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1 Introduction

Dans cette étude, on désigne par (M, g) une variété Riemannienne compacte sans bord,
de dimension n ≥ 1 et (E, g̃) un fibré vectoriel Riemannien sur M de rang m ≥ 2. On note
Σ le fibré unitaire correspondant et E∗ le fibré E privé de la section nulle. On s’intéresse
à la mise en évidence d’une hypersurface de E∗ admettant une courbure moyenne égale
à K, une fonction C∞ strictement positive donnée sur E∗, et définie comme la trace
de la seconde forme fondamentale relativement à la métrique. C’est un problème global
où il s’agit de déterminer un plongement Y de Σ dans E∗ ayant une courbure moyenne
prescrite.

Dans le cadre euclidien, c’est-à-dire quand M est réduite à un point, un théorème
de Bakelman et Kantor [2] assure, en dimension 3, l’existence d’une telle hypersurface
sous la condition que la fonction K décrôıt plus vite que la courbure moyenne de sphères
concentriques, i.e. il existe deux réels r1 et r2 tels que 0 < r1 ≤ 1 ≤ r2 et

(1.1) K(ξ) >
m− 1

‖ξ‖
si ‖ξ‖ < r1, K(ξ) <

m− 1

‖ξ‖
si ‖ξ‖ > r2

jointe à l’hypothèse de monotonicité

(1.2)
∂
[
rK(rξ)

]
∂r

≤ 0, pour tout ξ ∈ Σ.
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2 Cherrier, Hanani

Une autre preuve, valable en toute dimension, est donnée par Treibergs et Wei [8] sous
les conditions précédentes. L’hypothèse (1.2) leur a permis d’appliquer la méthode de
continuité et leur donne l’unicité à homothétie près.

Dans le cadre des fibrés envisagés ici, des méthodes différentes de celles des auteurs
précités s’imposent. En effet, on ramène le problème à la résolution d’une équation el-
liptique sur Σ dans laquelle, et contrairement aux cas ci-dessus cités, les dérivées de la
fonction inconnue u sont pondérées par des puissances de eu dont le degré varie de 0 à 4.
Ceci complique substantiellement l’obtention de l’estimée C 1 et met en péril l’unicité à
homothétie près même sous une hypothèse du type (1.2).

Quand la fonction prescrite ne dépend que du rayon, on obtient la caractérisation
suivante.

Théorème 1. Soit K une fonction continue sur E∗, partout strictement positive, et telle
que K(ξ) = K(‖ξ‖) pour tout ξ ∈ E∗. Alors, il existe un graphe radial Y sur Σ, de classe
C∞, à courbure moyenne égale à K si et seulement s’il existe un réel r > 0 tel qu’on ait :

K(rξ) = (m− 1)r−1 quel que soit ξ ∈ Σ.

La suffisance dans ce résultat est une conséquence de l’expression de l’opérateur de
Weingarten de l’hypersurface Σr, le fibré en sphère de rayon r > 0. Quant à la nécéssité,
elle ne requiert que la continuité de K. On généralise ce résultat comme suit.

Théorème 2. Soit K ∈ C∞(E∗) une fonction partout strictement positive. On fait l’hy-
pothèse qu’il existe deux réels r1 et r2, 0 < r1 ≤ 1 ≤ r2, tels que les inégalités (1.1) soient
satisfaites. Notons Σr1,r2 = {ξ ∈ E; r1 ≤ ‖ξ| ≤ r2} et supposons que K vérifie (1.2) en
tout point de Σr1,r2 et que la composante horizontale de son gradient y est partout nulle.
Il existe alors un graphe radial Y sur Σ dont la courbure moyenne est donnée par K.
Celui-ci étant de la forme ξ ∈ Σ 7→ eu(ξ)ξ, où u ∈ C∞(Σ) est une fonction à gradient
horizontal identiquement nul.

Dans le but d’établir ce théorème, on constuit le graphe Y , qui peut être vu comme
une fibration dont la fibre Yx au dessus du point x ∈ M est une hypersurface de Ex
obtenue par projection radiale de la fibre Σx de Σ, en résolvant une équation aux dérivées
partielles elliptique sur Σ. Pour résoudre cette dernière, on utilise l’invariance du degré
de Leray-Schauder d’une homotopie compacte relativement à un domaine borné du sous-
ensemble des fonctions de classe C 1,α(Σ) dont la composante horizontale du gradient
est identiquement nulle. L’application de celle-ci repose en partie sur l’obtention d’une
estimée a priori dans C 1,α(Σ). Remarquons que, dans ce résultat, l’hypothèse (1.2) est
faite pour assurer la nullité du gradient horizontal de la solution. Celle-ci peut être omise.
A cet égard, on démontre le théorème suivant.

Théorème 3. Soit K ∈ C∞(E∗) une fonction partout strictement positive. On suppose
qu’il existe deux réels r1 et r2, 0 < r1 ≤ 1 ≤ r2, tels que les inégalités (1.1) soient
satisfaites. Il existe alors un graphe radial Y sur Σ, de classe C∞, dont la courbure
moyenne est donnée par K, et tel que r1 ≤ ‖ξ‖ ≤ r2 pour tout ξ ∈ Y.
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Pour prouver l’existence d’une solution sous ces conditions, on se place dans le cadre
fonctionnel C∞ et on applique alors le théorème de point fixe de Nagumo [7]. Ceci est
due au fait qu’en vue d’établir l’estimée C 1 nécéssaire pour résoudre, il faut disposer
auparavant d’un contrôle sur le laplacien horizontal de toute solution éventuelle. Dans
ce but, on étend l’équation à résoudre au voisinage de Σ, les valeurs à prescrire au bord
étant du type Neumann. L’équation à considérer au voisinage de Σ est de sorte qu’une
dérivation radiale et restriction à Σ de celle-ci donne le contrôle souhaité.

Nous présentons cet article en quatre parties. A la dernière, on donne la preuve des
théorèmes et une remarque montrant que l’hypothèse de croissance des théorèmes 2 et 3
est dans un certain sens la meilleure possible. L’estimée a priori de la norme C 1 nécéssaire
pour résoudre est présentée à la troisième partie. Une mise en équation est donnée à la
seconde partie et, pour plus de clarté, on consacre la première partie de cet article à des
notations et rappels préliminaires.

2 Notations et préliminaires

1- Soit (M, g) une variété Riemannienne compacte sans bord de dimension n ≥ 1. Soient
(E, g̃) un fibré vectoriel Riemannien sur M de rang m ≥ 2, π la projection naturelle de E
sur M et E∗ le fibré E privé de la section nulle. On note ∇ la connexion de Levi-Civita
de la variété (M, g) et ∇̃ une connexion métrique sur le fibré (E, g̃).

Soit U un ouvert de M , domaine du système de coordonnées (xi)1≤i≤n sur M , et au

dessus duquel E est trivial. Notons εi =
∂

∂xi
, 1 ≤ i ≤ n, et considérons un repère de

sections de E au dessus de U noté (εα), n + 1 ≤ α ≤ n + m. Si ξ ∈ π−1(U) et x = π(ξ),
on écrit ξ = yαεα(x) ; (xi, yα)i,α est alors un système de coordonnées sur π−1(U).

Soient x ∈ U , ξ = ξαεα ∈ π−1(x) et X = X iεi un champ de vecteurs tangents à U . Le
relèvement horizontal de X|x en ξ est l’élément XH(ξ) ∈ TξE défini par

(2.1) XH(ξ) = X i(x)

(
∂

∂xi |ξ
− ξαΓβiα

∂

∂yβ |ξ

)
,

où les Γβiα, i ∈ {1, ..., n} et α, β ∈ {n + 1, ..., n + m} désigent les symboles de Christoffel
de la connexion ∇̃ dans le système de coordonnées (xi, yα).

Sur l’ouvert π−1(U), on considère alors le repère mobile

S = {ei, eα/ i = 1, ..., n et α = n+ 1, ..., n+m},

où eα =
∂

∂yα
et ei est le relèvement horizontal de εi. Ainsi

(2.2) ei =
∂

∂xi
− yαΓβiα

∂

∂yβ
.

On définit sur la variété E une métrique Riemannienne G en posant

(2.3) G(ei, ej) = g(εi, εj), G(eα, eβ) = g̃(εα, εβ), G(ei, eα) = 0.
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On dispose alors, sur la variété E, de la connexion de Levi-Civita associée à la métrique
G et de la connexion D de Sasaki [9] et [10] définie par

(2.4) Deiej = Γkijek, Deieα = Γβiαeβ, Deαei = Deαeβ = 0,

où les Γkij, i, j, k ∈ {1, ..., n}, désignent les symboles de Christoffel de la connexion ∇ dans
le système de coordonnées (xi). La connexion D est G-métrique et ne cöıncide pas avec
la connexion de Levi-Civita de G ; la torsion T de D est non nulle. En effet, notant S
le tenseur de courbure de ∇̃, les composantes de T dans le repère mobile S sont toutes
nulles sauf

(2.5) Tαij = −yβSαβij.

