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MORSE HOMOLOGY : ORIENTATION OF THE MODULI SPACE OF GRADIENT

FLOW LINES, COHERENCE AND APPLICATIONS

MATHIEU GIROUX

Résumé. a

In this paper, we shall compute the chain complex and the corresponding homology
of some Morse function f over integer coefficients. The definition of the correct boundary
operator requires a careful construction of moduli space of (pseudo)gradient flow lines
orientations. We will then apply this construction in the computation of these homology
groups on 4-manifolds.

—–
Dans ce papier, nous calculerons le complexe de châınes défini sur les points critiques

d’une fonction de Morse f et l’homologie correspondante dans le cas des coefficients
entiers. La définition de l’opérateur de bord demande de définir correctement les orienta-
tions des espaces de modules de flots induites par le (pseudo)gradient de f . On appliquera
alors cette construction au calcul explicite de ces homologies sur les variétés de dimension

4.

Mots clés. Théorie de Morse, homologie, orientation, cohérence.
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1. Introduction

Un bon nombre de questions venant de diverses branches des mathématiques mène au
problème d’analyser la topologie d’un complexe simplicial. Cela dit, il n’existe que peu
de techniques générales disponibles pour nous aider dans une telle tâche. Nous pouvons
néanmoins apprécier que certaines théories très générales aient été développées dans cette
optique, du moins dans le cas des variétés lisses. L’une des théories les plus puissantes et
les plus utiles dans ce contexte est la théorie de Morse – voir [12, 21] pour une couverture
presque complète des termes utilisés tout au long de ce papier. En dimension finie ou en
dimension infinie, cette théorie joue un rôle crucial dans la recherche mathématique inter-
nationale actuelle [15,18,20,24]. En dimension finie (cas classique), cette homologie permet
au moyen d’une fonction de Morse réelle, c’est-à-dire d’une fonction réelle non dégénérée en
ses points critiques (hessien non dégénéré) définie sur une variété différentiable quelconque,
de décomposer la variété en morceaux élémentaires qui permettent de construire explicite-
ment l’homologie de la variété. La version de Witten [32] permet de calculer cette homologie
en construisant un complexe de châınes défini sur les points critiques de la fonction f et
en définissant l’opérateur bord par le comptage des lignes de flots négatives du gradient
de f . Bien que le complexe lui-même dépende fortement de la fonction de Morse choisie,
l’homologie du complexe est indépendante de ce choix. Le papier sera organisé comme suit :
dans l’optique de calculer le complexe de châıne défini sur les points critiques d’une fonc-
tion de Morse f et l’homologie correspondante dans le cas des coefficients entiers1, nous
définirons, en premier lieu, correctement les orientations des espaces de modules des flots et
nous fournirons une preuve de la cohérence de cette orientation. Enfin, nous appliquerons
cette construction et l’utiliserons lors du calcul explicite de ces homologies sur une variété
de dimension 4 – i.e. S2×T 2. Nous conclurons la discussion avec une invitation à généraliser
la discussion dans un contexte de dimension infinie.

Avant de clore cette section d’introduction, il est également pertinent de mentionner
la grande utilité de la théorie Morse (ainsi que sa version complexe, la théorie de Picard-
Lefschetz [28]) dans le contexte de la physique théorique [6, 14, 31]. En effet, il s’avère que
la théorie Morse a une formulation physique très intéressante ; par exemple, une fonction
Morse peut être considérée comme une sorte de potentiel, donc le flux induit par son gradient
est la force subie par une particule (ou une corde). Les points d’équilibre de la particule
correspondent alors aux points critiques du potentiel. Si nous prenons une extension su-
persymétrique de ce potentiel [30], interprétant le tout comme une théorie quantique, la
structure de l’état fondamental calcule l’homologie de l’espace dans lequel les particules (ou
les cordes) se déplacent. Ceci reflète bien le fait qu’il est possible de déduire de l’information
sur la topologie d’une variété en étudiant la dynamique d’une (super)corde soumise à un
(super)potentiel – voir [13] pour une couverture complète et plusieurs exemples. La théorie
de Morse apparait aussi dans de récents développements sur les intégrales de Feynman et
les intégrales de cordes – e.g. [22, 23] – et la topologie de cordes [5].

1Il est à noter que le signe associé à une orientation est, en pratique, une problématique bien subtile
lorsque nous calculons l’opérateur de bord induisant l’homologie de Morse. Afin d’éviter de tels problèmes
techniques, l’homologie est généralement calculée sur Z/2Z au lieu de Z. Or, c’est le dernier cas qui sera
considéré dans le présent article.
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3. Orientation et cohérence

Dans ce qui suivra, nous assumerons que le couple (f,X) satisfait la condition de Morse-
Smale [1, 2]. Il clair que pour tout point critique ξ d’une variété orientée M avec OM (ξ) la
variété stable W s(ξ) et la variété instable Wu(ξ) sont difféomorphiques à un p-disque pour
0 ≤ p ≤ dim(M). Ainsi, ces sous-variétés de M sont orientables. La convention adoptée
ci-bas sera la suivante. L’orientation OWu(ξ) sera définie en premier pour tous les points
critiques ξ tels que

(3.1) OWu(ξ)⊕OW s(ξ) = OM (ξ).

Par conséquent, une orientation définie sur Wu(ξ) en induit une naturelle sur W s(ξ).

Voici la proposition principale sur l’orientation des modules de flots.

Proposition 1. (Orientations induites) ∀ ξ ∈ Crit(f) : Ind(ξ) > 0 fixons une orientation
arbitraire sur Wu(ξ) que l’on note OWu(ξ). Ainsi, ∀ ξ, γ ∈ Crit(f) la variété connectée

(3.2) ξMγ := Wu(ξ) ∩W s(γ),

et l’espace des orbites associé2

(3.3) ξMγ := Wu(ξ) ∩W s(γ) ∩ f−1(η),

où η est une valeur régulière de f dans (f(ξ), f(γ)), disposent d’orientations induites, res-
pectivement, Oind

ξMγ
et Oind

ξMγ
.

Nous prouverons les lemmes suivants en préalable à la preuve de la proposition centrale.

