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Université A . MIRA de Béjäıa
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Résuḿe

A la lumière des résultats surprenants de C.C.Barros, nous explorons dans cette thèse les pos-
sibilités d’interprétation géométrique de toutes lesinteractions fondamentales dans l’espoir de
les unifier. Plus précisément nous essayons de fournir unedescription géométrique unifiée de la
gravitation et de l’électromagnétisme.
L’analyse de l’approche standard de Huei de la Gravité Lin´eaire, dans laquelle les équations
d’Einstein prennent la forme d’équations de type Maxwell,a révélé l’existence de quelques im-
perfections. En effet, l’étude est restreinte au régime stationnaire, la relation entre le potentiel
scalaire et le champ type électrique n’est valable que dansle cas particulier de la jauge har-
monique et un facteur 4 indésirable apparait dans la partiemagnétique de la force de Type Lo-
rentz. L’adoption d’un choix subtile de conditions de jaugenous a permis d’éliminer ces insuf-
fisances et de revisiter la Gravité Linéaire de telle sorteà aboutir à une analogie parfaite avec
l’électromagnétisme. Dans le cas linéaire, nous avons pu montrer que les Equations de Maxwell
pouvaient être dérivées à partir d’une version électromagnétique d’Equations d’Einstein et que
les termes d’ordres supérieurs sont complètement négligés dans le domaine actuel de l’applica-
tion de l’électromagnétisme.

Abstract

In the light of intriguing results of C.C.Barros, we investigate in this thesis the possibilities of
geometrical interpretation of all the fundamental interactions in order to unify them. More exactly
we try to supply a unified geometrical description for gravitation and electromagnetism.
The analysis of Huei’s standard approach of Linear Gravity,in which the Einstein equations can
be written in the same form of the Maxwell ones, revealed the existence of some imperfections.
In fact, the relation between the scalar potential and the electric-type field is not valid except
in the harmonic gauge, the Lorentz-type force is obtained with a time independence restriction
and an undesired factor 4 appears in the magnetic-type part.A subtle gauge conditions allows
us to eliminate these imperfections and to revisit the Linear Gravity in a way to get a strong
similarity with electromagnetism. In the linear case, we showed that Maxwell’s equations could
be derived from an electromagnetic version of the Einstein ones, and that the higher order terms
are negligible in the current domain of application of electromagnetism.
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pendant ces dix dernières années.

C’est pour moi un honneur que Mr.BOUDRAHEM S., Professeur à l’universitéA .MIRA de
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CONSTANTINE, puissent trouver ici l’expression de ma profonde gratitude pour avoir accepté de
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2.3.2 Gravitation newtonienne et Relativité restreinte .. . . . . . . . . . . . . 36
2.3.3 Gravitation et Inertie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 37
2.3.4 Principe d’Equivalence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 37
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3.2.1 Définition de la limite du champs faible . . . . . . . . . . . .. . . . . . 73
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Chapitre 1

Introduction

Tous les phénomènes naturels, dans leur grande diversit´e, sont décrits à l’aide de quatre interac-
tions fondamentales. L’interaction Gravitationnelle, responsable de l’attraction universelle entre
corps massifs et l’interaction électromagnétique, responsable de la stabilité des atomes, se mani-
festent à notre échelle macroscopique à cause de leurs portées infinies ; alors que les deux autres
interactions ne se manifestent qu’à l’échelle nucléaire : l’interaction faible, responsable de la
désintegration de certaines particules et l’interactionnucléaire forte, responsable de la stabilité
des noyaux atomiques.

Un des objectifs les plus ambitieux de la physique moderne consiste à vouloir unifier toutes ces
interactions, i.e. arriver à les voir comme des manifestations, à des échelles d’énergie différentes,
d’une seule interaction plus fondamentale.

A l’heure actuelle, nous disposons de deux grandes théories ”complémentaires” pour rendre
compte des quatre interactions fondamentales : La théoriede la Relativité Générale (RG) qui
décrit la gravité dans un cadre géométrique en reliant le champ gravitationnel à la courbure
de l’espace-temps et la Mécanique Quantique (MQ) qui est lecadre conceptuel fondamental
de toutes les théories visant à décrire les interactionsnon gravitationnelles (électromagnétique,
nucléaire forte et faible).

Au niveau fondamental, la description actuelle des interactions non gravitationnelles se fait dans
le cadre de la Théorie des Champs ; formalisme qui découle d’une description, à la fois, quan-
tique, relativiste et causale. Une description similaire,de toutes ces interactions, est rendue pos-
sible en ayant recours à un principe de jauge, au moyen duquel on exprime la volonté d’avoir une
théorie invariante par rapport à certaines transformations de champs, effectuées indépendamment
en différents points de l’espace. Bien que ces interactions non gravitationnelles soient ainsi
mathématiquement jumelées, néanmoins la gravité reste celle qui pose le plus de problèmes
et demeure, jusqu’à présent, l’interaction qui se refuseà toute tentative d’unification avec les
autres. L’obstacle majeur qui bloque le grand projet d’unification est la réconciliation de la RG
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chapitre 1 Introduction

et de la MQ, autrement dit, le problème de réconcilier nos deux visions ”découplées” pour
décrire l’univers aux échelles macroscopique et microscopique. Nous pensons que l’obstacle
majeur à la réconciliation de ces deux théories fondamentales est dû au fait qu’elles s’appuient
sur des conceptions philosophiques très différentes. Eneffet, alors que la RG est une théorie
déterministe, la MQ, dans le cadre de l’interprétation standard de l’école de Copenhague, est une
théorie probabiliste.

Les tentatives de réconciliation entre ces deux théoriespeuvent être classées en deux grandes
familles

– Approches visant à établir une théorie probabiliste dela gravitation, autrement dit, ap-
proches où il est question de formuler une version probabiliste de RG. Toutes les tentatives
de quantification de la gravité n’ont pas encore été couronnées de succès du fait de l’ap-
parition de problèmes, jusque là, insurmontables, notamment l’impossibilité de réduire
les infinités qui apparaissent dans les calculs (théoriesnon renormalisables). Parmi elles,
citons par exemple : la Quantification Perturbative, la Gravité Quantique à Boucles, la
Géométrie Non Commutative, La Théorie des Cordes.

– Approches visant à formuler une version déterministe dela MQ. Alors que les prévisions
expérimentales de la MQ standard, pleinement vérifiées,sont admises par toutes la com-
munauté scientifique, néanmoins, les partisans du déterminisme contestent ses fondement
philosophiques, notamment le fait de ne définir l’état quantique qu’à partir d’informations
accessibles à l’expérience et le fait de nier l’existencede la valeur d’une grandeur physique
avant sa mesure. Contrairement à ce qui se fait en MQ probabiliste, où il n’est plus question
de décrire les processus physiques mais seulement de les prévoir, les déterministes tentent
plutôt à rétablir l’existence d’une réalité objective indépendante de nos connaissances, et
ce à travers une reformulation des postulats de base. Parmiles tentatives les plus significa-
tives dans ce sens, nous pouvons citer : l’approche de De Broglie [1]-[14], l’approche de
Bohm [15]-[22], l’approche de Floyd [23]-[28], l’approche de Farragi et Matone [29]-[34],
l’approche de Bouda et al. [35]-[44], · · ·

La Géométrisation des interactions fondamentales a suscité l’intérêt de plusieurs physiciens
comme Einstein [45, 46], Weyl [47]-[51], Schrödinger [53], Eddington [52], Kaluza et Klein
[54, 55, 56] et bien d’autres [57]-[71]. Récemment, C.C.Barros [72, 73, 74] est arrivé à décrire
l’atome d’hydrogène de façon tout à fait inédite et ce enpartant de l’hypothèse que les interac-
tions non gravitationnelles peuvent affecter la structurede l’espace-temps. Dans le contexte de la
solution de Schwarzschild, de façon similaire à ce qui se fait en RG avec la gravité, en incorporant
l’interaction ”proton-électron” dans la métrique de l’Espace-temps, il arrive à dériver le spectre
de l’atome d’hydrogène, prévu par la théorie de Dirac, etce dans le cadre de l’approximation du
champ faible.

A la lumière de ce résultat ”spectaculaire”, nous explorons dans cette Thèse les possibilités d’une
interprétation géométrique de toutes les interactionsfondamentales, en vue d’offrir un cadre
et une description unifiée de celles-ci. Plus précisément, nous voulons donner une porté plus
considérable aux résultats de C.C.Barros en les resituant dans le contexte plus général d’une
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chapitre 1 Introduction

éventuelle unification des interactions fondamentales.

La forte analogie entre l’électromagnétisme et la gravité fait de l’interaction électromagnétique
le meilleur candidat potentiel, parmi toutes les interactions non gravitationnelles déjà jumelées,
pour être décrite en termes géométriques. Nous avons opté, par conséquent, pour une stratégie
qui consiste à se focaliser, dans un premier temps, sur la gravité et l’électromagnétisme, tout en
espérant que cette éventuelle description unifiée soit ´etendue, plus tard, aux interactions faible et
nucléaire forte.

L’essentiel de nos investigations a été réalisé en deuxpériodes distinctes. La première étape,
dédiée à une critique de l’approche de Barros, a révél´e deux points intéressants [75]

1. Depuis l’apparition de la RG, il est établi que contrairement aux autres interactions la
gravité se manifeste à travers la structure de l’Espace-temps. Cette description est rendue
possible grâce au principe d’Equivalence, présenté parEinstein comme un puissant ar-
gument en faveur de l’adoption du postulat de la RG, i.e. covariance des lois physiques
sous l’action de transformation arbitraires de coordonnées. L’argument crucial qui justifie
l’adoption de ce principe est l’égalité des masses pesante et inertielle d’un même corps ;
égalité qui se traduit par une propriété caractérisant exclusivement le champ gravitation-
nel : Tous les corps se déplaçant uniquement sous l’influence d’un champ de gravitation
sont soumis à la même accélération, indépendamment deleurs masses, de leurs substances
et de leurs états physiques. Contrairement à la gravité,il n’y a pas d’argument similaire en
faveur d’une interprétation géométrique des interactions non gravitationnelles.

2. Une adoption d’une métrique de Schwarzschild n’est pas ´egalement justifiée. En effet,
une telle solution découle d’une utilisation des Equations d’Einstein, écrites exclusive-
ment pour le champ de gravitation. Il faut savoir que les Equations d’Einstein sont les
équations fondamentales permettant de décrire le champ de gravitation ; elles ont la même
importance que les Equations de Maxwell pour le champ électromagnétique.

Ces deux remarques vont être à l’origine de la seconde étape d’investigations, représentée par
le travail de Thèse, proprement dit. En effet, le premier point nous a incité à nous poser des
questions sur les fondements de la RG, précisément sur le rôle du principe d’Equivalence en RG :
Est-il indispensable pour formuler la Théorie de la RG ? Est-ce que l’exigence de covariance
des lois physiques, à elle seule, est suffisante pour servirde base à la RG ? Faut-il penser à
reformuler le Postulat d’Equivalence pour l’étendre aux interactions non gravitationnelles ? Le
second point nous a poussé à émettre l’hypothèse de l’existence d’une nouvelle version des
Equations d’Einstein et des géodésiques pour l’interaction coulombienne.

Dans le but de traiter le champ électromagnétique au mêmepied d’égalité que le champ de gravi-
tation, nous nous sommes penchés sur le domaine de la Gravité Linéaire, où des phénomènes très
intéressants ont lieu. En effet, en plus du champ de gravitation radial crée par une masse (champ
gravitoéléctrique), il y a apparition d’un champ orthoradial qui jouerait le rôle d’un analogue au
champ magnétique pour la gravitation (champ gravitomagn´etique). Cette analogie nous a permis
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de développer un nouveau point de vue pour décrire le champélectromagnétique de manière
géométrique. Le point de départ était l’analyse de l’approche de Huei [76], où il est montré que
les Equations d’Einstein linéarisées peuvent se mettre sous la forme d’Equations de type Max-
well pour la gravité. Dans cette formulation, et aussi dansl’approche de Wald [77], nous avons
souligné quelques imperfections

1. La relation entre les potentiels et le champ gravitoéléctrique, telle qu’elle est définie en
Electromagnétisme, n’est obtenue que dans le cas particulier de la jauge harmonique.

2. Dans les équations de géodésique, au niveau de la partie magnétique de la force de type
Lorentz, il y a apparition d’un facteur 4 indésirable comparé à la force de Lorentz usuelle
de l’Electromagnétisme.

3. La force de type Lorentz n’est obtenue que dans le cas où les champs sont stationnaires.

Soulignons qu’en redéfinissant les champs, Carroll [78] est parvenu à éliminer le facteur 4
indésirable, mais sans satisfaire pour autant les Equations de Type Maxwell.

A travers l’adoption d’un choix subtile des conditions de jauge, nous sommes parvenus à éliminer
les inperfections précédentes, ce qui nous a permis de revisiter la Gravité Linéaire de telle sorte
à aboutir à une très grande similarité avec l’Electromagnétisme. Les résultats de Barros et la
gravité linéaire revisitée nous ont incité à croire àl’extension du principe d’Equivalence aux in-
teractions non gravitationnelles. Dans le cas linéaire, nous avons pu montré que les Equations de
Maxwell de l’électromagnétisme pouvaient être dériv´ees à partir d’une nouvelle version d’Equa-
tions d’Einstein [79]. Autrement dit, le champ électromagnétique est décritpar des équations non
linéaires de type Einstein qui se réduisent, à l’ordre 1 de perturbation, aux équations de Maxwell.
De plus, en poussant les calculs jusqu’à l’ordre 2 de perturbation, nous sommes parvenus à appor-
ter des corrections aux équations de Maxwell. Finalement,nous avons pu montré que les termes
d’ordre supérieur sont négligeables dans le domaine usuel de l’Electromagnétisme, de plus, une
analyse qualitative de ces termes supérieurs nous a permisde souligner une différence fondamen-
tale entre la gravité et l’électromagnétisme. En effet,alors que l’interaction gravitationnelle est
essentiellement à caractère non linéaire pour laquellela présence de la sourceM est suffisante
pour affecter la structure de l’espace-temps, l’interaction électromagnétique est essentiellement
linéaire pour laquelle la présence de la sourceQ n’affecte la métrique de l’espace-temps qu’après
avoir interagit avec une charge testq.

Le manuscrit est organisée comme suit
– Le Chapitre 2 est dédié, à la fois, au rappel de quelques notions fondamentales de RG et à

l’exposé de l’essentiel de l’approche de Barros.
– Le Chapiter 3 sera consacré à la Gravité Linéaire. Il sera question, d’abord, de rappeler la

version ”standard” dans laquelle les équations du champ degravitation sont de Type Max-
well, dans le but de proposer, ensuite, une nouvelle versiondans laquelle les imperfections
de l’approche standard vont être surmontées grâce à un choix judicieux des conditions
jauge, ce qui va nous permettre de revisiter la Gravité lin´eaire de telle sorte à aboutir à une
plus grande analogie entre la gravité et l’électromagnétisme.
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– Au Chapitre 4, il sera question de développer une nouvellefaçon de décrire l’Electro-
magnétisme. En effet, nous allons montrer que le champ électromagnétique est décrit par
des Equations de type Einstein qui se réduisent, dans le caslinéaire, aux équations de
Maxwell d’Electromagnétisme.

– Le Chapitre 5 est réservé, à la fois, à la discussion et critique des résultats obtenus.
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Chapitre 2

Relativit é Générale et Extension aux
Syst̀emes Subatomiques

2.1 Introduction

La Mécanique Classique (MC) de Newton est applicable dans des référentiels d’inertie, dans
lesquelles tout corps libre a tendance à conserver son état de mouvement en se déplaçant à vitesse
constante. Toute variation de cette vitesse est due à l’action d’une force extérieure

−→
f = mi

−→a .
De plus, si un corps 1 agit sur un autre corps 2 avec une force

−→
f12, alors ce dernier agit aussi sur

le premier avec une force opposée
−→
f21 = −−→

f12. Outre les trois lois précédentes de Newton, la
MC s’appuie aussi sur une loi de gravitation.

Le référentiel fondamental de Newton est l’espace absolumuni d’un système de coordonnées
cartésien. En plus des propriétés géométriques euclidiennes de cet espace, le temps s’écoule de
la même manière pour tous ses points.

Alors que le principe fondamental de la dynamique est covariant sous une transformation de
Galilée1 −→r ′

= −→r −−→u t, les équations de Maxwell de l’électromagnétisme sont plutôt covariantes
sous la transformation de Lorentz.

En postulant l’invariance de la vitesse de la lumièrec dans tous les référentiels inertiels
et la covariance de toutes les lois de la nature au passage d’un référentiel d’inertie à un autre,
Einstein (1905) arrive à jeter les bases la théorie de la Relativité Restreinte (RR) dans laquelle les
interactions n’agissent plus à distance et l’espace et le temps perdent leur caractère absolu pour
former une entité plus fondamentale appelée espace-temps à quatre dimensions de Minkowski.
Les éléments de l’espace-temps sont les quadrivecteurs(x0 = c t, x1 = x, x2 = y, x3 = z)
alors que sa métrique estηµν = (+1,−1,−1,−1) telle que le carré de l’intervalle séparant deux

1. On admet implicitement quet
′

= t

13
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événements infiniment voisins

ds2 =

3∑

µ=0

3∑

ν=0

ηµνdx
µdxµ = (dx0)2 − (dx1)2 − (dx2)2 − (dx3)2, (2.1)

soit un invariant relativiste. Il faut savoir que la RR se réduit à la MC dans le cas particulier où
les vitesses mises en jeux sont négligeables devant la vitesse de la lumièrev ≪ c.

La transmission instantanée de la force gravitationnellede Newton est en désaccord avec
le principe fondamental de la RR selon lequel, la vitesse de la lumière est la vitesse limite de
propagation d’une information. Au lieu d’essayer de rendreconforme la gravitation de Newton à
la RR, par l’introduction d’un champ qui jouerait un rôle analogue au champ magnétique pour la
gravitation, Einstein a compris qu’il fallait plutôt généraliser la relativité à tous les référentiels,
quels que soient leurs états de mouvements. Ainsi la RR serait un cas particulier de cette nouvelle
théorie, applicable dans le cas où le champ gravitationnel est très faible, voir inexistant.

En se basant sur le postulat selon lequel ”Toutes les lois de la nature prennent la même
forme dans tous les référentiels, quels que soient leurs ´etats de mouvement” Einstein parvient
à décrire la gravité dans un cadre géométrique, en reliant le champ gravitationnel à la courbure
de l’espace-temps. Cette relation est présentée par Einstein comme une conséquence du Principe
d’Equivalence en interprétant convenablement l’égalité des masses gravitationnelle et inertielle.

Pour garantir une covariance des lois de la nature vis-à-vis de transformations arbitraires
de coordonnées, elles sont exprimées sous forme tensorielle. Les équations d’Einstein sont la
généralisation relativiste de la loi de Newton de la gravitation ; elle permettent de décrire com-
ment le champ gravitationnel est généré par une source matérielle. De plus, l’équation qui décrit
comment la matière ”répond” à ce champ, qui se manifeste `a travers la courbure de l’espace-
temps, est l’équation des géodésiques.

Dans ce chapitre il sera question de rappeler, dans un premier temps, quelques notions de
la Théorie de la Relativité Générale indispensables àla compréhension du contenu de cette
thèse. Pour un exposé plus détaillé, nous recommandonsla consultation des ouvrages spécialisés
[86],[87], [88]-[101] qui ont servi à l’élaboration de ces rappels. Dans un deuxième temps, l’es-
sentiel de l’approche de Barros [72]-[74] sera présenté. Une analyse critique de cette approche va
révéler que le résultat le plus significatif, i.e. description de l’atome d’hydrogène en incorporant
l’interaction électron-proton dans la métrique de l’espace-temps, est du en fait à une utilisation
implicite d’un nouveau Principe d’Equivalence, étendu àl’interaction coulombienne. On ter-
mine par une présentation de quelques arguments en faveur d’une interprétation géométrique de
l’interaction électromagnétique.

2.2 Rappels d’Analyse Tensorielle

Les lois de la nature doivent répondre à deux exigences [87] :

1. Une fois formulées dans un système de coordonnées particulier, elles doivent avoir la
même forme quand on passe à un système de coordonnée quelconque. Autrement dit,
les lois de la nature doivent être covariantes sous n’importe quelle changement de coor-
données.
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2. En l’absence de gravitation, le tenseur métriquegµν tend à être égal au tenseur de Min-
kowskiηµν et on retombe sur les lois déjà établies dans le cadre de lathéorie de la relativité
restreinte.

Le formalisme tensoriel est un outil indispensable pour garantir l’adoption du Postulat de
la Relativité Générale. En effet, la formulation tensorielle des lois de la nature leurs confèrent
une covariance manifeste vis-à-vis des transformations arbitraires de coordonnées ; autrement
dit, une fois écrite sous forme tensorielle, une lois physique possède nécessairement une forme
indépendante du système de coordonnées.

Le contenu de cette section est dédié au rappel de quelquesnotions d’analyse tensorielle ;
d’abord dans un espace euclidien et ensuite dans un espace riemannien.

2.2.1 Composantes contravariantes et covariantes

Soit une base quelconque{−→ei }i=1,··· ,n d’un espace vectoriel euclidienE de dimensionn. On

appelle composantes contravariantes d’un vecteur
−→
A ∈ E, les quantités{Ai}i=1,··· ,n, telles que

−→
A =

n∑

i=1

Ai−→ei . (2.2)

On appelle composantes covariantes d’un vecteur
−→
A ∈ E, les quantités{Ai}i=1,··· ,n, tel que

{
Ai =

−→
A.−→ei ,

i = 1, · · · , n. (2.3)

Pour déterminer, comment ces grandeurs se transforment sous l’action d’une transformation
de coordonnées quelconque :{xi} −→ {x′i}, il faut d’abord définir les coordonnées curvilignes.

2.2.2 Coordonńees curvilignes

Considérons un pointM d’un espace vectoriel euclidienE et un système de coordonnées
{xi}, où i = 1, · · · , n. On associe au pointM un repère naturel qui admetM pour origine et
{−→ei }i=1,··· ,n pour base





−→ei =
∂
−−→
OM

∂xi
i = 1 → n.

(2.4)

de sorte que

d
−−→
OM =

n∑

i=1

∂
−−→
OM

∂xi
dxi =

n∑

i=1

−→ei dxi.

Pour pouvoir faire le passage d’un système de coordonnées{xi} à un autre système de coor-
données{x′i}, déterminons comment se transforment les vecteurs de la base{−→ei } → {−→ei

′}. On
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suppose que les deux systèmes de coordonnées sont reliéspar une transformation inversible2 de
la forme





x
′1 = x

′1(x1, x2, ..., xn)
x

′2 = x
′2(x1, x2, ..., xn)

...
x

′n = x
′n(x1, x2, ..., xn)

⇔
{
x

′i = x
′i(xj)

i, j = 1, · · · , n (2.5)

En utilisant la définition (2.4), nous avons

−→ej
′

=
∂
−−→
OM

∂x′j

=

n∑

i=1

∂
−−→
OM

∂xi
∂xi

∂x′j

=
n∑

i=1

∂xi

∂x′j
−→ei , (2.6)

et de manière analogue, il est aussi possible de montrer que

−→ei =
n∑

j=1

∂x
′j

∂xi
−→ej

′

. (2.7)

Les équations (2.6) et (2.7) sont les formules de passage entre les deux bases{−→ei } et{−→ei
′}

2.2.3 Transformation des composantes d’un vecteur

Composantes contravariantes

Déterminons comment se transforment les composantes contravariantes d’un vecteur
−→
A , lors

d’une transformation de coordonnées{xi} → {x′i} et vis versa :

−→
A =

n∑

i=1

Ai −→ei , dans la base{−→ei },

=

n∑

j=1

A
′j −→ej

′

, dans la base{−→ej
′}.

2. On peut montrer que dans ce cas
n∑

ℓ=1

∂xm

∂x′ ℓ

∂x
′ ℓ

∂xp
= δmp et que

n∑

ℓ=1

∂x
′ m

∂xℓ
∂xℓ

∂x′ p
= δmp

16
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En utilisant (2.6), nous avons, d’une part,

−→
A =

n∑

j=1

A
′j

(
n∑

i=1

∂xi

∂x′j
−→ei
)

=
n∑

i=1

(
n∑

j=1

A
′j ∂x

i

∂x′j

)
−→ei

=

n∑

i=1

Ai −→ei .

D’autre part, une identification membre à membre nous permet d’écrire

Ai =

n∑

j=1

A
′j ∂x

i

∂x′j
. (2.8)

De même, en utilisant (2.7), il est possible de montrer de manière analogue que

A
′j =

n∑

i=1

Ai
∂x

′j

∂xi
. (2.9)

Les formules (2.8) et (2.9) montrent comment se transforment les composantes contravariantes
d’un vecteur

−→
A .

Composantes covariantes

Pour déterminer comment se transforment les composantes covariantes, il faut écrire la définition
(2.3) dans les deux bases tout en utilisant (2.7) et (2.6) pour avoir





Ai =
−→
A.−→ei =

−→
A.

n∑

j=1

∂x
′j

∂xi
−→ej

′

=

n∑

j=1

∂x
′j

∂xi
A

′

j ,

A
′

j =
−→
A.−→ej

′

=
−→
A.

n∑

i=1

∂xi

∂x′j
−→ei =

n∑

i=1

∂xi

∂x′j
Ai.

(2.10)

2.2.4 D́efinition d’un tenseur

On appelle composante≪p fois contravariante≫ et ≪q fois covariante≫ d’un tenseurA mixte
d’ordrep+q, toute quantité :Ak1...kpℓ1...ℓq

se transformant comme le produit dep composantes contra-
variantes etq composantes covariantes d’un vecteur, lors d’un changement de coordonnées :
{xi} → {x′i = x

′i(xj)}. La transformation se fait conformément à la loi

A
′i1...ip
j1...jq

=

n∑

k1=1

...

n∑

kp=1

n∑

ℓ1=1

...

n∑

ℓp=1

∂x
′i1

∂xk1
...
∂x

′ip

∂xkp
∂xℓ1

∂x′j1
...
∂xℓq

∂x′jq
A
k1...kp
ℓ1...ℓq

, (2.11)
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alors que la transformation inverse est donnée plutôt parl’expression

A
i1...ip
j1...jq

=
n∑

k1=1

...
n∑

kp=1

n∑

ℓ1=1

...
n∑

ℓp=1

∂xi1

∂x′k1
...
∂xip

∂x′kp

∂x
′ℓ1

∂xj1
...
∂x

′ℓq

∂xjq
A

′k1...kp
ℓ1...ℓq

. (2.12)

L’ensemble des tenseursp fois contravariants etq fois covariants est notéTp
q .

Pour alléger les écritures, la convention d’Einstein sera adopté dans tout ce qui suit ; elle
consiste à faire une somme de1 àn sur chaque indice répété. Avec cette convention les formules
précédentes s’écrivent sous la forme

A
′i1...ip
j1...jq

=
∂x

′i1

∂xk1
...
∂x

′ip

∂xkp
∂xℓ1

∂x′j1
...
∂xℓq

∂x′jq
A
k1...kp
ℓ1...ℓq

, (2.13)

A
i1...ip
j1...jq

=
∂xi1

∂x′k1
...
∂xip

∂x′kp

∂x
′ℓ1

∂xj1
...
∂x

′ℓq

∂xjq
A

′k1...kp
ℓ1...ℓq

. (2.14)

2.2.5 Tenseur ḿetrique

Considérons un système orthonormé cartésien{x(0)i} et un système curviligne{xi}. Soit
A(0)i etB(0)i les composantes contravariantes respectives dans{x(0)i} de deux vecteurs

−→
A et

−→
B ,

etAi etBi leurs composantes contravariantes dans{xi}. Conformément à (2.9), nous avons




A(0)k =
∂x(0)k

∂xi
Ai,

B(0)k =
∂x(0)k

∂xi
Bi.

Calculons le produit scalaire

−→
A.

−→
B =

(
A(0)k −→ek 0

)
.
(
A(0)ℓ −→eℓ 0

)

= A(0)k A(0)ℓ (−→ek 0. −→eℓ 0)︸ ︷︷ ︸
δkℓ

= δkℓ

(
∂x(0)k

∂xi
Ai
) (

∂x(0)k

∂xj
Bj

)

=

(
δkℓ

∂x(0)k

∂xi
∂x(0)k

∂xj

)
AiBj , (2.15)

et posons

gij = δkℓ
∂x(0)k

∂xi
∂x(0)k

∂xj
. (2.16)

Le produit scalaire s’écrit alors, d’une part,

−→
A.

−→
B = gij A

iBj , (2.17)
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et il s’exprime, d’autre part, dans le système{xi} par l’expression

−→
A.

−→
B =

(
Ai −→ei

)
.
(
Bj −→ej

)

−→
A.

−→
B = (−→ei .−→ej )Ai Bj . (2.18)

La comparaison entre (2.17) et (2.18) conduit à poser

gij =
−→ei .−→ej . (2.19)

D’après (2.16) et (2.19), il est clair que lesgij forment les composantes d’un tenseur symétrique
d’ordre deux, dit : tenseur métrique. Einstein a eu l’intuition de décrire le champ de gravitation
par le tenseur métrique.

2.2.6 Passage entre composantes covariantes et contravariantes

Soit un vecteur
−→
A ∈ E. Il est possible de montrer que ses composantes covariantesdonnées

par (2.19) peuvent s’exprimer en fonction des composantes contravariantes, et ce en utilisant
(2.19). En effet,

Ai =
−→
A.−→ei =

(
Aj −→ej

)
. −→ei

= (−→ej .−→ei︸ ︷︷ ︸
gji

) Aj = (−→ei .−→ej︸ ︷︷ ︸
gii

) Aj

Ai = gij A
j . (2.20)

Il est clair que le tenseur métrique permet d’élever l’indice covarianti .

SoitG la matrice dont les éléments sont lesgij

G = (gij),

et notonsgij les éléments de la matrice inverse

G−1 = (gij),

telle que
G G−1 = 1,

ou encore
gik g

kj = δji . (2.21)

En calculant l’expression

gℓ i Ai = gℓ i
(
gij A

j
)
=
(
gℓ i gij

)
Aj = δℓj A

j = Aℓ,

nous déduisons finalement que
Ai = gij Aj. (2.22)
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Les élémentsgij du tenseur inverse permettent d’abaisser l’indice contravarianti.
D’une manière générale, pour élever ou abaisser les indices des composantes d’un tenseur,

on utilise autant de fois, respectivement, lesgij ou gij. En effet, nous avons d’une part

Ai1...ip = gi1j1 A
j1
i2...ip

= gi1j1 gi2j2 A
j1j2
i3...ip

= gi1j1...gipjp A
j1...jp, (2.23)

et d’autre part

Ai1...ip = gi1j1 A
i2...ip
j1

= gi1j1 gi2j2 A
i3...ip
j1j2

= gi1j1...gipjp Aj1...jp. (2.24)

C’est aussi valable même si les indices sont mélangés, dans le cas d’un tenseur mixte

A
i1i2...ip
j1j2...jq

= gi1ℓ1 A
i2...ip
ℓ1j1j2...jq

. (2.25)

2.2.7 Les symboles de Christoffel

Définition

Considérons un pointM de l’espace et soit(M, {−→ei }i=1,··· ,n) le repère naturel attaché à un

tel point. En un point infiniment voisinM
′

, repéré par :
−−→
OM

′

=
−−→
OM + d

−−→
OM , le repère naturel

associé est par définition

(M
′

, {−→ei
′}i=1,··· ,n) = (M

′

, {−→ei + d−→ei }i=1,··· ,n),

tel que

d−→ei =
∂−→ei
∂xk

dxk. (2.26)

Le développement de∂−→ei /∂xk dans la base{−→ei }i=1,··· ,n est donné par

∂−→ei
∂xk

≡ ∂k
−→ei = Γji k

−→ej , (2.27)

où les coefficients du développementΓji k sont les symboles de Christoffel de seconde espèce.
Dans ce cas, la différentielle des vecteurs de base s’exprime sous forme

d−→ei = Γji k dx
k −→ej . (2.28)

Pour exprimer les symbolesΓji k en fonction de la métrique, calculons la différentielle des
composantes du tenseur métrique. Nous avons d’une part,

dgij = d(−→ei .−→ej )
= d−→ei .−→ej +−→ei .d−→ej
= Γℓi k dx

k −→eℓ .−→ej +−→ei .Γℓj k dxk −→eℓ
=

(
Γℓi k gℓ j + Γℓj k gi ℓ

)
dxk. (2.29)
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et d’autre part,

dgij =
∂gij
∂xk

dxk = ∂kgij dx
k. (2.30)

D’après (2.29) et (2.30), nous déduisons l’expression des dérivées partiellesdes composantes du
tenseur métrique

∂kgij =
(
Γℓi k gℓ j + Γℓj k gi ℓ

)
. (2.31)

En introduisant les symboles de Christoffel de première espèce, définis par

Γi k ,j ≡ gmj Γ
m
i k, (2.32)

alors (2.31) se réécrit da la façon suivante

∂kgij = Γi k ,j + Γj k ,i. (2.33)

En utilisant la propriétéΓi k ,j = Γk i ,j, il est possible de montrer que

Γki j =
1

2
gkm
(
∂igmj + ∂jgim − ∂mgij

)
. (2.34)

Une autre Définition

Une autre façon de définir les symboles de Christoffel consiste à passer du système de co-
ordonnées cartésien{x(0)i} au système curviligne{xi}. Alors que la transformation des compo-
santes du tenseur métriquegij se fait conformément à (2.16), les éléments du tenseur inverse se
transforment plutôt comme suit

gij = δkℓ
∂xi

∂x(0)k
∂xj

∂x(0)k
. (2.35)

En remplaçant les expressions (2.16) et (2.35) dans (2.34), il est possible d’aboutir à une définition
équivalente à (2.34) des symboles de Christoffel

Γki j =
∂xk

∂x(0)ℓ
∂ 2x(0)ℓ

∂xi ∂xj
. (2.36)
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Les symboles de Christoffel ne sont pas les composantes d’untenseur

Lors du passage du système de coordonnées{xi} vers{x′ i}, les symboles de Christoffel se
transforment, conformément à (2.36), comme suit

Γ
′ k
i j =

∂x
′ k

∂x(0)ℓ
∂ 2x(0)ℓ

∂x′ i ∂x′ j

=
∂x

′ k

∂xm
∂xm

∂x(0)ℓ
∂

∂x′ i

(
∂x(0)ℓ

∂x′ j

)

=
∂x

′ k

∂xm
∂xm

∂x(0)ℓ
∂

∂x′ i

(
∂x(0)ℓ

∂xn
∂xn

∂x′ j

)

=
∂x

′ k

∂xm
∂xm

∂x(0)ℓ

[
∂

∂x′ i

(
∂x(0)ℓ

∂xn

)
∂xn

∂x′ j
+
∂x(0)ℓ

∂xn
∂

∂x′ i

(
∂xn

∂x′ j

)]

=
∂x

′ k

∂xm
∂xm

∂x(0)ℓ

[
∂

∂xp

(
∂x(0)ℓ

∂xn

)
∂xp

∂x′ i

∂xn

∂x′ j
+
∂x(0)ℓ

∂xn

(
∂ 2xn

∂x′ i ∂x′ j

)]

=
∂x

′ k

∂xm
∂xm

∂x(0)ℓ

[
∂ 2x(0)ℓ

∂xp ∂xn
∂xp

∂x′ i

∂xn

∂x′ j
+
∂x(0)ℓ

∂xn

(
∂ 2xn

∂x′ i ∂x′ j

)]

=
∂x

′ k

∂xm
∂xp

∂x′ i

∂xn

∂x′ j

(
∂xm

∂x(0)ℓ
∂ 2x(0)ℓ

∂xp ∂xn

)
+
∂x

′ k

∂xm
∂xm

∂x(0)ℓ
∂x(0)ℓ

∂xn︸ ︷︷ ︸
δmn

(
∂ 2xn

∂x′ i ∂x′ j

)
.

Nous aboutissons finalement à la loi de transformation

Γ
′ k
i j =

∂x
′ k

∂xm
∂xp

∂x′ i

∂xn

∂x′ j
Γmpn +

∂x
′ k

∂xn
∂ 2xn

∂x′ i ∂x′ j
. (2.37)

La présence du deuxième terme dans (2.37) fait que les symboles de Christoffel ne se trans-
forment pas comme les composantes d’un tenseur.

Annulation desΓikl en un point arbitraire

La transformation inverse des symboles de Christoffel, lors d’un changement de coordonnée
arbitrairexi → x

′ i est donnée par

Γikl =
∂xi

∂x′m

∂x
′n

∂xk
∂x

′p

∂xl
Γ

′m
np +

∂2x
′m

∂xk∂xl
∂xi

∂x′m
. (2.38)

Soit un point arbitraireO et soient(Γikl)0 les valeurs desΓikl en ce point. Effectuons au voisinage
de l’origine, la transformation de coordonnées suivante

x
′i = xi +

1

2
(Γikl)0 x

k xl. (2.39)

Dans le but de déterminer l’expression des(Γikl)0 dans le nouveau système de coordonnées,
procédons par les étapes suivantes :
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Commençons, dans un premier temps, par la dérivation de (2.39)

∂x
′i

∂xm
=

∂xi

∂xm
+

1

2

∂(Γikl)0
∂xm

xk xl +
1

2
(Γikl)0

[
∂xk

∂xm
xl + xk

∂xl

∂xm

]

= δim +
1

2

∂(Γikl)0
∂xm

xk xl +
1

2
(Γikl)0

(
δkm x

l + xk δlm
)
,

tel que

(Γikl)0
(
δkm x

l + xk δlm
)

= (Γiml)0 x
l + (Γikm)0 x

k

= (Γiml)0 x
l + (Γilm)0 x

l

= (Γiml)0 x
l + (Γiml)0 x

l

= 2(Γiml)0 x
l.

Dans ce cas, nous avons

∂x
′i

∂xm
= δim +

1

2

∂(Γikl)0
∂xm

xk xl + (Γiml)0 x
l. (2.40)

Dans un deuxième temps, effectuons la dérivation de (2.40)

∂2x
′i

∂xn∂xm
=

1

2

∂2(Γikl)0
∂xn∂xm

xk xl +
∂(Γikl)0
∂xm

[
δkn x

l + xk δln
]
+
∂(Γiml)0
∂xn

xl + (Γiml)0 δ
l
n

=
1

2

∂2(Γikl)0
∂xn∂xm

xk xl +

[
∂(Γinl)0
∂xm

xl +
∂(Γikn)0
∂xm

xk
]
+
∂(Γiml)0
∂xn

xl + (Γimn)0,

=
1

2

∂2(Γikl)0
∂xn∂xm

xk xl + 2
∂(Γinl)0
∂xm

xl +
∂(Γiml)0
∂xn

xl + (Γimn)0,

qui s’écrit finalement sous la forme

∂2x
′i

∂xn∂xm
=

1

2

∂2(Γikl)0
∂xn∂xm

xk xl +

[
2
∂(Γinl)0
∂xm

+
∂(Γiml)0
∂xn

]
xl + (Γimn)0. (2.41)

La dernière étape consiste à contracter (2.41) par∂xs/∂x
′i

∂2x
′i

∂xn∂xm
∂xs

∂x′i
=

1

2

∂2(Γikl)0
∂xn∂xm

∂xs

∂x′i
xk xl +

[
2
∂(Γinl)0
∂xm

+
∂(Γiml)0
∂xn

]
∂xs

∂x′i
xl + (Γimn)0

∂xs

∂x′i
.

(2.42)

Au point arbitraireO, qu’on choisira comme origine des coordonnées (∀ k, (xk)O = 0), la
dérivée (2.40) se réduit au symbole de kronecker

(
∂x

′i

∂xm

)

0

= δim +
1

2

∂(Γikl)0
∂xm

(xk)0 (x
l)0 + (Γiml)0 (x

l)0 = δim. (2.43)
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Nous déduisons que la transformation de coordonnées (2.39) est inversible au pointO de telle
sorte que le jacobien de la transformation inverse soit donné par

(
∂xm

∂x′i

)

0

= δmi . (2.44)

Ainsi, à l’origine, l’expression (2.42)
(

∂2x
′i

∂xn∂xm
∂xs

∂x′i

)

0

= (Γimn)0

(
∂xs

∂x′i

)

0

= (Γimn)0 δ
s
i , (2.45)

se réduit finalement à (
∂2x

′i

∂xn∂xm
∂xs

∂x′i

)

0

= (Γsmn)0. (2.46)

En vertu de (2.46), (2.44) et (2.43), la transformation (2.38), exprimée à l’origine des coor-
données, se met sous la forme

(
Γikl
)
0

= δim δnk δ
p
l

(
Γ

′m
np

)
0
+

(
∂2x

′m

∂xk∂xl
∂xi

∂x′m

)

0

=
(
Γ

′i
kl

)
0
+
(
Γikl
)
0
, (2.47)

et conduit au résultat final suivant (
Γ

′i
kl

)
0
= 0. (2.48)

Dans le nouveau système de coordonnées{x′ i}, obtenu par la transformation (2.39), tous les
symboles de Christoffel sont nuls au point arbitraireO, pris comme origine des coordonnées ; un
tel système de coordonnées est dit localement géodésique.

2.2.8 D́erivation covariante

Motivation

La transformation inverse des composantes contravariantes d’un vecteur
−→
A entre deux bases

{−→ei } → {−→ei
′} est donnée par l’expression

Ai =
∂xi

∂x′k
A

′k = αik A
′k. (2.49)

Dans le cas d’une base fixe{−→ei }, lesdAi sont les composantes contravariantes ded
−→
A

d
−→
A = d

(
Ai−→ei

)
= dAi−→ei + Ai d−→ei︸︷︷︸

−→
0

= dAi−→ei .

Dans ce cas lesαik sont des constantes3 et la différentielle ordinaire deAi se comporte ainsi
comme un tenseur

dAi = αik dA
′k. (2.50)

3. transformation entre deux bases fixes
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Par contre dans le cas où lesαik ne sont plus des constantes4, la différentielle ordinaire deAi

ne se comporte comme plus comme un tenseur

dAi = αik dA
′k + dαik A

′k =
∂xi

∂x′k
dA

′k +
∂ 2xi

∂xp ∂xk
dx

′ p A
′k, (2.51)

à cause de la présence du deuxième terme.
Dans le cas d’une base locale{−→ei }, lesdAi ne sont plus les composantes contravariantes de

d
−→
A

d
−→
A = d

(
Ai−→ei

)
= dAi−→ei + Ai d−→ei

Le but de ce qui suit est de déterminer, dans le cas d’une baselocale, les ”nouvelles” compo-
santes contravairaintesDAi de

−→
A

d
−→
A = DAi −→ei , (2.52)

qui se comportent comme les composantes d’un tenseur

DAi = αik DA
′ k. (2.53)

Tenseur d́erivée covariante d’un vecteurAi

Soit un vecteur
−→
A qui se développe dans la base{−→ei }i=1,··· ,n,

−→
A = Ai −→ei .

Calculons la différentielle absolue d’un tel vecteur

d
−→
A = dAi −→ei + Ai d−→ei

= dAi −→ei + Aj d−→ej
= dAi −→ei + Aj

(
Γij k dx

k −→ei
)

=
(
dAi + Aj Γij k dx

k
)−→ei , (2.54)

et définissons les composantes contravariantes ded
−→
A , par :

DAi = dAi + Aj Γij k dx
k,

de telle sorte que
d
−→
A = DAi −→ei . (2.55)

En réécrivantDAi

DAi = ∂kA
i dxk + Aj Γij k dx

k, (2.56)

4. transformation entre deux bases locales
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tout en définissant
DkA

i = ∂kA
i + Aj Γij k, (2.57)

il vient que
DAi = DkA

i dxk.

Il est possible de montrer que lesDkA
i sont les composantes d’un tenseur d’ordre 2, appelées :

Dérivée covariante de
−→
A .

Tenseur d́erivée covariante d’un vecteurAi

Dans le but de déterminer le tenseur dérivée covariante d’un vecteurAi, on aura recours à
un artifice de calcul qui consiste à considérer un champ

−→
B uniforme, tel qued

−→
B =

−→
0 . D’après

(2.55), la différentielle d’un tel vecteur est donnée par

d
−→
B = DBi −→ei =

−→
0

⇒ DBi = 0 pour : i = 1, · · · , n
⇒ dBi +Bj Γij k dx

k = 0 pour : i = 1, · · · , n
⇒ dBi = −Bj Γij k dx

k pour : i = 1, · · · , n (2.58)

Soit un vecteur quelconque
−→
A . Le produit scalaire de

−→
B par la différentielle de

−→
A se calcule

d’une part comme suit

−→
B . d

−→
A = d(

−→
B.

−→
A )− d

−→
B︸︷︷︸
−→
0

.
−→
A

= d
[(
Bi −→ei

)
.
(
Aj −→ej

)]

= d
(
gijB

i Aj
)
= d

(
Bi Ai

)

= dAi B
i + Ai dB

i = dAi B
i + Aj dB

j

= dAi B
i + Aj

(
−Bi Γji k dx

k
)

= Bi
(
dAi − Γji k dx

k Aj
)
, (2.59)

et d’autre part

−→
B . d

−→
A =

(
Bi −→ei

)
.
(
DAj −→ej

)

= Bi DAj gij = Bi
(
DkA

j dxk
)
gij

= Bi
(
DkA

j gij
)
dxk = Bi (DkAi) dx

k

= Bi
(
DkAi dx

k
)

= Bi DAi, (2.60)

oùDAi = DkAi dx
k. En comparant les équations (2.59) et (2.60), on déduit l’expression

DAi = dAi − Γji k dx
k Aj , (2.61)
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qui se met encore sous la forme

DAi =
(
∂kAi − Γji k Aj

)
dxk. (2.62)

Nous déduisons finalement l’expression des composantes

DkAi = ∂kAi − Γji k Aj . (2.63)

Il est possible de montrer que lesDkAi sont les composantes d’un tenseur.
En coordonnées galiléennes5 les dérivées covariantes (2.57) et (2.63) coı̈ncident avec les

dérivées ordinaires. De plus, la dérivée covariante d’un scalaireφ est, par définition

Dkφ = ∂kφ, (2.64)

égale à la dérivée ordinaire.

Tenseur d́erivée covariante d’un Tenseur

Considérons un tenseur d’ordre deuxT̃ de composantes contravariantesT ij . Un tel tenseur
se développe de façon unique dans la baseEij =

−→ei ⊗−→ej (produit tensoriel)

T̃ = T ij −→ei ⊗−→ej .

La différentielle de ce tenseur est donnée par l’expression

dT̃ = dT ij −→ei ⊗−→ej + T ij (d−→ei )⊗−→ej + T ij −→ei ⊗ (d−→ej ) .

Pour déterminer la dérivée covarianteDT ij = DkT
ij dxk du tenseur, de telle sorte à avoir

dT̃ = DT ij −→ei ⊗−→ej , (2.65)

utilisons (2.28), avec une redéfinition adéquate des indices muets,

dT̃ = ∂kT
ij dxk−→ei ⊗−→ej + T ij

(
Γℓi k dx

k −→eℓ
)
⊗−→ej + T ij −→ei ⊗

(
Γℓj k dx

k −→eℓ
)

=
(
∂kT

ij + T ℓj Γiℓk + T iℓ Γjℓk
)
dxk −→ei ⊗−→ej .

Nous aboutissons finalement à l’expression

DkT
ij = ∂kT

ij + T ℓj Γiℓk + T iℓ Γjℓk (2.66)

du tenseur dérivée covariante d’un tenseur contravariant d’ordre 2.
Il est ainsi possible de généraliser l’expression de la d´erivée covaiante pour un tenseur quel-

conque et ce en appliquant respectivement (2.57) et (2.63) à chaque indice contravariant et cova-
riant

DkT
i1i2···is
j1j2···jp

= ∂kT
i1i2···is
j1j2···jp

+
(
T ℓ i2···isj1j2···jp

Γi1ℓk + T i1ℓ···isj1j2···jp
Γi2ℓk + · · ·+ T i1i2···ℓj1j2···jp

Γisℓk

)

−
(
T i1i2···isℓ j2···jp

Γℓj1 k + T i1i2···isj1ℓ···jp
Γℓj2 k + · · ·+ T i1i2···isj1j2···ℓ

Γℓjp k

)
. (2.67)

5. Dans le cas oùgµν = ηµν , il est clair que d’après (2.34) les symboles de Christoffel sont nulsΓj
i k = 0
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Il est possible de montrer, à partir de la définition (2.67), que la dérivée covariante du produit
de deux tenseurs6 A etB obéit à la même règle de dérivation ordinaire

Dk (A⊗B) = (DkA)⊗B + A⊗ (DkB) , (2.68)

notée aussi
Dk (AB) = (DkA)B + A (DkB) , (2.69)

pour alleger les écritures.

Théorème de Ricci

La dérivée covariante du tenseur métrique est nulle. En effet, en utilisant (2.67), (2.32) et
(2.33), nous avons

Dkgij = ∂kgij − Γℓjk giℓ − Γℓik gjℓ = ∂kgij − Γjk,i − Γik,j = 0, (2.70)

autrement dit
Dgij ≡ Dkgij dx

k = 0. (2.71)

De la même manière, il est aussi possible de montrer que

Dkg
ij = 0, (2.72)

et que
Dgij ≡ Dkg

ij dxk = 0. (2.73)

La dérivée covariante de la composantes covarianteAi d’un vecteur, compte tenu de (2.20)
et (2.69), est donnée par l’expression

DAi = D
(
gij A

j
)
= (Dgij)A

j + gij
(
DAj

)
. (2.74)

En vertu du théorème de Ricci, le premier terme est nul de sorte à avoir finalement

DAi = gij
(
DAj

)
. (2.75)

Ce résultat est bien compatible avec la règle de passage (2.23), des composantes contravariantes
vers les composantes covariantes d’un tenseur. Bien sûr, il est possible de généraliser ce résultat
à un tenseur quelconqueB ∈ Tp

q

D
(
gki1 B

i1i2···ip
j1j2···jp

)
= gki1

(
DB

i1i2···ip
j1j2···jp

)
. (2.76)

6. Le produit tensoriel deA ∈ Tp
q etB ∈ Tr

s est un tenseurC = A ⊗ B ∈ Tp+r
q+s de composantes qui vérifient

C
i1i2···ip+r

j1j2···jq+s
= A

i1i2···ip
j1j2···jq

B
ip+1i2···ip+r

jq+1j2···jq+s
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Transport parall èle

Considérons deux points infiniment voisinsP (xi) etQ(xi + dxi) et un champ de vecteur qui
prend les valeursAk au pointP etAk+ dAk au pointQ. Dans un système de coordonnées curvi-
lignesdAk = Ak(xi + dxi)− Ak(xi) n’est pas un vecteur, car la soustraction des deux vecteurs
est donnée en deux points différents avec des transformations de coordonnées différentes. Pour
pouvoir calculer la dérivée covariante entre deux vecteurs, définis à des points différents, il faut
les ramener au même point. Pour ce faire, transportonsAk de façon parallèle à lui-même du point
P au pointQ de telle sorte que le vecteur au point final soitAk + δAk, avecδAk représente son
accroissement après transport [97]. Dans ce cas, la différence entre les deux vecteurs, se trouvant
désormais au même point, est

DAk = dAk − δAk. (2.77)

Une identification entre (2.77) et (2.56) permet d’avoir

δAk = −Aj Γkj i dxi. (2.78)

Remarquons que l’accroissementδAk des composantes du vecteur, dans un transport parallèle
infiniment petit possède les caractéristiques suivantes:

– Il dépend des composantes même du vecteur et cette dépendance est linéaire pour garantir
à la somme de deux vecteurs de se transformer selon la même loi pour chacun des vecteurs.
De plus, dans le cas d’un vecteur nulAk = 0, l’accroissementδAk = 0.