Les composantes dans S du tenseur de courbure R de D sont données par

Rdcab = G
(
(Deaeb −Debea −D[ea,eb])ec, ed

)
et

Rd
cab = GdeRecab.

Par un calcul direct, on montre qu’en particulier, pour 1 ≤ i, j ≤ n et n+ 1 ≤ α, β, λ, µ ≤
n+m, on a :

(2.6) Ri
α β j = Rλ

α β j = Ri
α β µ = Rλ

α β µ ≡ 0.

2- On note Σ = {ξ ∈ E/ ‖ξ‖ = 1} le sous-fibré unitaire de E, π1 la surjection naturelle
du fibré Σ sur M , r la fonction r(ξ) = ‖ξ‖ et ν le champ radial unitaire. Sur l’ouvert
π−1(U) muni des coordonnées (xi, yα), 1 ≤ i ≤ n et n + 1 ≤ α ≤ n + m, le champ ν est
donné par

ν = r−1yα
∂

∂yα

et l’ouvert π−1
1 (U) de Σ est donné, comme sous-variété de dimension n+m−1 de π−1(U),

par
g̃αβy

αyβ = 1.

Ce qui, par un calcul direct montre que le champ radial unitaire ν est normal à Σ.
De l’expression de ν, celle du relèvement horizontal d’un vecteur X ∈ TxM au point
ξ = (x, yα) ∈ Σ, donnée par (2.2), et de la définition de la métrique G, on voit que
l’espace tangent à Σ au point ξ est une somme directe du sous-espace horizontal HξE de
TξE et de l’espace tangent à la fibre de Σ passant par ξ.

Dans tout ce qui suit, le paramètre µa sera égal à 0 ou 1 selon que la direction a est
verticale ou horizontale. Fixons un repère mobile tangent à E de la forme

R = {ei, eα/ i = 1, ..., n et α = n+ 1, ..., n+m},

où les ei sont des champs de vecteurs horizontaux obtenus par relèvement horizontal d’un
repère mobile (εi)1≤i≤n sur M et où les eα sont des champs de vecteurs verticaux avec
en+m = ν. On notera

R∗ = {ωA, A ≤ n+m}
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le corepère dual de R. La restriction à Σ des champs ea, pour a ≤ n + m − 1, constitue
un repère mobile R1 tangent à Σ et

R∗1 = {σa, a ≤ n+m− 1},

où σa est l’image inverse de ωa par i, injection canonique de Σ dans E, n’est autre que le
corepère dual de R1.

Appliquons D à ea, le résultat est une 1-forme sur E à valeurs dans TE dont l’expres-
sion dans la repère R nous permet d’introduire la matrice (ωAB) de 1-formes définie par
les égalités

(2.7) DeA = ωBA ⊗ eB.

Du fait que ν est unitaire et puisque D est G-métrique, on voit que

G(Deaν, ν) = 0, pour 1 ≤ a ≤ n+m.

On en déduit que, sur Σr, le fibré en sphères de rayon r,

(2.8) ωn+m
n+m = 0.

D’autre part, si X est un champ de vecteurs verticaux tangents à Σr et donc vérifiant
i∗Xr = 0 sur Σr, on aura

(2.9) Di∗Xν = r−1(i∗X.y
α)

∂

∂yα
+ r−1yαDi∗X

(
∂

∂yα

)
= r−1i∗X.

Eu égard à (2.4) qui implique queDi∗X

(
∂

∂yα

)
= 0. De même, compte tenu de la définition

(2.4) de la connexion D et de l’expression (2.2) du relèvement horizontal d’un champ de

vecteurs, si dans U , εi = εji
∂

∂xj
et ei = (εi)

H , on voit que

Dejν = r−1εhj

(
∂yα

∂xh
− yλΓµhλ

∂yα

∂yµ

)
∂

∂yα
+ r−1yαεhjΓ

µ
hα

∂

∂yµ
.

D’où

(2.10) Dejν = r−1εhj

[
−yλΓµhλδ

α
µ

∂

∂yα
+ yαΓµhα

∂

∂yµ

]
= 0.

Ainsi, compte tenu de (2.9) et (2.10),

(2.11) Deaν = (1− µa)r−1ea pour a ≤ n+m− 1.

Reportons dans (2.7), il en découle que, sur Σr, on a

(2.12) ωan+m = (1− µa)r−1ωa pour a ≤ n+m− 1

et par suite, compte tenu de (2.8),

(2.13) Dνν = 0.
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D’autre part, la compatibilité de la connexion D avec la métrique G montre que

G(Debea, ν) = −G(ea, Debν)

ce qui, compte tenu de (2.12), implique que

(2.14) ωn+m
a (eb) = −(1− µb)r−1Gab pour a, b ≤ n+m− 1.

A présent, on donne les composantes du tenseur de courbure R̃ de Σ. Utilisons
l’équation de Gauss et (2.14) on voit que

R̃dcab = Rdcab + (1− µa)(1− µb)(GadGbc −GacGbd).

Ainsi, tenons compte de (2.6), nous obtenons la valeur des composantes qui seront utilisées
ultérieurement :

(2.15) R̃j
αβγ = R̃j

αβi = R̃γ
αβi = 0, n+ 1 ≤ α, β, γ ≤ n+m− 1 et 1 ≤ i, j ≤ n,

et

(2.16) R̃λ
αβµ = δλβGαµ − δλµGαβ, n+ 1 ≤ α, β, λ, µ ≤ n+m− 1.

3 Mise en équation

Dans cette partie, on donnera l’équation de la courbure moyenne. On conserve toutes
les notations du dernier paragraphe de la section précédente. Soit u ∈ C 2(Σ) une fonction
qu’on prolonge à E∗ en la maintenant radialement constante. On considère l’application
Y de Σ dans E telle que

Y(ξ) = eu(ξ)ξ, pour ξ ∈ Σ.

La différentielle DY de Y est une section de T ∗Σ⊗ TE qu’on peut écrire sous la forme

DY = σa ⊗ Ea, où pour a ≤ n+m− 1, Ea = DY(ea).

Les champs de vecteurs {Ea, a ≤ n + m − 1} définissent un repère mobile tangent au
graphe Y . Un calcul direct donne

Ea = ea + euDauν

et le champ unitaire normal à Y est donc

ν̃ = f(ν − euDauea), f = (1 + e2uDauD
au)−

1
2 .

La métrique H induite par G sur Y est

H = Habσ
a ⊗ σb, où Hab = G(Ea, Eb) = Gab + e2uDauDbu

et la résolution de l’équation HabHbc = δac donne les composantes contravariantes de
celle-ci, on vérifie que :

Hab = Gab − f 2e2uDauDbu.
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Enfin, rappelons qu’avec le choix ci-dessus du champ normal unitaire ν̃, la courbure
moyenne MY de Y est donnée par

MY = HabG(DEa ν̃, Eb).

Dans le corepère R∗, la différentielle de la fonction u est donné par

du =
n+m−1∑
a=1

Dauω
a.

La composante Dau est homogène de degré 0 ou −1 selon que la direction a est horizontale
ou verticale, i.e. Dau est homogène de degré (µa − 1). De même, on a

Dabu = D2u(ea, eb) = (DeaDu)(eb).

D’où
Dabu = Dea

(
Du(eb)

)
−Du(Deaeb)

et on vérifie que la composante Dabu est homogène de degré (µa +µb− 2). En particulier,
sur Y , on peut écrire

Daνu = Dea

(
Du(ν)

)
−Du(Deaν) = −Du(Deaν).

La dernière égalité découle du fait que u est une fonction radialement constante. La
relation (2.11) implique alors que

(3.1) Daνu = −(1− µa)e−uDau pour a ≤ n+m− 1.

Tenons compte de la relation (2.13), un calcul analogue montre que

(3.2) Dννu = 0.

A présent, de la nature du prolongement de u qui implique que Dνu = 0, et la relation
(2.13) qui dit que Dνν = 0, on voit que

DEaEb = Dea(eb + euDbuν) + euDaDνeb + e2uDau(ν.Dbu)ν.

Le fait que les composantes de la torsion de la forme T an+m b sont identiquement nulles et
la relation (2.11) permettent d’écrire :

Dνeb = Debν = (1− µb)e−ueb.

