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Figure 4.1 - Gri l le de 27 points pour les op6rateurs 3D.

Op6rateurs diff6rentiels

Il y a six formes d'op6rateur de diff6rence finie qui vont agir sur u, u et tl. Les op6rateurs

Drr, Daa et D", partagent une forme mathdmatique similaire et les op6raterrs Dsr, D",
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et Dry partagent aussi une forme math6matique similaire. Par exemple, D** a la forme

Dr : * : (4.2r)

L'6criture des indices ,i,j,k associ6es aux coordonn6es t,U,z est omises pour simplifier la

notation, ce qui donne l'6quivalenc e ra,F,t e ri+a,j+B,k+1.

L'op6rateur A/r, est l'op6rateur de diff6rence finie standard selon r appliqu6 sur le point cen-

tral, i.e. L'r, : r1,s,s- 2rg,s,0 +r-1,0,0. L'op6rateur Af, est l 'ensemble des op6rateurs de dif-

f6rence finie selon r appliqu6s sur Ies quatre plus proche voisins du point central dans Ie plan

yztelque: Af, :  DBe [-r;r1(rr,B,o 
- 2ro,p,o-t ra,B,s)-l  D"ye [-r;r]  (rr,o,t - 2ro,o,t + r-r,0, 'y).

De manidre similaire, I'op6rateur A!j'* est l'ensemble des op6rateurs de diff6rence finie cen-

trale selon r appliqu6s sur les quatre points sur la diagonale dans le plan yz tel que :

L'JL: DB.t-r,rl D7e [-r;r] (rUO,t - 2ro,p,t * r-r,0,t).Les op6rateurs Alr, L'], et Af! sont

respectivement pond6r6s par les poids bs,b1 et b2. Par ailleurs, selon la relation (4.20), on

peut diminuer le nombre de variables en utilisant b2 : L - bo - bt.

Aussi, I'op6rateur diff6rentiel Du" d la forme

D",. - (4.22)

on L'y" est I'op6rateur de variable crois6e standard appliqu6 sur le point {0,0,0} tel que

LLr:ro,r ,r*ro,-r ,-1-10,1,-1-f0,-r ,1 etonLl l rest l 'ensembledesop6rateursdedif f6rence

finie appliqu6s sur les deux plus proches voisins, c'est-d,-dire les points {-1,0,0} et {1,0,0},

tel que LU": DB.p-r,11 (rB1,t * rB,_t,-t - rp,\,-r - rB,-t,r) . On peut 6galement diminuer

le nombre variable avec la relation (4.20) qui donne cr:7 - c0.

(ooo',, *To':, *?o'*)

("oo;" * 7o[") ,
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En appliquant le m6me raisonnement pour les autres op6rateurs diff6rentiels, on obtient

tous les op6rateurs de diff6rence finie :

D", : boL',, * T o'J, * I - boO! Nj'*,

Dae : boLLa * T o1, * W o,{r,

D"" : boL'r" *To':" -', !-\,:j-t';'",

Da" : I(^o'r" * 9?o;") ,
D,* --1("oo'", * 9?o':,) ,
D'v :1(^o;, * 9?o6)

L'ensemble des sous-op6rateurs A est :

L' r r :  11,0,0 -  2ro,o,o *  r -1,0,0,

L loo:  ro,1,o -  2ro,o,o *  ro, - r ,0 ,

L ' " " :  ro,o,1 -  2ro,o,o *  ro,o, - t ,

A!0"  : f0 ,1,1 *  ro, -1, -1 -  To,r , - r  -  To,- r ,L,

A'", : rt,OJ f- r-7,0,-t - r-L,0,1 - T\,6,-t,

ALa :  r r , t ,o  *  r -1, -1,0 -  r r , - r ,o  -  r_7,r ,ot

(4.23)

(4.24)
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L' l r :  ( " r , r ,o  -2r0, r ,o*  r - r , r ,o)  *  ( r r , - r ,o  -2ro,_t ,o  +r- r , - r ,o)

* ("t,o,r - 2ro,o,r* r-r,o,r) * (rt ,o,-t - 2ro,o,-.t* r-r,0,-r) ,

L 'Jr :  ( " r , r ,o  =2rr ,o ,o + r r , - r ,o)  *  ( " - r , r ,o  -2r - r ,o ,o *  r - r , - r ,o)

* ("o,r,r - 2ro,o,t * ro,-r,r) * (ro,t,*r - 2ro,o,-t * ro,-t,-t) ,

L|,": ("o,t,r - 2ro,r,o * ro,r,-r) * ("0,-r,t  - 2ro,_r,o * ro,-r,-r)

f ("r,o,r - 2rt,o,o + rt,o,-r) * ("-t,o,r - 2r_r,0,o * r-t,0,-r) ,

L ' j " :  ( r r , r , r  +  r r , _ r ,_ r - r r , L , - r  - " r , - r , r )  *  ( " - r , r , r  I r _ t ,_ t ,_ t - r -7 , r , - r  - r -1 , -1 ,1 )  ,

L ' l r :  ( r r , r , r  +  r_ r , r , -7 - r_ rJ , r  - r r , r , - r )  *  ( r r , - r , r  * r -1 , -1 , -1  - r - r , -L , r  - r r , - r , - r )  ,

L ' Ja :  ( r r , r , t  + r -1 , -1 ,1  - rL ,_7 , r  - " - r , r , r )  *  ( " r , r , - r  * r - r , - r , - t  - r r , - r , - r  - r - r , 1 , -1 ) r

(4.25)

L'J'r:  ("r,r,r - 2roJ,t * r-r,r,r) * (rr,-r,-r - 2r0,_1,-r + r-r,-r,-r)

*  ( r r , - r , r  -  2ro,_t , t  *  r - r , - r , r )  *  ( " r , r , - r  -  2ro, t , - r  I  r - t , r , - t )  ,

L ! {o :  ( " r , r , r  -  2r t ,o , t  *  r r , - r , r )  f  ( " - r , t , r  -  2r - t ,o , t  +  r - r , - r , r )

. |  ( " - r , r , - r  -  2r_r ,o , - t  *  r - r , - r , - r )  +  ( " t , t , - t  -  2rL,o, - r  *  r i , - r , - t )  ,

L ' ! ,  :  ( r t , t , t  '2r r , t ,o  *  r r , r , - r )  *  ( t - r , r , r  -  2r - r , t ,o  + r - r , r , - r )

*  ( " r , - r , r  -  2r t , - t ,o  + r r , - t , - r )  *  ( r - t , - r , r  -  2r - t ,_ t ,o  + r -1, -1, - r )  .

Op6rateur de masse

(4.26)

Le terme de masse s'exprime aussi en utilisant 27 points. Les 27 points sont divis6s en quatre

ensembles de points de telle manidre que chacun des points de I'ensemble est 6quidistant

avec le point central. Chacun des ensembles est pond6r6 par un coefficient ao, ar, a2 olJ aB.

On a donc

Dm: aoDmo * Tr*, * #,r*, * ?o*r, (4.27)
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o i r  a3 :  (1  -  oo  -  a t  -  a2)  e t  o i r

Dmo:  To ,o ,o t

DmL :  11,0,0 *  r -1,0,0 *  ro, r ,o *  10,-1,0 *  10,0,1 *  10,0, -1,

Dm2: r r , r ,o  *  r r ,o , r  *  ro , r , r  *  r_7, t ,o

* ro,-r,r f  rr,o,-r * rr,-r,o * ro,r,-r

*  r - r ,o , t  f  r - t , - t ,o  *  ro , - r , - r  *  r - t ,o , - t ,

Dm3:  r r , r , r  *  T* I , t ,1  *  r t , * t , t  *  r rJ , - r

+  11 , -1 , -1  +  r -1 ,1 , -1  t  ? " -1 , -1 ,1  +  r -1 , -1 , -1 .

4.2.L Substitution harmonique classique

(4.28)

L'analyse harmonique classique pour le cas 3D consiste d, substituer la solution de I'onde

plane discrdte: r.",B,, - e-i(k*a5+koB6+k"16) dans les 6quations (4.23) et @.27) (avec a, 0,'y €

[-1;0;1]). Les nombres d'onde kr,k, et k, sont li6 au nombre d'onde k et aux angles de

propagation 0 et S par les coordonn6es sphdriques :

k r :  ks in0cos@,

ks : ks i nds in / ,

k " :  k cos9 .

(4.2e)

oi 0 € l-t,+l est l'angle par rapport A I'axe z et Q €l-n,n] est I'angle par rapport d r.

Aprds r6arrangement alg6brique et utilisation d'identit6s trigonom6triques, on trouve Ia

68



forme suivante pour les sous-op6rateurs :

L,,,

Llrn

L'""

^:,,

L,",

AJ"0

L'L"

^i,

L'!"

^!;"

L,I,

,L,JA

L'::,

L'{o

L'!"

/  k-6\2:  _4s in  ( ;  I  ,
\ - /

/  k . , 5 \ 2:  -4s in  
t i  I  1

/  k "5 \ ':_4s rn \ ,  
i  

,

: - sin (krd) sin (k"6) ,

: - sin (krd) sin (k"6) ,

: - sin (k,d) sin (kad) ,

:  -8 (cos (kyd) + cos (k,d))  , , "  (+) '  ,
\ z /

: -8 (cos (k.d) + cos (k"d)) tt" (ry)'

:  -8 (cos (k"d) + cos (krd))  ,*  (?) '  ,

: -2 cos (k"d) sin (krd) sin (k"5) ,

: -2 cos (krd) sin (k,d) sin (k,6) ,

: -2 cos (k,d) sin (k,d) sin (ka6) ,

:  -16 cos (krd) cos (k.d) , t"  (gq) '

: -16cos (k,d)cos (k,d)r" (ry)',

(4.30)

: -16 cos (k,d) cos (krd) " (ry)'
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Pour I'op6rateur de masse, on obtient

D m o :  L ,

Dmr :2 (cos (k"d) + cos (krd) * cos (k,  d))  ,

Dm2 : 4 (cos (krd) cos (k"6) + cos (k,d) cos (k,d))

* cos (k"d) cos (krd) ,

DmB : B (cos (k"d) cos (krd) cos (k"6)) .

(4 .31)

Afin d'obtenir des op6rateurs qui d6pendent uniquement de G,0 et @, il suffit de substituer

les 6quations (3.9) et (a.29) dans les 6quations (4.30) et (4.31). Ainsi, avec les 6quations

(4.23) et (4.27), on peut effectuer une optimisation des coefficients afin de minimiser la

disoersion.

4.2.2 D6termination des coefficients optimaux

Afin de d6terminer les coefficients optimaux, nous utilisons le m6me algorithme des moindres

carr6s expliqu6 au chapitre pr6c6dent. L'ensemble des coefficients A, optimiser est B :

{oo,or,&2)bo}bt,co) et chaque Iigne de Ia matrice jacobienne correspond A, I'ensemble des

aF(B.x\d6riv6es W on ,F(B, X) est la fonction de la vitesse de phase normalis6e pour I'onde

P, 51 ou 52 (6quations (4.17)) et of Bi est idme coefficients. Aussi, chaque ligne d6pend de

I'ensemble X qui correspond d I'ensemble des valeurs connues G,0,Q et o.

Plus pr6cis6ment, la matrice jacobienne J est construite pour un domaine de I'ensemble X

tel que G varie de 0.04 d, 0.2 par intervalle de 0.04, 0 et Q varient de 0 d f, par intervalle de

fi et o varie de 0.11 d 0.33 par intervalle de 0.11. La dimension de la jacobienne est donc

720 x 6 (avec :720:3.3.5 .42 el6 :  le nombre de coeff ic ients).  L 'ensemble ini t ia l  des
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coefficients optimaux correspond au coefficient de l'op6rateur standard : Fini : lstand,:

{1,0,0, 1,0, 1}. Le nombre d'it6rations est fix6 A, 3 et rc : 0.01. Les valeurs obtenues sont

r6sum6es dans le tableau +.t. F.e est I'ensemble des coefficients optimaux calcul6s par notre

algorithme et gstand, est I'ensemble des coefficients pour I'op6rateur standard.