– La proportionnalité endxi fait que si on est en même point,dxi = 0, alors les composantes
du vecteur ne subissent aucun accroissement.

– Les ”coefficients” de proportionnalitéΓkj i sont des fonctions des coordonnées qui doivent
s’annuler dans un système de coordonnées galiléen, de telle sorte que la dérivée covariante
(2.77) se réduise, dans ce cas, à la différentielle.

Le produit scalaire de deux vecteurs7, comme n’importe quel scalaire, est invariant lors d’un
transport parallèle. Ainsi, à partir deδ

(
AkB

k
)
= 0, il vient que

BkδAk = −AkδBk = Ak B
j Γkj i dx

i,

or, du fait queBk sont arbitraires, nous retrouvons l’expression des accroissements

δAk = Γjk i Aj dx
i, (2.79)

compatible avec (2.62).

2.2.9 Espace de Riemann

Dans un espace euclidien, il est toujours possible de définir un système d’axes rectilignes et
orthonormés{x(0)i} de façon que la distance entre deux points quelconques(x(0)1, x(0)2, · · · , x(0)n)
et (y(0)1, y(0)2, · · · , y(0)n), est telle que

△ s2 = δkℓ
(
x(0)k − y(0)k

) (
x(0)ℓ − y(0)ℓ

)
=
(
x(0)1 − y(0)1

)2
+ · · ·+

(
x(0)n − y(0)n

)2
. (2.80)

7. Le produit scalaire est invariant lors d’une transformation de coordonnées inversibleA
′

kB
′ k =(

Ai
∂xi

∂x
′k

)(
Bj ∂x

′k

∂xj

)
= AiB

jδij = AiB
i
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Pour des points infiniment voisins(x(0)1, x(0)2, · · · , x(0)n) et(x(0)1+dx(0)1, x(0)2+dx(0)2, · · · , x(0)n+
dx(0)n), le carré de la distance infinitésimale est donné par

ds2 = δkℓ dx
(0)k dx(0)ℓ =

(
dx(0)1

)2
+
(
dx(0)2

)2
+ · · ·+

(
dx(0)n

)2
. (2.81)

Lors d’un passage au système de coordonnées curvilignes{xi}, l’expression précédente
(2.81) devient ainsi

ds2 = δkℓ

(
∂x(0)k

∂xi
dxi
)(

∂x(0)ℓ

∂xj
dxj
)

=

(
δkℓ

∂x(0)k

∂xi
∂x(0)ℓ

∂xj

)
dxi dxj,

et se met finalement sous la forme quadratique fondamentale

ds2 = gij dx
i dxj. (2.82)

Contrairement à un espace euclidien, dans un espace de Riemann, il n’est jamais possible
de définir un système d’axes rectilignes de telle sorte à diagonaliser le tenseur métriquegij pour
garantir à la forme quadratique fondamentale (2.82) de se réduire à la forme (2.81) pour tous les
points de l’espace8.

Pour munir un espace de Riemann de propriétés géométriques, le plus simple , est de l’iden-
tifier localement avec un espace euclidien de telle manièreque l’algèbre tensorielle euclidienne
toute entière s’étende, sans modification, aux vecteurs et tenseurs attachés à un même point de
l’espace riemannien [89].

2.2.10 Tenseur de Courbure

Dans le cas général d’un espace de Riemann, le transport parallèle infinitésimal d’un vecteur
est définit comme un déplacement tel que les composantes duvecteur ne varient pas dans le
cas d’un système de coordonnées galiléen. Dans le cas d’un système de coordonnées curviligne,
le transport parallèle d’un vecteur d’un point initial à un autre point final donne des résultats
différents si le chemin suivi est différent. Ainsi, les composantes de la dérivée covariante seconde
d’un vecteur, calculées selon deux chemins différents, ne sont pas égales.

Définition

Soit un vecteur
−→
A de composantes covariantesAi. Calculons la dérivée covariante seconde de

Ai en utilisant deux chemins différents. Pour le premier chemin, appliquons d’abord une dérivée
covariante au tenseurTki = DkAi, en utilisant (2.67),

Dℓ (DkAi) = ∂ℓ (DkAi)− Γpkℓ (DpAi)− Γpiℓ (DkAp) .

D’après (2.63), on aboutit au résultat suivant

Dℓ (DkAi) = ∂ℓ (∂kAi − Γpik Ap)− Γpkℓ
(
∂pAi − Γjip Aj

)
− Γpiℓ

(
∂kAp − Γjpk Aj

)
.(2.83)

8. En fait, il est toujours possible de définir localementun système d’axes rectilignes de telle sorte à se ramener
à (2.81) mais pas globalement.
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Pour le deuxième chemin, intervertissons l’ordre des dérivées covariantes

Dk (DℓAi) = ∂k (∂ℓAi − Γpiℓ Ap)− Γpℓk
(
∂pAi − Γjip Aj

)
− Γpik

(
∂ℓAp − Γjpℓ Aj

)
.(2.84)

La soustraction membre à membre de (2.83) et (2.84)

DℓDkAi −DkDℓAi =
(
∂kΓ

j
iℓ − ∂ℓΓ

j
ik + Γpiℓ Γ

j
pk − Γpik Γ

j
pℓ

)
Aj , (2.85)

montre clairement que le résultat dépend de l’ordre des d´erivées covariantes, contrairement au
cas des dérivées ordinaires. Comme la différence de deuxtenseursDℓDkAi − DkDℓAi est un
tenseur et queAi est un vecteur, on déduit que l’expression entre parenthèses

R j
ikℓ = ∂kΓ

j
iℓ − ∂ℓΓ

j
ik + Γpiℓ Γ

j
pk − Γpik Γ

j
pℓ, (2.86)

est un tenseur ; celui-ci est dit Tenseur de Courbure de Riemann-Christoffel.
Il en résulte qu’un vecteur transporté parallèlement lelong d’un contour fermé ne coı̈ncide

plus avec le vecteur initial ; c’est la manifestation de la courbure de l’espace de Riemann. Dans
le cas où les composantes du tenseur métriquegij sont partout stationnaires9 (i.e ∂kgij = 0),
conformément à (2.34), les symboles de Christoffel sont tous identiquement nuls. Dans ce cas,
toutes les composantes de tenseur de courbure (2.86) sont nulles (on parle d’espace plat) et il en
résulte que le transport parallèle d’un vecteur le long d’un contour fermé coı̈ncide avec le vecteur
initial.

Propri étés

Le tenseur de Courbure est antisymétrique sur les indicesk et ℓ

R j
ikℓ = −R j

iℓk, (2.87)

et vérifie la relation cyclique suivante

R j
ikℓ +R j

ℓik +R j
kℓi = 0. (2.88)

De plus, le tenseur covariant
Rikℓm = gipR

p
kℓm, (2.89)

est antisymétrique sur les indicesik et ℓm,

Rikℓm = −Rkiℓm = −Rikmℓ = Rkimℓ, (2.90)

et est symétrique par rapport à la permutation de ces couples,

Rikℓm = Rℓmik. (2.91)

Il vérifie aussi la condition cyclique suivante

Rikℓm +Rimkℓ +Riℓmk = 0. (2.92)

9. Dans le cas par exemple de l’espace-temps plat de Minkowski
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2.2.11 Tenseur de Ricci

Le tenseur de Ricci est définit par la contraction suivante

Rij = gkpRkipj = R k
ikj (2.93)

du tenseur de courbure. Il est possible de montrer que le tenseur de Ricci est symétrique

Rij = Rji. (2.94)

2.2.12 Courbure scalaire

La contraction du tenseur de Ricci permet d’obtenir un invariantR,

R = gij Rij = Ri
i, (2.95)

appelé Courbure scalaire riemannienne.

2.2.13 Identit́es de Bianchi

Du fait du caractère intrinsèque des tenseurs, les relations tensorielles sont exprimées
indépendamment du système de coordonnées. Ainsi, si unerelation tensorielle est démontrée
dans un système de coordonnées particulier, elle sera valable dans tous les référentiels.

En se plaçant dans un système de coordonnées localement géodésique, dans lequel tous les
symboles de Christoffel sont annulés en un point arbitraireM ,

(Γkij)M = 0,

les dérivées covariantes se réduisent dans ce cas aux dérivées ordinairesDp = ∂p et le tenseur de
Courbure se met sous la forme suivante

R i
kℓm = ∂ℓΓ

j
km − ∂mΓ

i
kℓ. (2.96)

Nous avons dans ce cas, d’une part

DpR
i
kℓm = ∂pR

i
kℓm = ∂p∂ℓΓ

j
km − ∂p∂mΓ

i
kℓ. (2.97)

D’autre part, une permutation circulaire sur les indicesp, ℓ etm permet d’aboutir aux relations

DmR
i
kpℓ = ∂m∂pΓ

j
kℓ − ∂m∂ℓΓ

i
kp, (2.98)

DℓR
i
kmp = ∂ℓ∂mΓ

j
kp − ∂ℓ∂pΓ

i
km. (2.99)

L’addition membre à membre des trois relations (2.97), (2.98) et (2.99) permet d’aboutir à l’iden-
tité de Bianchi

DpR
i
kℓm +DmR

i
kpℓ +DℓR

i
kmp = 0, (2.100)

qui reste valable dans n’importe quel référentiel.
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2.2.14 Tenseur d’Einstein

Une contraction particulière de l’identité de Bianchi (2.100), en posanti = p, permet d’avoir
la relation

DiR
i
kℓm +DmR

i
kiℓ +DℓR

i
kmi = 0. (2.101)

En contractant les membres de (2.101) par gkp tout en exploitant ”l’insensibilité” du tenseur
métrique à la dérivée covariante (2.76), conséquence d’application du Théorème de Ricci, il
vient que

0 = Di

(
gkpR i

kℓm

)
+Dm

(
gkpR i

kiℓ

)
+Dℓ

(
gkpR i

kmi

)

= Di

(
gkpR i

kℓm

)
+Dm

(
gkpRkℓ

)
−Dℓ

(
gkpR i

kim

)

= Di

(
gkpR i

kℓm

)
+Dm

(
gkpRkℓ

)
−Dℓ

(
gkpRkm

)
, (2.102)

compte tenu des propriétés du tenseur de Courbure et de la définition du tenseur de Ricci.
Dans le cas particulier oùp = ℓ, la dernière relation devient

0 = Di

(
gkℓR i

kℓm

)
+Dm

(
gkℓR i

kiℓ

)
+Dℓ

(
gkℓR i

kmi

)

= Di

[
gkℓ
(
gisR skℓm

)]
+Dm

(
gkℓR i

kiℓ

)
+Dℓ

(
gkℓR i

kmi

)

= Di

[
gis
(
−gkℓR ksℓm

)]
+Dm

(
gkℓR i

kiℓ

)
+Dℓ

(
gkℓR i

kmi

)

= Di

[
gis (−Rsm)

]
+Dm

(
gkℓR i

kiℓ

)
+Dℓ

(
gkℓR i

kmi

)

= −DiR
i
m +DmR−DℓR

ℓ
m

= −2DiR
i
m +DmR.

Du fait queDmR ≡ δimDiR, on arrive finalement à la relation10

Di

(
R i

m − 1

2
δimR

)
= 0, (2.103)

qui nous permet de définir le tenseur d’Einstein

G i
m = R i

m − 1

2
δimR, (2.104)

de divergence nulle
DiG

i
m = 0.

2.3 Rappels sur la Gravitation

La gravité est l’une des quatre interactions fondamentales au moyen duquel toute la panoplie
des phénomènes naturels diversifiée est expliquée ; elle est responsable de l’attraction universelle

10. Le symbole de Kronecker est un tenseur à composantes constantesδ
′ i
j = ∂x

′ i

∂xk
∂xp

∂x
′ j
δkp = ∂x

′ i

∂xp
∂xp

∂x
′ j

= δij et
de dérivée covariante nulleDkδ

i
j = ∂kδ

i
j + Γi

pkδ
p
j − Γp

kjδ
i
p = 0 + Γi

jk − Γi
kj = 0.
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entre corps matériels et constitue l’une des interactionsles plus connues car se manifestant à notre
échelle macroscopique. En effet, la gravité est la force qui empêche les projectiles massiques,
lancés au voisinage de la terre, d’avoir un mouvement rectiligne et uniforme par rapport aux
référentiels inertiels11 de telle sorte à retomber suivant des trajectoires courbes[95].

La gravitation est l’interaction la plus faible12 de la nature ; elle intervient significativement
seulement pour des masses importantes et à grande échelle. Ceci est du essentiellement à sa
portée infinie et au fait qu’elle est universellement attractive. En effet, contrairement au champ
électromagnétique qui n’interagit pas avec les corps neutres, le champ gravitationnel ”ressent”
toujours la présence des masses non nulles. En plus de ça, contrairement à tous les autres champs,
le champ gravitationnel se distingue par une propriété lecaractérisant exclusivement ; le mouve-
ment d’un corps test sous l’effet d’un champ de gravitation est indépendant de sa masse et de sa
composition. Cette propriété trouve son origine dans l’´egalité entre la masse grave et inerte d’un
corps matériel.

2.3.1 Gravitation newtonienne

Pour élaborer sa théorie de la gravitation, Newton s’est inspiré des travaux de ses prédécesseurs.
Il fallait, d’une part, élaborer une équation qui décritcomment la gravitation est générée par la
matière (force de gravitation), et d’autre part, décrirela réponse de la matière à cette gravité (le
principe fondamental de dynamique).

En postulant que la force d’attraction gravitationnelle s’exerçant entre le soleil et une planète
quelconque est dirigée suivant la droite joignant leurs centres de masses et de module, à la fois,
proportionnel à leurs masses graves respectives mais inversement proportionnel au carré de l’in-
terdistance, il arrive à retrouver les trois lois de Keplerselon lesquelles

– Toute planète décrit une trajectoire elliptique dont lesoleil occupe l’un des deux foyers.
– Le rayon vecteur dont l’origine est le soleil et l’extrémité est la planète en question ba-

laye des aires égales pendant des durées égales. Cette loi se traduit par un ralentissement
de la planète quand elle s’éloigne du soleil et par une augmentation de sa vitesse en se
rapprochant du foyer.

– Le rapport du carré de la période de révolution par le cube du demi grand axe de la trajec-
toire elliptique est une constante pour toutes les planètes du système solaireT 2/a3 = cte.

Loi de Gravitation universelle

La force gravitationnelle de Newton est dite universelle car elle est responsable de l’attraction
de tous les corps ayant une masse non nulle ; c’est une force qui s’exerce à travers une interaction
mutuelle entre deux corps massiques. La force de gravitation avec laquelle la masseM attire une
autre massem est donnée par

−→
F M/m = −GMm

r2
−→er , (2.105)

11. Un référentiel inertiel ou bien galiléen est un syst`eme de coordonnées dans lequel un corps qui ne subit aucune
force extérieure, se meut de façon rectiligne et uniforme[102].

12. Les quatres interactions fondamentales sont par ordre décroissant de grandeur : l’interaction forte,
électromagnétique, faible et gravitationnelle.
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alors que la force avec laquellem agit surM , en vertu de la loi d’action et de réaction, est−→
F m/M = −−→

F M/m, tel que la constante de proportionnalitéG ∼= 6.67 × 10−11m3kg−1s−2 est
une donnée expérimentale dite constante de gravitation universelle et−→er = −→r /r est le vecteur
unitaire radial dirigé suivant la droite reliant les deux masses et orienté deM versm.

La force gravitationnelle qui s’exerce sur une masse ponctuellem, repérée par−→r , due aux
masses ponctuellesM1, M2,. . . , Mn de positions respectives−→r1

′

, −→r2
′

,. . . , −→rn
′

est donnée par la
superposition

−→
F (−→r ) = −Gm

n∑

i=1

Mi

(−→r −−→ri ′
)

‖−→r −−→ri ′‖3
, (2.106)

alors que pour une distribution continue, de densité de masse localeρm(
−→r ′

) au pointP
′

(x
′

, y
′

, z
′

)
de la distribution de sorte quedM(−→r ′

) = ρm(
−→r ′

)dx
′

dy
′

dz
′

, la force de gravitation qui d’exerce
sur la masse ponctuellem, repérée par−→r , est donnée plutôt par l’intégrale

−→
F (−→r ) = −Gm

∫
ρm(

−→r ′

)

(−→r −−→r ′
)

‖−→r −−→r ′‖3 dx
′

dy
′

dz
′

, (2.107)

étendue à tous les pointsP
′

(−→r ′

) de la distribution continue.

Forme locale de la Loi de Gravitation

Le champ gravitationnel−→gM(A) et le potentiel gravitationnelφM(A) crées par une masse
ponctuelleM au pointA, repéré par le vecteur position−→r , sont définis de façon que si on place
au pointA une autre masse ponctuellem, elle subira une force

−→
F = m−→gM(A), (2.108)

et aura une énergie potentielle
Ep = mφM(A). (2.109)

Dans le cas statique, compte tenu de (2.105) et du fait que
−→
F = −−→∇Ep, nous avons les expres-

sions respectives
−→gM(A) = −GM

r2
−→er , (2.110)

φM(A) = −GM
r
, (2.111)

du champ et du potentiel gravitationnels, crées par une masse ponctuelleM . Il est clair que les
deux expressions précédentes (2.110) et (2.111) sont reliées−→gM(A) = −−→∇φM(A), d’une façon
analogue que la force et l’énergie potentielle.

En exploitant l’analogie entre la force coulombienne,
−→
F Q/q = (KQq/r2)−→er qui s’exerce

entre les deux charges ponctuellesQ etq, et la force de Newton par le recours à la prescription13

1/4πǫ0 → −G, il est possible d’énoncer un théorème de Gauss pour un champ gravitationnel

13. Dans notre casK = 1/4πǫ0
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−→g . Dans ce cas, le flux de−→g à travers une surface ferméeS est proportionnel à la masse interne
àS ∮

S

−→g .−→ds = −4πGmint. (2.112)

En utilisant le théorème d’Ostrogradsky, pour transformer l’intégrale de surface en une intégrale
portant sur le volume qu’elle renferme, sachant quemint =

∫
ρmdV , il est possible d’aboutir à la

forme locale du théorème de Gauss

−→∇.−→g = −4πGρm. (2.113)

En introduisant le potentiel gravitationnel, la relation précédente (2.113) se réduit à l’équation
de Poisson −→∇2φ = 4πGρm. (2.114)

Pour calculer le potentiel en un point donné, il faut connaˆıtre d’une part la densité de masse en
ce point et d’autre part les conditions aux limites du champ gravitationnel.

La théorie de gravitation de Newton peut être résumée comme suit : Les masses génèrent le
champ gravitationnel en vertu de l’équation de Poisson, etle champ de gravitation génère, à son
tour, l’accélération en vertu du principe fondamental dela dynamique.

2.3.2 Gravitation newtonienne et Relativit́e restreinte

La force de gravitation newtonienne (2.105) est en désaccord avec la relativité restreinte,
car son utilisation s’appuie implicitement sur une transmission instantanée de l’influence gra-
vitationnelle entre les deux masses mises en jeux. Face à une situation similaire pour la force
de Coulomb, la description de phénomènes non statiques nes’est fait que par l’ajout du champ
magnétique, i.e par une unification électricité-magnétisme. Dans ce cas, Le champ électromagnétique
se propage à vitesse finie conformément aux équations de Maxwell. Il est a noté qu’un premier
pas a été franchis dans ce sens pour la gravitation en formulant des équations locales de type
poisson pour le potentiel gravitationnel.

Il est à noter que dans l’équation (2.114), l’absence de temps fait que le potentiel répond
instantanément à toute variation de la densité de masseρm. Même en essayant de remplacer le
laplacien par l’opérateur d’alembertien14, néanmoins la densité de masseρm n’est pas invariante
par transformation de Lorentz, suite à la contraction de longueur du volume infinitésimaledV
selon la direction du mouvement. Plusieurs tentatives ont ´eté avancées pour essayer de rendre
conforme la gravitation de Newton à la relativité restreinte sans réel succès.

Au lieu de cela, Einstein a compris qu’il ne fallait restreindre le Principe de Relativité aux
référentiels d’inertie, animés les uns par à port aux autres de mouvement rectiligne et uniforme,
mais qu’il fallait plutôt étendre ce principe à tous les référentiels, sans la moindre restriction
quant à leurs états de mouvement relatifs.

14. L’opérateur d’Alembertien✷ = ηµν∂µ∂ν = 1

c2
∂ 2

∂t2
− −→∇2 est un invariant relativiste qui se réduit à(−−→∇2)

quandc→ +∞
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2.3.3 Gravitation et Inertie

En relativité restreinte, les référentiels d’inertie animés d’un mouvement rectiligne et uni-
forme les uns par rapport aux autres sont tous équivalents pour décrire les phénomènes naturels.
Par contre, les référentiels aimés de mouvement accél´erés sont le siège de force à caractère iner-
tiel laissant croire qu’ils sont dotés d’un caractère absolu. En effet, en supposant deux masses
en mouvement relatif rectiligne et uniforme, il est tout à fait équivalent de dire que la première
masse et au repos alors que la deuxième se déplace ou vis-versa. Par contre, si l’une des deux
est accélérée par rapport à l’autre, la situation n’estplus symétrique car l’apparition d’une force
d’inertie agissant sur la particule accélérée confèreau mouvement accéléré un caractère absolu.

Pour étendre le principe de Relativité aux référentiels accélérés, Einstein a remarqué qu’il
pouvait attribuer les forces d’inertie à l’existence d’unchamp de gravitation. Cette équivalence
est rendue possible grâce à la propriété du champ de gravitation d’accélérer tous les corps à
la même accélération. Cette propriété trouve ses origines profondes dans l’égalité des masses
pesante et inertielle d’un même corps.

La masse inertiellemi, qui intervient dans le principe fondamental de la dynamique
−→
F =

mi
−→a , est la grandeur qui exprime la capacité d’un corps à résister à toute modification de son état

de mouvement. Par contre, la masse gravitationnellemg, qui intervient dans la loi de gravitation

de Newton
−→
F = (−GMgmg/r

2)−→er , exprime la capacité du même corps à interagir avec un
autre corpsMg situé à une certaine distance de lui. Ainsi, l’accélération du corps plongé dans un

champ gravitationnel−→g = −−→∇φ est donnée par

−→a = −
(
mg

mi

)−→∇φ. (2.115)

2.3.4 Principe d’Equivalence

Il est bien connu expérimentalement, déjà depuis Galil´ee jusqu’aux versions récentes de l’ex-
perience d’Eötvös , que le rapportmg/mi est le même pour toutes les particlues. Par un choix
approprié d’unités, il est toujours possible de se ramener à la situation d’égalité entre les masses
inertielle et gravitationnelle de sorte que le rapport soitégal à l’unité. Dans ce cas, il est bien
évident que le mouvement d’une particule sous l’effet d’unchamp gravitationnel est indépendant
de la nature de cette particule

−→a = −→g . (2.116)

Alors que l’égalité des masses pesante et inerte était purement ”accidentelle” (une coı̈nci-
dence) dans la Mécanique Classique de Newton, elle revet uncaractère fondamental dans la
nouvelle théorie de gravitation ; elle constitue l’argument clé qui a incité Einstein d’énoncer le
Principe d’Equivalence en vue d’étendre le Principe de Relativité à tous les référentiels.

Dans la formulation faible du Principe d’Equivalence, l’égalité entre la masse inerte et pe-
sante d’un même corps, vérifiée expérimentalement, estdésormais postulée comme exacte [92].

Une autre conséquence du Principe d’Equivalence découlede l’utilisation de la propriété du
champ gravitationnel à communiquer la même accélération à tous les corps (2.116). En effet,
pour un corps en chute libre dans un champ gravitationnel homogène, la force inertielle due à
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l’accélération est contrebalancée par la force gravitationnelle, de sorte que pour un référentiel
galiléen en chute libre, tous les corps libres, se déplaçant conformément à l’équation [92]

mi
d 2−→r ′

dt2
= (mg −mi)

−→g =
−→
0 , (2.117)

possèdent des accélérations relatives nulles. Dans ce référentiel, tous ces corps ne sont soumis
à aucune force et se déplacent suivant des lignes droites `a vitesses constantes. Einstein postule
ainsi l’équivalence de tels référentiels d’inertie avec les référentiels galiléens, situés dans des
régions suffisamment éloignés de toute influence d’une distribution matérielle.

Inversement, un observateur au repos dans un champ gravitationnel homogène et un obser-
vateur accéléré dans un référentiel galiléen éloigné de toute source masse obtiennent les mêmes
résultats en effectuant des expériences similaires.

Le Principe d’Equivalence peut s’énoncer comme suit [103] ”Un r éférentiel uniformément
acćeléré est localement́equivalent à un référentiel inertiel plongé dans un champ de gravi-
tation” .

Il est à noter que cette équivalence n’est valable que localement, pour garantir au champ
gravitationnel newtonien d’être constant ; ceci n’a lieu que dans la mesure que les inhomogéı̈tés,
en module et en direction, du champ de gravitation peuvent être négligées.

2.3.5 Postulat de Relativit́e Générale

En relativité restreinte, la classe des référentiels galiléens, en mouvement rectiligne et uni-
forme les uns par rapport autres, est privilégiée pour décrire les phénomènes physiques. Guidé
par l’intuition selon laquelle les phénomènes physiquessont indépendants du référentiel dans
lequel sont exprimées leurs lois, et par le Principe d’Equivalence, Einstein étend le principe de
Relativité à tous les référentiels, sans aucune restriction sur leurs états de mouvement relatifs.
Pour lui [104] ”Tous les corps de ŕeférence, quels que soient leurśetats de mouvement, sont
équivalents pour la description des lois de la nature”.

Pour que les lois physiques gardent la même forme lors du passage d’un référentiel de co-
ordonnées à un autre, il suffit de les exprimer sous forme tensorielle. Dans ce cas, les lois sont
covariantes par transformations arbitraires de coordonn´ees, autrement dit, elles possèdent une
forme indépendante du référentiel dans lequel elles sont exprimées.

Conformément au Principe d’Equivalence, les termes inertiels qui apparaissent lors du pas-
sage d’un référentiel galiléen à un référentiel acc´eléré peuvent être expliqués par l’introduction
d’un champ gravitationnel. Ainsi, la relativité restreinte serait un cas particulier de la nouvelle
théorie de la relativité générale quand les champs de gravitation sont très faibles, voir inexistants.
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2.3.6 La Gravitation selon Einstein

L’adoption du Principe d’Equivalence, vu le caractère universel de l’interaction gravitation-
nelle, conduit Einstein a ne pas voir la gravitation comme une force, au sens conventionnel, mais
plutôt comme la manifestation de la courbure de l’espace-temps, due à la présence d’une distribu-
tion matérielle ou bien d’énergie15. Une particule test répond à cette courbure de l’espace-temps
en suivant une trajectoire dite géodésique de façon à minimiser la distance de son parcours.

Interpr étation géométrique de la Gravité

Soit un repère un référentiel galiléen muni d’un repèreR(OXY Z), et considérons un deuxième
référentielR

′

(OX
′

Y
′

Z
′

) en rotation autour de l’axe commune(OZ) avec la vitesse angulaire
constanteω (voir figure2.1).

X

Y

O

α = ωt

X
′

Y
′

x

y M

x
′

y
′

FIGURE 2.1 – Deux repères en rotation

On se place dans le cas où le temps s’écoule de la même mani`ere dans les deux référentiels.
Dans ce cas, un point quelconque est repéré par les coordonnéesM(x, y, z) dans le référentiel
galiléenR(OXY Z), alors que ses coordonnées dans le repère non galiléenR

′

(OX
′

Y
′

Z) sont
M(x

′

, y
′

, z
′

) de telle sorte que




x = x
′

cos(ωt)− y
′

sin(ωt)
y = x

′

sin(ωt) + y
′

cos(ωt)
z = z

′

t = t
′

(2.118)

Conformément à (2.1), qui donne

ds2 = (c dt)2 − dx2 − dy2 − dz2, (2.119)

15. Suite à l’équivalence masse-énergie.
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et de la transformation (2.118), le carrée de l’intervalle dans le référentiel non galiléen est donné
par [89]

ds2 =
[
c2 − ω2

(
x

′ 2 + y
′ 2
)]
dt

′ 2 − dx
′ 2 − dy

′ 2 − dz
′ 2 −

(
2ω x

′
)
dy

′

dt
′

+
(
2ω y

′
)
dx

′

dt
′

.

(2.120)
Il est claire que, quelque soit la transformation du temps, cette expression ne peut jamais se
réduire à la forme (2.119) de l’expression du carré d’interval infinitésimal d’un référentiel ga-
liléen ; dans un référentiel non galiléen, l’expression du carré de l’intervalle est plutôt de la forme
générale

ds2 = g
′

µν dx
′µdx

′ν , (2.121)

tel que les sommes sont effectuées pourµ, ν = 0, 1, 2, 3 et la métriqueg
′

µν = g
′

µν(x
′σ) dépend

des coordonnées de l’espace-temps.
En vertu du Principe d’Equivalence, les effet inertiels quise manifestent dans le référentiel

non galiléen, à travers les termes non diagonaux(∼ dy
′

dt
′

) et (∼ dx
′

dt
′

), peuvent être attribués
à un champ de gravitation, à condition de considérerR

′

(OX
′

Y
′

Z) au repos. Les composantes
du tenseur métriqueg

′

µν(x
′σ) qui figurent dans (2.121) décrivent les effets de ce champ gravita-

tionnel ; ces effet se manifestent à travers la géométriede l’espace-temps.

Pourquoi une ǵeométrie riemannienne

L’espace-temps de la Relativité Générale est pseudo-Rimannien de telle sorte qu’en l’ab-
sence de gravité, il est toujours possible de se ramener à un référentiel d’inertie pour lequel
l’expression du carré d’intervalle est donnée par (2.1). En imposant l’invariance de la signature
de l’espace-temps [94], pour ne pas avoir des discontinuités au niveau des composantes de la
métrique de l’espace-tempsgµν conduisant à l’apparition de singularités, dans ce cas, la signa-
ture d’un tel espace-temps de la relativité générale estla même que celle de l’espace-temps de
Minkowski (+,−,−,−). Par contre, il faut savoir qu’un espace riemannien possède une signa-
ture(+,+,+,+) car il est localement équivalent à un espace euclidien pour lequel l’expression
du carré de l’interval est donnée pards2 ≃ (dx0)

2
+ (dx1)

2
+ (dx2)

2
+ (dx3)

2.
La définition d’un espace pseudo-riemannien est analogue `a celle de l’espace riemannien.

En effet, dans un espace pseudo-euclidien à 4 dimensions, il est toujours possible de définir
un système d’axes rectilignes et orthonormés{Xµ} de façon que la distance entre deux points
infiniment voisins(X0, X1, X2, X3) et (X0 + dX0, X1 + dX1, X2 + dX2, X3 + dX3) est telle
que

ds2 =
(
dX0

)2 −
(
dX1

)2 −
(
dX2

)2 −
(
dX3

)2
. (2.122)

Lors d’un passage au système de coordonnées curvilignes{xµ}, l’expression précédente (2.122)
se met sous la forme quadratique fondamentale

ds2 = gµν dx
µ dxν . (2.123)
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Contrairement à un espace pseudo-euclidien, dans un espace pseudo-riemannien, il n’est ja-
mais possible de définir un système d’axes rectilignes de telle sorte à garantir à la forme quadra-
tique fondamentale (2.123) de se réduire à la forme (2.122) pour tous les points de l’espace. La
forme (2.122) peut être vérifiée localement, mais pas globalement.

Les définitions, exprimées dans la section précédente pour un espace riemannien, par exemple
du tenseur de courbure, tenseur de Ricci, tenseur d’Einstein, · · · , ect, restent valables pour
l’espace-temps pseudo-riemannien à dimension 4 de la relativité générale.

2.3.7 Equations de mouvement d’une particule

Particule libre

Considérons une particule libre de position−→r et de vitesse−→v dans un référentiel galiléen.
L’action de cette particule est par définition l’intégrale du lagrangien

S =

∫ t2

t1

L(−→r ,−→v )dt. (2.124)

En introduisant le temps propre16 dτ = dt
√
1− v2/c2, l’action précédente se met alors sous la

forme

S =

∫ τ2

τ1

L√
1− v2

c2

dτ. (2.125)

La façon la plus simple d’imposer à l’action d’être un invariant relativiste est de chercher l’intégrant

L/
√

1− v2

c2
sous forme d’une constante. Le passage à la limite classique permet de fixer cette

dernière à−mc2, de sorte à avoir

S = −mc2
∫ t2

t1

√
1− v2

c2
dt (2.126)

Dans le but d’exprimer (2.126) en fonction de l’interval infinitésimalds entre deux événements
infiniment voisins(x, y, z, t) et (x+ dx, y + dy, z + dz, t + dt), nous avons par définition

ds2 = ηµν dx
µdxν = (c dt)2 − (dx)2 − (dy)2 − (dz)2

= c2 dt2

{
1− 1

c2

[(
dx

dt

)2

+

(
dx

dt

)2

+

(
dx

dt

)2
]}

= c2 dt2
(
1− v2

c2

)
.

Ainsi

ds = c

√
1− v2

c2
dt = c dτ. (2.127)

16. C’est un invariant relativiste
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En tenant compte de (2.127), l’expression de l’action (2.126) d’une particule libre, évoluant entre
deux événementsE1(

−→r1 , t1) etE2(
−→r2 , t2), se met finalement sous la forme covariante

S = −mc

∫ E2

E1

ds. (2.128)

Pour déterminer l’équation de mouvement de la particule libre, appliquons le principe de
moindre action à (2.128)

δS = −mc

∫ E2

E1

δds = 0. (2.129)

Pour ce faire, calculons la variation du carré de l’interval infinitésimal dans un espace-temps de
Minkowski

δds2 = δ (ηµν dx
µdxν)

2 ds δds = ηµν (δdx
µ) dxν + ηµν dx

µ (δdxν) . (2.130)

La symétrie de la métrique de Minkowski (ηµν = ηνµ) ainsi que l’interversion des indices muets
µ etν nous permet de déduire que

δds = ηµν (δdx
µ)
dxν

ds
=
dxµ
ds

δdxµ. (2.131)

Compte tenu de la définition du quadrivecteur vitesse de la particuleUµ = dxµ/dτ et de la
relation (2.127), nous aboutissons finalement à la relation

δds =
Uµ
c
δdxµ. (2.132)

En remplaçant (2.132) dans (2.129)

δS = −mc

∫ E2

E1

Uµ
c
δdxµ = 0,

il est ainsi possible, par une simple intégration par parties et sachant queδdxµ = d(δxµ), d’avoir

−m
∫ E2

E1

d (Uµ δx
µ) +m

∫ E2

E1

dUµ δx
µ = 0

−m
[
Uµ δx

µ
]E2

E1︸ ︷︷ ︸
0

+m

∫ E2

E1

dUµ
ds

ds δxµ = 0 ∀ δxµ

Pour desδxµ arbitraires mais nuls aux frantières17, le principe de moindre action permet finale-
ment d’aboutir à l’équation de mouvement

dUµ
ds

= 0, (2.133)

pour une particule libre.

17. La conditionδxµ(E1) = δxµ(E2) = 0 permet d’annuler le premier terme de l’intégrale précédente

42
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Equation des ǵeod́esiques

Le mouvement d’une particule qui évolue dans un champ de gravitation entre deux événements
E1(

−→r1 , t1) etE2(
−→r2 , t2) peut être décrit en utilisant l’action

δ

∫ E2

E1

ds = 0. (2.134)

Le champ de gravitation agit sur la particule à travers la m´etriquegµν en modifiant la structure de
l’espace-temps. Pour tenir compte de la gravitation, nul besoin d’ajouter un terme d’interaction
de la particule avec le champ de gravitation, il suffit pour cela de prendregµν au lieu deηµν dans
la définition de l’interval infinitésimal

ds2 = gµν dx
µdxν . (2.135)

La variation deds2

δds2 = δ (gµν dx
µdxν)

2 ds δds = δgµν dx
µdxν + 2 gµν (δdx

µ) dxν

nous permet de déduire que

δds =

[
1

2
δgµν

dxµ

ds

dxν

ds
+ gµν

δdxµ

ds

dxν

ds

]
ds.

En intégrant par parties entre les événementsE1 etE2, sachant queδxµ(E1) = δxµ(E2) = 0 aux
frontières, et en intervertissant entre la différentielle et la variation18, il est possible d’écrire

0 =

∫ E2

E1

δds

=

∫ E2

E1

{
1

2
δgµν

dxµ

ds

dxν

ds
+

d

ds

(
gµν

dxν

ds
δxµ
)
− d

ds

(
gµν

dxν

ds

)
δxµ
}
ds

=

∫ E2

E1

{
1

2
δgµν

dxµ

ds

dxν

ds
− d

ds

(
gµν

dxν

ds

)
δxµ
}
ds+

[
gµν

dxν

ds
δxµ
]E2

E1

=

∫ E2

E1

{
1

2
δgµν

dxµ

ds

dxν

ds
− d

ds

(
gµν

dxν

ds

)
δxµ
}
ds

=

∫ E2

E1

{
1

2

(
∂gµν
∂xℓ

δxℓ
)
dxµ

ds

dxν

ds
− d

ds

(
gℓν

dxν

ds

)
δxℓ
}
ds

=

∫ E2

E1

{
1

2

(
∂gµν
∂xℓ

δxℓ
)
dxµ

ds

dxν

ds
−
(
dgℓν
ds

dxν

ds
+ gℓν

d 2xν

ds2

)
δxℓ
}
ds

=

∫ E2

E1

{
1

2

(
∂gµν
∂xℓ

δxℓ
)
dxµ

ds

dxν

ds
−
(
∂gℓν
∂xµ

dxµ

ds

dxν

ds
+ gℓν

d 2xν

ds2

)
δxℓ
}
ds. (2.136)

18. d
ds
(δxmu) = δ dxmu

ds
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Sachant que les indices de sommationµ etν sont muets19, nous avons

∂gℓν
∂xµ

dxµ

ds

dxν

ds
=

1

2

(
∂gℓν
∂xµ

dxµ

ds

dxν

ds
+
∂gℓµ
∂xν

dxν

ds

dxµ

ds

)
, (2.137)

de sorte que (2.136) se réduit à

0 =

∫ E2

E1

{
1

2

(
∂gµν
∂xℓ

− ∂gℓν
∂xµ

− ∂gℓµ
∂xν

)
dxµ

ds

dxν

ds
− gℓν

d 2xν

ds2

}
δxℓds.

Pour desδxℓ arbitraires et compte tenu de (2.34), le principe de moindre action conduit finale-
ment à l’équation des géodésiques suivante

d 2xν

ds2
+ Γνµρ

dxµ

ds

dxρ

ds
= 0. (2.138)

Ce résultat est en parfait accord avec le Principe d’Equivalence, en vertu du duquel, il est tou-
jours possible de passer d’un système de coordonnées galiléen{x(0)λ}, dans lequel le mouvement
d’une particule libre est une ligne droite tel que

d 2x(0)λ

dτ 2
= 0, (2.139)

vers un nouveau système de coordonné{xλ} quelconque de sorte que (2.139) se met la forme

0 =
d

dτ

(
∂x(0)λ

∂xρ
dxρ

dτ

)
=
∂x(0)λ

∂xρ
d2xρ

dτ 2
+

∂

∂xµ

(
∂x(0)λ

∂xρ

)
dxµ

dτ

dxρ

dτ
,

et donne, après contraction par(∂xν/∂x(0)λ)

0 =
∂xν

∂x(0)λ
∂x(0)λ

∂xρ︸ ︷︷ ︸
δνρ

d2xρ

dτ 2
+

(
∂xν

∂x(0)λ
∂ 2x(0)λ

∂xµ∂xρ

)
dxµ

dτ

dxρ

dτ
, (2.140)

l’équation des géodésiques
d 2xν

dτ 2
+ Γνρµ

dxµ

dτ

dxρ

dτ
= 0. (2.141)

Ainsi, le passage direct de l’équation de mouvement d’une particule libre en relativité res-
treintedUν/ds = 0 vers l’équation de la même particule en présence d’un champ de gravitation
se fait par le remplacement de la dérivée ordinairedUν du quadrivecteur vitesse par sa dérivée
covariante

0 =
DUν

ds
=
dUν

ds
+ Γνµρ U

µ dx
ρ

ds
=

d

ds

(
c
dxν

ds

)
+ Γνµρ

(
c
dxµ

ds

)
dxρ

ds
, (2.142)

de sorte à retrouver l’équation (2.138).
Les particules libres se déplacent en lignes droites dans un espace-temps plat de Minkowski,

par contre en présence de gravité, qui courbe la structurede l’espace-temps, ces particules test se
déplacent suivant des géodésiques de telle manière à minimiser leurs distances parcourues.

19. ils peuvent être intervertis
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Approximation newtonienne pour les ǵeod́esiques

Dans ce qui suit, on va s’intéresser à l’équation de mouvement d’une particule dans un champ
de gravitation faible et stationnaire. Dans ce cas, l’écart de la métrique de l’espace-temps par
rapport à la métrique plate de Minkowskiηµν = (1,−1,−1,−1) est négligeable de telle sorte à
avoir

gµν = ηµν + hµν , (2.143)

avec|hµν | ≪ 1.
Nous assumons aussi que la vitesse de la particule est négligeable devant celle de la lumière,

de sorte que les composantes de vitesse vérifientdxi/dt ≪ c (i = 1, 2, 3), où t est défini par
x0 = c t. Ceci revient à imposer que

dxi

dτ
≪ dx0

dτ
,

pour i = 1, 2, 3, vu que dans ce contexte il n’y a pas de différence entre le temps dans le repère
et le temps propre20

dτ

dt
≃ 1. (2.144)

Avec toutes ces approximations, les deux derniers termes del’équation de géodésiques (2.138)

d 2xµ

dτ 2
+ Γµ00

(
dx0

dτ

)2

+ 2Γµ0i
dxi

dτ

dx0

dτ
+ Γµij

dxi

dτ

dxi

dτ
= 0,

sont négligés pour avoir finalement

d 2xµ

dτ 2
≃ −c2 Γµ00

(
dt

dτ

)2

≃ −c2 Γµ00. (2.145)

Compte tenu de la définition des symboles de Christoffel (2.34), l’équation précédente donne
dans le cas oùµ = 0 un résultatc d 2t/dτ 2 = 0, compatible avec (2.144), alors que pourµ = i,
nous avons

d 2xµ

dτ 2
≃ −c2 Γi00 =

c2

2
ηij∂jh00, (2.146)

aveci, j = 1, 2, 3. Dans un premier temps, remarquons que cette dernière équation peut être
réécrite sous forme vectorielle

d 2−→r
dt2

= −c
2

2

−→∇h00. (2.147)

En deuxième lieu, l’équation de Newton d’une particule21 soumise à un potentiel gravitationnel
φ = −GM/r est donnée par

d 2−→r
dt2

= −−→∇φ. (2.148)

20. En vertu de (2.127), nous avons pour des vitesses faiblesc2(dτ/dt)2 = c2 − v2 ≃ c2.

21. Le principe fondamental de dynamique s’écritm d 2−→r
dt2

= −−→∇V , où l’énergie potentielle gravitationnelle est
reliée au potentiel parV = mφ.
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La comparaison entre (2.147) et (2.148), tout en exigeant que la métrique de l’espace-temps
devienne minkowskienne quand la particulem s’éloigne de la source du champsM (i.eh00 → 0
quandr → +∞), permet de retrouver la relation importante

g00 = 1 +
2φ

c2
, (2.149)

qui exprime clairement une identification des effets gravitationnels avec la géométrie de l’espace-
temps.

2.3.8 Equations d’Einstein

Après avoir déterminé les équations des géodésiquesqui expriment comment la courbure de
l’espace-temps agit sur la matière pour se manifester sousforme d’un champ gravitationnel, il
faut à présent déterminer les équations qui permettentde décrire la génération du champ gravita-
tionnel par une source matérielle ; ces équations relativistes sont les Equations d’Einstein ; elles
se réduisent à la limite non relativiste à l’équation dePoisson.

De façon analogue aux équations de Maxwell qui déterminent comment les champs électrique
et magnétique répondent aux courants et charges, les équations d’Einstein montrent comment la
métrique de l’espace-temps répond à l’énergie et l’impulsion de la source matérielle. De plus,
pour être manifestement covariantes, elles doivent êtreexprimées sous forme tensorielle.

De la Loi de Newton universelle aux Equations d’Einstein

Dans la théorie de Newton, le champ de gravitation−→g = −−→∇φ est définit par la distribution
de masse conformément à l’équation de Poisson (2.114), le terme de gauche fait intervenir le
potentiel par ses dérivées secondes, alors que le terme àdroite est proportionnel à la densité de
masseρm. En relativité générale, le potentiel gravitationnel est remplacé par les composantes de
la métrique22 gµν , alors que la densité doit être remplacée par le tenseur ´energie-impulsionTµν ,
dont la divergence nulle exprime la conservation de l’énergie et l’impulsion de la distribution
matérielle qui génère le champ gravitationnel.

De façon analogue à l’équation de Poisson, les Equationsd’Einstein doivent comporter un
membre sous forme d’un tenseur purement géométriqueKµν et un autre membre proportionnel
au tenseur énergie-impulsionTµν de telle sorte à avoir le profil suivant [78]

−→∇2 (gµν) ∝ Tµν . (2.150)

En particulier, le calcul du laplacien de la composanteg00 qui figure dans (2.149), compte tenu

22. voir2.149
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de l’équation de Poisson, donne

−→∇2g00 =
−→∇2

(
1 +

2φ

c2

)

=
2

c2

(−→∇2φ
)

=
2

c2
(4πGρm)

En supposant queT00 du tenseur énergie-impulsion représente la densité d’´energieρm c
2, dans ce

cas nous aboutissons à
−→∇2g00 =

8πG

c4
T00. (2.151)

En plus d’être un tenseur qui s’exprime en fonction des secondes dérivées des composantes
de la métrique, le tenseur géométriqueKµν doit aussi avoir une divergence nulleDµK

µν = 0.
Le candidat qui répond à ces deux exigences est le tenseur d’Einstein (2.104)

Gµν = Rµν −
1

2
gµν R (2.152)

oùµ, ν = 0, 1, 2, 3.
Dans ce cas, les équations d’Einstein possèdent la forme suivante

Rµν −
1

2
gµν R = χTµν , (2.153)

avec une constante d’Einstein qui doit être égale àχ = 8πG
c4

pour pouvoir retrouver l’équation de
Poisson, à la limite non relativiste.

Il faut savoir que le choix du tenseur géométriqueKµν n’est pas unique. En effet, à cause du
théorème de RicciDµg

µν = 0 et de la symétriegµν = gνµ, Einstein et Eddington ont ajouté le
termeΛ gµν au tenseurSµν , de sorte à avoir l’équation

Rµν −
1

2
gµν R + Λ gµν =

8πG

c4
Tµν . (2.154)

L’usage de ce nouveau terme ne fait pas l’unanimité des physiciens23 ; la valeur de la constante
cosmologiqueΛ est très faible et n’intervient que pour tenir compte de quelques problèmes cos-
mologiques. Touts les tests classiques des équations d’Einstein (Avance du périhélie des planètes,
Déflexion des rayons lumineux par des objets massifs, Décalage des raies spectrales,· · · ) se font
quandΛ = 0.

23. même Einstein s’est montré reticent après l’avoir introduit, car il conduit à l’apparition d’une gravité repulsive
[91]
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Equations du champ gravitationnel dans le vide

Une région dans laquelle le tenseur énergie-impulsion est nul Tµν = 0 est appelée vide. Pour
obtenir les équations d’Einstein dans le vide, réecrivons d’abord les équations d’Einstein (2.154)
sous une forme équivalente par une contraction pargµν

gµνRµν −
1

2
gµνgµν R = χ gµνTµν

R− 4

2
R = χT.

Dans ce cas, la courbure scalaire est donnée par

R = −χT, (2.155)

oùT = T µµ représente la trace du tenseur énergie-impulsion.
En remplaçant (2.155) dans (2.154) nous obtenons les équations d’Einstein suivantes

Rµν = χ

(
Tµν −

1

2
gµν T

)
. (2.156)

Dans le cas extérieur à la sourceTµν = 0, les équations d’Einstein (2.156) se mettent finale-
ment sous la forme

Rµν = 0. (2.157)

Tenseurénergie-impulsion

Pour les équations d’Einstein, le tenseur énergie-impulsion joue un rôle analogue du quadri-
vecteur densité de courantJµ(c ρ,

−→
j ), pour les équations de Maxwell. En effet, soit l’équation

de Maxwell
∂µF

µν = µ0J
ν ,

oùF µν = ∂µAν−∂νAµ = −F νµ est le champ électromagnétique. En appliquant à cette équation
la dérivée∂ν , de telle sorte à exploiter l’antisymétrie deF µν , nous aboutissons à l’équation de
continuité

∂νJ
ν = 0.

De façon analogue, en appliquant la dérivée covarianteDµ sur les deux membres de l’équation
d’Einstein nous avons aussiDµT

µν = 0.
Le tenseur énergie-impulsionTµν représente la caractérisation éssentielle d’un milieumatériel

dans un espace-temps, dont les composantes, dans un référetiel minkowskien, ont la siginfication
physique suivante [98]

T µν =

(
T 00 T oj

T i0 T ij

)
=




Densité d’énergie (Flux d’énergie)/c
c×(Densité de quantité

de mouvement)
Flux de quantité
de mouvement


 (2.158)
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Dans un référentiel galiléen, la conservation du tenseur énergie-impulsion s’exprime en fonction
d’une dérivée ordinaire∂µT µν = 0. Cette condition exprime, à la fois, la conservation d’énergie
∂tT

00 + c ∂jT
0j = 0 et la conservation de la quantité de mouvement∂tT

i0 + c ∂jT
ij = 0.