D’autre part,

Dν(Dbu) = Dνbu+Du(Dνeb) = −(1− µb)e−uDbu+Du
(

(1− µb)e−ueb
)
.

La dernière égalité est une conséquence de (3.1) et la relation ci-dessus. Ainsi, on voit que
Dν(Dbu) = 0 et donc

DEaEb = Deaeb + eu
[
Dea(Dbu) +DauDbu

]
ν + euDbuDeaν + (1− µb)Daueb.
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Une égalité qui, compte tenu de (2.11), s’écrit sous la forme

(3.3) DEaEb = Deaeb + eu
[
Dea(Dbu) +DauDbu

]
ν +Dbu(1− µa)ea +Dau(1− µb)eb.

Or,

Deaeb =
n+m−1∑

1

ωcb(ea)ec + ωn+m
b (ea)ν =

n+m−1∑
1

ωcb(ea)ec − (1− µa)e−uGabν

Donc, tenons compte de (2.14), on obtient

Deaeb =
n+m−1∑

1

ωcb(ea)ec − (1− µa)e−uGabν.

Par suite, la définition de la dérivée covariante permet d’écrire

Dea(Dbu) = Dabu+Du(Deaeb) = Dabu+
n+m−1∑

1

ωcb(ea)Dcu.

De sorte que

Deaeb + eu(eaDbu)ν =
n+m−1∑

1

ωcb(ea)Ec + e−u
[
e2uDabu− (1− µa)Gab

]
ν.

Reportons dans (3.3), compte tenu du fait que Ea = ea+euDauν, la relation qui en résulte
peut s’écrire sous la forme :

DEaEb =
n+m−1∑

1

ωcb(ea)Ec +Dbu(1− µa)Ea +Dau(1− µb)Eb

+e−u
[
− (1− µa)Hab + µbe

2uDauDbu+ e2uDabu
]
ν

et par suite, eu égard au fait que G(Ec, ν̃) = 0 pour c ≤ n+m− 1, on obtient :

G(DEaEb, ν̃) = fe−u
[
− (1− µa)Hab + µbe

2uDauDbu+ e2uDabu
]
.

Ainsi et puisque G(DEa ν̃, Eb) = −G(DEaEb, ν̃), on trouve que

f−1euMY = Hab
[
(1− µa)Hab − µbe2uDauDbu− e2uDabu

]
.

Prenons l’image inverse sur Σ de cette équation, tenons compte de l’homogenéité des
dérivées covariantes de u et notons D̃au = eµauDau et D̃abu = e(µa+µb)uDabu, on obtient

Aab(u)D̃abu = −v2 + (m− 1)(1 + v)− (1 + v)
3
2 euMY (euξ),

où Aab(u) = (1 + v)Gab − D̃auD̃bu et

v = v1 + v2, v1 = (1− µa)D̃auD̃
au, v2 = µaD̃auD̃

au.

Ainsi, la recherche d’un graphe radial à courbure moyenne prescrite K revient à résoudre
sur Σ l’équation elliptique suivante :

(3.4) Aab(u)D̃abu = −v2 + (m− 1)(1 + v)− (1 + v)
3
2 euK(euξ).
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4 Estimations a priori

Lemme 1. Soient K ∈ C∞(E∗) une fonction partout strictement positive et u ∈ C 3(Σ)
une solution de l’équation

(4.1) AabD̃abu = −v2 + (m− 1)(1 + v)− (1 + v)
3
2 euK(euξ) ≡ F

telle qu’il existe deux réels strictement positifs r1 et r2 vérifiant r1 ≤ eu ≤ r2. Notons
Σr1,r2 = {ξ ∈ E; r1 ≤ ‖ξ‖ ≤ r2} et r la fonction r(ξ) = ‖ξ‖, et supposons qu’en tout
point de Σ où v ≥ 1, on ait

(4.2) (µa + µb)G
abD̃abu ≤ −α

√
v,

où l’on a noté

(4.3) α = 2 sup
ξ∈Σ

[
sup

Σr1,r2

∣∣∣∣r∂[rK(rξ)]

∂r

∣∣∣∣
]
.

Alors il existe une constante positive C1 ne dépendant que de (M, g), (E, g̃), r1, r2, max
Σr1,r2

K

et ‖K‖C 1(Σr1,r2 ) telle que |Du| ≤ C1 partout dans Σ.

Démonstration. Soient u ∈ C 3(Σ) une solution de (4.1), l un réel strictement positif fixé
ultérieurement et Γ la fonctionnelle définie, sur Σ, par

(4.4) Γ(u) = (1 + v)e−lu.

En un point ξ ∈ Σ où Γ(u) atteint son maximum, on a :

(4.5)
DaΓ

Γ
=

Dav

1 + v
− lDau = 0

et
AabD̃abΓ ≤ 0

c’est-à-dire, tenons compte de (4.1),

(4.6) AabD̃abv −
AabD̃avD̃bv

1 + v
− l(1 + v)F ≤ 0.

Or,
AabD̃abv = 4v2A

abD̃auD̃bu+ 2v2A
abD̃abu+ 8AabµcD̃acuD̃

cuD̃bu

+2AabD̃c
auD̃bcu+ 2AabD̃abcuD̃

cu,

où l’on a noté D̃abcu = e(µa+µb+µc)uDabcu. Une permutation de l’ordre des indices de
dérivation covariante dans le terme des dérivées troisièmes, celle-ci gènère des termes en
torsion et en courbure, montre que

(4.7)
AabD̃abv = 4v2v + 2v2F + 8AabµcD̃acuD̃

cuD̃bu

+2AabD̃c
auD̃bcu+ 2AabD̃cabuD̃

cu+ 4E1 + E2,
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où les termes E1 et E2 sont donnés par

E1 = −Aabe(µa+µb+µc)uT dacDbduD̃
cu

et
E2 = −2Aabe(µa+µb+µc)u

(
R̃d

bac +DaT
d
bc − T hacT dhb

)
DduD̃

cu.

A présent, on dérive une fois l’équation (4.1), il vient

AabD̃cabu+ (µa + µb)A
abD̃abuD̃cu+ (D̃cA

ab)D̃abu = D̃cF.

Développons (D̃cA
ab) et saturons par D̃cu, on obtient :

(4.8)
AabD̃cabuD̃

cu = D̃cFD̃
cu− v(µa + µb)A

abD̃abu− D̃cvD̃
cuGabD̃abu

+v(µa + µb)D̃
auD̃buD̃abu+ D̃c

auD̃cuD̃buD̃abu+ D̃auD̃cuD̃c
buD̃abu.

D’après (4.1), on peut écrire GabD̃abu =
F + D̃auD̃buD̃abu

1 + v
. Il s’en suit que

D̃cvD̃
cuD̃a

au =
F

1 + v
D̃cvD̃

cu+
D̃auD̃buD̃abuD̃cvD̃

cu

1 + v
.

Développons D̃cv dans le second terme du membre de droite, il vient

D̃cvD̃
cuD̃a

au =
FD̃cvD̃

cu

1 + v
+

2
(
D̃auD̃buD̃abu

)2

1 + v
+

2v2v

1 + v
D̃auD̃buD̃abu.

Or

(4.9) D̃av = 2D̃buD̃abu+ 2v2D̃au.

Il en découle que

(4.10)

D̃cvD̃
cuGabD̃abu =

F

1 + v
D̃cvD̃

cu+
2

1 + v

(
D̃auD̃buD̃abu

)2

+
vv2

1 + v
D̃avD̃au−

2v(v2)2

1 + v
.

D’autre part, la définition des composantes Aab montre que

(4.11) Gab =
Aab + D̃auD̃bu

1 + v
.

De ce fait, la somme des deux derniers termes du membre de droite de (4.8) s’écrit sous
la forme :

D̃c
auD̃cuD̃buD̃abu+ D̃auD̃cuD̃c

buD̃abu =
2
(
D̃auD̃buD̃abu

)2

1 + v

+
AadD̃cduD̃

cuD̃buD̃abu

1 + v
+
AadD̃cduD̃

cuD̃buD̃bau

1 + v
.
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Or, un simple calcul nous permet d’établir la commutation suivante :

(4.12) Dcdu = Ddcu− T ecdDeu.

Il en découle que

D̃c
auD̃cuD̃buD̃abu+ D̃auD̃cuD̃c

buD̃abu =
2
(
D̃auD̃buD̃abu

)2

1 + v

+
2Aab(D̃acuD̃

cu)(D̃bdu

D̃

d

u)1 + v + E3 + E4,

où l’on a noté

E3 = − 3

1 + v
Aabe(µa+µc)uT ecaDeuD̃

cuD̃duD̃bdu

et

(4.13) E4 =
1

1 + v
Aabe(µa+µb+µc+µd)uT ecbT

f
daDeuDfuD̃

cuD̃du.