Tableau 4.1 - Coeff icients optimaux 3D

Coefficients I P p
a0  10 .1849261  1
a1  10 .5386221  0
a2  10 .7832051  0
b0 10.763791 |  I
b1 t -0 .246758t  0
c0  10 .6703261  1

A l'instar du cas 2D,Ia visualisation graphique (figures 4.2a,4.2c et 4.2e) permet de voir

que les coefficients optimaux donnent une bonne correspondance entre les vitesses de phase

analytiques et les vitesses de phase discrdtes pour un nombre de noeuds par longueur d'onde

allant jusqu'd, environ cinq. L'erreur dans ces fen6tres est globalement en-deqa de 2%, sauf

pour I'onde 51 qui donne une erreur d'environ 470 ir" proximit6 de G : 0.2. On remarque

aussi que la correspondance entre les vitesses de groupe analytiques et les vitesses de groupe

discrdtes est 6galement bonne (ce qui ne contredit pas l'hypoth0se que les coefficients opti-

maux qui donnent les meilleures vitesses de phase sont aussi ceux qui donnent les meilleures'

vitesses de groupe) bien que la fenOtre est un peu plus restreinte que celle des vitesses de

phase (figures 4.2b, 4.2d ef 4.2f). L'erreur est acceptable pour un nombre de points par

longueur d'onde allant jusqu'd, environ sept. L'erreur dans ces fen6tres est globalement en

degA, de 4Yo. Dans ces figures, le coefficient de Poisson o est fix6 d 0.33, mais n'importe

quelle autre valeur entre 0 et 0.4 donne des r6sultats similaires. En guise de comparaison,
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Ies figures 4.3 montrent les courbes de vitesses de phase et de groupe normalis6es pour

I'op6rateur standard, c'est-d,-dire sans les coefficients optimaux. On remarque que l'erreur

croit de manidre plus importante en fonction de l'inverse du nombre de points par longueur

d'onde. Par exemple) pour la vitesse de phase 52, certaines directions de propagation offrent

une erreur allant jusqu'd, 10% pour cinq points par longueur d'onde. L'erreur est encore plus

grande si I'on regarde les vitesses de groupes. Ainsi, il est clair que les op6rateurs 27 points

avec les coefficients optimaux vont fournir une mod6lisation des ondes visco6lastiques de

meilleure qualit6 que les op6rateurs standards 19 points.

Remarque sur les coefficients optimaux

Il est important de souligner que I'ensemble X utilis6 pour Ia d6termination des coefficients

optimaux, ainsi que I'ensemble initial Bini, ont une influence sur leur valeur finale. Toutefois,

deux ensembles distincts de coefficients optimaux peuvent donner des r6sultats similaires,

voire identiques, pour les courbes de dispersion des vitesses de phase et de groupe normali-

s6es. Dans le cas 2D, nous avons utilis6 un large domaine {G,0,o} de 8772 6l6ments pour

obtenir la meilleure optimisation possible. Cependant, dans le cas 3D, lorsque I'ensemble

{G,0,Q,,o} comporte beaucoup d'6l6ments, notamment selon la variable G, les coefficients

optimaux obtenus engendrent un comportement inattendu lors de la mod6lisation. Lorsque

I'ensemble {G,0,5,o} est large, la valeur de be devient de plus en plus faible et la valeur

de br devient de plus en plus 6lev6e. Etonnamment, une telle diff6rence entre ces deux

coefficients (un poids faible pour bs et un poids 6lev6 pour b1) fait en sorte qu'un bruit nu-

m6rique important apparait lors de la mod6lisation et les r6sultats s'en trouvent fauss6s. En

d'autres mots, dans le cas 3D, certains ensembles de coefficients optimaux engendrent un

bruit num6rique alors que d'autres ensembles n'engendrent pas de bruit num6rique, m€me
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si ces ensembles donnent les m6mes r6sultats pour les courbes de dispersion des vitesses de

phase et de groupe normalis6es. Ce comportement est difficilement explicable. Des travaux

futurs d, I'image d'une 6tude exhaustive sur ces ensembles de coefficients optimaux pour-

raient fournir une explication sur ce ph6nomdne. L'ensemble B obtenu et utilis6 pour le cas

3D dans le cadre de ce travail est 6videmment un ensemble qui n'engendre pas de bruit

num6rique.
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Figure 4.2 - Courbes de dispersion pour les vitesses de phase et de groupes normalis6es avec
les coefficients optimaux B : {0.784926, 0.538622,0.783205,0.76379L, -0.246758,0.670326}.

Vitesse de phase normal is6e pour:  (a) onde P,(.)  onde Sr,  (e) onde 52. Vitesse de groupe

normal is6e :  (b)onde P, (d) onde,91, ( f )  onde,S2. Les courbes sont trac6es pour 0 et /  de 0 d

4 et le coefficient de Poisson est fix6 d : o : 0.33.
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4.3 Svstdme lin6aire et matrice d'imp6dance

Sous forme discrdte et avec I'introduction d'un terme

s'6crira sous la forme

source S(*, y, z, w), l ' lquation (4.1)

A(r,  z,  u) .  Y (r ,  z,  r , . , )  :  S(r,  z,  a), (4.32)

of "4(r, z,w) est Ia matrice d'imp6dance de dimension l/rNelf, x N*N'Nr,Y(r,z,a'l) est

le vecteur vitesse de dimension Nrlr./oN" x 1 et S(r, z,rrr) est le vecteur souice de dimension

NrNoN"  x  l .

Dans la matrice d'imp6dance A(r,z,u),les lVrl{al{" Iignes contiennent les AIrl[rAI, sous-

systdmes lin6aires d, r6soudre simultan6ment. Pour construire cette matrice, on d6finit un

nouvel indice de r6arrangement kk tel que kk : 'i + ((j - 1) + (k - l)Ng)Ah afin que sur

chaque ligne se retrouve I'ensemble des points de la grille. Chacun des 6l6ments de Ia matrice

d'imp6dance est alors une sous-matrice 3 x 3 qui agit sur un couple {uo,j,t",ui,i,1a,tui,i,p}.Le

m6me r6arrangement a lieu pour le vecteur vitesse Y(r,2,c,,,) et le vecteur source S(r, z,w).

Les points de la grille tridimensionnelle sont r6ordonn6s dans des vecteurs de dimension

NrNsN" x 1. Dans le vecteur source, tous les 6l6ments sont nuls sauf d I'endroit oi agit la

source. En tenant compte du fait que chacun des 6l6ments est un sous-systdme de dimension

3, Ia dimension totale de la matrice ,4 est SNrNaN" x SNrNoN" et la dimension totale des

vecteurs V et S est 3,n[rl/r.n/, x 1.

Conditions aux frontidres

Pour les conditions aux frontidres extr6mes de Ia grille, nous utilisons les m6mes conditions

frontidres absorbante ABC telles oue d6finies pour le cas 2D, c'est-d-dire les conditions fron-
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tidres de type 41 de Clayton and Engquist (1.977). Les tableaux4.2,4.3 et 4.4 contiennent

les ensembles de noeuds pour les coins, les arOtes et les surfaces de la frontidre num6rique

qui possddent chacun une forme diff6rente d'op6rateurs de diff6rence finie.

Tableau 4.2 - Ensembles de points des coins (3D)

Ensemble Valeur de i Valeur de j Valeur de,k

Tableau 4.3 - Ensembles de points des ar€tes (3D)

C1 , i :  I ; - 1 l - - 1
t u - a

C2
C3
C4

i :  N ,
; - 1

i , : 7

; - 1
J - L

; _  A I

; - ' l

k :L
k : I
k :  N "

C5
C6
C7

' i : I
' i :  Nr
i - - N ,

; -  A I
J - " A
; - 1

; -  A I

k :  N "
k :  N "
t - _ 1t u - a

C8 , i :  N , ; -  A r k :  N "

Ensemble Valeur(s) de i Valeur(s) de j Valeur(s) de k

F1
F2
F3
F4

ie [2 ,N " -1 ]
i e l 2 , l f " - 1 ]
i e l 2 ,N r -1 ]
i e l 2 , l f " - 1 ]

j - 1

; -  A I
J  -  

" a
j : L

" ' - A r

l - - 1

l - - 1

k :  N "
k :  N "

F5
F6
F7
FB

i , :  I
; _  A I
L  -  l \ I

' i :  I
i :  N ,

jeL2, l r r -11
je l2 ,Ns-11
ie l2 ,Nr-11
j€ l2 ,Nr-11

k : l
k : L
k :  N "
k :  N "

F9
F10
F l1
F12

:  - 1
L _  L

' i :  N "
, i : L
' i :  N r

; - 1

; - 1

; -  A I

; _  A I

ke12 ,N" -L )
ke12 ,N" - I )
ke12 ,N, -71
ke12 ,N" - l )
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Tableau 4.4 - Ensembles de points des surfaces (3D)

Ensemble Valeur(s) de i Valeur(s) de j Valeur(s) de k

S1
S2

; - 1

; -  A r
o  -  t t t 4 €

2, Na
2, Na

I
1

A i e

ke
2,N"- r l
2 ,N"- r l

S3
S4

, E

i €
2, ̂ l* - 1)
2 rN r -71

; - 1

; -  A I
. l  -  1 , u

ke
K E

2,N" - r )
2 ,N" -1 ]

5t)

S6
z €
l r
z t

2 ,Nn -71
2 ,N r -L l

1 C

1 l

2,Ny- r l
2, Na - 1_l

k :7
k :  Nz

L'6quation diff6rentielle appliqu6e A ces frontidres sera

#-0"

0

0 (4.33)

o #-u"

oi V* est la valeur moyenne des vitesses telle que V* : b# et n est la direction normale

d, la condition frontidre absorbante. L'ensemble des op6rateurs pour chacun des huit coins

et des douze ar6tes et des six surfaces est pr6sent d, I'annexe 8.2.

Ainsi, chacune des lignes de la matrice d'imp6dance qui correspond d, un point A l'int6rieur

du domaine de propagation contient 27 sous-matrices puisque les op6rateurs diff6rentiels et

I'op6rateur de masse sont d6finis sur 27 points. De plus, chacune des lignes de la matrice

d'imp6dance d, une frontidre num6rique (coin, ar6te ou surface) contient 2 sous-matrices.

La r6partition des 6l6ments non-nuls est visible d la figure 4.4. La trds grande majorit6 des

6l6ments de la matrice sont nuls. Un d6nombrement exhaustif des 6l6ments non-nuls donne

leur nombre total n, en fonction de Nr, N, et N"

nz: -LI76 + 588(46 + Ab + I ' {")  -294(I{ ,Na + NrNz+ NaNz) +L'1NrNaNz. (4.34)

#-4"
0

0 LIH
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Figure 4.4 - Structure creuse de la matrice d' imp6dance 3D.



Chapitre 5

T l l a . r 'Experrences numerrques

5.1 Mod6lisation 2D

5.1.1 Milieu homogdne avec source monofr6quentielle

La premidre exp6rience num6rique porte sur un moddle simple homogdne et visco-

6lastique qui permet de confirmer la validit6 du code de mod6lisation. D'abord, on teste le

moddle pour le cas 6lastique, puis on compare le r6sultat avec les 6quations analytiques.

Ensuite, on teste la visco6lasticit6 par la visualisation de I'att6nuation avec I'introduction

d'une composante imaginaire dans les paramdtres de Lam6.

Cas Glastique

Le moddle 6lastique utilis6 est caract6ris6 par les variables d6finies au tableau 5.1.
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Tableau 5.1 - Variables du modcle (1)

La source est localis6e au centre du moddle {142,742} et agit selon Ia direction r telle que

-  ^ (  l t o

sr42,r42:105 ffi. L'origine du systdme de coordonn6es est pos6e d la localisation de la

source. Les paramdtres de Lam6 correspondent aux vitesses sismiques : Vo : 4000 f, et

Vs:2600 T. Lu matrice d'imp6dance a la dimension l[ : 160178 et le nombre d'6l6ments

non-nuls esL n, :5162178. Le calcul a 6t6 effectu6 sur 12 coeurs (deux processeurs Intel

Westmere-EP 2.66 GHz de six coeurs chacun) au sein d'un supercalculateur d m6moire

distribu6e. Le temps de calcul est d'environ 20 s. Les r6sultats obtenus sont pr6sent6s d, Ia

figure 5.1.

Variable Valeur Dimension

5r ,6,
N,, N,

Npmlr, Npml"
Cpml*,Cpml"

\, lr
a

116,16)
{283,283i
{16 ,16}

{250,250}
{1074.22 x 106, 712.89 x 106}

50
2.5 x 103

m

Pa
Hz
ka
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Figure  5 .1  -  Ampl i tude du  champ de v i tesse  :  (a )  Re[u( r ,z ,w) ] ,  (b )  lm[z ( r ,  z ,a ) ] ,  (c )

Re[ t r . ' ( r ,  z ,u ) ] , (d )  lm[ to ( r ,z ,a ) ] .Les  v i tesses  n6gat ives  sont  en  b leu  a lo rs  que les  v i tesses
positives sont en orange.