Pour une distribution spatialement bornée de fluide parfait, le tenseur énergie-impulsion est
donnée par

T µν = (ρm + p)Uµ Uν + p gµν , (2.159)

où Uµ = dxµ/dτ = (γuc, γu
−→u ) représente le quadrivecteur vitesse du fluide etp la pression

interne isotrope.
Considérons une distribution de masses ponctuelles identiques sans interactions mutuelles,

communément appelé nuage de poussière en littérature.Dans ca cas, les pressions sont négligés
de sorte à avoir

T µν = ρmU
µ Uν . (2.160)

Dans un référentiel galiléen, nous avons les composantes suivantes [91]

T 00 = ρmU
0 U0 = (γu)

2ρmc
2 (2.161)

T 0i = ρmU
0 U i = (γu)

2ρmc u
i (2.162)

T ij = ρmU
i U j = (γu)

2ρmu
i uj (2.163)

avec−→u (u1, u2, u3) etγu = 1 dans le repère où le fluide est au repos.
Nous avonsT 00 ∼ c2, T 0i ∼ cui, T ij ∼ uiuj, ainsi dans l’approximation des vitesses faibles,

la densité d’énergie est la composante prépondéranteT 00 ≫ T 0i ≫ T ij.
Soulignons finalement le fait que le tenseur énergie-impulsion ne peut pas rendre compte des

effets quantiques qui interviennent au niveau atomique caril a été défini de façon à permettre la
description de la matière à une échelle macroscopique.

Limite newtonienne pour les Equations d’Einstein

L’approximation newtonienne s’obtient à la limite non relativiste dans laquelle le champ
gravitationnelstationnaire (∂0gµν = 0) est sifaible qu’il est vu comme une perturbation,au
premier ordre , de la métrique minkowskienne (gµν = ηµν + hµν avec|hµν | ≪ 1). Dans ce cas,
les particules répondent à ce champ avec desvitesses faiblepar rapport à la vitesse de la lumière
(v ≪ c).

Le calcul préliminaire qui a conduit à (2.151), nous suggère de ne prendre que la composante
00 du tenseur de Ricci qui figure dans l’équation d’Einstein (2.156) pour avoir

R00 = χ

(
T00 −

1

2
g00 T

)
. (2.164)

En premier lieu, calculonsR00 à la limite non-relativite. Pour ce faire, contractons le tenseur
de riemann (2.86) de sorte à avoir

R00 = ∂µΓ
µ
00 − ∂0Γ

µ
0µ + ΓµνµΓ

ν
00 − Γν0µΓ

µ
ν0. (2.165)
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Dans l’approximation newtonienne du champ faible, pour laquelle24 gµν ≈ ηµν − hµν , les sym-
boles de Christoffel stationnaires (∂0Γ

µ
0µ = ∂0Γ

0
00 = 0) sont définis au premier ordre25 de telle

sorte à pouvoir négliger leurs produits d’ordre deux. Dans ce cas, nous avons au premier ordre
de perturbation

R00 ≈ ∂iΓ
i
00 ≈

1

2

−→∇2g00, (2.166)

où i = 1, 2, 3.
D’autre part, en supposant que la densité d’énergieT00 = ρc2 soit la composante prépondérante

du tenseur énergie-impulsion de sorte queT = T00 − T11 − T22 − T33 ≈ T00, le membre droit de
(2.164) se réduit à

χ (T00 − g00 T/2) ≈ χ (T00 − T00/2) = χT00/2 (2.167)

En tenant compte de (2.167) et (2.166), l’équation (2.164) se réduit à

−→∇2g00 = χT00. (2.168)

La comparaison de (2.168) avec (2.151) permet finalement de fixer la valeur de la constante
d’Einstein à

χ =
8πG

c4
, (2.169)

tel queG est la constante de gravitation de Newton etc est la vitesse de la lumière.

Trajectoires de particules ponctuelles libres

Considérons un ensemble de particules libres dans un espace-temps courbe de telle sorte
qu’ils n’entrent pas en collisions ; un tel système peut être décrit par le tenseur énergie-impulsion
(2.160). Compte tenu de la conditionDνT

µν = 0, nous avons d’une part26

Dν (ρU
µ Uν) =

[
Dν (ρU

ν)
]
Uµ + ρUν (DνU

µ) = 0 (2.170)

D’autre part, en effectuant la dérivée covariante de la condition de normalisation27 Uµ Uµ = c2,
nous avons

(DνU
µ)Uµ + Uµ (DνUµ) = 0

2 (DνU
µ)Uµ = 0,

24. En effet, nous avons au premier ordre de perturbation

gµνgνσ ≈ (ηµν − hµν) (ηνσ + hνσ) = ηµνηνσ − ηνσh
µν + ηµνhνσ + hµνhνσ︸ ︷︷ ︸

négligé

≈ δµσ − hµσ + hµσ ≈ δµσ

25. D’après (2.34) nous avons au premier ordre de perturbationΓρ
µν ≈ 1

2
ηρλ (∂µhνλ + ∂νhλµ − ∂λhµν)

26. pour alléger l’écriture la densité de masse est écriteρ
27. La conditionds2 = gµνdx

µdxν implique que1 = gµν
dxµ

ds
dxν

ds
= 1

c2
gµν

dxµ

dτ
dxν

dτ
= 1

c2
gµν U

µ Uν =
1

c2
Uµ Uµ
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ou encore finalement
(DνU

µ)Uµ = 0. (2.171)

Pour pouvoir utiliser la condition de normalisation ainsi que (2.171), contractons la relation
(2.170) parUµ de sorte à avoir

0 =
[
Dν (ρU

ν)
]
(UµUµ) + ρUν

[
(DνU

µ)Uµ
]

0 = c2 Dν (ρU
ν)

ou encore
Dν (ρU

ν) = 0. (2.172)

En remplaçant (2.172) dans (2.170) nous aboutissons finalement à l’équation [91]

Uν(DνU
µ) = 0, (2.173)

carρ est non nulle. Cette dernière équation conduit à l’équation des géodésiques
DUµ = (DνU

µ) dxν = 0.
Le calcul précédent révèle l’une des différences fondamentales entre la gravitation est l’électro-

magnétisme. En effet, les équations d’Einstein contiennent en fait, à la fois, les équations du
champ gravitationnel lui-même ainsi que l’équation de mouvement des masses qui créent ce
champ, contrairement aux équations de Maxwell qui ne conduisent qu’à l’équation de conser-
vation de la charge totale∂µJµ = ∂ρ

∂t
+

−→∇ .
−→
j = 0, et ne donne ainsi aucune information

sur le mouvement des charges qui créent le champ électromagnétique [86]. Autrement dit, en
électromagnétisme, l’équation de mouvement de chargesélectriques sous l’action de la force de
Lorentz n’est pas une conséquence des équations de Maxwell, contrairement à ce qui se passe
pour la gravitation où les équations de mouvement de particules test selon des géodésiques sont
issues des équations d’Einstein elles-même28.

Une autre différence fondamentale entre les interactionsélectromagnétique et gravitation-
nelle est que les équations de Maxwell sont linéaires alors que les équations d’Einstein sont
non linéaires. Pour cette raison, le principe de superposition des champs applicable pour le
champ électro-magnétique ne s’applique plus pour le champ gravitationnel, sauf dans le do-
maine linéaire des champs faibles où la métrique est vue comme une perturbation, au premier
ordre, de la métrique de Minkowskigµν = ηµν + hµν avec|hµν | ≪ 1.

Source et particule d’́epreuve

Pour l’interaction gravitationnelle, en se donnant une distribution particulière de matière
”dense”, la courbure de l’espace-temps est fixée par les équations du champgµν à l’extérieur
de cette source. Le mouvement des particules test est aussi fixé, car la réponse de ces particules
d’épreuves à cette courbure se fait en suivant des géodésiques. Cette situation est bien résumée
par Wheeler [90] ”La matière dicte à l’espace comment se courber alors quel’espace dicte à la

28. Ou de façon plus précise, les équations des géodésiques découlent de la conservation du tenseur énergie-
impulsion. Si on postule les équations d’EinsteinGµν = χTµν avec l’exigenceDµGµν = 0, nous pouvons voir la
conservation du tenseur énergie-impulsionDµTµν = 0 comme une conséquence des équations d’Einstein.
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matière comment se déplacer”. Bien sûr il faut savoir quecette situation est bien particulière car
dans le cas où on n’a plus affaire à des particules test, la perturbation apportée par ces particules
au champ gravitationnel de la source matérielle ne peut plus être négligée. De plus, il va falloir
tenir compte des effets de l’interaction de ses particules avec leurs propres champ gravitationnel
(self-interaction), car dans ce cas le mouvement ne se fait plus selon des géodésiques [105]-
[107]. Cette situation peut avoir lieu quand la masse totale de lapremière distribution matérielle
est du même ordre de grandeur que la masse de la seconde distribution matérielle, de sorte que
la distinction ”source” et ”particule test” n’a plus lieu d’exister.

2.3.9 La solution de Schwarzschild

La résolution des équation d’Einstein se fait par la détermination des composantes de la
métriquegµν en se donnant une certaine distribution matérielle. La recherche de solutions à
l’intérieur de la source nécessite l’utilisation d’une forme particulière du tenseur énergie-impulsion,
par contre la détermination de solutions à l’extérieur de cette distribution matérielle se fait en
annulant toutes les composantes deTµν . La non-linéarité des équations d’Einstein complique
considérablement toute détermination de solutions analytiques, encourageant ainsi le recours à
la recherche de solutions pour des situations bien particulières. La première résolution, proposée
dans ce sens, a été effectuée par Karl Schwarzschild en 1916.

Symétries du problème et forme ǵenérale de l’invariant relativiste

En se donnant une distribution matériellestatique dotée d’unesymétrie sphérique, il se
propose de déterminer la métrique de l’espace-temps à l’extérieur de cette source. La démarche
utilisée consiste donc à résoudre l’équation d’Einstein dans le cas extérieurRµν = 0, de telle
sorte à exploiter les symétries du problème pour restreindre la forme de la solutiongµν .

Pour une distribution de masse statique, il est possible de montrer, qu’en première approxi-
mation, le potentiel newtonien en un point située très loin du centre de masse est proportionnel
l’inverse de cette distanceφ ≈ −G(

∫
ρm dV )/R. En effet, en adoptant un repérage par rapport

au centre de masse
∫
ρm

−→r dV =
−→
0 , de telle sorte à annuler identiquement le moment dipolaire

tout en négligeant les moments multipolaires d’ordres supérieurs, on montre que le champ gravi-
tationnel extérieur d’une telle distribution matérielle statique est dotée d’une symétrie sphérique
à l’ordre le plus bas [86].

Pour un champ de gravitation extérieur isotrope et stationnaire, la forme des composantes
de la métrique est soumise à quelques restrictions. L’isotropie s’exprime par le fait que le carré
de l’intervalleds2 = gµνdx

µdxν soit invariant pour tous les points équidistants au centre, de
sorte que sa dependence spatiale ne se manifeste qu’à travers les termesR2, RdR et dR2 [91].
Le régime stationnaire implique des composantes de métriquegµν sans dépendance explicite en
temps, de plus l’invariance deds2 par renversement du tempsx0 → −x0 conduit à l’annulation
des composantesg0i = g0i = 0 [90].

Pour déterminer la forme la plus générale des composantes de la métrique qui satisfait toutes
ces exigences, plaçons-nous, d’abord dans le cas d’une métrique minkowskienne plate
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ds2 = (c dt)2 − dx2 − dy2 − dz2 qui s’exprime en coordonnées sphériques

x = R sin θ cosφ , y = R sin θ sinφ , z = R cos θ

sous la forme
ds2 = (c dt)2 − dR2 − R2

(
dθ2 + sin2 θ dφ2

)
. (2.174)

La relation (2.174) suggère d’adopter, en coordonnées sphériquesxµ(c t, R, θ, φ), la forme la plus
générale suivante [92]

ds2 = c2 F (R) dt2 −E(R) dR2 −H(R) R2
(
dθ2 + sin2 θ dφ2

)
. (2.175)

d’une métrique isotrope et statique , tel queF (R),E(R) etH(R) sont des fonctions, pour l’instant
arbitraires, mais qu’il va falloir déterminer plus tard.

Dans le but de réduire le nombre de fonctions arbitraires àdeux, introduisons la nouvelle
variable radialer = R

√
H(R), avec laquelle la relation (2.175) prend la nouvelle forme suivante

ds2 = c2A(r) dt2 − B(r) dr2 − r2
(
dθ2 + sin2 θ dφ2

)
, (2.176)

oùA(r) etB(r) sont les nouvelles fonctions arbitraires.

Exploitation des équations d’Einstein dans le vide

Après avoir déterminé, en coordonnées de Schwarzschild xµ(c t, r, θ, φ), la plus générale de
l’expression de l’invariant relativiste dans un espace isotrope et stationnaire, il reste à présent de
déterminer les deux fonctionsA(r) etB(r) figurant dans (2.176) par l’exploitation des équations
d’Einstein en dehors de la sourceRµν = 0.

La démarche de calcul est résumée comme suit

1. Déterminer les composantes du tenseur métrique.

2. Calculer les symboles de Christoffel non nuls par (2.34).

3. Calculer les composantes non nulles du tenseur de Ricci (2.93) en contractant le tenseur
de courbure (2.86).

4. Résoudre les équations d’EinsteinRµν = 0, de telle sorte à assurer la convergence asymp-
totique à l’infini.

D’après (2.176), il est clair que les seules composantes non nulles de la métrique sont

gtt = A(r) (2.177)

grr = −B(r) (2.178)

gθθ = −r2 (2.179)

gφφ = −r2 sin2 θ (2.180)

alors que les composantes de la métrique inverse sont plutˆot données par

gtt = 1/A(r) (2.181)

grr = −1/B(r) (2.182)

gθθ = −1/r2 (2.183)

gφφ = −1/(r2 sin2 θ) (2.184)
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du fait quegµνgνσ = δσµ .
D’après (2.34), les neuf symboles de Christoffel non nuls sont donnés par[101]

Γrtt = A
′

/(2B) Γθrθ = 1/r Γθφφ = − sin θ cos θ

Γrrr = B
′

/(2B) Γφrφ = 1/r Γφφθ = cos θ/ sin θ

Γttr = A
′

/(2A) Γrθθ = −r/B Γrφφ = −r sin2 θ/B

(2.185)

oùA
′

etB
′

désignent les dérivées respectives deA etB par rapport àr.
La contraction du tenseur de courbure (2.86) permet de calculer les composantes non nulles

du tenseur de Ricci

Rµν = R σ
µσν = ∂σΓ

σ
µν − ∂νΓ

σ
µσ + Γℓµν Γ

σ
ℓσ − Γℓµσ Γ

σ
ℓν , (2.186)

de telle sorte à aboutir aux équations d’Einstein suivantes [101]

Rtt =
A

′′

2B
− A

′

4B

(
A

′

A
+
B

′

B

)
+

1

r

A
′

B
= 0 (2.187)

Rrr = −A
′′

2A
+
A

′

4A

(
A

′

A
+
B

′

B

)
+

1

r

B
′

B
= 0 (2.188)

Rθθ = 1 +
r

2B

(
B

′

B
− A

′

A

)
− 1

B
= 0 (2.189)

Rφφ = sin2 θ Rθθ = 0 (2.190)

Commençons à présent l’exploitation des quatre équations d’Einstein précédentes (de2.187
à 2.190). Notons que l’équation (2.190) ne contient aucune nouvelle information par rapport à
(2.189), réduisant ainsi le nombre d’équations d’Einstein utiles à trois. Au lieu d’utiliser les deux
équationsRtt = 0 etRrr = 0 de manière individuelle, calculons plutôt l’expression

0 =
Rrr

B
+
Rtt

A
=

1

rB

(
A

′

A
+
B

′

B

)
,

dont la résolution par séparation de variables donne

AB = K, (2.191)

oùK est une certaine constante à déterminer moyennant une condition aux limites. On fixe la
valeur de cette constante, en exigeant que la métrique de l’espace-temps tend à devenir minkows-
kienne très loin de la source ; autrement dit, pour que la métrique (2.176) devienne sous la forme
(2.174) à l’infini, nous imposons que





lim
r→+∞

A(r) = +1

lim
r→+∞

B(r) = +1
(2.192)

54
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de sorte queK = 1. Dans ce cas, nous avons donc la relation

B(r) = 1/A(r). (2.193)

A présent, il ne reste plus qu’à exploiter la dernière équation d’EinsteinRθθ = 0, qui donne

Rθθ = 1− A− rA
′

= 1− d

dr
(rA) = 0, (2.194)

compte de (2.193). La résolution de l’équation précédente permet d’avoir la solution

A(r) = 1 + k/r, (2.195)

oùk est une constante d’intégration.
Il ne reste plus qu’à exiger une identification, quandr → +∞, entre la composantegtt donnée

par (2.195) et la composante (2.149) écrite en fonction du potentiel newtonienφ(r) = −GM/r
de telle sorte à pouvoir écrire la condition

gtt = 1 +
k

r
= 1 +

2(−GM/r)

c2
, (2.196)

qui fixe finalement la valeur de la constante d’intégration `a k = −2GM/c2. Ainsi, compte tenu
des relations (2.195) et (2.193), nous obtenons

A(r) =

(
1− 2GM

c2r

)
(2.197)

B(r) =

(
1− 2GM

c2r

)−1

(2.198)

Rappelons queM représente la masse de la distribution de masse sphériquequi crée le champ
de gravitation.

La solution de Schwarzschild s’obtient en remplaçant les deux fonctions données par (2.197)
et (4.100) dans (2.176) pour avoir finalement

ds2 = c2
(
1− 2GM

c2r

)
dt2 −

(
1− 2GM

c2r

)−1

dr2 − r2
(
dθ2 + sin2 θ dφ2

)
. (2.199)

Le même résultat (2.199) est obtenu même si la condition de métrique statique∂0gµν dans
(2.176) est relaxée, i.eA(r, t) etB(r, t) ; autrement dit la solution est nécessairement statique
(Théorème de Birkhoff). Une conséquence de ce résultatest que pour une étoile s’effondrant de
façon radiale en trou noir, de sorte que sa vitesse est dotée d’une symétrie sphérique, elle aura
toujours une solution de Schwarzschild comme métrique extérieure [100].
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2.4 Approche de C.C.Barros

2.4.1 Introduction

Dans un travail récent, C.C.Barros [72, 73, 74] suppose que, d’une manière similaire à la
gravité, les interactions non gravitationnelles peuventaffecter les propriétés de l’espace-temps.
A partir de cette hypothèse, apparemment non justifiée, ilarrive à décrire l’atome d’hydrogène
de façon tout à fait inédite. En effet, en raison de la sym´etrie sphérique du problème, il adopte
une métrique similaire à celle de Schwarzschild

ds2 = c2ξ(r)dt2 − r2(dθ2 + sin2 θdφ2)− [ξ(r)]−1dr2, (2.200)

et de façon analogue à ce qui se fait en Relativité Générale (RG), il incorpore l’interaction
électrostatiqueV (r) ”proton-électron” dans la métrique de l’espace à travers la relation [72]

ξ(r) =

(
1 +

V (r)

m0c2

)2

, (2.201)

avecm0c
2 etV (r) sont respectivement l’énergie au repos et l’énergie potentielle de l’électron.

Pour ce faire, Barros utilise l’équation de Dirac d’une particule libre dans laquelle il substitue
les dérivées ordinaires par des dérivées covariantes,construites sur la base de la métrique de
Schwarzschild. C’est ainsi qu’il arrive à reproduire le spectre de l’atome d’hydrogène.

2.4.2 Principe

L’idée fondamentale consiste à vouloir décrire une particule soumise à un potentiel non gra-
vitationnel qui affecterait la métrique de l’espace-temps. Comme première étape, un système à
symétrie sphérique est considéré, mais l’idée de basepourrait être généralisée à des systèmes
soumis à des potentiels arbitraires.

Quadrivecteur énergie-impulsion et invariant relativiste

Ainsi, en utilisant une métrique similaire à celle de Schwarzschild (2.200), et à partir de
l’expression de l’action d’une particule dont l’interaction, non gravitationnelle, est absorbée dans
la métrique [86]

S ≡
∫
Ldt = −m0c

∫
ds = −(m0c

2)

∫
dt

γs
,

il est possible de construire le lagrangien,

L =
−(m0c

2)

γs
= −(m0c

2)

√

ξ(r)− [ξ(r)]−1

(
dr

cdt

)2

− r2
[(

dθ

cdt

)2

+

(
dφ

cdt

)2

sin2 θ

]
.(2.202)
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Celui-ci permettra de déterminer, d’une part, les principales grandeurs dynamiques relatives à la
particule, évoluant dans l’espace courbe, à savoir les impulsions

Pr ≡ ∂L

∂

(
dr

dt

) = m0γs[ξ(r)]
−1dr

dt
= −P1 (2.203)

Pθ ≡ ∂L

∂

(
dθ

dt

) = m0γsr
2dθ

dt
= −P2 (2.204)

Pφ ≡ ∂L

∂

(
dφ

dt

) = m0γsr
2 sin2 θ

dφ

dt
= −P3, (2.205)

l’énergie

E = (m0c
2)γs ξ(r) = cP0, (2.206)

de sorte à définir le quadrivecteur énergie-impulsionPµ = (P0, P1, P2, P3). Nous avons, d’autre
part, l’expression de l’invariant relativistePµP µ = gµνPµPν = m2

0c
2 qui se met sous la forme

explicite29

E2

ξ(r)
=

[
ξ(r)P 2

r +
P 2
θ

r2
+

P 2
φ

r2 sin2 θ

]
c2 +m2

0c
4. (2.207)

Principe de correspondance pour une ḿetrique de Schwarzschild

Pour pouvoir établir des équations d’ondes quantiques, il faut adapter les principes de cor-
respondance d’énergie et d’impulsion, initialement formulés dans un espace-temps plat de Min-
kowski

E → i~
∂

∂t
, (2.208)

−→p → −i~
[
−→ex

∂

∂x
+−→ey

∂

∂y
+−→ez

∂

∂z

]
, (2.209)

à un espace temps courbe doté d’une métrique qu’on définit à partir de (2.200) et qu’on écrit sous
la forme

gµν = h−2
µ ηµν , (2.210)

(sans sommation sur l’indiceµ) où la métrique de Minkowski est par définitionηµν = (1,−1,−1,−1)
et les coefficientshµ sont donnés par

h0 =
√
ξ(r), (2.211)

h1 = 1/
√
ξ(r), (2.212)

h2 = r, (2.213)

h3 = r sin θ. (2.214)

29. Compte tenu de de la relation (2.210)
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Pour ce faire, il suffit de remplacer les dérivées spatiales et temporelle figurant dans (2.208) et
(2.209) par des dérivées covariantes [87, 75]

E → i~∇0 = i~ h−1
0

∂

∂t
, (2.215)

−→
P → −i~

[
−→e1h−1

1

∂

∂x1
+−→e2h−1

2

∂

∂x2
+−→e3h−1

3

∂

∂x3

]

= −i~
[
−→er
√
ξ(r)

∂

∂r
+−→eθ

1

r

∂

∂θ
+−→eφ

1

r sin θ

∂

∂φ

]
. (2.216)

Relation entre la métrique et l’ énergie potentielle de la particule

Le référentiel du centre de masse est un référentiel où
−→
P =

−→
0 (Pr = Pθ = Pφ = 0). Dans

un tel référentiel, l’expression de l’invariant relativiste (2.207) devient

E(
−→
P =

−→
0 ) = (m0c

2)
√
ξ(r). (2.217)

D’autre part l’énergie totale, dans le référentiel de centre de masse, s’écrit comme la somme
de l’énergie au repos et de l’énergie potentielle

E(
−→
P =

−→
0 ) = m0c

2 + V (r), (2.218)

étant donné que l’énergie cinétique est nulle.
La combinaison de (2.217) et (2.218) permet d’écrire

√
ξ(r) =

m0c
2 + V (r)

m0c2
= 1 +

V (r)

m0c2
, (2.219)

ou encore finalement [72]

ξ(r) =

(
1 +

V (r)

m0c2

)2

. (2.220)

Pour les faibles potentiels, caractérisés parV (r)/(m0c
2) ≪ 1, l’expression (2.220) se réduit à la

relation

ξ(r) ≃ 1 +
2V (r)

m0c2
. (2.221)

Avec (2.220), on retrouve au premier ordre l’expression usuelle en relativité générale

ξG =

(
1− GM

rc2

)2

≃ 1− 2GM

rc2
. (2.222)

pour l’interaction gravitationnelle (voir (2.199) pour comparaison).
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Equation d’onde quantique pour une particule de spin 1/2

Pour un espace-temps plat de Minkowski, l’équation de Dirac libre est donnée par

(−→α .−→p c+ β m0c
2
)
Ψ(−→r , t) = i~

∂

∂t
Ψ(−→r , t) (2.223)

où les quatre matrices de Dirac figurant dans l’hamiltonien

−→α =

(
0 −→σ
−→σ 0

)
β =

(
1 0
0 −1

)
, (2.224)

sont construites par les éléments de la base des matrices complexes d’ordre(2 × 2) ; la matrice
identité1 et les trois matrices de Pauli

σ1 =

(
0 1
1 0

)
σ2 =

(
0 −i
i 0

)
σ3 =

(
1 0
0 −1

)
, (2.225)

tel que−→σ = −→e1 σ1 +−→e2 σ2 +−→e3 σ3.
Pour déterminer l’équation de Dirac correspondant à l’espace-temps courbe, il faut substituer
les dérivées ordinaires figurant dans (2.223) par les dérivées covariantes (2.215) et (2.216),
construites sur la base de la métrique de Schwarzschild,

(−→α .−→P c+ β m0c
2
)
Ψ(−→r , t) = i~∇0 Ψ(−→r , t), (2.226)

pour obtenir l’équation d’onde suivante
{

i~√
ξ(r)

∂

∂t

}
Ψ(−→r , t) =

{
− i~c−→α .

[
−→er
√
ξ(r)

∂

∂r
+−→eθ

1

r

∂

∂θ
+−→eφ

1

r sin θ

∂

∂φ

]
+ βm0c

2

}
Ψ(−→r , t).(2.227)

Solution stationnaire

Dans le cas stationnaire, la solution

Ψ(−→r , t) = ψ(r, θ, φ) e−
iEt
~ , (2.228)

est remplacée dans (2.227) pour donner l’équation d’onde




m0c
2 − E√

ξ(r)

−→σ .−→P c

−→σ .−→P c −m0c
2 − E√

ξ(r)







ϕ

χ


 =




0

0


 , (2.229)
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où

χ =

(
ψ1

ψ2

)
ϕ =

(
ψ3

ψ4

)
. (2.230)

En utilisant la conservation du moment cinétique orbital (par rapport au centre du champ
V (r) pris comme origine des coordonnées) et de la parité, il estpossible de déterminer complètement
la partie angulaire des solutions stationnaires qui s’écrivent dans la représentation standard sous
la forme [86]

ψ =

(
ϕ
χ

)
=

(
f(r) Ωj ℓm

(−1)
1+ℓ−ℓ

′

2 g(r) Ωj ℓ ′ m

)
, (2.231)

Les spineurs sphériques (partie angulaire de la solution)figurant dans (2.231) sont reliés par
l’expression suivante

Ωj ℓ ′ m = iℓ−ℓ
′

(
−→σ .

−→r
r

)
Ωj ℓm, (2.232)

de sorte que les moments cinétiques orbitaux soient reliés au moment cinétique totalj par la
condition

{
ℓ = j ± 1/2,
ℓ

′

= 2j − ℓ.
(2.233)

Dans le but de déterminer complètement la partie radiale de la solution, injectons (2.231) dans
(2.229) pour arriver au système d’équations différentielles couplées [75]





df

dr
+

(1 + x)

r
f =

1

~ c

(
E√
ξ(r)

+m0 c
2

)
g(r)

dg

dr
+

(1− x)

r
g = − 1

~ c

(
E√
ξ(r)

−m0 c
2

)
f(r)

(2.234)

tel que

x =

{
− (j + 1/2) = −(ℓ + 1) pour : j = ℓ+ 1/2,
+ (j + 1/2) = ℓ pour : j = ℓ− 1/2.

(2.235)

Attirons l’attention sur le fait que C.C.Barros ne retrouvepas exactement le système (2.234).
Il retrouve plutôt le système d’équations suivant [72]





√
ξ(r)

df

dr
+

(1 + x)

r
f =

1

~ c

(
E√
ξ(r)

+m0 c
2

)
g(r)

√
ξ(r)

dg

dr
+

(1− x)

r
g = − 1

~ c

(
E√
ξ(r)

−m0 c
2

)
f(r)

(2.236)
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2.4.3 Application à l’atome d’hydrogène

L’atome d’hydrogène est décrit de façon originale. En effet, au lieu d’introduire l’interaction
à laquelle est soumise la particule sous forme d’un champ extérieur, par des considérations de
symétrie (couplage minimal), l’interaction sera contenue dans la métrique de l’espace-temps.
L’électron de l’atome est soumis à un potentiel30 V (r) = −α/r . Ainsi en utilisant (2.220), on
détermine la fonction

ξep(r) =

(
1− α

m0c2 r

)2

. (2.237)

En tenant compte de (2.237), le système d’équations différentielles (2.234) s’écrit sous la forme




df

dr
+

(1 + x)

r
f =

1

~ c

[
E

1 + V (r)
m0c2

+m0 c
2

]
g(r),

dg

dr
+

(1− x)

r
g = − 1

~ c

[
E

1 + V (r)
m0c2

−m0 c
2

]
f(r),

(2.238)

Etant donné queε = V (r)
m0c2

≪ 1, à l’ordre 1 en puissances deε, le système (2.238) s’écrit comme
suit





df

dr
+

(1 + x)

r
f ≃ 1

~ c

[
E

(
1− V (r)

m0c2

)
+m0 c

2

]
g(r)

dg

dr
+

(1− x)

r
g ≃ − 1

~ c

[
E

(
1− V (r)

m0c2

)
−m0 c

2

]
f(r)

(2.239)

Du fait qu’on s’intéresse à des énergiesE d’ordre de grandeur comparable à l’énergie au repos
m0c

2, de sorte queE/m0c
2 ∼ 1, le système d’équations (2.239) se réduit identiquement au

système d’équations de la théorie de Dirac [86]




df

dr
+

(1 + x)

r
f =

1

~ c

(
E − V (r) +m0 c

2

)
g(r),

dg

dr
+

(1− x)

r
g = − 1

~ c

(
E − V (r)−m0 c

2

)
f(r),

(2.240)

dans lequel l’énergie potentielle non gravitationnelleV (r) retrouve sa place habituelle.
La méthode standard de Dirac pour déterminer les niveaux d’énergie de l’atome d’hydrogène

consiste à résoudre le système d’équations différentielles couplées (2.240), par rapport à la nou-

30. En fait c’est plutôt une énergie potentielle coulombienne entre l’électron (-e) et le proton (+e), qui est le

produit de la charge de l’électron par le potentiel du protonV (r) = (−e)φ(r) =
(

−e2

4πε0

)
1

r
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velle variableρ = β r, en choisissant des solutions sous forme de séries de type Frobinius [72]

f(ρ) =

N∑

n=0

an ρ
n+s e−ρ, (2.241)

g(ρ) =

N∑

n=0

bn ρ
n+s e−ρ. (2.242)

Les valeurs des paramètres ajustabless etβ, introduits dans le but d’avoir une plus grande flexi-
bilité dans le choix de la forme des solutions, sont données, après calculs (voir [75]), par

s = −1 +

√
x2 −

( α
~ c

)2
, (2.243)

et

β =
1

~ c

√
(me c 2 )

2 − E2. (2.244)

Le spectre discret des niveaux d’énergieE = EN de l’atome d’hydrogène est donné par

EN = (m0c
2)



1 +

( α
~ c

)2

(
N +

√
x2 −

( α
~ c

)2
)2




−1/2

, (2.245)

dans le cas de la théorie de Dirac.
Précisons que C.C.Barros prétend apporter une correction insignifiante aux niveaux d’énergie

(2.245), en se basant sur le système d’équations (2.236) ; il retrouve le spectre d’énergie suivant
[72]

EN = m0 c
2

√
1

2
− N2

8α2
+
N

4α

√
N2

4α2
+ 2, (2.246)

et affirme que ses résultats sont plus réalistes car l’écart des niveaux d’énergie (2.246) avec
l’expérience est de l’ordre de0, 005%, alors que l’écart des niveaux d’énergie de Dirac (2.245)
est de l’ordre de0.027% [72].

Dans notre travail [75], on a montré que son approche permettait juste de reproduire la théorie
de Dirac dans le cadre de l’approximation du champ faibleV (r) ≪ m0c

2.
Ces résultats spectaculaires nous interpellent et nous incitent à nous poser des questions sur

le rôle du Principe d’Equivalence en RG : Est-il indispensable pour formuler la Théorie de la
RG ? Est-ce que l’exigence de covariance des lois physiques,à elle seule, est suffisante pour
servir de base à la RG ? Faut-il penser à reformuler le Principe d’Equivalence pour l’étendre aux
interactions non gravitationnelles [84], [85] ?
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2.5 Vers un nouveau Principe d’Equivalence ”ǵenéralisé”

Le Principe d’Equivalence a été énoncé, par Einstein, exclusivement pour le champ de gravi-
tation. Il stipule qu’un référentiel uniformément acc´eléré est localement équivalent à un référentiel
inertiel plongé dans un champ de gravitation. Cette localité n’est valable que dans la mesure où
le champ de gravitation peut être considéré homogène.

Dans ce qui suit, quelques arguments en faveur de l’extension du Principe d’Equivalence sont
présentés, suivis de quelques remarques sur la manière avec laquelle nous envisageons d’étendre
ce principe aux interactions non gravitationnelles en général. Une attention particulière est portée
sur l’interaction électromagnétique pour laquelle les contours du nouveau Principe d’Equivalence
sont révélés.

2.5.1 Arguments en faveur d’une extension du Principe d’Equivalence

Cadre de validité du Principe d’Equivalence

Dans un premier temps, nous allons voir dans quelle mesure unchamp gravitationnel, généré
par une masse ponctuelle ou bien une distribution de masse sphérique, peut être considéré ho-
mogène. Dans ce cas, les champs de gravitation qui règnenten deux points différents de l’espace
peuvent être assimilés au même vecteur constant, si les deuxdirections etmodulessont presque
les mêmes.

– La première exigence a lieu dans la mesure où deux trajectoires de deux masses, conver-
gentes vers le centre du champ de gravitation, peuvent êtreconsidérées comme parallèles
(voir figure2.2).

– Pour définir les limites de la seconde exigence, considérons une massem qui se déplace
sous l’action du champ de gravitation de la terreM . Compte tenu de la loi de gravitation
universelle et du principe fondamental de dynamique, appliqué àm, il est clair que le
champ de gravitation de la terre

−→gM(r) = −
(
GM

r2

)
−→er , (2.247)

dépend de la distancer de la particule considérée au centre de la terre. Dans ce cas, le
module de la différence des champs gravitationnels qui règnent à des distances respectives
r1 et r2 du centre de la terre est donné par

‖−→gM‖ = ‖−→gM(r1)−−→gM(r2)‖ = GM

[ |r1 − r2|(r1 + r2)

(r1 r2)
2

]
. (2.248)

Il est clair que‖−→gM‖ → 0 quand la distance entre le point initial et final tend à êtrenulle
r2 → r1, ou bien dans la mesure où les distances respectivesR1 = r1 −R etR2 = r2 −R
des points initial et final de la surface de la terre soient négligeables devant le rayon de la
terre31, i.eR1 ≪ R etR2 ≪ R (voir figure2.2).

31. Dans ce cas‖−→gM‖ ≃ 2|R1 −R2|/R3 → 0.
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M2M1

m1 m2

m1 m2

mm

O

R

r2r1 − r2 m

m

m
‖△−→r ‖ ≪ R

−→er

Terre Terre

FIGURE 2.2 – Représentation schématique de la validité locale du principe d’équivalence

– Il est aussi possible d’ajouter la condition de faible interaction entre la source du champ
de gravitation et la particule qui évolue dans ce champ. En effet, le champ gravitationnel,
créé par la sourceM au niveau de la particulem, −→gM(r) = −(GM/r2)−→er est fortement
influencé par le champ gravitationnel−→gm(r) = (Gm/r2)−→er dem qui agit surM dans le
cas où la distance mutuelle est très petiter → 0 et aussi dans le cas où les deux masses
sont du même ordre de grandeurM ≃ m. Dans ce cas, la distinction ”source” et ”particule
test” ne peut plus avoir lieu ; on a plutôt deux masses en interaction mutuelle.

Les inhomogéı̈tés du champ de gravitation d’une masse sphériqueM entraı̂nent l’apparition
d’un nouveau type de forces dit de marées. Ces forces sont dues à la différence entre les champs
de gravitations qui règnent en deux points voisins dans l’espace ; autrement dit, à l’existence de
gradients non nuls du champ de gravitation dans certaines r´egions de l’espace. En effet, dans le
but de déterminer l’expression de la force de marées qui s’exercerait entre deux masses identiques
m, situées aux points voisins 1 et 2 repérés avec les vecteurs positions respectifs−→r et−→r + −→ς
(voir figure2.3), plaçons-nous dans le cas où le vecteur de séparation−→ς est tel que‖−→ς ‖ ≪ ‖−→r ‖.
Dans ce cas, la force de marées qui s’exerce entre les deux masses situées aux points 2 et 1 est
par définition égale à la différence entre les forces de gravitations

−→
F2 et

−→
F1

−→
f =

−→
F (−→r +−→ς )−−→

F (−→r ). (2.249)
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Un développement de Taylor à l’ordre 1, par rapport à‖−→ς ‖ permet d’avoir l’expression expli-

cite32 de
−→
f

−→
f = GmM

[ −→r
‖−→r ‖3 −

−→r +−→ς
‖−→r +−→ς ‖3

]

≃ GmM

[−→r
r3

− (−→r +−→ς )
(

1

r3
− 3

−→r .−→ς
r5

+ · · ·
)]

= GmM

[
−
−→ς
r3

+
3 (−→r .−→ς )−→r

r5

]

= GmM

[
3 (−→ς .−→er )−→er −−→ς

r3

]
. (2.250)

En introduisant le potentiel gravitationnelφ(−→r ) = −GM‖−→r ‖−1, tel que
−→
F = −m−→∇φ, nous

avons d’autre part

−→
f = −m

[−→∇φ(−→r +−→ς )−−→∇φ(−→r )
]
= −m−→∇ [φ(−→r +−→ς )− φ(−→r )]

≃ −m−→∇
[(−→∇φ

)
.−→ς
]
= GMm

−→∇
[
−→ς .−→∇

(
1

r

)]

Sachant que−→ς est indépendant de−→r , la relation33

(−→ς .−→∇
)[−→∇

(
1

r

)]
=

−→∇
[
−→ς .−→∇

(
1

r

)]
,

32. Un calcul similaire est développé pour exprimer le champ électrique en fonction du moment dipolaire aux
grandes distances [86].

33. Compte tenu des deux propriétés
−→∇ [a(r)] =

(
da

dr

) −→r
r
,

et −→∇
(−→
A.

−→
B
)
=

−→
A ×

(−→∇ ×−→
B
)
+
(−→
A.

−→∇
)−→
B +

−→
B ×

(−→∇ ×−→
A
)
+
(−→
B.

−→∇
)−→
A,

nous avons

(−→ς .−→∇
)[−→∇

(
1

r

)]
=

−→∇
[
−→ς .−→∇

(
1

r

)]
− −→ς ×

[−→∇ ×−→∇
(
1

r

)]

︸ ︷︷ ︸
−→
0

−−→∇
(
1

r

)
×
(−→∇ ×−→ς

)

︸ ︷︷ ︸
−→
0

−
[−→∇

(
1

r

)
.
−→∇
]
−→ς

=
−→∇
[
−→ς .−→∇

(
1

r

)]
−
[(−1

r2
−→er
)
. (−→er ∇r +

−→eθ ∇θ +
−→eφ ∇φ)

]
−→ς

=
−→∇
[
−→ς .−→∇

(
1

r

)]
−
(−1

r2
d−→ς
dr

)

︸ ︷︷ ︸
−→
0
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permet de mettre la force de marées sous la forme

−→
f = −m

(−→ς .−→∇
)(−→∇φ

)
. (2.251)

Il s’ensuit finalement que laième composante de l’accélération relative entre les deux masses
situées aux points voisins 1 et 2 est donnée, dans un système de coordonnées cartésien, par
l’expression [92]

d 2ςi
dt2

= −ςj
(

∂ 2φ

∂xi∂xj

)

−→r

. (2.252)

Ces forces de marées jouent un rôle important dans les régions pour lesquelles il y a une
très grande variation du champ gravitationnel. En effet, pour un corps macroscopique ayant une
extension spatiale importante, de telle sorte à ”ressentir” la non-uniformité du champ gravita-
tionnel dans lequel il est plongé, les forces gravitationnelles, non égales, qui s’exercent sur les
différentes parties constitutives ont tendance à modifier la forme générale du corps.

Ajoutons finalement que ces forces sont du même ordre de grandeur que les composantes
du tenseur de courbure. En effet, d’après (2.252), elles s’expriment en fonction des secondes
dérivées du potentiel gravitationnel, d’autre part, en revenant aux définitions du tenseur de Cour-
bure (2.86), des symboles de Christoffel (2.34) et de la relation (2.149), il est clair que les compo-
santes du tenseur de courbure s’expriment sous forme d’une certaine combinaison des secondes
dérivées du potentiel gravitationnel. Dans ce cas, de la même manière que pour les forces de
marées, l’existence de composantes non nulles du tenseur de courbure est due aussi aux inho-
mogéı̈tés du champ gravitationnel.

−→

F1

−→

F2 1

2

M

−→ς

FIGURE 2.3 – Forces de marées

Après avoir discuté les limites pour lesquelles le champ gravitationnel peut être considéré
homogène, à présent, nous allons présenter deux arguments qui montrent clairement que la notion
de localité, comme cadre de validité du Principe d’Equivalence, n’est qu’une approximation
qu’il va falloir préciser si on veut espérer absorber l’effet des interactions non gravitationnelles,
agissant sur une particule, dans la métrique de l’Espace-temps ; autrement dit, se ramener à un
système de coordonnées particulier dans lequel la particule est considérée comme libre.
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1. Il est bien connu en RG qu’il est possible d’annuler tous les symboles de ChristoffelΓλµν ,
en un point arbitraireO, choisit comme origine des coordonnées. Pour ce faire, il suffit
d’effectuer, au voisinage de ce point, la transformation decoordonnées suivante [86]

x
′λ = xλ +

1

2
(Γλµν)O x

µ xν . (2.253)

En appliquant la transformation de coordonnées (2.253), l’équation de géodésique (2.141)
se réduit au pointO à l’équation d’une particule libre

(
d 2x

′ν

dτ 2

)

O

= 0. (2.254)

D’autre part, les composantes non nulles du tenseur de courbure (2.86) sont dues aux
dérivées des symboles de Christoffel

(
R

′ j
ikℓ

)
O
=
(
∂

′

kΓ
′ j
iℓ

)
O
−
(
∂

′

ℓΓ
′j
ik

)
O
. (2.255)

Par contre, si on remplace le pointO par une petite région qui l’entoure, dans ce cas, les
symboles de Christoffel nuls vont imposer des dérivées nulles desΓ

′ j
iℓ , de sorte que toutes

les composantes du tenseur de courbureR
′ j
ikℓ = 0 soient nulles dans la région qui entoure

le pointO. Or si le tenseur de courbure est nul dans un système de coordonnées particulier,
il en sera de même pour n’importe quel autre référentiel.Cette conclusion est absurde car
nous avons assumé, dès le début, la présence d’un champ de gravitation qui se manifeste
par une courbure non nulle d’espace-temps.

2. Même si nous considérons que l’égalité des masses inerte et gravitationnelle est rigoureu-
sement exact, deux corpsA etB ne tombent pas vers la terre avec la même accélération par
rapport au même référentiel. En effet, les centres de masses respectifs par rapport auxquels,
les accélérations sont mesurées sont différents ; en supposant queA etB sont à la même
hauteurr du centre de la terre34, alors la distance entre leurs centres de masses respectifs

‖△−→
R‖ =

M |mA −mB| r
(M +mA) (M +mB)

, (2.256)

ne s’annule que dans les cas où les deux corps ont la même masse (mA = mB), ou bien
dans le cas où les deux masses sont négligeables devant la masse de la terre (M ≫ mA

etM ≫ mB). Cette circonstance implique que la propriété selon laquelle tous les corps
tombent avec la même accélération sous l’action du champgravitationnel terrestre, n’est
en fait qu’une approximation, appliquée dans certaines circonstances bien particulières.

On s’aperçoit ainsi que la notion de localité, comme cadrede validité du Principe d’Equi-
valence, n’est rigoureusement exacte qu’en la réduisant `a un point. Ainsi se présente la possibi-
lité d’étendre le Principe d’Equivalence à toutes les interactions fondamentales, car en un point
donné, il est possible d’annuler l’action ou bien l’effet de n’importe quel champ.

34. On se place dans le cas−→r =
−→
OA =

−−→
OB où les deux massesA etB se déplacent suivant la même direction.
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Attirons l’attention sur une différence fondamentale entre la gravitation et l’électromagnétisme.
Compte tenu du principe fondamental de la dynamique, l’acc´elération d’une particule, de masse
inertiellemi et de masse gravemg, soumise au champ gravitationnelg, supposé constant, d’une
seconde masseM est donnée

ẍ =

(
mg

mi

)
g.

L’égalité entre la masse inertielle et gravitationnellemi = mg, implique que la transformation
de coordonnées

x
′

= x− 1

2
gt2, (2.257)

conduit à voir la particule avec une accélération nulleẍ
′

= 0 dans le nouveau référentiel. De
même, pour annuler l’accélération d’une particule, de chargeq et de massemi, soumise à un
champ électrostatique constantE

ẍ =

(
q

mi

)
E,

il faut plutôt appliquer la transformation de coordonnées suivante

x
′

= x− 1

2

(
q

mi

)
Et2. (2.258)

La différence fondamentale entre les deux transformations de coordonnées précédentes est que
(2.257) est universelle, i.e indépendante des propriétés de laparticule test, alors que (2.258)
dépend des propriétés de la charge électrique. L’égalité des masses inerte et grave implique que
l’espace-temps de la relativité générale est une scèneunique pour toutes les masses, alors que
l’absence d’une propriété similaire pour les charges électriques fait que l’espace-temps, de la
nouvelle approche, dépend des propriétés des charges électriques. Dans ce cas, l’espace-temps
qui permetterait de décrire par exemple deux chargesq1 et q2 est différent de celui qui permet de
décrire les chargesq1 et q3.

Approche de Barros

Essayons maintenant de montrer que les résultats surprenants de C.C.Barros sont dus à une
adoption implicite d’un Principe d’Equivalence, étendu `a l’interaction électrostatique. Pour ce
faire, considérons une particule de chargeq et de masse inertiellemi. De façon similaire au
cas gravitationnel, Il est toujours possible de trouver un système de coordonnées

{
x(0)i

}
dans

lequel la particule est libre. A la limite newtonienne, il est possible de montrer que l’équation de
géodésique se réduit à

d2−→r
dt2

= −c
2

2

−→∇h00. (2.259)

où gµν = ηµν + hµν . D’autre part, l’équation de Newton pour une particule chargée, soumise à

un champ électrostatique
−→
E est donnée par

d2−→r
dt2

=
q

mi

−→
E = − q

mi

−→∇φ. (2.260)
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La comparaison de (2.260) et (2.259), tout en exigeant au potentiel scalaireφ de tendre vers zéro
à l’infini, nous permet de déduire l’élément de la métrique suivant

g00 = 1 +
2

c2
q

mi
φ. (2.261)

Ce résultat est exactement celui utilisé par C.C.Barros,lorsqu’il adopte une métrique similaire à
celle de Schwarzschild (2.200),

g00 = 1 +
2 V (r)

mic2
, (2.262)

où l’énergie potentielleV (r) = qφ(r). Ainsi, ce raisonnement confirme notre hypothèse que
C.C.Barros adopte implicitement le Principe d’Equivalence étendu au champ électrostatique.
Dans ce cas, il faut admettre alors l’existence d’équations de géodésiques pour la charge électrique
q soumise au champ électrostatique.

A présent, il serait intéressant de vérifier les possibilités d’étendre le Principe d’Equivalence
au cas plus général de l’interaction électromagnétique.

Approche de Iliev

Dans sa contribution [85], Iliev parvient à annuler le champ électromagnétiqueAµ en un
point arbitraireO, par le biais d’une transformation de jauge

Aµ(M) → A
′

µ(M) = Aµ(M)− ∂φ(M)

∂xµ
, (2.263)

qui correspond au choix particulier de la fonction scalaire

φ(M) = Υρ x
ρ(M) + xρ(M) xσ(M) [∂σAρ(O)] , (2.264)

tel queΥρ = Aρ(O) et∂σAρ(O) = (∂Aρ/∂x
σ)O représentent respectivement la valeur du champ

électromagnétique et de sa dérivée au pointO.
En effet, compte tenu de (2.264) qui conduit à la dérivée

∂φ(M)

∂xµ
=

(
∂Υρ

∂xµ

)
xρ(M) + xρ(M) xσ(M)

∂

∂xµ

[
∂σAρ(O)

]
+Υµ

+xσ(M)
[
∂σAµ(O)

]
+ xρ(M)

[
∂µAρ(O)

]
, (2.265)

et compte tenu du développement au premier ordre du potentiel

Aµ(M) = Aµ(O) + xλ(M)
[
∂λAρ(O)

]
, (2.266)

au voisinage du point arbitraireO pris comme origine des coordonnées (i.exℓ(O) = 0 ∀ℓ), il
est ainsi possible d’aboutir à l’expression du potentiel dans la nouvelle jauge

A
′

µ(M) = −
(
∂Υρ

∂xµ

)
xρ(M)− xρ(M) xσ(M)

∂

∂xµ

[
∂σAρ(O)

]
− xρ(M)

[
∂µAρ(O)

]
. (2.267)
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Il est claire que ce potentiel est nul
A

′

µ(O) = 0, (2.268)

à l’origine des coordonnées.
Nous avons montré qu’une transformation de jauge ne peut pas être réduite ou assimilée à

une transformation de coordonnées [108]. En effet, il est bien connu que sous l’action d’une
transformation de coordonnées infinitésimale et arbitraire

xi → x
′i = xi + εi, (2.269)

le champ électromagnétique se transforme, à l’ordre 1, comme suit

A
′

µ(x
i) ≃ Aµ(x

i)− ∂ερ

∂xµ
Aρ(x

i)− ερ
∂Aµ
∂xρ

. (2.270)

La comparaison de (2.270) avec la transformation de jauge

A
′

µ(x
i) = Aµ(x

i)− ∂φ(xi)

∂xµ
. (2.271)

nous a permis d’établir l’identification suivante

∂φ(xi)

∂xµ
=

∂ερ

∂xµ
Aρ(x

i) + ερ
∂Aµ
∂xρ

=
∂

∂xµ

(
Aρ(x

i) ερ
)
+ ερFρµ(x

i), (2.272)

oùFρµ(xi) =
∂Aµ(xi)

∂xρ
− ∂Aρ(xi)

∂xµ
. L’adoption de la solutionφ(xi) = Aρ(x

i) ερ impose la condition
suivante

ερFρµ(x
i) = 0, (2.273)

qui est un système d’équations linéaires sans second membre, dont la solution n’existe que si

det
[
Fρµ(x

i)
]
= 0. (2.274)

N’étant pas conforme aux équations de Maxwell, la condition (2.274) nous amène à conclure
qu’une transformation de jauge ne peut pas être vue comme une transformation de coordonnées.

