GzVjbMyM+0+pkcs8+/i2jIcPepGTzw==</latexit>

L�1

<latexit sha1_base64="cJuma11/52mW3JliGPEfB/7XVCc=">AAAC1XicjVHLSsNAFD2Nr1pfUZdugkVxY0mkosuCGxcuFKwt1Fom06kNzYtkIkjpTtz6A271l8Q/0L/wzpiCWkQnJDlz7j1n5t7rxr6XStt+LRhT0zOzc8X50sLi0vKKubp2kUZZwkWdR36UNF2WCt8LRV160hfNOBEscH3RcAdHKt64EUnqReG5vI1FO2DXodfzOJNEdUzzMmCyz5k/PBldDXedUccs2xVbL2sSODkoI1+nkfmCS3QRgSNDAIEQkrAPhpSeFhzYiIlrY0hcQsjTcYERSqTNKEtQBiN2QN9r2rVyNqS98ky1mtMpPr0JKS1skSaivISwOs3S8Uw7K/Y376H2VHe7pb+bewXESvSJ/Us3zvyvTtUi0cOhrsGjmmLNqOp47pLprqibW1+qkuQQE6dwl+IJYa6V4z5bWpPq2lVvmY6/6UzFqj3PczO8q1vSgJ2f45wEF3sVp1rZP6uWa9v5qIvYwCZ2aJ4HqOEYp6iT9w0e8YRno2GMjDvj/jPVKOSadXxbxsMH7+KV5g==</latexit>

Calcul de la réponse libre (CI)
c

·Yl(s) = 
·Yl(s)       yl(t)    L�1

<latexit sha1_base64="cJuma11/52mW3JliGPEfB/7XVCc=">AAAC1XicjVHLSsNAFD2Nr1pfUZdugkVxY0mkosuCGxcuFKwt1Fom06kNzYtkIkjpTtz6A271l8Q/0L/wzpiCWkQnJDlz7j1n5t7rxr6XStt+LRhT0zOzc8X50sLi0vKKubp2kUZZwkWdR36UNF2WCt8LRV160hfNOBEscH3RcAdHKt64EUnqReG5vI1FO2DXodfzOJNEdUzzMmCyz5k/PBldDXedUccs2xVbL2sSODkoI1+nkfmCS3QRgSNDAIEQkrAPhpSeFhzYiIlrY0hcQsjTcYERSqTNKEtQBiN2QN9r2rVyNqS98ky1mtMpPr0JKS1skSaivISwOs3S8Uw7K/Y376H2VHe7pb+bewXESvSJ/Us3zvyvTtUi0cOhrsGjmmLNqOp47pLprqibW1+qkuQQE6dwl+IJYa6V4z5bWpPq2lVvmY6/6UzFqj3PczO8q1vSgJ2f45wEF3sVp1rZP6uWa9v5qIvYwCZ2aJ4HqOEYp6iT9w0e8YRno2GMjDvj/jPVKOSadXxbxsMH7+KV5g==</latexit>

C(sI � A)�1x[0]

<latexit sha1_base64="92sEKbB69k33u6e86VUvP7Y8bew=">AAAC1XicjVHLTsJAFD3UF+Kr6tJNI9HgAtIajC4xbHSHiTwSRNKWARtK27RTIiHsjFt/wK3+kvEP9C+8M5ZEJUanaXvm3HvOzL3XClwn4rr+mlLm5hcWl9LLmZXVtfUNdXOrFvlxaLOq7bt+2LDMiLmOx6rc4S5rBCEzB5bL6la/LOL1IQsjx/cu+ShgrYHZ85yuY5ucqLaqlnPRef704HqcNya3Tb3VVrN6QZdLmwVGArJIVsVXX3CFDnzYiDEAgwdO2IWJiJ4mDOgIiGthTFxIyJFxhgkypI0pi1GGSWyfvj3aNRPWo73wjKTaplNcekNSatgjjU95IWFxmibjsXQW7G/eY+kp7jaiv5V4DYjluCH2L9008786UQtHFyeyBodqCiQjqrMTl1h2Rdxc+1IVJ4eAOIE7FA8J21I57bMmNZGsXfTWlPE3mSlYsbeT3Bjv4pY0YOPnOGdB7bBgFAtHF8VsaT8ZdRo72EWO5nmMEs5QQZW8h3jEE56VujJR7pT7z1QllWi28W0pDx+nMZSK</latexit>

Transformée 
de Laplace unilatérale

y

TP11

Domaine temporel

u(t)

t

h(t)

y(t)

t

Domaine fréquentiel

!

<latexit sha1_base64="m5lRjoiK6bWIkOFhCzbMW/0ueaQ=">AAACynicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVxVRIpqLuCGxcuKtgHtEWSdFqH5sVkIpTizh9wqx8m/oH+hXfGKahFdEKSM+eec2fuvX4a8kw6zmvBWlhcWl4prpbW1jc2t8rbO60syUXAmkESJqLjexkLecyaksuQdVLBvMgPWdsfn6t4+46JjCfxtZykrB95o5gPeeBJotq9JGIjz74pV5yqo5c9D1wDKjCrkZRf0MMACQLkiMAQQxIO4SGjpwsXDlLi+pgSJwhxHWe4R4m8OakYKTxix/Qd0a5r2Jj2Kmem3QGdEtIryGnjgDwJ6QRhdZqt47nOrNjfck91TnW3Cf19kysiVuKW2L98M+V/faoWiSFOdQ2cako1o6oLTJZcd0Xd3P5SlaQMKXEKDyguCAfaOeuzrT2Zrl311tPxN61UrNoHRpvjXd2SBuz+HOc8aB1X3Vr17KpWqR+aURexh30c0TxPUMcFGmjqKh/xhGfr0hLWxJp+Sq2C8ezi27IePgAwzZG2</latexit>

!

<latexit sha1_base64="m5lRjoiK6bWIkOFhCzbMW/0ueaQ=">AAACynicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVxVRIpqLuCGxcuKtgHtEWSdFqH5sVkIpTizh9wqx8m/oH+hXfGKahFdEKSM+eec2fuvX4a8kw6zmvBWlhcWl4prpbW1jc2t8rbO60syUXAmkESJqLjexkLecyaksuQdVLBvMgPWdsfn6t4+46JjCfxtZykrB95o5gPeeBJotq9JGIjz74pV5yqo5c9D1wDKjCrkZRf0MMACQLkiMAQQxIO4SGjpwsXDlLi+pgSJwhxHWe4R4m8OakYKTxix/Qd0a5r2Jj2Kmem3QGdEtIryGnjgDwJ6QRhdZqt47nOrNjfck91TnW3Cf19kysiVuKW2L98M+V/faoWiSFOdQ2cako1o6oLTJZcd0Xd3P5SlaQMKXEKDyguCAfaOeuzrT2Zrl311tPxN61UrNoHRpvjXd2SBuz+HOc8aB1X3Vr17KpWqR+aURexh30c0TxPUMcFGmjqKh/xhGfr0hLWxJp+Sq2C8ezi27IePgAwzZG2</latexit>

|U|

\

<latexit sha1_base64="pugxIV/0fWI3SpL/EoaAt8h2LQ8=">AAACyXicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVxVRIpqLuCG8FNBfuAtsgkndbYvJxMxFpc+QNu9cfEP9C/8M6YglpEJyQ5c+49Z+be68S+l0jLes0ZM7Nz8wv5xcLS8srqWnF9o5FEqXB53Y38SLQclnDfC3ldetLnrVhwFjg+bzrDYxVv3nCReFF4Lkcx7wZsEHp9z2WSqEaHhQOfXxRLVtnSy5wGdgZKyFYtKr6ggx4iuEgRgCOEJOyDIaGnDRsWYuK6GBMnCHk6znGPAmlTyuKUwYgd0ndAu3bGhrRXnolWu3SKT68gpYkd0kSUJwir00wdT7WzYn/zHmtPdbcR/Z3MKyBW4pLYv3STzP/qVC0SfRzqGjyqKdaMqs7NXFLdFXVz80tVkhxi4hTuUVwQdrVy0mdTaxJdu+ot0/E3nalYtXez3BTv6pY0YPvnOKdBY79sV8pHZ5VSdTcbdR5b2MYezfMAVZyghjp5X+ERT3g2To1r49a4+0w1cplmE9+W8fABt6ORig==</latexit>

U
!

<latexit sha1_base64="m5lRjoiK6bWIkOFhCzbMW/0ueaQ=">AAACynicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVxVRIpqLuCGxcuKtgHtEWSdFqH5sVkIpTizh9wqx8m/oH+hXfGKahFdEKSM+eec2fuvX4a8kw6zmvBWlhcWl4prpbW1jc2t8rbO60syUXAmkESJqLjexkLecyaksuQdVLBvMgPWdsfn6t4+46JjCfxtZykrB95o5gPeeBJotq9JGIjz74pV5yqo5c9D1wDKjCrkZRf0MMACQLkiMAQQxIO4SGjpwsXDlLi+pgSJwhxHWe4R4m8OakYKTxix/Qd0a5r2Jj2Kmem3QGdEtIryGnjgDwJ6QRhdZqt47nOrNjfck91TnW3Cf19kysiVuKW2L98M+V/faoWiSFOdQ2cako1o6oLTJZcd0Xd3P5SlaQMKXEKDyguCAfaOeuzrT2Zrl311tPxN61UrNoHRpvjXd2SBuz+HOc8aB1X3Vr17KpWqR+aURexh30c0TxPUMcFGmjqKh/xhGfr0hLWxJp+Sq2C8ezi27IePgAwzZG2</latexit>

!