Lemme 1. Soit M une variété orientée. Soient S1 et S2 deux sous-variétés orientées de M
transverses. Alors, la sous-variété S1 ∩ S2 est orientée.

Preuve du lemme. Ceci est clair puisque la transversalité de l’intersection – i.e. S1 ⋔ S2 –
implique que

(3.4) ∀ z ∈ S1 ∩ S2, Tz(S1 ∩ S2) = TzS1 ∩ TzS2,

(preuve complète en annexe) et de l’algorithme de Zassenhaus [19] utilisant les orientations
sur les espaces tangents respectifs. Q.E.D

Comme Wu(ξ) et W s(γ) sont des sous-variétés orientées et dont l’intersection est trans-
versale sous la condition que X est de Smale, il s’en suit que Wu(ξ) ∩ W s(γ) est aussi
orientée.

2Une définition équivalente, mais sans doute plus explicite, de ξMγ serait

ξMγ := {ligne de flots de ∇∇f reliant ξ et γ}/reparamétrisation,

où le quotient par reparamétrisation identifie u(s) à u(s+ constante) et où le (pseudo)gradient, dénoté ∇∇,
est introduit plus bas dans le texte.
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Lemme 2. (Caractérisation de O des sous-variétés d’une variété orientée) Soit M une variété
orientée. Soit S une n-sous-variété de codimension k dans M . Alors, S est orientée si et
seulement si son fibré normal [26], que nous nommerons NS, est un fibré vectoriel orienté.

Preuve du lemme. S est de dimension n et de codimension k. Restreint à S (aux points de
S dans M), le fibré tangent de M se décompose comme suit

(3.5) TM |S ∼= TS ⊕NS.

De l’algèbre multilinéaire, nous avons l’identité3

(3.6)

n+k∧

(TM |S) =
n+k∧

(TS ⊕NS) ∼=

n∧

TS ⊗R

k∧

NS,

où n est la puissance extérieure maximale du fibré TS et k puissance extérieure maximale du
fibré NS. Comme, par hypothèse, M est orientée, par définition d’un fibré vectoriel orienté,

la top-wedge puissance
∧n+k(TM) est un fibré en droites trivialisable. Il est clair que la

restriction
∧n+k

(TM |S) l’est aussi. Ainsi, TM |S est orienté.
”⇒” Assumons que S est une sous-variété orientée. En suivant l’idée de la preuve du premier
lemme, il est clair que TS est aussi orienté. Par la relation en somme directe, on induit
une orientation sur NS.
”⇐” Assumons que NS est un fibré vectoriel orienté. Par la relation en somme directe,
comme M , donc TM |S, est orientée par hypothèse, cela induit une orientation sur TS et
donc sur S. Q.E.D

Lemme 3. (Lemme de séparation) donné une châıne courte et exacte munie des applications
i et π entre objets de catégories

(3.7) 0 → A
i
−→ B

π
−→ C → 0,

alors B ∼= A⊕C avec i défini comme l’injection canonique de A et π la projection canonique
sur C – i.e. il existe un isomorphisme de châınes courtes et exactes

(3.8) (0 → A
i
−→ B

π
−→ C → 0) ∼= (0 → A

i
−→ A⊕ C

π
−→ C → 0).

Preuve du lemme. Voir [29].

Lemme 4. Soient A,B,C des R-modules. Soit C = A+B. Alors, A ∼= C/B.

Preuve du lemme. Établissons la châıne courte suivante par le truchement de l’inclusion
((i : B →֒ A + B) : {y | y ∈ B} → {y + 0 | y ∈ B, 0 ∈ A}) (injective) et la projection
((π : A+B → A) : {x+ y | x ∈ A, y ∈ B} → {(x+ y)− y | x ∈ A}) (surjective)

(3.9) 0 → B
i
−→ A+B

π
−→ A → 0.

Par construction, nous remarquons : (i) i(x) = x ⇒ Im(i) = B, (ii) ker(π) = B. Ainsi,
ker(∂k) ≡ Im(∂k+1). Il s’en suit que cette châıne est courte et exacte. De plus, comme π est
surjective, par le premier théorème d’isomorphisme,

A ∼=
A+B

ker(π)
=

A+B

Im(i)
∼=

A+B

B
=

C

B
.(3.10)

Q.E.D

3Soient V et W deux espaces vectoriels sur un corps K. Alors, rappelons que
∧

(V ⊕W ) ∼=
∧

(V )⊗K

∧
(W ).
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Dans ce qui suivra R = R, comme R est un corps et donc un anneau, le R-module
équivaut à un R = R-espace vectoriel. Par fibre, la condition de Smale sur X implique une
relation de transversalité qui se réduit, par abus de notation sur la restriction de ces fibrés
sur ξMγ

4 et à l’aide du lemme ci-haut, à
(3.11)
TWu(ξ)|

ξMγ
+TW s(γ)|

ξMγ
= TξMγ ⇒ TWu(ξ)|

ξMγ
∼= TξMγ/TW

s(γ)|
ξMγ

∼= NW s(γ)|
ξMγ

.

Lemme 5. (Relation en somme directe) L’isomorphisme

(3.12) TWu(ξ)|
ξMγ

∼= TξMγ ⊕NW s(γ)|
ξMγ

,

existe.

Avant de donner la preuve, rappelons que comme ξMγ := Wu(ξ)∩W s(γ) est transverse,
nous avons, par le lemme en annexe,

(3.13) TξMγ := T (Wu(ξ) ∩W s(γ)) = TWu(ξ) ∩ TW s(γ).

Ainsi, il existe l’application injective canonique

(3.14) (i : TξMγ = TWu(ξ) ∩ TW s(γ) → T̃Wu(ξ)) : Θ → Θ|∩,

où T̃Wu(ξ) = TWu(ξ)|TWu(ξ)∩TW s(γ). Muni de cette injection nous pouvons fournir la
preuve suivante.