Les r6sultats obtenus ont bien la forme attendue. Lorsque I'on observe la figure 5.1, on voit

que les champs de vitesse ont une forme circulaire concentrique avec le point source. De plus,

Ies parties r6elles et imaginaires de Ia vitesse u(r,2,r,,,) montrent les vitesses de d6placement

-2240 -168,0 -1120 -560 0 50 1120 168,0 22q)

x lml

82



engendr6es par I'onde P et les vitesses de d6placement engendr6es par I'onde S en fonction

de I'orientation de la source (selon Ia direction r). Cependant, la validation rigoureuse

du moddle s'effectue avec les 6quations analytiques (A.17) qui donne les valeurs r6elles et

imaginaires des vitesses u(r,z,u) et w(r,z,a) pottr une source r6elle et unitaire selon une

seule direction. On peut, par exemple, comparer graphiquement les valeurs num6riques des

amplitudes r6elles et imaginaires des vitesses u el w avec leurs valeurs analytiques. La figure

5.2 montre une telle comparaison pour un r variable et pour z : 320 m. On remarque que

les courbes sont bien superpos6es. Aussi, on voit I'action des PMLs aux extr6mit6s qui

font d6croitre la courbe num6rique bleue jusqu'd,z6ro, alors que la courbe analytique rouge

n'est pas soumise d, une telle contrainte. Cette excellente correspondance entre les valeurs

analytiques et les valeurs num6riques s'effectue partout dans le domaine de propagation

sauf d proximit6 de Ia source. En effet, on peut voir A la figure 5.3a (on z : 0 m) qu'il

y a une sorte de bruit num6rique A, proximitd de Ia source, bien que celuici s'estompe

rapidement. Ce bruit num6rique doit essentiellement s'expliquer par le fait que la solution

analytique est une singularit6 au point or) se situe la source. Par exp6rience, il est rare

que les approximations num6riques d, proximit6 d'une singularit6 s'effectuent sans bruit ou

instabilit6. Cela dit, la correspondance entre la solution analytique et la solution num6rique

reste exemplaire dans l'ensemble du domaine de propagation. La figure 5.4 montre l'erreur

relative des quatre champs de vitesse de la figure 5.2 dans le domaine de propagation.

L'erreur relative est d6finie ici comme 6tant la diff6rence entre Ia solution num6rique et Ia

solution analytique divis6e par la moyenne quadratique de la solution analytique (l'erreur

relative d6finie de cette manidre emp6che d'obtenir des erreurs relatives trop importantes

d proximit€ de z6ro). La moyenne de I'erreur relative est en degd de 1% pour les quatre

solutions. Le mOme comportement est observ6 pour I'ensemble du domaine, la moyenne de

I'erreur relative est en degd, de 1%.
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x  I m l
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Figure  5 .2  -  Ampl i tude du  champ de v i tesse  d  z  :320 m :  (a )  Re[u( r ,  z ,u ) ] ,  (b )  lm[z ( r ,  z ,u ) ] ,

(c )  Re[ to ( r ,  z ,a )1 , (d )  lm[Tr . ' ( r ,  z ,a ) ] .La  so lu t ion  num6r ique es t  en  b leu ,  la  so lu t ion  ana ly t ique

est en rouge.
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I

(a)

ImIu(x,z,c.r)]

x [m]
(b)

F igure  5 .3  -  Ampl i tude du  champ de v i tesse  d  z :0  m :  (a )  Re[u( r ,  z ,a )1 ,  (b )  lm[z ( r '  z ,a )1 .

La solution num6rique est en bleu, la solution analytique est en rouge. Les champs de vitesse

Re[ 'u(2, z,u) l  et  lm[tr(r ,  z,  c. ,r) i  sont nuls.

I
q

r i l
t ^

T

,E -r
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t r l
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Figure 5.4 -  Erreur relat ive pour les quatre champs de vi tesse de la f igure 5.2. En bleu

Refz ( r ,  z ,u )1 ,  en  pourpre :  lm[z ( r ,  z ,u ) ] ,  en  be ige :  Re[ t r ( r ,  z ,u ) ] ,  en  ver t  :  lm l ru ( r ,z ,a ) l

Cas visco6lastique

L'introduction d'un terme visqueux consiste d, poser une composante imaginaire aux para-

mdtres de Lam6 ). et p". Tel que vu dans le chapitre concernant la visco6lasticit6, d, cette

composante imaginaire correspond un facteur de dissipation Q-l1c..,; : *{#8j+ Ici, le mo-

dule M repr6sente soit A ot pr,. La figure 5.5 montre quatre courbes pour quatre facteurs de

dissipation diff6rents. Les autres paramdtres du milieu sont les m€mes que ceux utilis6s pr6-

c6demment. La courbe en bleue repr6sente le cas 6lastique avec Q-r :0. Les courbes noire,

rouge et orange montrent un facteur de dissipation croissant, soit Q-r :0.02; Q-r:0.05

et 8-r : 0.15. Les courbes obtenues ont bien la forme attendue. Les intersections avec

I'abscisse restent approximativement les m6mes, c'est seulement I'amplitude qui diminue

au fur et d, mesure que croit le facteur de dissipation, ce qui indique que I'attdnuation

est correctement mod6lis6e. II s'agit ici d'une constatation qualitative de I'absorption, une

analyse quantitative est pr6sent6e dans le cas 3D.
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Figure 5.5 - Amplitude du champ de vitesse d z :320 m pour les cas visco6lastiques : (a)
Re[z(r ,  z ,u) ] , (b)  lm[z(r ,  z ,a) ] , (c)  Re[u. ' ( r ,  z ,u) ) , (d)  lm[u. ' ( r ,  z ,a) ] .Les d i f f6rentes courbes
repr6sentent  d i fF6rents facteurs de d iss ipat ion :en b leu :  Q- l  :0 ;en noi r :  Q-T :0 .02;en

rouge :  Q-r  :0 .05;  en orange :  8-1 :  0 .15.
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5.L.2 Milieu homog€ne avec source multifr6quentielle

La section pr6c6dente a permis de v6rifier Ia validit6 du code de mod6lisation. Cependant,

afin de mod6liser une situation r6aliste, il faut consid6rer une source multifr6quentielle d,

laquelle correspond un spectre de Fourier discret. Dans le pr6sent cas, la source utilis6e est

I'ondelette telle que d6crite d la section A.2. Chaque fr6quence est r6solue de manidre ind6-

pendante. A chaque fr6quence correspond une matrice d'imp6dance diff6rente. L'ensemble

des matrices d'imp6dance peut Otre r6solu de manidre simultan6e sur une grappe de calcul

ayant un nombre de processeurs suffisant.

Il n'y a donc pas de diff6rence fondamentale entre Ia mod6lisation avec une source mul-

tifr6quentielle et la mod6lisation avec une source monofr6quentielle. Cependant, la mod6-

Iisation avec une source multifr6quentielle comporte une difficult6 suppl6mentaire, car les

coefficients d'absorption Cpml., doivent d6pendre de la fr6quence afin que chaque fr6quence

soit correctement absorb6e dans les PMLs, c'est-d-dire que la solution doit 6tre 6gale d z6ro

d l'extr6mit6 du domaine. En effet, si l'on pose des coefficients d'absorption constants avec

une faible valeur, les hautes fr6quences seront absorb6es correctement, mais les basses fr6-

quences, auxquelles correspond un nombre de noeuds par longueur d'onde plus grand, ne

seront pas compldtement absorb6es et une valeur non-nulle sera pr6sente aux frontidres.

A I'in rerse, si I'on pose des coefficients d'absorption constants avec une grande valeur,

les basses fr6quences seront correctement absorb6es, mais les hautes fr6quences subiront

une r6flexion d, l'interface des PMLs puisque la diff6rence d'imp6dance acoustique entre le

milieu de propagation et le premier noeud des PMLs sera trop importante. De telles 16-

flexions viennent contaminer Ia solution puisqu'elles ne correspondent pas d un ph6nomdne

physique. Il est donc n6cessaire d'ajuster les coefficients d'absorption en fonction de la fr6-

quence. Force est de constater cependant qu'il est difficile d'obtenir une 6quation th6orique
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qui permettrait en toute circonstance d'obtenir une absorption ad6quate pour toutes les

fr6quences. Toutefois, les diverses exp6riences num6riques men6es dans le cadre de ce tra-

vail ont permis de faire ressurgir une rdgle de pouce qui permet de d6finir le coefficient

d'absorption C pmlr, soit

(5 .1 )

oi Nlg est Ie nombre de point par longueur d'onde pour I'onde S. Malgr6 Ie fait que

cette rdgle ne soit pas d6montr6e th6oriquement, elle permet de satisfaire les exigences

d'absorption de cette exp6rience numdrique.

Cas 6lastique

A I'instar de la section pr6c6dente, nous commenEons par le cas 6lastique. Le moddle 6las-

tique utilis6 est caract6ris6 par les variables d6finies au tableau 5.2.

Tableau 5.2 - Variables du moddle (2)

Variable Valeur Dimension

6",5"
Nr, N"

Npmlr, Npml,
\ , F

p

116,  161
{283,283}
{16 ,16 i

{ 2 x 1 0 1 0 , 1 x 1 0 1 0 }
2.5 x 103

m

Pa
ks---.1

Aux paramdtres de Lam6 correspondent les vitesses sismiques '. Vo :4000 + et Vr : 29gg

T.U" tel 6cart entre les deux vitesses a 6t6 choisi afin de bien discerner les fronts d'onde

P et S dans les r6sultats.

Cprnl., =rtffi,,
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La source utilis6e est la source,Rl (annexe A.2.1) et est caract6ris6e par les deux variables

r6elles a : 1000 $ et 16 : -0.1 s. Une ondelette de ce type donne une fen6tre temporelle

utile d'environ 0.2 s. La fr6quence angulaire centrale est cdc : 52.7 Hz. Le spectre discret de

fr6quence est d6fini par les frdquences minimale et maximale oJmin : 2.5 Hz et ri^or: l-60

H z a i n s i q u e p a r l ' i n t e r v a l l e  6 a : 2 . 5 H z . I l y a d o n c  N t : 6 4  f r 6 q u e n c e s d a n s c e s p e c t r e .

La figure 5.6 montre le spectre d'amplitude de la source. On remarque que I'essentiel de

I'6nergie est bien contenu dans cette bande de fr6quence.

o  o  o  o  o  
1 . . . . : . .  r r -

150

,  [ r - t l

F igure 5.6 -  Spectre d 'ampl i tude d iscret  de I 'ondelet te avec Nf  :64 f r6quences.

La source est localis6e au centre du moddle {742,I42} et agit selon la direction r. La valeur

de Ia source varie en fonction de la fr6quence selon l'6quation (,{.6). Ainsi, pour chaque

fr6quence, nous auron s sr42,r42: I05(daJT"iuto-{) o$

10050%'0
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Lorsque que Ies Ny systdmes lin6aires sont r6solus, nous obtenons un ensemble .ly'y coeffi-

cients complexes de Fourier. Une transform6e de Fourier discrdte inverse (voir annexe A.1)

permet d'obtenir Ie signal temporel. Cependant, les l/y coefficients ne correspondent qu'aux

fr6quences dans la partie positive des graphiques de la figure A.2. Ne tenant compte que de

ces fr6quences, nous obtenons un signal temporel de valeur complexe suite d I'application de

Ia transform6e de Fourier discrdte inverse. Il est possible cependant de manipuler ces coef-

ficients afin d'obtenir un signal purement r6el. On remarque la sym6trie et I'antisymm6trie

des figures A.4c et A.4d. Ce sont ces sym6tries qui assurent un signal temporel purement

r6el. Nous devons alors construire un ensemble des coefficients de Fourier tel qu'aux com-

posantes r6elles, on ajoute sym6triquement les m6mes valeurs ei tel qrr'arrx composantes

imaginaires, on ajoute anti-sym6triquement les mOmes valeurs (c'est-d-dire avec I'ajout d'un

signe n6gatif). En d'autres mots, il suffit d'ajouter sym6triquement le conjug6 complexe des

coefficients de Fourier. De plus, les spectres r6el et imaginaire sont 6gaux it z,6ro pour une

fr6quence nulle. Il est donc n6cessaire d'ajouter un z6ro au d6but de I'ensemble des coeffi-

cients de Fourier afin que la composante continue du signal temporel soit nulle. Par ailleurs,

il est int6ressant de constater qu'une technique de bourrage dezbro peut 6tre effectu6e dans

les spectres r6el et imaginaire. En effet, si I'on ajoute un nombre N" de z6ro entre Ies deux

ensembles de coefficients non-nuls (c'est-d,-dire ceux issus du r6sultat et ceux ajout6es sy-

m6triquement ou antisymm6triquement d, la fin), on gonfle artificiellement Ie nombre de

fr6quences et Ia transform6e de Fourier discrdte inverse va donner un signal temporel avec

un pas d'6chantillonnage plus petit. Le bourrage de z6ro dans le domaine fr6quentiel agit

comme un interpolateur du signal temporel.