2.5.2 Extensionà l’interaction électromagńetique

La critique précédente de l’approche de Iliev, nous amène à penser que pour étendre le Prin-
cipe d’Equivalence à l’interaction électromagnétique, il ne faut pas donc chercher à annuler le
4-potentielAµ, moyennant une transformation de coordonnées adéquate,au niveau du pointO
où se trouve la charge électriqueq, mais plutôt annuler l’effet du champ électromagnétique en
O. Autrement dit, nous espérons définir des symboles de Christoffels qui génèrent la force de
Lorentz qui agit sur la charge électrique, dans certaines conditions à préciser ultérieurement. De
cette façon, le recours à la transformation de coordonnées (2.253), permettrait d’annuler ces nou-
veaux symboles, de telle sorte à annuler l’effet du champ électromagnétique sur la particule test
chargée pour avoir une particule libre.

70
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2.6 Conclusion et Ŕesultats

Contrairement à C.C.Barros qui prétend apporter une correction insignifiante aux niveaux
d’énergie de l’électron, en se plaçant dans le même contexte, nous avons reproduit le même
résultat pour le spectre de l’atome d’hydrogène que celuiobtenu dans le cadre de l’équation de
Dirac.

Vouloir réduire l’essence du principe d’Equivalence à l’égalité entre la masse inertielle et
gravitationnelle n’était pas de nature à faciliter l’extension de ce principe aux interactions non-
gravitationnelles en général à cause d’une absence d’arguments similaires permettant de sou-
mettre à la même accélération toutes les particules quise déplacent uniquement sous l’action du
champ en question. Au lieu de cela, il fallait plutôt chercher le moyen d’annuler l’effet du champ
sur la particule de telle sorte à aboutir à un mouvement libre.

Pour commencer, on a discuté la validité du Principe d’Equivalence, tel qu’il a était for-
mulé pour le champ de gravitation. On s’est aperçu que la localité, utilisée pour servir de cadre
de validité du Principe, n’était rigoureusement utilis´ee que dans le cas limite d’un point. Cette
remarque ouvre de grandes perspectives pour étendre le Principe d’Equivalence à toutes les in-
teractions fondamentales, car en un point donné, il y a l’espoir d’annuler l’action de n’importe
quel champ.

De plus, pour confirmer notre raisonnement, nous avons montré que les résultats surprenants
de C.C.Barros sont dus à une utilisation implicite du Principe d’Equivalence, étendu au champ
électrostatique.

Dans notre effort de recherche des possibilités d’étendre le Principe d’Equivalence au cas
plus général de l’interaction électromagnétique on s’est penché sur l’approche de Iliev, selon la-
quelle le champ électromagnétique est annulé en un pointquelconque grâce à une transformation
de jauge particulière. En guise de critique, nous avons établi qu’une transformation de jauge ne
peut pas être assimilée à une transformation de coordonnées. Ceci nous amène à la conclusion
qu’il ne faut pas chercher à annuler leAµ en un point quelconque par le biais d’une transfor-
mation de coordonnée particulière, mais plutôt à postuler l’existence d’équations de géodésiques
pour une charge électrique soumise à un champ électromagnétique. Les symboles de Christoffel
qui figurent dans ces équations permettraient, dans certaines conditions, de générer la force de
Lorentz.

Il faut admettre que l’utilisation, par Barros, d’une solution similaire à celle de Schwarzschild
(2.200) est tout à fait curieuse ; elle nous amènent à soupçonner l’existence d’équations de type
Einstein pour le champ électromagnétique qui doivent se réduire, dans certaines conditions à
déterminer ultérieurement, aux équations de Maxwell.
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Chapitre 3

La Gravit é Linéaire

3.1 Introduction

L’analyse de l’approche de Barros [72], pour décrire l’atome d’hydrogène, nous a permis de
souligner deux points intéressants. Le premier point concerne l’utilisation d’une solution simi-
laire à celle de Schwarzschild et va être à l’origine de notre hypothèse de l’existence d’équations
de type Einstein pour l’interaction électromagnétique.Le second point concerne la possibilité
de l’extension du Principe d’Equivalence à l’interactionélectromagnétique et va nous permettre
d’émettre l’hypothèse de l’existence d’équations de g´eodésiques pour des charges électrique sou-
mises à un champ électromagnétique.

A la lumière des résultats surprenants de Barros, témoins d’une profonde unité entre la gra-
vité et l’électromagnétisme, nous avons commencé nos investigations par la recherche de toutes
les analogies qui pourraient conduire à une description g´eométrique unifiée de ces interactions
fondamentales.

Dans ce chapitre, dans le but d’explorer les analogies qui puissent exister entre la gravité
et l’électromagnétisme, nous allons nous pencher sur le domaine de la Gravité Linéaire où des
phénomènes très intéressants ont lieu. Dans les régions où le champ gravitationnel est de faible
intensité, il est possible d’adopter une approche perturbative de sorte à pouvoir étudier l’écart
de la métrique de l’espace-temps par rapport à la métrique plate de Minkowski. L’appellation
de Gravité Linéaire trouve son origine dans la volonté delimiter l’approche au premier ordre de
la perturbation, de sorte à ne considérer que les termes linéaires et de pouvoir ainsi exclure les
termes d’ordres supérieurs ; bien évidemment, dans le casoù le champ gravitationnel est plus
intense il est possible de pousser l’étude aux ordres supérieurs de la perturbation.

Dans un premier temps, un rappel des notions fondamentales de la Gravité Linéaire ”stan-
dard” est présenté ; une attention toute particulière est portée sur l’approche de P. Huei [76] et
celle de S. Carroll [78].

Dans l’approche de Huei, les équations d’Einstein se réduisent à des équations de type Max-
well et une particule test, astreinte à se mouvoir suivant des géodésiques, est soumise à une force
gravitationnelle de type Lorentz. Néanmoins la partie ”magnétique” de cette force contient un
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facteur 4 indésirable.
Dans l’approche de Carroll, les champs sont définis de tellemanière à surmonter le problème

lié à l’existence du facteur 4 indésirable dans la force gravitationnelle de type Lorentz, néanmoins
les équations linéaires d’Einstein ne prennent plus la forme d’équations de type Maxwell.

Une critique des deux approches précédentes va nous permettre de souligner quelques imper-
fections dont la résolution va nous permettre de revisiterla Gravité linéaire de sorte à aboutir à
une meilleure analogie entre la gravitation et l’électromagnétisme.

3.2 Version standard

3.2.1 D́efinition de la limite du champs faible

L’équation d’Einstein se réduit à l’équation de Newtondans le cas des champs faibles, sta-
tiques et pour des faibles vitesses des particules test. Dans ce qui suit, nous allons considérer une
solution moins restrictive que la limite non relativiste, où le champ reste faible, mais n’est plus
statique et où il n’y a pas de restriction sur la vitesse des particules test.

En effet, la présence d’une distribution matérielle crée une perturbation de la métrique dans
son voisinage, et cette perturbation devient non stationnaire si les constituants de la source sont en
mouvement. De plus, très loin de la source1 le champ gravitationnel est si faible que la métrique
de l’espace-temps peut être vue comme une légère perturbation de la métrique de Minkowski

gµν = ηµν + hµν , | hµν |≪ 1. (3.1)

tel queηµν = (1,−1,−1,−1).
La perturbation est suffisamment faible pour pouvoir considérer qu’elle se propage sur une

métrique ”de fond” stationnaire, autrement dit, on se contente de perturber la métrique de Min-
kowski juste à l’ordre 1 de sorte à négliger tous les termes d’ordres supérieurs de cette pertur-
bationhµν . De plus, il est possible d’élever ou d’abaisser les indices en utilisant simplementηµν
et ηµν , car l’erreur commise est d’un ordre supérieur de cette perturbation, donc négligeable.
Dans ce cas, pour pouvoir satisfaire la conditiongµνg

νσ = δσµ , nous avons au premier ordre de la
perturbation

gµν = ηµν − hµν , (3.2)

avechµν = ηµαηνβhαβ .
La propagation de la perturbation linéaire de la métriqueest décrite par des équations d’Ein-

stein qui ressemblent aux équations de Maxwell. De la mêmefaçon que les charges électriques en
mouvement génèrent des ondes électromagnétiques, le mouvement des masses permet de générer
des ondes gravitationnelles.

1. A une distance largement supérieure au rayon de Schwarzschild r ≫ 2GM/c2
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3.2.2 Linéariation deséquations d’Einstein

Nous allons considérer une version des équations d’Einstein où les effets des ordres dehµν
supérieurs au premier ordre sont négligés, une théorieoù un champ de tenseurs symétriquehµν
se propage dans un espace-temps plat de Minkowski.

Symboles de Christoffel

Conformément à (3.2), les symboles de Christoffel (2.34) au premier ordre

Γρµν =
1

2
gρλ (∂µgνλ + ∂νgλµ − ∂λgµν)

=
1

2
(ηρλ − hρλ) [∂µ(ηνλ + hνλ) + ∂ν(ηλµ + hλµ)− ∂λ(ηµν + hµν)]

=
1

2
ηρλ (∂µhνλ + ∂νhλµ − ∂λhµν) +O(h2)

sont donnés par l’expression

Γρµν ≈
1

2
ηρλ
(
∂µhνλ + ∂νhλµ − ∂λhµν

)
. (3.3)

Tenseur de Riemann

A l’ordre un de la perturbation, le produit des symboles de Christoffel qui figurent dans
l’expression du tenseur de courbure

R λ
µρσ = ∂ρΓ

λ
µσ − ∂σΓ

λ
µρ + ΓλαρΓ

α
µσ︸ ︷︷ ︸

ordre 2

−ΓλασΓ
α
µρ︸ ︷︷ ︸

ordre 2

(3.4)

sont négligés. Dans ce cas, d’après les relations (2.89) et (3.2), le tenseur de Riemann est donné
par

Rµνρσ ≈ ηµλ
[
∂ρΓ

λ
νσ − ∂σΓ

λ
νρ

]

≈ 1

2
ηµλ ∂ρ

[
ηλα (∂νhσα + ∂σhαν − ∂αhνσ)

]
− 1

2
ηµλ ∂σ

[
ηλα (∂νhρα + ∂ρhαν − ∂αhνρ)

]

≈ 1

2
δαµ (∂ρ∂νhσα + ∂ρ∂σhαν − ∂ρ∂αhνσ)−

1

2
δαµ (∂σ∂νhρα + ∂σ∂ρhαν − ∂σ∂αhνρ)

≈ 1

2
(∂ρ∂νhσµ + ∂ρ∂σhµν − ∂ρ∂µhνσ − ∂σ∂νhρµ − ∂σ∂ρhµν + ∂σ∂µhνρ)

ou encore finalement

Rµνρσ ≈ 1

2

(
∂ρ∂νhσµ + ∂σ∂µhνρ − ∂σ∂νhρµ − ∂ρ∂µhνσ

)
. (3.5)
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Tenseur de Ricci

D’après les expressions du tenseur de Riemann (3.5) et de la métrique inverse (3.2), les
composantes du tenseur de Ricci (2.93) sont donnés au premier ordre par

Rµν ≈ ηαβ Rαµβν

≈ 1

2
ηαβ
(
∂β∂µhνα + ∂ν∂αhµβ − ∂ν∂µhβα − ∂β∂αhµν

)
(3.6)

En introduisant la trace de la perturbation

h = ηαβ hαβ = hββ = h00 − h11 − h22 − h33

et le d’Alembertien

✷ = ηαβ ∂α∂β = −−→∇2 +
1

c 2
∂ 2

∂t 2
,

nous avons finalement

Rµν ≈
1

2

(
∂σ∂µh

σ
ν + ∂ν∂σh

σ
µ − ∂ν∂µh−✷hµν

)
(3.7)

Courbure scalaire

La courbure scalaire (2.95), à l’ordre un de la perturbation, est obtenue en contractant le
tenseur de Ricci (3.7) par la métrique inverse (3.2)

R ≈ ηµν Rµν

≈ 1

2
ηµν
(
∂σ∂µh

σ
ν + ∂ν∂σh

σ
µ − ∂ν∂µh−✷hµν

)

≈ 1

2

(
∂σ∂µh

σµ + ∂ν∂σh
σν − ηµν∂ν∂µh− ηµν✷hµν

)

≈ 1

2

(
∂ν∂σh

σν + ∂ν∂σh
σν − ✷h−✷h

)

≈ 1

2

(
2 ∂ν∂σh

σν − 2✷h
)

pour avoir finalement
R ≈ ∂µ∂νh

µν − ✷h. (3.8)

Tenseur d’Einstein linéarisé

Au premier ordre de la perturbation, le tenseur d’Einstein (2.152) est obtenu grâce aux rela-
tions (3.8) et (3.7) d’ordres 1 et la métrique (3.1) à l’ordre 0,

Gµν ≈ Rµν −
1

2
ηµν R

≈ 1

2

(
∂σ∂µh

σ
ν + ∂ν∂σh

σ
µ − ∂ν∂µh− ✷hµν

)
− 1

2
ηµν

(
∂α∂βh

αβ −✷h
)
,
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de sorte à avoir finalement

Gµν ≈
1

2

(
∂σ∂µh

σ
ν + ∂ν∂σh

σ
µ − ∂ν∂µh−✷hµν − ηµν ∂α∂βh

αβ + ηµν ✷h
)
. (3.9)

Equations d’Einstein linéarisées

Les équations d’Einstein, au premier ordre de la perturbation, sont données par

8πG

c4
Tµν = Gµν

8πG

c4
Tµν ≈ 1

2

(
∂σ∂µh

σ
ν + ∂ν∂σh

σ
µ − ∂ν∂µh−✷hµν − ηµν ∂α∂βh

αβ + ηµν ✷h
)
. (3.10)

oùTµν représente le tenseur d’énergie-impulsion de la source du champ.

3.2.3 Transformation de jauge

La conditiongµν = ηµν + hµν ne spécifie pas complètement le système de coordonnées dans
l’espace-temps. Il peut y avoir un autre système de coordonnées où la métrique peut toujours être
écrite sous forme de la métrique de Minkowski plus une perturbation qui peut être différente de
hµν .

Soit la transformation de coordonnées infinitésimale suivante

x
′ µ = xµ + ξµ, (3.11)

où ξµ = ε ζµ, avecε≪ 1. La transformation inverse s’écrit alors

xµ = x
′ µ − ξ

′ µ (3.12)

de telle sorte queξµ(x
′ ρ) = ξ

′ µ(xρ). Les composantes du tenseur métrique, dans le nouveau
système de coordonnées, sont données par

g
′

µν(x
′ σ) =

∂xα

∂x′ µ

∂xβ

∂x′ ν
gαβ(x

σ).

En se limitant aux termes du premier ordre, nous avons

η
′

µν + h
′

µν ≈ ∂xα

∂x′ µ

∂xβ

∂x′ ν
(ηαβ + hαβ)

≈
(
δαµ − ∂

′

µξ
′ α
)(

δβν − ∂
′

νξ
′ β
)
(ηαβ + hαβ)

≈
[
δαµδ

β
ν − δβν ∂

′

µξ
′ α − δαµ ∂

′

νξ
′ β + (∂

′

µξ
′ α)(∂

′

νξ
′ β)︸ ︷︷ ︸

ordre 2

]
(ηαβ + hαβ) (3.13)

Les termes exprimés dans le nouveau système de coordonnées sont évalués au pointx
′ σ alors

que ceux exprimés dans l’ancien système de coordonnées sont évalués au pointxσ, de sorte que

η
′

µν(x
′ σ) + h

′

µν(x
′ σ) ≈ ηµν(x

σ) + hµν(x
σ)− (ηµβ + hµβ) [∂

′

νξ
′ β(xσ)]− (ηαν + hαν) [∂

′

µξ
′ α(xσ)]
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En admettant queη
′

µν(x
′ σ) = ηµν(x

σ), l’équation précédente se simplifie

h
′

µν(x
′ σ) ≈ hµν(x

σ)− ηµβ[∂
′

νξ
′ β(xσ)]− ηαν [∂

′

µξ
′ α(xσ)],

pour donner lieu finalement à

h
′

µν(x
′ σ) ≈ hµν(x

σ)− ∂
′

νξ
′

µ(x
σ)− ∂

′

µξ
′

ν(x
σ). (3.14)

Mais à l’approximation linéaire enhµν , nous pouvons d’une part prendre toutes les quantités
figurant dans (3.14) au pointxσ. En effet, un développement de Taylor au premier ordre deξσ

h
′

µν(x
′ σ) = h

′

µν(x
σ + ξσ) = h

′

µν(x
σ) + ξρ[∂ρh

′

µν(x
σ)]︸ ︷︷ ︸

ordre 2

+O(ξ2), (3.15)

permet de montrer que2

h
′

µν(x
′ σ) ≈ h

′

µν(x
σ), (3.16)

de sorte qu’en remplaçant (3.16) dans (3.14) nous obtenons

h
′

µν(x
σ) ≈ hµν(x

σ)− ∂
′

νξ
′

µ(x
σ)− ∂

′

µξ
′

ν(x
σ). (3.17)

D’autre part, il est aussi possible de montrer qu’au premierordre∂
′

αξ
′ µ ≈ ∂αξ

µ. En effet,

∂ξ
′ µ

∂x′ α
=
∂ξµ

∂xβ
∂xβ

∂x′ α
=
∂ξµ

∂xβ

(
δβα −

∂ξ
′ β

∂x′ α

)
≈ ∂ξµ

∂xα
. (3.18)

Donc compte tenu de (3.18), l’équation (3.17) se réduit finalement à la transformation de jauge

h
′

µν(x
σ) ≈ hµν(x

σ)− ∂νξµ(x
σ)− ∂µξν(x

σ). (3.19)

soit

δhµν(x
σ) ≡ h

′

µν(x
σ)− hµν(x

σ) = −∂νξµ(xσ)− ∂µξν(x
σ). (3.20)

Sous l’action des transformations linéaires et infinitésimales arbitraires (3.11), le tenseur de cour-
bure et le tenseur d’énergie-impulsion (évalués au premier odre) sont invariants. L’invariance de
la théorie sous de telles transformations est analogue à l’invariance de jauge traditionnelle en
électromagnétisme par la transformationAµ → A

′

µ = Aµ − ∂µχ.

2. En posanthµν = ǫhµν etξρ = ǫ ζρ, avecǫ≪ 1, il vient que le termeξρ[∂ρh
′

µν(x
σ)] = ǫ2ζρ[∂ρh

′

µν(x
σ)] est

du second ordre enǫ.
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3.2.4 Invariance du tenseur de Riemann par transformation de jauge

Vérifions l’invariance du tenseur de Riemann linéarisé (3.5) sous la transformation de coor-
données infinitésimale (3.11), ou de manière équivalente sous la transformation de jauge (3.19).
Pour ce faire, calculons la variation

δRµνρσ ≡ R
′

µνρσ(x
β)− Rµνρσ(x

β)

=
1

2

[
∂ρ∂νh

′

σµ + ∂σ∂µh
′

νρ − ∂σ∂νh
′

ρµ − ∂ρ∂µh
′

νσ

]

−1

2

[
∂ρ∂νhσµ + ∂σ∂µhνρ − ∂σ∂νhρµ − ∂ρ∂µhνσ

]

=

(
Rµνρσ +

1

2

[
∂ρ∂ν (−∂σξµ − ∂µξσ) + ∂σ∂µ (−∂νξρ − ∂ρξν)

−∂σ∂ν (−∂ρξµ − ∂µξρ)− ∂ρ∂µ (−∂νξσ − ∂σξν)
])

− Rµνρσ

qui se réduit finalement à
δRµνρσ = 0. (3.21)

Il est claire qu’une telle variation du tenseur de Riemann conduit, bien évidemment, à l’in-
variance de jauge du tenseur d’Einstein par la transformation (3.19). L’invariance du tenseur
énergie-impulsion est due à la limitation au premier ordre de la perturbation de sorte que les
forces gravitationnelles sont beaucoup plus faibles que les autres forces dues aux tensions dans
le milieu, par exemple un solide en rotation. Dans ce cas, leséquations de mouvement du mi-
lieu matériel ne sont pas affectées par le champ de gravitation engendré par celui-ci. Elles se
réduisent donc aux équations minkowskiennes du mouvement, caractérisé par∂µT µν = 0 (au
lieu de∇µT

µν = 0).

3.2.5 La jauge harmonique

Face à un système présentant une invariance par rapport `a une transformation de jauge, le pre-
mier réflexe consiste à fixer une jauge. Ce choix de jauge va ˆetre conditionné par la simplification
des équations dans une situation bien particulière.

Définition de la jauge harmonique

La jauge harmonique3 est spécifiée par les quatre conditions suivantes

gµν Γρµν = 0, (3.22)

une relation ”temporelle” pourρ = 0 et trois relations ”spatiales” pourρ = i = 1, 2, 3.

3. Dite aussi jauge de Hilbert ou bien jauge de Donder.
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Au premier ordre de la perturbationhµν , la condition précédente est donnée par

1

2
ηµνηλρ(∂µhνλ + ∂νhλµ − ∂λhµν) = 0

1

2
(∂µh

µρ + ∂νh
ρν − ηλρ ∂λh) = 0

1

2
(2 ∂µh

µρ − ηλρ ∂λh) = 0

∂µh
µρ − 1

2
ηλρ ∂λh = 0,

soit encore en appliquant une contraction parηρβ

ηρβ ∂µh
µρ − 1

2
ηλρηρβ ∂λh = 0

∂µh
µ
β −

1

2
δλβ ∂λh = 0,

nous aboutissons finalement à la condition de jauge harmonique dans la limite du champ faible

∂µh
µ
β −

1

2
∂βh = 0. (3.23)

Cette dernière condition est équivalente aux quatre conditions




∂µh
µ
0 −

1

2
∂0h = 0,

∂µh
µ
i −

1

2
∂ih = 0.

(3.24)

En utilisant la jauge harmonique (3.23), les équations d’Einstein linéarisées (3.10) se mettent
sous la forme

8πG

c4
Tµν ≈ 1

2

(
∂µ(∂σh

σ
ν ) + ∂ν(∂σh

σ
µ)− ∂ν∂µh−✷hµν − ηµν ∂α∂β(η

ασ hβσ) + ηµν ✷h

)

≈ 1

2

(
1

2
∂µ∂νh+

1

2
∂ν∂µh− ∂ν∂µh− ✷hµν − ηµν η

ασ ∂α(∂β h
β
σ) + ηµν ✷h

)

≈ 1

2

(
−✷hµν −

1

2
ηµν η

ασ ∂α ∂σ h+ ηµν ✷h

)

≈ 1

2

(
−✷hµν −

1

2
ηµν ✷h + ηµν ✷h

)

≈ 1

2

(
−✷hµν +

1

2
ηµν ✷h

)

≈ −1

2

(
✷hµν −

1

2
ηµν ✷h

)

≈ −1

2
✷

(
hµν −

1

2
ηµν h

)
, (3.25)
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soit

✷

(
hµν −

1

2
ηµν h

)
≈ −16πG

c4
Tµν . (3.26)

Changement de ḿetrique

Posons par commodité

hµν = hµν −
1

2
ηµν h. (3.27)

Dans le but d’inverser cette relation, i.e exprimerhµν , il faut déterminer la trace dehµν . Pour ce
faire, appliquonsηµν à (3.27)

h ≡ ηµν hµν = ηµν hµν −
1

2
ηµνηµν h = h− 2h

pour avoir la relation entre les traces
h = −h. (3.28)

A cause de cette propriété, la nouvelle métriquehµν , définie par (3.27), est dite la perturbation à
trace inversée. En remplaçant (3.28) dans (3.27), on aboutit à la relation inverse

hµν = hµν −
1

2
ηµν h. (3.29)

De même en appliquantηµρ à (3.29) nous obtenons aussi

ηµρ hµν = ηµρ hµν −
1

2
ηµρηµν h

hρν = h
ρ

ν − 1

2
δρν h. (3.30)

En utilisant la ”nouvelle” métriquehµν , les équations d’Einstein linéarisées (3.10) deviennent

16πG

c4
Tµν ≈ ∂σ∂µh

σ
ν + ∂ν∂σh

σ
µ − ∂ν∂µh− ✷hµν − ηµν ∂α∂βh

αβ + ηµν ✷h

≈ ∂σ∂µ

(
h
σ

ν −
1

2
δσν h

)
+ ∂ν∂σ

(
h
σ

µ −
1

2
δσµ h

)
+ ∂ν∂µh

−✷

(
hµν −

1

2
ηµν h

)
− ηµν ∂α∂β

(
h
αβ − 1

2
ηαβ h

)
− ηµν ✷h

≈ ∂σ∂µ h
σ

ν −
1

2
∂ν∂µ h + ∂ν∂σ h

σ

µ −
1

2
∂ν∂µ h+ ∂ν∂µh

−✷hµν +
1

2
ηµν ✷h− ηµν ∂α∂β h

αβ
+

1

2
ηµν η

αβ∂α∂β h− ηµν ✷h

≈ ∂σ∂µ h
σ

ν −
1

2
∂ν∂µ h + ∂ν∂σ h

σ

µ −
1

2
∂ν∂µ h+ ∂ν∂µh

−✷hµν +
1

2
ηµν ✷h− ηµν ∂α∂β h

αβ
+

1

2
ηµν ✷h− ηµν ✷h
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Finalement

− ✷hµν − ηµν ∂α∂β h
αβ

+ ∂σ∂µ h
σ

ν + ∂ν∂σ h
σ

µ ≈ 16πG

c4
Tµν (3.31)

L’utilisation de la nouvelle métrique (3.27) n’a d’intérêt pratique que combinée au choix de jauge
harmonique .

La jauge harmonique combińeeà un changement de ḿetrique

L’utilisation de la jauge harmonique (3.23), combinée à la nouvelle métrique (3.27) va per-
mettre de simplifier considérablement les calculs. En effet, l’équation (3.26) se réduit dans ce cas
à l’équation de propagation

✷hµν ≈ −16πG

c4
Tµν . (3.32)

A présent, il est possible de déterminer les équations duchamps de gravitation sous forme
d’équations de Maxwell, mais avant de le faire, essayons d’exprimer la condition de jauge har-
monique en utilisant la nouvelle métrique (3.27).

A partir de (3.30) et (3.28) nous pouvons montrer que

h
ρ

ν = h ρν − 1

2
δρν h, (3.33)

ce qui permet de mettre la condition (3.23) sous la forme

∂µh
µ
β −

1

2
δµβ∂µh = 0

∂µ

(
hµβ −

1

2
δµβh

)
= 0,

ou encore en fonction de la nouvelle métrique

∂µh
µ

β = 0. (3.34)

Montrons qu’il est toujours possible de choisir une jauge (3.34), i.e. déterminons la transforma-
tion de coordonnées particulière (3.11) permettant de vérifier la condition de jauge harmonique
dans la nouvelle métrique. Pour ce faire, combinons (3.19) et (3.27) pour exprimer le changement

de jaugehµν −→ h
′

µν tel que

h
′

µν = h
′

µν −
1

2
ηµν h

′

= (hµν − ∂νξµ − ∂µξν)−
1

2
ηµν

(
ηαβ h

′

αβ

)

= (hµν − ∂νξµ − ∂µξν)−
1

2
ηµν

[
ηαβ (hαβ − ∂αξβ − ∂βξα)

]

= (hµν − ∂νξµ − ∂µξν)−
1

2
ηµν

(
h− 2 ηαβ ∂αξβ

)

=

(
hµν −

1

2
ηµν h

)
− ∂νξµ − ∂µξν + ηµν η

αβ ∂αξβ,
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soit encore finalement

hµν −→ h
′

µν = hµν − ∂νξµ − ∂µξν + ηµν ∂αξ
α. (3.35)

Une double contraction par la métrique de Minkowski permetd’obtenir les composantes contra-
variantes au premier ordre

h
′ ρσ

= h
ρσ − ηµρηνσ (∂νξµ + ∂µξν) + ηµρηνσ ηµν ∂αξ

α

de sorte à avoir

h
ρσ −→ h

′ ρσ
= h

ρσ − ηνσ ∂νξ
ρ − ηµρ ∂µξ

σ + ηρσ ∂αξ
α. (3.36)

Appliquons à présent une dérivation (au premier ordre, nous avons∂
′

σ ≈ ∂σ)

∂
′

σ h
′ ρσ

= ∂σ h
ρσ − ηνσ ∂σ ∂νξ

ρ − ηµρ ∂σ ∂µξ
σ

︸ ︷︷ ︸
µ→σ et σ→α

+ηρσ ∂σ ∂αξ
α

= ∂σ h
ρσ − ηνσ ∂σ ∂νξ

ρ − ησρ ∂α ∂σ ξ
α + ηρσ ∂σ ∂αξ

α

= ∂σ h
ρσ − ηνσ ∂σ ∂νξ

ρ,

pour avoir finalement

∂σ h
ρσ −→ ∂

′

σ h
′ ρσ

= ∂σ h
ρσ −✷ξρ. (3.37)

La transformation de coordonnées (3.11) pour laquelleξµ vérifie la condition

✷ξµ = ∂σ h
µσ
, (3.38)

permet de passer à un système de coordonnées où la condition de jauge (3.34) est vérifiée

∂σ h
ρσ −→ ∂

′

σ h
′ ρσ

= 0. (3.39)

Remarquons finalement que l’application de la condition de jauge (3.34) dans (3.31) permet
aussi d’aboutir à l’équation de propagation (3.32).

3.2.6 Equations d’Einstein lińearisées sous forme d’́equations de type Max-
well : Approche de P. Huei

Dans ce qui suit nous allons montrer que, sous certaines conditions, les équations d’Einstein
linéarisées peuvent se réduirent à un ensemble d’équations similaire au groupe d’équations de
Maxwell.

Dans un premier temps, nous supposerons que la composante dominante du tenseur énergie-
impulsionT oo ∝ c2 (2.161) est la seule composante non nulle. Ainsi, dans le cadre de l’approxi-
mation de Newton, l’accélération de la particule est proportionnelle au gradient d’un certain
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potentiel scalaireφg produisant un effet radial sur une particule test (il permettra de définir le
champs gravitoélectrique).

Dans un deuxième temps, nous allons considérer que le mouvement des particules n’est pas
suffisamment lent pour pouvoir négliger les composantesT 0i ∝ c vi (2.162). Par contre, les
contraintes à l’intérieur de la source du champs de gravitation sont supposées négligeables, ainsi
les composantesT ij ∝ vi vj sont nulles (2.163). Dans ce cas de figure, l’équation de mouvement
d’une particule est similaire à l’équation d’une charge ´electrique soumise à une force de Lorentz.
Il y a apparition d’un nouveau type d’effet de gravitation similaire à l’effet du champs magnétique
sur une charge électrique. Celui-ci est du à un potentiel vecteur permettant de définir un champ
gravitomagnétique qui agit de manière orthoradiale sur la particule test.

Champ Gravitoélectrique

Dans le cas de l’approximation de Newton4, la seule composante non nulle du tenseur
énergie-impulsion estT oo = ρm c

2.
Nous cherchons des solutions stationnaires de (3.32) pour lesquelles∂thµν sont négligés

1

c2
∂2

∂t2
hµν

︸ ︷︷ ︸
négligé

−−→∇2 hµν ≈ −16πG

c4
Tµν

⇒





−→∇2 hµν ≈ 0 ∀ µ, ν (sauf quandµ = ν = 0)

−→∇2 h00 ≈
16πGρm

c2
.

(3.40)

La première équation de (3.40) n’admet de solutions régulières compatibles avec l’exigence de
la convergence asymptotique, à l’infini spacial, vers une métrique de Minkowski que sihij = 0
ethi0 = 0.

Dans le but de réduire la deuxième équation de (3.40) à une équation de type Poisson, intro-
duisons le potentiel gravitationnel

φg =
c2

4
h00 (3.41)

pour avoir −→∇2 φg ≈ 4πGρm. (3.42)

A l’approximation newtonienne, oùτ ≃ t, l’équation des géodésiques (2.141) d’une particule
test

d2xµ

dτ 2
= −Γµ00

dx0

dτ

dx0

dτ
− 2 Γµ0i

dx0

dτ

dxi

dτ
− Γµij

dxi

dτ

dxj

dτ

4. champ faible, particules lentes, régime stationnaire et contraintes à l’intérieur de la source négligeables
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se réduit à

d2xµ

dt2
≃ −Γµ00

c dt

dt

c dt

dt
− 2 Γµ0i

c dt

dt

dxi

dt
− Γµij

dxi

dt

dxj

dt
≃ −c2 Γµ00 − 2c vi Γµoi − vi vj Γµij(3.43)

En négligeant les deux derniers termes par rapport au premier nous avons

d2xµ

dt2
≈ −c2 Γµ00. (3.44)

Or d’après (3.3), le symbole de Christoffel apparaissant dans l’expression précédente

Γµ00 ≈
1

2
ηµλ(∂0h0λ + ∂0hλ0 − ∂λh00)

se réduit dans le cas stationnaire à

Γµ00 ≈ −1

2
ηµλ ∂λh00. (3.45)

Pourµ = i = 0, 1, 3, nous avons

Γi00 ≈
1

2
∂ih00, (3.46)

de sorte que les composantes spatiales de l’accélérationde la particule soient données par

d2xi

dt2
≈ −c

2

2
∂ih00. (3.47)

Il ne reste plus à présent que d’exprimer cette accélération en fonction du potentiel gravitationnel
φg. Pour ce faire, rappelons que dans le cadre de l’approximation newtonienne

hij = 0 (3.48)

hi0 = 0 (3.49)

h00 = 4φg/c
2, (3.50)

de sorte que (3.29) permet de déduire les composantes de la perturbation de lamétrique

hij = hij −
1

2
ηij h = 0 (3.51)

hi0 = 0 (3.52)

h00 = h00 −
1

2
η00 h = h00 −

1

2
(h00 − h11 − h22 − h33) =

1

2
h00 =

2

c2
φg. (3.53)

En remplaçant (3.53) dans (3.47)

d2xi

dt2
≈ −∂iφg, i = 1, 2, 3 (3.54)

nous aboutissons à l’expression finale
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−→a ≈ −−→∇φg. (3.55)

C.Q.F.D

A l’approximation newtonnienne, le champ de gravitation radial −→g , créé par une source
matérielle, dérive du potentiel scalaireφg de telle sorte que la force qui agit sur une masse ponc-
tuellemg est donnée par

mg
−→g ≈ mi(−

−→∇φg). (3.56)

Ce champ de gravitation est analogue au champ électrostatique
−→
E qui agit sur une charge ponc-

tuelleq
q
−→
E = mi(−

−→∇φ). (3.57)

Pour cette raison, le champ−→g est appelé champ Gravitoélectrique.

Champ Gravitomagnétique etéquations pour la gravitation de type Maxwell

De façon analogue au champ électromagnétiqueF µν = ∂µAν−∂νAµ, P. Huei [76] a introduit
la combinaison linéaire suivante

Gµνλ ≡ 1

4

(
∂λh

µν − ∂νh
µλ

+ ηµν ∂αh
λα − ηµλ ∂αh

να
)

(3.58)

des dérivées de la perturbation de la métrique pour déterminer les effets des corps en mouvement.
Les dérivations peuvent être écrites de façon plus simple en adoptant la convention∂µW = W,µ

et∂µW =W ,µ de sorte que

Gµνλ ≡ 1

4

(
h
µν,λ − h

µλ,ν
+ ηµν h

λα

,α − ηµλ h
να

,α

)
. (3.59)

1. Quelques propriétés deGµνλ
Dans la jauge harmonique

h
µν

,ν = 0, (3.60)

montrons les trois propriétés suivantes

Gµνλ = − Gµλν (3.61)

Gµνλ + Gνλµ + Gλµν = 0 (3.62)

Gαµν,λ + Gανλ,µ + Gαλµ,ν = 0 (3.63)

La propriété d’antisymétrie (3.61) découle de l’utilisation de la condition de jauge harmo-
nique dans la définition (3.59)

85



chapitre 3 La Gravité Linéaire

Gµνλ =
1

4

(
h
µν,λ − h

µλ,ν
+ ηµν h

λα

,α︸ ︷︷ ︸
0

−ηµλ h να,α︸ ︷︷ ︸
0

)
= −1

4

(
h
µλ,ν − h

µν,λ
)
= − Gµλν

C.Q.F.D

Pour montrer la propriété de cyclicité (3.62), il suffit de sommer membre à membre les
expressions

Gµνλ =
1

4

(
h
µν,λ − h

µλ,ν
)

Gνλµ =
1

4

(
h
νλ,µ − h

νµ,λ
)

Gλµν = 1

4

(
h
λµ,ν − h

λν,µ
)

pour avoir finalement
Gµνλ + Gνλµ + Gλµν = 0

C.Q.F.D

De même pour montrer la cyclicité par rapport aux trois derniers indices deGαµν,λ figurant
dans (3.63), il suffit de sommer membre à membre

Gαµν,λ = ηλσ Gαµν,σ =
1

4
ηλσ ∂σ

(
h
αµ,ν − h

αν,µ
)
=

1

4

(
h
αµ,νλ − h

αν,µλ
)

Gανλ,µ =
1

4

(
h
αν,λµ − h

αλ,νµ
)

Gαλµ,ν = 1

4

(
h
αλ,µν − h

αµ,λν
)

pour avoir finalement
Gαµν,λ + Gανλ,µ + Gαλµ,ν = 0

C.Q.F.D
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2. Une expression de l’́equation d’Einstein linéarisée dans la jauge harmonique
A partir de (3.31) l’équation d’Einstein linéarisée, dans la jauge harmonique, devient

4πG

c4
ηµρηνγ Tµν ≈ 1

4

[
ηµρηνγ

(
∂ν∂σ h

σ

µ + ∂σ∂µ h
σ

ν

)
− ηµρηνγ ✷hµν − ηµρηνγ ηµν ∂α∂β h

αβ
]

4πG

c4
T ργ ≈ 1

4

[
ηνγ ∂ν∂σ h

σρ
+ ηµρ ∂σ∂µ h

σγ −✷h
ργ − η ργ ∂α∂β h

αβ
]

4πG

c4
T ργ ≈ 1

4

[
ηβγ ∂β∂α h

αρ
+ ηαρ ∂β∂α h

βγ − ηαβ ∂α∂βh
ργ − η ργ ∂α∂β h

αβ
]

−4πG

c4
T ργ ≈ 1

4

[(
ηαβ ∂α∂β h

ργ − ηβγ ∂β∂α h
αρ
)
+
(
η ργ ∂α∂β h

αβ − ηαρ ∂β∂α h
βγ
)]

−4πG

c4
T ργ ≈ ∂α

{
1

4

[(
ηαβ ∂β h

ργ − ηβγ ∂β h
ρα
)
+
(
η ργ ∂β h

αβ − ηρα ∂β h
γβ
)]}

−4πG

c4
T ργ ≈ ∂α

{
1

4

[(
h
ργ,α − h

ρα,γ
)
+
(
η ργ h

αβ

,β − ηρα h
γβ

,β

)]}

pour pouvoir enfin l’écrire sous la forme

∂αGργα ≈ −4πG

c4
T ργ. (3.64)

L’intérêt d’introduire le tenseur (3.59), c’est de pouvoir mettre les équations d’Einstein
linéaires dans la jauge harmonique (3.64) sous une forme analogue aux équations de Max-
well

∂µF
µν = µ0J

ν , (3.65)

avec source.

3. Groupe d’équations de la gravit́e sous forme d’́equations de Maxwell
Introduisons le champ Gravitoélectrique−→g = (g1, g2, g3) tel que [76]

{
gi = c2 G00i

i = 1, 2, 3
(3.66)

le potentiel vecteur
−→
Ag = (A 1

g , A
2
g , A

3
g ) dont les composantes sont définies par [76]

{
A i
g = c h

0i
/4

i = 1, 2, 3
(3.67)

et le champ Gravitomagnétique
−→
Bg = (B 1

g , B
2
g , B

3
g ), avec [76]





B 1
g = c G023

B 2
g = c G031

B 3
g = c G012

(3.68)

87



chapitre 3 La Gravité Linéaire

Utilisons (3.68) et (3.59) pour montrer que
−→
Bg est défini à partir du potentiel vecteur

−→
Ag de

façon analogue au champ magnétique. En effet, nous avons pour chaque composante

B 1
g = c G023 =

c

4

(
h

02,3 − h
03,2
)
= ∂3A 2

g − ∂2A 3
g

B 2
g = c G031 =

c

4

(
h

03,1 − h
01,3
)
= ∂1A 3

g − ∂3A 1
g

B 3
g = c G012 =

c

4

(
h

01,2 − h
02,1
)
= ∂2A 1

g − ∂1A 2
g

ou encore de façon équivalente
{
c G0ij = ∂j A i

g − ∂iA j
g = A i,j

g −A j, i
g

i, j = 1, 2, 3
(3.69)

ce qui permet finalement de montrer que le champ Gravitomagn´etique dérive du potentiel
vecteur selon la relation

−→
Bg =

−→∇ ×−→
Ag. (3.70)

C.Q.F.D

Déterminons à présent le groupe d’équations de la gravité analogue au groupe d’équations
de Maxwell :

(a) Compte tenu de la définition des composantes du champ Gravitomagnétique (3.68),
l’équation (3.63) permet d’avoir

G012,3 + G023,1 + G031,2 = 0
1

c

(
∂3B 3

g + ∂1B 1
g + ∂2B 2

g

)
= 0

ou encore de façon équivalente

−→∇.−→Bg = 0. (3.71)

C.Q.F.D

Cette relation est compatible avec la définition (3.70) ; elle exprime le fait que le flux
du champ Gravitomagnétique à travers une surface quelconque est nul. L’équation de
Maxwell analogue à (3.71) est

div
−→
B = 0.
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(b) En s’intéressant à la composanteT 00, l’équation d’Einstein (3.64)

− 4πG

c4
T 00 ≈ ∂G00λ

∂xλ

−4πG

c4
(ρm c

2) ≈ ∂0 G000

︸︷︷︸
0

+∂1 G001 + ∂2 G002 + ∂3 G003

permet de retrouver l’équation locale qui décrit la gén´eration du champ Gravitoélectrique
à partir d’une densité de masse

−→∇.−→g ≈ −4πGρm (3.72)

C.Q.F.D

Cette relation est analogue à l’équation de Maxwell

div
−→
E = ρ/ε0.

(c) En s’intéressant à la composanteT i0, l’équation d’Einstein (3.64) permet aussi d’avoir

− 4πG

c4
T i0 ≈ ∂Gi0λ

∂xλ

−4πG

c4

[
(ρm c

2)
vi

c

]
≈ ∂0 G0i0

︸ ︷︷ ︸
−∂0 G00i

+∂1 G0i1 + ∂2 G0i2 + ∂3 G0i3

−4πGρm

c3
vi ≈ −1

c

∂

∂t

(
gi

c2

)
+

1

c

[
∂1
(
A i,1
g − A 1, i

g

)
+ ∂2

(
A i,2
g − A 2, i

g

)

+∂3
(
A i,3
g − A 3, i

g

) ]
.

Pour chaque valeuri = 1, 2, 3 de l’indice spatial libre, nous obtenons une équation




∂2
(
A 1,2
g −A 2, 1

g

)
+ ∂3

(
A 1,3
g − A 3, 1

g

)
≈ −4πGρm

c2
v1 +

1

c2
∂g1

∂t

∂1
(
A 2,1
g −A 1, 2

g

)
+ ∂3

(
A 2,3
g − A 3, 2

g

)
≈ −4πGρm

c2
v2 +

1

c2
∂g2

∂t

∂1
(
A 3,1
g −A 1, 3

g

)
+ ∂2

(
A 3,2
g − A 2, 3

g

)
≈ −4πGρm

c2
v3 +

1

c2
∂g3

∂t
.

Compte tenu de la définition des composantes du champ Gravitomagnétique (3.68),
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les trois équations précédentes se mettent sous la forme




+∂2B
3
g − ∂3B

2
g ≈ −4πGρm

c2
v1 +

1

c2
∂g1

∂t

−∂1B 3
g + ∂3B

1
g ≈ −4πGρm

c2
v2 +

1

c2
∂g2

∂t

+∂1B
2
g − ∂2B

1
g ≈ −4πGρm

c2
v3 +

1

c2
∂g3

∂t
,

ou de façon équivalente

−→∇ ×−→
Bg ≈ −4πG

c2
(ρm

−→v ) + 1

c2
∂−→g
∂t

. (3.73)

C.Q.F.D

Cette relation est analogue à l’équation de Maxwell

rot
−→
B = µ0

−→
j + µ0ε0

∂
−→
E

∂t
,

où µ0ε0 = c−2 et la densité de courant est donnée par
−→
j = ρ−→v , en fonction de la

densité de chargeρ.

(d) En utilisant la définition des composantes du champ Gravitoélectrique (3.66) et du
potentiel vecteur (3.67), la relation (3.63) permet d’avoir

0 = G00i,j + G0ij,0 + G0j0,i

0 = ∂j G00i + ∂0 G0ij + ∂i G0j0

︸︷︷︸
−G00j

0 = ∂j
(
gi/c2

)
+

1

c
∂0
(
A i,j
g − A j, i

g

)
− ∂i

(
gj/c2

)

0 =
1

c2
(
∂j gi − ∂i gj

)
+

1

c2
∂t
(
A i,j
g − A j, i

g

)
. (3.74)

En explicitant les valeurs des indices libresi, j = 1, 2, 3 nous aboutissons aux trois
relations





(∂2 g1 − ∂1 g2) = −∂t
(
A 1,2
g − A 2, 1

g

)

(∂3 g1 − ∂1 g3) = −∂t
(
A 1,3
g − A 3, 1

g

)

(∂2 g3 − ∂3 g2) = −∂t
(
A 3,2
g − A 2, 3

g

)
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qui expriment les composantes spatiales du produit vectoriel du champ Gravitoélectrique




(−→∇ ×−→g
)3

= −∂t
(
A 1,2
g −A 2, 1

g

)
(−→∇ ×−→g

)2
= −∂t

(
A 1,3
g −A 3, 1

g

)
(−→∇ ×−→g

)1
= −∂t

(
A 3,2
g −A 2, 3

g

)

de sorte à avoir finalement

−→∇ ×−→g = −∂
−→
Bg

∂t
. (3.75)

C.Q.F.D

L’équation (3.75) est analogue à l’équation de Maxwell

rot
−→
E = −∂

−→
B

∂t
.

(e) Montrons aussi la relations suivante

✷
−→
Ag ≈ −4πG

c2
(ρm

−→v ) (3.76)

L’utilisation de la composante définie parµ = 0 et ν = i de l’équation d’Einstein
linéaire (3.32) permet d’avoir

c

4
✷h

0i ≈ −4πG

c3
T 0i

✷A i
g ≈ −4πG

c3

[
(ρm c

2)
vi

c

]

ce qui conduit à la relation





✷A i
g ≈ −4πG

c2
(
ρm v

i
)

i = 1, 2, 3

C.Q.F.D
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4. Equation de mouvement d’une particule soumisèa une force de gravit́e de type Lo-
rentz
Reprenons l’équation des géodésiques (3.43), écrite à faibles vitesses oùτ ≃ t,

d2xµ

dt2
≃ −c2 Γµ00 − 2 c vi Γµoi − vi vj Γµij (3.77)

En se plaçant dans le cas où les contraintes à l’intérieur de la source matérielle sont
négligeables de sorte à pouvoir négliger le dernier terme par rapport aux deux premiers
(T ij ∝ vivj est négligé devant la densité d’énergieT 00 ∝ c2 et la densité de quantité de
mouvementT 0i ∝ cvi), nous pouvons écrire

d2xµ

dt2
≈ −c2 Γµ00 − 2 c vi Γµoi (3.78)

Dans le cas stationnaire et conformément à (3.3) nous avons, d’une part,

Γl00 ≈
1

2
∂lh00, (3.79)

et d’autre part,

Γl0i ≈ 1

2
ηlλ(∂0hiλ + ∂ihλ0 − ∂λh0i) ≈

1

2
ηll︸︷︷︸
−1

(∂0hil︸︷︷︸
0

+∂ihl0 − ∂lh0i)

Γl0i ≈ −1

2
(∂ihl0 − ∂lh0i) (3.80)

En tenant compte de (3.80), (3.79) et (3.78), nous obtenons pour chaque valeur de l’indice
libre l de l’équation (3.78), les trois composantes de l’accélération

(a) Pourl = 1

d2x1

dt2
≈ −c

2

2
∂1h00 − 2 c

(
−1

2

)
(∂ih01 − ∂1h0i)v

i

≈ −c
2

2
∂1h00 + c (∂1h01 − ∂1h01) v

1 + c (∂2h01 − ∂1h02) v
2

+c (∂3h01 − ∂1h03) v
3

d2x1

dt2
≈ −c

2

2
∂1h00 + 4

[
c (∂2h01 − ∂1h02)

v2

4
+ c (∂3h01 − ∂1h03)

v3

4

]
(3.81)

(b) Pourl = 2

d2x2

dt2
≈ −c

2

2
∂2h00 − 2 c

(
−1

2

)
(∂ih02 − ∂2h0i)v

i

d2x2

dt2
≈ −c

2

2
∂2h00 + 4

[
c (∂1h02 − ∂2h01)

v1

4
+ c (∂3h02 − ∂2h03)

v3

4

]
(3.82)
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(c) Pourl = 3

d2x3

dt2
≈ −c

2

2
∂3h00 − 2 c

(
−1

2

)
(∂ih03 − ∂3h0i)v

i

d2x2

dt2
≈ −c

2

2
∂3h00 + 4

[
c (∂1h03 − ∂3h01)

v1

4
+ c (∂2h03 − ∂3h02)

v2

4

]
(3.83)

Dans la jauge harmonique nous avons

A i
g = ηiσ (Ag)σ = ηii (Ag)σ = −(Ag)i ⇒ (Ag)i = − c

4
h
0i
=
c

4
h0i =

c

4
h0i (3.84)

de sorte que les composantes de l’accélération précédentes deviennent

d2x1

dt2
≈ −

(−→∇φg
)
1
+ 4

{[
∂2(Ag)1 − ∂1(Ag)2

]
v2 +

[
∂3(Ag)1 − ∂1(Ag)3

]
v3

}

≈ −
(−→∇φg

)
1
+ 4

[
− (Bg)3 v

2 + (Bg)2 v
3

]

≈ −
(−→∇φg

)
1
+ 4

(−→v ×−→
Bg

)
1

(3.85)

d2x2

dt2
≈ −

(−→∇φg
)
2
+ 4

(−→v ×−→
Bg

)
2

(3.86)

d2x3

dt2
≈ −

(−→∇φg
)
3
+ 4

(−→v ×−→
Bg

)
3

(3.87)

Les trois expressions précédentes (3.85), (3.86) et (3.87) se mettent sous la forme vecto-
rielle équivalente

d2−→x
dt2

≈ −−→∇φg + 4

(−→v ×−→
Bg

)
(3.88)

C.Q.F.D

Cette dernière équation représente l’accélération d’une particule ponctuelle soumise à une
force gravitationnelle de type Lorentz

mi
d2−→x
dt2

≈ mg

[
−→g + 4

(−→v ×−→
Bg

)]
, (3.89)

à faible vitesse.
En plus de l’effet radial dû au champ Gravitoélectrique−→g , il y a apparition d’un effet ortho-

radial sur la particule test, dû au champ Gravitomagnétique
−→
Bg.