Preuve du lemme. Prenons la châıne courte suivante

(3.15) 0 → TξMγ
i
−→ TWu(ξ)|

ξMγ

π
−→ NW s(γ)|

ξMγ
→ 0,

où i est l’injection ci-haute et la projection π, ici l’identité, puisque nous avons une équivalence
entre châınes

(3.16) 0 → TξMγ
i
−→ TWu(ξ)|

ξMγ

π
−→ NW s(γ)|

ξMγ
→ 0,

et

(3.17) 0 → TξMγ
i
−→ TWu(ξ)|

ξMγ

π
−→ TWu(ξ)|

ξMγ
→ 0,

dû au fait que X soit de Smale – i.e. TWu(ξ)|
ξMγ

∼= NW s(γ)|
ξMγ

. Par conséquent, ker(π) =
0. Cela implique que les groupes d’homologie soient triviaux et que la châıne soit exacte. Du
lemme de séparation, nous avons le résultat désiré. Q.E.D

Preuve de la proposition. Clairement, du lemme 1, comme X est de Smale, Wu(ξ)∩W s(γ)
est orientable. Ainsi ξMγ est orientable. Dans ce qui suit, nous observerons comment induire
une orientation sur la variété connectée ξMγ en obtenant d’abord une orientation pour le
fibré tangent de la variété instable de ξ et une orientions pour le fibré normal de la variété
stable de γ en imposant une restriction de ces fibrés par la variété connectée elle-même. De
façon analogue, nous obtiendrons une orientation pour l’espace des orbites correspondant
via l’orientation induite plus tôt sur la variété connectée et l’orientation naturelle du fibré
en droites de R, donné le pseudo-gradient de f .

Du travail fait plus haut,

(3.18) TWu(ξ)|
ξMγ

∼= TξMγ ⊕NW s(γ)|
ξMγ

.

Le but est maintenant de montrer que TWu(ξ)|
ξMγ

et que NW s(γ)|
ξMγ

sont deux fibrés
orientés, rendant ainsi évidant une orientation sur TξMγ et donc sur ξMγ.

4La condition de transversalité est satisfaite pour tout point dans ξMγ , sous-variété de M .
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En premier lieu, la restriction du fibré total TWu(ξ) à n’importe quelle sous-variété de M
– e.g. ξMγ – doit être orientée. Ainsi, TWu(ξ)|

ξMγ
est un fibré orienté. En second lieu, une

orientation sur Wu(γ) induit par construction une orientation sur W s(γ). Ceci tient si et
seulement si NW s(γ), donc NW s(γ)|

ξMγ
, est un fibré orienté. Explicitement, on restreint

le fibré vectoriel

(3.19) π : NW s(γ) → W s(γ),

à (une fibre de) la sous-variété ξMγ →֒ W s(γ), pour obtenir une orientation sur le fibré
normal restreint à la variété connectée. Par la relation en somme directe (3.18), ces deux
orientations en induisent une sur le fibré tangent de la variété connectée de M entre ξ et γ
et, par définition, sur ξMγ.

Nous voulons maintenant induire une orientation sur l’espace des orbites associé ξMγ. Il
y a une décomposition en somme directe très évidente reliant le fibré tangent de cet espace
au fibré tangent de la variété connectée de M entre ξ et γ – i.e.

(3.20) TξMγ |ξMγ
∼= R⊕ TξMγ .

Notons que de plus haut, la restriction TξMγ |ξMγ
est orientée. De plus, donné le pseudo-

gradient, dénoté ∇∇(f) et défini comme dans [1], R est clairement un fibré en droite orienté.
De la dernière relation en somme directe, TξMγ est donc orienté et ξMγ par le fait même.
Q.E.D

Remarque : Comme le note [1, p. 39] L(ξ, γ), l’espace des modules de flots entre ξ et γ,
correspond à ξMγ . Ainsi, on induit une orientation sur L(ξ, γ).

Nous prouvons maintenant la proposition suivante.

Proposition 2. (Cohérence) L’application de collage Oωη , induite sur les orientations des
fibrés par S (définie plus bas) avec ωη := uSηv ainsi que les orientations obtenues dans la
première proposition sont compatibles – i.e.

(3.21) Oωη (O(ξM
u
γ )Ind,O(γM

v
ζ )Ind) = O(ξM

ωη

ζ ).

Avant d’élaborer une preuve, nous avons besoin des préliminaires suivants.

Lemme 6. (Application de collage) Soit (f,X) un couple de Morse-Smale. Soient ξ, γ, ζ ∈
Crit(f) tels que Ind(ξ) = k + 1, Ind(γ) = k et Ind(ζ) = k − 1. Alors, il existe un nombre
réel positif η0 et un plongement (immersion injective)

(3.22) S :ξ Mγ × [η0,∞[×γMζ →ξ Mζ ,

tel que

(3.23) (u, η, v) 7→ uSηv := ωη,

et

(3.24) ωη
η→∞
−−−−→ (u, v) et ωη

η→η0
−−−−→ (u, v)|passe par γ .

Notons que la dernière condition est équivalente, donnée la métrique de l’espace ambiant d,
à d(ωη, γ) → 0.

Preuve du lemme. Voir [25, Proposition 2.56]. Q.E.D
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Avec les éléments des annexes en main, nous sommes prêts à considérer la construction
suivante.

donnés ξ, γ, ζ ∈ Crit(f) d’indices de Morse k + 1, k et k − 1 respectivement et donnés
u ∈ξ Mγ et v ∈γ Mζ , nous verrons que l’application de collage S induit une application
de collage des orientations – i.e.

(3.25) Oωη : Or(ξM
u
γ )×Or(γM

v
ζ ) → Or(ξM

ωη

ζ ),

où ξM
u
γ dénote la composante connectée de ξMγ contenant u (voir la figure ci-haut).

Par construction, la courbe décrite par le flot φη(u) – i.e. ξM
u
γ de dimension 1 – sa-

tisfait d
dηφη(u) 6= 0 comme aucun point critique n’est atteint. Ainsi, comme d

dηφη(u) =

∇∇(f(φη(u))) 6= 0, une orientation sur ξM
u
γ est alors induite par le pseudo gradient, dénotée

par Oφ̇η (u), et de façon similaire pour γM
v
ζ , par O

φ̇η (v). De la façon avec laquelle nous avons
construit la preuve sur le plongement S, nous avons que les vecteurs des champs de vecteurs
∇∇f(ωη) et

d
dηωη sont linéairement indépendants. Souvenons-nous que dim(ξM

ωη

ζ ) = 2. Pour

chaque η ∈ [η0,∞[, (∇∇f(ωη),−
d
dηωη) est un cadre de champs vectoriels [27] qui génère l’es-

pace bidimensionnel ξM
ωη

ζ . Ainsi, (∇∇f(ωη),−
d
dηωη) forme un cadre global continu donnant

lieu a à une orientation sur l’espace ξM
ωη

ζ . Cette orientation sera dénotée

(3.26) O(∇∇f(ωη),−
d

dη
ωη).