Le nombre total N des coefficients de Fourier est donc

N:2N f+ l f , +1 (5.2)
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Par ailleurs. I'intervalle temporel est

9 n
b t :  *  .

1\ du
(5 3)

La figure 5.7 montre quatre instantan6s du champ de vitesse obtenus suite A I'application de

Ia transform6e de Fourier discrdte inverse sur chacun des points de la grille. A la figure 5.7a

(t:0.49 s), nous voyons bien les deux fronts d'onde P et S. La densit6 d'6nergie de I'onde P

est plus grande selon la direction r alors que la densit6 d'6nergie de I'onde S est plus grande

selon la direction z, ce qui est coh6rent avec le fait que la source agit en compression selon

la direction r. Aussi, on remarque que I'amplitude de I'onde S est en g6n6ral beaucoup plus

importante que celle de l'onde P. A la figure 51b (t: 0.97 s), on ne retrouve que I'onde

S, I 'onde P a 6t6 absorb6e par les PMLs. A Ia f igure 5.7c ( t :1.36 s),  I 'onde S a atteint  la

frontidre num6rique et est absorb6e en partie par les PMLs. A la figure 5.7d (t: 1.75 s),

les deux ondes ont 6t6 absorb6es par les PMLs. II faut souligner que les deux ondes ne sont

pas compldtement absorb6es par les PMLs : une petite amplitude r6siduelle subsiste. On

peut voir d la figure 5.8 cette amplitude r6siduelle qui n'est pas visible sur la figure 5.7d.

Globalement, cette amplitude est d'environ deux ordre de grandeur en deEd, de l'amplitude

initiale.
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Figure  5 .7  -  Ins tan tan6s  de  I 'ampl i tude to ta le  de  la  v i tesse  :  (a )  t :0 .49  s ,  (b )  t :0 .97  s ,  (c )

t  :  1 .36  s ,  (d )  t  :  1 .75  s .
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x  104

560 1120 16A0 2240

Figure 5.8 -  Instantan6 de I 'ampl i tude totale de la vi tesse aprds I 'absorpt ion par les PMLs i

|  :  I . / b  S .

Aussi, il est possible de se repr6senter le r6sultat de manidre plus pratique selon un profil

sismique synth6tique. La figure 5.9 pr6sente les profils sismiques des vitesses horizontale et

verticale u eL u. Ces profils seraient ceux enregistr6s par une s6rie de g6ophones localis6s

en chaque point de la grille le long de la droite z : 7744 m, c'est-d-dire 283 g6ophones

biaxiaux. Les profils pr6sentent une forme hyperbolique tel qu'attendu. L'hyperbole du

haut correspond d I'arriv6e de I'onde P tandis que celle du bas correspond d, I'arriv6e de

I'onde S. L'ouverture de l'hyperbole est directement reli6e A, la vitesse. La vitesse de I'onde

P 6tant plus rapide, I'ouverture de I'hyperbole est plus grande. On remarque aussi que les

signaux sont absorb6s aux extr6mit6s, c'est-d,-dire dans la r6gion des PMLs. Par ailleurs, les

traces de ces profils ont 6t6 obtenues avec un bourrage de z6to l/, : 2000 dans le domaine

fr6quentiel. Ce bourrage de z6ro permet d'obtenir des profils plus lisses.

0
x [m]
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Figure 5.9 - Profi ls sismiques d z : !744 m
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Cas visco6lastique

Pour le cas visco6lastique, nous utilisons les mOmes facteurs de dissipation que dans I'ex-

p6rience men6e sur une source monofr6quentielle. Nous pouvons comparer les diff6rentes

r6ponses visco6lastiques du milieu en observant les traces sismiques en un point. La figure
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5.10 montre les traces sismiques d Ia posit ion tr :3680 m et z:3680 m pour la vi tesse en

r et en z. La courbe en bleue repr6sente le cas 6lastique avec Q-r :0. Les courbes noire,

rouge et orange montrent un facteur de dissipation croissant, soit Q-r :0.02, Q-r : 0.05

et 8-1 : 0.15. L'amplitude diminue bel et bien d mesure que le facteur de dissipation

auqmente.
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F igu re5 . l 0 -T racess i sm iques i l apos i t i on r : 7424me tz :T424mpou r l av i t esse (a )
en r, (b) en z. Les diff6rentes courbes reprEsentent dift6rents facteurs de dissipation : en bleu :
g - t  -  0 ;  en  no i r  :  Q - r  : 0 .02 ;  en  rouge  :  Q-L  -  0 .05 ;  en  o range :  Q- l  : 0 .15 .
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Il est 6galement int6ressant d'observer Ia somme totale du carr6 des amplitudes en fonction

du temps. En effet, la somme totale du carr6 des amplitudes est directement proportionnelle

d l'6nergie totale du champ d'onde. La figure 5.11 montre cette somme en fonction du temps.

La courbe en bleue est toujours le cas 6lastique alors que les trois autres courbes repr6sentent

les cas visco6lastiques au facteur de dissipation croissant. Les courbes se divisent en six

parties qui sont clairement visibles pour le cas 6lastique. La premidre partie qui s'6tend

de f : 0 s d, f : 0.39 s correspond au temps d'action de la source. La deuxidme partie

q u i s ' 6 t e n d d e l : 0 . 3 9 s d t : 0 . 5 T s e s t , d a n s l e c a s 6 l a s t i q u e , u n p l a t e a u c o n s t a n t q u i

correspond d, l'6nergie totale des ondes P et S. Dans la troisidme partie, qui s'6tend de

t : 0.57 s d, I : 0.84 s, l '6nergie de l'onde P est graduellement absorb6e par les PMLs.

La quatridme partie, qui s'6tend de f : 0.84 s d t : 1.05 s, est, dans le cas 6lastique,

un deuxidme plateau constant qui correspond d, l'6nergie totale de I'onde S seulement. On

peut donc voir, en prenant Ie rapport de la somme totale du carr6 des amplitudes entre

les deux plateaux, que l'6nergie totale de I'onde S contient ici environ 8I.8 % de l'6nergie

totale du systdme. La cinquidme partie, qui s'6tend de f : 1.05 s d' t : 1.53 s, l '6nergie

de I'onde S est absorb6e par les PMLs. Dans Ia dernidre partie, il n'y a plus d'6nergie

significative qui est pr6sente dans le systdme. Dans les cas visco6lastiques, les ondes P et

S sont constamment absorb6es tout au long de leur passage dans Ie milieu. II n'y a donc

pas de plateau auquel correspondrait une 6nergie constante. On remarque toutefois que les

courbes ont bien la forme attendue. Plus le facteur de dissipation est grand, plus l'6nergie

est absorb6e rapidement.
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Figure 5.11 - Somme totale du carr6 des ampl i tudes pour le cas Glast ique et les cas visco6las-

tiques. Les difF6rentes courbes repr6sentent diff6rents facteurs de dissipation : en bleu : Q-r : 0:

e n  n o i r  :  Q - r : 0 . 0 2 ; e n  r o u g e  :  Q - r  -  0 . 0 5 ;  e n  o r a n g e :  Q - l  : 0 . L 5 .

5.1.3 Milieu h6t6rog6ne avec source multifr6quentielle

La troisidme et dernidre exp6rience num6rique pour Ie cas 2D porte sur un moddle h6t6rogdne

visco6lastique. Le moddle utilis6 est un moddle d, trois couches caract6ris6 par trois milieux

visco6lastiques. Les diff6rents paramdtres utilis6s sont d6finis au tableau 5.3.
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Tableau 5.3 -  Variables du moddle (3)

On pose I'origine selon z d, I'interface entre Ie PML et Ie milieu de propagation (position

d'indice {142,16)). L'interface entre le milieu 1 et le milieu 2 est d, z : -1824 m. L'interface

entre le milieu 2 et le milieu 3 est d z : -3704 m. Les trois milieux ont les facteurs de

dissipat ion Q., . t  :0.01, Qt l  :0.02 et Qir :0.03 et les vi tesses sismiques 6last iques (voir

6 q u a t i o n  ( 2 . 2 6 ) ) : V p r : 4 0 0 0  T ,  V s r : 2 0 0 0  T ,  V p 2 : 3 6 0 0  T ,  V s 2 : 1 6 0 0  T '  V p t : 3 2 0 0

T " t  %s:  1200 T

La source utilis6e est la source R1 et est caract6ris6e par les deux variables r6elles o : 1000

$ et t6 : -0.1 s. La fr6quence angulaire centrale est cu" : 52.7 Hz. Le spectre discret de

fr6quence est d6fini par les fr6quences minimale et maximale umin : 1.25 Hz et u^or: 160

Hza ins iquepar l ' i n te rva l le  6u : I .25Hz. I l y  adonc  Nf  :728 f r6quencesdanscespect re .

La source est localis6e au point d'indice {742,30} (c'est-d-dire it" r -- 0 m et z : -224 rn)

et agit selon la direction z.

La figure 5.12 montre quatre instantan6s obtenus pour quatre temps diff6rents. A la figure

5.12a (t: 0.43 s), nous voyons bien les deux fronts d'onde P et S comme dans le cas

Variable Valeur Dimension

6", d"
N", N"

Npmlr, Npml"
) r ,  p r
Az, [tz
\s, l-ts

Pt
o,

Ps

{16 ,16 }
{283,283}
{16 ,16 }

{2.00 + 0.0200?, 1.00 + 0.0100?}

{1.80 + 0.0360i, 0.59 + 0.0118?}

{1.55 + 0.0465i,0.30 + 0.0090?}
2 .5
2.3
2 .7

m

1010 Pa

1010 Pa

1o1o Pa
1 0r:+^-  

u lJ

10t#
ldg
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pr6c6dent. La partie sup6rieure de l'onde P et de l'onde S a d6jd, 6t6 largement absorb6e

par le PML. A la figure 5.I2b (t : 1.30 s), I'onde S a franchi la premidre interface. On

discerne une conversion de mode avec une onde P transmise et r6fl6chie ainsi que I'onde S

r6fl6chie. On remarque aussi une diminution du rayon de courbure de I'onde S ce qui est d0

d une diminution de la vitesseV".La mOme chose est visible d la figure 5.I2c (t:2.L7 s)

suite au passage de I'onde S d, la seconde interface. A la figure 5.I2d (t:4.35 s), les deux

ondes ont 6t6 absorb6es par les PMLs, seule une amplitude r6siduelle n6gligeable subsiste.

Les profils sismiques le long de Ia droite z : 0 m pour les vitesses horizontale et verticale

sont repr6sent6s d la figure 5.13. Les deux premidres arriv6es correspondent aux arriv6es

directes de I'onde P et S. Ensuite, on discerne successivement les ondes P et S r6fl6chies

par les interfaces I et 2. Ces profils sismiques ont 6t6 construit avec un bourrage de z6ro

ln, : 3000. Aussi, un gain (coefficient d'amplification) a 6t6 introduit afin d'augmenter les

amplitudes en fonction du teinps. En effet, les arriv6es tardives ont 6t6 largement absorb6es

par les milieux visco6lastiques de telle sorte que les amplitudes sont beaucoup plus faibles

que I'amplitude des ondes directes . Un gain de type -1, : (*r)''t a permis de ramener les

amplitudes d un niveau 6quivalent.

101



0

-560

-1120

-1680

a -rroo

-2800

-3360

-3920

x lo -s

0

-560

_1120

-1680

E,

-2800

-3360

-3920

-2240--1680-1120 -560 0 560 1120 1680 2240
x [m]

(a)

-2240 -1680 -l 120 -560 0 560 1 120 1680 2240
x [m]

(b)

0

-560

-1 t20

-1680

7 -"roo

_2800

-3360

-3920

x 104

-2240-1680-'1120 -560 0 560 1120 1680 2240
x [m]

-2240-1680-1120 -560 0 560 1120 1640 2240
x [m]

(d )(c)

Figure 5.L2 -  Instantan6s de I 'ampl i tude to ta le  de la  v i tesse pour  :  (a)  t :0 .43 s ,  (b)  t  :  1 .30
s,  (c)  t  :  2 .17 s ,  (d)  t  :  4 .35 s

r02



494

-2240 -1680 -1 120 -560 0 560 1 120
x lml

(")

Figure 5.13 - Profi ls sismiques d z : 0 m
LD.