Ainsi, tenons compte de (4.9), on vérifie que

(4.14)

D̃c
auD̃cuD̃buD̃abu+ D̃auD̃cuD̃c

buD̃abu =
2
(
D̃auD̃buD̃abu

)2

1 + v

+
AabD̃avD̃bv

2(1 + v)
+

2(v2)2v

1 + v
− 2v2

1 + v
AabD̃avD̃bu+ E3 + E4.

D’autre part, utilisons à nouveau (4.9), on obtient la forme suivante pour le terme E3 :

E3 = − 3

2(1 + v)
Aabe(µa+µc)uT ecaDeuD̃

cuD̃bv

+
3v2

1 + v
Aabe(µa+µc)uT ecaDeuD̃

cuD̃bu.

Une forme, qui compte tenu de (4.5) et de la définition des composantes Aab, permet de
vérifier que

(4.15) E3 =
(
− 3l

2
+

3v2

1 + v

)
e(µa+µc)uT ecaDeuD̃

cuD̃au.

Reportons (4.10) et (4.14) dans (4.8), tenons compte à nouveau de la définition des
composantes Aab, on obtient :

AabD̃cabuD̃
cu =

AabD̃avD̃bv

2(1 + v)
+ D̃cFD̃

cu− FD̃avD̃
au

1 + v
− v2(2 + v)

1 + v
D̃avD̃

au

−v(1 + v)(µa + µb)G
abD̃abu+ 4vµaD̃

auD̃buD̃abu+
4v(v2)2

1 + v
+ E3 + E4.
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Une égalité qui, compte tenu de (4.9), s’écrit sous la forme :

AabD̃cabuD̃
cu =

AabD̃avD̃bv

2(1 + v)
+ D̃cFD̃

cu− FD̃avD̃
au

1 + v
− v2(2 + v)

1 + v
D̃avD̃

au

−v(1 + v)(µa + µb)G
abD̃abu+ 2vµaD̃

avD̃au−
4(vv2)2

1 + v
+ E3 + E4.

Multiplions cette relation par 2 et reportons dans (4.7), l’égalité qui en résulte s’écrit sous
la forme :

(4.16)

AabD̃abv −
AabD̃avD̃bv

(1 + v)
= 2D̃aFD̃

au− 2
FD̃avD̃

au

1 + v
− 2v2(2 + v)

1 + v
D̃avD̃

au

−2v(1 + v)(µa + µb)G
abD̃abu+ 8AabµcD̃acuD̃

cuD̃bu+ 4vµaD̃avD̃
au

+2v2F + 4vv2 −
8(vv2)2

1 + v
+ 2AabD̃c

auD̃bcu+ 4E1 + E2 + 2E3 + 2E4.

La définition des composantes Aab montre, à nouveau, que

2µcA
abD̃acuD̃

cuD̃bu = (µa + µb)D̃
auD̃buD̃abu.

D’autre part, d’après (4.9), on obtient :

(4.17) (µa + µb)D̃
auD̃buD̃abu = 2µaD̃

auD̃buD̃abu = µaD̃
auD̃av − 2(v2)2.

Reportons dans (4.16), on obtient :

AabD̃abv −
AabD̃avD̃bv

(1 + v)
= 2D̃cFD̃

cu− 2
FD̃avD̃

au

1 + v
− 2v2(2 + v)

1 + v
D̃avD̃

au

−2v(1 + v)(µa + µb)G
abD̃abu+ 4vµaD̃avD̃

au+ 4µaD̃
auD̃av + 2v2F

+4v2(v1 − v2)− 8(vv2)2

1 + v
+ 2AabD̃c

auD̃bcu+ 4E1 + E2 + 2E3 + 2E4.

Supposons que

(4.18) v(ξ) ≥ 1.

Tenons compte de (4.2) et (4.5), on voit que

(4.19)

AabD̃abv −
AabD̃avD̃bv

(1 + v)
≥ 2D̃cFD̃

cu− 2lvF + 2l(1 + v)vv2 − 8v(v2)2

+2(m+ l)vv2 + 4lv2 + 2α(1 + v)v
3
2 − 2(1 + v)

3
2v2e

uK(euξ)

+2v1v2 −
8(v2)2

1 + v
+ 2AabD̃c

auD̃bcu+ 4E1 + E2 + 2E3 + 2E4.
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Remarquons que l’égalité (4.17) implique aussi la suivante :

D̃c(v2)D̃cu = µaD̃avD̃
au+ 2v2(v − v2)

de sorte que le développement de D̃cFD̃
cu donne

2D̃cFD̃
cu = −4v2(v − v1)− 2µaD̃avD̃

au+ 2(m− 1)D̃avD̃
au

−
√

1 + veu
[
3K(euξ)D̃avD̃

au+ 2(1 + v)(D̃cK)(euξ)D̃cu
]

−2v(1 + v)
3
2 eu

∂[ρK(ρξ)]

∂ρ
(euξ).

Utilisons (4.5), on montre que

2D̃cFD̃
cu− 2lvF = l(1 + v)F − l(m− 1)(1 + v)2 + l(1 + v)v2

−2(1 + v)
3
2 eu
[
v
∂[ρK(ρξ)]

∂ρ
(euξ) + (D̃cK)(euξ)D̃cu

]
−4(v2)2 − 2lv2 + l(1 + v)

3
2 euK(euξ).

Reportons cette égalité dans (4.19), la relation qui en résulte se transforme comme suit :

AabD̃abv −
AabD̃avD̃bv

(1 + v)
− l(1 + v)F ≥ l(1 + v)

3
2 euK(euξ) + 2(v2)2

+
8v2(1 + v1)

1 + v
+ l(1 + v)v2 + 2(m+ 5)vv2 + 8(1 + v)v1v2

−l(m− 1)(1 + v)2 − 2(1 + v)
3
2 eu(D̃aK)(euξ)D̃au

+2v(1 + v)
[
α
√
v −
√

1 + veu
∂[ρK(ρξ)]

∂ρ
(euξ)

]
+2(1 + v)

3
2v2

[
(l − 4)

√
1 + v − euK(euξ)

]
+2AabD̃c

auD̃bcu+ 4E1 + E2 + 2E3 + 2E4.

Supposons que l ≥ l0 = 4 + r2 max
Σr1,r2

K, tenons compte du choix (4.3) de α et minorons

par 0 les termes positifs, l’égalité précédente permet d’écrire

(4.20)
AabD̃abv −

AabD̃avD̃bv

(1 + v)
− l(1 + v)F ≥ −l(m− 1)(1 + v)2 + 2AabD̃c

auD̃bcu

−2(1 + v)2eu‖D̃K‖∞ + 4E1 + E2 + 2E3 + 2E4.

Or, |E2| ≤ C1v
2, où C1 est fonction de ‖T ‖∞, ‖∇T ‖∞, ‖R̃‖∞ et ‖u‖∞ et puisque, d’après

(4.13), on sait que |E4| ≤ C ′1v
2 et compte tenu de (4.15), on a : |E3| ≤ C2lv

3
2 , où les
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constantes C ′1 et C2 ne sont fonction que de ‖T ‖∞ et ‖u‖∞, l’inégalité (4.20) implique
l’existence d’une constante positive C3 telle que

AabD̃abv −
1

(1 + v)
AabD̃avD̃bv + l(1 + v)F ≥ −2C3l(1 + v)2

+2AabD̃c
auD̃bcu+ 4E1.

Reportons cette inégalité dans (4.6), on oboutit à la suivante :

(4.21) −C3l(1 + v)2 + AabD̃c
auD̃bcu+ 2E1 ≤ 0.

Maintenant, on développe le carré suivant :

K = GabGcd
[
D̃adu− εD̃auD̃

euD̃edu− e(µa+µe)uT laeD̃
euGld

]
[
D̃bcu− εD̃buD̃

euD̃ecu− e(µb+µe)uT lbeD̃
euGlc

]
avec ε =

1

v
pour voir que

(1 + v)K = AabD̃c
auD̃bcu+ (1 + v)e(µa+µe+µb+µf )uGabGcdT

c
aeD̃

euT dbfD̃
fu

+2E1 − v−1D̃auD̃buD̃acuD̃
c
bu+ 2v−1e(µb+µe)uT dbeD̃

euD̃auD̃buD̃adu.