<latexit sha1_base64="m5lRjoiK6bWIkOFhCzbMW/0ueaQ=">AAACynicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVxVRIpqLuCGxcuKtgHtEWSdFqH5sVkIpTizh9wqx8m/oH+hXfGKahFdEKSM+eec2fuvX4a8kw6zmvBWlhcWl4prpbW1jc2t8rbO60syUXAmkESJqLjexkLecyaksuQdVLBvMgPWdsfn6t4+46JjCfxtZykrB95o5gPeeBJotq9JGIjz74pV5yqo5c9D1wDKjCrkZRf0MMACQLkiMAQQxIO4SGjpwsXDlLi+pgSJwhxHWe4R4m8OakYKTxix/Qd0a5r2Jj2Kmem3QGdEtIryGnjgDwJ6QRhdZqt47nOrNjfck91TnW3Cf19kysiVuKW2L98M+V/faoWiSFOdQ2cako1o6oLTJZcd0Xd3P5SlaQMKXEKDyguCAfaOeuzrT2Zrl311tPxN61UrNoHRpvjXd2SBuz+HOc8aB1X3Vr17KpWqR+aURexh30c0TxPUMcFGmjqKh/xhGfr0hLWxJp+Sq2C8ezi27IePgAwzZG2</latexit>

|Y|

\

<latexit sha1_base64="pugxIV/0fWI3SpL/EoaAt8h2LQ8=">AAACyXicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVxVRIpqLuCG8FNBfuAtsgkndbYvJxMxFpc+QNu9cfEP9C/8M6YglpEJyQ5c+49Z+be68S+l0jLes0ZM7Nz8wv5xcLS8srqWnF9o5FEqXB53Y38SLQclnDfC3ldetLnrVhwFjg+bzrDYxVv3nCReFF4Lkcx7wZsEHp9z2WSqEaHhQOfXxRLVtnSy5wGdgZKyFYtKr6ggx4iuEgRgCOEJOyDIaGnDRsWYuK6GBMnCHk6znGPAmlTyuKUwYgd0ndAu3bGhrRXnolWu3SKT68gpYkd0kSUJwir00wdT7WzYn/zHmtPdbcR/Z3MKyBW4pLYv3STzP/qVC0SfRzqGjyqKdaMqs7NXFLdFXVz80tVkhxi4hTuUVwQdrVy0mdTaxJdu+ot0/E3nalYtXez3BTv6pY0YPvnOKdBY79sV8pHZ5VSdTcbdR5b2MYezfMAVZyghjp5X+ERT3g2To1r49a4+0w1cplmE9+W8fABt6ORig==</latexit>

Y

Diagrammes de bode

0.5
1

2

0.5
!0

<latexit sha1_base64="hKUJocmJhbP51zYFAVfY6Uem040=">AAACzHicjVHLTsJAFD3UF+ILdemmEU1cNS2ihR2JG1cGE3kYIKQtAzb0lXZqQghbf8CtfpfxD/QvvDOWRBdEp2l759xzzsy91448N+G6/p5TVlbX1jfym4Wt7Z3dveL+QSsJ09hhTSf0wrhjWwnz3IA1ucs91oliZvm2x9r25Erk248sTtwwuOPTiPV9axy4I9exOEH3vdBnY2ugFwbFkq6Va4ZpllVduzg3LvUaBWbNrBoV1dB0uUrIViMsvqGHIUI4SOGDIQCn2IOFhJ4uDOiICOtjRlhMkSvzDHMUSJsSixHDInRC3zHtuhka0F54JlLt0CkevTEpVZySJiReTLE4TZX5VDoLdJn3THqKu03pb2dePqEcD4T+pVsw/6sTtXCMUJU1uFRTJBFRnZO5pLIr4ubqj6o4OUSEiXhI+ZhiRyoXfValJpG1i95aMv8hmQIVeyfjpvgUt6QBL6aoLg9aZc2oaLXbSql+ko06jyMc44zmaaKOazTQJG8fz3jBq3KjcGWmzL+pSi7THOLXUp6+AGvCkpk=</latexit>

!1

<latexit sha1_base64="O0wKmt7ll/dJT6UOvH7rm0II3/Y=">AAACzHicjVHLSsNAFD2N7/qqunQTrIKrMOmD2F3BjStRsD7QUibptAbzIpkIpXTrD7jV7xL/QP/CO2MKuig6Icmdc885M/deNwn8TDL2XjLm5hcWl5ZXyqtr6xubla3tyyzOU090vDiI02uXZyLwI9GRvgzEdZIKHrqBuHIfjlX+6lGkmR9HF3KUiG7Ih5E/8D0uCbq5i0Mx5D273KtUmdViNadVN5nVYE2nxiiwnTpzmqZtMb2qKNZZXHnDHfqI4SFHCIEIkuIAHBk9t7DBkBDWxZiwlCJf5wUmKJM2J5YgBif0gb5D2t0WaER75ZlptUenBPSmpDRxQJqYeCnF6jRT53PtrNBZ3mPtqe42or9beIWEStwT+pduyvyvTtUiMcCRrsGnmhKNqOq8wiXXXVE3N39UJckhIUzFfcqnFHtaOe2zqTWZrl31luv8h2YqVO29gpvjU92SBjydojk7uKxZdsNqnTeq7f1i1MvYxR4OaZ4O2jjBGTrkHeIZL3g1Tg1pjI3JN9UoFZod/FrG0xdHZZKJ</latexit>

!1

<latexit sha1_base64="O0wKmt7ll/dJT6UOvH7rm0II3/Y=">AAACzHicjVHLSsNAFD2N7/qqunQTrIKrMOmD2F3BjStRsD7QUibptAbzIpkIpXTrD7jV7xL/QP/CO2MKuig6Icmdc885M/deNwn8TDL2XjLm5hcWl5ZXyqtr6xubla3tyyzOU090vDiI02uXZyLwI9GRvgzEdZIKHrqBuHIfjlX+6lGkmR9HF3KUiG7Ih5E/8D0uCbq5i0Mx5D273KtUmdViNadVN5nVYE2nxiiwnTpzmqZtMb2qKNZZXHnDHfqI4SFHCIEIkuIAHBk9t7DBkBDWxZiwlCJf5wUmKJM2J5YgBif0gb5D2t0WaER75ZlptUenBPSmpDRxQJqYeCnF6jRT53PtrNBZ3mPtqe42or9beIWEStwT+pduyvyvTtUiMcCRrsGnmhKNqOq8wiXXXVE3N39UJckhIUzFfcqnFHtaOe2zqTWZrl31luv8h2YqVO29gpvjU92SBjydojk7uKxZdsNqnTeq7f1i1MvYxR4OaZ4O2jjBGTrkHeIZL3g1Tg1pjI3JN9UoFZod/FrG0xdHZZKJ</latexit>

!

<latexit sha1_base64="m5lRjoiK6bWIkOFhCzbMW/0ueaQ=">AAACynicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVxVRIpqLuCGxcuKtgHtEWSdFqH5sVkIpTizh9wqx8m/oH+hXfGKahFdEKSM+eec2fuvX4a8kw6zmvBWlhcWl4prpbW1jc2t8rbO60syUXAmkESJqLjexkLecyaksuQdVLBvMgPWdsfn6t4+46JjCfxtZykrB95o5gPeeBJotq9JGIjz74pV5yqo5c9D1wDKjCrkZRf0MMACQLkiMAQQxIO4SGjpwsXDlLi+pgSJwhxHWe4R4m8OakYKTxix/Qd0a5r2Jj2Kmem3QGdEtIryGnjgDwJ6QRhdZqt47nOrNjfck91TnW3Cf19kysiVuKW2L98M+V/faoWiSFOdQ2cako1o6oLTJZcd0Xd3P5SlaQMKXEKDyguCAfaOeuzrT2Zrl311tPxN61UrNoHRpvjXd2SBuz+HOc8aB1X3Vr17KpWqR+aURexh30c0TxPUMcFGmjqKh/xhGfr0hLWxJp+Sq2C8ezi27IePgAwzZG2</latexit>

\

<latexit sha1_base64="pugxIV/0fWI3SpL/EoaAt8h2LQ8=">AAACyXicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVxVRIpqLuCG8FNBfuAtsgkndbYvJxMxFpc+QNu9cfEP9C/8M6YglpEJyQ5c+49Z+be68S+l0jLes0ZM7Nz8wv5xcLS8srqWnF9o5FEqXB53Y38SLQclnDfC3ldetLnrVhwFjg+bzrDYxVv3nCReFF4Lkcx7wZsEHp9z2WSqEaHhQOfXxRLVtnSy5wGdgZKyFYtKr6ggx4iuEgRgCOEJOyDIaGnDRsWYuK6GBMnCHk6znGPAmlTyuKUwYgd0ndAu3bGhrRXnolWu3SKT68gpYkd0kSUJwir00wdT7WzYn/zHmtPdbcR/Z3MKyBW4pLYv3STzP/qVC0SfRzqGjyqKdaMqs7NXFLdFXVz80tVkhxi4hTuUVwQdrVy0mdTaxJdu+ot0/E3nalYtXez3BTv6pY0YPvnOKdBY79sV8pHZ5VSdTcbdR5b2MYezfMAVZyghjp5X+ERT3g2To1r49a4+0w1cplmE9+W8fABt6ORig==</latexit>

H

+⇡

<latexit sha1_base64="ehzpTConSayHKmIlhQ/lSJ2P2wc=">AAACyHicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZduglUQhJJIQd0V3IirCqYttEWS6bQOzYtkopTixh9wq18m/oH+hXfGFNQiOiHJmXPvOTP3Xi/2RSot67VgzM0vLC4Vl0srq2vrG+XNrWYaZQnjDov8KGl7bsp9EXJHCunzdpxwN/B83vJGZyreuuVJKqLwSo5j3gvcYSgGgrmSKOewG4vSdbliVS29zFlg56CCfDWi8gu66CMCQ4YAHCEkYR8uUno6sGEhJq6HCXEJIaHjHPcokTajLE4ZLrEj+g5p18nZkPbKM9VqRqf49CakNLFPmojyEsLqNFPHM+2s2N+8J9pT3W1Mfy/3CoiVuCH2L9008786VYvEACe6BkE1xZpR1bHcJdNdUTc3v1QlySEmTuE+xRPCTCunfTa1JtW1q966Ov6mMxWr9izPzfCubkkDtn+OcxY0j6p2rXp6WavU9/JRF7GDXRzQPI9RxzkacMhb4BFPeDYujNi4M8afqUYh12zj2zIePgA++JCF</latexit>

!1

<latexit sha1_base64="O0wKmt7ll/dJT6UOvH7rm0II3/Y=">AAACzHicjVHLSsNAFD2N7/qqunQTrIKrMOmD2F3BjStRsD7QUibptAbzIpkIpXTrD7jV7xL/QP/CO2MKuig6Icmdc885M/deNwn8TDL2XjLm5hcWl5ZXyqtr6xubla3tyyzOU090vDiI02uXZyLwI9GRvgzEdZIKHrqBuHIfjlX+6lGkmR9HF3KUiG7Ih5E/8D0uCbq5i0Mx5D273KtUmdViNadVN5nVYE2nxiiwnTpzmqZtMb2qKNZZXHnDHfqI4SFHCIEIkuIAHBk9t7DBkBDWxZiwlCJf5wUmKJM2J5YgBif0gb5D2t0WaER75ZlptUenBPSmpDRxQJqYeCnF6jRT53PtrNBZ3mPtqe42or9beIWEStwT+pduyvyvTtUiMcCRrsGnmhKNqOq8wiXXXVE3N39UJckhIUzFfcqnFHtaOe2zqTWZrl31luv8h2YqVO29gpvjU92SBjydojk7uKxZdsNqnTeq7f1i1MvYxR4OaZ4O2jjBGTrkHeIZL3g1Tg1pjI3JN9UoFZod/FrG0xdHZZKJ</latexit>

!