La présence d’un facteur 4 indésirable dans la partie magnétique de la force de type Lorentz
(3.89) trouve son origine dans la définition des composantes du potentiel vecteur en fonction
des composantes de la perturbation de la métrique (3.84) ; soulignons que ce résultat a aussi été
retrouvé par Wald [77].
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3.2.7 Ǵenération des Ondes Gravitationnelles

Dans la jauge harmonique, l’équation d’Einstein linéaire (3.32),

✷hµν ≈ −16πG

c4
Tµν , (3.90)

est analogue à l’équation de propagation du 4-potentiel ´electromagnétiqueAµ(φ/c,
−→
A )

✷Aµ = µ0 J
µ (3.91)

dans la jauge de Lorentz∂µAµ = 0, où Jµ(ρ c, ρ−→v ) représente le 4-courant. Ces équations de
Maxwell impliquent que le mouvement des charges électriques de la source génère des ondes
électromagnétique. De façon analogue à l’électromagnétisme, les équations d’Einstein linéaires,
dans la jauge harmonique impliquent que le mouvement des masses constituant la distribution
matérielle entraı̂ne l’apparition d’ondes gravitationnelles [93].

Solution des potentiels retard́es

La présence du d’Alembertien dans l’équation d’Einsteinlinéaire (3.90) montre clairement
que la perturbation de la métrique, ou de façon équivalente l’onde gravitationnelle, se propage à
la vitesse de la lumière.

Une conséquence de la linéarisation de l’équation d’Einstein, dans la jauge harmonique, est
le fait de pouvoir découpler le mouvement des composantes de la métrique de la perturbation de
sorte que la propagation de chaque composantehµν est générée par la composante correspon-
danteTµν du tenseur énergie-impulsion. Dans le régime non linéaire, caractérisé par des champs
gravitationnels intenses, aucun choix de jauge ne permet d’aboutir à des équations découplées ;
désormais les différents modes de la perturbation sont fortement interagissant de manière que la
propagation des composanteshµν ne se fait plus de façon indépendante des autres composantes.

D’une manière générale, une équation de propagation linéaire avec second membre

✷ψ(−→x , t) = 4π f(−→x , t) (3.92)

admet une solution sous forme d’une somme étendue à toutesles contributions individuelles et
retardées5 de tous les points de la source [81]

ψ(−→x , t) =
∫
d3x

′

[
f(−→x ′

, t
′

)
]

ret

‖−→x −−→x ′‖

où
[
f(
−→
x

′

, t
′

)
]

ret
= f

(−→x ′

, t− ‖−→x−−→x
′
‖

c

)
.

Ainsi, de manière analogue à la solution électromagnétique des potentiels retardés

φ(−→x , t) =
1

4πε0

∫
d3x

′

[
ρ(−→x ′

, t
′

)
]

ret

‖−→x −−→x ′‖ (3.93)

−→
A (−→x , t) =

µ0

4π

∫
d3x

′

[−→
j (−→x ′

, t
′

)
]

ret

‖−→x −−→x ′‖ , (3.94)

5. Seule la solution retardée est retenue et la solution avancée est ignorée car non physique
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l’équation d’Einstein linéaire (3.90) admet comme solution [94]

hµν(
−→x , t) = − χ

2π

∫
d3x

′ 1

‖−→x −−→x ′‖ Tµν
(
−→x ′

, t− ‖−→x −−→x ′‖
c

)
(3.95)

où χ
2π

= 4G
c4

.

Comparaison des rayonnements Gravitationnel et Electromagnétique

Dans le cas des radiations gravitationnelles émises par une source isolée, suffisamment éloignée6

et constituée d’une matière doté d’un mouvement non relativiste7, il est possible de montrer que
la solution (3.95) mène dans le cas oùµ = i etν = j à [78, 94]

hij(
−→x , t) ≈ − χ

2π

(
1

2c2‖−→x ‖

)
d 2Iij
dt2

(3.96)

où

Iij =

∫
d3x

′

x
′

ix
′

j T00(
−→x ′

, t) (3.97)

est le tenseur moment quadrupolaire.
En électromagnétisme, la contribution principale au rayonnement électromagnétique provient

du changement du moment dipolaire de la densité de charge ; la puissance rayonnée à travers une
sphère de grand rayon‖−→x ‖ est donnée [111]

P =

[
p̈(t− ‖−→x ‖/c)

]2

6πc
(3.98)

en fonction du moment dipolairep(t) = q d(t). Il est clair que le rayonnement électromagnétique
est étroitement lié à l’accélération̈d = p̈/q des charges électriques.

En électromagnétisme, le déplacement du centre de densité de charge, relié à une variation
du moment dipolaire, est permis, alors que le moment dipolaire gravitationnel est identique-
ment nul. Le moment quadripolaire, qui mesure l’écart du système de la forme sphérique, est
généralement plus petit que le moment dipolaire, de plus la gravité se couple très faiblement
avec la matière8 ; pour toutes ces raisons le rayonnement gravitationnel estbeaucoup plus faible
que le rayonnement électromagnétique [78].

6. Pour une source isolée et suffisamment éloignée, il estpossible d’effectuer le développement limité suivant
[110]

1

‖−→x − −→x ′‖ =
1

‖−→x ‖ +
−→x .−→x ′

‖−→x ‖3 +

3∑

i=1

3∑

j=1

xixj

2‖−→x ‖5
(
3 x

′ix
′j − ‖−→x ′‖2 δij

)
+ · · ·

7. La matière voyage dans la source beaucoup moins vite que la lumière.
8. A cause de la faible valeur de la constante de Gravitation universelleG
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3.2.8 Ondes Gravitationnelles : Approche de S. Carroll

Introduction

Dans le cadre de l’approximation du champ faible, nous allons nous intérresser à la descrip-
tion du rayonnement gravitationnel. Dans ce qui suit, il estquestion d’étudier les degrés de liberté
effectifs du champ de gravitationhµν , libres de se propager et dotés d’une existence indépendante
de la source qui les produit ; autrement dit, une fois crées les ondes gravitationnelles se propagent
dans l’espace même si la source qui les produit est supprim´ee.

Dans le contexte de la Gravité Linéaire, l’invariance du tenseur d’Einstein (3.9) par trans-
formation de jauge (3.19) devrait permettre d’effectuer un choix de jauge particulier pour pou-
voir résoudre les équations d’Einstein. Néanmoins, avant d’exploiter cette liberté de jauge il
serait instructif de choisir un système de coordonnées inertiel dans l’espace de Minkowski et de
décomposer les composantes de la perturbation de la métriquehµν comme suit [109]

hµν




h00 h01 h02 h03

h01 h11 h12 h13

h02 h12 h22 h23

h03 h13 h23 h33


 −→





h00, Scalaire.
h0i(i = 1, 2, 3), Vecteur.
hij(i, j = 1, 2, 3), Tenseur symétrique.

(3.99)

A leurs tours leshij sont décomposés, d’une part, en une partie à trace nulle et, d’autre part, en
une partie à trace non nulle, tel que

h00 = 2φ/c2 (3.100)

h0i = −ωi/c (3.101)

hij = 2δij ψ − 2Sij (3.102)

où9

ψ =
1

6
δij hij (3.103)

Sij =
1

2

(
1

3
δkl hkl δij − hij

)
. (3.104)

L’esprit de cette décomposition est analogue à la décomposition du champ électromagnétique
F µν en fonction du champ électrique

−→
E et du champ magnétique

−→
B .

Les définitions précédentes permettent de calculer le carré de l’interval infinitésimal

ds2 = gµν dx
µdxν = g00(dx

00)2 + 2 goi dx
0dxi + gij dx

idxj

=
(
1 + 2φ/c2

)
(c dt)2 − 2

ωi
c
(c dt)dxi + (−δij + hij) dx

idxj

=
(
1 + 2φ/c2

)
(c dt)2 − 2ωidtdx

i + [−δij + 2 (δij ψ − Sij)] dx
idxj

9. La partie à trace nulle est définie de telle sorte queδij Sij =
1

2

(
δij hij − 1

3
δkm hkm δijδij︸ ︷︷ ︸

3

)
= 0
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dont l’expression finale est donnée par10

ds2 = c2
(
1 +

2φ

c2

)
dt2 − 2ωidtdx

i −
[
δij
(
1− 2ψ

)
+ 2Sij

]
dxidxj . (3.105)

Equation de mouvement d’une particule soumisèa la gravité

Dans le but de déterminer le sens physique de chaque composante dehµν , considérons
le mouvement d’une particule test décrivant une géodésique. Avec les définition des champs
(3.100), (3.101) et (3.102), Carroll arrive à reproduire une force gravitationnellede type Lorentz,
sans le facteur 4 indésirable [78]. Néanmoins les seuls degrés de liberté effectifs, capables de
décrire une réalité physique dans la jauge transverse, sont représentés par la partie à trace nulle
Sij , de sorte que le potentiel scalaireφ, le potentiel vecteurωi et la trace spatialeψ sont vus
comme des degrés de liberté qui ne se propagent pas et qui v´erifient des équations de contraintes.

1. Equation de Géod́esiques
Le 4-vecteur énergie-impulsion est défini

P µ = m
dxµ

dτ

de sorte que

P 0 = m
dx0

dτ
= mc

dt

dτ
= mγc =

E

c
(3.106)

P i = m
dxi

dτ
= m

dxi

dt

dt

dτ
= mγ

dxi

dt
=
E

c2
vi. (3.107)

L’équation des géodésiques

d 2xµ

dτ 2
+ Γµρσ

dxρ

dτ

dxσ

dτ
= 0 (3.108)

peut se mettre sous la forme

m
d

dτ

(
m
dxµ

dτ

)
= −Γµρσ

(
m
dxρ

dτ

)(
m
dxσ

dτ

)

m
dP µ

dτ
= −Γµρσ P

ρ P σ. (3.109)

Nous pouvons calculer la variation, par rapport au temps, du4-vecteur énergie-impulsion,

10. Le résultat dans [78] est donné par un facteur (-1) global du fait que S. Carroll utilise la métriqueηµν =
(−1,+1,+1,+1)
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à partir de l’équation de géodésique (3.109)

m
dP µ

dτ
= −Γµρσ P

ρ P σ

m
dP µ

dt

dt

dτ
= −Γµρσ P

ρ P σ

mγ c2

c2
dP µ

dt
= −Γµρσ P

ρ P σ

E

c2
dP µ

dt
= −Γµρσ P

ρ P σ

Finalement
dP µ

dt
= −c2 Γµρσ

P ρ P σ

E
. (3.110)

2. Symboles de Christoffel
Au premier ordre nous avons

Γρµν =
1

2
ηρλ (∂µhνλ + ∂νhλµ − ∂λhµν) . (3.111)

(a) Calcul deΓ0
00

Γ0
00 =

1

2
η00︸︷︷︸
1

(∂0h00 + ∂0h00 − ∂0h00) =
1

2
∂0
(
2φ/c2

)

Γ0
00 =

1

c2
∂0φ (3.112)

(b) Calcul deΓi
00

Γi00 =
1

2
ηiλ (∂0h0λ + ∂0hλ0 − ∂λh00) =

1

2
ηii︸︷︷︸
−1

(∂0h0i + ∂0hi0 − ∂ih00)

= −1

2
(∂0h0i + ∂0hi0 − ∂ih00) = −1

2
2 ∂0hi0 +

1

2
∂ih00

= −∂0
(
−ωi
c

)
− 1

2
∂i

(
2φ

c2

)

Γi00 = ∂0 (ωi/c) + ∂i
(
φ/c2

)
(3.113)

(c) Calcul deΓ0
j0

Γ0
j0 =

1

2
η00 (∂jh00 + ∂0h0j − ∂0hj0) =

1

2
∂jh00

=
1

2
∂j

(
2φ

c2

)

Γ0
j0 =

1

c2
∂jφ (3.114)
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(d) Calcul deΓi
j0

Γij0 =
1

2
ηii (∂jh0i + ∂0hij − ∂ihj0)

= −1

c

[
−1

2
(∂jωi − ∂iωj)

]

︸ ︷︷ ︸
−∂[jωi]

−1

2
∂0hij

Γ0
j0 =

1

2c

(
∂jωi − ∂iωj

)
− 1

2
∂0hij (3.115)

(e) Calcul deΓ0
jk

Γ0
jk =

1

2
η00 (∂jhk0 + ∂kh0j − ∂0hjk)

= −1

c

[
1

2
(∂jωk + ∂kωj)

]

︸ ︷︷ ︸
∂(jωk)

−1

2
∂0hjk

Γ0
jk = − 1

2c

(
∂jωk + ∂kωj

)
− 1

2
∂0hjk (3.116)

(f) Calcul deΓi
jk

Γijk =
1

2
ηii (∂jhki + ∂khij − ∂ihjk)

= −1

2

(
∂jhki + ∂khji︸ ︷︷ ︸

2 ∂(jhk)i

)
+

1

2
∂ihjk

Γijk = −1

2

(
∂jhki + ∂khji

)
+

1

2
∂ihjk (3.117)
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3. Evolution de l’Impulsion
La composante spatialeµ = i de l’équation (3.110) est

dP i

dt
= −c2

(
Γi00

P 0 P 0

E
+ 2Γij0

P o P j

E
+ Γijk

P j P k

E

)

= c2




−Γi00

(
E

c

)(
E

c

)

E
− 2 Γij0

(
E

c

)(
E vj

c2

)

E
− Γijk

(
E vj

c2

)(
E vk

c2

)

E





= −E
c

[
∂0ωi + ∂i(φ/c)

]
− 2

E vj

c

[
1

c
∂[jωi] −

1

2
∂0hij

]

−E v
j vk

c2

[
−1

c
∂(jhk)i +

1

2
∂ihjk

]

=
E

c2

[(
− ∂iφ− c ∂0ωi

)
−
(
∂jωi − ∂iωj

)
vj + c ∂0hij v

j

−
(
∂(jhk)i −

1

2
∂ihjk

)
vj vk

]

Définissons les champs ”Gravitoélectrique”
−→
G (G1, G2, G3)

{
Gi ≡ −∂iφ− c ∂0ωi,
i = 1, 2, 3

(3.118)

et ”Gravitomagnétique”
−→
H (H1, H2, H3)

{
H i ≡

(−→∇ ×−→ω
)i

= ǫijk ∂jωk,

i = 1, 2, 3
(3.119)

Or nous avons d’une part

(
∂jωi − ∂iωj

)
vj =

(
∂1ωi − ∂iω1

)
v1 +

(
∂2ωi − ∂iω2

)
v2 +

(
∂3ωi − ∂iω3

)
v3

=





(
∂2ω1 − ∂1ω2

)
v2 +

(
∂3ω1 − ∂1ω3

)
v3, pour i=1 ;(

∂1ω2 − ∂2ω1

)
v1 +

(
∂3ω2 − ∂2ω3

)
v3, pour i=2 ;(

∂1ω3 − ∂3ω1

)
v1 +

(
∂2ω3 − ∂3ω2

)
v2, pour i=3.
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et d’autre part

−→v ×−→
H = −→v ×

(−→∇ ×−→ω
)

=
−→
i

[
v2 (∂1ω2 − ∂2ω1)− v3 (∂3ω1 − ∂1ω3)

]

+
−→
j

[
v3 (∂2ω3 − ∂3ω2)− v1 (∂1ω2 − ∂2ω1)

]

+
−→
k

[
v1 (∂3ω1 − ∂1ω3)− v2 (∂2ω3 − ∂3ω2)

]
,

ce qui nous permet de déduire que

−
(
∂jωi − ∂iωj

)
vj =

(−→v ×−→
H
)i
. (3.120)

Finalement

dP i

dt
=
E

c2

[
Gi +

(−→v ×−→
H
)i

− c ∂0hij v
j −

(
∂(jhk)i −

1

2
∂ihjk

)
vj vk

]
(3.121)

Les deux premiers termesGi et(−→v ×−→
H )i décrivent comment la particule test, se déplaçant

sur une géodésique, répond aux perturbations du scalaire φ et du vecteur−→ω de façon
similaire à la force de Lorentz pour l’électromagnétisme.

Le champ Gravitoélectrique
−→
G est responsable de l’apparition d’un effet radial de la

particule test similaire à l’effet du champ électrique sur une chargeq, alors que Le champ
Gravitomagnétique

−→
H est responsable de l’apparition d’un effet ortho-radial similaire à

l’effet du champ magnétique sur une charge électrique.
Les perturbations spatialeshij sont couplées linéairement et quadratiquement aux com-

posantes de vitesses de la particule test
– Linéairement (∝ vj) → ∂0hij ; ce terme peut s’annuler, à priori, dans le cas où leshij

sont stationnaires.
– Quadratiquement (∝ vj vk) → termes négligés si on suppose que les contraintes raignant

à l’intérieur de la source du champ (fluide parfait) sont n´egligeables (Tij ∝ vi vj ≪
T0i ∝ c vi ≪ T00 ∝ c2) (cas des vitesses faibles)

Nous allons voir plus tard que seule la partie décrite parSij est responsable d’un effet
physique (rayonnement gravitationnel) et que la partie décrite parψ ne constitue pas un
degré de liberté qui se propage, donc sans le moindre effetphysique décelable.

Tenseur d’Einstein (au premier ordre)

Au premier ordre de la perturbation, les composantes du tenseur d’Einstein sont données par

Gµν ≈
1

2

[
∂σ∂µh

σ
ν + ∂ν∂σh

σ
µ − ∂ν∂µh− ✷hµν − ηµν ∂α∂βh

αβ + ηµν ✷h
]
. (3.122)
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La trace de la perturbation est donnée par

h = ηαβ hαβ = h00 − h11 − h22 − h33 = h00 − δijhij = h00 − 6ψ.

1. Calcul deG00

G00 =
1

2

[
∂σ∂0h

σ
0 + ∂0∂σh

σ
0 − ∂20h− ✷h00 − η00 ∂α∂βh

αβ + η00✷h

]

=
1

2

[
2 ∂σ∂0h

σ
0 +

(
− ∂20 + ∂20 −

−→∇2
)
h−

(
∂20h00 −

−→∇2h00
)
−
(
∂ 2
0 h

00 + 2∂0∂ih
0i + ∂i∂jh

ij
)]

=

(
∂0∂0h

0
0 + ∂i∂0h

i
0

)
− 1

2

−→∇2h− 1

2

(
∂20h00 −

−→∇2h00

)
− 1

2

(
∂ 2
0 h

00 + 2∂0∂ih
0i + ∂i∂jh

ij

)

= −1

2

−→∇2 (h− h00)−
1

2
∂i∂jh

ij

= −1

2

−→∇2

(
h11 + h22 + h33︸ ︷︷ ︸

−6ψ

)
− 1

2
∂i∂j

[
2
(
δij ψ − Sij

)]

= 3
−→∇2ψ −−→∇2ψ + ∂i∂jS

ij

G00 = 2
−→∇2ψ + ∂i∂jS

ij. (3.123)

2. Calcul deG0i

G0i =
1

2

[
∂σ∂ih

σ
0 + ∂0∂σh

σ
i − ∂0∂ih− ✷h0i − η0i︸︷︷︸

0

∂α∂βh
αβ + η0i︸︷︷︸

0

✷h

]

=
1

2

[(
∂0∂ih

0
0 + ∂j∂ih

j
0

)
+
(
∂20h

0
i + ∂0∂jh

j
i

)
− ∂0∂i

(
h00 − 6ψ

)
−
(
∂20h0i −

−→∇2 h0i︸︷︷︸
−ωi/c

)]

= − 1

2c

−→∇2ωi +
1

2
∂i(∂

jhj0) +
1

2
∂0∂

j

[
2
(
δij ψ − Sij

)]
+ 3 ∂0∂iψ

= − 1

2c

−→∇2ωi −
1

2c
∂i∂

jωj − (−δij) ∂j∂0ψ︸ ︷︷ ︸
ηij ∂j∂0ψ

−∂0∂jSij + 3 ∂0∂iψ

= − 1

2c

−→∇2ωi −
1

2c
∂i∂

jωj − ∂i∂0ψ − ∂0∂
jSij + 3 ∂0∂iψ

G0i = − 1

2c

−→∇2ωi −
1

2c
∂i∂jω

j − ∂0∂
jSij + 2 ∂0∂iψ. (3.124)
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3. Calcul deGij

Gij =
1

2

[
∂σ∂jh

σ
i + ∂i∂σh

σ
j − ∂i∂jh− ✷hij + δij

(
∂α∂βh

αβ
)
− δij ✷h

]

=
1

2

[(
∂0∂jh

0
i + ∂k∂jh

k
i

)
+
(
∂i∂0h

0
j + ∂i∂kh

k
j

)
− ∂i∂j

(
h00 − 6ψ

)

+2✷
(
Sij − δij ψ

)
+ δij

(
∂20h

00 + 2 ∂0∂kh
0k + ∂k∂ℓh

kℓ
)
− δij

(
∂20 −

−→∇2
)(
h00 − 6ψ

)]

= ∂0

[
1

2

(
∂jhi0 + ∂ihj0︸ ︷︷ ︸

2 ∂(ihj)0

)]
+ ∂k

[
1

2

(
∂jhki + ∂ihkj

)]
− 1

2
∂i∂j h00︸︷︷︸

2φ/c2

+3 ∂i∂jψ

+✷Sij − δij✷ψ +
1

2
δij

(
∂20h

00 + 2 ∂0∂
kh0k + ∂k∂ℓh

kℓ

)

−1

2
δij

(
∂20h00 − 6 ∂20ψ −−→∇2 h00︸︷︷︸

2φ/c2

+6
−→∇2ψ

)

= −1

c
∂0∂(iωj) + ∂k

[
∂j
(
δki ψ − Ski

)
+ ∂i

(
δkj ψ − Skj

)]
+

(
δij

−→∇2 − ∂i∂j

)
φ

c2
+ 3 ∂i∂jψ

+✷Sij − δij✷ψ + δij ∂0∂
k
(
−ωk
c

)
+ δij ∂k∂ℓ

(
δkℓ ψ − Skℓ

)
+ 3 δij ∂

2
0ψ − 3 δij

−→∇2ψ

Nous avons d’une part

∂k
[
∂j
(
δki ψ − Ski

)
+ ∂i

(
δkj ψ − Skj

)]
= −∂k∂jSki − ∂k∂iSkj

−[∂k(−δki)]∂j ψ − [∂k(−δkj)] ∂iψ
= −∂k (∂jSki + ∂iSkj)

−
(
∂kηki

)
∂jψ −

(
∂kηkj

)
∂iψ

= −2 ∂k∂(jS
k
i) − ∂i∂j ψ − ∂j∂iψ

= −2 ∂k∂(jS
k
i) − 2 ∂i∂jψ

et d’autre part

−δij ✷ψ + δij
(
∂k∂ℓδ

kℓ
)
ψ + 3 δij ∂

2
0ψ − 3 δij

−→∇2ψ = −δij
(
∂20 −

−→∇2
)
ψ + δij

−→∇2ψ

+3 δij ∂
2
0ψ − 3 δij

−→∇2ψ

= 2 δij ∂
2
0ψ − δij

−→∇2ψ.

Ainsi

Gij = −1

c
∂0∂(iωj) − 2 ∂k∂(jS

k
i) − 2 ∂i∂jψ +

(
δij

−→∇2 − ∂i∂j

)
φ

c2
+ 3 ∂i∂jψ

+✷Sij −
1

c
δij ∂0∂

kωk − δij ∂k∂ℓS
kℓ +

(
− 2 δij ∂

2
0ψ + δij

−→∇2ψ
)
.
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Finalement

Gij = −1

c
∂0∂(iωj) − 2 ∂k∂(jS

k
i) +

(
δij

−→∇2 − ∂i∂j

)(
φ

c2
− ψ

)

+✷Sij −
1

c
δij ∂0∂

kωk − δij ∂k∂ℓS
kℓ + 2 δij ∂

2
0ψ. (3.125)

Degrés de libert́e

L’utilisation des expressionsG00,G0i etGij dans les équations d’EinsteinGµν = (8πG/c4)Tµν
va révéler que seulement une petite partie des composantes dehµν sont des degrés de liberté ef-
fectifs du champ gravitationnel ; le reste des composantes obéit à des équations permettant de les
relier aux degrés de liberté effectifs (équations de contraintes).

1. La trace spatialeψ
D’après (3.123), nous avons

8πG

c4
T00 = G00

8πG

c4
T00 = 2

−→∇2ψ + ∂i∂jS
ij,

ce qui permet d’isoler le laplacien de la trace spatiale

−→∇2ψ =
4πG

c4
T00 −

1

2
∂i∂jS

ij . (3.126)

Du fait qu’il n’y a pas de termes contenant des dérivées ”temporelles” deψ (∂0ψ ou bien
∂20ψ) nous déduisons queψ est un degré de liberté qui ne se propage pas. La connaissance
de la composanteT00 et des composantesSij (avec les conditions aux limites à l’infini)
permet de déterminer complètement la trace spatialeψ [78].

2. Les composantesωk du potentiel vecteur
D’après (3.124), nous avons aussi

8πG

c4
T0i = G0i

8πG

c4
T0i = − 1

2c

−→∇2ωi −
1

2c
∂i∂jω

j − ∂0∂
jSij + 2 ∂0∂iψ

= − 1

2c
δki

−→∇2ωk −
1

2c
∂i∂

kωk − ∂0∂
jSij + 2 ∂0∂iψ,

ce qui permet d’avoir
(
δki

−→∇2 + ∂i∂
k

)
ωk = −16πG

c3
T0i + 4c ∂0∂iψ − 2c ∂0∂

kSik. (3.127)

Du fait qu’il n’y a pas de termes contenant des dérivées ”temporelles” deωk, nous déduisons
aussi que lesωk sont des degrés de liberté qui ne se propagent pas. En connaissantT0i et
lesSij ainsi queψ déterminé précédemment (avec les conditions aux limites à l’infini), il
est ainsi possible de déterminer complètement lesωk [78].
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3. Le potentiel scalaireφ
D’après (3.125), nous avons

8πG

c4
Tij = Gij

8πG

c4
Tij = −1

c
∂0∂(iωj) +

(
δij

−→∇2 − ∂i∂j

)(
φ

c2
− ψ

)
− 2 ∂k∂(jS

k
i)

+✷Sij −
1

c
δij ∂0∂

kωk − δij ∂k∂ℓS
kℓ + 2 δij ∂

2
0ψ,

ce qui donne
(
δij

−→∇2 − ∂i∂j

)
φ

c2
=

8πG

c4
Tij +

(
δij

−→∇2 − ∂i∂j − 2 δij ∂
2
0

)
ψ

+
1

c
δij ∂0∂

kωk +
1

c
∂0∂(iωj)

+2 ∂k∂(jS
k
i) + δij ∂k∂ℓS

kℓ. (3.128)

Du fait qu’il n’y a pas de termes contenant des dérivées ”temporelles” deφ, nous déduisons
que le potentiel scalaireφ est un degré de liberté qui ne se propage pas. En connaissant Tµν
et lesSij, ψ etωk étant déjà déterminés par des conditions aux limites `a l’infini, il est ainsi
possible de déterminer complètementφ [78].

Les seuls degrés de liberté effectifs dans les équationsd’Einstein sont lesSij ; ils seront
utilisés pour décrire les ondes gravitationnelles.

La jauge transverse

La liberté de jauge va être exploitée ; les équations d’Einstein (3.126), (3.127) et (3.128)
seront réécrites alors dans une jauge particulière dite: jauge transverse.

La transformation linéaire
x

′ µ = xµ + ξµ, (3.129)

va générer une transformation de jauge

hµν −→ h
′

µν = hµν − ∂νξµ − ∂µξν , (3.130)

sous laquelle le tenseur de courbure est invariant.

1. Transformation de jauge des composantes du tenseur de perturbation
Selon (A.1), (A.2) (A.3) et (A.4), les composantes du tenseur de perturbationφ, ωi, ψ et
lesSij se transforment via (3.130) comme suit [78]

φ −→ φ− c2 ∂0ξ
0 (3.131)

ωi −→ ωi + c (∂0ξi + ∂iξ0) (3.132)

ψ −→ ψ + (∂iξ
i)/3 (3.133)

Sij −→ Sij + (∂iξj + ∂jξi) /2 +
(
∂kξ

k δij
)
/3. (3.134)
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2. Conditions de jauge
En pratique, fixer une jauge pour écrire les équations d’Einstein revient à déterminer les
quatre composantes deξµ figurant dans (3.129) ; autrement dit, imposer quatre relations
pour déterminerξ0 et ξi = (ξ1, ξ2, ξ3).

La jauge transverse est similaire à la jauge de Coulomb∂iA
i = 0 en électromagnétisme.

Nous allons commencer par imposer auxSij d’être spacialement transverses [78]

∂iSij = 0, (3.135)

en choisissant lesξj de sorte que (voirB.1)

−→∇2ξj −
1

3
∂j
(
∂iξ

i
)
= 2 ∂iSij. (3.136)

Ces trois relations permettent de déterminer les troisξj, à condition d’imposer des condi-
tions aux limites. Néanmoins,ξ0 demeure encore indéterminé, donc nous pouvons exploi-
ter cette liberté pour rendre le vecteur de perturbation transverse [78]

∂iωi = 0, (3.137)

et ce en imposant àξ0 de satisfaire (voirB.2)

−→∇2ξ0 =
1

c
∂iωi + ∂0

(
∂iξi
)
. (3.138)

Notons aussi que (3.138) permet de déterminerξ0 moyennant des conditions aux limites.
La condition (3.135) fournit trois équations, alors que la condition (3.137) fournit une
équation (en tout quatre équations) de telle sorte que la transformation de coordonnées
(3.129) soit complètement déterminée pour satisfaire la jaugetransverse.

Equations d’Einstein linéarisées dans la jauge transverse

Les équations d’Einstein, exprimées en fonction deφ, ωi, Sij etψ sont données par

G00 = 2
−→∇2ψ + ∂i

(
∂jS

ij
)
=

8πG

c4
T00 (3.139)

G0i = − 1

2c

−→∇2ωi −
1

2c
∂i
(
∂jω

j
)
− ∂0

(
∂jSij

)
+ 2 ∂0∂iψ =

8πG

c4
T0i (3.140)

Gij =

(
δij

−→∇2 − ∂i∂j

)(
φ

c2
+ ψ

)
− 1

c
∂0∂(iωj) − 2 ∂k∂(jS

k
i)

+✷Sij −
1

c
δij ∂0

(
∂kωk

)
− δij ∂k

(
∂ℓS

kℓ
)
+ 2 δij ∂

2
0ψ =

8πG

c4
Tij. (3.141)
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Le choix des conditions (3.135) et (3.137) est motivé par le besoin de simplifier les équations
d’Einstein dans le vide

0 = 2
−→∇2ψ + ∂i

(
∂jS

ij
)

(3.142)

0 = − 1

2c

−→∇2ωi −
1

2c
∂i
(
∂jω

j
)
− ∂0

(
∂jSij

)
+ 2 ∂0∂iψ (3.143)

0 =

(
δij

−→∇2 − ∂i∂j

)(
φ

c2
+ ψ

)
− 1

c
∂0∂(iωj) − 2 ∂k∂(jS

k
i)

+✷Sij −
1

c
δij ∂0

(
∂kωk

)
− δij ∂k

(
∂ℓS

kℓ
)
+ 2 δij ∂

2
0ψ (3.144)

En effet, dans la jauge transverse, nous avons :

1. L’équation (3.142) se réduit à

−→∇2ψ = 0. (3.145)

Avec des conditions aux limites appropriées11, l’équation précédente possède une solution
identiquement nulle [78]

ψ = 0. (3.146)

2. L’équation (3.143), sachant (3.146), se réduit à

−→∇2ωi = 0. (3.147)

De même, en imposant àωi d’être nul à l’infini, nous déduisons que [78]

ωi = 0. (3.148)

3. En utilisant (3.144), (3.146), (3.148) et sachant queδij Sij = 0, le calcul de la trace

δij Gij = 0,

nous permet d’aboutir à l’équation −→∇2φ = 0. (3.149)

Pour garantir àφ d’être nul à l’infini, il faut que

φ = 0, (3.150)

partout [78].

4. Finalement, en tenant compte de (3.146), (3.148) et (3.150), l’équation (3.144) se réduit à
l’équation de propagation suivante

✷Sij = 0. (3.151)

LesSij sont des degrés de liberté effectifs qui permettent de décrire le rayonnement gravi-
tationnel dans la jauge transverse.

11. ψ = 0 à l’infini
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Conclusion

Les définitions du champ (3.100), (3.101) et (3.102) ont permis à Carroll [78] de reproduire
une force gravitationnelle de type Lorentz, sans le facteur4 indésirable.

La jauge transverse est particulièrement appropriée pour étudier le rayonnement gravitation-
nel dans le cas extérieur à la source ; les équations d’Einstein dans le vide s’y expriment de façon
très simple. De plus, dans cette approche seule une petite partie des composantes de la pertur-
bationhµν sont des degrés de liberté effectifs ; lesSij sont utilisés pour décrire le rayonnement
gravitationnel, alors queh00 ∝ φ, h0i ∝ ωi et hii ∝ ψ sont identiquement nuls dans la jauge
transverse.

Il est à noter que cette situation est totalement différente pour l’électromagnétisme où le
rayonnement est décrit par les potentiels scalaire et vectoriel. De plus, nous avons vu que le
rayonnement gravitationnel est généralement plus faible, donc plus difficile à détecter, que le
rayonnement électromagnétique et ce pour plusieurs raisons

– Le rayonnement gravitationnel est dû à la variation du moment quadrupolaire alors que
le rayonnement électromagnétique est essentiellement de nature dipolaire. La contribution
dipolaire gravitationnelle est nulle du fait de l’adoptiond’un repérage relatif au référentiel
de centre de masse de la source, alors que la contribution dipolaire électromagnétique ne
s’annule que dans le cas où la charge totale de la source est nulle (corps neutre).

– L’interaction gravitationnelle est faiblement coupléeà la matière du fait de la petite valeur
de la constante de gravitation universelleG.

Dans l’approche proposée par Carroll [78], les champs sont définis de manière à reproduire
la force gravitationnelle de type Lorentz sans le facteur 4 indésirable, néanmoins les équations
d’Einstein ne se réduisent plus à des équations de type Maxwell.

3.3 Version revisit́ee

3.3.1 Introduction

Après avoir abordé la Gravité Linéaire, dans sa versionstandard, nous allons à présent
présenter une version quelques peu différente dans le butd’aboutir à une analogie encore plus
grande entre la gravité et l’électromagnétisme. Dans unpremier temps, l’attention sera portée
sur quelques ”imperfections” des approches de Huei et de Caroll. Dans un deuxième temps, le
cadre théorique de la nouvelle approche sera présenté detelle sorte à révéler les différences avec
l’approche standard et les hypothèses adoptées seront énumérées.

3.3.2 Imperfections de la version standard de la Gravit́e Linéaire

Malgré l’analogie frappante entre l’électromagnétisme et la Gravité linéaire, néanmoins, nous
allons attirer l’attention sur certaines ”insuffisances” dont la résolution va nous permettre de revi-
siter la version standard de façon à aboutir à une meilleure analogie gravitation-électromagnétisme.
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Restriction à la jauge harmonique de la d́efinition du champ gravitoélectrique

Rappelons que dans l’approche de Huei, la définition du champ gravitoélectrique est donnée
par

{
gi = c2 G00i

i = 1, 2, 3
(3.152)

D’après (3.59), la définition précédente se met sous la forme

gi =
c2

4

(
h

00,i − h
0i,0

+ η00 h
iα

,α − ηi0 h
0α

,α

)

=
c2

4

(
h

00,i − h
0i,0

+ h
iα

,α

)

=
c2

4

(
∂ih

00 − ∂0h
0i
+ ∂0h

i0
+ ∂jh

ij
)

(3.153)

pour devenir finalement

gi =
c2

4

(
∂ih

00
+ ∂jh

ij
)

(3.154)

Compte tenu des définitions des potentiels scalaire (3.41) et vecteur (3.67), l’expression
(3.154) ne se met sous la forme usuelle d’électromagnétisme

−→g = −−→∇φg −
∂
−→
A g

∂t
(3.155)

que dans le cas de la jauge harmonique. En effet, la conditionde jauge (3.34) est équivalente aux
quatre relations

∂µh
µ0

= 0 (3.156)

∂µh
µi

= 0 (3.157)

une composante ”temporelle” définie pourβ = 0 et trois composantes ”spatiales” définies pour
β = i. D’après (3.157), nous déduisons que

∂jh
ij
= −∂0h

i0
(3.158)

ce qui permet de mettre (3.154) sous la forme

gi =
c2

4

(
∂ih

00 − ∂0h
0i
)

= ∂i
(
c2 h

00
/4
)
− c ∂0

(
c h

0i
/4
)

= ∂iφg − c ∂0A
i
g

= −∂iφg − c
∂Aig
∂(ct)
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ou encore finalement

gi = −∂iφg −
∂Aig
∂t

. (3.159)

Le fait que la relation usuelle (3.155) entre le champ gravitoélectrique et les potentiels sca-
laireφg et vecteur

−→
A g soit vérifiée uniquement dans une jauge particulière, harmonique, est une

circonstance insatisfaisante car en électromagnétisme, l’analogue de cette relation est valable
quelque soit la jauge utilisée.

La relation (3.155) devrait être satisfaite de façon indépendante de la jauge adoptée de manière
à aboutir à une meilleure analogie entre la gravitation etl’électromagnétisme.

Force de type Lorentz avec un facteur ind́esirable

Dans l’approche de Huei, la force à laquelle est soumise uneparticule d’épreuve, astreinte à
se déplacer suivant des géodésiques, est de type Lorentz

mi
d2−→x
dt2

≈ mg

[
−→g + 4

(−→v ×−→
Bg

)]
, (3.160)

néanmoins la partie magnétique est entachée d’un facteur 4 indésirable. Bien sûr, ce facteur n’est
pas dû à une erreur de calcul, comme l’a bien souligné Wald[77], mais trouve ses origines dans la
définition des composantes du potentiel vecteur en fonction des composantes de la perturbation
de la métrique (3.84).

Restriction au régime stationnaire

Le point fort, si on peut s’exprimer ainsi, de l’approche de Huei est que les équations d’Ein-
stein linéarisés se réduisent à des équations de type Maxwell. A partir de l’équation des géodésique
d’une particule test, il est possible de montrer que la particule est soumise à une force de type
Lorentz. En plus du facteur 4 indésirable, précédemmentcité, l’équation (3.160) a été obtenue
dans le régime stationnaire. En effet, les termes de type∂0hij et ∂0hi0, survenant lors du calcul
des symboles de Christoffel dans (3.78), n’ont pu être annulés qu’en supposant que les champs
sont independents du temps.

Cette circonstance est également insatisfaisante car la force de Lorentz à laquelle est soumise
une charge électrique ponctuelle n’est pas restreinte seulement au régime stationnaire.

Pour terminer, nous pouvons rajouter également le fait queCarroll est parvenu à régler les
problèmes relatifs à la force de type Lorentz, par la redefinition des champs (3.100), (3.101) et
(3.102), mais sans parvenir à mettre les équations d’Einstein linéaires sous forme d’équations de
type Maxwell.

3.3.3 Cadre th́eorique et hypoth̀eses adopt́ees

Dans ce qui suit, il est question de revisiter la Gravité Linéaire de manière à surmonter les
imperfections, citées précédemment, pour aboutir à une plus forte similarité entre la gravité et
l’électromagnétisme.
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Métrique adoptée

Le champ gravitationnel est si faible que la métrique utilisée est une perturbation linéaire de
la métrique minkowskienne (3.1). Le point de vue adopté est l’étude, dans la limite du champ
faible, de la propagation d’une perturbation sur une métrique de ”fond” stationnaire.

Une conséquence immédiate de l’utilisation du même point de vue que la version standard
de la Gravité Linéaire est que les expressions linéaris´ees des symboles de Christofel (3.3), du
tenseur de Riemann (3.5), du tenseur de Ricci (3.7), de la courbure scalaire (3.8) et du tenseur
d’Einstein (3.9) sont aussi valables dans cette nouvelle approche.

Potentiels scalaire et vecteur

Proposons une nouvelle définition du potentiel scalaire

A0
g =

c

2
h00 =

φg
c

(3.161)

et du potentiel vecteur
{

Ai
g = c h0i

i = 1, 2, 3
(3.162)

gravitationnels. En notation quadridimensionnelle, les définitions précédentes permettent de for-
mer le quadrivecteur potentiel

Aµ
g = (φg/c,

−→Ag) = (A0
g,A1

g,A2
g,A3

g). (3.163)

Attirons l’attention sur le fait que la définition (3.161) est tout à fait compatible avec l’ex-
pression de la composante temporelleg00 de la métrique (2.149), obtenue à l’approximation
newtonienne.

Champs gravitationnels typeśelectrique et magńetique

De façon analogue à l’électromagnétisme, introduisons le tenseur antisymétrique12

Fµν
g = ∂µAν

g − ∂νAµ
g . (3.164)

De manière analogue aux définitions employées en électromagnétisme, les trois composantes
du champ gravitationnel type électrique13 −→

E g(E
1
g,E

2
g,E

3
g) sont données par14

E
i
g = −cF0i

g (3.165)

12. Fµν
g = −Fνµ

g

13. Comparer avec la définition de Huei (3.66) du champ gravitoélectrique
14. Du fait de l’antisymétrie deFµν

g nous avons aussiEi
g = cF i0

g
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alors que les trois composantes du champ gravitationnel type magnétique15−→
Bg(B

1
g,B

2
g,B

3
g) sont

données par
B
i
g = −ǫijk (Fg)jk/2 (3.166)

où lesǫijk représentent les composantes du tenseur complètement antisymétrique de Lévi-Civita16

avec la conventionǫ123 = +1.
Contrairement à l’approche de Huei où la relation usuelle(3.155) est vérifiée uniquement

dans la jauge harmonique, dans cette nouvelle approche, indépendamment de la jauge utilisée,
nous vérifions automatiquement la relation

−→
E g = −−→∇φg −

∂
−→A g

∂t
(3.167)

par l’adoption des définitions (3.164) et (3.165). En effet, nous avons

E
1
g/c = F10

g = ∂1A0
g − ∂0A1

g = −∂1(φg/c)−
1

c

(
∂A1

g

∂t

)
(3.168)

E
2
g/c = F20

g = ∂2A0
g − ∂0A2

g = −∂2(φg/c)−
1

c

(
∂A2

g

∂t

)
(3.169)

E
3
g/c = F30

g = ∂3A0
g − ∂0A3

g = −∂3(φg/c)−
1

c

(
∂A3

g

∂t

)
. (3.170)

D’autre part, le champ gravitationnel type magnétique dérive du potentiel vecteur
−→A g conformément

à la relation (3.70). En effet, d’après la définition (3.166), on peut vérifier que les composantes
du champ gravitomagnétique sont

B
1
g = −1

2
ǫ1jk (Fg)jk =

(−→∇ ×−→Ag

)1
(3.171)

B
2
g = −1

2
ǫ2jk (Fg)jk =

(−→∇ ×−→Ag

)2
(3.172)

B
3
g = −1

2
ǫ3jk (Fg)jk =

(−→∇ ×−→Ag

)3
, (3.173)

ce qu’on peut écrire sous la forme −→
Bg =

−→∇ ×−→Ag. (3.174)

15. Comparer avec la définition de Huei (3.68) du champ gravitomagnétique
16. Dans l’espace à 3-dimensions, le symbole de Levi-Civita, complètement antisymétrique, est défini par [112]

ǫijk = ǫijk =





+1 si (i, j, k) est une permutation paire de(1, 2, 3),
−1 si (i, j, k) est une permutation impaire de(1, 2, 3),
0 sinon,

tel que1 = ǫ123 = −ǫ213 = ǫ231 = −ǫ321 et0 = ǫiij = ǫiji = ǫjii = ǫiii
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Equations d’Einstein linéarisées

Le tenseur symétrique de la perturbationhµν vérifie les mêmes équations d’Einstein linéarisées

8πG

c4
Tµν ≈ 1

2

(
∂σ∂µh

σ
ν + ∂ν∂σh

σ
µ − ∂ν∂µh−✷hµν − ηµν ∂α∂βh

αβ + ηµν ✷h
)
,(3.175)

que la version standard.

Les conditions de jauges utiliśees

Rappelons que la jauge harmonique (3.23) est équivalente aux quatre conditions

β = 0 −→ ∂µh
µ
0 −

1

2
∂0h = 0 (3.176)

β = i −→ ∂µh
µ
i −

1

2
∂ih = 0. (3.177)

Par opposition à Caroll, dans le but d’exploiter les degrés de liberté associés aux composantesh00

eth0i, utilisons les trois composantes ”spatiales” de la jauge harmonique (3.177) et remplaçons
la composante ”temporelle” par la condition alternative

hii = h11 + h22 + h33 = 0. (3.178)

En se plaçant dans ce cas de figure, la trace de la perturbation

h = h00 − (h11 + h22 + h33) = h00, (3.179)

est réduite à la composante temporelle de la perturbationde la métrique. Il est ainsi possible de
réécrire les définitions des potentiels scalaire (3.161) et vecteur (3.162) sous la forme unifiée
suivante

Aµ
g = c

(
h0µ − 1

2
η0µh

)
. (3.180)

En effet,

A0
g = c

(
h00 − η00h00/2

)
= c h00/2

Ai
g = c

(
h0i − ηoih00/2

)
= c h0i.

Pour résumer, au lieu d’adopter les quatre équations (3.176) et (3.177), nous retenons comme
conditions de jauge les relations (3.177) et (3.178).

3.3.4 Equations pour la Gravitation de type Maxwell

Dans ce qui se suit, nous allons montrer que les équations d’Einstein, dans le contexte de la
version revisitée de la Gravité linéaire, se réduisentaux équations de type Maxwell.
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1ier Groupe d’Equations de type Maxwell

Le premier groupe des équations type Maxwell est automatiquement vérifié du fait que le
tenseur antisymétriqueFµν

g est définit par (3.164). En effet,

∂σFµν
g + ∂νFσµ

g + ∂µFνσ
g = ∂σ

(
∂µAν

g − ∂νAµ
g

)
+ ∂ν

(
∂σAµ

g − ∂µAσ
g

)
+ ∂µ

(
∂νAσ

g − ∂σAν
g

)

= ∂σ∂µAν
g − ∂σ∂νAµ

g + ∂ν∂σAµ
g − ∂ν∂µAσ

g + ∂µ∂νAσ
g − ∂µ∂σAν

g

= 0. (3.181)

Comme en électromagnétisme, il est possible de vérifier que les équations (3.181), écrites
sous forme covariante, sont équivalentes aux équations type Maxwell suivantes

div
−→
Bg = 0 (3.182)

rot
−→
Eg = −∂

−→
Bg

∂t
. (3.183)

2ème Groupe d’Equations de type Maxwell

Dans le contexte de l’approche revisitée de la Gravité Linéaire, nous allons montrer que dans
le domaine linéaire, les équations d’Einstein dans le vide

Gµν ≈
1

2

(
∂σ∂µh

σ
ν + ∂ν∂σh

σ
µ − ∂ν∂µh− ✷hµν − ηµν ∂α∂βh

αβ + ηµν ✷h
)
= 0, (3.184)

se réduisent à des équations de type Maxwell.

1. G00 = 0

La composante temporelle du tenseur d’Einstein

G00 ≈ 1

2

(
∂σ∂0h

σ
0 + ∂0∂σh

σ
0 − ∂0∂0h− ηαβ∂α∂βh00 − η00 ∂α∂βh

αβ + η00 η
αβ∂α∂βh

)

=
1

2

(
∂0∂0h

0
0 + ∂i∂0h

i
0 + ∂0∂0h

0
0 + ∂0∂ih

i
0 − ∂0∂0h− η00∂0∂0h00 − ηii∂i∂ih00

−∂0∂βh0β − ∂i∂βh
iβ + η00∂0∂0h+ ηii∂i∂ih

)

=
1

2

(
2 ∂0∂0h

0
0 + 2 ∂i∂0h

i
0 − 2 ∂0∂0h00 + ∂i∂ih00

−∂0∂0h00 − ∂0∂ih
0i − ∂i∂0h

i0 − ∂i∂jh
ij + ∂0∂0h

00 − ∂i∂ih
)

est donnée par l’expression

G00 ≈ 1

2

(
∂i∂ih00 − ∂i∂ih− ∂i∂jh

ij
)
, (3.185)
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obtenue sans la moindre restriction ni recours à une quelconque jauge particulière. En
utilisant les composantes ”spatiales” de la jauge harmonique (3.177), nous avons

∂jh
j
i = −∂0h0i +

1

2
∂ih

∂jh
ij = −

(
∂0h

0i − 1

2
∂ih

)
. (3.186)

Ainsi en remplaçant (3.186) dans (3.185) nous obtenons la composante17

G00 ≈ 1

2

[
∂i∂ih

00 − ∂i∂ih + ∂i

(
∂0h

0i − 1

2
∂ih

)]
. (3.187)

En ayant recours à la condition de nullité de la trace spatiale (3.178), nous avons alors
d’une part

G00 ≈ 1

2

[
∂i∂ih

00 − ∂i∂ih
00 + ∂i

(
∂0h

0i − 1

2
∂ih00

)]

=
1

2
∂i

(
∂0h

0i − 1

2
∂ih00

)
.