Il existe, alors, une constante positive C4 fonction de ‖u‖∞ et ‖T ‖∞, telle que

(4.22)
AabD̃c

auD̃bcu+ 2E1 ≥ −C4(1 + v)2 + v−1D̃auD̃buD̃acuD̃
c
b u

−2v−1e(µb+µc)uD̃auD̃buD̃d
auT

e
bcD̃eu.

Utilisons (4.12), on montre que

D̃auD̃buD̃acuD̃
c
b u = D̃auD̃buD̃cauD̃

c
bu− 2D̃auD̃buD̃c

aue
(µb+µc)uT ebcD̃eu

+GcdD̃auD̃bue(µa+µb+µc+µd)uT eacD̃euT
f
bdD̃fu

et, donc, d’après (4.9), on aura :

D̃auD̃buD̃acuD̃
c
b u =

1

4
D̃avD̃av − v2D̃

avD̃au+ v(v2)2

−(D̃buD̃cv − 2v2D̃
buD̃cu)e(µb+µc)uT ebcD̃eu

+GcdD̃auD̃bue(µa+µb+µc+µd)uT eacD̃euT
f
bdD̃fu.

Ainsi, tenons compte de (4.5), il existe une constante positive C5 fonction de ‖u‖∞ et
‖T ‖∞, telle que

(4.23) D̃auD̃buD̃acuD̃
c
b u ≥

l2

4
(1 + v)2v − l(1 + v)vv2 − C5l(1 + v)v2

√
v.
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De même, on vérifie que

2D̃auD̃buD̃aduT
d
beD̃

eu = T dbeD̃
euD̃buD̃dv − 2v2T

d
beD̃

buD̃euD̃du

−2e(µa+µd)uT dbeT
f
adD̃

auD̃buD̃euD̃fu

et donc (4.5) implique l’existence d’une constante positive C6 fonction de ‖u‖∞ et ‖T ‖∞,
telle que

(4.24) |2e(µb+µc)uD̃auD̃buD̃d
auT

e
bcD̃eu| ≤ C6l(1 + v)v2

√
v.

Reportons (4.23) et (4.24) dans (4.22), compte tenu du fait que v2 ≤ 1 + v, on en déduit
que

AabD̃c
auD̃bcu+ 2E1 ≥ (4−1l2 − l − C4)(1 + v)2 − lC7(1 + v)

3
2 ,

où C7 = C5 + C6. Une inégalité qui, compte tenu de (4.21), implique

(4−1l2 − lC3 − l − C4)
√

1 + v − lC7 ≤ 0.

De sorte que, pour l assez grand, on aura : 1 + v(ξ) ≤ C8 = (lC7)2. Ainsi, compte tenu de
(4.18), 1 + v ≤ 1 + C8. La définition (4.4) de la fonctionnelle Γ montre que partout dans
Σ, on a :

v ≤ (1 + C8)

(
r2

r1

)l
.

Le lemme est prouvé.

Lemme 2. Soient K ∈ C∞(E∗) une fonction partout strictement positive vérifiant l’hy-
pothèse (1.1) du théorème 2. Alors toute solution u ∈ C3(Σ) d’une équation de la forme

(4.25)
∑

n+1≤α,β≤n+m−1

Bαβ(u)Dαβu = (m− 1)(1 + v1)− (1 + v1)
3
2 euK(euξ),

où Bαβ = (1+v1)Gαβ−DαuDβu, vérifie r1 ≤ eu ≤ r2. Si en outre K vérifie l’hypothèse de
monotonicité (1.2) du théorème 2, il existe alors une constante positive C0 ne dépendant
que de n, r1, r2, max

Σr1,r2

K et ‖K‖C 1(Σr1,r2 ) telle que v1 ≤ C0.

Démonstration. Soit u ∈ C 3(Σ) une solution de (4.25). Soit ξ ∈ Σ un point où u atteint
son maximum. Si u(ξ) > log(r2), l’hypothèse de croissance (1.1) faite sur K implique
qu’au point ξ, on aura

0 ≥ D̃α
αu = (m− 1)− euK(euξ) > 0

ce qui constitue une contradiction. La minoration u ≥ log(r1) s’obtient par analogie en
considérant un point où u atteint son minimum.

A présent, on dérive une fois l’équation (4.25) suivant une direction verticale, il vient

BαβDλαβu+DλB
αβDαβu = DλF,
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où F désigne le second membre de (4.25). Développons DλB
αβ et saturons par Dλu , on

obtient,

(4.26) BαβDλαβuD
λu+41uDλv1D

λu− 1

2
Dλv1D

λṽ = DλFD
λu,

où l’on a noté 41u = GαβDαβu. Ce terme peut être exprimé à partir de (4.25) de la
manière suivante :

GαβDαβu =
F +DαuDβuDαβu

1 + v1

et puisque DβuDαβu =
1

2
Dαv1, on obtient

GαβDαβu =
F

1 + v1

+
1

2

DαuDαv1

1 + v1

.

Par suite

41uDλv1D
λu =

F

1 + v1

Dλv1D
λu+

1

2

DαuDλuDαv1Dλv1

1 + v1

.

Mais, d’après l’expression des composantes Bαβ qui implique que

(4.27) DαuDβu = (1 + v1)Gαβ −Bαβ,

on peut écrire

(4.28) 41uDλv1D
λu =

F

1 + v1

Dλv1D
λu+

1

2
Dλv1D

λv1 −
1

2

BαβDαv1Dβv1

1 + v1

.

D’autre part, et puisque Dλαβu = Dαβλu + R̃A
βαλDAu, les expressions (2.15) et (2.16)

donnant les composantes de la forme R̃A
βαλ du tenseur de courbure, impliquent que

(4.29) BαβDλαβuD
λu = BαβDαβλuD

λu− (m− 2)v1(1 + v1).

Reportons (4.28) et (4.29) dans (4.26) et multiplions par 2, la relation qui en résulte s’écrit
sous la forme :

(4.30)
2BαβDαβλuD

λu− BαβDαv1Dβv1

1 + v1

= 2(m− 2)v1(1 + v1)

+2DλFD
λu− 2FDλv1D

λu

1 + v1

.

Maintenant, on considère la fonctionnelle

(4.31) Γ(u) = (1 + v1)elu,

où l est un réel strictement positif fixé ultérieurement. En un point ξ ∈ Σ où Γ(u) atteint
son maximum, on a :

(4.32) fracDλΓΓ =
Dλv1

1 + v1

+ lDλu = 0

et BαβDαβΓ ≤ 0, c’est-à-dire, tenons compte du fait que u vérifie l’équation (4.25),

BαβDαβv1 −
BαβDαv1Dβv1

1 + v1

+ l(1 + v1)F ≤ 0.
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Or,

BαβDαβv1 = 2BαβDαβλuD
λu+ 2BαβDαλuD

λ
βu.

Donc, d’après (4.30) et puisque (m− 2)v1(1 + v1) ≥ 0, au maximum de Γ, on doit avoir

2BαβDαλuD
λ
βu+ l(1 + v1)F + 2DλFD

λu− 2FDλv1D
λu

1 + v1

≤ 0

c’est-à-dire, tenons compte de (4.32),

(4.33) 2BαβDαλuD
λ
βu+ lF + 3lv1F + 2DλFD

λu ≤ 0.

Développons DλFD
λu. Compte tenu de (4.32), on vérifie que

2DλFD
λu+ 3lv1F = −2(1 + v1)

3
2 eu(DλK)(euξ)Dλu

+l(m− 1)(1 + v1)v1 − 2v1(1 + v1)
3
2 eu

∂[ρK(ρξ)]

∂ρ
(euξ).

L’hypothèse de croissance (1.2) faite sur K implique donc l’existence d’une constante
positive C1, fonction de ‖K‖C 1(Σr1,r2 ), telle que

2DλFD
λu+ 3lv1F ≥ (l − C1)(m− 1)(1 + v1)v1.

Reportons dans (4.33), on obtient

2BαβDαλuD
λ
βu+ lF + (l − C1)(m− 1)(1 + v1)v1 ≤ 0

et par suite, minorons par 0 les termes positifs, on aboutit à l’inégalité suivante :

(4.34) (l − C1)(m− 1)(1 + v1)v1 − l(1 + v1)
3
2 euK(euξ) ≤ 0.

Posons l = 1 + C1. Si

(4.35) v1(ξ) ≥ 1,

l’inégalité (4.34) combinée avec le fait que m ≥ 2 montre que

√
v1 ≤ 3

√
2(1 + C1)euK(euξ) ≤ 3

√
2r2(1 + C1)K(euξ).

En conséquence, compte tenu de (4.35), on voit que

v1(ξ) ≤ C2 = 1 + 18

[
r2(1 + C1) max

Σr1,r2

K

]2

.