De façon explicite, nous définissons alors l’application de collage de la proposition 2 comme
suit

(3.27) Oωη (Oφ̇η (u),Oφ̇η (v)) := O(∇∇f(ωη),−
d

dη
ωη).

De la géométrie différentielle, nous avons qu’une variété lisse, connectée et orientable a
exactement deux orientations. Ainsi, pour un cas général et non basé sur l’orientation induite
par le flot, il semble approprié de définir l’application de collage comme

Oωη (O(ξM
u
γ ),O(γM

v
ζ )) := αβOωη (Oφ̇η (u),Oφ̇η (v))

= αβO(∇∇f(ωη),−
d

dη
ωη),

(3.28)

où α, β ∈ {±1} peuvent être déterminés par le truchement des relations suivantes

(3.29) O(ξM
u
γ ) = αOφ̇η (u) et O(γM

v
ζ ) = βOφ̇η (v).

Avec ceci, nous pouvons attaquer la preuve de la seconde proposition.

Preuve de la proposition. Définissons nu ∈ {±1} par la relation O(ξM
u
γ )Ind = nuOφη (u) et

similairement pour v. Alors, par définition de l’application de collage Oωη

Oωη (O(ξM
u
γ )Ind,O(γM

v
ζ )Ind) = nunvO

ωη (Oφ̇η (u),Oφ̇η (v))

= nunv O(∇∇f(ωη),−
d

dη
ωη)

︸ ︷︷ ︸

(⋆)

.(3.30)

Notre but est évidemment de construire une façon de comparer (⋆) avec une orientation
induite sur ξM

ωη

ζ , O(ξM
ωη

ζ )Ind — obtenue comme suit.
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La première chose à faire, ce sera de relier les orientations induites sur les fibrés tangents
TξM

u
γ , TγM

v
ζ et TξM

ωη

ζ . Malheureusement, comme W s(γ)∩Wu(γ) = ∅ les bases des fibrés

– i.e. ξM
u
γ , γM

v
ζ et ξM

ωη

ζ – n’ont pas nécessairement un point commun. Or, par l’existence

des limites B E±, il est clair que le singleton {γ} réside dans la frontière de toutes ces
bases. Ainsi, les bases ont un point commun si nous étendons les fibré à {γ} en considérant
la frontière de celles-ci. Ces extensions seront notées T γ

ξ M
u
γ , T

γ
γ M

v
ζ et T γ

ξ M
ωη

ζ et seront

nécessaires pour montrer comment ξM
ωη

ζ est orienté. Rappelons de B que les orientations

correspondantes à ces limites sont dénotées O(E±).

De la première proposition

(3.31) TWu(ξ)|
ξMu

γ

∼= TξM
u
γ ⊕NW s(γ)|

ξMu
γ
.

Par extension sur {γ}, cet isomorphisme en somme directe se réécrit, comme les extensions
de Wu(ξ) et W s(γ) à {γ} est l’identité puisque γ en est un élément 5,

(3.32) T γWu(ξ)|
ξMu

γ

∼= T γ
ξ M

u
γ ⊕NγW s(γ)|

ξMu
γ
,

générant la relation en somme directe sur les orientations

(3.33) O(T γWu(ξ)|
ξMu

γ
) = O(T γ

ξ M
u
γ )Ind ⊕O(NγW s(γ)|

ξMu
γ
).

En restreignant l’égalité à la fibre associée à γ

(3.34) O(T γWu(ξ)|γ) = O(T γ
ξ M

u
γ |γ)Ind ⊕O(NγW s(γ)|γ).

De façon analogue, il est vrai de la première proposition que

(3.35) TWu(γ)|
γM

v
ζ

∼= TγM
v
ζ ⊕NW s(ζ)|

γM
v
ζ
,

et ainsi

(3.36) O(TWu(γ)|
γM

v
ζ
) = O(TγM

v
ζ )Ind ⊕O(NW s(ζ)|

γM
v
ζ
).

En considérant l’extension6 à {γ}

(3.37) O(T γWu(γ)|
γM

v
ζ
) = O(T γ

γ M
v
ζ )Ind ⊕O(NγW s(ζ)|

γM
v
ζ
).

Ayant l’extension jusqu’à {γ} en main, il est possible de restreindre l’égalité à la fibre cor-
respondante à γ

(3.38) O(T γWu(γ)|γ) = O(T γ
γ M

v
ζ |γ)Ind ⊕O(NγW s(ζ)|γ).

De plus, remarquons que par définition

(3.39) W s(γ) ∩Wu(γ) = ∅ ⇒ W s(γ) ⋔ Wu(γ),

et alors

(3.40) TW s(γ) ∩ TWu(γ) = ∅.

De cette façon, sur cette intersection ”+ ∼= ⊕”. Par hypothèse de transversalité

(3.41) TWu(γ) + TWu(γ) = TM ⇔ TWu(γ)⊕ TWu(γ) ∼= TM.

5Ici, aucune adaptation de la notation n’est nécessaire pour le premier et le dernier terme de l’équation
(3.32) – or, nous ajouterons γ en superscript à T⋆ et N⋆ afin de garder une consistance à la notation utilisée
pour l’extension des fibrés à {γ}.

6Ici, l’adaptation de notation n’est plus abusive, dans le sens où l’extension ne correspond plus
nécessairement à l’identité.
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Par définition du fibré normal,

(3.42) TM ∼= NW s(γ)⊕ TW s(γ).

De ces deux dernières équations, nous obtenons l’isomorphisme suivant

(3.43) TWu(γ) ∼= NW s(γ) ⇒ T γWu(γ)|γ ∼= NγW s(γ)|γ .