0 . 1 5

0 3 1

0 4 6

0 6 2

0 7 7

0 9 3

1.08

1 2 3

1 3 9

1 5 4

1 . 7

1 8 5

201

2 1 6

231

z 2.47
- 

262
2.75
2 9 3
309
324
3.4

J C C

3 7

3 8 6

4 0 1

4 . 1 7

4.32

4 4 8

4 6 3

4 7 8

494

-2240 -'1680 -1120 -560 0 560 1120 1680 2240
x [ml

(b)

pour les vitesses horizontale et verticale : (a) u, (b)

0
0 1 5
0 3 1
046
0 6 2
0 7 7
0 9 3
1.08
1 2 3
1 3 9
1 5 4
't.7

1 8 5
201
216
231

- 
262

2 9 3

3 7
J . d b

4 0't

4 1

324
3.4

103



5.2 Mod6lisation 3D

C'est avec Ie cas 3D que I'on fait face au d6savantage majeur de la mod6lisation dans Ie

domaine fr6quentiel : celui de la taille de la matrice d'imp6dance. En effet, les nombreuses

exp6riences num6riques men6es avec MUMPS sur le supercalculateur Guillimin A, l'uni-

versit6 McGill n'ont pas permis de r6soudre dans un temps raisonnable un moddle ayant

une grille 3D plus grande que 57 x 57 x 57, ce qui correspond d une matrice d'imp6dance

555579 x 555579 ayant 25568283 6l6ments non-nuls. Une telle matrice d'imp6dance est d6-

compos6e en environ 15 minutes sur 48 coeurs. Cependant, cette grille 3D est suffisante

pour obtenir des traces sismiques int6ressantes. Contrairement au cas 2D of la validit6 de

la mod6lisation est test6e avec Ies 6quations analytiques, la validit6 de la mod6lisation pour

le cas 3D est test6e comparativement avec une mod6lisation dans le domaine temporel. Le

code utilis6 est celui d6velopp6 par Bohlen (2002).II s'agit d'un code parall6lis6 qui util ise

un environnement MPI (Message Passing Interface). L'att6nuation visco6lastique est mod6-

lis6e avec Ie moddle de Zener g6n6ralis6 qui est l'6quivalent du moddle de Maxwell g6n6ralis6

pr6sent6 au chapitre 1. Cependant, la version actuelle du code (2.0) (Bohlen, 2010) ne peut

consid6rer qu'un seul 6l6ment m6canique dans le moddle (L:1).Il n'est donc pas possible

de moddliser une att6nuation caract6ris6e par un facteur de qualit6 constant d I'int6rieur

d'une certaine plage de fr6quence. Par ailleurs, avec ce code, I'absorption aux frontidres est

assur6e par des PMLs et les op6rateurs de diff6rence finie peuvent 6tre d'ordre 2, 4, 6, 8,

10  ou  12 .

5.2.I Milieu homogdne avec source multifr6quentielle

La premidre exp6rience porte sur un milieu homogdne avec une source multifr6quentielle

de type Rz(t). On regarde d'abord Ie comportement 6lastique, puis le comportement visco-
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6lastique avec un facteur de qualit6 qui varie en fonction de la fr6quence.

Cas 6lastique

Les paramdtres 6lastiques du moddle utilis6 sont contenus au tableau 5.4.

Tableau 5.4 -  Variables du moddle (4)

Variable Valeur Dimension

dr, dy, d,
Nr,  Ny, N"

Npmlr, Npml.y, Npml"
\ , F

p

t16 ,16 ,16 i
{47,41,4r}

{8 ,  8 ,8 }
{2x1o1o ,1x1o1o}

2.5 x 103

m

Pa
ks

La source est localis6e au centre du moddle {29,29,29} et agit selon la direction r. L'origine

du systdme de coordonn6es est pos6e d la localisation de la source. Les paramdtres de Lam6

correspondent aux vitesses sismiques : V, - 4000 + et Vs : 2000 T et le coefficient de

Poisson est o : 0.33. Les m6mes paramdtres sont utilis6s dans le code de Bohlen (2002),

hormis pour Ie nombre de noeuds dans les PMLs, i.-e. 30 dans chaque direction. La source

sismique utilis6e est I'ondelette de Ricker -Rz d6crite d la section A.2. Cependant, Iorsqu'on

utilise une telle source dans le code de Bohlen (2002), c'est en r6alit6 la d6riv6e temporelle

de la source qui sera enregistr6e au noeud d'injection, alors que n'est pas le cas dans Ie

domaine fr6quentiel : la source reste inchang6e. Pour obtenir une comparaison valide dans le

domaine fr6quentiel, il faut donc injecter la d6riv6e de I'ondelette R2 qui consiste simplement

d, multiplier l'6quation (A.11) par i,u. L'ondelette de Ricker est caract6ris6 par une fr6quence

centrale fc:7 Hz et un d6lai t6 : # .. Le spectre discret de fr6quence est d6fini par les
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fr6quences minimale et maximale u)min : 2.5 Hz et emar : 140 Hz ainsi que par I'intervalle

6u:2 .5Hz. I l  y  a  donc  Nr :56  f r6quences  dans  ce  spec t re .

La figure 5.14 montre les traces sismiques normalis6es par le maximum de l'amplitude d,

r : y : z : 256 m pour les vitesses ux, uy et u, (les traces sismiques pour ug et u, sont

identiques). Dans chacune des images, la courbe en bleu est le r6sultat du code fr6quentiel

et la courbe pointill6e noire est le r6sultat du code temporel (obtenu avec un op6rateur

d'ordre 8). Qualitativement, on voit que Ia correspondance entre les deux r6sultats est trds

bonne. Quantitativement, Ies figures 5.15a et 5.15b montre 1'6cart relatif entre les traces

sismiques normalis6es. L'6cart maximum dans Ies deux cas se situe vers 10%. Cependant,

on remarque que cet 6cart est minimis6 si I'on considdre que la trace obtenue par le code

temporel d, une l6gdre avance de 2.5 ms sur la trace obtenue dans le domaine fr6quentiel.

Les figures 5.15a et 5.15b montre cet 6cart entre les traces sismiques normalis6es avec un

d6placement de 2.5 ms vers la droite de Ia trace obtenue par le code temporel. Pour la trace

de la vitesse T)r,1'6cart devient beaucoup plus faible avec un 6cart relatif globalement en

deEd, de 2%. Il est possible qu'un tel retard soit dir au fait que le code dans Ie domaine

temporel 6value les vitesses et les contraintes d des noeuds diff6rents d, l'aide d'une grille

d6cal6e. Cette hypothdse est justifi6e par le fait Ie temps de parcours d'une onde de vitesse

V^: Y: 3000 f sur un demi-intervalle spatial (8 m) est pr6cis6ment 2.5 ms.

La m0me excellente correspondance est observ6e pour l'ensemble du domaine de propaga-

tion, ce qui permet de conclure que les deux codes, dans le cas 6lastique, fournissent un

r6sultat quasi-identique.
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m (avec un d6placement de 2.5 ms vers la droi te de la trace obtenue par le code temporel)  pour

les vitesses : (c) u", (d) ,, ou uz.

Cas visco6lastique

Le cas visco6lastique avec une source multifr6quentielle est 6tudi6 avec un facteur de qualit6

(ou de dissipation) qui varie en fonction de la fr6quence. On considdre le moddle de Maxwell

g6n6ralis6 avec un seul 6l6ment (n:1). Le facteur de dissipation est donn6 par l '6quation

(1.30) qui, pour un seul 6l6ment, est

Q- '@)  : (5.4)
TQUO

( r+r )a2+r3 '
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of  I 'on a pos6 T:  H- .
\ t - " - f f  )

La figure 5.16 montre quatre distributions du facteur de dissipation en fonction de Ia fr6-

quence. Pour les quatre distributions, la fr6quence de relaxation est a.rs : I4n. La courbe

en bleue repr6sente Ie cas 6lastique avec r: 0. Les courbes noire, rouge et orange corres-

pondent d un paramdtre r croissant, soit r : 0.1 ; r : 0.2 et r : L.

ro [s-']

Figure 5.16 - Distr ibutions du facteur de dissipation en fonction de la fr6quence : en bleu :

r : 0 i  en  no i r  :  r : 0 . 1 ;  en  rouge  ' .  r : 0 . 2 ;  en  o range  :  T : ' - .

La figure 5.17 montre quatre traces, obtenues dans le domaine fr6quentiel, de la vitesse

u, d, Ia position r : 256 m et y : z : 0 m pour les quatre distributions du facteur de

dissipation en fonction de la fr6quence. Les autres paramdtres du milieu sont les m6mes

que ceux utilis6s dans la section du cas 6lastique. Le code couleur reste Ie mOme que pour

Ies distributions du facteur de dissipation en fonction de la fr6quence et Ies traces sont

normalis6es par le maximum de I'amplitude de la trace du cas 6lastique. On remarque le

comportement attendu d'un facteur de dissipation croissant : plus le facteur de dissipation

est grand, plus I'amplitude est faible.
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e n  b l e u  :  z : 0 ;  e n  n o i r :  r : 0 . 1  ;  e n  r o u g e  ' .  r : 0 . 2 ;  e n  o r a n g e  i  r : 7 .

La figure 5.18 montre les mOmes quatre traces, mais cette fois avec celles obtenues dans

le domaine temporel avec le code de Bohlen (2002). Qualitativement, on remarque que la

correspondance est plutdt bonne, malgr6 une augmentation de l'6cart relatif en fonction

de r. Cet 6cart est trac6 pour les quatre traces d la figure 5.19. L'6cart maximum passe

d'environ 4To pour le cas 6lastique d environ 11% pour le cas visco6lastique avec r : 7.

on remarque qu'aucun retard ou avance d'un signal par rapport I'autre ne minimise 1'6cart

relatif. Ce comportement est observ6 partout dans le domaine de propagation pour les

vitesses 'nx, ua et u". Ainsi, la correspondance entre les r6sultats du code dans Ie domaine

fr6quentiel et les r6sultats du code dans le domaine temporel est assez bonne, pourvu que le

facteur de dissipation ne soit pas trop 6lev6. Une telle augmentation de l'6cart en fonction

du facteur du dissipation pourrait 6tre due d une augmentation de I'erreur lors du calcul

des variables m6moires (reli6es aux produits de convolution) dans le domaine temporel.
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Figure 5.18 - Traces de la vitesse'ur d la posit ion r :  256 m et gf :  z :0 m : (a) r :  0i
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Figure 5.19 - Ecart  relat i f  entre les traces sismiques normal is6es de la vi tesse u, d la posit ion

r :  256 m et y :  z :  0 m :  en bleu :  r  :  0 ;  en noir  :  r  :  0.1 ;  en rouge :  r  :  0.2; en orange :

T  : 7 .

5.2.2 Milieu h6t6rogdne avec source multifr6quentielle

La deuxidme et dernidre exp6rience num6rique pour le cas 3D porte sur un moddle h6t6ro-

gdne d, deux couches. L'approche est la m6me que dans I'exp6rience pr6c6dente, on compare

Ies r6sultats obtenus nar le code dans le domaine fr6ouentiel avec ceux obtenus dans le

domaine temporel.

Cas 6lastique et visco6lastique

Les paramdtres 6lastiques du moddle utilis6 sont contenus au tableau 5.5.

1,r2



Tableau 5.5 - Variables du moddle (5)

L'interface entre le milieu 1 et le milieu 2 est d, z : 240 m. La densit6 reste constante

partout dans le domaine de propagation. Les vitesses sismiques 6lastiques sont : Vpr : 4000

?, %t : 3000 !, Vez: 3400 f,, Vrz : 2400 f . Les paramdtres de la source sont les

m6mes que dans I'exp6rience pr6c6dente, hormis son action qui est pos6e vers la direction

z. Pour mod6liser une att6nuation sismique dans ce moddle A, deux couches, nous utilisons

la distribution du facteur de dissipation en fonction de la fr6quence caract6ris6e par le

paramdtre z : 0.1. Cette distribution reste Ia m€me dans les deux milieux.