D’autre part, compte tenu des définitions des potentiels scalaire (3.161) et vecteur (3.162),
l’expression précédente se met sous la forme

G00 ≈ − 1

2c
∂i

[
∂i(c h00/2)− ∂0(c h0i)

]
.

= − 1

2c
∂i

(
∂iA0

g − ∂0Ai
g

)
. (3.188)

D’après la définition du tenseur antisymétrique (3.164), nous aboutissons finalement à la
relation

G00 ≈ − 1

2c
∂iF i0

g . (3.189)

De façon analogue à l’électromagnétisme, en utilisantla définition du champ gravitationnel
type électrique (3.165), il est possible de vérifier que

∂iF i0
g = ∂iE

i
g/c = div

−→
Eg/c.

D’après la relation (3.189), nous pouvons donc conclure que l’équation de type Maxwell,
div

−→
Eg = 0, découle de la composanteG00 de l’équation d’Einstein dans le vide
[

Equation d’Einstein dans le vide
G00 = 0

]
=⇒

[
∂iF i0

g = 0 ⇐⇒ div
−→
Eg = 0

]
. (3.190)

17. G00 = G00 = G0
0
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2. G0i = 0

D’autre part, d’après (3.184)

G0i ≈ 1

2

(
∂σ∂0h

σ
i + ∂i∂σh

σ
0 − ∂i∂0h− ✷h0i

)

=
1

2

(
∂0∂0h

0
i + ∂j∂0h

j
i + ∂i∂0h

0
0 + ∂i∂jh

j
0 − ∂i∂0h− ∂0∂0h0i − ∂j∂jh0i

)

nous obtenons la composante

G0i ≈ 1

2

[
− ∂j∂jh0i + ∂j∂0h

j

i + ∂i∂jh
j
0 +

(
∂i∂0h

0
0 − ∂i∂0h

) ]
, (3.191)

sans aucune restriction ni recours à une quelconque jauge particulière. En utilisant les
composantes ”spatiales” de la jauge harmonique (3.177), la composante (3.191) devient

G0i ≈ 1

2

[
−∂j∂jh0i + ∂0

(
1

2
∂ih− ∂0h

0
i

)
+ ∂i∂jh

j
0 +

(
∂i∂0h

0
0 − ∂i∂0h

)]
. (3.192)

En élevant les indices, pour déterminer la composante contravariante correspondante, nous
avons18

−G0i ≈ 1

2

[
−∂j∂j

(
−h0i

)
− 1

2
∂0∂

ih+ ∂0∂
0h0i − ∂i∂jh

j0 −
(
∂i∂0h

0
0 − ∂i∂0h

)]

G0i ≈ −1

2

[
∂j∂jh

0i − 1

2
∂0∂

ih + ∂0∂
0h0i − ∂i∂jh

j0 −
(
∂i∂0h

0
0 − ∂i∂0h

)]
.(3.193)

De plus, si on a recours à la condition de nullité de la tracespatiale (3.178), de telle sorte
queh = h00 = h00, alors la composante (3.193) devient

G0i ≈ −1

2

[
∂j∂jh

0i − 1

2
∂0∂

ih00 + ∂0∂
0h0i − ∂i∂jh

j0 −
(
∂i∂0h

0
0 − ∂i∂0h

0
0

)]

= −1

2

(
∂j∂jh

0i − 1

2
∂0∂

ih00 + ∂0∂
0h0i − ∂i∂jh

j0

)
. (3.194)

Compte tenu des définitions du tenseur antisymétrique (3.164), des potentiels scalaire
(3.161) et vecteur (3.162), l’expression précédente se met sous la forme

G0i ≈ −1

2

[
∂0
(
∂0h0i − ∂ih00/2

)
+ ∂j

(
∂jh0i − ∂ihj0

)]

= − 1

2c

[
∂0
(
∂0Ai

g − ∂iA0
g

)
+ ∂j

(
∂jAi

g − ∂iAj
g

) ]

= − 1

2c

(
∂0F0i

g + ∂jF ji
g

)
, (3.195)

18. G0i = −G0i = −Gi
0 = G0

i
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ou encore finalement

G0i ≈ − 1

2c
∂µFµi

g . (3.196)

De façon analogue à l’électromagnétisme, en utilisantles définitions des champ gravita-
tionnels types électrique (3.165) et magnétique (3.166), il est possible de vérifier que

∂µFµi
g = (rot

−→
Bg)

i − 1

c2
∂(
−→
Eg)

i

∂t
.

Donc, d’après la relation (3.196), nous pouvons conclure que l’équation de type Maxwell,

rot
−→
Bg =

1
c2

∂
−→
Eg

∂t
, découle de la composanteG0i de l’équation d’Einstein dans le vide

[
Equation d’Einstein dans le vide

G0i = 0

]
=⇒

[
∂µFµi

g = 0 ⇐⇒ −→∇ ×−→
Bg =

1

c2
∂
−→
Eg

∂t

]

(3.197)

Les relations (3.189) et (3.196), écrites sous la forme unifiée

G0ν ≈ − 1

2c
∂µFµν

g , (3.198)

nous permettent finalement de conclure que le deuxième groupe d’équations type Maxwell,
dans le vide, découle des composantesG0ν des équations d’Einstein dans le vide

G0ν = 0 =⇒ ∂µFµν
g = 0.

3. Gij = 0

Nous allons nous intéresser à des degrés de liberté supplémentaires par rapport à ceux
utilisés en électromagnétisme. Nous allons voir que cesdegrés de liberté, de sens physique
inconnu encore, vérifient une équation de propagation libre.
D’après (3.184), nous avons

Gij ≈ 1

2

[ (
∂σ∂ih

σ
j + ∂σ∂ih

σ
j

)
+ ∂j∂σh

σ
i − ∂j∂ih− ✷hij − ηij ∂α∂βh

αβ + ηij ✷h
]

=
1

2

[ (
∂0∂ih

0
j + ∂k∂ih

k
j

)
+
(
∂j∂0h

0
i + ∂j∂kh

k
i

)
− ∂j∂ih−✷hij − ηij ∂α∂βh

αβ

+ηij ✷h
]

=
1

2

[ (
∂0∂ih

0
j + ∂k∂ih

k
j

)
+
(
∂j∂0h

0
i + ∂j∂kh

k
i

)
− ∂j∂ih

−✷hij + ηij
[
✷h− ηβρ ∂β

(
∂αh

α
ρ

)] }

=
1

2

[
∂i
(
∂0h

0
j + ∂kh

k
j

)
+ ∂j

(
∂0h

0
i + ∂kh

k
i

)
− ∂j∂ih

−✷hij + ηij
[
✷h− ηβρ ∂β

(
∂αh

α
ρ

)] }
. (3.199)
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En utilisant la jauge harmonique (3.23), l’expression précédente se met sous la forme

Gij ≈ 1

2

{
∂i

(
1

2
∂jh

)
+ ∂j

(
1

2
∂ih

)
− ∂j∂ih−✷hij + ηij

[
✷h− ηβρ ∂β

(
1

2
∂ρh

)]}

=
1

2

{
−✷hij + ηij

[
✷h− 1

2
∂ρ∂ρh

]}

=
1

2

{
−✷hij + ηij

[
✷h− 1

2
✷h

]}

= −1

2
✷

(
hij −

1

2
ηij h

)
, (3.200)

ou encore

Gij ≈ −1

2
✷h ij, (3.201)

compte tenu de (3.27).
Dans la jauge harmonique, les degrés de liberté supplémentairehij se propagent à la vitesse
de la lumière

[
Equation d’Einstein dans le vide

Gij = 0

]
=⇒

[
✷

(
hij − 1

2
ηij h

)
= ✷h

ij
= 0

]
. (3.202)

Finalement, pour résumer la situation nous pouvons proposer ce schéma récapitulatif




Gµν = 0︸ ︷︷ ︸
Equation d’Einstein

∧





∂µh
µ
0 −

1

2
∂0h = 0, non utilisée

∂µh
µ
i −

1

2
∂ih = 0, utilisée

︸ ︷︷ ︸
Jauge harmonique

∧
h11 + h22 + h33 = 0︸ ︷︷ ︸

restriction sur la trace

∧





Fµν
g = ∂µAν

g − ∂νAµ
g

A0
g =

c
2
h00

Ai
g = c h0i




⇓


∂µF

µν
g = 0

∧
∂σFµν

g + ∂νFσµ
g + ∂µFνσ

g = 0
︸ ︷︷ ︸

Equations de Maxwell

∧
✷

(
hij − 1

2
ηij h

)
= ✷h

ij
= 0

︸ ︷︷ ︸
propagation des degrés de libertéhij dans la jauge harmonique
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3.3.5 Force gravitationnelle de type Lorentz

Dans ce qui suit, nous allons montrer qu’une particule d’épreuve, se déplaçant suivant des
géodésiques, est soumise à une force gravitationnelle type Lorentz dans le domaine des champs
et des vitesses faibles.

L’équation des géodésiques

d2xµ

dτ 2
= −Γµρσ

dxρ

dτ

dxσ

dτ

= −Γµ00
dx0

dτ

dx0

dτ
− 2 Γµ0i

dx0

dτ

dxi

dτ
− Γµil

dxi

dτ

dxl

dτ

permet de déterminer les composantes spatiales

d2xj

dτ 2
= −c2 Γj00

(
dt

dτ

)2

− 2 Γj0i

(
dt

dτ

)
c ui − Γµil u

i ul. (3.203)

Rappelons que le quadrvecteur vitesse est par définition égale à la dérivée du quadrivecteur po-
sition par rapport au temps propre

uν =
dxν

dτ
=
dxµ

dt

dt

dτ
= (γv c, γv

−→v ) (3.204)

tel queu0 = γv c, ui = γv v
i etγv = (1−−→v 2/c2)−1/2.

Dans le cas linéaire, les symboles de Christoffel figurant dans (3.203) sont donnés par

Γj00 ≈ 1

2
ηjλ (∂0h0λ + ∂0h0λ − ∂λh00) = ∂0h

j
0 −

1

2
∂jh00 (3.205)

Γj0i ≈ 1

2
ηjλ (∂0hiλ + ∂ih0λ − ∂λh0i) =

1

2

(
∂0h

j
i + ∂ih

j
0 − ∂jh0i

)
(3.206)

Γjil ≈ 1

2
ηjλ (∂ihlλ + ∂lhiλ − ∂λhil) =

1

2

(
∂ih

j
l + ∂lh

j
i − ∂jhil

)
, (3.207)

de sorte à avoir

d2xj

dτ 2
= −c2

(
dt

dτ

)2

(∂0h
j
0 −

1

2
∂jh00)− c ui

(
dt

dτ

)(
∂0h

j
i + ∂ih

j
0 − ∂jh0i

)

−1

2
ui ul

(
∂ih

j
l + ∂lh

j
i − ∂jhil

)

= −c2
(
dt

dτ

)2

(∂0h
j
0) +

c2

2

(
dt

dτ

)2

(∂jh00)− c ui
(
dt

dτ

)(
∂ih

j
0 − ∂jh0i

)

−c ui (∂0hji )
(
dt

dτ

)
− 1

2
ui ul

(
∂ih

j
l + ∂lh

j
i − ∂jhil

)
, (3.208)
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ou encore finalement

d2xj

dτ 2
= c2

[
1

2

(
dt

dτ

)2

∂jh00 − 1

c

(
dt

dτ

)2
∂h0j

∂t

−ui
c

(
dt

dτ

)(
∂ih0j − ∂jh0i

)
− ui
c2

dt

dτ

∂hij

∂t
− uiul

c2

(
∂ihjl − 1

2
∂jhil

)]
. (3.209)

Pour des vitesses faibles19 v ≪ c, où dt
dτ

→ 1 etui → vi = dxi/dt, il est possible de négliger
les termes proportionnels à1/c2 dans (3.209), pour avoir20

d2xj

dt2
≈ c2

[
1

2

(
∂jh00

)
− 1

c

∂h0j

∂t
− vi

c

(
∂ih0j − ∂jh0i

) ]
. (3.210)

En tenant compte des définitions des potentiels scalaire (3.161) et vecteur (3.162), les compo-
santes d’accélérations (3.210) prennent la forme

d2xj

dt2
≈

(
c ∂jA0

g −
∂Aj

g

∂t

)
− vi

(
∂iAj

g − ∂jAi
g

)
. (3.211)

Pourj = 1

d2x1

dt2
≈

(
c ∂1A0

g −
∂A1

g

∂t

)
− vi

(
∂iA1

g − ∂1Ai
g

)

=

(
−∂1φg −

∂A1
g

∂t

)
− v2

(
∂2A1

g − ∂1A2
g

)
− v3

(
∂3A1

g − ∂1A3
g

)

=

(
−∂1φg −

∂A1
g

∂t

)
+ v2

(
∂1A2

g − ∂2A1
g

)
− v3

(
∂3A1

g − ∂1A3
g

)

et compte tenu de la définition de la première composante duchamp gravitoélectrique (3.168) et
des composantes du champ gravitomagnétique (3.172) et (3.173), nous aboutissons finalement à
la forme

d2x1

dt2
≈ E

1
g +

(−→v ×−→
B g

)1
(3.212)

De même pourj = 2 et j = 3, on trouve

d2x2

dt2
≈ E

2
g +

(−→v ×−→
Bg

)2
, (3.213)

et
d2x3

dt2
≈ E

3
g +

(−→v ×−→
Bg

)3
. (3.214)

19. Les champs faibles permettent d’accélérer les particules à des vitesses faibles
20. on néglige les termes quadratiques en vitessesv2/c2
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Les équations (3.212), (3.213) et (3.214), résumées sous forme vectorielle

d2−→r
dt2

≈ −→
E g +

(−→v ×−→
Bg

)
, (3.215)

montent clairement qu’une particule test, dans le cas des champs et vitesses faibles21, est soumise
à une force gravitationnelle de type Lorentz

mi
d2−→r
dt2

≈ mg

[−→
E g +

(−→v ×−→
B g

)]
. (3.216)

Contrairement au modèle de Huei [76] et Wald [77] où un facteur 4 indésirable apparaı̂t dans la
partie magnétique de la force, il est clair que dans notre modèle, la force de type Lorentz (3.160)
ne souffre pas de cette imperfection.

3.4 Discussion des ŕesultats et conclusion

Une analyse critique de la version standard de la Gravité Linéaire nous a permis de souligné
quelques ”insuffisances”. La situation peut être résumée comme suit

1. Dans l’approche de Huei, les équations d’Einstein se réduisent, dans le cadre de l’ap-
proximation du champ faible, à des équations de type Maxwell ; néanmoins, la définition,
usuelle en électromagnétisme, du champ gravitoélectrique en fonction des potentiels sca-
laire et vecteur n’est valable que dans le cas particulier dela jauge harmonique. De plus,
bien que la force gravitationnelle agissant sur une particule test qui se déplace suivant des
géodésiques est de type Lorentz, néanmoins, la partie magnétique de cette force est en-
tachée d’un facteur 4 indésirable. En dernier lieu, la force type magnétique n’est obtenue
qu’en se limitant au régime stationnaire.

2. Dans l’approche de Carroll, les champs sont définis de telle sorte à résoudre le problème
relatif au facteur 4 indésirable de la force gravitationnelle de type Lorentz, néanmoins, les
équations d’Einstein ne prennent plus la forme d’équations de type Maxwell.

Dans le but de remédier à tous ces problèmes, nous avons procédé par les étapes suivantes

1. Identification des composantesh00 et h0i de la métrique de perturbation, respectivement
par les potentiels scalaire et vecteur

A0
g =

c

2
h00 =

φg
c

Ai
g = c h0i.

2. Définition des champs gravitoélectrique et gravitomagnétique

E
i
g = −cF0i

g

B
i
g = −ǫijk (Fg)jk/2

par l’intermédiaire du tenseur antisymétriqueFµν
g = ∂µAν

g − ∂νAµ
g .

21. à l’ordrev/c
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3. Nous avons montré que ces définitions sont équivalentes à

−→
Eg = −−→∇φg − ∂t

−→A g
−→
Bg =

−→∇ ×−→Ag,

indépendamment de la jauge utilisée.

4. Nous avons montré que les champs gravitationnels, dans le domaine linéaire, vérifient des
équations de type Maxwell

(a) Le premier groupe des équations type Maxwell

∂σFµν
g + ∂νFσµ

g + ∂µFνσ
g = 0 ⇐⇒





div
−→
Bg = 0

rot
−→
Eg = −∂

−→
Bg

∂t

est automatiquement vérifié compte tenu du caractère antisymétrique deFµν
g et de la

commutation des opérateurs dérivées.

(b) Pour retrouver le deuxième groupe des équations type Maxwell

∂µFµν
g = 0 ⇐⇒





div
−→
Eg = 0

rot
−→
Bg =

1
c2

∂
−→
Eg

∂t

nous avons adopté un point de vue quelque peu différent de l’approche standard. En
effet, au lieu d’utiliser toutes les conditions de la jauge harmonique

∂αh
α
0 − 1

2
∂0h = 0

∂αh
α
i −

1

2
∂ih = 0

nous avons exploité les trois composantes ”spatiales” et nous avons substitué la com-
posante ”temporelle” par la condition alternative de tracespatiale nulle

hii = 0.

Dans ce cas, nous avons pu montrer la relationG0ν ≈ − 1
2c
∂µFµν

g qui nous permet de
conclure que les équations d’Einstein dans le vide se réduisent au deuxième groupe
d’équations type Maxwell

G0ν = 0 =⇒ ∂µFµν
g = 0.

(c) Avant de terminer, nous attirons l’attention sur un faittrès intéressant. Une conséquence
de la condition de trace spatiale nulle est que la trace de perturbation est réduite à sa
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seule composante temporelleh = h00. Dans ce cas, la composante ”temporelle” de
la jauge harmonique, non utilisée jusqu’à présent, se met sous la forme

0 = ∂αh
α
0 − 1

2
∂0h

= ∂0h
00 + ∂ih

i0 − 1

2
∂0h

00 =
1

2
∂0h

00 + ∂ih
i0

=
1

c
∂0(c h

00/2) +
1

c
∂i(c h

i0) =
1

c

(
∂0A0

g + ∂iAi
g

)

=
1

c
∂µAµ

g . (3.217)

Cette dernière relation n’est autre que lajauge de Lorentzde l’électromagnétisme !
Après avoir retrouvé les équations de Maxwell, il est ainsi possible d’adopter la
composante temporelle de la jauge harmonique (jauge de Lorentz), dans le but de
découpler les équations de propagation des potentiels scalaire et vectoriel

✷Aµ
g = µ0 J

µ ⇐⇒





✷φ =
ρm

ε0
,

✷
−→Ag = µ0

−→
j ,

(3.218)

oùJµ = (c ρm,
−→
j ) , Aµ

g = (φg/c,
−→Ag) et

−→
j = ρm

−→v .
Dans ce cas, plusieurs interprétations de la condition de trace spatiale nullehii = 0
peuvent être avancée
– Elle peut être vue comme l’adoption d’un système de coordonnées particulier

dans lequel la métrique de perturbation prend une forme particulière. Il faut ad-
mettre qu’une telle interprétation serait très compromettante car elle enlèverait le
caractère de généralité à cette approche.

– Elle peut être vue comme la prépondérance de la composante temporelleh00.
Cette prépondérance peut s’expliquer par exemple par le fait d’avoir de façon in-
dividuelle h00 ≫ h11, h00 ≫ h22 et h00 ≫ h33 ce qui impliquerait queh =
h00 − (h11 + h22 + h33) ≈ h00. Dans ce cas, quel serait le raison profonde de la
petitesse des composanteshii par rapport àh00 ?

– L’interprétation la plus plausible, à notre avis, est que la condition de nullité de la
trace spatiale est une condition nécessaire pour que la jauge harmonique englobe la
jauge de Lorentz. Elle permet à la composante temporelle dela jauge harmonique
de se réduire à la condition de jauge de Lorentz, afin de pouvoir découpler les
équations de propagation des degrés de libertéh00 eth0i.

Il reste encore la question très intéressante des degrésde liberté supplémentaireshij .
En effet, lesh0µ ont été utilisés pour définirAµ

g , mais leshij vérifient la condition
h11 + h22 + h33 = 0. Nous pensons qu’ils ne vérifient pas seulement la condition de
champ faiblehij ≪ 1, mais qu’ils sont négligeables devant lesh0µ de telle sorte que
leurs effets ne sont pas détectés dans le domaine de cette application. On a vu que
dans le cadre de la jauge harmonique, à l’extérieur de la source, lesh

ij
= hij−ηij h/2
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se propagent à la vitesse de la lumière car ils vérifient des équations de propagation
✷h

ij
= 0.

5. Nous avons montré qu’une particule d’épreuve, astreinte à se déplacer suivant des géodésiques,
est soumise à une force gravitationnelle de type Lorentz

d2−→r
dt2

≈
[−→
E g +

(−→v ×−→
Bg

)]
. (3.219)

Ce résultat a été obtenu, pour des champs faibles et pour des vitesses d’ordrev/c, sans
aucune restriction au régime stationnaire, de plus la partie magnétique ne souffre plus du
facteur 4 indésirable. Bien que ce résultat ne puisse s’obtenir qu’en négligeant les termes
en v2/c2, ce qui laisse à penser qu’il y a une restriction aux faiblesvitesses, néanmoins,
il faut signaler que la force de Lorentz, est par définition exprimée à l’ordrev/c (la partie
magnétique).
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Chapitre 4

Électromagnétisme

4.1 Introduction

Dans ce chapitre, nous allons développer une nouvelle approche pour décrire l’interaction
électromagnétique. Notre démarche est motivée, d’unepart, par la très grande similarité entre la
gravité et l’électromagnétisme, obtenue au chapitre précédent, et d’autre part, par les résultats
”surprenants” de C.C.Barros [72] pour décrire l’atome d’hydrogène.

Rappelons que dans le cadre d’une symétrie sphérique, l’auteur adopte une métrique similaire
à celle de Schwarzschild, dans laquelle il incorpore le potentiel coulombien électron-ptoton et
retrouve le spectre relativiste de Dirac pour l’atome d’Hydrogène. Ces résultats nous incitent à
émettre les hypothèses suivantes

– L’extension du Principe d’Equivalence permettant d’absorber l’effet du champ électro-
magnétique agissant sur une charge électrique dans la métrique de l’espace-temps de telle
sorte à aboutir à une particule libre se déplaçant suivant des géodésiques.

– L’existence d’une version des équations d’Einstein pourl’interaction électromagnétique
Gµν = χe T

µν , où la constante de proportionnalitéχe entre le tenseur d’Einstein et le
tenseur énergie-impulsion sera déterminée ultérieurement.

Dans le cadre de la limite du champ faible, nous allons montrer qu’au premier ordre de la per-
turbation, les Equations de Maxwell découlent des Equations type Einstein pour l’électromagnétisme,
alors que l’équation des géodésiques, dans le cas des faibles vitesses, permettent de reproduire
l’équation de mouvement d’une charge électrique soumiseà une force de Lorentz.

En poussant l’étude perturbative au deuxième ordre, des corrections des équations de Max-
well seront apportées et l’analyse qualitative des ordressupérieurs de la perturbation des équations
type Einstein va révéler que l’électromagnétisme, dans son domaine actuel d’application, est
essentiellement une interaction linéaire, contrairement à la gravité qui est essentiellement non
linéaire.

Nous terminons par une discussion dans laquelle les résultats sont analysés.
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4.2 Cadre th́eorique et hypoth̀eses adopt́ees

Dans ce qui suit, il est question d’appliquer l’approche de la Gravité Linéaire revisitée à
l’interaction électromagnétique. L’extension du Principe d’Equivalence sera envisagée de telle
manière à absorber l’effet d’un champ éléctromagnétique agissant sur une charge électrique dans
la métrique de l’espace-temps ; autrement-dit effectuer une transformation de coordonnées pour
passer à un référentiel dans lequel la charge électrique libre n’est soumise à aucune force et se
déplace suivant des géodésiques. Cette éventuelle extension du Principe d’Equivalence pourrait
aussi être envisagée pour les autres interactions non gravitationnelles en adoptant un point de vue
selon lequel toute forme d’énergie est susceptible d’affecter la structure de l’espace-temps [113].

4.2.1 Métrique adoptée

Contrairement à l’interaction gravitationnelle qui peutaffecter considérablement les pro-
priétés de l’espace-temps, nous supposons que l’influence du champ électromagnétique sur la
géométrie de l’espace-temps est si faible1 que la métrique utilisée est toujours une perturbation
linéaire de la métrique minkowskienne (3.1). Cette approximation sera justifiée ultérieurement
dans le domaine actuel d’application de l’électromagnétisme.

4.2.2 Potentiels scalaire et vecteur

De façon analogue aux relations (3.161) et (3.162) qui expriment le lien entre les potentiels
scalaire et vecteur gravitationnels et la perturbation de la métrique, proposons en présence d’une
particule test de massem et de chargeq les définitions suivantes du potentiel scalaire

A0 =
mc

2q
h00 =

φ

c
(4.1)

et du potentiel vecteur
{

Ai =
mc

q
h0i

i = 1, 2, 3
(4.2)

électromagnétiques2. En notation quadridimensionnelle, les définitions précédentes permettent
de former le quadrivecteur potentiel

Aµ = (φ/c,
−→A) = (A0,A1,A2,A3). (4.3)

Attirons l’attention sur le fait que la définition (4.1) est tout à fait compatible avec l’ex-
pression de la composante temporelleg00 de la métrique (2.261), obtenue à l’approximation
newtonienne.

1. A notre connaissance, il n’y a pas de confirmation expérimentale de ce phénomène.
2. En fait les définitions (3.161) et (3.162) sont plutôt données parA0 = (mic/2mg)h

00 = φ}/c et Ak =

(mic/mg)h
0k, où le rapport des masses inerte et grave est égale à l’unitémi/mg = 1
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chapitre 4 Électromagnétisme

4.2.3 Champśelectrique et magńetique

Le champ électromagnétique est le tenseur antisymétrique d’ordre 2 suivant

Fµν = ∂µAν − ∂νAµ. (4.4)

Les trois composantes du champ électrique
−→
E (E1,E2,E3) sont données par

E
i = −cF0i (4.5)

alors que les trois composantes du champ magnétique
−→
B(B1,B2,B3) sont données par

B
i = −ǫijk Fjk/2 (4.6)

où lesǫijk représentent les composantes du tenseur complètement antisymétrique de Lévi-Civita
avec la conventionǫ123 = +1.

Il est aisé de vérifier que les définitions (4.4), (4.5) et (4.6) permettent d’écrire les relations
habituelles

−→
E = −−→∇φ− ∂

−→A
∂t

(4.7)

et −→
B =

−→∇ ×−→A , (4.8)

de façon indépendante de la jauge utilisée.

4.2.4 Equations de type Einstein lińearisées

Au premier ordre, le tenseur symétrique de la perturbationhµν vérifie les équations de type
Einstein linéarisées

χe Tµν ≈ 1

2

(
∂σ∂µh

σ
ν + ∂ν∂σh

σ
µ − ∂ν∂µh− ✷hµν − ηµν ∂α∂βh

αβ + ηµν ✷h
)
, (4.9)

pour l’électromagnétisme.

4.2.5 Les conditions de jauges utiliśees

De façon analogue à la démarche adoptée dans la GravitéLinéaire revisitée, nous allons
utiliser les trois composantes ”spatiales” de la jauge harmonique (3.23)

∂µh
µ
i −

1

2
∂ih = 0, (4.10)

et substituer la composante ”temporelle” de cette jauge parla condition alternative

hii = h11 + h22 + h33 = 0. (4.11)
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En se plaçant dans le cas de figure, la trace de la perturbation est

h = h00 − (h11 + h22 + h33) = h00. (4.12)

Il est ainsi possible de réécrire les définitions du potentiel scalaire (4.1) et vecteur (4.2) sous la
forme unifiée suivante3

Aµ =
mc

q

(
h0µ − 1

2
η0µh

)
. (4.13)

En effet,

A0 =
mc

q

(
h00 − η00h00/2

)
=
mc

2q
h00

Ai =
mc

q

(
h0i − ηoih00/2

)
=
mc

q
h0i.

4.3 Ordre 1 de la perturbation : Equations de Maxwell comme
conśequence d’une versiońelectromagńetique deśequations
d’Einstein

Dans ce qui se suit, nous allons montrer qu’au premier ordre de la perturbation les équations
de type Einstein de l’électromagnétisme se réduisent aux équations de Maxwell.

4.3.1 1ier Groupe d’Equations de Maxwell

Le premier groupe des équations de Maxwell est automatiquement vérifié du fait que le ten-
seur électromagnétiqueFµν est défini par (4.4). En effet,

∂σFµν + ∂νFσµ + ∂µFνσ = ∂σ (∂µAν − ∂νAµ) + ∂ν (∂σAµ − ∂µAσ) + ∂µ (∂νAσ − ∂σAν)

= ∂σ∂µAν − ∂σ∂νAµ + ∂ν∂σAµ − ∂ν∂µAσ + ∂µ∂νAσ − ∂µ∂σAν

= 0. (4.14)

Il est possible de vérifier que les équations (4.14), exprimées sous forme covariante, sont
équivalentes aux équations de Maxwell suivantes

div
−→
B = 0 (4.15)

rot
−→
E = −∂

−→
B

∂t
. (4.16)

3. la masse qui figure dans l’expression est la masse inertiellem = mi.
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4.3.2 2ème Groupe d’Equations de Maxwell

Rappelons le deuxième groupe des équations de Maxwell, dans le vide,

∂µFµν = 0 ⇐⇒





0 = ∂µFµ0 = ∂0F00 + ∂iF i0 = ∂iF i0 pourν = 0

0 = ∂µFµi pourν = i = 1, 2, 3
(4.17)

écrites sous forme covariante.
Il est possible de montrer que les équations (4.17) sont équivalentes aux équations de Max-

well suivantes

div
−→
E = 0 (4.18)

rot
−→
B =

1

c2
∂
−→
E

∂t
. (4.19)

Dans le contexte du premier ordre de la perturbation, nous allons montrer que les équations
de Maxwell (4.17) sont contenues dans une version électromagnétique d’équations Einstein dans
le vide

Gµν ≈
1

2

(
∂σ∂µh

σ
ν + ∂ν∂σh

σ
µ − ∂ν∂µh− ✷hµν − ηµν ∂α∂βh

αβ + ηµν ✷h
)
= 0. (4.20)

1. G00 = 0

La composante temporelle du tenseur d’Einstein,

G00 ≈ 1

2

(
∂σ∂0h

σ
0 + ∂0∂σh

σ
0 − ∂0∂0h− ηαβ∂α∂βh00 − η00 ∂α∂βh

αβ + η00 η
αβ∂α∂βh

)

=
1

2

(
∂0∂0h

0
0 + ∂i∂0h

i
0 + ∂0∂0h

0
0 + ∂0∂ih

i
0 − ∂0∂0h− η00∂0∂0h00 − ηii∂i∂ih00

−∂0∂βh0β − ∂i∂βh
iβ + η00∂0∂0h+ ηii∂i∂ih

)

=
1

2

(
2 ∂0∂0h

0
0 + 2 ∂i∂0h

i
0 − 2 ∂0∂0h00 + ∂i∂ih00

−∂0∂0h00 − ∂0∂ih
0i − ∂i∂0h

i0 − ∂i∂jh
ij + ∂0∂0h

00 − ∂i∂ih
)
,

est donnée par l’expression

G00 ≈ 1

2

(
∂i∂ih00 − ∂i∂ih− ∂i∂jh

ij
)
, (4.21)

qui est obtenue sans la moindre restriction ni recours à unequelconque jauge particulière.
En utilisant les composantes ”spatiales” de la jauge harmonique (4.10), nous avons

∂jh
j
i = −∂0h0i +

1

2
∂ih

∂jh
ij = −

(
∂0h

0i − 1

2
∂ih

)
. (4.22)
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Ainsi en remplaçant (4.22) dans (4.21) nous obtenons la composante4

G00 ≈ 1

2

[
∂i∂ih

00 − ∂i∂ih + ∂i

(
∂0h

0i − 1

2
∂ih

)]
. (4.23)

En ayant recours à la condition de nullité de la trace spatiale (4.12), qui permet de réduire
la trace de la perturbation à sa composante temporelleh = hoo, nous montrons que (4.23)
se met sous la forme

G00 ≈ 1

2

[
∂i∂ih

00 − ∂i∂ih
00 + ∂i

(
∂0h

0i − 1

2
∂ih00

)]

=
1

2
∂i

(
∂0h

0i − 1

2
∂ih00

)
. (4.24)

Compte tenu des définitions des potentiels scalaire (4.1) et vecteur (4.2), nous avons

G00 ≈ − q

2mc
∂i

[
∂i
(
mc

2q
h00
)
− ∂0

(
mc

q
h0i
)]

= − q

2mc
∂i
(
∂iA0 − ∂0Ai

)
. (4.25)

La définition (4.4) du champ électromagnétique, permet de mettre la relation précédente
sous la forme

G00 ≈ − q

2mc
∂iF i0. (4.26)

En utilisant la définition du champ électrique (4.5), il est possible de vérifier que

∂iF i0 = ∂iE
i/c = div

−→
E/c.

La relation (4.26), nous permet de conclure que l’équation de Maxwell, div
−→
E = 0,

découle de la composanteG00 de l’équation type Einstein dans le vide pour décrire l’inter-
action électromagnétique



Version électromagnétique
des équations d’Einstein dans le vide

G00 = 0


 =⇒

[
∂iF i0 = 0 ⇐⇒ div

−→
E = 0

]
. (4.27)

2. G0i = 0

D’autre part, d’après (4.20)

G0i ≈ 1

2

(
∂σ∂0h

σ
i + ∂i∂σh

σ
0 − ∂i∂0h− ✷h0i

)

=
1

2

(
∂0∂0h

0
i + ∂j∂0h

j
i + ∂i∂0h

0
0 + ∂i∂jh

j
0 − ∂i∂0h− ∂0∂0h0i − ∂j∂jh0i

)

4. G00 = G00 = G0
0
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nous obtenons la composante

G0i ≈ 1

2

[
− ∂j∂jh0i + ∂j∂0h

j

i + ∂i∂jh
j
0 +

(
∂i∂0h

0
0 − ∂i∂0h

) ]
, (4.28)

sans aucune restriction ni recours à une quelconque jauge particulière.
En utilisant les composantes ”spatiales” de la jauge harmonique (4.10), la composante
(4.28) devient

G0i ≈ 1

2

[
−∂j∂jh0i + ∂0

(
1

2
∂ih− ∂0h

0
i

)
+ ∂i∂jh

j
0 +

(
∂i∂0h

0
0 − ∂i∂0h

)]
. (4.29)

En élevant les indices, pour déterminer la composante contravariante correspondante, nous
avons5

−G0i ≈ 1

2

[
−∂j∂j

(
−h0i

)
− 1

2
∂0∂

ih+ ∂0∂
0h0i − ∂i∂jh

j0 −
(
∂i∂0h

0
0 − ∂i∂0h

)]

G0i ≈ −1

2

[
∂j∂jh

0i − 1

2
∂0∂

ih + ∂0∂
0h0i − ∂i∂jh

j0 −
(
∂i∂0h

0
0 − ∂i∂0h

)]
.(4.30)

De plus, si on a recours à la condition de nullité de la tracespatiale (4.11), de telle sorte
queh = h00, alors la composante (4.30) devient

G0i ≈ −1

2

[
∂j∂jh

0i − 1

2
∂0∂

ih00 + ∂0∂
0h0i − ∂i∂jh

j0 −
(
∂i∂0h

0
0 − ∂i∂0h

0
0

)]

= −1

2

(
∂j∂jh

0i − 1

2
∂0∂

ih00 + ∂0∂
0h0i − ∂i∂jh

j0

)
. (4.31)

Compte tenu des définitions (4.4) du champ électromagnétique, des potentiels scalaire
(4.1) et vecteur (4.2), l’expression précédente se met sous la forme

G0i ≈ −1

2

[
∂0
(
∂0h0i − ∂ih00/2

)
+ ∂j

(
∂jh0i − ∂ihj0

)]

= − q

2mc

[
∂0
(
∂0Ai − ∂iA0

)
+ ∂j

(
∂jAi − ∂iAj

)]

= − q

2mc

(
∂0F0i + ∂jF ji

)
, (4.32)

ou encore finalement

G0i ≈ − q

2mc
∂µFµi. (4.33)

En utilisant les définitions des champs électrique (4.7) et magnétique (4.8), il est possible
de vérifier que

∂µFµi = (rot
−→
B)i − 1

c2
∂(
−→
E )i

∂t
.

5. G0i = −G0i = −Gi
0 = G0

i
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D’après la relation (4.33), nous sommes en mesure de conclure que l’équation de Maxwell,

rot
−→
B = 1

c2
∂
−→
E
∂t

, découle de la composanteG0i de l’équation type Einstein dans le vide pour
décrire l’interaction électromagnétique



Version électromagnétique
des équations d’Einstein dans le vide

G0i = 0


 =⇒

[
∂µFµi = 0 ⇐⇒ −→∇ ×−→

B =
1

c2
∂
−→
E

∂t

]

(4.34)

Les relations (4.26) et (4.33), écrites sous la forme unifiée

G0ν ≈ − q

2mc
∂µFµν , (4.35)

nous permettent finalement de conclure que le deuxième groupe d’équations de Maxwell
dans le vide découle des composantesG0ν de la version électromagnétique des équations
d’Einstein dans le vide

G0ν = 0 =⇒ ∂µFµν = 0. (4.36)

3. Gij = 0

Nous allons nous intéresser à des degrés de liberté supplémentaires par rapport à ceux
utilisés en électromagnétisme standard (lesAµ). Nous allons voir que ces degrés de liberté,
de sens physique inconnu jusqu’à présent, vérifient une ´equation de propagation libre.
D’après (4.20), nous avons

Gij ≈ 1

2

[ (
∂σ∂ih

σ
j + ∂σ∂ih

σ
j

)
+ ∂j∂σh

σ
i − ∂j∂ih− ✷hij − ηij ∂α∂βh

αβ + ηij ✷h
]

=
1

2

[ (
∂0∂ih

0
j + ∂k∂ih

k
j

)
+
(
∂j∂0h

0
i + ∂j∂kh

k
i

)
− ∂j∂ih−✷hij − ηij ∂α∂βh

αβ

+ηij ✷h
]

=
1

2

[ (
∂0∂ih

0
j + ∂k∂ih

k
j

)
+
(
∂j∂0h

0
i + ∂j∂kh

k
i

)
− ∂j∂ih

−✷hij + ηij
[
✷h− ηβρ ∂β

(
∂αh

α
ρ

)] }

=
1

2

[
∂i
(
∂0h

0
j + ∂kh

k
j

)
+ ∂j

(
∂0h

0
i + ∂kh

k
i

)
− ∂j∂ih

−✷hij + ηij
[
✷h− ηβρ ∂β

(
∂αh

α
ρ

)] }
. (4.37)

132
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En utilisant la jauge harmonique (3.23), l’expression précédente se met sous la forme

Gij ≈ 1

2

{
∂i

(
1

2
∂jh

)
+ ∂j

(
1

2
∂ih

)
− ∂j∂ih−✷hij + ηij

[
✷h− ηβρ ∂β

(
1

2
∂ρh

)]}

=
1

2

{
−✷hij + ηij

[
✷h− 1

2
∂ρ∂ρh

]}

=
1

2

{
−✷hij + ηij

[
✷h− 1

2
✷h

]}

= − q

2mc
✷

[
mc

q

(
hij −

1

2
ηij h

)]
(4.38)

ou encore
Gij ≈ − q

2mc
✷ĥ ij , (4.39)

tel que

ĥ ij =
mc

q

(
hij −

1

2
ηij h

)
. (4.40)

Dans la jauge harmonique et au premier ordre de la perturbation, les degrés de liberté
supplémentaireŝhij se propagent à la vitesse de la lumière




Version électromagnétique
des équations d’Einstein dans le vide

Gij = 0


 =⇒

[
mc

q
✷

(
hij −

1

2
ηij h

)
= ✷ĥ ij = 0

]
.(4.41)

4.3.3 Ŕecapitulatif

Finalement, pour résumer la situation nous pouvons proposer ce schéma récapitulatif




Gµν = 0︸ ︷︷ ︸
Equation type Einstein

∧





∂µh
µ
0 −

1

2
∂0h = 0, non utilisée

∂µh
µ
i −

1

2
∂ih = 0, utilisée

︸ ︷︷ ︸
Jauge harmonique

∧
h11 + h22 + h33 = 0︸ ︷︷ ︸

restriction sur la trace

∧





Fµν = ∂µAν − ∂νAµ

A0 = mc
2q
h00

Ai = mc
q
h0i




⇓


∂µF

µν = 0
∧

∂σFµν + ∂νFσµ + ∂µFνσ = 0
︸ ︷︷ ︸

Equations de Maxwell

∧ mc

q
✷

(
hij −

1

2
ηij h

)
= ✷ĥ ij = 0

︸ ︷︷ ︸
propagation des degrés de libertéhij dans la jauge harmonique
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4.3.4 La jauge de Lorentz

Une conséquence d’utilisation de la condition de trace spatiale nulle est que la trace de la
perturbation est réduite à sa seule composante temporelleh = h00. Dans ce cas, la composante
”temporelle” de la jauge harmonique, non utilisée jusqu’`a présent, se met sous la forme

0 = ∂αh
α
0 − 1

2
∂0h

= ∂0h
00 + ∂ih

i0 − 1

2
∂0h

00 =
1

2
∂0h

00 + ∂ih
i0

=
q

mc
∂0

(
mc

2q
h00
)
+

q

mc
∂i

(
mc

q
hi0
)

=
1

c

(
∂0A0 + ∂iAi

)

=
q

mc
∂µAµ, (4.42)

ce qui représente lajauge de Lorentz.
La condition de nullité de la trace spatiale (4.11) peut ainsi être vue comme une condition

nécessaire pour que la composante temporelle de la jauge harmonique se réduise à la jauge de
Lorentz∂µAµ = 0 ; autrement dit, c’est une condition nécessaire pour que lajauge de Lorentz
soit contenue dans la jauge harmonique.

Après avoir retrouvé les équations de Maxwell, il est ainsi possible d’adopter la composante
temporelle de la jauge harmonique (jauge de Lorentz), dans le but de découpler les équations de
propagation des potentiels scalaire et vectoriel

✷Aµ = µ0 J
µ ⇐⇒





✷φ =
ρ

ε0
,

✷
−→A = µ0

−→
j ,

(4.43)

oùJµ = (c ρ,
−→
j ) , Aµ = (φ/c,

−→A) et
−→
j = ρ−→v .

4.3.5 Ŕeflexions sur la d́erivation des Equations de Maxwell̀a partir d’une
versionélectromagńetique des Equations d’Einstein dans le cas intérieur
à la source

Pour décrire l’électromagnétisme, nous avons postulél’existence d’équations de type Ein-
stein sous la forme

Gµν = χe T
µν (4.44)

oùGµν représente le tenseur d’Einstein décrivant les propriétés géométrique de l’espace-temps
etT µν est un certain tenseur décrivant la présence des charges ´electriques et courants.

Nous supposons que la constante de proportionnalitéχe de l’électromagnétisme est différente
de la constanteχ = 4πG/c4 de la gravitation car les deux interactions affectent de fac¸on
différente la structure de l’espace-temps.
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chapitre 4 Électromagnétisme

Lesh0µ

On exploite une analogie entre de gravitation et l’électromagnétisme, en remplaçant la densité
de masseρm par la densité de chargeρ. En considérant que la source est un fluide parfait nous
établissons l’analogie suivante

Gravitation Eléctromagnétisme

T 00 ≃
(
mg

mi

)
ρmc

2 T 00 ≃
(
q
m

)
ρ c2

T 0j ≃
(
mg

mi

)
ρmc v

j T 0j ≃
(
q
m

)
ρ c vj

T kl ≃
(
mg

mi

)
ρm v

kvl T kl ≃
(
q
m

)
ρ vkvl

avec la différence fondamentale que le rapport de la masse grave par la masse inerte est égale
à l’unitémg/mi = 1, alors que le rapport de la charge électrique par la masse inertielle d’une
particule d’épreuveq/m est une caractéristique intrinsèque de chaque particule.

En définissant, à l’approximation linéaire,

T 0ν =
q c

m
Jν ⇔





T 00 =
q c

m
(c ρ)

T 0i =
q c

m
(ρ vi)

(4.45)

nous allons déterminer la constante de proportionnalitéχe figurant dans les Equations type Ein-
stein de l’électromagnétisme

G0ν = χe T
0ν . (4.46)

Pour ce faire, nous avons d’après (4.36)

G0ν = χe T
0ν

− q

2mc
∂µFµν ≈ χe

(q c
m
Jν
)

⇒ ∂µFµν ≈
(
−2mc

q
χe
q c

m

)

︸ ︷︷ ︸
µ0

Jν . (4.47)

Pour retrouver le deuxième groupe d’équations de Maxwellavec source,∂µFµν = µ0J
ν , il suffit

d’imposer que

χe = − µ0

2c2
= −(µ0ε0)

2c2 ε0
= − 1

2c4 ε0
= −

(
4π

2c4

)
1

4πε0

ou encore

χe = −2πK

c4
(4.48)
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avecK = (4πε0)
−1 est la constante figurant dans la loi de Coulomb.

Nous avons finalement l’équations type Einstein pour l’électromagnétisme6

Gµν = −
(
2πK

c4

)
T µν . (4.49)

Attirons l’attention sur le fait que, conformément à (3.25) et (4.13), nous avons

G0ν ≈ −1

2
✷

(
h0ν − 1

2
η0ν h

)
= − q

2mc
✷Aν . (4.50)

Compte tenu de (4.45) et (4.48), l’équationG0ν = χeT
0ν conduit aux équations des potentiels

découplés✷Aν = µ0J
ν .

En comparant les coefficients figurant dans les équations d’Einstein de la gravité et de l’électro-
magnétisme, nous avons

χe
χ

= −

(
2πK

c4

)

(
8πG

c4

) = − K

4G
(4.51)

de telle sorte que l’interaction électromagnétique est négligeable devant l’interaction gravitation-
nelle à grande échelle, et vice versa à l’échelle microscopique.

Le facteur 4 figurant dans ce rapport rappelle le facteur 4 indésirable qu’on a pu éliminer de la
partie magnétique de la force gravitationnelle type Lorentz. La réapparition de ce facteur est tout
à fait intrigante ; au delà de l’aspect formel de l’irréductibilité de ce facteur 4, nous pensons que
cette situation est peut-être révélatrice d’un fait fondamental à élucider si on veut comprendre la
différence fondamentale entre la gravité et l’électromagnétisme.

Leshij

Intéressons-nous à présent auxhij . D’après (4.38) nous avons

Gij ≈ −1

2
✷h

ij
= −2πK

c4
T ij (4.52)

= −2πK

c4

( q
m
ρ vivj

)
(4.53)

de telle sorte que

hij =

(
hij −

1

2
ηij h

)
,

6. En utilisant les définitions des tenseurs de courbure et de Ricci, donnés dans [87], les équations d’Einstein
seront définies avec un facteur (-1) global par rapport aux ´equations d’Einstein figurant dans cette thèse, où les
définitions de Landau [86] ont été adoptées.
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ce qui conduit à l’équation de propagation suivante

✷h
ij

=
2πK

c4
2q

m
ρ(−→x , t) vivj

= −4π

(
− Kq

mc4
ρ(−→x , t) vivj

)
(4.54)

D’une manière générale, une équation de propagation avec second membre

✷ψ(−→x , t) = −4π f(−→x , t) (4.55)

admet une solution7

ψ(−→x , t) =
∫
d3x

′

[
f(−→x ′

, t
′

)
]
ret

| −→x −−→x ′ |

où
[
f(
−→
x

′

, t
′

)
]
ret

= f
(−→x ′

, t
′ − |−→x−−→x

′
|

c

)
.

Dans ce cas, l’équation de propagation (4.54) admet la solution

h ij = − Kq

mc4

∫
d3x

′

[
ρ(−→x ′

, t
′

) vivj)
]
ret

| −→x −−→x ′ | (4.56)

avec la restriction sur la traceh = h00.
Il faut savoir que nous avons négligé les termes quadratiquesvivj ≪ c2 pour pouvoir retrou-

ver une force de Lorentz. Dans le cadre de cette approximation l’équation de propagation (4.54)
devient plutôt

✷h
ij ≈ 0.

Les solutions d’une telle équation de propagation sont desondes planes qui se propagent à
l’infini à la vitessec.

En supposant que leshij soient très négligeables devant les degrés de liberté de l’électro-
magnétisme de telle sorte queh00 ≫ h0i ≫ hij . Les composanteshij représentent des degrés
de liberté ”supplémentaires”, par rapport au quadri-potentiel électromagnétiqueAµ, et sont très
négligeables dans le cadre de cette application mais qui jouerait probablement un rôle à une
échelle plus petite.

Au premier ordre de la perturbation, les degrés de libertéhij sont complètement découplés
des degrés de liberté effectif de l’électromagnétismestandardh00 eth0i. Nous allons voir qu’au
second ordre de la perturbation, ceshij vont être couplés aux degrés de liberté effectifs et ne
peuvent plus être négligés.

Pour terminer, nous dirons que leshij sont plutôt des degrés de liberté qui commencent à se
révéler à partir du second ordre de la perturbation ; c’est pour cette raison qu’en électromagnétisme
standard, développée au premier ordre de la perturbation, ils ne se sont pas encore révélés car
complètement découplés deAµ.