En utilisant (3.34), (3.38) et le dernier isomorphisme, il est possible d’écrire

O(T γWu(ξ)|γ) = O(T γ
ξ M

u
γ |γ)Ind ⊕O(NγW s(γ)|γ)

= O(T γ
ξ M

u
γ |γ)Ind ⊕O(T γWu(γ)|γ)

= O(T γ
ξ M

u
γ |γ)Ind ⊕O(T γ

γ M
v
ζ |γ)Ind ⊕O(NγW s(ζ)|γ),

(3.44)

Comme ωη
η→η0
−−−−→ (u, v)|passe par γ, dans cette limite

O(T γWu(ξ)|γ) = O(T γ
ξ M

ωη

ζ |γ)Ind ⊕O(NγW s(ζ)|γ).(3.45)

Ceci prouve que T γ
ξ M

ωη

ζ |γ est une variété orientable et en définit même l’une des deux orien-

tations. De la discussion dans [16, p. 104] comme ξM
ωη

ζ est connectée nous avons qu’une

orientation sur le fibré total – i.e. T γ
ξ M

ωη

ζ – est déterminée par l’orientation d’une seule

fibre arbitraire – i.e. ici T γ
ξ M

ωη

ζ |γ . Ainsi, ξM
ωη

ζ est une variété orientable.

Cela dit, nous avons la décomposition naturelle de l’orientation en somme directe suivante
en extensions de {γ}

(3.46) O(T γ
ξ M

ωη

ζ )Ind = O(T γ
ξ M

u
γ )Ind ⊕O(T γ

γ M
v
ζ )Ind = nuO(E+)⊕ nvO(E−).

Comme une variété orientable possède deux orientations possibles, nous devons avoir la
correspondance suivante

(3.47) nuO(E+)⊕ nvO(E−) = nunvO(∇∇f(ωη),−
d

dη
ωη).

Cette dernière condition sur l’orientation des fibrés implique

(3.48) Oωη (O(ξM
u
γ )Ind,O(γM

v
ζ )Ind) = O(ξM

ωη

ζ ).

Q.E.D

4. Calcul des groupes d’homologie de Morse pour S2 × T 2

Dans le contexte de la théorie de Morse, nous désirons calculer les groupes d’homologies
du produit S2 × T 2.

De façon générale, soient M1 et M2 deux variétés munies de fonctions de Morse f1 et f2,
respectivement, et munies de champs pseudo-gradients X1 et X2 satisfaisant la condition de
Smale. Il est à noter que

(4.1) f1 + f2 : M1 ×M2 → R,

doit être une fonction de Morse. Les points critiques de f1 + f2 sont les points (ξ1, ξ2),
où ξ1 ∈ Crit(f1) et ξ2 ∈ Crit(f2). Supposons le contraire. Alors, comme la différentielle
fi⋆ : TpMi → R sur fi au point p ∈ Mi est linéaire,

(f1 + f2)⋆ = f1⋆ + f2⋆ = 0  ,(4.2)

∴ (ξ1, ξ2) ∈ Critk(f1 + f2) ⇔ (ξ1 ∈ Criti(f1) ∧ ξ2 ∈ Critj(f2) : i+ j = k).(4.3)
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Hormis cela, comme M1 et M2 sont deux espaces différents, il est clair que le couple (X1, X2)
est lui aussi de Smale. Soit alors un point critique ξ := (ξ1, ξ2) de f1 + f2 d’indice k et soit
un point critique γ := (γ1, γ2) de la même fonction, mais cette fois-ci d’indice k− 1 tel qu’il
existe une trajectoire connectant ξ à γ. Ce flot est décrit par

(4.4) φ
(X1,X2)
t (·, ⋆) := (φX1

t (·), φX2

t (⋆)),

de sorte que

(4.5) (ξMγ)(X1,X2)
∼= (ξ1Mγ1

)X1
× (ξ2Mγ2

)X2
.

Remarquons que si ξ1 6= γ1 et si ξ2 6= γ2, pour avoir (ξMγ)(X1,X2) 6= ∅, nous demandons

(4.6) (Ind(ξ1) ≥ Ind(γ1) + 1) ∧ (Ind(ξ2) ≥ Ind(γ2) + 1).

Ainsi, en général, ces conditions se contractent comme

(4.7) Ind(ξ) ≥ Ind(γ) + 2.

Si, dans un autre contexte, ξ et γ sont d’indices consécutifs (alors soit que ξ1 = γ1 ou soit
que ξ2 = γ2), nous avons

(4.8) (ξMγ)(X1,X2)
∼=

{

ξ1 × (ξ2Mγ2
)X2

ξ1 = γ1,

(ξ1Mγ1
)X1

× ξ2 ξ2 = γ2.

Alors, le coefficient du nombre de façons de descendre dans un tel cas égale

(4.9) N(X1,X2)(ξ, γ) =







NX2
(ξ2, γ2) ξ1 = γ1,

NX1
(ξ1, γ1) ξ2 = γ2,

0 autrement.

Si maintenant nous considérons l’application
(4.10)


Φ :
⊕

i+j=k

CMi(M1, f1)⊗ CMj(M2, f2) → CMk(M1 ×M2, f1 + f2)



 : ξ1 ⊗ ξ2 7→ (ξ1, ξ2).

Notre objectif est de montrer que cette application est un isomorphisme de groupes abéliens.
Pour ce faire, nous nous inspirerons de [1]. D’abord, considérons les lemmes, théorèmes et
propositions suivants.

Lemme 7. L’application Φ définit un isomorphisme de complexes
(4.11)
Φ : (CM⋆(M1, f1)⊗CM∗(M2, f2), ∂X1

⊗1M2
+1M1

⊗∂X2
) → (CM⋆+∗(M1×M2,f1+f2), ∂X1,X2

).

Preuve du lemme. Par simple calcul direct, nous avons d’une part

Φ(∂X1
⊗ 1M2

+ 1M1
⊗ ∂X2

)(ξ1 ⊗ ξ2) = Φ(∂X1
ξ1 ⊗ ξ2 + ξ1 ⊗ ∂X2

ξ2)

= Φ




∑

γ1∈Criti−1(f1)

NX1
(ξ1, γ1)γ1 ⊗ ξ2 + ξ1 ⊗

∑

γ2∈Critj−1(f2)

NX2
(ξ2, γ2)γ2





=
∑

γ1∈Criti−1(f1)

NX1
(ξ1, γ1)(γ1, ξ2) +

∑

γ2∈Critj−1(f2)

NX2
(ξ2, γ2)(ξ1, γ2).