<latexit sha1_base64="m5lRjoiK6bWIkOFhCzbMW/0ueaQ=">AAACynicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVxVRIpqLuCGxcuKtgHtEWSdFqH5sVkIpTizh9wqx8m/oH+hXfGKahFdEKSM+eec2fuvX4a8kw6zmvBWlhcWl4prpbW1jc2t8rbO60syUXAmkESJqLjexkLecyaksuQdVLBvMgPWdsfn6t4+46JjCfxtZykrB95o5gPeeBJotq9JGIjz74pV5yqo5c9D1wDKjCrkZRf0MMACQLkiMAQQxIO4SGjpwsXDlLi+pgSJwhxHWe4R4m8OakYKTxix/Qd0a5r2Jj2Kmem3QGdEtIryGnjgDwJ6QRhdZqt47nOrNjfck91TnW3Cf19kysiVuKW2L98M+V/faoWiSFOdQ2cako1o6oLTJZcd0Xd3P5SlaQMKXEKDyguCAfaOeuzrT2Zrl311tPxN61UrNoHRpvjXd2SBuz+HOc8aB1X3Vr17KpWqR+aURexh30c0TxPUMcFGmjqKh/xhGfr0hLWxJp+Sq2C8ezi27IePgAwzZG2</latexit>

|H|

1
2

!1

<latexit sha1_base64="O0wKmt7ll/dJT6UOvH7rm0II3/Y=">AAACzHicjVHLSsNAFD2N7/qqunQTrIKrMOmD2F3BjStRsD7QUibptAbzIpkIpXTrD7jV7xL/QP/CO2MKuig6Icmdc885M/deNwn8TDL2XjLm5hcWl5ZXyqtr6xubla3tyyzOU090vDiI02uXZyLwI9GRvgzEdZIKHrqBuHIfjlX+6lGkmR9HF3KUiG7Ih5E/8D0uCbq5i0Mx5D273KtUmdViNadVN5nVYE2nxiiwnTpzmqZtMb2qKNZZXHnDHfqI4SFHCIEIkuIAHBk9t7DBkBDWxZiwlCJf5wUmKJM2J5YgBif0gb5D2t0WaER75ZlptUenBPSmpDRxQJqYeCnF6jRT53PtrNBZ3mPtqe42or9beIWEStwT+pduyvyvTtUiMcCRrsGnmhKNqOq8wiXXXVE3N39UJckhIUzFfcqnFHtaOe2zqTWZrl31luv8h2YqVO29gpvjU92SBjydojk7uKxZdsNqnTeq7f1i1MvYxR4OaZ4O2jjBGTrkHeIZL3g1Tg1pjI3JN9UoFZod/FrG0xdHZZKJ</latexit>

L�1

<latexit sha1_base64="cJuma11/52mW3JliGPEfB/7XVCc=">AAAC1XicjVHLSsNAFD2Nr1pfUZdugkVxY0mkosuCGxcuFKwt1Fom06kNzYtkIkjpTtz6A271l8Q/0L/wzpiCWkQnJDlz7j1n5t7rxr6XStt+LRhT0zOzc8X50sLi0vKKubp2kUZZwkWdR36UNF2WCt8LRV160hfNOBEscH3RcAdHKt64EUnqReG5vI1FO2DXodfzOJNEdUzzMmCyz5k/PBldDXedUccs2xVbL2sSODkoI1+nkfmCS3QRgSNDAIEQkrAPhpSeFhzYiIlrY0hcQsjTcYERSqTNKEtQBiN2QN9r2rVyNqS98ky1mtMpPr0JKS1skSaivISwOs3S8Uw7K/Y376H2VHe7pb+bewXESvSJ/Us3zvyvTtUi0cOhrsGjmmLNqOp47pLprqibW1+qkuQQE6dwl+IJYa6V4z5bWpPq2lVvmY6/6UzFqj3PczO8q1vSgJ2f45wEF3sVp1rZP6uWa9v5qIvYwCZ2aJ4HqOEYp6iT9w0e8YRno2GMjDvj/jPVKOSadXxbxsMH7+KV5g==</latexit>

! ROC

Calcul de la réponse d’un système

Décomposition en amplitude et en phase de la fonction de transfert (pour         )

H(jw) = Re(H(jw)) + j Im(H(jw)) = |H(jw)| e H(jw)\
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Solutions des exercices

TP1
Exercice 1 = Exercice 1.2 (a)-(c)
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x(2t+1)c)

Exercice 2 = Exercice 3.1 (a)-(b)
(a) Système dynamique, non-causal, linéaire, variant.

Résolution complète :
Système : y(t) = u(t− 2) + u(2− t)
Énoncé (résumé) : Pour chaque système, identifier les différentes propriétés soit en démontrant, soit en donnant
un contre-exemple.
• Statique-dynamique ?

Pour rappel, un système est statique si y(t∗) ne dépend que de la valeur de l’entrée en t = t∗. Ici,
y(t∗) = u(t∗ − 2) + u(2 − t∗) (exemple : t∗ = 4 y(4) = u(2) + u(−2)). La sortie dépend donc de l’entrée
en t∗ − 2 et en 2− t∗. Par conséquent, le système est dynamique.

• Causalité ?
Pour rappel, un système est causal si y(t∗) ne dépend que de la valeur de l’entrée en t ≤ t∗. Intuitivement,
on voit que 2 − t∗ ne sera pas forcément ≤ 2. En effet, on peut facilement trouver un contre-exemple :
pour t∗ = −1, on a en effet y(−1) = u(−3) + u(3). Si on a bien −3 ≤ −1, on a aussi que la sortie dépend
du futur (3 > −1), de sorte que le système n’est pas causal.
Comment qualifier ce système alors ? Anti-causal signifie que y(t∗) ne dépend que de la valeur de l’en-
trée en t ≥ t∗. Non-causal signifie que le système n’est ni causal, ni anti-causal. Au vu de l’équation
y(−1) = u(−3) + u(3), le système est donc non-causal puisqu’il existe des valeurs pour lesquelles il dé-
pend à la fois du passé et du futur.

• Linéarité ?
Pour rappel, un système est linéaire si (u1, y1) et (u2, y2) sont des paires entrées-sortie valides du système,
toute combinaison de la forme (αu1 + βu2, αy1 + βy2) est également une paire valide. Pour déterminer si
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le système est linéaire, il suffit de démontrer que tout combinaison αu1 +βu2 donne une sortie αy1 +βy2.
Démo :

1. On écrit les paires entrées-sorties (u1, y1) et (u2, y2)

u1(t) S−→ y1(t) = u1(t− 2) + u1(2− t)

u2(t) S−→ y2(t) = u2(t− 2) + u2(2− t)

2. On calcule la nouvelle entrée qui est une combinaison linéaire des deux entrées u1(t) et u2(t) :
u(t) = αu1(t) + βu2(t).

3. On fait passer cette nouvelle entrée dans le système

u(t) S−→ y(t) = u(t− 2) + u(2− t)

On remplace alors grâce à la définition de u(t) exprimée au point 2.

y(t) = αu1(t− 2) + βu2(t− 2) + αu1(2− t) + βu2(2− t)

Enfin, on associe pour retrouver y1(t) et y2(t) :

y(t) = α
(
u1(t− 2) + u1(2− t)

)︸ ︷︷ ︸
y1(t)

+β
(
u2(t− 2) + u2(2− t)

)︸ ︷︷ ︸
y2(t)

= αy1(t) + βy2(t)

Par conséquent, le système est bien linéaire.

Autre méthode : Une autre façon de voir si un système est linéaire est de regarder si les entrées/sor-
ties/signaux (plus généralement, les variables dépendantes) sont exprimées/modifiées par une fonction
non linéaire. Cela n’a donc pas de rapport avec "t", mais bien uniquement avec les fonctions qui sont
appliquées sur les entrées/sorties/signaux. Exemple : cos(u(t)) ,

√
y(t) , ln(u(t − 1)) , u(t)y(t) , ... Si

une fonction non-linéaire est présente, on pourra conclure immédiatement que le système est non-linéaire,
et, inversement, qu’il est linéaire. Le reste du cours utilisera cette deuxième méthode afin d’identifier la
linéarité d’un système.

• Temps-variant ou invariant ?
Pour rappel, un système est dit invariant dans le temps lorsque la loi qu’il établit entre entrées et sorties
ne change pas au cours du temps, c’est-à-dire si l’équation ne dépend pas explicitement de la valeur de la
variable indépendante.
Démo :

1. L’entrée subit un décalage temporel puis cette entrée différée est modifiée par le système :

u(t) −∆−→ u1(t) = u(t−∆) S−→ y1(t) = u1(t− 2) + u1(2− t)

c’est-à-dire y1(t) = u((t− 2)−∆) + u((2− t)−∆) (puisque u1(t) = u(t−∆)).
2. L’entrée est tout d’abord modifiée par le système puis cette sortie associée subit un décalage tem-

porel.

u(t) S−→ y(t)
(

= u(t− 2) + u(2− t)
) −∆−→ y2(t) = y(t−∆) = u

(
(t−∆)− 2

)
+ u
(
2− (t−∆)

)
c’est-à-dire y2(t) = u(t− 2−∆) + u(2− t+ ∆).

3. Comparer les résultats des points 1 et 2. S’ils sont identiques → le système est temps-invariant. Ici,
le système est donc temps-variant. En effet, peu importe si l’entrée ou la sortie subit un décalage
temporel, le système n’est pas affecté par cette transformation.

Autre méthode : Dire qu’un système est invariant signifie que si l’entrée est décalée (exemple : u(t−∆), la
sortie l’est également, de la même valeur (y(t−∆)). Cela signifie en outre que le système ne dépend pas de
la variable indépendante. Une équation de la forme

∑
i aiy

(
τi(t)

)
=
∑
j bju

(
τ ′j(t)

)
sera temps-invariante

si les ai et les bj ne sont pas fonction du temps, et si les τi et les τ ′j sont de la forme t − t0. C’est cette
simple identification que l’on utilisera par la suite en général.