La figure 5.20 montre les traces sismiques pour le cas 6lastique (r : 0) et le cas visco-

6lastique (r : 0.1) normalis6es par Ie maximum de I'amplitude de la trace 6lastique A

r : A : z : -224 m pour les vitesses 1)x, ua et o, (les traces sismiques polJt un et uz

sont identiques). Dans chacune des images, les courbes en trait plein sont les r6sultats du

code fr6quentiel et les courbes en trait pointill6 sont les r6sultats du code temporel (ob-

tenues avec un op6rateur d'ordre 8). Les courbes en bleu repr6sentent le cas 6lastique et

Ies courbes en noir, le cas visco6lastique. Les r6sultats mdnent aux m6mes interpr6tations

que dans I'exp6rience pr6c6dente. Qualitativement, on voit que la correspondance entre les

r6sultats est trds bonne et que I'att6nuation est correctement mod6lis6e par Ia diminution

Variable Valeur Dimension

6r ,dy ,6"
Nr, Ns, N"

Npmlr, Npmly, Npml,
\t, I,rt
\2, ltz

{ 16 ,16 ,16 }
{47,4L,4r}

{8 ,  8 ,8 }

{ -5 t  L}s  ,2 .25 x  1o1o}

{1x108 ,1 .44x1010 }
2.5 x  103

m

Pa
Pa
ks
:
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de I'amplitude. Quantitativement, les figures 5.27a et 5.21b montre l'6cart relatif entre les

traces sismiques normalis6es pour le cas 6lastique et visco6lastique. L'6cart est g6n6ralement

plus grand dans le cas visco6lastique que dans le cas 6lastique. Cependant, on remarque

encore que cet 6cart est minimis6 si I'on considdre que Ia trace obtenue par le code temporel

d une l6gdre avance de 2.5 ms sur Ia trace obtenue dans le domaine fr6quentiel. Les figures

5.27a et 5.21b montre cet 6cart entre les traces sismiques normalis6es avec un d6placement

de 2.5 ms vers la droite de la trace obtenue par le code temporel. L'6cart relatif devient

beaucoup plus faible.
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Conclusion

En regard des diff6rentes exp6riences num6riques qui ont 6t6 men6es pour les cas 2D et

3D, nous pouvons conclure que I'objectif premier de ce travail, celui de construire des traces

sismiques synth6tiques, a 6t6 atteint. Dans les deux cas, nous avons 6t6 en mesure d'obtenir

des traces sismiques synth6tiques r6alistes pour des moddles homogdnes et h6t6rogdnes

avec une att6nuation sismique. La validation du code dans le domaine fr6quentiel s'est

effectu6e avec les 6quations analytiques dans le cas 2D et avec un code dans le domaine

temporel (Bohlen, 2002) pour le cas 3D. Dans les deux cas, les r6sultats dans le domaine

fr6quentiel ont montr6 une trds bonne correspondance avec ceux obtenus analytiquement

et ceux obtenus par le code dans le domaine temporel.

La m6thode des coefficients optimaux dans le domaine fr6quentiel est ainsi une excellente

approche qui permet de minimiser I'erreur num6rique. Lil6gante, cette m6thode fournit aux

mod6lisateurs des possibilit6s plus grandes de contrdle de la dispersion en testant diff6-

rents op6rateurs de diff6rences finies. En effet, Ies bquations des vitesses de phase discrdtes

normalis6es pour le cas 2D et 3D sont g6n6rales et on peut tester diff6rents op6rateurs en

observant le comportement des courbes de dispersion des vitesses de phase discrdtes norma-

lis6es en fonction de I'inverse du nombre de cases par longueur d'onde. Aussi, les avantages

de Ia mod6lisation dans le domaine fr6quentiel tels l'absence de la condition de stabilit6 ou

II7



I'att6nuation sismique facilement impl6ment6e par l'introduction de valeurs complexes dans

les modules 6lastiques sont trds int6ressants puisqu'ils simplifient certaines 6tapes, math6-

matiques ou numdriques. De plus, il est int6ressant de pouvoir absorber chaque fr6quence

de manidre ind6pendante aux frontidres num6riques, c'est-d-dire dans les PMLs, afin d'ab-

sorber de la manidre la plus compldte possible l'6nergie de I'onde contenue dans I'ensemble

du signal.

Le code en C pour le cas visco6lastique 3D fonctionne correctement et fournit un nouvel

outil pour les mod6lisateurs. Il est toutefois manifeste que les dimensions maximales rela-

tivement petites de la grille 3D sont actuellement une limitation claire ne permettant pas

d'aborder des milieux de plus vaste dimension ou avec un plus grand nombre de noeuds.

Cependant, cette contrainte se situe dans I'algorithme de la d6composition LU et non pas

de manidre intrins€que aux math6matiques de la m6thode des coefficients optimaux. Ainsi,

afin de r6soudre des matrices d'imp6dance de plus grande dimension, un important axe de

recherche doit s'orienter vers les diff6rents algorithmes de d6composition LU et dans leur

impl6mentation paralldle, plut6t que dans Ia d6finition de nouveaux op6rateurs de diff6-

rence finie, comme des op6rateurs 125 points avec moyenne pond6r6e qui pourrait r6duire

le nombre de noeuds par longueur d'onde n6cessaire. II subsiste 6galement la question du

bruit num6rique engendr6 par certains ensembles de coefficients optimaux. Une 6tude plus

approfondie sur la question serait de mise.
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Annexe A

A.1 TYansform6e de Fourier

Sous leur forme continue, les

2oo0)

La fonction /(t) correspond

sente le m6me signal dans le

Sous leur forme discrdte, Ies

transform6es de Fourier directe et inverse sont (Bracewell,

Fl f  ( t ) l :

r-Lfr1wS1:

d un signal dans le domaine temporel.

domaine fr6quentiel.

transform6es de Fourier directe et inverse sont

A /  r

\-  r  -1U-t l) i
I n :  )  J * e  \  / !  ' t

k:o

.  N - 1

f r :  I  f  r ,"(2#) ' .
,t\ -^

rL:U

(A.1)

(A.2)

La fonction F(u,') repr6-

(A.3)

(A.4)

l*-,tt)"-u"o',

+ LF(w)ei'tdt,
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Les 6l6ments /p sont les valeurs du signal dans le domaine temporel. Les 6l6ments -F]" sont

les valeurs du signal dans le domaine fr6quentiel. l[ est le nombre total d'6l6ments.

L.2 Sources

Dans le cadre de ce travail, deux sources sismiques sont utilis6es. La source multifr6quentielle

utilis6e dans les simulations num6riques 2D est I'ondelette Rr d6finie comme 6tant Ia d6riv6e

premidre d'une gaussienne. Le seconde source utilis6e dans les simulations 3D est l'ondelette

de Ricker R.,.

A.2.1 Source ,R1 : d6riv6e premiCre d'une gaussienne

La forme temporelle de la source Er est

Rl(t) : -2alt - ts)s-d(t-to)2 .

orl a et t9 sont des constantes r6elles et positives.

Cette fonction est la d6riv6e temporelle de la gaussienne e-o('-'o)'. Pont t

to:0.2 s, l 'ondelette a la forme telle que pr6sent6e d, la figure A.1.

(A.5)

:660 #  e t

La courbe coupe I'axe temporel A, t : to. Les deux points sur l'axe horizontal de la figure A.1

repr6sentent les bornes d'un intervalle temporel utile d6fini par At e [ts - 1fttto + l$l

La transform6e de Fourier de l'6quation (A.5) donne sa repr6sentation d,ans le domaine

fr6quentiel, soit
r ; . . .2

R r ( c u )  : i w r f  "  e i a t o - t ; .
v 0

(A.6)
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0.1 0.2
t

Figure A.1 -  Ondelet te ,Rl ( l )  pour  a:660 $ et  t6 :0.2 s .

Les diff6rents spectres (amplitude, phase, r6el et imaginaire) dans le domaine c,.r sont donc :

Amplitude:

Phase :

R6el :

Imaginaire :

l T  u 2
i?roa"(u) :,,.'1i 

aU*

Rh,s(r) :  rh +[ (mod 2r)

Ir * sin(curo)Rv"(u)  :  -w t l  ;e-

Rr  i - (w)  :  r  r f  l r - *cos(ar t6)

(A.7)

(A.B)

(A.e)

(A.10)

Les repr6sentations graphiques de ces spectres sont pr6sent6es A, la figure A.2.
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(c) R6el (d) Imaginaire

Figure A.2 - Les quatre spectres de I 'ondelette dans le domaine fr6quentiel pour o : 660 +
et 16 : 0.2 s. La fr6quence angulaire centrale est arc -- 42.8 Hz.

Aussi, la fr6quence angulaire maximum du spectre d'amplitude, c'est-d,-dire celle corres-

pond au maximum d'amplitude dans le spectre de phase, est ri*o, : J2o et Ia fr6quence

angulaire centrale, c'est-A-dire celle qui divise le spectre d'amplitude tel qu'il y a 50% de

l'aire sous la courbe d gauche et 50% de I'aire sous la courbe d, droite, est u,r" :21o1"6.

E
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A.2.2 Source .Rr : ondelette de Ricker

La forme temporelle de la source 82, I'ondelette de Ricker, est

R2(t) : (t - z1n 7,1'(t - to)') e-(rf ')2(t-to)2 , (A .11 )

on ,f" et 16 sont des constantes r6elles et positives. La variable /" est nomm6e 'rla fr6-

quence centralerr bien qu'en r6alit6 elle corresponde ici d la fr6quence maximum du spectre

d'amplitude. Il est a noter que les fr6quences / sont li6es aux fr6quences angulaires a par

u  : 2 t r f  .

Pour /" :7 Hz et fs : I'ondelette de Ricker a Ia forme pr6sent6e d, la figure A.3.

Figure A.3 -  Ondelette R2(t)  pour f  " :  
7 Hz et t6 :  i  s

La transform6e de Fourier de I'6quation (A.1i) donne sa repr6sentation dans le domaine

fr6quentiel, soit

Rz(a ) :

/  ,  r 2 \

a2e-\ i ' to+\# )  )
(4.12)

,  f3 -5 /2

t26
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0
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Les diff6rents spectres (amplitude, phase, r6el et imaginaire) dans le domaine c..r sont donc :

Ampl i tude:

Phase :

R6e l :

Imaginaire :

'  t 2
^ -l --!9- I

'  u )ze  \z fe t  /

Hz"a"(w): -q5n
_ J  c  "

Rzo,g(a) - -uto (mod 2n)

w 2 e - ( * ) '
Rzr"(a) : ---;-;;-J;- cos(c.,,t6)

- / ,  
f  oTo/ '

_ J  C  "

I  : 2
^  - l  @  I

t t t  e \2fct  /
Rzi^@) : --;E-n- sin(c,.'f6)

(A.13)

(A.14)

(A.15)

(A.16)

Les repr6sentations graphiques de ces spectres sont pr6sent6es d, la figure A.4.
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Figure A.4 -  Les quatre spectres de I 'ondelette dans le domaine fr6quent iel  pour fc:7 Hz et

to:  h s.  La fr6quence angulaire centrale est c, , ,c -  2rf" :  43.98 Hz.

A.3 Solution analytique du systdme d'6quations d'onde 6las-

tique 2D pour un milieu homogdne et isotrope dans le

domaine fr6quentiel

La solution analytique du systdme d'6quations d'onde 6lastique 2D pour un milieu homogdne

et isotrope dans le domaine fr6quentiel a 6t6 donn6e par Min et al. (2000). Les champs de
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d6placement horizontal ur(r, z,u,r) et vertical u"(r, z,u) sont

/  \  i ,  " '  / t , , r \  i  , n ,  " '  / " ' \
u,(r,  z,r)  : fucos (d)sin (d) ,d" '  

\ i )  
-  

4pE cos (d) sin (0)t4" (  % )
i_ cos (e) sin (0) 

/4') f g) * _ i _ cos (d) sin (0) 
Hp ( +\ ,-  

zpvo  ra  
- - t  

\W)  
-  

2pV"  ru )  " I  
\% / '

/ \ i .or' (q H['' (g) + ;+sin2 (d)HAt) f g)uz\ t r )  z1a)  :  
4pW \vp  /  +pvs-  \  % i

t_cos2 (0) - sin2 (0) .,.G) (.,,r\ _.- i cos2 (d) - sin2 (0) ,r1ry- 
4ryo ,, "t \v, ) 

-r 
4pvs ra 

rtL

ori les variables r et 0 sont les coordonn6es cylindriques :

I q
r  :  V  I -  - f  Z - t

^  - t  / z \
U : t a n  ^ ( - 1 .