(4.12)
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et d’une autre part

(4.13) ∂(X1,X2)Φ(ξ1 ⊗ ξ2) =
∑

(γ1,γ2)∈Criti+j−1(f1+f2)

N(X1,X2)((ξ1, ξ2), (γ1, γ2))(γ1, γ2).

Comme ξ et γ sont d’indices consécutifs, la somme se réécrit comme (4.9)
(4.14)

∂(X1,X2)Φ(ξ1⊗ξ2) =
∑

γ1∈Criti−1(f1)

NX1
(ξ1, γ1)(γ1, γ2 = ξ2)+

∑

γ2∈Critj−1(f2)

NX1
(ξ1, γ1)(γ1 = ξ1, γ2).

En comparant, le résultat désiré est vérifié. Q.E.D

Lemme 8. L’homologie d’un produit tensoriel de complexes est le produit tensoriel des ho-
mologies – i.e.

(4.15) H⋆(C∗ ⊗ d∗) = H⋆(C∗)⊗H⋆(d∗).

Preuve du lemme. Voir [1, p. 556]. Q.E.D

Lemme 9. Si 0 ≤ α < ∞, alors

(4.16) H⋆

(
⊕

α

Cα

)

∼=
⊕

α

H⋆(Cα).

Preuve du lemme. Voir [29]. Q.E.D

Théorème 1. (Formule de Künneth)

Soient M1 et M2 deux variétés compacte (k fini). Alors, l’isomorphisme suivant existe

(4.17) HMk(M1 ×M2, f1 + f2,Or) →
⊕

i+j=k

HMi(M1, f1,Or)⊗HMj(M2, f2,Or).

Preuve du Théorème. Par l’isomorphisme Φ (ici Or ∼= Z)

HMk(M1 ×M2, f1 + f2,Or) ≡ HM(CMk(M1 ×M2, f1 + f2,Or))

∼=Φ HM




⊕

i+j=k

CMi(M1, f1,Or)⊗ CMj(M2, f2,Or)





∼=
⊕

i+j=k

HM (CMi(M1, f1,Or)⊗ CMj(M2, f2,Or))

∼=
⊕

i+j=k

HM(CMi(M1, f1,Or))⊗HM(CMj(M2, f2,Or))

≡
⊕

i+j=k

HMi(M1, f1,Or))⊗HMj(M2, f2,Or).

(4.18)

Q.E.D

Il est maintenant temps de définir (f1, X1) et (f2, X2) explicitement sur M1 = S2 et sur
M2 = T 2. Pour se faire, considérons d’abord une proposition [1, p.9]. Elle va comme suit

Proposition 3. Soit M ⊂ R
n une sous-variété. Pour presque tous les points (propriété

générique) p ∈ R
n, la fonction

(4.19) ((fp : M → R) : ξ 7→ ‖ξ − p‖2Euc),
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est de Morse.

Preuve de la proposition. La différentielle de fp est donnée par

fp
⋆ (η) = (

d

dξ
‖ξ − p‖2) · η

= (
d

dξ
(ξ − p) · (ξ − p)) · η

= 2(ξ − p) · η.

(4.20)

Comme η ∈ dom(fp
⋆ ) ≡ TξM , ξ est un point critique si et seulement si (ξ−p) est orthogonal

à TξM . Comme M est une sous-variété de R
n, par [1, Théorème A.1.1], il nous est possible

de choisir une paramétrisation locale de ξ ∈ M au voisinage de p (si d ≤ n)

(4.21) (u1, ..., ud) 7→ ξ(u1, ..., ud).

Dans ces coordonnées, nous avons, composantes par composante de la différentielle

∂

∂ui

fp =
∂

∂ui

((ξ − p) · (ξ − p))

= 2(ξ − p) ·
∂

∂ui

ξ.

(4.22)

Alors,

∂2

∂ui
∂uj

fp =
∂

∂ui

(2(ξ − p) ·
∂

∂uj

ξ)

= 2

(
∂

∂ui
∂ui

ξ ·
∂

∂ui
∂uj

ξ + (ξ − p) ·
∂2

∂ui
∂uj

ξ

)

.

(4.23)

Rappelons que si A ∈ MATn×n(V,K), A est inversible (non dégénérée) si et seulement si
det(A) 6= 0 si et seulement si Rang(A) = n si et seulement si ker(A) = 0. Ainsi, le point ξ
est un point critique non dégénéré si et seulement si le vecteur (ξ−p) est orthogonal à TξM

et que le rang de
[

∂2

∂ui
∂uj

fp
]

est égal à d. Il reste à montrer que, sous ces conditions, fp est

génériquement une fonction de Morse. Il est suffisant de montrer que les p qui ne satisfont
pas cette condition de générécité sur la non-dégénérescence sont des points critiques d’une
application lisse dans le but d’utiliser le Théorème de Sard.

Pour ce faire, nous considèrerons le fibré normal de M dans R
n – i.e.

(4.24) N := {(ξ, ν) ∈ M ×R
n | ν ⊥ TξM} ⊂ M ×R

n,

muni de l’application

(4.25) (E : N → R
n) : (ξ, ν) 7→ ξ + ν.

Le résultat désiré suit du prochain lemme. Q.E.D

En effet, nous avons montré plus haut que fp était de Morse à ξ (point critique non

dégénéré) si et seulement si la matrice
[

∂2

∂ui
∂uj

fp
]

est inversible à ce point. Ainsi, fp n’est

pas de Morse à ξ si et seulement si la matrice
[

∂2

∂ui
∂uj

fp
]

est non-inversible à ce point. Le

lemme suivant nous garantit que si cette matrice n’est pas inversible, alors, p est un point
critique de E (application lisse). Par le Théorème de Sard, Crit(E) constitue un ensemble
fini de points. De plus, comme p := ξ + ν, il existe clairement une bijection du point ξ à p.
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Ainsi, il doit exister un nombre fini de ξ qui ne sont pas des points critiques non dégénérés
de fp – i.e. fp est de Morse presque partout.