7. Seule la solution retardée et retenue et la solution avancée est ignorée.
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4.3.6 Justification de l’approximation lineaire

Les équations de Maxwell ont été déterminées à partird’une nouvelle version d’équations
d’Einstein au premier ordre de la perturbation. Nous allonsprésenter quelques arguments pour
montrer que les termes d’ordres supérieurs sont complètement négligeables dans les domaines
actuels d’application de l’électromagnétisme. Pour ce faire, reprenons les définitions (4.5) et
(4.6) des champs électrique et magnétique qui prennent la forme

E
i = −cF0i = −mc

2

q

(
∂0h0i − 1

2
∂ih00

)
(4.57)

et

B
i = −1

2
ǫijkFjk = −mc

2

2q
ǫijk (∂jh0k − ∂kh0j) , (4.58)

compte tenu de (4.4) et (4.13).
Pour éviter les effets quantiques, nous n’allons pas choisir un système subatomique comme

particule test. Au lieu de cela, considérons dans le domaine des hautes tensions une particule de
poussière de diamètre10−6 m et de masse de l’ordre dem ≈ 10−14 Kg. Cette particule peut
être, ou bien à l’intérieur d’un précipitateur électrostatique où peut régner un champ électrique
E intense, ou bien à l’intérieur de l’entrefer d’une machine électrique tournante où peut régner
un champ magnétiqueB intense. Pour de telles particules, il est bien connu [114] que la charge
électrique de saturation est de l’ordre deq ≈ 10−18 C. Même pour des valeurs des champs
E ≈ 108 V.m−1 etB ≈ 10 T, rarement atteintes, les quantités∂νh0µ figurant dans (4.57) et (4.58)
ne prennent que des valeurs très petites, de l’ordre deqEi/mc2 ≈ 10−13 m−1 àqBi/mc ≈ 10−11

m−1.
D’autre part, il est bien connu que la charge maximaleq que porte une particule de diamètre

Φ est proportionnelle àΦ2 [114, 115], alors que sa masse est proportionnelle àΦ3. Il s’en suit que
le rapportq/m est une fonction décroissante puisqu’il est proportionnel àΦ−1. Autrement dit, si
nous choisissons une particule test avec une plus grande charge électrique, sa masse sera assez
grande pour obtenir des valeurs encore plus petites de∂νh

0µ. Pour avoir des valeurs plus impor-
tantes de∂νh0µ, il est nécessaire d’utiliser une particule test avec une plus petite masse. Pour
avoir des valeurs significatives de∂νh0µ, la masse doit être si petite que les effets quantiques ne
peuvent désormais plus être négligées. Par exemple, dans le cas où la particule test est un proton,
avec les mêmes valeurs précédentes pourE etB, nous obtenons des valeurs non négligeables,
de l’ordre deqEi/mc2 ≈ 0.1 m−1 à qBi/mc ≈ 1 m−1.

Pour des systèmes non quantiques, le fait que les dérivées ∂νh0µ tendent vers zéro implique
que lesh0µ prennent des valeurs quasiment constantes. En exigeant la convergence asymp-
totique de la métrique de l’espace-temps vers la métriqueplate minkowskienne, très loin de
la source, ces constantes prennent ainsi des valeurs très proches de zéro. Donc, en chaque
point de l’espace-temps, les relations (4.57) and (4.58) montrent clairement que même pour des
champs électromagnétiques intenses, nous avons toujoursh0µ ≪ 1. Ceci justifie l’approximation
linéaire adoptée dans notre approche et indique que les termes d’ordres supérieurs sont tout à fait
négligeables.
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Il est claire que pour des champs électriques et magnétiques faibles, l’approximation linéaire
est pleinement justifiée. En se plaçant de le cas de figure leplus défavorable, i.e. pour les
champs les plus intenses possibles, compte tenu des avancées technologiques actuelles, nous
avons montré que l’approximation linéaire reste valable. Si la technologie se développe pour
accéder à des champs encore plus intenses, dans ce cas, lestermes non linéaires joueraient un rôle
important et ne peuvent désormais plus être négligés ; les équations de Maxwell ne décriraient
plus correctement les champs et il faudrait plutôt faire appel à la version électromagnétique des
équations d’Einstein (4.49).

4.4 Force de Lorentz

Dans ce qui suit, nous allons montrer qu’une particule d’épreuve, se déplaçant suivant des
géodésiques, est soumise à une force de Lorentz dans le domaine des champs et des vitesses
faibles.

L’équations des géodésiques

d2xµ

dτ 2
= −Γµ00

dx0

dτ

dx0

dτ
− 2 Γµ0i

dx0

dτ

dxi

dτ
− Γµil

dxi

dτ

dxl

dτ

permet de déterminer les composantes spatiales

d2xj

dτ 2
= −c2 Γj00

(
dt

dτ

)2

− 2 Γj0i

(
dt

dτ

)
c ui − Γµil u

i ul, (4.59)

en fonction du quadrvecteur vitesse

uν =
dxν

dτ
=
dxµ

dt

dt

dτ
= (γv c, γv

−→v ) (4.60)

tel queu0 = γv c, ui = γv v
i etγv = (1−−→v 2/c2)−1/2.

Dans le cas linéaire, les symboles de Christoffel

Γρµν ≈
1

2
ηρλ (∂µhνλ + ∂νhλµ − ∂λhµν) . (4.61)

figurant dans (4.59) sont donnés par

Γj00 ≈ 1

2
ηjλ (∂0h0λ + ∂0h0λ − ∂λh00) ≈ ∂0h

j
0 −

1

2
∂jh00 (4.62)

Γj0i ≈ 1

2
ηjλ (∂0hiλ + ∂ih0λ − ∂λh0i) ≈

1

2

(
∂0h

j
i + ∂ih

j
0 − ∂jh0i

)
(4.63)

Γjil ≈ 1

2
ηjλ (∂ihlλ + ∂lhiλ − ∂λhil) ≈

1

2

(
∂ih

j
l + ∂lh

j
i − ∂jhil

)
, (4.64)
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de sorte à avoir

d2xj

dτ 2
= −c2

(
dt

dτ

)2

(∂0h
j
0 −

1

2
∂jh00)− c ui

(
dt

dτ

)(
∂0h

j
i + ∂ih

j
0 − ∂jh0i

)

−1

2
ui ul

(
∂ih

j
l + ∂lh

j
i − ∂jhil

)

= −c2
(
dt

dτ

)2

(∂0h
j
0) +

c2

2

(
dt

dτ

)2

(∂jh00)− c ui
(
dt

dτ

)(
∂ih

j
0 − ∂jh0i

)

−c ui (∂0hji )
(
dt

dτ

)
− 1

2
ui ul

(
∂ih

j
l + ∂lh

j
i − ∂jhil

)
(4.65)

ou encore finalement

d2xj

dτ 2
= c2

[
1

2

(
dt

dτ

)2

∂jh00 − 1

c

(
dt

dτ

)2
∂h0j

∂t

−ui
c

(
dt

dτ

)(
∂ih0j − ∂jh0i

)
− ui
c2

dt

dτ

∂hij

∂t
− uiul

c2

(
∂ihjl − 1

2
∂jhil

)]
. (4.66)

Pour des vitesses faiblesv ≪ c, où dt
dτ

→ 1 etui → vi = dxi/dt, il est possible de négliger
les termes proportionnels à1/c2 dans (4.66), pour avoir8

d2xj

dt2
≈ c2

[
1

2

(
∂jh00

)
− 1

c

∂h0j

∂t
− vi

c

(
∂ih0j − ∂jh0i

) ]
. (4.67)

En tenant compte des définitions des potentiels scalaire (4.1) et vecteur (4.2), les composantes
d’accélérations (4.67) prennent la forme

d2xj

dt2
≈ q

m

[(
c ∂jA0 − ∂Aj

∂t

)
− vi

(
∂iAj − ∂jAi

)
]
. (4.68)

Pourj = 1

d2x1

dt2
≈ q

m

[(
c ∂1A0 − ∂A1

∂t

)
− vi

(
∂iA1 − ∂1Ai

)
]

≈ q

m

[(
−∂1φ− ∂A1

∂t

)
− v2

(
∂2A1 − ∂1A2

)
− v3

(
∂3A1 − ∂1A3

)
]

≈ q

m

[(
−∂1φ− ∂A1

∂t

)
+ v2

(
∂1A2 − ∂2A1

)
− v3

(
∂3A1 − ∂1A3

)
]
,

8. on néglige les termes quadratiques en vitessesv2/c2
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et compte tenu des définitions des champs électrique (4.7) et magnétique (4.8), nous aboutissons
finalement à

d2x1

dt2
≈ q

m

[
E

1 +
(−→v ×−→

B

)1 ]
. (4.69)

De même pourj = 2 et j = 3, nous aboutissons à

d2x2

dt2
≈ q

m

[
E

2 +
(−→v ×−→

B

)2 ]
, (4.70)

et
d2x3

dt2
≈ q

m

[
E

3 +
(−→v ×−→

B

)3 ]
. (4.71)

Les équations (4.69), (4.70) et (4.71), résumées sous forme vectorielle

d2−→r
dt2

≈ q

m

[−→
E +

(−→v ×−→
B

)]
, (4.72)

montent clairement qu’une particule test, dans le cas des champs et vitesses faibles9, est soumise
à la force de Lorentz

m
d2−→r
dt2

≈ q

[−→
E +

(−→v ×−→
B

)]
. (4.73)

4.5 Ordre 2 de la perturbation : Corrections des Equations de
Maxwell

4.5.1 Introduction

Après avoir vu que dans le contexte de l’interaction électromagnétique, il était possible de
montrer que les équations d’Einstein linéarisées, à l’ordre 1 de la perturbation, se réduisent aux
équations de Maxwell, une étude perturbative à l’ordre 2sera entreprise, et ce dans le but d’ap-
porter des corrections aux équations de Maxwell et à la force de Lorentz. On espère ainsi rendre
compte des phénomènes non linéaires d’auto-interaction de la charge électrique avec son propre
champ électromagnétique.

Dans ce contexte, on pose que la métrique de l’espace-tempsest donnée par

gµν = ηµν + hµν , | hµν |≪ 1. (4.74)

tel queηµν = (1,−1,−1,−1), alors qu’à l’ordre 2 de la perturbation nous posons

gµν ≈ ηµν − hµν + fµν , (4.75)

oùfµν est par hypothèse un terme de seconde ordre.

9. à l’ordrev/c
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Dans un premier temps, déterminons l’expression defµν . Pour ce faire imposons aux compo-
santes covariantes et contravariantes du tenseur métrique de satisfaire la relation d’orhogonalité

gµν g
νρ = δρµ

≈ (ηµν + hµν) (η
νρ − hνρ + f νρ)

= δρµ − ηµν h
νρ + ηµν f

νρ + ηνρ hµν − hµν h
νρ +O(h3).

Une identification ordre par ordre permet de montrer

1. A l’ordre 0
ηµν η

νρ = δρµ. (4.76)

2. A l’ordre 1

ηνρ hµν − ηµν h
νρ = 0

ηµν h
νρ = ηνρ hµν

ηλµ ηµν h
νρ = ηλµ ηνρ hµν

δλν h
νρ = ηλµ ηνρ hµν

hλρ = ηλµ ηνρ hµν (4.77)

3. A l’ordre 2

ηµν f
νρ − hµν h

νρ = 0

ηµν f
νρ = hµν h

νρ

ηλµ ηµν f
νρ = ηλµ hµν h

νρ

δλν f
νρ = ηλµ hµν h

νρ

fλρ = ηλµ hµν h
νρ = hλν h

νρ (4.78)

Dans un deuxième temps, assurons-nous qu’il est possible d’élever ou d’abaisser les in-
dices, à l’ordre 2, en utilisant simplementηµν et ηµν . Pour ce faire, en exigeant la satisfac-
tion de la transformation entre composantes covariantes etcontravariantes du tenseur métrique
gµν = gµσ gρν g

σρ à l’ordre 2

gµν ≈ (ηµσ + hµσ) (ηρν + hρν) g
σρ

gµν ≈
[
ηµσ ηρν + ηµσ hρν + ηρν hµσ + hµσ hρν +O(h3)

]
gσρ

gµν ≈
[
ηµσ ηρν + ηµσ hρν + ηρν hµσ + hµσ hρν +O(h3)

] (
ησρ − hσρ + ηαβ h

σα hβρ
)

nous aboutissons finalement à la relation

ηµν + hµν ≈ ηµσ ηρν η
σρ +

(
− ηµσ ηρν h

σρ + ηµσ η
σρ hρν + ηρν η

σρ hµσ

)

+
(
ηµσ ηρν ηαβ h

σα hβρ − ηµσ hρν h
σρ

−ηρν hµσ hσρ + ησρ hµσ hρν +O(h3)
)
. (4.79)

Par identification ordre par ordre nous avons
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1. A l’ordre 0
ηµν = ηµσ ηρν η

σρ. (4.80)

2. A l’ordre 1

hµν = −ηµσ ηρν hσρ + ηµσ η
σρ

︸ ︷︷ ︸
δρµ

hρν + ηρν η
σρ

︸ ︷︷ ︸
δσν

hµσ

= −ηµσ ηρν hσρ + hµν + hµν

il suffit que
ηµσ ηρν h

σρ = hµν . (4.81)

3. A l’ordre 2

0 = ηµσ ηρν ηαβ h
σα hβρ − ηµσ hρν h

σρ − ηρν hµσ h
σρ + ησρ hµσ hρν .

Sachant que

ηµσ ηρν ηαβ h
σα hβρ = ηµσ ηρν h

σ
β h

βρ

= ηµσ h
σ
β h

β
ν

= hµβ h
β
ν

nous obtenons ainsi la relation

0 = hµβ h
β
ν − hρν h

ρ
µ − hµσ h

σ
ν + hρµ hρν = 0

Résumons la situation à l’ordre 2 de la perturbation. Les composantes covariantes et contra-
variantes sont respectivement données par10

gµν = ηµν + hµν , | hµν |≪ 1. (4.82)

gµν ≈ ηµν − hµν + fµν (4.83)

tel que

hλρ = ηλµ ηνρ hµν (4.84)

fλρ = ηλµ hµν h
νρ = hλν h

νρ. (4.85)

4.5.2 Equations de type Einsteiǹa l’ordre 2 de la perturbation

Les effets des ordres supérieurs à l’ordre deux de la perturbation sont négligés, on considère
un champ de tenseurs symétriquehµν qui se propage dans un espace-temps plat de Minkowski.

10. En posantgµν = ηµν + ǫhµν où ǫ ≪ 1 dans ce cas il est clair quegµν ≈ ηµν − ǫhµν + ǫ2 ηµλ hλρ h
ρν est

du second ordre enǫ.
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Symboles de Christoffel

Par définition

Γρµν =
1

2
gρλ (∂µgνλ + ∂νgλµ − ∂λgµν) .

A l’ordre 2, compte tenu de (4.74) et et (4.75), l’expression précédente devient

Γρ (2)
µν =

1

2

(
ηρλ − hρλ + hρσ h

σλ
) [
∂µ (ηνλ + hνλ) + ∂ν (ηλµ + hλµ)− ∂λ (ηµν + hµν)

]

=
1

2
ηρλ (∂µhνλ + ∂νhλµ − ∂λhµν)−

1

2
hρλ (∂µhνλ + ∂νhλµ − ∂λhµν) . (4.86)

Or à l’odre 1, d’après (3.3), nous avons

Γρ (1)
µν =

1

2
ηρλ (∂µhνλ + ∂νhλµ − ∂λhµν) . (4.87)

Ainsi, les symboles de Christoffel à l’ordre 2 sont donnésfinalement par

Γρ (2)
µν = Γρ (1)

µν − 1

2
hρλ (∂µhνλ + ∂νhλµ − ∂λhµν) . (4.88)

Tenseur de Riemann

Le tenseur de Riemann est défini comme suit

Rµνρσ = gµλR
λ
νρσ = gµλ

(
∂ρΓ

λ
νσ − ∂σΓ

λ
νρ + Γλnρ Γ

n
νσ − Γλnσ Γ

n
νρ

)
. (4.89)

A l’ordre 2, compte tenu de (4.74) et (4.88), l’expression précédente devient

R (2)
µνρσ = (ηµλ + hµλ)

{
∂ρ

[
Γλ (1)
νσ − 1

2
hλα (∂νhσα + ∂σhαν − ∂αhνσ)

]

−∂σ
[
Γλ (1)
νρ − 1

2
hλα (∂νhρα + ∂ρhαν − ∂αhνρ)

]
+ Γλ (1)

nρ Γn (1)
νσ − Γλ (1)

nσ Γn (1)
νρ

}

R (2)
µνρσ = ηµλ

(
∂ρΓ

λ (1)
νσ − ∂σΓ

λ (1)
νρ

)

−1

2
ηµλ h

λα (∂ρ∂νhσα + ∂ρ∂σhαν − ∂ρ∂αhνσ)

−1

2
ηµλ ∂ρh

λα (∂νhσα + ∂σhαν − ∂αhνσ)

+
1

2
ηµλ h

λα (∂σ∂νhρα + ∂σ∂ρhαν − ∂σ∂αhνρ)

+
1

2
ηµλ ∂σh

λα (∂νhρα + ∂ρhαν − ∂αhνρ) + hµλ
(
∂ρΓ

λ (1)
νσ − ∂σΓ

λ (1)
νρ

)

+ηµλΓ
λ (1)
nρ Γn (1)

νσ − ηµλΓ
λ (1)
nσ Γn (1)

νρ . (4.90)
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Or à l’ordre 1, nous avons d’une part

R (1)
µνρσ = ηµλ

(
∂ρΓ

λ (1)
νσ − ∂σΓ

λ (1)
νρ

)
(4.91)

et d’autre part

hµλ
(
∂ρΓ

λ (1)
νσ − ∂σΓ

λ (1)
νρ

)
=

1

2
ηλα hµλ

{
∂ρ

(
∂νhσα + ∂σhαν − ∂αhνσ

)

−∂σ
(
∂νhρα + ∂ρhαν − ∂αhνρ

)}

=
1

2
hαµ

(
∂ρ∂νhσα − ∂ρ∂αhνσ − ∂σ∂νhρα + ∂σ∂αhνρ

)
.

Dans ce cas (4.90) devient

R (2)
µνρσ = R (1)

µνρσ

+
1

2
hαµ

(
∂σ∂νhρα + ∂σ∂ρhαν − ∂σ∂αhνρ − ∂ρ∂νhσα − ∂ρ∂σhαν + ∂ρ∂αhνσ

)

+
1

2
∂σh

α
µ

(
∂νhρα + ∂ρhαν − ∂αhνρ

)
− 1

2
∂ρh

α
µ

(
∂νhσα + ∂σhαν − ∂αhνσ

)

+
1

4
ηµλ η

λα

︸ ︷︷ ︸
δαµ

ηnβ
(
∂nhρα + ∂ρhαn − ∂αhnρ

)(
∂νhσβ + ∂σhβν − ∂βhνσ

)

−1

4
ηµλ η

λα

︸ ︷︷ ︸
δαµ

ηnβ
(
∂nhσα + ∂σhαn − ∂αhnσ

)(
∂νhρβ + ∂ρhβν − ∂βhνρ

)

+
1

2
hαµ

(
∂ρ∂νhσα − ∂ρ∂αhνσ − ∂σ∂νhρα + ∂σ∂αhνρ

)

R (2)
µνρσ = R (1)

µνρσ

+
1

2
hαµ

(
∂σ∂νhρα − ∂σ∂αhνρ − ∂ρ∂νhσα + ∂ρ∂αhνσ

)

+
1

2
∂σh

α
µ

(
∂νhρα + ∂ρhαν − ∂αhνρ

)
− 1

2
∂ρh

α
µ

(
∂νhσα + ∂σhαν − ∂αhνσ

)

+
1

4

(
∂nhρµ + ∂ρhµn − ∂µhnρ

)(
∂νh

n
σ + ∂σh

n
ν − ∂nhνσ

)

−1

4

(
∂nhσµ + ∂σhµn − ∂µhnσ

)(
∂νh

n
ρ + ∂ρh

n
ν − ∂nhνρ

)

+
1

2
hαµ

(
∂ρ∂νhσα − ∂ρ∂αhνσ − ∂σ∂νhρα + ∂σ∂αhνρ

)
. (4.92)
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Le cinquième et sixième terme de l’expression précédente se mettent respectivement sous la
forme

(
∂nhρµ + ∂ρhµn − ∂µhnρ

)(
∂νh

n
σ + ∂σh

n
ν − ∂nhνσ

)

=
(
∂nhρµ + ∂ρh

n
µ − ∂µh

n
ρ

)(
∂νhσn + ∂σhνn − ∂nhνσ

)
(4.93)

(
∂nhσµ + ∂σhµn − ∂µhnσ

)(
∂νh

n
ρ + ∂ρh

n
ν − ∂nhνρ

)

=
(
∂nhσµ + ∂σh

n
µ − ∂µh

n
σ

)(
∂νhρn + ∂ρhνn − ∂nhνρ

)
. (4.94)

Donc

R (2)
µνρσ = R (1)

µνρσ

+
1

2
∂σh

α
µ

(
∂νhρα + ∂ρhαν − ∂αhνρ

)
− 1

2
∂ρh

α
µ

(
∂νhσα + ∂σhαν − ∂αhνσ

)

+
1

4

(
∂αhρµ + ∂ρh

α
µ − ∂µh

α
ρ

)(
∂νhσα + ∂σhνα − ∂αhνσ

)

−1

4

(
∂αhσµ + ∂σh

α
µ − ∂µh

α
σ

)(
∂νhρα + ∂ρhνα − ∂αhνρ

)

R (2)
µνρσ = R (1)

µνρσ

+
(
∂νhρα + ∂ρhαν − ∂αhνρ

)[1
2
∂σh

α
µ −

1

4

(
∂αhσµ + ∂σh

α
µ − ∂µh

α
σ

)]

−
(
∂νhσα + ∂σhαν − ∂αhνσ

)[1
2
∂ρh

α
µ −

1

4

(
∂αhρµ + ∂ρh

α
µ − ∂µh

α
ρ

)]
.

Nous obtenons l’expression finale du tenseur de Riemann, à l’ordre 2 de la perturbation,

R (2)
µνρσ = R (1)

µνρσ

+
1

4

(
∂νhρα + ∂ρhαν − ∂αhνρ

)(
∂µh

α
σ − ∂αhσµ + ∂σh

α
µ

)

−1

4

(
∂νhσα + ∂σhαν − ∂αhνσ

)(
∂µh

α
ρ − ∂αhρµ + ∂ρh

α
µ

)
, (4.95)
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ou encore, en remplaçantR (1)
µνρσ par son expression (3.5)

R (2)
µνρσ =

1

2

(
∂ρ∂νhσµ − ∂ρ∂µhνσ − ∂σ∂νhρµ + ∂σ∂µhνρ

)

+
1

4

(
∂νhρα + ∂ρhαν − ∂αhνρ

)(
∂µh

α
σ + ∂σh

α
µ − ∂αhσµ

)

−1

4

(
∂νhσα + ∂σhαν − ∂αhνσ

)(
∂µh

α
ρ + ∂ρh

α
µ − ∂αhρµ

)
. (4.96)

Tenseur de Ricci

Par définition

Rνσ = gµρRµνρσ. (4.97)

A l’ordre 2, compte tenu des expressions de la métrique inverse (4.75) et du tenseur de Riemann
(4.95), nous avons

R (2)
νσ =

(
ηµρ − hµρ + hµα h

αρ
)
R (2)
µνρσ

R (2)
νσ =

(
ηµρ − hµρ + hµα h

αρ
)[
R (1)
µνρσ

+
1

4

(
∂νhρα + ∂ρhαν − ∂αhνρ

)(
∂µh

α
σ − ∂αhσµ + ∂σh

α
µ

)

−1

4

(
∂νhσα + ∂σhαν − ∂αhνσ

)(
∂µh

α
ρ − ∂αhρµ + ∂ρh

α
µ

)]

R (2)
νσ = ηµρR (1)

µνρσ

+
1

4
ηµρ
(
∂νhρα + ∂ρhαν − ∂αhνρ

)(
∂µh

α
σ − ∂αhσµ + ∂σh

α
µ

)

−1

4
ηµρ
(
∂νhσα + ∂σhαν − ∂αhνσ

)(
∂µh

α
ρ − ∂αhρµ + ∂ρh

α
µ

)

−hµρR (1)
µνρσ
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Or d’après l’expression (3.6) du tenseur de Ricci, au premier ordre, nous avons

R (2)
νσ = R (1)

νσ

+
1

4
ηµρ
(
∂νhρα + ∂ρhαν − ∂αhνρ

)(
∂µh

α
σ − ∂αhσµ + ∂σh

α
µ

)

−1

4
ηµρ
(
∂νhσα + ∂σhαν − ∂αhνσ

)(
∂µh

α
ρ − ∂αhρµ + ∂ρh

α
µ

)

−hµρR (1)
µνρσ

R (2)
νσ = R (1)

νσ

+
1

4
ηµρ
(
∂νhρα + ∂ρhαν − ∂αhνρ

)(
∂µh

α
σ − ∂αhσµ + ∂σh

α
µ

)

−1

4
ηµρ
(
∂νhσα + ∂σhαν − ∂αhνσ

)(
∂µh

α
ρ − ∂αhρµ + ∂ρh

α
µ

)

−1

2
hµρ
(
∂ρ∂νhσµ − ∂ρ∂µhνσ − ∂σ∂νhρµ + ∂σ∂µhνρ

)
(4.98)

tel que
h = ηαβ hαβ = hββ (trace de la perturbation à l’ordre 1).

✷ = ηαβ ∂α∂β = 1
c2
∂2t −

−→∇2 (d’Alembertien).
En exprimant le tenseur de Ricci à l’ordre 1 par son expression explicite, il vient alors

R (2)
νσ =

1

2

(
∂ρ∂νh

ρ
σ −✷hνσ − ∂σ∂νh+ ∂σ∂µh

µ
ν

)

+
1

4
ηµρ
(
∂νhρα + ∂ρhαν − ∂αhνρ

)(
∂µh

α
σ − ∂αhσµ + ∂σh

α
µ

)

−1

4
ηµρ
(
∂νhσα + ∂σhαν − ∂αhνσ

)(
∂µh

α
ρ − ∂αhρµ + ∂ρh

α
µ

)

−1

2
hµρ
(
∂ρ∂νhσµ − ∂ρ∂µhνσ − ∂σ∂νhρµ + ∂σ∂µhνρ

)
. (4.99)

Dans le but de simplifier un peu plus l’expression précédente, procédons par étapes. Pour ce
faire, posons

B =
1

4

(
∂νh

µ
α + ∂µhαν − ∂αh

µ
ν

)(
∂µh

α
σ − ∂αhσµ + ∂σh

α
µ

)

B = +
1

4

(
∂νh

µ
α + ∂µhαν − ∂αh

µ
ν

)
∂µh

α
σ −

1

4

(
∂νh

µ
α + ∂µhαν − ∂αh

µ
ν

)
∂αhσµ

+
1

4

(
∂νh

µ
α + ∂µhαν − ∂αh

µ
ν

)
∂σh

α
µ
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En modifiant l’indice muetµ àα, dans le deuxième terme, nous avons

B = +
1

4

(
∂νh

µ
α + ∂µhαν − ∂αh

µ
ν

)
∂µh

α
σ −

1

4

(
∂νh

α
µ + ∂αhµν − ∂µh

α
ν

)
∂µhσα

+
1

4

(
∂νh

µ
α + ∂µhαν − ∂αh

µ
ν

)
∂σh

α
µ

B =
1

4

(
∂νh

µ
α + ∂µhαν − ∂αh

µ
ν

)
∂µh

α
σ −

1

4

(
∂νh

µ
α + ∂αh

µ
ν − ∂µhνα

)
∂µh

α
σ

+
1

4

(
∂νh

µ
α + ∂µhαν − ∂αh

µ
ν

)
∂σh

α
µ

ou encore

B =
1

2

(
∂µhαν − ∂αh

µ
ν

)
∂µh

α
σ +

1

4

(
∂νh

µ
α + ∂µhαν − ∂αh

µ
ν

)
∂σh

α
µ. (4.100)

En remplaçant (4.100) dans (4.99)

R (2)
νσ =

1

2

(
∂ρ∂νh

ρ
σ −✷hνσ − ∂σ∂νh+ ∂σ∂µh

µ
ν

)

−1

2
hµρ
(
∂ρ∂νhσµ − ∂ρ∂µhνσ − ∂σ∂νhρµ + ∂σ∂µhνρ

)

+
1

2

(
∂µhαν − ∂αh

µ
ν

)
∂µh

α
σ +

1

4

(
∂νh

µ
α + ∂µhαν − ∂αh

µ
ν

)
∂σh

α
µ

−1

2

(
∂νhσα + ∂σhαν − ∂αhνσ

)(
∂ρhαρ −

1

2
∂αh

)
(4.101)

nous obtenons finalement l’expression du tenseur de Ricci àl’ordre 2 de perturbation

R (2)
νσ =

1

2

(
∂ρ∂νh

ρ
σ −✷hνσ − ∂σ∂νh+ ∂σ∂µh

µ
ν

)

−1

2
hµρ
(
∂ρ∂νhσµ − ∂ρ∂µhνσ − ∂σ∂νhρµ + ∂σ∂µhνρ

)

+
1

2

(
∂µhαν − ∂αh

µ
ν

)
∂µh

α
σ +

1

4

(
∂νh

µ
α + ∂µhαν − ∂αh

µ
ν

)
∂σh

α
µ

−1

2

(
∂νh

α
σ + ∂σh

α
ν − ∂αhνσ

)(
∂ρh

ρ
α −

1

2
∂αh
)

(4.102)
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qui peut se mettre encore sous la forme

R (2)
νσ =

1

2

(
∂ρ∂νh

ρ
σ − ✷hνσ − ∂σ∂νh+ ∂σ∂µh

µ
ν

)

−1

2
hµρ
(
∂ρ∂νhσµ − ∂ρ∂µhνσ − ∂σ∂νhρµ + ∂σ∂µhνρ

)

+
1

2

(
∂µhαν − ∂αh

µ
ν

)(
∂µh

α
σ +

1

2
∂σh

α
µ

)
+

1

4
(∂νh

µ
α) ∂σh

α
µ

−1

2

(
∂νh

α
σ + ∂σh

α
ν − ∂αhνσ

)(
∂ρh

ρ
α −

1

2
∂αh
)
. (4.103)

Courbure scalaire

Par définition
R = gνσRνσ.

A l’ordre 2, compte tenu des expressions de la métrique inverse (4.75) et du tenseur de Ricci
(4.102), nous avons

R (2) =
(
ηνσ − hνσ + hνα h

ασ
)
R (2)
νσ

R (2) =
(
ηνσ − hνσ + hνα h

ασ
)[
R (1)
νσ

−1

2
hµρ
(
∂ρ∂νhσµ − ∂ρ∂µhνσ − ∂σ∂νhρµ + ∂σ∂µhνρ

)

+
1

2

(
∂µhαν − ∂αh

µ
ν

)(
∂µh

α
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1

2
∂σh

α
µ

)
+

1

4
(∂νh

µ
α) ∂σh

α
µ

−1

2

(
∂νh

α
σ + ∂σh

α
ν − ∂αhνσ

)(
∂µh

µ
α −

1

2
∂αh
)]

R (2) = ηνσ R (1)
νσ − 1

2
hµρ
(
∂ρ∂νhσµ − ∂ρ∂µhνσ − ∂σ∂νhρµ + ∂σ∂µhνρ

)

+
1

2

(
∂µhαν − ∂αh

µ
ν

)(
∂µh

αν +
1

2
∂νhαµ

)
+

1

4
(∂σhµα) ∂σh

α
µ

−1

2

(
∂σhασ + ∂νhαν︸ ︷︷ ︸

2 ∂µhαµ

−∂αh
)(
∂µh

µ
α −

1

2
∂αh
)
− hνσ R (1)

νσ . (4.104)
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Dans le but de procéder par étapes, posons d’une part,

C =
1

2

(
∂µhαν − ∂αh

µ
ν

)(
∂µh

αν +
1

2
∂νhαµ

)
+

1

4
(∂σhµα) ∂σh

α
µ

C =
1

2
(∂µhαν) ∂µh

αν +
1

4
(∂µhαν) ∂

νhαµ −
1

2
(∂αh

µ
ν ) ∂µh

αν

−1

4
(∂αh

µ
ν) ∂

νhαµ︸ ︷︷ ︸
(∂µhαν)∂νhαµ

+
1

4
(∂σhµα) ∂σh

α
µ︸ ︷︷ ︸

(∂µhαν)∂µhαν

C =
3

4
(∂µhαν) ∂µh

αν − 1

2
(∂αh

µ
ν) ∂µh

αν . (4.105)

Dans ce cas, en tenant compte de (4.105), la courbure scalaire (4.104) devient

R (2) = R (1) − 1

2
hµρ
(
∂ρ∂νh

ν
µ − ∂ρ∂µh−✷hρµ + ∂σ∂µh

σ
ρ

)

+
3

4
(∂µhαν) ∂µh

)αν − 1

2
(∂αh

µ
ν ) ∂µh

αν −
(
∂µhαµ −

1

2
∂αh

)(
∂µh

µ
α −

1

2
∂αh
)

−1

2
hνσ

(
∂ρ∂νh

ρ
σ −✷hνσ − ∂σ∂νh+ ∂σ∂µh

µ
ν

)
. (4.106)

D’autre part, posons

D = −1

2
hµρ
(
∂ρ∂νh

ν
µ − ∂ρ∂µh− ✷hρµ + ∂σ∂µh

σ
ρ

)

−1

2
hνσ

(
∂ρ∂νh

ρ
σ −✷hνσ − ∂σ∂νh+ ∂σ∂µh

µ
ν

)

D = −1

2
hνσ
(
∂σ∂ρh

ρ
ν − ∂σ∂νh− ✷hσν + ∂ρ∂νh

ρ
σ

)

−1

2
hνσ

(
∂ρ∂νh

ρ
σ −✷hνσ − ∂σ∂νh+ ∂σ∂µh

µ
ν

)

D = hνσ
(
✷hνσ − ∂ρ∂νh

ρ
σ − ∂σ∂ρh

ρ
ν + ∂σ∂νh

)
. (4.107)

Finalement, compte tenu de (4.107), l’expression (4.106) de la courbure scalaire, à l’odre 2 de la
perturbation, devient

R (2) = R (1) +
3

4
(∂µhαν) ∂µh

αν − 1

2
(∂αh

µ
ν ) ∂µh

αν

−
(
∂µhαµ −

1

2
∂αh

)(
∂µh

µ
α −

1

2
∂αh
)

+ hνσ
(
✷hνσ − ∂ρ∂νh

ρ
σ − ∂σ∂ρh

ρ
ν + ∂σ∂νh

)
, (4.108)
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ou encore

R (2) =
(
∂ρ∂νh

ρν −✷h
)
+

1

2
∂µh

αν

[
3

2
(∂µhαν)− (∂αh
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ρ
ν + ∂σ∂νh

)
. (4.109)

Tenseur d’Einstein à l’ordre 2 de la perturbation

Par définition

Gνσ = Rνσ −
1

2
gνσ R. (4.110)

A l’ordre 2, compte tenu de (4.74), (4.102) et (4.109), nous avons

G (2)
νσ = R (2)

νσ − 1

2

(
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R (2)
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(4.111)
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G (2)
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. (4.112)

Or le tenseur d’Einstein, à l’ordre 1, est donné parG
(1)
νσ = R

(1)
νσ − 1

2
ηνσ R

(1), ce qui permet
finalement d’exprimer le tenseur d’Einstein à l’ordre 2 sous la forme
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, (4.113)
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ou encore
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. (4.114)

4.5.3 Corrections deśequations de Maxwellà l’ordre 2 de la perturbation

Description de la proćedure adopt́ee

Nous avons montré, qu’au premier ordre de la perturbation les équations de type Einstein
dans le vide pour l’interaction électromagnétiques se r´eduisent au deuxième groupe d’équations
de Maxwell. En effet, d’après (4.36) nous avons

G
(1)
0ν = − q

2mc
∂µFµν = 0 =⇒ ∂µFµν = 0. (4.115)

Dans ce qui suit, nous allons réécrire les équations de type Einstein dans le vide

G
(2)
0ν = − q

2mc
∂µFµν + Corrections d’ordre 2= 0

en ayant recours aux conditions les conditions de nullité de la trace spatiale (4.11) et les compo-
santes spatiales” de la jauge harmonique (4.10), dans le but d’apporter des corrections, à l’ordre
2 de la perturbation, aux équations de Maxwell

∂µFµν + Corrections d’ordre 2= 0.

Corrections du deuxìeme groupe d’́equations de Maxwellà l’ordre 2 de la perturbation

A l’ordre 2 de la perturbation et conformément à (4.113), les équations d’Einstein dans le
vide

G (2)
νσ = 0,
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données explicitement par
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, (4.116)

sont équivalentes aux équations

G
(2)
0σ = 0 (4.117)

G
(2)
ij = 0. (4.118)

Nous allons nous restreindre à l’équation (4.117) qu’on va écrire sous la forme

G
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0σ +W
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0σ = 0, (4.119)

où
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, (4.120)

représente les termes d’ordre 2 du tenseur d’EinsteinG
(2)
0σ .

En adoptant, à la fois, les conditions de nullité de la trace spatiale (4.11) et les composantes
spatiales” de la jauge harmonique (4.10), le premier terme de l’équation (4.119) se met sous la
forme

G
(1)
0σ = − q

2mc
∂µFµσ. (4.121)
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alors que, conformément à (C.25), le deuxième terme (4.120) se met sous la forme
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. (4.122)

D’après (4.119), (4.121) et (4.122), nous aboutissons finalement à une équation du type

( q
m

) 1

2c
∂µFµσ +

( q
m

)2
f (2) = 0 (4.123)

où f (2) représente les termes correctifs du second ordre enAµ, ses dérivées et de champs ana-
logues définis par leshij .

4.6 Ordres suṕerieurs de la perturbation

De façon analogue à ce qui a été fait à l’ordre 2 de la perturbation, il est possible de développer
le tenseur d’Einstein à des ordres supérieurs pour obtenir

G0σ = −
( q
m

) 1

2c
∂µFµσ −

( q
m

)2
f (2) −

( q
m

)3
f (3) − · · · (4.124)
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où f (n) (n = 2, 3, · · · ) représentent les termes correctifs d’ordresn enAµ, ses dérivées et de
champs analogues définis par leshij . Les équations d’EinsteinG0σ = 0, impliquent

1

2c
∂µFµσ +

( q
m

)
f (2) +

( q
m

)2
f (3) + · · · = 0. (4.125)

Les termes linéaires de l’équations (4.125) représentent le deuxième groupe d’équations de
Maxwell, alors que les termes non linéaires sont représentés par les termes d’ordres supérieurs
(q/m)n−1f (n).

4.7 Discussion des ŕesultats

Au terme de cette étude, nous allons faire quelques remarques et critiques relatives aux
résultats obtenus.

4.7.1 La force de Lorentz

La première remarque concerne la loi de Lorentz, obtenue àpartir des équations de géodésiques
sans la restriction au régime stationnaire, mais pour des vitesses faibles (à l’ordrev/c). Bien que
la force de Lorentz est, par définition, exprimée à l’ordre v/c, néanmoins pour des vitesses ar-
bitraires, il est facile de voir que l’équation de mouvement d’une charge électrique soumise à la
force de Lorentz ne pourrait jamais être écrite sous formede l’équations d’une géodésique, que si
les composantes de la métrique ont une dépendance explicite de la vitesse (Géométrie de Finsler).
Cette circonstance pose des problèmes, à la fois, conceptuels et d’interprétation physique : c’est
comme si la métrique est doté d’une mémoire qui lui permetd’être imprégnée des propriétés
dynamiques de la particule ; chaque fois qu’une particule traverse une région de l’espace-temps,
elle provoque une sorte de deformation plastique de la métrique. Cette circonstance constitue un
sérieux obstacle au souhait de généraliser le Principe d’Equivalence.

Cependant, la force de Lorentz n’est pas fondamentale [80, 81] du fait qu’elle ne permet
pas de rendre compte des effets d’interaction de la charge électrique avec son propre champ
électromagnétique (self-force) ni du rayonnement électromagnétique. Peut-être que la loi complète
décrivant la force électromagnétique est sous forme d’une géodésique pour des vitesses arbi-
traires. La question demeure toujours en suspend et nécessite plus d’investigations car la possi-
bilité d’étendre le Principe d’Equivalence est peut-être reliée à elle. Ce qui est sûr est le fait de
pouvoir montrer que les équations de Maxwell sont contenues dans les équations de type Einstein
même si la possibilité de l’extension du Principe d’Equivalence n’est pas tout à fait élucidée.

4.7.2 Termes non lińeaires

La deuxième remarque concerne les termes non-linéaires figurant dans (4.125) et la courbure
de l’espace-temps.
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Pour la gravité, le rapportq/m est remplacé parmg/mi, de sorte que l’analogue de l’équation
(4.125) pour l’interaction gravitationnelle est

1

2c
∂µFµσ +

(
mg

mi

)
f (2) +

(
mg

mi

)2

f (3) + · · · = 0. (4.126)

L’égalité entre la masse grave et inerte d’un même corps fait que leur rapport possède une valeur
constante pour n’importe quelle particule11 de sorte que (4.127) devient

1

2c
∂µFµσ + f (2) + f (3) + · · · = 0. (4.127)

Il est clair que les termes d’ordre supérieursf (n) demeurent toujours présents, ce qui fait de la
gravité une interaction à caractère essentiellement non linéaire.

Dans le cas de l’électromagnétisme, le rapportq/m ne prend pas la même valeur pour des
particules différentes. En particulier, en choisissant une particule d’épreuve de telle sorte que
q → 0 etmi 6= 0, tous les termes d’ordres supérieurs dans (4.125) disparaissent. Dans ce cas
(4.125) se réduit aux équations de Maxwell,∂µFµσ = 0, et l’espace-temps devient minkowskien.
Cette caractéristique peut aussi être vérifiée dans le cas à symétrie sphérique où la solution de
Schwarzschild est utilisée. Pour ce faire, réécrivons l’expression (2.220) pour une particule test
de chargeq soumise à l’action d’une autre charge fixeQ

ξQ(r) = 1− 2K

c2
Q

r

q

mi
. (4.128)

Si q → 0 etmi 6= 0, l’équation (4.128) indique queξQ(r) → 1 et l’espace-temps est minkows-
kien. Nous déduisons donc que la présence de la chargeQ n’est pas une condition suffisante pour
affecter la géométrie de l’espace-temps ; ce n’est qu’à travers une interaction entre la source et la
particule test que les termes d’ordres supérieurs sont révélés de telle sorte à affecter la métrique
de l’espace-temps. Cette caractéristique constitue l’une des distinctions fondamentales entre les
interactions gravitationnelle et électromagnétique. Ceci ouvre la voie pour un nouveau concept
de champ permettant de tenir compte des propriétés dynamiques de la particule test.

Nous avons montré que l’effet des ces termes d’ordres supérieurs est négligeable même dans
le cas des champs intenses, néanmoins ces effets deviennent significatifs dans le domaine subato-
mique où les masses des particules test sont très petites et les effets quantiques sont dominants.
Ceci expliquerait peut-être pourquoi l’approche de Barros permet de reproduire correctement le
spectre de l’atome d’hydrogène.

4.7.3 La Relativité Restreinte D́eformée

La dépendance intrigante des champs vis-à-vis des propriétés de la particule test n’est pas
si étrange. En effet, dans la Relativité Restreinte Déformée (DSR), pour garantir l’invariance de
la longueur de Planck, la loi de transformation des coordonnées [82] doit dépendre, à la fois,
de l’impulsion et de l’énergie de la particule d’épreuve,ce qui induit une dépendance du champ
électromagnétique, dans le domaine des hautes énergies, des propriétés de la particule test [83].

11. Moyenant un choix d’unités adéquat,i lest possible dese ramener au cas oùmg/mi = 1
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4.7.4 Lien entre la Jauge harmonique et la jauge de Lorentz

La jauge harmonique (3.23) est équivalente aux quatre conditions (3.176) et (3.177). Dans
le contexte de la Gravité Linéaire revistée, nous avons gardé les composantes ”spatiales” de la
jauge harmonique et substitué la composante ”temporelle”par une condition alternative annulant
la trace spatiale de la perturbation de la métrique (3.178). Dans ce cas, nous avons pu montré que
les équations d’Einstein se réduisent, au premier ordre de la perturbation, à des équations de type
Maxwell.

De plus, nous avons montré que la condition de trace spatiale nulle n’est qu’une condition
nécessaire pour que la composante ”temporelle” (3.177) se réduise à la condition de Lorentz
∂µAµ

g = 0. Dans ce cas, pour avoir en plus des équations de propagation découplées pour les

potentielsφg et
−→A g il ne reste qu’à adopter la composante temporelle de la jauge harmonique.

4.7.5 Probl̀eme d’invariance de jauge des termes supérieurs

L’un des problèmes inhérents à l’approche perturbativedes équations d’Einstein est que les
corrections perturbatives, au delà du premier ordre, ne satisfont plus l’exigence d’invariance de
jauge [78]. En effet, il est facile de se convaincre que le tenseur de Riemann, exprimé à l’ordre
2 de la perturbation, n’est pas invariant sous la transformation de jauge (3.19) ; autrement dit la
variation

δRµνρσ = R(2) ′

µνρσ(x
β)− R(2)

µνρσ(x
β)

n’est pas nulle, contrairement à la variation (3.21) calculée au premier ordre.
Ce problème d’invariance de jauge pose des problèmes d’interprétation physique des correc-

tions perturbatives, à partir de l’ordre 2, car elles ne sont pas indépendantes du référentiel de
coordonnées (c’est comme si elles sont calculées pour un référentiel particulier).

Nous pensons que ce problème trouve son origine dans le faitque la transformation de jauge
(3.19) est exprimée exclusivement au premier ordre de la perturbation. Il va falloir penser à
généraliser cette transformation de jauge aux ordre sup´erieurs de la perturbation.

4.7.6 Absorption de l’action du champsélectromagńetique agissant sur
une chargeélectrique dans la ḿetrique de l’espace-temps

En vertu du nouveau Principe d’Equivalence, étendu à l’interaction électro-magnétique, il est
toujours possible d’effectuer une transformation de coordonnées pour se ramener à un référentiel
où l’effet du champ électromagnétique sur une charge électrique est annulé. Dans ce qui suit,
nous allons effectuer un calcul dans lequel on va absorber dans le métrique l’action du champ
électromagnétique sur une charge électrique, de façonà voir la charge comme une particule libre
astreinte à se déplacer suivant des géodésiques.
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Approximation des champs et vitesses faibles

Le lagrangien d’une particule de massem et de charge électriqueq, soumise à un champ
éléctromagnétiqueAµ(φ/c,

−→A), est donné par

L = −mc2
√
1−

−→v 2

c2
+ q

−→A .−→v − q φ. (4.129)

Son action est

S =

∫ (
−mc2

√
1−

−→v 2

c2
+ q

−→A .−→v − q φ

)
dt. (4.130)

L’objectif que nous nous fixons est d’exprimer (4.130) sous la forme d’une action pour une
particule libre

S = −mc

∫
ds (4.131)

oùds représente l’intervalle infinitésimal

ds2 = gµν dx
µ dxν = g00

(
dx0
)2

+ 2 g0i dx
0 dxi + gij dx

i dxj . (4.132)

En effet, (4.130) peut se mettre sous la forme

S = −mc

∫ (
c

√
1−

−→v 2

c2
− q

mc

−→A .−→v +
q

mc
φ

)
dt, (4.133)

de sorte qu’au lieu de considérer la chargé électrique comme soumise à l’action d’un champ
électromagnétique extérieur, il est possible de la voircomme une particule libre astreinte à suivre
des géodésiques définies par l’intervalle

ds =

(
c

√
1−

−→v 2

c2
− q

mc

−→A .−→v ,+ q

mc
φ

)
dt (4.134)

autrement dit, l’action du champ électromagnétique sur la particule chargée est ”absorbée” dans
la métrique.

Dans le cadre de l’approximation des champs et vitesses faibles, nous avons

ds =

[
c

(
1− 1

2

v2

c2
+O(v4/c4)

)
− q

mc

−→A .−→v +
q

mc
φ

]
dt

ds ≈
(
c− v2

2c
+
λ

c

)
dt (4.135)

oùλ = q
m

(
φ−−→A .−→v

)
.

En élevant au carré l’expression précédente du carré d’intervalle, tout en négligeant les termes
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supérieurs à l’ordrev2/c2

ds2 ≈
(
c− v2

2 c
+
λ

c

)2

dt2

≈
(
c2 + 2 λ

)
dt2 − v2 dt2

≈
(
c2 + 2

q

m
φ
)
dt2 − 2

q

m

−→A .−→v dt2 − dx2 − dy2 − dz2

≈
(
1 + 2

q φ

mc2

)
(c dt)2 − 2

q

m

(
Ax

dx

dt
+Ay

dy

dt
+Az

dz

dt

)
dt2 − dx2 − dy2 − dz2

≈
(
1 + 2

q φ

mc2

)
(c dt)2 + 2

q

mc
Ai dx

i (c dt)−
(
dx1
)2 −

(
dx2
)2 −

(
dx3
)2
,

nous aboutissons à l’expression12

ds2 ≈
(
1 + 2

q φ

mc2

)
(dx0)2 + 2

q

mc
Ai dx

i dx0 −
(
dx1
)2 −

(
dx2
)2 −

(
dx3
)2

(4.136)

L’identification membre à membre de (4.132) et (4.136), permet de retrouver les expressions des
composantes de la métrique en fonction des potentiels électromagnétiques

g00 = 1 + 2
q φ

mc2
(4.137)

g0i =
qAi

mc
(4.138)

g11 = −1 (4.139)

g22 = −1 (4.140)

g33 = −1. (4.141)

En considérant la métrique comme une perturbation de la m´etrique de Minkowski

gµν = ηµν + hµν

nous déduisons finalement les expressions des perturbations

h00 = 2
q φ

mc2
≪ 1 (4.142)

h0i =
qAi

mc
≪ 1 (4.143)

hij = 0. (4.144)

Il faut remarquer que ces équations sont conformes aux définitions (4.1), (4.2) et quehii = 0.

12. noter queA1 = Ax doncA1 = −Ax, · · ·
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Approximation des champs faibles pour des vitesses quelconques

Dans ce qui suit nous allons reprendre la même démarche pr´ecédente, à la seule différence
qu’aucune restriction sur la vitesse ne sera introduite ; seule l’approximation du champ faible est
utilisée.

Reprenons l’expression de l’intervalle infinitésimal (4.134), que nous écrivons sous forme
condensée

ds = c

√
1−

−→v 2

c2
dt− q

mc
Aµdx

µ (4.145)

oùdxµ = (dx0, dx1, dx2, dx3) et

Aµ dx
µ = ηµν Aµ dxν

= η00A0 dx0 + ηij Ai dxj

=
φ

c
(c dt)−−→A .−→v dt

= φ dt−−→A .−→v dt. (4.146)

Isolons le terme contenant la racine carrée dans (4.145)

c

√
1−

−→v 2

c2
dt = ds+

q

mc
Aµ dx

µ.

et élevons au carré (la première fois) pour obtenir

c2
(
1−

−→v 2

c2

)
dt2 = ds2 +

q2

m2c2
AµAν dx

µ dxν + 2
q

mc
Aµ dx

µ ds

c2 dt2 − (dx1)2 − (dx2)2 − (dx3)2 = gµν dx
µ dxν +

q2

m2c2
AµAν dx

µ dxν + 2
q

mc
Aµ dx

µ ds

ηµν dx
µ dxν = gµν dx

µ dxν +
q2

m2c2
AµAν dx

µ dxν + 2
q

mc
Aµ dx

µ ds.