(b) Système statique, causal, linéaire, variant.

Résolution complète :
Système : y(t) = cos(3t)u(t)
Énoncé : idem
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• Statique-dynamique ?
Pour rappel, les définitions concernant les propriétés des systèmes se focalisent sur les signaux d’entrées
et de sorties uniquement. Ainsi, y(t∗) = cos(3t∗)u(t∗) : le sortie en t∗ ne dépend bien de l’entrée qu’en t∗.
En conclusion, le système est statique. Le cos(3t∗) signifie juste que le coefficient devant le signal d’entrée
n’est pas constant, mais cela reste un simple nombre et on ne considère pas une entrée à un autre moment.

• Causalité ?
Pour rappel, un système est causal si y(t∗) ne dépend que de la valeur de l’entrée en t ≤ t∗. La sortie en
t∗, y(t∗) ne dépend que de l’entrée qu’en t∗. Le système est donc causal.

• Linéarité ?
Pour rappel, un système est linéaire si (u1, y1) et (u2, y2) sont des paires entrées-sortie valides du système,
toute combinaison de la forme (αu1 +βu2, αy1 +βy2) est également une paire valide. Comme indiqué dans
le rappel, on regarde si les signaux sont affectés par une fonction non-linéaire du type

√
u(t), tan y(t). Si

on observe ce type de non-linéarité, le système est bien défini comme un système non-linéaire. Dans cet
énoncé, y(t) et u(t) ne sont pas touchés par des expressions non-linéaires. Le terme cos(3t) est simplement
un coefficient multiplicatif du signal d’entrée.
→ Le système est donc linéaire.
Voici la démonstration pour s’en convaincre.

1. On écrit les paires entrées-sorties (u1, y1) et (u2, y2) (on voit que le cos(3t) est bien un simple
coefficient).

u1(t) S−→ y1(t) = cos(3t)u1(t)

u2(t) S−→ y2(t) = cos(3t)u2(t)

2. On calcule la nouvelle entrée qui est une combinaison linéaire des deux entrées u1(t) et u2(t) :
u(t) = αu1(t) + βu2(t).

3. On fait passer cette nouvelle entrée dans le système

u(t) S−→ y(t) = cos(3t)u(t)

On remplace alors grâce à la définition de u(t) exprimée dans le point 2.

y(t) = αcos(3t)u1(t) + β cos(3t)u2(t)

Enfin, on fait alors réapparaître y1(t) et y2(t) :

y(t) = α cos(3t)u1(t)︸ ︷︷ ︸
y1(t)

+β cos(3t)u2(t)︸ ︷︷ ︸
y2(t)

= αy1(t) + βy2(t)

Par conséquent, le système est bien linéaire. En effet, les signaux d’entrées et de sorties ne présentent
aucune non linéarité.

• Temps-variant ou temps-invariant ?
Pour rappel, un système est dit invariant dans le temps lorsque la loi qu’il établit entre entrées et sorties
ne change pas au cours du temps.
Il suffit de regarder si les coefficients devant les signaux d’entrée et sortie dépendent du temps. Cela
montre ainsi que le système est temps-variant. Dans cet énoncé, le terme cos(3t) multiplie l’entrée u(t).
Pour des instants différents, le terme prend des valeurs différentes.
→ Cela rend le système temps-variant.

Voici la démonstration pour s’en convaincre.
1. Décaler d’abord l’entrée puis appliquer cette entrée différée dans le système :

u(t) −∆−→ u1(t) = u(t−∆) S−→ y1(t) = cos(3t)u1(t)

c’est-à-dire y1(t) = cos(3t)u(t−∆) (puisque u1(t) = u(t−∆)).
2. Appliquer d’abord l’entrée dans le système puis décaler la sortie associée.

u(t) S−→ y(t)
(

= cos(3t)u(t)
) −∆−→ y2(t) = y(t−∆) = cos

(
3(t−∆)

)
u(t−∆)

c’est-à-dire y2(t) = cos
(
3(t−∆)

)
u(t−∆).
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3. Comparer les résultats des points 1 et 2. S’ils sont identiques → le système est temps-invariant.
Ce n’est pas le cas ici, les deux expressions différent. Le système dépend de la variable t, il est bien
temps-variant.

Exercice 3 = Exercice 1.2 (d)

4 5 6 7 8 9 10 11 12

−1

0 

1 

2 

3 

t

x(4−t/2)
d)

Exercice 4 = Exercice 3.1 (f)-(g) [TXB]
(f) Système dynamique, non-causal, linéaire, variant.
(g) Système dynamique, causal, linéaire, invariant.

Exercice 5 = Exercice 3.15 (a)-(c) [TXB]
(a) Système linéaire, variant, non causal.
(c) Système linéaire et invariant. La causalité dépend du sens dans lequel l’équation doit se lire (partant de
t = −∞), ce qui est une propriété du système sous-jacent. Pour le moment, on considère qu’une équation diffé-
rentielle est causale. Dans les derniers TP, on étudiera la fonction de transfert du système et on pourra définir
sa région de causalité.
Exercice 6 = Interro 2013
y(t) = sin(u(t)) : non-linéaire, causal, temps-invariant.
y(t) = u(sin(t)) : linéaire, non-causal, temps-variant.
Exercice 7 = Exercice 3.6 [TXB]
a) faux : le système est variant via sin(t).
b) faux.

Exercice 8 = Exercice 3.9 [TXB]
a) Des non-linéarités peuvent apparaître de différentes manières dans les composants électriques ; citons par

exemple la dépendance des paramètres R, L et C en fonction de la température (qui elle-même dépend de
l’intensité de courant), le claquage des condensateurs ou l’effet de diélectriques non-linéaires. Si le circuit
est couplé à un système électromécanique, des dépendances non-linéaires en fonction de la position des
pièces mécaniques apparaissent lorsque l’on veut considérer les lois exactes pour le couple rotorique et la
force contre-électro-motrice.

b) L’usure des composants est inévitable. Des appareils électriques extérieurs peuvent perturber le circuit
par le champ électromagnétique qu’ils créent ; ces perturbations sont en général non-constantes et donc
variantes.

Exercice 9 = Exercice 3.12 (a) [TXB]
(a) Les trois systèmes sont linéaires, les systèmes (ii) et (iii) ne sont pas statiques ; la bonne réponse est donc
(i) (bien que ce système soit variant et comporte une non-linéarité vis-à-vis du temps).

Exercice 10 = Exercice 3.13 [TXB]
Équation différentielle linéaire et variante.

99



TP2
Exercice 1 = Exemple 2.2.3 [STR]

Exercice 2 = Exemple 2.2.1 [STR]

Exercice 3 = Paragraphe 2.3 [STR]

Pour l’interprétation biologique, aller page 23 [STR]
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Exercice 4 = Exemple 3.1.2 [STR]

Exercice 5 = Exercice 2.3.2 [STR]
x∗ = 0, instable ; x∗ = kJa/kJ stable
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TP3
Exercice 1 = Lapin vs Mouton [STR]

Exercice 2
(0,0) : point instable - (0,1) : point de selle - (3,2) point stable

Exercice 3 = Exercice 6.3.6 [STR]
(-1,-1), stable node ; (1, 1), saddle point

Exercice 4 = Janvier 2020 - Q1
Réponse en ligne.

Exercice 5
x(t) = c1(0)e5t + c2e

−3t

y(t) = 4c1(0)e5t − 4c2e−3t

Stabilité : Les deux trajectoires sont caractérisées par des valeurs propres réelles de signe contraires. Le point
fixe est donc un point de selle. En fonction de la localisation des conditions initiales, la trajectoire va etre attirée
par le point de selle puis divergée.
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TP4
Exercice 1 = Exercice 2.1 [TXB]

- Signal d’entrée : u(·) : R+ → R
- Signal de sortie : y(·) = θ(·) : R+ → cercle (R modulo 2π : ok pour [0 ;2pi] )
- Signal d’état : x(·) = (x1(·) , x2(·) ) = ( θ(·) , θ̇(·) ) : R+ → cercle ×R
- Loi de sortie : y(t) = θ(t) = x1(t)
- Mise à jour de l’état :

ẋ1(t) = x2(t)

ẋ2(t) = u(t)
mL2 −

b x2(t)
mL2 + g

L
sin(x1(t))− a2k

mL2 tan(x1(t))

valable pour [θ : L cos(θ) > a] (condition physique liée à l’étirement maxiumum du ressort sur la barre).

Résolution complète :
1- Signal d’entrée :

◦ signification : couple externe (information explicite de l’énoncé)
◦ notation : u(t)
◦ domaine : R+

◦ image : R

2- Signaux de sortie :
◦ signification : position angulaire du pendule (information explicite de l’énoncé)
◦ notation : y(t) = θ(t)
◦ domaine : R+

◦ image : [−θmax, θmax], θmax = arccos
(
a
L

)
(en général : [0, 2π] mais restriction physique à cause de la configuration du pendule et du ressort).

3- Variables d’état : x(t) =
(
x1
x2

)
=
(
θ

θ̇

)
(données explicitement dans l’énoncé) : R+ −→ [−θmax, θmax]×R.

4- Loi de sortie : y(t) = x1(t).
5- Loi de mise à jour : mL2θ̈ = u− bθ̇−ka2 tan(θ) +mgL sin(θ) (On applique la loi de Newton en rotation).{

ẋ1(t) = x2(t)
ẋ2(t) = u(t)

mL2 − bx2(t)
mL2 + g

L sin
(
x1(t)

)
− a2k

mL2 tan
(
x1(t)

)
Exercice 2 = Exercice 4.1 [TXB]

a) Équation différentielle : LCÿ(t) +RCẏ(t) + y(t) = u(t)
Pour u(t) = 0, la solution générale s’écrit :

y(t) = Ae(−ζ+j
√
ω2−ζ2) t +Be(−ζ−j

√
ω2−ζ2) t

où ζ = R
2L et ω = 1√

LC
.

(Simplement pour montrer la résolution ODE comme au cours d’analyse - à ne pas savoir faire dans le
cadre de ce cours).

b) Bloc-diagramme :

u(t) - - - - -
∫ ∫

y(t)
ÿ(t) ẏ(t)?