Lemme 10. Le fibré normal N est une sous-variété de M × R
n. Le point p := ξ + ν ∈ R

n

est une valeur critique de E si et seulement si, la matrice avec les éléments donnés par

∂2

∂ui
∂uj

fp = 2

(
∂

∂ui
∂ui

ξ ·
∂

∂ui
∂uj

ξ − ν ·
∂2

∂ui
∂uj

ξ

)

,(4.26)

n’est pas inversible.

Preuve du lemme. Voir [1, p.10]. Q.E.D

De cette dernière proposition, soit p 6∈ S2, T 2 et leur intérieur. Alors, il est facile d’obtenir
la fonction de Morse suivante définie sur S2 × T 2

(4.27) (Fp := fp
1 + fp

2 : S2 × T 2 → R) : ‖ξ − p‖2 + ‖η − p‖2.

Ainsi, prenons X1 := ∇∇(fp
1 ) et X2 := ∇∇(fp

2 ) au sens de [1], afin que (X1, X2) soit de Smale
sur S2 × T 2.

Nous devons maintenant construire le complexe de Morse pour S2 et T 2 et ensuite utiliser
la formule de Künneth pour calculer les groupes d’homologie du produit.

Le complexe pour S2 s’écrit, comme cet espace n’est muni que d’un maximum α d’indice
2 et un minimum β d’indice 0,
(4.28)

...
∂4−→

⊕

x3∈Crit3(f
p
1
)

Cx3
x3

∂3−→
⊕

x2∈Crit2(f
p
1
)

Cx2
x2

∂2−→
⊕

x1∈Crit1(f
p
1
)

Cx1
x1

∂1−→
⊕

x0∈Crit0(f
p
1
)

Cx0
x0

∂0−→ 0,

ou

(4.29) ...
∂4−→ 0

∂3−→ Cαα
∂2−→ 0

∂1−→ Cββ
∂0−→ 0,

ou, par isomorphisme,

(4.30) ...
∂4−→ 0

∂3−→ Z
∂2−→ 0

∂1−→ Z
∂0−→ 0.

Il est aussi à noter que l’application de bord ∂2 est telle que

(4.31) ∂2α =
∑

y∈Crit1(f
p
1
)

NX1
(α, y)y = 0,

puisque la somme est vide. Il en va de même pour ∂0β. Les groupes d’homologies sont donc,
pour S2,

(4.32) HM⋆(S
2, fp

1 ,Z) =

{

Z ⋆ ∈ {0, 2},

0 autrement.

De façon similaire, il nous est possible de construire le complexe de Morse pour T 2, gardant
en tête que cet espace admet avec notre choix de fp

2 , un maximum a d’indice 2, deux points
de scelle c1 et c2 d’indice 1 et finalement un minimum b d’indice 0. Ainsi,

(4.33) ...
∂4−→ 0

∂3−→ Z
∂2−→ Z⊕Z

∂1−→ Z
∂0−→ 0.
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Ici, les applications de bord sont
(4.34)

∂2a =
∑

z∈Crit1(f
p
2
)

NX2
(a, z)z =

∑

z∈Crit1(f
p
2
)

∑

u∈aMz

nuz = ((+1)+(−1))c1+((+1)+(−1))c2 = 0.

(4.35) ∂1c1 =
∑

l∈Crit0(f
p
2
)

NX2
(c1, l)l =

∑

l∈Crit0(f
p
2
)

∑

v∈c1
Ml

nvz = ((+1) + (−1))b = 0 = ∂1c2.

Ainsi, les groupes d’homologie sont (sans surprise), pour T 2,

(4.36) HM⋆(T
2, fp

2 ,Z) =







Z ⋆ ∈ {0, 2},

Z⊕Z ⋆ ∈ {1},

0 autrement.

À l’aide de la formule de Künneth, calculons les groupes d’homologie. Pour k ≥ 5, c’est
groupes sont triviaux par les groupes d’homologie trouvés pour S2 et T 2. Ainsi, pour k = 4,

HM4(S
2 × T 2, fp

1 + fp
2 ,Z)

∼=
⊕

i+j=4

HMi(S
2, fp

1 ,Z)⊗HMj(T
2, fp

2 ,Z)

= HM0(S
2, fp

1 ,Z)⊗HM4(T
2, fp

2 ,Z)⊕HM1(S
2, fp

1 ,Z)⊗HM3(T
2, fp

2 ,Z)

⊕HM2(S
2, fp

1 ,Z)⊗HM2(T
2, fp

2 ,Z)⊕HM3(S
2, fp

1 ,Z)⊗HM1(T
2, fp

2 ,Z)

⊕HM4(S
2, fp

1 ,Z)⊗HM0(T
2, fp

2 ,Z)

= Z⊗Z.

(4.37)

Pour k = 3

HM3(S
2 × T 2, fp

1 + fp
2 ,Z)

∼=
⊕

i+j=3

HMi(S
2, fp

1 ,Z)⊗HMj(T
2, fp

2 ,Z)

= HM0(S
2, fp

1 ,Z)⊗HM3(T
2, fp

2 ,Z)⊕HM1(S
2, fp

1 ,Z)⊗HM2(T
2, fp

2 ,Z)

⊕HM2(S
2, fp

1 ,Z)⊗HM1(T
2, fp

2 ,Z)⊕HM3(S
2, fp

1 ,Z)⊗HM0(T
2, fp

2 ,Z)

= Z⊗ (Z⊕Z).

(4.38)

Pour k = 2

HM2(S
2 × T 2, fp

1 + fp
2 ,Z)

∼=
⊕

i+j=2

HMi(S
2, fp

1 ,Z)⊗HMj(T
2, fp

2 ,Z)

= HM0(S
2, fp

1 ,Z)⊗HM2(T
2, fp

2 ,Z)⊕HM1(S
2, fp

1 ,Z)⊗HM1(T
2, fp

2 ,Z)

⊕HM2(S
2, fp

1 ,Z)⊗HM0(T
2, fp

2 ,Z)

= (Z⊗Z)⊕ (Z⊗Z).