(4.147)

Isolons à présent le terme contenantds dans (4.147)

2
q

mc
Aµ dx

µ ds = ηµν dx
µ dxν − gµν dx

µ dxν − q2

m2c2
AµAν dx

µ dxν

=

(
ηµν − gµν −

q2

m2c2
AµAν

)
dxµ dxν

et élevons au carré (la deuxième fois) pour avoir

4
q2

m2c2
AµAνdx

µdxνds2 =

(
ηµν − gµν −

q2

m2 c2
AµAν

)(
ηρσ − gρσ −

q2

m2c2
AρAσ

)
dxµdxνdxρdxσ.

(4.148)
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En tenant compte de (4.134) tout en développant le second membre de (4.148), nous obtenons

4
q2

m2c2
AµAν gρσ dx

µ dxν dxρ dxσ =
(
ηρσ ηρσ + gρσ gρσ +

q4

m4c4
AµAν AρAσ − 2 gµνηρσ

−2
q2

m2c2
AµAν ηρσ + 2

q2

m2c2
AµAν gρσ

)
dxµ dxν dxρ dxσ.

En regroupant les termes
[
q4

m4c4
AµAνAρAσ − 2

q2

m2c2
AµAν (gρσ + ηρσ) + (gρσgρσ + ηρσηρσ − 2 gµνηρσ)

]
dxµdxνdxρdxσ = 0

et après simplification, nous aboutissons à l’expression
[
q4

m4c4
AµAν AρAσ − 2

q2

m2c2
AµAν (gρσ + ηρσ) + (gµν − ηµν) (gρσ − ηρσ)

]
dxµ dxν dxρ dxσ = 0.

(4.149)

Le développement explicite des termes de (4.149) permet d’aboutir finalement à l’expression

0 = (dx0)4
{

q4

m4c4
(A0)

4 − 2
q2

m2c2
(A0)

2 (g00 + 1
)
+
(
g00 − 1

)2
}

+(dx0)3dxi
{

q4

m4c4
(A0)

3 Ai −
2 q2

m2c2

[
2 (A0)

2 g0i + 2A0Ai

(
g00 + 1

)]
+ 4 g00 gi0

}

+(dx0)2dxidxj
{

6 q4

m4c4
(A0)

2AiAj −
2 q2

m2c2

[
(A0)

2 (gij + ηij
)
+ 4A0Ai(g0i)

+AiAj

(
g00 + 1

)]
+
[
2
(
gij − ηij

)(
g00 − 1

)
+ 4 gi0 g0j

]}

+dx0dxidxjdxk
{

4 q4

m4c4
(A0AiAjAk)−

2 q2

m2c2

[
2A0Ai

(
gjk + ηjk

)
+ 2AiAj g0k

]

+3 g0i gjk

}

+dxidxjdxkdxl
{

q4

m4c4
(AiAjAkAl)−

2 q2

m2c2
AiAj

(
gkl + ηkl

)

+
(
gij − ηij

)(
gkl − ηkl

)}
.

(4.150)

Dans ce qui suit nous allons exploiter le fait que lesdxµdxνdxρdxσ soient indépendants, ce qui
implique que les coefficients de proportionnalité soient identiquement nuls.

a. Pourµ = ν = ρ = σ = 0

q4

m4c4
(A0)

4 − 2
q2

m2c2
(A0)

2 (g00 + 1
)
+
(
g00 − 1

)2
= 0 (4.151)
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chapitre 4 Électromagnétisme

Pour déterminerA0 = A0(g00), calculons le discriminant△ = 16 q4

m4c4
g00, pour avoir

(A0)
2 =

m2c2

q2

(
1 + g00 ± 2

√
g00

)
(4.152)

Le choix de la solution est conditionné à l’exigence de la convergence asymptotique de la
métrique à celle de Minkowski très loin des charges, autrement dit,

g00 −→ 1 =⇒ A0 −→ 0

ainsi

(A0)
2 =

m2c2

q2

(
1 + g00 − 2

√
g00

)
. (4.153)

A l’approximation du champ faibleg00 ≈ 1 + h00 oùh00 ≪ 1, nous avons

(A0)
2 ≈ m2c2

q2

(
1 + (1 + h00)− 2

√
1 + h00

)

≈ m2c2

q2

{
2 + h00 − 2

[
1 +

h00
2

− 1

8
(h00)

2 + · · ·
]}

≈ m2c2

4 q2
(h00)

2

⇒ A0 ≈ mc

2 q
h00

⇔ h00 ≈ 2 q

mc
A0 ≃

2 q

mc

(
φ

c

)

Finalement

h00 ≈ 2
q φ

mc2
. (4.154)

Soulignos que ce résultat a été obtenu dans le cadre de l’approximation du champ faible et aucune
approximation sur la vitesse n’a été adoptée (valable àdes vitesses élevées).

b. Pour µ = ν = ρ = σ = i

q4

m4c4
(Ai)

4 − 2
q2

m2c2
(Ai)

2 (gii − 1
)
+
(
gii + 1

)2
= 0 (4.155)

Pour déterminerAi = Ai(gii), le calcul du discriminant△ = − 16 q4

m4c4
gii > 0, permet d’avoir

(Ai)
2 =

m2c2

q2

(
− 1 + gii ± 2

√−gii
)

(4.156)

Pour choisir la solution exigeons que

gii −→ −1 =⇒ Ai −→ 0
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de sorte que

(Ai)
2 =

m2c2

q2

(
− 1 + gii + 2

√−gii
)

(4.157)

A l’approximation du champ faible,gii ≈ −1 − hii oùhii ≪ 1, nous avons

(Ai)
2 ≈ m2c2

q2

[
− 1 + (−1− hii) + 2

√
−(−1 − hii)

]

≈ m2c2

q2

{
−2− hii + 2

[
1 +

hii
2

+
1

8
(hii)

2 + · · ·
]}

≈ m2c2

4 q2
(hii)

2.

ce qui conduit finalement à

Ai ≈
mc

2 q
hii. (4.158)

Ce résultat semble en contradiction avec l’exigence d’annuler la trace spatialeh11 + h22 + h33.
Il est très instructif de reprendre la même démarche précédente pour l’interaction gravitaion-

nelle. Dans ce cas, les mêmes problèmes précédents persistent.

Conclusion

– Finalement nous nous rendons compte qu’il y a une incompatibilité entre la force de Lo-
rentz et l’équation des géodésiques pour des vitesses quelconques (précisément aux vi-
tesses élevées). Le dilemme est que la force de Lorentz estpar définition une force écrite à
l’ordre v/c, auquel nous nous sommes restreints.

– Il semble que la méthode proposée, sensée être valableà n’importe quelle vitesse, com-
porte des insuffisances qui conduisent à des contradictions même pour le cas de la gravita-
tion.

– Les deux approximations du champ faible et des faibles vitesses sont étroitement liées
et ne peuvent pas être envisagées séparément. Dans ce cas, les champs faibles agissent
sur la particule test de sorte qu’elle ne puisse être accélérée pour atteindre des vitesses
importantes.

– Pour pouvoir s’intéresser à des vitesses élevées, l’approximation du champ faible ne sera
plus valable. Il faut envisager les équations d’Einstein sans le moindre recours à une quel-
conque approximation en considérant aussi le cas intérieur à la source du champ.
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Conclusion ǵenérale

Cette Thèse s’inscrit dans l’effort d’unification des interactions fondamentales. Dans le but de
fournir une description géométrique unifiée des interactions gravitationnelle et électromagnétique,
nous nous sommes appuyés sur deux contributions antérieures

– La formulation de P. Huei [76] de la Gravité Linéaire, dans laquelle les équations d’Ein-
stein linéarisées se réduisent à des équations de TypeMaxwell. Une analyse de cette
approche a révélé quelques imperfections, notamment larestriction de l’étude, à la fois,
au régime stationnaire et à la jauge harmonique ainsi que l’apparition d’un facteur 4
indésirable au niveau de la partie magnétique de la force de Type Lorentz.

– L’approche de C.C. Barros [72, 73, 74] où l’atome d’hydrogène est décrit de façon tout
à fait inédite. En effet, au lieu d’introduire l’interaction coulombienne à laquelle est sou-
mis l’électron par la démarche habituelle qui consiste àappliquer une transformation, dite
de couplage minimal, sur l’équation de Dirac libre, l’auteur adopte plutôt une démarche
qui consiste à choisir une métrique similaire à celle de Schwarzschild dans laquelle il in-
corpore l’interaction électrostatique ”proton-électron” de façon analogue à ce qui se fait
en RG pour la gravité. Dans le cadre de l’approximation du champ faible (l’énergie po-
tentielle considérée est négligeable devant l’énergie au repos de l’électron), le potentiel
d’ineraction reprend sa place habituelle dans l’équationd’onde, conduisant ainsi au même
spectre d’énergie relativiste prévu par la Théorie de Dirac.

L’analyse de l’approche de Barros nous a incité à admettrel’existence d’une version électro-
magnétique des équations d’Einstein d’une part, et d’autre part, à explorer les possibilités d’étendre
le Principe d’Equivalence à l’interaction électromagn´etique. En s’intéressant au cadre de validité
du principe d’Equivalence, nous avons remarqué que la notion de localité, telle qu’elle est ex-
ploitée mathématiquement dans le formalisme de la RG, n’est rigoureusement exacte qu’en la
réduisant à un point. Ainsi se présente la possibilité d’étendre le Postulat d’Equivalence à toutes
les interactions fondamentales, car en un point donné, il est possible d’annuler l’action de n’im-
porte quel champ moyennant une transformation de coordonn´ees adéquate.
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Ce rapprochement entre l’électromagnétisme et la gravité nous incite à réexaminer la Gravité
Linéaire, qui permet aux équations d’Einstein de prendrela même forme que celles de Maxwell.
Néanmoins, certaines imperfections nous empêchent d’avoir une analogie parfaite. Ces insuffi-
sances se résument comme suit :

1. Dans l’approche de Huei, les équations d’Einstein se réduisent, dans le cadre de l’approxi-
mation du champ faible, à des équations de type Maxwell, mais avec une définition du
champ gravitoélectrique valable uniquement dans le cas particulier de la jauge harmo-
nique. De plus, la partie magnétique de la force gravitationnelle agissant sur une particule
test, astreinte à se déplace suivant des géodésiques, est entachée d’un facteur 4 indésirable.
En dernier lieu, la force type magnétique n’est obtenue qu’en se limitant au régime sta-
tionnaire.

2. Dans l’approche de Carroll, les champs sont définis de telle sorte à résoudre le problème
relatif au facteur 4 indésirable de la force gravitationnelle de type Lorentz, néanmoins, les
équations d’Einstein ne prennent plus la forme d’équations de type Maxwell.

Dans le but de remédier à tous ces problèmes, nous avons procédé par les étapes suivantes

1. Identification des composantesh00 eth0i de la métrique de la perturbation, respectivement
par les potentiels scalaire et vecteur.

2. Définition des champs gravitoélectriqueEi
g et gravitomagnétiqueBi

g, par l’intermédiaire
du tenseur antisymétriqueFµν

g = ∂µAν
g − ∂νAµ

g . Nous avons montré que les définitions
adoptées sont équivalentes à

−→
Eg = −−→∇φg − ∂t

−→A g
−→
Bg =

−→∇ ×−→Ag,

indépendamment de la jauge utilisée.

3. Nous avons montré que les champs gravitationnels, dans le domaine linéaire, vérifient des
équations de type Maxwell

(a) Le premier groupe des équations type Maxwell

∂σFµν
g + ∂νFσµ

g + ∂µFνσ
g = 0 ⇐⇒





div
−→
Bg = 0

rot
−→
Eg = −∂

−→
Bg

∂t

est automatiquement vérifié compte tenu du caractère antisymétrique deFµν
g et de la

commutation des opérateurs dérivées.

(b) Pour retrouver le deuxième groupe des équations type Maxwell

∂µFµν
g = 0 ⇐⇒





div
−→
Eg = 0

rot
−→
Bg =

1
c2

∂
−→
Eg

∂t
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nous avons adopté un point de vue quelque peu différent de l’approche standard. En
effet, au lieu d’utiliser toutes les conditions de la jauge harmonique, nous avons ex-
ploité les trois composantes ”spatiales” et nous avons substitué la composante ”tem-
porelle” par la condition alternative de trace spatiale nulle

hii = 0.

Dans ce cas, nous avons pu montrer la relationG0ν ≈ − 1
2c
∂µFµν

g qui nous permet de
conclure que les équations d’Einstein dans le vide se réduisent au deuxième groupe
d’équations type Maxwell

G0ν = 0 =⇒ ∂µFµν
g = 0.

(c) L’interprétation la plus plausible, à notre sens, de la condition de nullité de la trace
spatialehii = 0, ou de façon équivalenteh = h00, est que cette condition est
nécessaire pour que la jauge de Lorentz,∂µAµ

g = 0, soit contenue dans la compo-
sante ”temporelle” de la jauge harmonique.
Dans ce cas, après avoir retrouvé les équations de Maxwell, il est ainsi possible
d’adopter la composante temporelle de la jauge harmonique (jauge de Lorentz), dans
le but de découpler les équations de propagation des potentiels scalaire et vectoriel
✷Aµ

g = µ0 J
µ.

Nous avons également attiré l’attention sur la possibilité d’avancer d’autres interprét-
ations potentielles de la condition de trace nullehii = 0
– Elle peut être vue comme l’adoption d’un système de coordonnées particulier dans

lequel la perturbation de la métrique prend une forme particulière. Une telle in-
terprétation enlèverait le caractère de généralitéà cette approche car elle serait
valable uniquement dans un référentiel particulier.

– Elle peut être vue comme la prépondérance de la composante temporelleh00 sur
les composantes spatialeshii. Cette prépondérance peut s’expliquer par exemple
par le fait d’avoir de façon individuelleh00 ≫ h11, h00 ≫ h22 eth00 ≫ h33, ce qui
impliquerait queh = h00 − (h11 + h22 + h33) ≈ h00. Dans ce cas, quel serait le
raison profonde de la petitesse des composanteshii par rapport àh00 ?

Pour ce qui est des degrés de liberté supplémentaireshij, nous pensons qu’ils ne
vérifient pas seulement la condition de champ faiblehij ≪ 1, mais qu’ils sont
négligeables devant lesh0µ (utilisés pour définirAµ

g ) de telle sorte que leurs effets
ne soient pas détectés dans le domaine lineéaire. On a vu que dans le cadre de la
jauge harmonique, lesh

ij
= hij − ηij h/2, se propagent à la vitesse de la lumière à

l’extérieur de la source.

4. Nous avons montré qu’une particule d’épreuve, astreinte à se déplacer suivant des géodésiques,
est soumise à une force gravitationnelle de type Lorentz

d2−→r
dt2

≈
[−→
E g +

(−→v ×−→
Bg

)]
.
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Ce résultat a été obtenu, pour des champs faibles et pour des vitesses d’ordrev/c, sans
aucune restriction au régime stationnaire et sans le facteur 4 indésirable dans la partie
magnétique qui apparaı̂t dans la version standard.

Nous avons ensuite appliqué l’approche de la Gravité Lin´eaire revisitée à l’interaction électro-
magnétique. Nous avons montré que le champ électromagn´etique est décrit par des équations de
Type Einstein qui se réduisent, dans le cas linéaire aux équations de Maxwell. De plus, en pous-
sant l’etude perturbative jusqu’au deuxième ordre, des corrections aux équations de Maxwell
ont pu être apportées. Finalement, nous avons montré queles termes d’ordres supérieurs sont
négligeables dans le domaine usuel d’application de l’électromagnétisme et nous avons montré
que l’équation des géodésiques se réduit, dans le cas des vitesses faible, à l’équation de mouve-
ment d’une charge électrique soumise à la force de Lorentz.

Nous avons terminé notre étude par quelques discussions et critiques que nous pouvons
résumer comme suit :

1. La force de Lorentz a été obtenue sans restriction au régime stationnaire mais en négligeant
les termes supérieurs àv2/c2. Nous avons attiré l’attention sur le fait que la restriction
aux faibles vitesses, bien qu’elle constitue un point faible de cette nouvelle approche, est
suffisante pour déterminer la partie magnétique proportionnelle àv/c. Pour des vitesses
arbitraires il est nécessaire de faire dépendre la métrique explicitement de la vitesse de la
particule test, ce qui conduit à utiliser une géométrie de Finsler au lieu de celle de Riemann.
Nous avons aussi souligné le fait que la force de Lorentz ne permet pas de tenir compte
des phénomènes de self-interaction et de rayonnement de la charge électrique qui sont
incompatibles avec le Principe d’Equivalence.

2. L’étude qualitative des termes non linéaires des équations type Einstein nous a permis
de souligner une différence fondamentale entre la gravit´e et l’électromagnétisme. En ef-
fet, alors que pour la gravité l’égalité entre la masse grave et inerte d’un même corps fait
que les termes d’ordre supérieurs demeurent toujours présents et ne peuvent être négligés,
ce qui fait de la gravité une interaction à caractère essentiellement non linéaire, dans le
cas de l’électromagnétisme, le rapportq/m ne prend pas la même valeur pour des parti-
cules différentes. En particulier, en choisissant une particule d’épreuve de telle sorte que
q → 0 etmi 6= 0, tous les termes d’ordres supérieurs disparaissent pour donner lieu aux
équations de Maxwell,∂µFµσ = 0, et l’espace-temps devient minkowskien. Contrairement
à la gravité, la présence d’une chargeQ n’est pas une condition suffisante pour affecter la
géométrie de l’espace-temps ; ce n’est qu’à travers une interaction entre la source et la
particule test que les termes d’ordres supérieurs sont révélés de telle sorte à affecter la
métrique de l’espace-temps. Cette caractéristique constitue l’une des distinctions fonda-
mentales entre les interactions gravitationnelle et électromagnétique. Ceci ouvre la voie à
une nouvelle conception du champ permettant de tenir comptedes propriétés dynamiques
de la particule test. En électromagnétisme, nous avons aussi montré que l’effet des termes
d’ordres supérieurs est négligeable même dans le cas deschamps intenses, mais que leurs
effets deviennent significatifs dans le domaine subatomique où les masses des particules
sont très petites et les effets quantiques dominants. Cecipourrait expliquer pourquoi l’ap-
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proche de Barros permet de reproduire correctement le spectre de l’atome d’hydrogène.

3. Nous avons attiré l’attention sur le fait que la dépendance intrigante des champs vis-à-vis
des propriétés de la particule test est déjà signalée en Relativité Restreinte Déformée (DSR)
où la loi de transformation des coordonnées [82] doit dépendre, à la fois, de l’impulsion et
l’énergie de la particule d’épreuve. Ceci induit une dépendance du champ électromagnétique,
dans le domaine des hautes énergies, des propriétés de laparticule test [83].

4. Dans le contexte de la Gravité Linéaire revistée, nousavons pu montré que les équations
d’Einstein se réduisent, au premier ordre de la perturbation, aux équations de Maxwell.
De plus, nous avons montré que la condition de trace spatiale nulle n’est qu’une condi-
tion nécessaire pour que la composante ”temporelle” se réduise à la condition de Lorentz
∂µAµ = 0. Dans ce cas, pour avoir en plus des équations de propagation découplées pour

les potentielsφ et
−→A il ne reste qu’à adopter la composante temporelle de la jauge harmo-

nique.

5. Nous avons signalé le problème de non respect du principe d’invariance de jauge pour
les termes d’ordres supérieurs [78]. Ce problème pose des problèmes d’interprétation phy-
sique des corrections perturbatives, à partir de l’ordre 2, car elles ne sont pas indépendantes
du référentiel de coordonnées. Nous pensons que ce problème trouve son origine dans le
fait que la transformation de jauge est exprimée exclusivement au premier ordre de la per-
turbation et qu’il va falloir penser à généraliser cettetransformation aux ordre supérieurs
de la perturbation.

6. En essayant d’absorber l’effet du champs électromagnétique agissant sur une charge électrique
dans la métrique de l’espace-temps, nous nous sommes renducompte que cela n’est pos-
sible qu’en se limitant aux faibles vitesses. Cette circonstance pourrait trouver son ori-
gine dans le fait que les deux approximations des champs faibles et de vitesses faibles ne
peuvent pas être envisagées de façon indépendantes, cequi nous oblige à adopter le point
de vue selon lequel : il faut se placer dans le cas où les champs sont suffisamment faibles
pour que les particules test ne peuvent pas être accélér´ees à des vitesses importantes. De
même, l’absorption de l’interaction de la charge électrique avec son propre champ (self-
interaction), n’est pas également évidente.

Malgré la grande similitude dans la description des interactions gravitationnelle et électromagnétique,
rendue possible grâce à cette nouvelle approche, il n’en demeure pas que des différences fonda-
mentales sont signalées :

1. En premier lieu, rappelons que contrairement au champ électromagnétique, généré par
deux sortes de charges électriques, le champ de gravitation n’est généré que par une seule
catégorie de charge : la masse (ou bien l’énergie). Il fautsavoir que le champ gravitationnel
”ressent” toujours la présence des masses alors que le champ électromagnétique n’interagit
pas avec les corps neutres ; cette circonstance fait que les effets magnétiques d’ordresv2/c2

sont facilement détectables en se plaçant dans des cas oùle champ électrique est nul, alors
que les effets gravitomagnétiques, toujours du même ordre, sont plus difficiles à détecter
car il n’est pas possible d’annuler l’effet du champ gravoélectrique [116].
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2. Le rayonnement électromagnétique est dû à la variation du moment quarupolaire alors que
le rayonnement électromagnétique est de nature dipolaire [78].

3. L’effet du champ de gravitation sur les propriétés de l’espace-temps est plus important que
celui du champ électromagnétique.

4. Contrairement à la gravité, la présence d’une charge ´electrique (source du champ) n’est pas
une condition suffisante pour affecter la métrique de l’espace-temps ; c’est à travers une
interaction du champ électromagnétique et d’une charge ´electrique test que la structure de
l’espace-temps est affectée.

5. Les propriétés de l’espace-temps sont indépendantesdes particules d’épreuve qui subissent
l’action du champs gravitationnel ; autrement dit, il n’y a qu’une seule scène pour toutes
les masses, alors que les propriétés du champ électromagnétique sont liées aux propriétés
des charges électriques avec lequel elles interagissent.

6. L’égalité des masses pesante et inerte fait que les termes d’ordres supérieurs sont toujours
présents pour la gravitation ce qui fait d’elle une interaction à caractère non linéaire, i.e.
décrite par une équation non linéaire. Par contre, pour l’électromagnétisme, les termes
d’ordres supérieurs ne sont nuls que s’il n’y a pas de chargeélectrique test dont l’inter-
action avec le champ va conduire à affecter la structure de l’espace-temps. Il faut no-
ter que même pour des champs considérés comme très élevés actuellement, ces termes
supérieurs demeurent négligeables par rapports aux termes du premier ordre, ce qui fait
de l’électromagnétisme une interaction à caractère essentiellement linéaire, décrite par les
équations de Maxwell, alors que l’effet de ces termes ne peut plus être négligé dans le cas
des particules subatomiques où les effets quantiques sontdominants.

Au terme de cette investigation où une nouvelle reinterpretation des équations d’Einstein a été
proposée pour étudier d’autres interactions fondamentales que la gravité ; les équations de Max-
well pouvaient être déduites à partir d’une nouvelle version des équations d’Einstein et l’effet du
champ électromagnétique, de manière similaire à la gravité, peut être décrit directement à partir
de la métrique de l’espace-temps sans à avoir à l’introduire comme champ extérieur. Néanmoins,
plusieurs questions restent en suspens et nécessitent plus d’investigations. En guise de perspec-
tives, plusieurs pistes peuvent être envisagées

1. Essayer de s’intéresser aux effets quantiques afin de comprendre les résultats de Barros.

2. Etudier les phénomènes de rayonnement et de self-interaction électromagnétiques par le
biais des équations non linéaires et essayer d’exploiterl’analogie entre l’électromagnétisme
et la gravité pour étudier les ondes gravitationnelles.

3. A long terme, s’intéresser aux possibilités d’interprétation géométrique des interactions
faible et nucléaire forte (déjà jumelées avec l’interaction électromagnétique).
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Chapitre A

Transformation de jauge des composantes
du tenseur de perturbation

Dans cette annexe, nous allons voir comment se transformentles composantesφ, ωi, ψ et les
Sij du tenseur de perturbation via la transformation de jauge (3.130).

A.1 Transformation du φ

D’après (3.130) et (3.100), nous déduisons

h00 −→ h00 − ∂0ξ0 − ∂0ξ0(
2φ/c2

)
−→

(
2φ/c2

)
− 2 ∂0ξ0

la transformation du potentiel scalaire

φ −→ φ− c2 ∂0ξ
0. (A.1)

A.2 Transformation desωi

D’après (3.130) et (3.101), nous déduisons

h0i −→ h0i − ∂0ξi − ∂iξ0

(−ωi/c) −→ (−ωi/c)− (∂0ξi + ∂iξ0)

la transformation des composantes du potentiel vecteur

ωi −→ ωi + c (∂0ξi + ∂iξ0) . (A.2)
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A.3 Transformation du ψ

D’après (3.130) et (3.103)

hij −→ hij − (∂iξj + ∂jξi)

δij hij −→ δij hij − δij (∂iξj + ∂jξi)

6ψ −→ 6ψ + ηij (∂iξj + ∂jξi)

6ψ −→ 6ψ + 2 ∂iξi

nous retrouvons finalement la transformation de la trace spatiale de perturbation

ψ −→ ψ +
1

3
∂iξ

i. (A.3)

A.4 Transformation desSij

D’après (3.104) et (3.103) il vient que

Sij = −1

2
hij + δij ψ. (A.4)

Conformément à (3.130), nous avons d’une part

− 1

2
hij −→ −1

2
hij +

1

2
(∂iξj + ∂jξi) , (A.5)

et d’autre part

δij ψ −→ δij

(
ψ +

1

3
∂kξ

k

)

δij ψ −→ δij ψ +
1

3
∂kξ

k δij , (A.6)

alors, nous déduisons que
(
−1

2
hij + δij ψ

)
−→

[
−1

2
hij +

1

2
(∂iξj + ∂jξi)

]
+

[
δij ψ +

1

3
∂kξ

k δij

]
,

(
−1

2
hij + δij ψ

)
−→

(
−1

2
hij + δij ψ

)
+

1

2
(∂iξj + ∂jξi) +

1

3
∂kξ

k δij , (A.7)

En tenant compte de (A.4), nous aboutissons finalement à la transformation

Sij −→ Sij +
1

2
(∂iξj + ∂jξi) +

1

3
∂kξ

k δij, (A.8)

de la partie à trace nulle de la perturbation.
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Définition de le jauge transverse

En pratique, fixer une jauge revient à déterminer les quatre composantes deξµ figurant dans
la transformation

x
′ µ = xµ + ξµ, (B.1)

autrement dit, imposer quatre relations pour déterminerξ0 et ξi = (ξ1, ξ2, ξ3).

B.1 Fixation deξi = (ξ1, ξ2, ξ3)

Le but est d’effectuer la transformation de coordonnées (B.1) de telle sorte à imposer auxSij
d’être spacialement transverses

∂iSij = 0, (B.2)

dans le nouveau système de coordonnées.
D’après (A.8) nous déduisons que

Sij −→ Sij +
1

2
(∂iξj + ∂jξi) +

1

3
∂kξ

k δij

=⇒ ∂iSij −→ ∂iSij +
1

2
∂i (∂iξj + ∂jξi) +

1

3
∂i∂kξ

k δij

Imposons maintenant que la condition (B.2) soit satisfaite dans le nouveau système de coor-
données,∂iS

′

ij = 0, de telle sorte que

0 = ∂iSij +
1

2
∂i (∂iξj + ∂jξi) +

1

3
∂i∂kξ

k δij

0 = ∂iSij −
1

2

−→∇2ξj +
1

2
∂j∂

iξi −
1

3

[
∂i (−δij)

]
︸ ︷︷ ︸

∂j

∂kξ
k

0 = ∂iSij −
1

2

−→∇2ξj +
1

2
∂j∂iξ

i − 1

3
∂j∂iξ

i

0 = ∂iSij −
1

2

−→∇2ξj +
1

6
∂j∂iξ

i.
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Nous déduisons finalement qu’il suffit d’imposer

−→∇2ξj −
1

3
∂j
(
∂iξ

i
)
= 2 ∂iSij, (B.3)

pour pouvoir déterminer les troisξj, à condition d’imposer des conditions aux limites appro-
priées.

B.2 Fixation deξ0

A présent, déterminons comment fixerξ0 pour rendre le vecteur de perturbation transverse

∂iωi = 0, (B.4)

dans le nouveau système de coordonnées.
D’après (A.2) nous déduisons que

ωi −→ ωi + c (∂0ξi + ∂iξ0)

=⇒ ∂iωi −→ ∂iωi + c
(
∂0∂

iξi + ∂i∂
iξ0
)

=⇒ ∂iωi −→ ∂iωi + c ∂0∂
iξi − c

−→∇2ξ0

Dans le but de satisfaire (B.4) dans le nouveau système de coordonnées,∂iω
′

i = 0, imposons que

∂iωi + c ∂0∂
iξi − c

−→∇2ξ0 = 0,

ce qui conduit finalement à la relation

−→∇2ξ0 =
1

c
∂iωi + ∂0

(
∂iξi
)
. (B.5)
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Termes correctifsà l’ordre 2 du tenseur
d’Einstein

C.1 Introduction

A l’ordre 2 de perturbation, le tenseur d’Einstein a été mis sous la forme

G
(1)
0σ +W

(2)
0σ = 0. (C.1)

Dans ce qui sui nous allons appliquer les conditions de nullité de la trace spatiale et les compo-
santes ”spatiales” de la jauge harmonique





∂0h
0
i + ∂jh

j
i = ∂ih/2

h = h00 = h00 = h00

(C.2)

ou de façon équivalente
∂0h

0
i + ∂jh

j
i = ∂ih

00/2, (C.3)

aux termesW (2)
0σ d’ordre 2 du tenseur d’Einstein (C.1) dans le but d’apporter des corrections aux

équations de Maxwell∂µFµσ = 0.

C.2 Définition des termes deW (2)
0σ

Pour procéder par étapes, réécrivons les huit termes constituantW (2)
0σ de (4.120), sous forme

W
(2)
0σ = W1 +W2 +W3 +W4 +W5 +W6 +W7 +W8 (C.4)

où

W1 = −1

2
hµρ
(
∂ρ∂0hσµ − ∂ρ∂µh0σ − ∂σ∂0hρµ + ∂σ∂µh0ρ

)
, (C.5)
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W2 = −1

2
η0σ hαβ

(
✷hαβ − ∂ρ∂

αhρβ − ∂β∂ρh
ρα + ∂β∂αh

)
, (C.6)

W3 = −1

2
h0σ

(
∂ρ∂αh

ρα − ✷h
)
, (C.7)

W4 = −1

2

(
∂µhα0 − ∂αh

µ
0

)(
∂µh

α
σ +

1

2
∂σh

α
µ

)
, (C.8)

W5 = −1

2
η0σ

(
∂µhαµ −

1

2
∂αh

)(
∂µh

µ
α −

1

2
∂αh
)
, (C.9)

W6 = −1

4
(∂0h

µ
α) ∂σh

α
µ, (C.10)

W7 =
1

4
η0σ
(
∂µh

αβ
) [(

∂αh
µ
β

)
− 3

2
(∂µhαβ)

]
, (C.11)

W8 =
1

2

(
∂0h

α
σ + ∂σh

α
0 − ∂αh0σ

)(
∂µh

µ
α −

1

2
∂αh
)
. (C.12)

C.3 Application des conditions utiliśees dans l’approche revi-

sitée de la Gravit́e Linéaire pour les termes deW (2)
0σ

En adoptant les conditions (C.2), le premier terme de l’équation (C.1) se met sous la forme

G
(1)
0σ =

q

2mc
∂µFµσ. (C.13)

Nous allons appliquer les deux conditions précédentes pour simplifier chaque un des huit termes
(C.5) à (C.12).

C.3.1 W1

Le premier terme est donné par

W1 = −1

2
hµρ
(
∂ρ∂0hσµ − ∂ρ∂µh0σ − ∂σ∂0hρµ + ∂σ∂µh0ρ

)
.

En effectuant une sommation sur les indices muetsµ etρ, nous avons

W1 = −1

2
h00
(
∂0∂0hσ0 − ∂0∂0h0σ − ∂σ∂0h00 + ∂σ∂0h00

)

−1

2
hij
(
∂j∂0hσi − ∂j∂ih0σ − ∂σ∂0hji + ∂σ∂ih0j

)

−1

2
h0i
[(
∂i∂0hσ0 − ∂i∂0h0σ − ∂σ∂0hi0 + ∂σ∂0h0i

)

+
(
∂0∂0hσi − ∂0∂ih0σ − ∂σ∂0h0i + ∂σ∂ih00

)]
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Le premier terme (quand(ρ, µ) = (0, 0)) est nul, alors que le troisième terme (quand(ρ, µ) =
(0, i) et (ρ, µ) = (i, 0)) comporte quelques simplifications

W1 = −1

2
hij
(
∂j∂0hσi − ∂j∂ih0σ − ∂σ∂0hji + ∂σ∂ih0j

)

−1

2
h0i
(
∂σ∂ih00 − ∂σ∂0h0i − ∂i∂0h0σ + ∂0∂0hσi

)

de telle sorte à aboutir à

W1 = −1

2
hij
[
∂j (∂0hσi − ∂ih0σ)− ∂σ (∂0hji + ∂ih0j)

]

−1

2
h0i
[
∂σ
(
∂ih00 − ∂0h0i

)
− ∂0 (∂ih0σ + ∂0hσi)

]
.

Or d’après (C.3) nous aboutissons finalement à l’expression

W1 = −1

2
hij
[
∂j (∂0hσi − ∂ih0σ)− ∂σ (∂0hji + ∂ih0j)

]

−1

2
h0i
[
∂σ
(
∂ih00/2 + ∂jh

j
i

)
− ∂0 (∂ih0σ + ∂0hσi)

]
. (C.14)

C.3.2 W2

Le deuxième terme est donné par

W2 = −1

2
η0σ hαβ

(
✷hαβ − ∂ρ∂

αhρβ − ∂β∂ρh
ρα + ∂β∂αh

)
.

En effectuant une sommation sur les indices muetsα etβ, nous avons

W2 = −1

2
η0σ

[
h00

(
✷h00 − ∂ρ∂

0hρ0 − ∂0∂ρh
ρ0 + ∂0∂0h

)

+hij

(
✷hij − ∂ρ∂

ihρj − ∂j∂ρh
ρi + ∂j∂ih

)

+h0i

(
✷h0i − ∂ρ∂

0hρi − ∂i∂ρh
ρ0 + ∂i∂0h

)

+hi0

(
✷hi0 − ∂ρ∂

ihρ0 − ∂0∂ρh
ρi + ∂0∂ih

)]

W2 = −1

2
η0σ

{
h00

[
✷h00 − 2 ∂0

(
∂ρh

ρ0
)
+ ∂0∂0h

]

+hij

[
✷hij − ∂i

(
∂ρh

ρj
)
− ∂j

(
∂ρh

ρi
)
+ ∂j∂ih

]

+2 h0i

[
✷h0i − ∂0

(
∂ρh

ρi
)
− ∂i

(
∂ρh

ρ0
)
+ ∂i∂0h

]}
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Or en utilisant les conditions (C.3) nous avons

W2 = −1

2
η0σ

{
h00

[
✷h00 − 2 ∂0

(
∂ρh

ρ0
)
+ ∂0∂0h00

]

+hij

[
✷hij − ∂i

(
∂jh00/2

)
− ∂j

(
∂ih00/2

)
+ ∂j∂ih00

]

+2 h0i

[
✷h0i − ∂0

(
∂ih00/2

)
− ∂i

(
∂ρh

ρ0
)
+ ∂i∂0h00

]}

ou encore finalement

W2 = −1

2
η0σ

{
h00

[
✷h00 − 2 ∂0

(
∂ρh

ρ0
)
+ ∂0∂0h00

]
+ hij ✷h

ij

+2 h0i

[
✷h0i + ∂0

(
∂ih00/2

)
− ∂i

(
∂ρh

ρ0
) ]}

. (C.15)

Attirons l’attention sur le fait que si on utilise de plus la composante temporelle de la jauge
harmonique∂ρhρ0 = ∂0h/2 = ∂0h00/2, dans ce cas (C.15) se met sous la forme

W2 = −1

2
η0σ

{
h00

[
✷h00 − 2 ∂0

(
∂0h00/2

)
+ ∂0∂0h00

]
+ hij ✷h

ij

+2 h0i

[
✷h0i + ∂0

(
∂ih00/2

)
− ∂i

(
∂0h00/2

) ]}
,

ou finalement

W2 = −1

2
η0σ

(
h00 ✷h

00 + hij ✷h
ij + 2 h0i✷h

0i

)
. (C.16)

C.3.3 W3

Le troisième terme est donné par

W3 = −1

2
h0σ

(
∂ρ∂αh

ρα − ✷h
)
.

En effectuant une sommation sur les indices muetsρ etα, nous avons

W3 = −1

2
h0σ

[(
∂0∂0h

00 + 2 ∂0∂ih
0i + ∂i∂jh

ij
)
−✷h

]

La combinaison du premier et quatrième terme, d’une part, et du deuxième et troisième terme,
d’autre part, permet d’avoir

W3 = −1

2
h0σ

[ (
∂0∂0h

00 −✷h
)
+ 2 ∂i

(
∂0h

0i + ∂jh
ij
) ]
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En utilisant les conditions (C.3) l’expression précédente devient

W3 = −1

2
h0σ

[−→∇2h00 + 2 ∂i
(
∂ih00/2

) ]
= −1

2
h0σ

[−→∇2h00 + ∂i(η
ij∂j︸ ︷︷ ︸

−δij∂i∂j

)h00
]

pour donner lieu finalement à

W3 = 0. (C.17)

C.3.4 W4

Le quatrième terme est donné par

W4 = −1

2

(
∂µhα0 − ∂αh

µ
0

)(
∂µh

α
σ +

1

2
∂σh

α
µ

)
.

En effectuant une sommation sur les indices muetsµ etα, nous avons

W4 = −1

2

[(
∂0h00 − ∂0h

0
0

)(
∂0h

0
σ +

1

2
∂σh

0
0

)
+
(
∂ihj0 − ∂jh

i
0

)(
∂ih

j
σ +

1

2
∂σh

j
i

)

+
(
∂0hi0 − ∂ih

0
0

)(
∂0h

i
σ +

1

2
∂σh

i
0

)
+
(
∂ih00 − ∂0h

i
0

)(
∂ih

0
σ +

1

2
∂σh

0
i

)]

Le premier terme s’annule, alors que le troisième et quatrième terme comportent un terme en
facteur

W4 = −1

2

{(
∂ihj0 − ∂jh

i
0

)(
∂ih

j
σ +

1

2
∂σh

j
i

)

+
(
∂0hi0 − ∂ih

0
0

)[(
∂0h

i
σ +

1

2
∂σh

i
0

)
−
(
∂ih0σ +

1

2
∂σh

0i
)]}

ce qui permet d’avoir

W4 = −1

2

[(
∂ihj0 − ∂jh

i
0

)(
∂ih

j
σ +

1

2
∂σh

j
i

)
+
(
∂0hi0 − ∂ih

0
0

)(
∂0h

i
σ − ∂ih0σ

)]
.

En utilisant les conditions (C.3) l’expression précédente devient finalement

W4 = −1

2

[(
∂ihj0 − ∂jh

i
0

)(
∂ih

j
σ +

1

2
∂σh

j
i

)
−
(
∂ih

0
0/2 + ∂jh

j
i

)(
∂0h

i
σ − ∂ih0σ

)]
. (C.18)

C.3.5 W5

Le cinquième terme est donné par

W5 = −1

2
η0σ

(
∂µhαµ −

1

2
∂αh

)(
∂µh

µ
α −

1

2
∂αh
)
.
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En effectuant une sommation sur l’indice muetµ

W5 = −1

2
η0σ

[(
∂0hα0 + ∂ihαi −

1

2
∂αh

)(
∂0h

0
α + ∂jh

j
α −

1

2
∂αh
)]

et ensuite sur l’indice muetα

W5 = −1

2
η0σ

[(
∂0h00 + ∂ih0i − ∂0h/2

)(
∂0h

0
0 + ∂jh

j
0 − ∂0h/2

)

+
(
∂0hk0 + ∂ihki − ∂kh/2

)(
∂0h

0
k + ∂jh

j
k − ∂kh/2

)]
.

En utilisant les conditions (C.3) l’expression précédente devient

W5 = −1

2
η0σ

[(
∂0h00/2 + ∂ih0i

)(
∂0h

0
0/2 + ∂jh

j
0

)
+
(
∂0hk0 − ∂0hk0

)(
∂0h

0
k − ∂0h

0
k

)]
.

ou encore finalement

W5 = −1

2
η0σ

[(
∂0h00/2 + ∂ih0i

)(
∂0h

0
0/2 + ∂jh

j
0

)]
= −1

2
η0σ

(
∂0h00/2 + ∂ih0i

)2
. (C.19)

Attirons l’attention sur le fait que si on utilise de plus la composante temporelle de la jauge
harmonique∂0h00 + ∂ih

i0 = ∂0h00/2, ou de façon équivalente∂ihi0 = −∂0h00/2, l’expression
(C.19) s’annule

W5 = 0. (C.20)

C.3.6 W6

Le sixième terme est donné par

W6 = −1

4
(∂0h

µ
α) ∂σh

α
µ.

En effectuant une sommation sue les indices muetsµ etα, nous avons

W6 = −1

4

[ (
∂0h

0
0

)
∂σh

0
0 +

(
∂0h

i
j

)
∂σh

j
i +
(
∂0h

0
i

)
∂σh

i
0 + (∂0h

i
0)∂σh

0
i︸ ︷︷ ︸

(∂0h0i )∂σhi0

]

Le troisième et quatrième terme se combinent, pour donner

W6 = −1

4

[ (
∂0h

0
0

)
∂σh

0
0 +

(
∂0h

i
j

)
∂σh

j
i + 2

(
∂0h

0
i

)
∂σh

i
0

]
.

En utilisant les conditions (C.3) l’expression précédente devient finalement

W6 = −1

4

[ (
∂0h

0
0

)
∂σh

0
0 +

(
∂0h

i
j

)
∂σh

j
i + 2

(
∂ih

0
0/2− ∂jh

j
i

)
∂σh

i
0

]
. (C.21)

Dans le cas où on utilise la composante temporelle de la jauge harmonique∂ihi0 = −∂0h00/2,
l’expression (C.21) devient finalement

W6 = −1

4

[ (
−2 ∂ih

i
0

)
∂σh

0
0 +

(
∂0h

i
j

)
∂σh

j
i +
(
∂ih

0
0 − 2 ∂jh

j
i

)
∂σh

i
0

]
. (C.22)
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C.3.7 W7

Le septième terme est donné par

W7 =
1

4
η0σ
(
∂µh

αβ
) [(

∂αh
µ
β

)
− 3

2
(∂µhαβ)

]
.

La sommation sur l’indice muetµ permet d’avoir

W7 =
1

4
η0σ

{
(
∂0h

αβ
) [(

∂αh
0
β

)
− 3

2

(
∂0hαβ

)]
+
(
∂ih

αβ
) [(

∂αh
i
β

)
− 3

2

(
∂ihαβ

)]
}

alors que la sommation sur les indices muetsα etβ donne

W7 =
1

4
η0σ

{
(
∂0h

00
) [(

∂0h
0
0

)
− 3

2

(
∂0h00

)]
+
(
∂0h

ks
) [(

∂kh
0
s

)
− 3

2

(
∂0hks

)]

+
(
∂0h

k0
) [(

∂kh
0
0

)
− 3

2

(
∂0hk0

)]
+
(
∂0h

0k
) [(

∂0h
0
k

)
− 3

2

(
∂0h0k

)]
}

+
1

4
η0σ

{
(
∂ih

00
) [(

∂0h
i
0

)
− 3

2

(
∂ih00

)]
+
(
∂ih

ks
) [(

∂kh
i
s

)
− 3

2

(
∂ihks

)]

+
(
∂ih

k0
) [(

∂kh
i
0

)
− 3

2

(
∂ihk0

)]
+
(
∂ih

0k
) [(

∂0h
i
k

)
− 3

2

(
∂ih0k

)]
}

W7 =
1

4
η0σ

{
− 1

2

(
∂0h

00
)2

+
(
∂0h

ks
) [(

∂kh
0
s

)
− 3

2

(
∂0hks

)]

+
(
∂0h

k0
) [(

∂kh
0
0

)
+
(
∂0h

0
k

)
− 3

(
∂0hk0

)]
}

+
1

4
η0σ

{
(
∂ih

00
) [

(∂0h
i
0)−

3

2

(
∂ih00

)]
+
(
∂ih

ks
) [(

∂kh
i
s

)
− 3

2

(
∂ihks

)]

+
(
∂ih

k0
) [ (

∂kh
i
0

)
+
(
∂0h

i
k

)
− 3

(
∂ih0k

) ]
}
.
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ou encore

W7 =
1

4
η0σ

{
− 1

2

(
∂0h

00
)2

+
(
∂0h

ks
) [(

∂kh
0
s

)
− 3

2

(
∂0hks

)]

+
(
∂0h

k0
) [(

∂kh
0
0

)
− 2

(
∂0hk0

) ]
}

+
1

4
η0σ

{
(
∂ih

00
) [

(∂0h
i
0)−

3

2

(
∂ih00

)]
+
(
∂ih

ks
) [(

∂kh
i
s

)
− 3

2

(
∂ihks

)]

+
(
∂ih

k0
) [ (

∂kh
i
0

)
+
(
∂0h

i
k

)
− 3

(
∂ih0k

) ]
}
.

En utilisant les conditions (C.3) l’expression précédente devient finalement

W7 =
1

4
η0σ

{
− 1

2

(
∂0h

00
)2

+
(
∂0h

ks
) [(

∂kh
0
s

)
− 3

2

(
∂0hks

)]
+
(
∂0h

k0
) [

2 ∂ih
i
k

]
}

+
1

4
η0σ

{
(
∂ih

00
) [

−∂ih00 − ∂jh
ji
]
+
(
∂ih

ks
) [(

∂kh
i
s

)
− 3

2

(
∂ihks

)]

+
(
∂ih

k0
) [ (

∂kh
i
0

)
+
(
∂0h

i
k

)
− 3

(
∂ih0k

) ]
}
. (C.23)

C.3.8 W8

Le huitième terme est donné par

W8 =
1

2

(
∂0h

α
σ + ∂σh

α
0 − ∂αh0σ

)(
∂µh

µ
α −

1

2
∂αh
)
.

En effectuant une sommation sur l’indice muetα

W8 =
1

2

(
∂0h

0
σ + ∂σh

0
0 − ∂0h0σ

)(
∂µh

µ
0 −

1

2
∂0h
)

+
1

2

(
∂0h

i
σ + ∂σh

i
0 − ∂ih0σ

)(
∂µh

µ
i −

1

2
∂ih
)

ensuite sur l’indice muetµ, nous avons

W8 =
1

2

(
∂0h

0
σ + ∂σh

0
0 − ∂0h0σ

)(
∂0h

0
0 + ∂jh

j
0 −

1

2
∂0h
)

+
1

2

(
∂0h

i
σ + ∂σh

i
0 − ∂ih0σ

)(
∂0h

0
i + ∂jh

j
i −

1

2
∂ih
)
.

En utilisant les conditions (C.3) l’expression précédente devient finalement

W8 =
1

2

(
∂0h

0
σ + ∂σh

0
0 − ∂0h0σ

)(
∂0h

0
0 + ∂jh

j
0 −

1

2
∂0h

00
)
.
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Dans le cas où on utilise la composante temporelle de la jauge harmonique∂jhj0 = −∂0h00/2,
l’expression (C.24) s’annule

W8 = 0. (C.24)

C.3.9 W
(2)
0σ

En utilisant les conditions (C.3) les termes correctifs à l’ordre 2 du tenseur d’EinsteinW
(2)
0σ ,

d’après (C.14), (C.15), (C.17), (C.18), (C.19), (C.21), (C.23) et (C.24) sont donnés finalement
par

W
(2)
0σ = −1

2
hij
[
∂j (∂0hσi − ∂ih0σ)− ∂σ (∂0hji + ∂ih0j)

]

−1

2
h0i
[
∂σ
(
∂ih00/2 + ∂jh

j
i

)
− ∂0 (∂ih0σ + ∂0hσi)

]

−1

2
η0σ

{
h00

[
✷h00 − 2 ∂0

(
∂ρh

ρ0
)
+ ∂0∂0h00

]
+ hij ✷h

ij

+2 h0i

[
✷h0i + ∂0

(
∂ih00/2

)
− ∂i

(
∂ρh

ρ0
) ]}
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2
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i
0

)(
∂ih

j
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1

2
∂σh

j
i

)
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(
∂ih

0
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j
i

)(
∂0h
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)]
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2
η0σ

(
∂0h00/2 + ∂ih0i
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4
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∂σh
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(
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i
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)
∂σh
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(
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j
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)
∂σh

i
0

]

+
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(
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(
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i
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0
0 + ∂jh

j
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2
∂0h

00
)
. (C.25)

Si de plus, nous utilisons la composante temporelle de la jauge harmonique∂jhj0 = −∂0h00/2,
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l’expression précédente devient

W
(2)
0σ = −1

2
hij
[
∂j (∂0hσi − ∂ih0σ)− ∂σ (∂0hji + ∂ih0j)

]
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2
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. (C.26)
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Thesis, University of Béjaı̈a (2006), arXiv e-print : 0906.2519.

[76] P. Huei, On Calculation of Magnetic-Type Gravitation and Experiment, Gen. Rel. Grav.,
15, 725-735 (1983).

190



Bibliographie

[77] R.M. Wald, General Relativity, The University of Chicago Press, Chicago (2004).

[78] S. Carroll, Spacetime and Geometry, Addison Wesley, San Fransisco (2004).

[79] A. Bouda, A. Belabbas, Int. J. Theor. Phys., A Possible Reinterpretation of Einstein’s Equa-
tions, Volume 49, N0 10 (2010) 2630-2639, arXiv e-print : gr-qc/1012.2245 v1 (2010).

[80] S.E. Gralla, A.I. Harte, R.M. Wald, arXiv e-print : 0905.2391.

[81] J.D. Jackson, Classical Electrodynamics, chap. 17, Chap. 17, John Wiley - Sons, Inc., New
York (1962).

[82] D. Kimberly, J. Magueijo, Medeiros, J. : Phys. Rev.D70084007 (2004).

[83] E. Harikumar, arXiv e-print : 1002.3202.
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