Enfin, usons de la définition (4.31) de la fonctionnelle Γ, on vérifie que, partout dans Σ,
on a :

v1 ≤ 1 + v1 ≤ C2

(
r2

r1

)l
.

Le lemme est prouvé.
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5 Preuve des résultats

5.1 Preuve du théorème 1

Les calculs de la première section montrent que la courbure moyenne de Σr est

M
Σr

= −GabG(Deaeb, ν) =
m− 1

r
.

Définissons Y sur Σ en posant

Y(ξ) = rξ pour tout ξ ∈ Σ.

Le graphe Y n’est autre que Σr et s’il existe un réel r > 0 tel que

K(rξ) = (m− 1)r−1, quel que soit ξ ∈ Σ,

alors
MY (rξ) = K(rξ), pour tout ξ ∈ Σ.

Ceci montre la suffisance des hypothèses faites sur K dans le théorème 1.

Supposons qu’il existe un graphe radial Y sur Σ de classe C∞ dont la courbure moyenne
est égale à K. Ceci est équivaut à dire qu’il existe une fonction u ∈ C∞(Σ) vérifiant
l’équation (3.4), mise en évidence à la troisième section. Notons

r1 = min
Σ
eu et r2 = max

Σ
eu.

On se place successivement en un point où u atteint son minimum et en un point où u
atteint son maximum, on voit que

(m− 1)(r1)−1 ≥ K(r1) et (m− 1)(r2)−1 ≤ K(r2).

Le résultat devient une conséquence de la continuité de K via le théorème des valeurs
intermédiaires.

5.2 Preuve du théorème 2

Pour tout entier naturel k et tout réel α compris entre 0 et 1, on notera par Ak,α(Σ)
l’ensemble des fonctions u ∈ C k,α(Σ) dont la composante horizontale du gradient est
identiquement nulle muni de la norme C k,α(Σ).

La preuve du théorème repose sur le lemme suivant.

Lemme 3. Soit w ∈ Ak+1,α(Σ). Pour tout u ∈ C k+2,α(Σ), on pose

L[w](u) =
∑

n+1≤α,β≤n+m−1

Bαβ(w)Dαβu− u,

où Bαβ(w) = (1 + v1(w))Gαβ −DαwDβw et v1(w) = DαwD
αw est le carré de la norme

de la composante verticale du gradient de w. L’opérateur L[w] ainsi défini réalise un
isomorphisme de Ak+2,α(Σ) sur Ak,α(Σ).
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Démonstration. Tout d’abord, on applique la méthode de continuité, combinée avecles
inégalités de Schauder, pour montrer que pour toute fonction w ∈ Ck+1,α(Σ), l’opérateur
elliptique L̃[w] défini, pour u ∈ Ck+2,α(Σ), par

L̃[w]u = GijDiju+Bαβ(w)Dαβu− u

est un isomorphisme de Ck+2,α(Σ) sur Ck,α(Σ). On en déduit que pour toute fonction
w ∈ Ak+1,α(Σ), l’opérateur L[w] est un isomorphisme de Ak+2,α(Σ) sur Ak,α(Σ). En effet,
le principe du maximum implique que le noyau de celui-ci est trivial et pour toute fonction
z ∈ Ak,α(Σ), il existe u ∈ Ck+2,α(Σ) telle que

(5.1) L̃[w]u = z,

eu égard au fait que L̃[w] est inversible. Or z ∈ Ak,α(Σ), donc GklDklz = 0. Ainsi, dérivons
deux fois (5.1) suivant des directions horizontales k et l et saturons par Gkl, compte tenu
de l’expression (2.15) donnant les composantes de la courbure de D et puisque les dérivées
covariantes horizontales de w sont identiquement nulles, on obtient

GijDij(G
klDklu) +Bαβ(w)Dαβ(GklDklu)−GklDklu = 0

ce qui signifie que GklDklu est dans le noyau de L̃[w], donc, ce terme est identiquement
nul et par suite (5.1) se réduit à la forme suivante :

(5.2) L[w](u) = z.

Dérivons l’équation (5.2) par rapport à une direction horizontale i ∈ {1, ..., n}, on obtient

Bαβ(w)Diαβu+DiB
αβ(w)Dαβu−Diu = 0.

Saturons par Diu, on voit que,

BαβDiαβuD
iu+DiB

αβ(w)DαβuD
iu−DiuD

iu = 0.

Tenons compte du fait que w ∈ Ak+1,α(Σ), qui implique que

DiB
αβ(w)DαβuD

iu = 0,

on aboutit à l’égalité suivante

(5.3) BαβDiαβuD
iu− ṽ2 = 0

où ṽ2 = DiuD
iu désigne le carré de la norme de la composante horizontale du gradient

de u. D’après (2.15), on a Diαβu = Dαβiu et donc l’égalité (5.3) s’écrit

(5.4) BαβDαβiuD
iu− ṽ2 = 0

D’autre part, en un point ξ0 où ṽ2 atteint son maximum, on a : BαβDαβ ṽ2 ≤ 0. Une
inégalité que se traduit par

BαβDαβiuD
iu+BαβDαiuD

i
βu ≤ 0

ce qui, compte tenu de (5.4) et puisque le terme BαβDαiuD
i
βu est positif, implique que

ṽ2(ξ0) = 0. Ainsi ṽ2 est partout nul et le lemme est prouvé.
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A présent, pour tout t ∈ [0, 1] et pour tout w ∈ A1,α(Σ), on pose Ttw = ut, où
ut ∈ A2,α(Σ) est l’unique solution de

(5.5) L[w]ut = t
[
−w + (m− 1)[1 + v1(w)]− [1 + v1(w)]

3
2 ewK(ewξ)

]
.

Le lemme 3 montre que ut ∈ A2,α(Σ) et la théorie elliptique implique que

(5.6) ‖ut‖C 2,α(Σ) ≤ Cste.

La famille d’opérateurs Tt vérifie les propriétés suivantes :

(i) Pour tout w ∈ A1,α(Σ), T0w = 0.

(ii) A t fixé, w 7→ Ttw est un opérateur compact de A1,α(Σ) dans A1,α(Σ). En effet,
soit Γ ⊂ A1,α(Σ) qu’on suppose borné dans A1,α(Σ). Donc, d’après (5.6), {Ttw |
w ∈ Γ} est un sous ensemble de A2,α(Σ) qui est uniformément borné dans C2,α(Σ).
L’ensemble C2,α(Σ) étant un compact de C1,α(Σ), on en déduit que {Ttw | w ∈ Γ}
est un sous ensemble de A1,α(Σ) relativement compact.

(iii) A w fixé, t 7→ Ttw est continue, sinon, il existerait une suite (ti) dans l’intervalle
[0, 1] et un réel ε > 0 tels que lim

i→∞
ti = t et, pour i assez grand,

(5.7) ‖ũti − ũt‖C1,α(Σ) > ε.

L’estimée (5.6) implique que la suite (ũti) est bornée dans C2,α(Σ). L’injection de
C2,α(Σ) dans C1,α(Σ) étant compacte, donc quitte à en extraire une sous-suite, on
peut supposer que (ũti) converge dans C1,α(Σ). D’après (5.5), et puisque ũti est de
classe C2,α(Σ), sa limite est ũt. Il en découle que, pour i assez grand,

‖ũti − ũt‖C1,α(Σ) < ε/2.

Ceci contredit (5.7).

Compte tenu des propriétés (i), (ii) et (iii), l’opérateur T défini en posant

T (t, w) = w − Ttw pour (t, w) ∈ [0, 1]× A1,α(Σ)

est une déformation compacte de l’identité de A1,α(Σ). Notre but est de résoudre l’équation

(5.8) T (t, u) = 0, pour t ∈ [0, 1],

dans A1,α(Σ). Le lemme 2 et la théorie classique des équations elliptiques, cf. [6], implique
qu’une telle solution u est dans A2,α(Σ) et qu’il existe un réel R > 0 telle que

(5.9) ‖u‖C 1,α(Σ) < R.

On note alors

BR = {u ∈ A1,α(Σ)mid‖u‖C 1,α(Σ) < R}.

Compte tenu de (5.9), l’équation (5.8) n’admet pas de solution u sur le bord ∂BR de BR.
La déformation T est donc une homotopie compacte sur le bord de BR. En conséquence,
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d’après [3], (théorème 5.3.14), le dégré de Leray-Schauder de T en 0 relativement à BR

ne dépend pas de t. Ainsi, pout tout t ∈ [0, 1], on a :

d(T (t, .), 0, BR) = d(T (0, .), 0, BR) = d(Id, 0, BR) = 1.