�

6

RC

1
LC

+

-

-m+
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peut aussi être dessiné comme ceci :

u 1
LC + ÿ

∫
ẏ

∫
y

R
L

1
LC

−

−
+

c) Choisissant x(t) = [ y(t) ẏ(t) ]T , on a

ẋ(t) =
[

0 1
− 1
LC −RL

]
x(t) +

[
0
1
LC

]
u(t)

y(t) =
[
1 0

]
x(t) +

[
0
]
u(t)

Résolution complète
1- Ici, on voit apparaître ÿ qui donne l’ordre de l’équation différentielle (n = 2), et donc le nombre de variable
d’état dans le système. Cela vient de la définition des variables d’état qui permettent de décrire la dynamique
interne du système.

x =
(
x1
x2

)
=
(
y
ẏ

)
Par ailleurs, par définition de la représentation d’état, il faut que y et u apparaissent sans dérivée.

2- La loi de sortie peut donc être directement écrite :

y(t) = x1(t)

3- Ensuite, on peut réécrire l’équation donnée en fonction des nouvelles notations introduites :

ẋ2 = u

LC
− R

L
x2 −

1
LC

x1

Et la deuxième loi de mise à jour découle directement du choix des variables d’état

ẋ1 = x2

4- Ainsi, le modèle d’état s’écrit : (
ẋ1
ẋ2

)
=
(

0 1
−1
LC

−R
L

)(
x1
x2

)
+
(

0
1
LC

)
u

y =
(
1 0

)(x1
x2

)
+
(
0
)
u

Exercice 3 = Août 2019 - Q2
Résolution complète
a) Équation entrée-sortie
Lire au niveau du grand symbole somme : "sortie du symbole +" (ÿ) = somme des entrées, avec le signe associé :

ÿ = 6u̇+ 6u− 10ẏ − 16y

b) Modèle d’état
On réécrit l’équation ÿ + 10ẏ + 16y = 6u̇+ 6u et on introduit la variable auxiliaire v. Deux équations :{

v̈ + 10v̇ + 16v = u
y = 6v̇ + 6v
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En choisissant le vecteur d’état (x1 et x2 peuvent être inversés)(
x1
x2

)
=
(
v
v̇

)
On obtient directement le modèle d’état suivant :(

ẋ1
ẋ2

)
=
(

0 1
−16 −10

)(
x1
x2

)
+
(

0
1

)
u

y =
(
6 6

)(x1
x2

)
+
(
0
)
u

Exercice 4 = Exercice 2.6 [TXB]
- Signal d’entrée : u(·) = tension au générateur : R+ → R
- Signal de sortie : y(·) = courant au générateur i(·) : R+ → R
- Signal d’état : x(·) = (x1(·), x2(·) ) = ( iL(·), vC(·) ) : R+ → R2

- Loi de sortie : y(t) = x1(t)− 1
R x2(t) + 1

R u(t)
- Mise à jour de l’état :

ẋ1(t) = u(t)− x2(t)
L

ẋ2(t) = x1(t)
C

+ u(t)− 2x2(t)
RC

Exercice 5 = Exercice 2.7 [TXB]
Comportement des réservoirs :

γḣ1 = u− α
√
h1

γḣ2 = u+ α(
√
h1 −

√
h2)

⇒ Modèle d’état :
- Signal d’entrée : u : R+ → R, débit d’entrée extérieur
- Signal de sortie : y : R+ → R, débit de sortie du second réservoir
- Signal d’état : x = (x1, x2(·)) = (h1, h2) : R+ → R2, hauteurs d’eau dans les réservoirs
- Loi de sortie : y(t) = α

√
x2(t)

- Mise à jour de l’état :

ẋ1 = 1
γ (u− α√x1 )

ẋ2 = 1
γ (u+ α(√x1 −

√
x2) )

Exercice 6 = Exercice 2.8 [TXB]
- Signal d’entrée : u(·) = poussée radiale : R+ → R
- Signal de sortie : y(·) = distance du satellite au centre de la Terre = r(·) : R+ → R+

- Signal d’état : x(·) = (x1(·), x2(·) ) = ( r(·), ṙ(·) ) : R+ → R2

- Loi de sortie : y(t) = x1(t)
- Mise à jour de l’état :

ẋ1(t) = x2(t)

ẋ2(t) = ω2

m
x1(t)− k

m(x1(t))2 + u(t)
m

105



TP5
Remarque : Les modèles d’état et bloc-diagrammes associés à un système ne sont pas uniques (cf. rappel théo-
rique). Nous présentons ici une seule possibilité, qui nous semble être la plus directe, pour chaque exercice.
Les autres possibilités sont toutes équivalentes à cette première moyennant un changement de variable, que
l’étudiant pourra rechercher explicitement (matrice T du rappel théorique) en cas de doute.

Exercice 1 = Exercice 4.26 [TXB]

a) h∗1 =
(
u∗

α

)2
et h∗2 =

(
2u∗

α

)2

b) Remplaçant les variables u(t), y(t) et x(t) par leurs variations aux voisinages du point de fonctionnement
stationnaire (ū(t) = u(t)− q∗i , ȳ(t) = y(t)− α

√
h∗2, x̄1(t) = x1(t)− h∗1, x̄2(t) = x2(t)− h∗2) on obtient

- loi de sortie : ȳ = α

2
√
h∗

2
x̄2

- mise à jour de l’état :

˙̄x1 = 1
γ

(
ū− α

2
√
h∗1
x̄1

)

˙̄x2 = 1
γ

(
ū+ α

2
√
h∗1
x̄1 −

α

2
√
h∗2
x̄2

)

Résolution complète
(a) On a  ẋ1 = 0 =⇒ h∗1 =

(
u∗

α

)2

ẋ2 = 0 =⇒ h∗2 =
(

2u∗

α

)2

suivi de,  ẋ1 = 0 ⇐⇒ 0 = 1
γu
∗ − α

γ

√
x∗1 ⇐⇒ u∗ = α

√
h∗1 ⇐⇒ h∗1 =

(
u∗

α

)2

ẋ2 = 0 ⇐⇒ 0 = u∗ + α
√
h∗1 − α

√
h∗2 ⇐⇒

√
h∗2 = 2u∗

α ⇐⇒ h∗2 =
(

2u∗

α

)2

et la sortie
y∗ = α

√
h∗2

Le point de fonctionnement stationnaire (u∗, x∗, y∗) (avec x∗ = (h∗1, h∗2)T ) est doncu∗,

(
u∗

α

)2(
2u∗

α

)2

 , α
√
h∗2


(b) Méthode 1
Résolution complète
Loi de sortie :

i. Remplacer (u, x, y) par (u∗ + δu, x∗ + δx, y∗ + δy) 17 :

y = α
√
x2 −→ y∗ + δy = α

√
x∗2 + δx2

ii. Développer les termes non-linéaires par Mac Laurin en fonction de δu, δx, δy :
Ici, le terme non-linéaire en δx2 est

√
x∗2 + δx2 :

f(δx2) = α
√
x∗2 + δx2 ∼ α

√
x∗2 + α

2
√
x∗2
δx2

iii. Négliger les termes d’ordre ≥ 2 en δu, δx, δy :
Ici rien à faire, mais il aurait pu y avoir δxδu, (δx)2,...

y∗ + δy = α
√
x∗2 + α

2
√
x∗2
δx2

17. Au TP1, la petite perturbation était notée u et v mais afin de ne pas confondre avec la variable d’entrée et sortie,
elle est remplacée par δx1 et δx2
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iv. Compenser les termes indépendants :
Utiliser les résultats du point a).

��y
∗ + δy =��

�
α
√
x∗2 + α

2
√
x∗2
δx2

Notre loi de sortie est donc maintenant bien linéaire en δu, δx, δy

δy = α

2
√
x∗2
δx2 = α

2
√
h∗2
δx2

Loi de mise à jour (1) :
i. Remplacer (u, x, y) par (u∗ + δu, x∗ + δx, y∗ + δy) :

ẋ1 = 1
γ
u− α

γ

√
x1 −→ ẋ∗1 + δẋ1 = 1

γ
(u∗ + δu)− α

γ

√
x∗1 + δx1

Sachant que ẋ∗1 = 0, puisqu’il s’agit de la dérivée du point stationnaire qui ici est bien un nombre)
ii. Développer les termes non-linéaires par Mac Laurin en fonction de δu, δx, δy :√

x∗1 + δx1 ∼
√
x∗1 + 1

2
√
x∗1
δx1

iii. Négliger les termes d’ordre ≥ 2 en δu, δx, δy :
Ici rien à faire.

iv. Compenser les termes indépendants :
Utiliser les résultats du point a)

δẋ1 =
�
��

1
γ
u∗ + 1

γ
δu−

�
�
��α

γ

√
x∗1 −

α

2γ
√
x∗1
δx1

Notre loi de mise à jour (1) est donc maintenant bien linéaire en δu, δx, δy

δẋ1 = 1
γ
δu− α

2γ
√
h∗1
δx1

Loi de mise à jour (2) :
i.

ẋ∗2︸︷︷︸
=0

+δẋ2 = 1
γ

(u∗ + δu) + α

γ

√
x∗1 + δx1 −

α

γ

√
x∗2 + δx2

ii. √
x∗i + δxi ∼

√
x∗i + 1

2
√
x∗i
δxi i ∈ {1, 2}

iii. /
iv.