\ r /

(ff)
(A.17)

(A.18)

Les fonctions A[1) et ]/j1) sont respectivement les fonctions de Hankel du premier type

d'ordre z6ro et du premier type d'ordre un. Pour obtenir les champs de vitesse u, et u", il

suffit de multiplier les 6quations (A.17) par i,a.
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Annexe B

B.1 Op6rateurs de diff6rence finie h6t6rog€nes avec PML

B.1.1 Cas 2D

En regard du systdme d'6quations diff6rentielles de I'onde visco6lastique 2D pour un mi-

lieu h6t6rogdne et isotrope (6quations (2.I7)), on voit qu'il y a quatre formes g6n6rales

pour les op6rateurs de diff6rence finie h6t6rogdnes, c'est-d-dir 
" ha, (*U*), *A" (&U*),

r  ^  / . ^  \  I  ^  / - ^  \

{a,lSa,r) et fiA" \&Au) avec : r e {u,tu} et 4 € {1, F, u}. La m6thode pour les dis-

cr6tiser est I'application successive de la diff6rence finie avant puis de Ia diff6rence finie

arridre. La forme obtenue est du m€me type que les op6rateurs de Pratt (1990).
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Ainsi, les op6rateurs standards d6finis sur 9 points ont Ia forme suivante :

*" (&u.,) = ;*.(gtr+r* ?uo - ro,o) -#"r"lfit ?o,o -"-',)),

iu" (&u*) = ;*"(Efr=t* ("0,r - "o,o) - 
ffi("0,0 

- "0,_,)),

*u, ("*u",) = *k(tr (,,,, -",,-,) - ffi("-r,r - "-',-,)),
iu, (&u",) = d*(ffi (",,, - rr,-r) - tfr("-r,, - "-,,-,)) (B 1)

Aussi, les op6rateurs avec coefficients optimaux d6finis sur 25 points ont Ia forme suivante :

La" ( !-a-") -
€ r - \ € r *  )

# t' t# (.frjt* ('r'o - roo) - #HEl; ('oo -'-''ot)
,  h  (  , t t , t  *40, r  t . -  -  \  r lo :*n-r1 t - .  -  , \*  gro, ,  \€" , , ,  .  €"*  

( r t ' r  -  ro ' r ) -  
€r .J  + €r- -  

( ro ' t  -  ' - ' ' ' )  
)

h  (  n t . - t  *  ?0. - r  ?0. - r  *  \ - r . - t  ,  , \
+ 

{"0-, \g"t-t .  g"r- 
(rt ' - t  - ro'-t  ) - 

€rq-l + tr;  
(ro'-t  - ' - ' ' - ' )  

)

. bz / nr.z I tto.z rlo.z I n;,2 , .\* q.o, \e;;;Et 
\rt'z - ro'z) - (ro'z - '-''') 

)

-h(m(,,,_z-,o,-z)-ffi'(,o,_z-"-.,-,))](B.2)
. i [# (ffi ?z.o _roo) - 

At (roo -'-,0))
, b1 ( qt.t* €"* \€r, \rz.r -"0.,) - 

ftt 
('o.r - '-r.rl)

,  b t  ( , l r , - ,  t .  -  \  \ _ t . _  t , .  . , \
*  

t r o - {  \ € r r - 1  
\ r z ' - t - r o ' - t )  -  

( - , -  l r o ' - t  -  ' - ' ' - ' )  
)

. &(ffi?z,z 
-,o,2) - #1?0,, -,-,,,))

.;h (#,vz -z - ro,-z) - #=(,o -z -'-, -,,)l l
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(B.3)

(8.4)

-  
"0 , - r ) )

, - , ) )

-1 ,0  -  
" - r , - t ) )

, - )  
)

( r - r ,o  - " - r , - t r ) ]

tl

?o.o * 40.-t(ro.r - ro.o) - 
€zo, + 6__, 

tro.o

, ?1.0 * nr;
t  -  r t .cr  J

\ " 1 , u  |  \ " r , - l

,  ? - l .o  *  4 - r . - r
- t P- r ' r  '  - t ' u /  
€ z ; , o  *  € r - t , - r  

' '

,  n2.o l  nz.- t
t  -  rz.o) -  

E4,o + €;\r2.0 
-  12

, . .  -  \  T - z , o I t l - 2 . - t
\ r_z1 - r-z.o) -  

€,  - , ,  + €r_r-

,  ?0 . - l  ,  .  r r ,  _o) ' \ro.o) -  
€r"_, 

(ro.o -  
" . - . ,  /

) - t;("',0 
- ,r,-r))

'  4 - t , - t  ,  ' \r  - t ,o )  -  
€Lr_ ,  

( r - t .o  -  r ; , -2 )  
)

.  ? t t - l  .  \
)  -  

€r r_r( rz ,o 
-  ' r . -2)  

)

,  r l -2 . - t  ,  ' \r -z 'o)  -  
t r - r -  

( r *z 'o  -  ' -2 ' -2)  
)

)

)

iu"(;u*) =

,#"t; (ffi ("r'r -'-,,,) - #;("'-r - "-','))
. * (ffi (,2,2 - r -z,z) - #J (,,,-, -,-,,-r)f ,
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La- ( lu") -
€ r - \ €z - /

7  l e ( r y . 0  T t - r , g ,

aq4fr  L+ \€r*  
( r t ' t  -  r t ' - tJ  -  

€- ,p( r - t ' t  
-

. f  / n2 .o ,  .  n_2 .0 ,. f t  (r* ?z.z - rz,-z) - 
l ,r_r(r-z.z 

- r-2._z)

"_r,_r))

)l
(8 .5)

De plus, pour I'op6rateur de masse d6fini sur 25 points, nous avons

pr = agrs,sPo,o * at  (r t ,opt,O * r_t,op_t,o * rO,rpO,r *  ro,_tpo,_t)

* a2 (r1,1p11 I  r1,-1p1,-t  I  r_t , tP-r,r  *  r- t , -rP_t,_l")

* as (r2,sp2,o * r-z,oP_z,o I rl,zPo,z I ro,-2p0,-r1

I aa(r21p2J * r2,-1pr,- t  I  r-z, tP-zJ I  r-2,- tP-2,- t

*r t,z Pt,z + r 4,2 p -r,2 + r r,-2 pL,-z I r -t,-z P -t,_z)

+ as (r2,2p2,2 * r2,-2pr,-z I  r_z,zP-z,z * r-2,-zp-2,-z) .

8.I .2 Cas 3D

(8.6)

Pour le cas 3D, en regard du systdme d'6quations diff6rentielles de I'onde visco6lastique

3D pour un milieu h6t6rogdne et isotrope (6quations (2.16)), on voit qu'il y a neuf formes

g6n6rales pour les op6rateurs de diff6rence finie h6t6rogdnes, c'est-d,-d.ir 
" &a, (&U*),

fiao (6a0,), +u" (*u*) , *a, (&u,,), &0, (*u*), *a, (*a*), *a" ({.u*),

;ao (Ba"r) * +r, (*urr) avec : r e {u,u,u} et r7 e {\,1,t,u}.
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Sur 27 points, les op6rateurs de diff6rence finie sont

!a- ( ta.") -
€ r - \ € r -  /

bo ( nrc.oi?o.o.o
t"oo,a? \{"tpp + €".pp 

(rr 'o'o - 10'0'0) - 4-r,o,o f ?o,o,o

€r-r,o,o * €ro,o,o

4-t ,r ,o * ?o,t ,o

€r-r,r,o * (ro,r,o

t l_ t ,o , - t  *  ?0,0, - r

€z-r,0,-r * {ro,o,-r

\ - t , r , t  I  qoJ, t

€r:J,t * 6ro,r,r
rl-t,-t,t * 40,-r,r

t r - t , * t , r  *  €ro, - r , r
I l- t ,r,-r * ?0,r,-r

t r - t , r , - r  *  ( ro , r , - r

, ,0,0 -  r-r ,o,o))

ro,t ,o -  
"- t , t ,o))

TO

(.  h  /  n r . t . o *To . r . o+ 
4€"u;P,  \€r tJp + €r .Jp 

( r t ' t 'o  -  r0 '1 '0J -

. u#*n.(##+A* (r, -, o - ro -r o) - #Iil*#ffi r". -

. *F.(#fr#ffi ("r,o,r - "o,o,r ) - #ffii+#ffi ("0,0,, - ?--1,0,1
.  b1 (  ry.o.- t  *  ?0.0.-r  ,  \|  _ , i _ , , ,  t _ i - u , u , _ t / _'  

4Qrs.s.-$? \€tr ,o,- '  *  {zo,o,-r  
*  r 'ur- ("0,0,-r  -  

"-r ,0,- t))

( "o, t , t  -  
" - t , r , t ) )

( 1  - bo -b r )  (  r y . ; . t * no . - r . r
t - t - t -

I  r +  c o  t  >  |  t - -  \ ' I ! - I ! I  ' V t - l t l l

a\ rg , -1 ,10 f t  \ ( r r , - r , r  t  ( fo , - r , r

(1 - bo - bt) ( ry:..-r t rto.t,-t \
r - t - t 4 . .'  

4 ( r s , 1 , - $ l  \ € t t , t , - t  f  € r o , r , * r  
.  r ' " - '  ' w ' r \ - ! t

("0,-r,r

("0,r,-t

-  
" - t , - r , r ) )

-  
" - r , t , - r ) )

(1  -  bo -  b t )  (  nr ._ t . - r  *  To, - r , - r  / .  . - r ^  . ) -'  
 € ro , - r , - t d?  \ € " t , - r , - r  *  € . r0 . - r . - r  

\ r  r ' - r '  I  t  v ' - t ' - L / l r y  .  ,  ,  J - F r y ^
\ - _ I ! _ l r _ l  r s , u r _ 1 . _ r

\_ t ,_t . , - t  *  ?0,- r , - r ("0,-r,-r - 
"-r,-r,-r)

(B.7)
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La", ( :t-0,,") -
€a " \€y '  /

bs (  qo , t ,o*4o ,o ,o  / ,  ,  ?0 , - t ,o*4o ,o ,o  , . .  -  , \
{at;.& \€sr;l €sr* 

(ro'r'o - r0'0'0J - 
€s.-t, + €ur* 

(10'0'0 - 'o'-t'o) 
)

.  bt  (  nt t .o * Tr.o.o 4t.-r ,o * ?r.o,o ,  , \

" A€i*;P, \g^* . grr", (rr 'r 'o - rt 'o'o/ - 
€v=* + ggtpo (rr 'o'o - 'r '-t 'o) 

)
.  b t  (  n- r . t .o  *  4- r .o .o ,  \  4- r . - r .o  f  4- r ,o ,o ,

T _'  
4€a t .o .o6?  \€g - t , t . o  *  €g - r . o ,o  

\ ' * r r r r u  '  - r ' u !u /  
{ g - r . - r . o  *  { y - r , o ,o  

' '  -

.  h  (  no . t . r *4o .o , r  ,  \  ?0 , - r , r *?o .o , r  ,* 
4€ao,ort \g*,t, ,  .  grr- 

(ro'r 'r  - r0'0'rJ 
€a'-t,n ea',oJ 

(10'0'1 - r0'-r

,  4r , - r . r  *  4r .o , r  ,  , \-  r1 .0, r ,  -  
€y l_ lJ  + €glpJ 

( r r .o , r  -  , t - t . r )  
)

Tt,- t , - t  - f  ?r,0,-r

€ar,-r,-t  * 69r,o,-r

\ - t , - \ t  *  \ - t ,o , t

€a-t-t,r * 69-r,o,r

1,0,0 - 
"-t,-r,o))

, r ) )

-  
"0,- t , -r))

1  -  1 1 , - 1 , - 1 ) )

1  -  
" - 1 , - 1 , 1 ) )

( " t ,0 ,

( r_ r ,

( " - , , r , - t  -  
" - t , 0 , - t )  

- \-r,-t,-t -f ?-r,0,-t

€g- t ,_ r , - t  *  €g- r ,0 , - r
( ,  -  r ,0 , - . r -  

" - t , - t , - ,  ) )

(8 .8 )
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!a. ( t-a.") -
€ 2 " \ € z -  /

bs ( no.o.r *?o.o.o
qr0,,&2" \g,.r, ,  - ea- 

(ro.o.t - ro.o.oJ -

b t  /  r y . o . t *n r . o .o  ,  \
+ 

id4,,&? \Ertrt .  e r '-  
(rr 'o'r - rt 'o'o l  -

?0,0,-1 * ?o,o,o

€zo,o,-t * €zo,o,o

?r,0,-r  + 41,0,0

tzt,o,-t * €zr,o,o
q_7,0,-r  *  ?-t ,o,o

€z:,o,-r  I  €z-t . ,o,o

\0 ,L, - t  + ?0,1,0

€zo,t ,-r  *  €zo,r,o

\ t ,_ t , - t  *  4 r , - r ,o

€z \ * t , - t  *  €z r , - r ,o
q-\r ,-1.  f  4-r , l ,o

tz - t , t , - t  *  €z - \ t ,o

("o,o,o -  
"0,0,-r l )