En particulier, l’opérateur T1 admet un point fixe u ∈ A1,α(Σ), solution de classe A2,α(Σ)
de l’équation ∑

n+1≤α,β≤n+m−1

BαβDαβu = (m− 1)(1 + v1)− (1 + v1)
3
2 euK(euξ).

Or v2(u) est partout nul, notre solution vérifie en fait l’équation

AabD̃abu = −v2 + (m− 1)(1 + v)− (1 + v)
3
2 euK(euξ).

Une équation qui est uniformément elliptique ce qui permet de conclure en ce qui concerne
la régularité C∞(Σ) de toute solution de classe C 2,α(Σ).

5.3 Preuve du théorème 3

La fonction K ∈ C∞(E∗) est donnée telle qu’il existe deux réels r1 et r2 tels que
0 < r1 ≤ 1 ≤ r2 et

(5.10) K(ξ) >
m− 1

‖ξ‖
si ‖ξ‖ < r1, K(ξ) <

m− 1

‖ξ‖
si ‖ξ‖ > r2.

On cherche à résoudre dans Σ l’équation elliptique suivante :

(5.11) Aab(u)D̃abu = −v2 + (m− 1)(1 + v)− (1 + v)
3
2 euK(euξ).

Tout d’abord, on note Σ′ = {ξ ∈ E | r1 ≤ ‖ξ‖ ≤ r2}, ν le champ radial unitaire et
r la fonction r(ξ) = ‖ξ‖. Soit w ∈ C∞(Σ′), on désigne par w1 la restriction de w à Σ
que l’on prolonge en une fonction radialement constante et pour u ∈ C∞(Σ′), on note
D̃au = eµaw1Dau, D̃abu = e(µa+µb)w1Dabu,

v1(u) = (1− µa)D̃auD̃
au, v2(u) = µaD̃auD̃

au, ṽ(u) = r2v1(u) + v2(u),

F (w) = −v2(w1) + (m− 1) [1 + ṽ(w1)]− [1 + ṽ(w1)]3/2 ew1K

(
ew1

ξ

‖ξ‖

)
,

Aab(w) = (1 + ṽ(w1))Gab − r2−µa−µbD̃aw1D̃
bw1,

et B(w) = (m− 1) [1 + ṽ(w1)]− r2v1(w1). Si t ∈ [0, 1] et w ∈ C∞(Σ′), on désigne par ũt
l’unique solution du problème de Neumann

(5.12)


Dννu+ Aab(w)r2−µa−µbD̃abu+ µa log(r)D̃a

au− u = t
[
− w1 + F (w)

]
+Dννw + rB(w)Dνw − tα log(r)

√
ṽ(w1) dans Σ′

Dνu = 0 sur ∂Σ′,
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où

α = 2 sup
ξ∈Σ

sup
Σ′

∣∣∣r∂[rK(rξ)]

∂r

∣∣∣.
La preuve de l’existence d’une solution ũt ∈ C2,α(Σ′) de (5.12) ainsi que de l’existence
d’une constante positive C telle que

‖ũt‖C2,α(Σ′) ≤ C

est très classique. On renvoie à [1] et [4], voir aussi [5], quant à l’unicité, elle découle du
principe du maximum. L’équation (5.12) étant elliptique et toutes les données sont de
classe C∞, la solution ũt est de classe C∞(Σ′) par régularité. En particulier, étant donnée
une partie B bornée de C∞(Σ′), il existe ũt ∈ C∞(Σ′) ainsi qu’une suite de réels positifs
(Ck)k≥0 telle que, quel que soit (t, w) ∈ [0, 1]× B et pour tout entier k ≥ 0, on ait :

(5.13) ‖ũt‖C k(Σ′) ≤ Ck.

Il en découle que l’opérateur Tt défini sur C∞(Σ′) par Ttw = ũt est compact. Il en est de
même de l’opérateur T défini de [0, 1]× C∞(Σ′) vers C∞(Σ′) par

(5.14) T (t, w) = w − Ttw.

Notre objectif est de montrer que l’équation

(5.15) T (t, u) = 0, pour t ∈ [0, 1],

admet une solution dans C∞(Σ′). Si une telle solution existe, celle-ci, notée ũt, est une
constante radiale. En effet, ũt vérifie le système suivant :

(5.16)


Aab(ũt)r

2−µa−µbD̃abũt + µa log(r)D̃a
aũt − ũt = t

[
− ut + F (ũt)

]
+rB(ũt)Dν ũt − tα log(r)

√
ṽ(ut) dans Σ′

Dν ũt = 0 sur ∂Σ′,

où l’on a noté par ut le prolongement en une constante radiale de la restriction à Σ de ũt.

Dérivons radialement l’équation (5.16) et multiplions par r l’équation ainsi obtenue.
Du fait que Dνr = 1 et puisque ut est une constante radiale, il en découle que

(5.17)

rDν

[
Aab(ũt)

]
r2−µa−µbD̃abũt + (2− µa − µb)r2−µa−µbAab(ũt)D̃abũt

+Aab(ũt)r
2−µa−µbrD̃νabũt + µaD̃

a
aũt + µa log(r)GabrD̃νabũt − rDν ũt

= trDνF (ũt) + rB(ũt)Dν ũt + rDν ũtrDν

[
B(ũt)

]
+B(ũt)r

2Dνν ũt

−tα
√
ṽ(ut)− tα log(r)rDν

√
r2v1(ut) + v2(ut).

Remarquons d’abord que par un calcul analogue à celui de la seconde section, on montre
que

(5.18) Dea(rν) = (1− µa)ea,
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où µa vaut 1 ou 0 selon que la direction ea est horizontale ou verticale. Ainsi, usons de la
définition de la dérivée covariante, on peut écrire :

Dea(rDνu) = D2u(ea, rν) +Du
(
Dea(rν)

)
= rDν(Dau) + (1− µa)Dau.

On en déduit que
rDν(Dau) = Dea(rDνu)− (1− µa)Dau

et, en particulier, pour une constante radiale u, on a :

(5.19)

rDνv1(u) = 2(1− µa)Da(rDνu)Dau− 2v1(u) = −2v1(u),

rDνv2(u) = 2µaD̃a(rDνu)D̃au+ 2v2(u)rDνu = 0

Combinons cette relation avec le fait que ut est une constante radiale, on obtient :

rDν

[
r2v1(ut) + v2(ut)

]
= 0.

Ainsi, l’équation (5.17) se réduit à la suivante :

(5.20)

(2− µa − µb)r2−µa−µbAab(ũt)D̃abũt + Aab(ũt)r
2−µa−µbrD̃νabũt

+µaD̃
a
aũt + µa log(r)GabrD̃νabũt − rDν ũt = rB(ũt)Dν ũt

+B(ũt)r
2Dνν ũt − tα

√
r2v1(ut) + v2(ut).

D’autre part, la définition de la dérivée covariante nous permet d’écrire que

Dab(rDνu) = D2(rDνu)(ea, eb) = ea

[
D(rDνu)(eb)

]
−D(rDνu)(Deaeb).

D’où
Dab(rDνu) = ea [Deb (Du(rν))]− (Deaeb)Du(rν)

= Dea(D
2u(eb, rν) +DeaDu (Deb(rν))

−D2u (Deaeb, rν)−Du
(
DDeaeb(rν)

)
et par suite

Dab(rDνu) = D3u(ea, eb, rν) +D2u
(
eb, Dea(rν)

)
+D2u

(
ea, Deb(rν)

)
+Du

(
Dea(Deb(rν))

)
−Du

(
DDeaeb(rν)

)
.

Or, la relation (5.18) permet d’écrire que

Du (Dea(Deb(rν))) = (1− µb)Du (Deaeb)

et
Du
(
DDeaeb(rν)

)
= (1− µb)Du (Deaeb) .

Ainsi, usons à nouveau de (5.18), on obtient :

Dab(rDνu) = D3u(ea, eb, rν) + (2− µa − µb)D2u(ea, eb)
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et d’après la définition de la connexion D et celle de la dérivée covariante, on voit que

(5.21) Dab(rDνu) = rDν(Dabu) + (2− µa − µb)Dabu.

Eu égard à la relation (2.6) de la secande section donnant l’expression de la courbure de
D et dont découle l’égalité Dabνu = Dνabu. Reportons (5.21) dans (5.20), on obtient :

(5.22)
Aab(ũt)r

2−µa−µbD̃ab(rDν ũt) + µaD̃
a
aũt + µa log(r)D̃a

a(rDν ũt)

−rDν ũt = rB(ũt)Dν ũt +B(ũt)r
2Dνν ũt − tα

√
ṽ(ut).