δẋ2 =
�
��

1
γ
u∗ + 1

γ
δu+

�
�
��α

γ

√
x∗1 + α

2γ
√
x∗1
δx2 −

�
�
��α

γ

√
x∗2 −

α

2γ
√
x∗2
δx2

Notre loi de mise à jour (2) est donc maintenant bien linéaire en δu, δx, δy

δẋ2 = 1
γ
δu+ α

2γ
√
h∗1
δx1 −

α

2γ
√
h∗2
δx2

À faire : écrire la loi de sortie et celles de mise à jour sous forme matricielle (c’est-à-dire déterminer les matrices
A, B, C, D) : c’est le modèle d’état du système linéarisé autour du point d’équilibre considéré !(

δẋ1
δẋ2

)
= A

(
δx1
δx2

)
+Bδu

δy = C

(
δx1
δx2

)
+Dδu
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A =

− α

2γ
√
h∗

1
0

α

2γ
√
h∗

1
− α

2γ
√
h∗

2

B =
( 1
γ
1
γ

)

C =
(

0
α

2
√
x∗

2

)
D =

(
0
)

Méthode 2
Résolution complète
Loi de sortie :

y = g(x1, x2, u) → y =
(
∂g
∂x1

∂g
∂x2

)∣∣∣
(x∗

1 ,x
∗
2 ,u

∗)

(
x1
x2

)
+ ∂g

∂u

∣∣∣∣
(x∗

1 ,x
∗
2 ,u

∗)
u

Loi de mise à jour (1) :

ẋ1 = f1(x1, x2, u) → ẋ1 =
(
∂f1
∂x1

∂f1
∂x2

)∣∣∣
(x∗

1 ,x
∗
2 ,u

∗)

(
x1
x2

)
+ ∂f1

∂u

∣∣∣∣
(x∗

1 ,x
∗
2 ,u

∗)
u

Loi de mise à jour (2) :

ẋ2 = f2(x1, x2, u) → ẋ2 =
(
∂f2
∂x1

∂f2
∂x2

)∣∣∣
(x∗

1 ,x
∗
2 ,u

∗)

(
x1
x2

)
+ ∂f2

∂u

∣∣∣∣
(x∗

1 ,x
∗
2 ,u

∗)
u

Matriciellement, on peut écrire les équations précédentes :

(
ẋ1
ẋ2

)
=
(
∂f1
∂x1

∂f1
∂x2

∂f2
∂x1

∂f2
∂x2

)∣∣∣∣∣
(x∗

1 ,x
∗
2 ,u

∗)

(
x1
x2

)
+
(
∂f1
∂u
∂f2
∂u

)∣∣∣∣
(x∗

1 ,x
∗
2 ,u

∗)
u

y =
(
∂g
∂x1

∂g
∂x2

)∣∣∣
(x∗

1 ,x
∗
2 ,u

∗)

(
x1
x2

)
+
(
∂g
∂u

)∣∣
(x∗

1 ,x
∗
2 ,u

∗) u

On trouve

A =
(
∂f1
∂x1

∂f1
∂x2

∂f2
∂x1

∂f2
∂x2

)∣∣∣∣∣
(x∗

1 ,x
∗
2 ,u

∗)

=

− α

2γ
√
h∗

1
0

α

2γ
√
h∗

1
− α

2γ
√
h∗

2


B =

(
∂f1
∂u
∂f2
∂u

)∣∣∣∣
(x∗

1 ,x
∗
2 ,u

∗)
=

( 1
γ
1
γ

)
C =

(
∂g
∂x1

∂g
∂x2

)∣∣∣
(x∗

1 ,x
∗
2 ,u

∗)
=

(
0 α

2
√
x∗

2

)
D =

(
∂g
∂u

)∣∣
(x∗

1 ,x
∗
2 ,u

∗) =
(
0
)

Pour conclure : La dynamique du système global est donnée par :{
ẋ(t) = f(x(t), u(t))
y(t) = g(x(t), u(t))

Si le système est non-linéaire, on linéarise autour de points fixes afin de rendre les lois de mise à jour et de sortie
linéaires. On peut donc écrire les lois à l’aide des matrices A,B,C,D :{

ẋ(t) = Ax(t) +Bu(t)
y(t) = Cx(t) +Du(t)
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Exercice 2 = Exercice 4.11 [TXB]

a)
√

2t+ 1 ˙̄y + ȳ = 2
√

2t+ 1ū
b) Parce que ce système est variant, alors que nous considérons particulièrement les systèmes LTI.
c) On aimerait choisir une solution où u∗ et y∗ sont constants. On obtient alors y∗ = (u∗)2+2u∗ et l’équation

linéarisée
u∗ ˙̄y + ȳ = (2u∗ + 2)ū.

Exercice 3 = Exercice 4.24 [TXB]

a) u0 = k
r2

0
− ω2r0

b) Considérant x̄(t) = [ r(t)− r0 ṙ(t) ]T comme un vecteur colonne, on obtient

˙̄x(t) =
[

0 1
1
m

(
ω2 + 2k

r3
0

)
0

]
x̄(t) +

[
0
1
m

]
ū(t)

ȳ(t) =
[
1 0

]
x̄(t) +

[
0
]
ū(t).

Exercice 4 = Exercice 4.16 [TXB]

a) Bloc-diagramme correspondant à la représentation d’état de b) :

u(t) - 1
R1

-+

-

- 1
C1

-
v̇C1(t)

∫

∫

-

- vC1(t)

vC2(t) = y(t)-
v̇C2(t)1

R2C2

m+

m+?+

?
-

�
(

1
R1

+ 1
R2

)

6-

�1
R2

6+

b) On a choisi x =
[
vC1 vC2

]T et obtenu la représentation d’état suivante.

ẋ(t) =
[
−1
C1

(
1
R1

+ 1
R2

)
1

C1R2
1

C2R2
−1
C2R2

]
x(t) +

[ 1
C1R1

0

]
u(t)

y(t) =
[
0 1

]
x(t) +

[
0
]
u(t)

Exercice 5 = Exercice 4.20 [TXB]

a) On a toujours le point θ∗1 = 0 ; pour avoir deux autres points en θ∗2, 3 = ±acos
(
a2k
mgL

)
il faut a

L <
a2k
mgL < 1.

b) θ = 0 est instable pour a2k
mgL < 1 (stable dans le cas contraire), les 2 autres équilibres sont stables.

c) Considérant x̄ = x− x∗ comme un vecteur colonne, on obtient

˙̄x(t) =

 0 1
a2k
mL2

(
1−

(
mgL
a2k

)2
)

−b
mL2

 x̄(t) +
[

0
1

mL2

]
ū(t)

y(t) =
[
1 0

]
x̄(t) +

[
0
]
ū(t).
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TP6
Exercice 1 = Exercice 3.19 [TXB]
y(t) = (3− 2 exp−t− exp 2t)I(t)

Résolution complète
1- Formule :

y(t) =
∫ +∞

−∞
h(τ)f(t− τ)dτ

2- Fonctions à convoluer :

f(t) = I(t)
h(t) = 2e−tI(t)− 2e2tI(t)

Pour rappel,
I(t) =

{
0 si t < 0
1 si t ≥ 0

3- Résolution de l’intégrale

y(t) =
∫ +∞

−∞

(
2e−τ I(τ)− 2e2τ I(τ)

)
I(t− τ)dτ remplacement dans la formule

=
∫ +∞

−∞
I(τ)

(
2e−τ − 2e2τ

)
I(t− τ)dτ

=
∫ +∞

0

(
2e−τ − 2e2τ

)
I(t− τ)dτ car I(τ) = 0 pour τ < 0

Or,
I(t− τ) =

{
0 si t < τ
1 si t ≥ τ

Le premier cas implique que si τ > t, alors y(t) = 0. Cela permet de décomposer l’intégrale :
a. Pour t < 0, on a y(t) = 0 puisque τ ≥ 0

b. Pour t ≥ 0, l’intégrale se réduit comme suit

y(t) = 2
∫ t

0
e−τ − e2τdτ

= 2
[
− e−τ − 1

2e
2τ
]t

0

= 2
(
− e−t − 1

2e
2t + 1 + 1

2

)
= −2e−t − e2t + 3

4- Réponse finale y(t) :
En tenant compte des points a. et b., on a donc

y(t) =
(
− 2e−t − e2t + 3

)
I(t)

Exercice 2 = Exercice 3.20 [TXB]

y(t) =


0 si t < -1 ou t > 4
(t+1)2

6 si − 1 ≤ t ≤ 1
2t
3 si 1 < t ≤ 2
−t2+2t+8

6 si 2 ≤ t ≤ 4

Résolution complète :
1- Formule :

y(t) = f(t) ∗ g(t) =
∫ +∞

−∞
f(τ)g(t− τ)dτ

∫ +∞

−∞
f(t− τ)g(τ)dτ
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2- Expressions analytiques des courbes à convoluer :

f(t) = I(t+ 1)− I(t− 1) =
{

1 si t ∈ [−1, 1]
0 sinon

g(t) =
{

t
3 si t ∈ [0, 3]
0 sinon

Remarque : La convolution étant commutative, on aurait très bien pu flip and slide f(t) à la place de g(t)(
y(t) = f(t) ∗ g(t) =

∫ +∞
−∞ g(τ)f(t− τ)dτ =

∫ +∞
−∞ f(τ)g(t− τ)dτ

)
.

3- Dessiner les deux fonctions, dont une est flipped. Le curseur est en t = 0. Attention, l’axe est bien τ et non t
(car l’intégrale est bien exprimée selon τ !)

τ

f(τ), g(−τ)

0
t

1−1−3

1

4 - Slide la fonction pour trouver les différents intervalles possibles de recouvrement des deux fonctions : t < −1,
−1 < t < 1, 1 < t < 2, 2 < t < 4, t > 4.

5- Résoudre l’intégrale (par rapport à τ) pour intervalle de t.
• t < −1

En −1, il s’agit du moment où g(t − τ) et f(τ) commencent à se recouvrir. L’aire de recouvrement est
nulle → y(t) = 0 dans ce cas.

τ

f(τ), g(t− τ)

0
t

1−1

1

• −1 < t < 1
En −1, il s’agit du moment où g(t − τ) et f(τ) commencent à se recouvrir, et 1 car c’est le moment où
g(t− τ) et f(τ) commencent à se recouvrir entièrement.
L’aire de recouvrement vaut dans ce cas (les bornes se trouvent en regardant sur le dessin la partie
commune à f(τ) et g(t− τ) : de l’intersection jusqu’à t dans ce cas-ci)

y(t) =
∫ t

−1
1 t− τ3 dτ

=
∫ t

−1

t

3dτ −
∫ t

−1

τ

3 dτ

= t

3
[
τ
]t
−1 −

1
6

[
τ2
]t
−1

= t2

6 + t

3 + 1
6

= 1
6(t+ 1)2

τ

f(τ), g(t− τ)

0
t

1−1

1
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• 1 < t < 2 En 1, il s’agit du moment où g(t− τ) et f(τ) commencent à se recouvrir entièrement, et 2 car
c’est le moment où g(t− τ) et f(τ) commencent à ne plus se recouvrir entièrement.
L’aire de recouvrement vaut dans ce cas (les bornes se trouvent en regardant sur le dessin la partie com-
mune à f(τ) et g(t−τ) : toute la largeur de f(τ) dans ce cas-ci puisque g(t−τ) le recouvre complètement)

y(t) =
∫ 1

−1
1 t− τ3 dτ

= t

3 + t

3 −
1
6 + 1

6
= 2t

3

τ

f(τ), g(t− τ)

0
t

1 2−1

1

• 2 < t < 4 En 2, il s’agit du moment où g(t − τ) et f(τ) commencent à ne plus se recouvrir entièrement
et 4 car c’est le moment où g(t− τ) et f(τ) commencent à ne plus se recouvrir du tout.
L’aire de recouvrement vaut dans ce cas (les bornes se trouvent en regardant sur le dessin la partie
commune à f(τ) et g(t− τ) : du bord gauche de g(t− τ) (t− 3) jusqu’à l’intersection en 1)

y(t) =
∫ 1

t−3
1 t− τ3 dτ

= t

3 −
t(t− 3)

3 − 1
6 + 1

6(t− 3)2

= − t
2

6 + t

3 + 8
6

τ

f(τ), g(t− τ)

0
t

1 2 4−1

1

• t > 4 En 4, il s’agit du moment où g(t− τ) et f(τ) commencent à ne plus se recouvrir.
L’aire de recouvrement est nulle → y(t) = 0 dans ce cas.