("r ,o,o -  
"r ,0,-r))

("0,-r,o - 
"0,-r,-r))

b t  /  n : . 0 . r * 4 - r . o . o  ,  \r - , i . , , t - i - _ l , u , u ) -'  
4 (z -1 ,s ,s63 \€ r - t ,o , t  *  €z - r .o .o  

\ '  - r 'u ' r

.  \  (  , to . t . t *4o . r .o  ,  \
r -'  

4 {2s ,1 , s6 !  \ € ro , t , t  f  { zo , r , o  
' '  " ' ' ' '  

'w ' ! ' v '

. \
-1 ,0 ,0  -  , - r ,o , - r )  

)

- ' )  )1 -

- ( r
t

r0,t("o,t ,o -

( "1 , - t ,o  -  
" r , - r , - r ) )

( " - r , r ,o  -  
" - t , t , - r ) )

1 , -1 ,0  -  
" - r , - t , - t ) )

.e)

*  
( 1 . - b o - 3 t )  ( + l t * l r . t . o , . . ,  n t . t . - t + 1 ] . l . o - ( r r , r , o - r , , , , _ r ) )

*  
4 t r rJ ; {  \ { r rJJ  +  { r tJp  

( r t ' t ' t  -  r t ' t ' oJ  -  
{ r t . t - ;+  t r t ,1 .0  /

*  ( 1  -  b o  -  b r )  (  T - r . : t +  n - r . _ r . o  , ,  '  4 - 1 . - t . - t  *  ? - t , - t . o  t -+  
4 € " - j - \ 0 8  \ { - t - L t  +  { r - ' - r c  

( r - t ' - t ' t  -  r - l ' - l ' O J  -  
f f i  

t ' -

hu. (&o,) =

4^--"ili l(m ("' ' ' 'o - rr -r'o) - 
#* 

('-r r'o - '-' '- ' 'o))

. uff# (#fr (,\t,t -"r, r,r) - #:;("-r,r,r - "-,,-,,,))

. #ffi|6 (#H ("',,,-' - rr,-r,-r) - #:;('-','.,-r - "-',-',-')),
(B.10)
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!a" (!-u-,\ =
€a ' \€r*  /

co ( no.r
4tar , r , r6 .h\ { r .Jp 

( r r ' t 'o  -  r - r ' r 'o)  -  
#*  

( r r ' - r 'o  -  ' - ' ' - ' 'o ) )

. ## (m ("t.t r - r-t I t) - #* 
(rr.-t.t -'-,,-,,,))

. #;;h (#= (",,,,_r - "_,,r,_r) - ffi("r,_,,_r - "_,,_,,_,))
(B.11)

1  / n -  \

€ro ' \ t ron )  
=

Ediffi (ffi("''o'r - rr'o'-r) - 
t:*("-''o'r 

- "-''o'-'))
. #s (#* ("r,r,r - "r,r,-,) - 

.r#("-r,r,r 
- "-,,,,-,))

.  ( 1  -  c o )  /  n t . _ r . o  \ _ r . _ t . o  ,  , \* s€,;#d" (ff i  ( 'r,-r.r - r1.-r.-r)- #* 
(r-r.-r,r -"- ' ,- ' ,- ')) ,

f,u"(;u*) =

E#6n(ffi ("r,o,r -"-r,o,r) - 
ffij (rr'o'-t - "-''o'-'))

. #; (#t ("r,r, ' - "-r'r,r) - 
#;("r,r,-t 

-"-' ' ' '- '))
/  no ._ t . t  7 io . - r . - r  ,  . \
(#; (rr,-r,r - r-, -r r) - 

#:; 
("r,-r -r -,-r,-r.- ') 

) 
,

(B.13)

(8.12)

(1 -  co)

8{zs,_1,s616 
"
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(B.14)

(B.15)

1
E

+

+

X*("0,-r,r  
-^,- ' ,- ' l )

tfr(rt'-t'r -"''-'-'))

-') - tf*("-r,-r,r 
- "-,,-',-')),

,  7 / 0 . 0 . - 1 ,  ' \- r . r  )  -  
€* ;  

( ro . r . - t  -  ro . - t . - t )  
)

'  ? r . 0 , - t  ,  ' \
. - r . r J  -  

F r .  
" ,  

( r t . t . - t  -  r t . - t . - 1 )  
)\  y  r .u . -  r

.  n - 1 n - 1 ,  \-  r - r , - r , r )  -  ; ' '  " - '  ( " - r , r , - r  -  r - r , - r , - r )  I  .
< y-  1,0, -  1 /
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De plus, pour I'op6rateur de masse d6fini sur 27 points, nous avons

pr - a,0r0,0.0p0.0,0

. a t /  \
*  

u  ( " - t ,o ,Op-1,0,0 + ro,_7,0p0,-1,0 *  r0,0, -1p0,0,- r  f  19,6,1po,o, t  *  r0, l ,oPo, l ,o  *  r \o ,oPr,o,o 
)

, 4 2  l ,
* ,  ( " - t , -1,0p-1,-1,0 *  r  _ t ,o, - t  P-1,0, -1 I  r  - \o , tP -1,0,1 *  r  - r ,L ,op-r , r ,0

*  ro, - t , - tP0,-1, -1 *  ro,_t , tPo,-1,1 *  ro,L, - rpo,7, - r  *  ro, t , rPo,r , r

* r t ,_ t ,opt ,_1,6 *  r1,0, - r  Pt ,o, - t  + r t ,o , rpr ,o, r  *  h,1,opr , r ,o ;

( 7 - a o - a t - a c )  /
+  - -  

( " - t , - t , - t p -1 , -1 , -1  | - r - t , _ t , tP -1 , -1 ,1  * r : J , - tP -1 ,1 , -1  1 - r - \ t , tP - t , t , t

+r\ - r , - rpr , - r , - r  *  rL , - ' t , rpr , - 'LJ *  r \ t , - tpr , r , - r  *  r . : l r t . i l )  -

(8 .16)

8.2 Conditions aux frontidres absorbantes

8.2.1 Conditions aux frontidres absorbantes pour le cas 2D

Les opOrateurs diff6rentiels d'ordre 1 dans I'6quation (3.24) sont approxim6s par des op6-

rateurs de diff6rence finiearri6re. Dans le cas des frontidres FI et F2,la direction normale

n est la direction *r. Dans le cas des frontidres f'3 et F4,la direction normale n est la

direction X.z.Dans le cas des coins, les directions normales n sont d6finies par les cosinus

directeurs 2D, c'est-d-dire {a, f } qui sont respectivement les cosinus des angles entre Ia

JETF,
les coins et

direction normale et les directions r et z. On a l'6l6ment d'espace suivant : 6r":

Les tableaux B.1 et B.2 contiennent les huit op6rateurs de diff6rence finie pour

les frontidres.
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Tableau 8.1 - Op6rateurs de dift6rence f inie pour les coins (2D)

Ensemble I Opdrateurs de diff6rence finie Cosinus directeurs

C1

C2

C3

C4

} n r = { ( r t , t - r z , z )

0rr =
v r  2

\n r  =  }  ( t r , l v .  -  rz ,x ,_  t )
w x 2

r  6 -  6 , r
t  d - r t  5 r r )

{ *,-hl
r --d.L j-r
t  d " . '  6 r r )

0rr = * ( ,  N*,u" -  rw*_t,N"_t) {#,#}

Tableau 8.2 - Op6rateurs de diff6rence finie pour les ar€tes (2D)

Ensemble Op6rateurs de diff6rence finie Cosinus directeurs

F1

F2

F3

F4

0, r= f i ( r , i , , t - r i ,2 )

0rr = * ( t r , r .  -  r i , lu,-r)
e t

0" r= { (n ,n - r z ,n )

0 " r= * ( , * . , r - r 1 ,_ r J r )

{ - 1 ,0 }

{  1 ,0 }

{0 ,  -1 }

{0, u

8.2.2 Conditions aux frontidres absorbantes pour le cas 3D

Comme dans le cas 2D, les op6rateurs diff6rentiels d'ordre 1 de l'6quation (4.33) sont ap-

proxim6s par des op6rateurs de diff6rence finie arridres. Dans le cas des surfaces, les direc-

tions normales sont les directions *z (pour ,S1 et ,S2), *g (pour 53 et 54) et Lz (pour ,S5

et ,96). Dans le cas des ar6tes et des coins, les directions normales n sont d6finies par les

cosinus directeurs 3D, c'est-d-dire {o,0,1} qri sont respectivement les cosinus des angles

entre la direction normale et les directions z, y et z. On a aussi les 6l6ments d'espace sui-

vant :  6"* :  , /ETF, ,6ra :  V@+6A,5a" :  l@+6' "  e t  6ro" :  y@+d74. r " "

tableaux B.3, B.4 et B.5 contiennent I'ensemble des opdrateurs pour chacun des huit coins

et des douze ar6tes et des six surfaces.
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Tableau B.3 - Op6rateurs de difF6rence f inie pour les coins (3D)

Tabfeau 8.4 - Op6rateurs de diff6rence finie pour les ar€tes (3D)

Ensemble Op6rateurs de diff6rence finie Cosinus directeurs

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

CB

}n r= f i ( r t , t , r - r z ,z ,z )

\nr = #,* (r*",r,t - rx*_t,z,z)

}nr = #; (tt,rr.t - rz.r,toq,z)
v t a z  '

\nr = fi (rr,r,*" - rz,z,N"_r)

0rr = fr (rt,*o,*" - rz,xr_t,u"-t)

\nr = { ;  (r* , , r ,* ,  -  rN,_t,z,N._t)

\nr = fi (, *-,*o,t - rx,*t,uo_\z)

0rr = *; (r*,,*o,N" - rN,_r,rr-t,.nr,-r)

{-*,-#,-fi1
t 6, -i* --4-)
|  6 r s " '  S r g r '  6 r a "

{-#t #,-#t
{-&. -J-. J.-lI  b r y ,  '  d r a " '  d r ! J "

{-*, #,#}
{ &,-#, #l
{ #, #,-#t
{#,#,#l

Ensemble Oo6rateurs de diff6rence finie Cosinus directeurs

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F10

F11

FT2

1nr= f i ( r t , r , t - r t , z ,z )

\nr = fi (ru,*",, - rz.xr_\z)

\nr = fi (ru,r,N" - rLz,u"-t)

\nr - f, (ro,*o,*" - n,ur-\a"-t)

}n r= f i ( r r , i , t - rz , i , z )

\nr = fi (, *,, i,t - r x,_t,j,z)

\nr = fi (rt,i,*" - rz,j,rv"-r)

\nr = fi (, N,,i,N, - r N,-r,j,x"_1)

\n r= f i ( r r l , n - rz ,z ,n )

\nr = fi (, *,,t,r - r N,_t,z,k)

\nr = fi (rr,*",* - rz,xo_t,r,)

\nr  -  
*  ( ,  * , , *o,k  -  r  x*_t ,No_t , r* )

{0,-#,*h}
{0, #,-hl
{0,-8, h}
{0, #, h}
{ - * , 0 , - * - }

{  * , 0 , - * )

{ - * , , 0 ,  * }

{  * , 0 ,  * }

{ - * , - * , 0 }

{  * , - * , 0 }

{ - * '  * , 0 }

{  * ,  *p}



Tableau B.5 - Op6rateurs de diff6rence finie pour les surfaces (3D)

Ensemble I Op6rateurs de diff6rence finie I Cosinus directeurs
- 1 ,0 ,0

)  |  {  1 , 0 ,0 }' 
I io' li;;}

)  |  { 0 ,  1 ,0 }

{0 ,0 ,  -1 }

{0 ,0 ,  1 }

_ rz,i,n)

, k  
*  TN , - l , j , k

- rtz,X)

, k  
-  r i ,Na- r ,k

_ rt,,i,z)

" 
- rl,.i,rv"*t)

j , k
,,,j

t , k

Na

i , 1

t .N

(

(r
(r

"l
O q
f
tr

r N

r=
r=

vI

on

ay
O,,

ft-

oz

( r t ,
("^

?t.
7 j\rr,

T ' ; 1

,  x rJ

S1
S2
S3
S4
5l)

S6