Rappellons que l’équation de Gauss et les calculs de la seconde section impliquent que
pour deux fonctions u1, u2 ∈ C 2(Σ′) ayant les mêmes valeurs sur Σ, on a :

(5.23) Dabu1 = Dabu2 + (1− µa)GabDν(u1 − u2), a, b ≤ n+m− 1.

Or ut = (ũt)|Σ. Donc, tenons compte de (5.23) et du fait que Dν ũt est nul sur Σ, (5.22)
implique la relation suivante :

(5.24) µaD̃
a
aut = −tα

√
v1(ut) + v2(ut), partout dans Σ.

D’autre part, restreignons (5.16) à Σ, l’usage de (5.23) montre que la fonction ut vérifie
l’équation suivante :

(5.25) Aab(ut)D̃abut − ut = t
[
− ut + F (ut)

]
, partout dans Σ.

La fonction ut étant une constante radiale, une combinaison des équations (5.24) et (5.25),
montre que ut est une autre solution de (5.16). En conséquence, on voit que

Aab(ũt)r
2−µa−µbD̃ab(ũt − ut) + µa log(r)D̃a

a(ũt − ut)

−(ũt − ut) = rB(ũt)Dν(ũt − ut) dans Σ′

Dν(ũt − ut) = 0 sur ∂Σ′.

Le principe du maximum montre que ũt = ut partout dans Σ′. Ceci montre que ũt est une
constante radiale.

A présent, on montre que ut est estimée à priori C 0(Σ). Une majoration a priori se
déduit immédiatement du principe du maximum. Soit ξ ∈ Σ un point où ut atteint son
maximum. Si ut(ξ) > log(r2), l’hypothèse de croissance (5.10) faite sur K combinée avec
l’équation (5.25) implique qu’au point ξ, on aura

0 ≥ D̃a
aut = (1− t)ut + t [(m− 1)− eutK(eutξ)] > 0

ce qui constitue une contradiction, eu égard au fait que log(r2) ≥ 0. La minoration
ut ≥ log(r1) s’obtient par analogie en considérant un point où ut atteint son minimum.

La fonction ut vérifiant les équations (5.24) et (5.25), d’après le lemme 1 elle est estimée
a priori dans C 1(Σ). La théorie classique des équations uniformément elliptiques, voir à
titre d’exemple [1], [4], [6], montre comment obtenir l’estimée C 1,α. Plus précisément,
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on peut, par simple modification de la preuve du théorème 13.6 page 328 de Gilbarg et
Trüdinger [4], conclure à l’existence d’un réel c1 > 0 tel que

‖ut‖C 1,α(Σ) < c1.

La fonction ut étant une solution de l’équation (5.25), les inégalités de Schauder impliquent
l’existence d’une constante positive C telle que

‖ut‖C 2,α(Σ) < C
[
‖ut‖C 0(Σ) + ‖F‖C 0,α(Σ′)

]
et donc il existe une constante positive c2 telle que

‖ut‖C 2,α(Σ) < c2.

Supposons donc que que pour tout s ≤ k, pour un k ≥ 2, on ait :

‖ut‖C s,α(Σ) < cs.

L’équation obtenue en dérivant (k − 1) fois l’équation (5.25) s’écrit localement sous la
forme

AabD̃ab(Di1i2...ik−1
ut) = Hi1i2...ik−1

,

où le second membre Hi1i2...ik−1
ne dépend que des dérivées covariantes de ut d’ordre ≤ k.

Il est donc borné dans C 0,α(Σ′) et il en découle, d’après les inégalités de Schauder, que
‖D(k−1)ut‖C 2,α(Σ) < ck+1, et par suite

‖ut‖C k+1,α(Σ) < ck+1.

On vient ainsi d’établir par récurrence l’existence de réels positifs ak tels que

(5.26) ‖ut‖C k(Σ′) < ak.

Eu égard au fait que ut est radialement constante. On note B la pseudo-boule définie par

B = {u ∈ C∞(Σ′) | ‖u‖C k(Σ′) < ak}.

Compte tenu de (5.26), l’équation (5.15) n’admet pas de solution sur le bord de B. La
déformation T est donc une homotopie compacte sur le bord de BR. En conséquence,
d’après le théorème de Nagumo [7], le dégré de T en 0 relativement à B ne dépend pas
de t. Ainsi, pout tout t ∈ [0, 1], on :

(5.27) d(T (t, .), 0, B) = d(T (0, .), 0, B) = γ.

Or, pour t = 0, la fonction u0 = 0 est l’unique solution de (5.15) et l’on montre aisément
que pour w ∈ C∞(Σ′),(du0T0)(w) = u, où u est l’unique solution du problème suivant :

(5.28)


Dννu+ r2−2µaDa

au+ µa log(r)Da
au− u = Dννw

+(m− 1)rDνw dans Σ′

Dνu = 0 sur ∂Σ′.
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A présent, si w ∈ ker[id− (du0T0)], celle-ci sera solution du problème suivant :
r2−2µaDa

aw + µa log(r)Da
aw − w = (m− 1)rDνw dans Σ′

Dνw = 0 sur ∂Σ′.

Un raisonnement analogue à celui qui précède montre que w est une constante radiale.
Celle-ci étant identiquement nulle sur Σ, donc partout nulle et par suite

(5.29) ker[id− (du0T0)] = {0}.

Or, d’après sa définition et en raisonnant comme auparavant, on vérifie que du0T0 est un
opérateur compact de C∞(Σ′) vers B1,β(Σ′), 0 < β < α, et donc, tenons compte de (5.29),
le théorème d’alternative de Fredholm implique que l’opérateur id− (du0T0) est inversible.
En conséquence 0 est un point régulier pour id − T0. Ainsi, dans (5.27), γ = ±1 et en
particulier, l’opérateur T1 admet un point fixe de classe C∞(Σ′). Celle-ci est une constante
radiale qui est une solution de (5.11) dans Σ. Ceci achève la preuve du théorème.

5.4 Remarques

1- Expliquons ici en quel sens l’hypothèse de croissance des théorèmes 2 et 3 est la
meilleure possible. Soit K ∈ C∞(E∗) une fonction strictement positive. On suppose qu’il
existe un réel a ∈]0, 1[ tel que

K(ξ) ≤ a(m− 1)

‖ξ‖
, ξ ∈ E∗.

Alors il n’existe pas de solution de classe C 2(Σ) de l’équation (5.11) ci-dessus. En effet,
si une telle solution existe, on aura

(5.30) AabD̃abu ≥ −v2 + (m− 1)(1 + v)− a(m− 1)(1 + v)
3
2 .

En un point ξ ∈ Σ où u atteint son maximum, on a : v(ξ) = 0 et dans un repère G-
orthonormé diagonalisant (Dabu(ξ)), (5.30) s’écrit au point ξ sous la forme

(5.31)
∑

1≤a≤n+m−1

D̃aau ≥ (m− 1)(1− a).

Or Daau(ξ) ≤ 0. Reportons dans (5.31), on voit que 1 ≤ a ce qui est contradictoire.

On obtient la même conclusion s’il existe un réel b > 1 tel que

K(ξ) ≥ b(m− 1)

‖ξ‖
, ξ ∈ E∗.

2- Considérons une fonction K vérifiant les hypothèses du théorème 2 et supposons que
pour tout r ∈ [r1, r2], il existe ξ ∈ Σ telle que

(5.32) K(rξ) 6= (m− 1)r−1.
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D’après la preuve du théorème 2, il existe une solution u1 ∈ C∞(Σ) de l’équation (5.11)
ci-dessus à gradient horizontal identiquement nul, v2(u1) = 0, et telle que r1 ≤ eu1 ≤ r2.
D’autre part, la preuve du théorème 3 donne une solution u2 de cette même équation telle
que r1 ≤ eu2 ≤ r2 et de sorte que pour un réel α > 0, assez grand, on ait :

(5.33) µae
2u2Da

au2 = −α
√
v(u2).

Les deux graphes radiaux donnés par ces deux solutions ne sont pas homothétiques.
Sinon, la fonction u1 − u2 = Cste, et donc v2(u1) = v2(u2) = 0. Reportons dans (5.33),
et puisqu’alors µae

2u2Da
au2 est identiquement nul, il en découle que v1(u2) = 0, et par

suite u2 est une constante. Il existe alors r ∈ [r1, r2] telle que eu2 = r. L’équation (5.11)
satisfaite par u2 implique que K(rξ) = (m−1)r−1, quel que soit ξ ∈ Σ, contredisant ainsi
(5.32).
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