τ

f(τ), g(t− τ)

0
t

1 4−1

1

6- Ecrire la réponse finale en combinant tous les intervalles :

y(t) =


0 si t < −1 ou t ≥ 4
1
6 (t+ 1)2 si t ∈ [−1; 1[
2t
3 si t ∈ [1; 2[
− t

2

6 + t
3 + 8

6 si t ∈ [2; 4[

On peut donc vérifier la continuité aux différentes bornes des intervalles. Autrement dit,

lim
t→−1−

y(t) = lim
t→−1+

y(t)

lim
t→1−

y(t) = lim
t→1+

y(t)

lim
t→2−

y(t) = lim
t→2+

y(t)

lim
t→4−

y(t) = lim
t→4+

y(t)

112



Exercice 3 = Janvier 2021 - Q3

Exercice 4 = Août 2019 - Q3

t ∈]−∞;−1[→ y(t) = 0
t ∈[−1; 0[→ y(t) = 1− e−(t+1)

t ∈[0; 1[→ y(t) = 2e−t − e−(t+1) − 1
t ∈[1; +∞[→ y(t) = 2e−t − e−(t+1) − e−(t−1)

Exercice 5 = Janvier 2019 - Q3 [Online]

Exercice 6 = Août 2021 - Q3 [Online]

Exercice 7 = Exercice A2-sol [Online]
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TP7
Exercice1
Résolution complète

1- Période : T = 2 [s] → pulsation : ω = 2π
T = π

2- Calcul des coefficients de Fourier :
• Formule :

x̂k =
∫ T

0
x(t)e−jk 2π

T tdt, k ∈ Z

• Expression analytique de x(t) :

x(t) =
{

1 si t ∈]0, T2 [
0 si t ∈]T2 , T [

• Décomposition de l’intégrale (suivant la forme de x(t)) :

x̂k =
∫ T/2

0
x(t)e−jk 2π

T tdt+
∫ T

T/2
x(t)e−jk 2π

T tdt, k ∈ Z

• Remplacer x(t) par son expression analytique dans l’intégrale :

x̂k =
∫ T/2

0
e−jk

2π
T tdt, k ∈ Z

• Résolution de l’intégrale et simplifier au maximum l’expression pour les différentes valeurs de k :

x̂k = − 1
jkω

[
e−jkωt

]1
0 = j

kω

(
e−jkω − 1

)
Or, e−jkω = cos(−kπ) + j sin(−kπ) = cos(kπ)− j sin(kπ) = cos(kπ). On distingue alors 3 cas :
◦ k est pair : x̂k = j

kπ (1− 1) = 0
◦ k est impair : x̂k = j

kπ (−1− 1) = −2j
kπ

◦ k = 0 : x̂0 =
∫ T

0 x(t)dt =
∫ 1

0 1dt = 1
3- Donner l’expression de la série de Fourier :

x(t) = 1
T

∑
k∈Z

x̂ke
jk 2π

T t = 1
2 x̂0 + 1

2
∑

k∈Z, k impair

2
jkπ

ejkπt

En développant selon les valeurs de k on a

x(t) = 1
2 (k = 0)

+ 1
2

2
jπ

(cos(πt) + j sin(πt)) (k = 1)

− 1
2

2
jπ

(cos(πt)− j sin(πt)) (k = −1)

+ 1
2

2
j3π (cos(3πt) + j sin(3πt)) (k = 3)

− 1
2

2
j3π (cos(3πt)− j sin(3πt)) (k = −3)

+ . . .

i.e.
x(t) = 1

2 + 2
π

sin(πt) + 2
3π sin(3πt) + 2

5π sin(5πt) + · · · = 1
2 +

∑
k∈Z, k impair

2
kπ

sin(kπt)

Exercice 2
f0 sin(ωt)

Exercice 3 = Exercice 5.5 [TXB]
xp(t) = 1

T

∑
k∈Z x̂k e

jk 2π
T t avec x̂k = 2( 1−cos(T1

2π
T k) )

T1( 2π
T k)2 pour k 6= 0 et x̂0 = T1.
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Exercice 4 = Exercice 5.2 [TXB]
On a x(t) =

∑
k∈Z ck e

jkω0t avec les coefficients suivants.
a) c1 = c−1 = 1

2 , les autres ck sont nuls.
b) c1 = −c−1 = 1

2j , les autres ck sont nuls.

c) ω0 = 2, c1 =
√

2
4 (1 + j), c−1 =

√
2

4 (1− j), les autres ck sont nuls.
d) ω0 = 2, c2 = c−2 = 1

2 , c3 = −c−3 = 1
2j , les autres ck sont nuls.

e) ω0 = 2, c0 = 1
2 , c1 = c−1 = −1

4 , les autres ck sont nuls.

Exercice 5 = Exercice 5.8 [TXB]
x(t) = 1

2
∑
k∈Z x̂k e

jkπt avec x̂k = e−e−1

(1+jkπ) (−1)k.
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Exercice 1
X(ω) = 2A

ω sin
(
ωT
2
)

X(f) = A
πf sin (πfT )

Exprimé à l’aide de la fonction sinc(α) = sin(πα)
πα :

X(ω) = ATsinc
(
ωT
2π
)

X(f) = ATsinc(fT )

Exercice 2
voir code Matlab

Exercice 3
X(ω) = 2A

ω e
jωT/2 sin(ωT/2)

X(f) = A
πf e

jπfT sin (πfT )

Exercice 4
x(t) = cos(ω0t)→ X(jω) = π (δ(ω − ω0) + δ(ω + ω0))

Exercice 5
(a) X(jω) = Tsinc((ω − ω0)T ) + Tsinc((ω − ω0)T ) ou ω0 = 1
(b) 2 sinc placés en ±ω0
(c) voir Matlab
(d) x(t) = f(t)g(t) où f(t) = cos(t) (exercice 4 avec ω0 = 1) et g(t) = 1 si |t| ≤ T/2 (exercice 1)
(e) F(x(t)) = X(jω) = F(f(t)) ∗ F(g(t)) (il suffit de convolution les deux transformées → un produit de deux
fonctions dans le domaine temporel devient une convolution dans le domaine fréquentiel.
F(f(t)) = π(δ(ω − 1) + δ(ω + 1)) F(g(t)) = sin(ωT/2)

ω/2

Exercice 6
F(δ(t)) = 1

Exercice 7
X(jω) = −jπδ(ω − ω0) + jπδ(ω + ω0)
Deux manières d’afficher la transformée de fourier Soit un diagramme avec en abscisse la pulsation et en ordonnée
l’entiereté de la transformée de Fourier X(jω). En ω = ω0 (resp. ω = −ω0 , vous dessinez une impulsion de
Dira donc la "hauteur" est de −jπ (resp. jπ). Cette manière de dessiner la transformée de Fourier du sinus est
fréquent dans la litérature.
Pour être plus précis, vous pouvez dessiner le diagramme en amplitude et en phase. Le diagramme en amplitude
correspond à deux pics de valeurs π en ±ω0. Le diagramme de phase correspond à deux barres ; en ω0 (resp.
−ω0), la phase vaut −π/2 (resp. π/2).

Exercice 8 = Exercice 9.1 (a) [TXB]

a) X1(jω) = 2a
a2+ω2

Exercice 9 = Exercice 9.2 [TXB]
La transformée de Fourier de x(t) n’existe pas.
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Exercice 1 = Exercice 6.1 [TXB]

a) 1 , ∀s.
b) s , ∀s.
c) 1

s2 , R(s) > 0.
d) 1

s+a , R(s) > −a.
e) 1

(s+a)2 , R(s) > −a.
f) s

s2+ω2
0
, R(s) > 0.

g) s+a
(s+a)2+ω02 , R(s) > −a.

Exercice 2 = Exercice 6.7 [TXB]

X(s) =
{
T, si s = −1,
1−e−(s+1)T

s+1 , sinon,
avec ROC = C (signal de durée finie)

Exercice 3 = Exercice 6.2 [TXB]
X(s) = 1

s+2 + s+1
(s+1)2+9 = 2s2+5s+12

(s2+2s+10)(s+2) , pour σ > −1

Exercice 4 = Exercice 6.4 [TXB]
F (s) = e−s

s2 − e−2s

s2 − e−4s

s , ∀s.

Exercice 5 = Janvier 2019 - Q3 [Online]

Exercice 6 = Exercice 6.6 [TXB]
F (s) = 1

1+be−as
b
a

(
1
s2 − e−as

s2 − ae−as

s

)
, pour σ > ln b

a .
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Exercice 1 = Exercice 7.2 [TXB]

a) H(s) = 1
(s+ 2)(s− 1) avec 3 ROC possibles.

b) (i) Système causal : ROC = {s ∈ C : σ > 1} et h(t) = 1
3e
tI(t)− 1

3e
−2tI(t).

(ii) Système stable : ROC = s ∈ C : −2 < σ < 1} et h(t) = −1
3 e

tI(−t)− 1
3e
−2tI(t).

(iii) Système anti-causal :
ROC = {s ∈ C : σ < −2} et h(t) = −1

3 e
tI(−t) + 1

3e
−2tI(−t).

Exercice 2 = Janvier 2018 - Q2
Résolution en ligne

Exercice 3 = Exercice 7.1 [TXB]

a) 3 systèmes différents car 3 ROC possibles :
— Système anti-causal instable pour R(s) < −2 ;
— Système non-causal stable pour −2 < R(s) < 1 ;
— Système causal instable pour R(s) > 1.

b) — Système anti-causal : h(t) = −1
3 e

tI(t) − 1
3 (−1)e−2tI(−t). L’instabilité vient du deuxième terme :

|h(t)| croît exponentiellement pour t→ −∞.
— Système stable : h(t) = −1

3 e
tI(−t)− 1

3e
−2tI(t). Les deux termes sont stables : |h(t)| décroit exponen-

tiellement pour t→ ±∞. En effet, les exponentielles sont considérées dans leur partie décroissante.
— Système causal : h(t) = 1

3e
tI(t)− 1

3e
−2tI(t). L’instabilité vient du premier terme : |h(t)| croît expo-

nentiellement pour t→ +∞.
c) h(t) = −1

3 e
eI(−t)− 1

3e
−2tI(t).

Exercice 4 = Exercice 7.3 [TXB]

a) ÿ(t) + 5ẏ(t) + 6y(t) = 4u(t) + u̇(t).
b) h(t) = (2e−2t − e−3t)I(t).
c) y(t) = 1

2 (e−2t − e−4t)I(t).

Exercice 5 = Janvier 2019 - Q2 (i) → (v)
Résolution en ligne

Exercice 6 = Septembre 2016 - Q1 (iv)-(v)-(vi)
Résolution en ligne

Exercice 7 = Exercice 7.1 [TXB]

a) H(s) = 2s
s+ 3 avec ROC = {s ∈ Cσ > −3} ; h(t) = 2δ(t)− 6e−3tI(t).

b) y(t) =
(
3e−3t − e−t

)
I(t).

c) y(t) = −e−t.

Exercice 8 = Exercice 7.7 [TXB]

a) vrai.
b) faux (cf. celui ci-dessus).
c) faux (le second système a le même temps de réponse).
d) vrai.

118



Exercice 9 = Exercice 7.12 [TXB]
Points d’équilibre : cos(y0) = u0.
Système linéarisé : cos(y0) ˙̄y(t)− sin(y0)ȳ = u0 ˙̄u+ ū.
Fonction de transfert : H(s) = u0s+ 1

u0s− sin(y0) .

Exercice 10 = Exercice 7.28 [TXB]

a) m = α

4γ
√
h∗

1
; p = α

γ
√
h∗

1
; q = α

4γ
√
h∗

1
; r = α

2γ
√
h∗

1
.

b) (i) Impossible : H(s) = 1
4

s+1
(s+1/4)(s+1/2) avec ROCh = {s ∈ C}R(s) > −1/4. Donc, il n’est pas correct

d’écrire ȳ = H(−1)e−t car −1 /∈ ROCh.
(ii) ȳ(t) =

(
e−t/4 − e−t/2

)
I(t).
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Exercice 1 = Exercice 8.2 [TXB]

Chapitre 8

Diagrammes de Bode

Exercice 8.1

ω

20 log(|H(jω)|)

0.2 2 201

0dB

−40dB/déc.

−20dB/déc.

ω

" (H(jω))

0.2 2 20

−π

−π
2

Exercice 8.2

ω

20 log(|H(jω)|)
−6 dB/oct.

−12dB/oct.

−18dB/oct.

−12dB/oct.

2 4 81

20 log(30)

134

ω

! (H(jω))

−π/2 −π
4 /déc.

−π
2 /déc.

−π
4 /déc. +π

4 /déc.−π

0.2 0.4 0.8 20 40 80

Exercice 8.3 a) H(jω) = 3(jω+3)
8−ω2+6jω

ω

20 log(|H(jω)|)

20 log( 9
8 ) −6 dB/oct.

−6dB/oct.

2 3 4

ω

! (H(jω))

0 −π
4 /déc.

−π
4 /déc.

−π
4 /déc.

−π
2

0.2 0.3 0.4 20 30 40

b) h(t ) = 3
2 (e−2t +e−4t )I(t )

c) ÿ(t )+6ẏ(t )+8y(t ) = 9u(t )+3u̇(t )

Exercice 2 = Devoir 2020 Q3
La fonction de transfert est donnée par H(s) = −1/m

s2 . Pour tracer son diagramme de Bode en amplitude et
en phase, il suffit d’écrire s = σ + jω, de ne considérer que la partie σ = 0. On obtient H(jω) = 1/m

ω2 . En
décomposant l’expression en amplitude et en phase, on obtient :

H(jω) = |H(jω)| exp(j∠H(jω))

avec |H(jω)| = −1/m
j2ω2 = 1/m

ω2 qui est simplement l’inverse d’une parabole et ∠H(jω) = 0 il n’y a aucun dépha-
sage pour aucune pulsation

Diagrammes de Bode en amplitude et en Phase de H - graduation linéaire
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Diagrammes de Bode en amplitude et en Phase de H - graduation conventionnelle

Exercice 3 = Exercice 8.4 [TXB] 135

Exercice 8.4 a) H(s) = 1
s2+s+1 , pour ℜ(s) >−1

2 .

b)

ω

20 log(|H(jω)|)

0dB
−40dB/déc.

1

Pic
Pic : |H(jωmax)| = 2#

3
≈ 1, alors passe-bas.

c) H(s) = 1
s2+0.001s+1

, pour ℜ(s) > −1/2000. Même diagramme en amplitude

que précédemment mais avec un pic où |H(jωmax)|≈ 103, alors passe-bande

autour deω≈ 1.

Exercice 8.5 xa (t ) = x(t −a), xb(t ) = x(t +b), xc (t ) = x(−t ), xd (t ) = x(−t −d).

Exercice 8.6 a) /

b) /

Exercice 8.7

ω

20 log(|H(jω)|)

0dB

1 10

−20dB/déc.

−40dB/déc.

ω

% (H(jω))

0 −π
4 /déc.

−π
2 /déc.

−π
4 /déc.

0.1 1 10 100

−π

Gain statique : H(0) = 1.

Bande passante à −3dB : |H(jω−3 dB)|2 = 1
2 , alors

ω−3dB =
√

−101
2 +

√(101
2

)2 +100≈ 0.990.

Exercice 4 = Aout 2021 [Online]

Exercice 5 = Exercice 8.1 [TXB]

Chapitre 8

Diagrammes de Bode

Exercice 8.1

ω

20 log(|H(jω)|)

0.2 2 201

0dB

−40dB/déc.

−20dB/déc.

ω

" (H(jω))

0.2 2 20

−π

−π
2

Exercice 8.2

ω

20 log(|H(jω)|)
−6 dB/oct.

−12dB/oct.

−18dB/oct.

−12dB/oct.

2 4 81

20 log(30)

Exercice 6 = Janvier 2020 - Q3 [Online]
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Exercice 7 = Exercice 8.9 [TXB]

136

Exercice 8.8 a)

H1(s)=
s

100+1
s

10+1 H2(s)=
s

10+1
s2

102 +2ζ1
s

10+1

s2

1002 +2ζ2
s

100+1
s

100+1

en choisissant ζ1 et ζ2
(le diagramme de phase les considère ! 1).

ω

" (H1(jω))

0

1 10 100 1000

−π/4

ω

" (H2(jω))

0

1 10 100 1000

π/4

−3π/4

b) Diviser H1(s) et H2(s) par 103/20 ≈
%

2.

Exercice 8.9

ω

20 log(|H(jω)|)

20 log(20)

1 9

−20dB/déc.
−40dB/déc.

ω

" (H(jω))

0 −π
4 /déc.

−π
2 /déc.

−π
4 /déc.

0.1 0.9 10 90

−π

Gain statique : H(0) = 20.

Bande passante à−3dB : |H(jω−3 dB)|2 = H(0)2

2 , alorsω−3dB =
√

41
(√

1+ 81
412 −1

)
≈

0.998.

Exercice 8.10 C = 1
16000 F et R = 100Ω.

Exercice 8.11 a)

ω

20 log(|H1(jω)|)

−20 log(50) −20dB/déc.

50
ω

20 log(|H2(jω)|)

20dB

10 1000

20dB/déc.

−20dB/déc.

b) H2(s)= 10002 (s+10)
s2+2000ζ s+10002 en choisissant ζ> 0.

Exercice 8 = Exercice 8.12 [TXB]

137

Exercice 8.12

ω

20 log(|H(jω)|)

1

0dB

−20dB/déc.

ω

20 log(|H(jω)|)

10dB

1 2 10

20dB/déc. −20dB/déc.

ω

20 log(|H(jω)|)

0dB

20dB

1

ω

" (H(jω))

−90

ω

" (H(jω))

0

90

−90
1 2 10

ω

" (H(jω))

1

0

H1 = 1
s H2 =

#
10(s+1)

(s/2+1)(s/10+1) H3 = s2+0.1s+1
s2+0.01s+1

Un filtre analogique de fonction de transfert H3 permet d’extraire hors d’un si-

gnal une bande de fréquences restreinte autour de ω = 1, par exemple pour sé-

lectionner une chaine de radio.

Exercice 8.13 a = 1/4, b = 1/24. K = 1 avec l’approximation linéaire utilisée sur le

graphe. Si l’on suppose que le diagramme d’amplitude exact passe aussi par 0dB

en ω= 1, on obtient K = 1
|H(j)| ≈ 0.87557.

Exercice 9 = Exercice 8.8 [TXB] 136

Exercice 8.8 a)

H1(s)=
s

100+1
s

10+1 H2(s)=
s

10+1
s2

102 +2ζ1
s

10+1

s2

1002 +2ζ2
s

100+1
s

100+1

en choisissant ζ1 et ζ2
(le diagramme de phase les considère ! 1).

ω

" (H1(jω))

0

1 10 100 1000

−π/4

ω

" (H2(jω))

0

1 10 100 1000

π/4

−3π/4

b) Diviser H1(s) et H2(s) par 103/20 ≈
%

2.

Exercice 8.9

ω

20 log(|H(jω)|)

20 log(20)

1 9

−20dB/déc.
−40dB/déc.

ω

" (H(jω))

0 −π
4 /déc.

−π
2 /déc.

−π
4 /déc.

0.1 0.9 10 90

−π

Gain statique : H(0) = 20.

Bande passante à−3dB : |H(jω−3 dB)|2 = H(0)2

2 , alorsω−3dB =
√

41
(√

1+ 81
412 −1

)
≈

0.998.

Exercice 8.10 C = 1
16000 F et R = 100Ω.

Exercice 8.11 a)

ω

20 log(|H1(jω)|)

−20 log(50) −20dB/déc.

50
ω

20 log(|H2(jω)|)

20dB

10 1000

20dB/déc.

−20dB/déc.

b) H2(s)= 10002 (s+10)
s2+2000ζ s+10002 en choisissant ζ> 0.
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Exercice 10 = Janvier 2020 - Q2 [Online]

Exercice 11 = Janvier 2019 - Q2 [Online]

Exercice 12 = Aout 2019 - Q2 [Online]
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