(4.39)
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Pour k = 1

HM1(S
2 × T 2, fp

1 + fp
2 ,Z)

∼=
⊕

i+j=1

HMi(S
2, fp

1 ,Z)⊗HMj(T
2, fp

2 ,Z)

= HM0(S
2, fp

1 ,Z)⊗HM1(T
2, fp

2 ,Z)⊕HM1(S
2, fp

1 ,Z)⊗HM0(T
2, fp

2 ,Z)

= Z⊗ (Z⊕Z).

(4.40)

Pour k = 0

HM1(S
2 × T 2, fp

1 + fp
2 ,Z)

∼=
⊕

i+j=0

HMi(S
2, fp

1 ,Z)⊗HMj(T
2, fp

2 ,Z)

= HM0(S
2, fp

1 ,Z)⊗HM0(T
2, fp

2 ,Z)

= Z⊗Z.

(4.41)

En récapitulatif, les groupes d’homologie sont

(4.42) HM⋆(S
2 × T 2, fp

1 + fp
2 ,Z)

∼=







Z⊗Z ⋆ ∈ {0, 4},

Z⊗ (Z⊕Z) ⋆ ∈ {1, 3},

(Z⊗Z)⊕ (Z⊗Z) ⋆ ∈ {2},

0 autrement.

Comme le produit tensoriel est distributif, nous pouvons réécrire

(4.43) HM⋆(S
2 × T 2, fp

1 + fp
2 ,Z)

∼=







Z⊗Z ⋆ ∈ {0, 4},

(Z⊗Z)⊕ (Z⊗Z) ⋆ ∈ {1, 2, 3},

0 autrement.

De plus, notons que pour un indice J dénombrant des groupes abéliens Aj , j ∈ J , nous
avons sur les dimensions des groupes

(4.44) dim




⊕

j∈J

Aj



 =
∑

j∈J

dim(Aj),

et

(4.45) dim(A1 ⊗A2) = dim(A1) dim(A2).

Comme Z est un groupe cyclique, il s’en suit que

(4.46) dim(HM⋆(S
2 × T 2, fp

1 + fp
2 ,Z)) =







1 ⋆ ∈ {0, 4},

2 ⋆ ∈ {1, 2, 3},

0 autrement.

Comme (ξ1, ξ2) est un point critique de fp
1 + fp

2 si et seulement si ξ1 et ξ2 sont des points
critiques de fp

1 et fp
2 respectivement, on voit directement que l’égalité à l’inégalité de Morse

nous donne le nombre de points critiques sur S2 × T 2 pour chaque indice : 1 point critique
d’indice 0, z, et d’indice 4, Q, et 2 points critiques d’indice 1, u1 et u2, d’indice 2, d1 et d2,
et d’indice 3, T1 et T2. Le polynôme de Poincaré

(4.47) PS2×T 2(t) = 1 + 2(t+ t2 + t3) + t4,

évalué à t = −1 nous donne la caractéristique d’Euler de S2 × T 2, soit χ(S2 × T 2) = 0.
Ainsi, S2 × T 2 est de genre 1.
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4.1. L’éclatement des points critiques de S2 × T 2. Soit (f,X) un couple de Morse-Smale
sur une variété compacte M . De [1], nous avons que

Lemme 11. Étant donné une fonction de Morse h sur une variété compacte M , il existe une
seconde fonction de Morse ℓ telle que Critk(ℓ) = Critk(h) ∀ k et telle que ℓ(p) = |p|.

Notons qu’une telle fonction de Morse est nommée ordonnée.

Lemme 12. Sur toute variété compacte et connexe M , il existe une fonction de Morse qui
ne possède qu’un seul minimum.

Ainsi, supposons que la fonction f est ordonnée et possède un unique minimum, noté z.

Soit maintenant p ∈ Crit(f). Rappelons que dans [1], on établie que pMz est la compac-
tification de l’espace des modules de flots reliant p à z par l’ajout (ou non) des trajectoires
brisées.

Ainsi, pour v ∈ pMz, on peut écrire v = (v1, ..., vj) ∈
∏

i∈{1,...,j},p1=p,pj=z pi
Mpi+1

, tel

que pi ∈ Crit(f).

Il sera utile de paramétrer ces trajectoires de la façon la plus naturelle. Pour v ∈p Mz,
choisissons la paramétrisation

(4.48) ((Λv : [0, f(p)] → M) : Λv(τ) = ζ ⇔ f(ζ) = f(p)− τ).

Moralement, cette paramétrisation nous informe du niveau ζ sur lequel on se trouve après
un temps τ compris dans l’intervalle du domaine. Cette paramétrisation s’étend donc bel et
bien à toutes les trajectoires de modules de flots (brisées ou non) dans ∂pMz, ayant comme
limites évidentes

(4.49) Λv(τ)
τ→0
−−−→ p et Λv(τ)

τ→f(p)
−−−−−→ 0.

définition 1. (Éclatement d’une variété instable) L’éclatement d’une variété instable est par
définition

(4.50) EM (p, τ) : (pMz × [0, f(p)])/ ∼τ ,

où la relation d’équivalence ∼τ est telle que ((v1, ..., vj), τ) ∼τ ((v′1, ..., v
′
j), τ) si, ∀ i :

f(pi−1) > τ , on a vi = v′i ∈pi−1
Mpi

.

Autrement dit, on identifie les points (v, τ) et (v′, τ) si les trajectoires de v et de v′

cöıncident partout au-dessus du niveau τ .

Avant de tenter de visualiser l’éclatement des points critiques de S2 × T 2, voici quelques
résultats intéressants sur l’espace EM (p, t).

Lemme 13. EM (p, t) est Hausdorff.

Preuve du lemme. Rappelons qu’un espace est Hausdorff s’il existe pour tous les points dis-
tincts un voisinage pour chaque ne s’intersectant pas. Autrement dit, que n’importe quelle
suite qui converge dans cet espace est unique. Ainsi, soient deux suites (vn, τn) et (v′n, τ

′
n)

dans pMz×[0, f(p)] telles que : (i) vn
n→∞
−−−−→ v et τn

n→∞
−−−−→ τ , (ii) v′n

n→∞
−−−−→ v′ et τ ′n

n→∞
−−−−→ τ ′

et (iii) (vn, τn)|∼ = (v′n, τ
′
n)|∼ ∀ n.
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On doit alors montrer que ces deux suites de trajectoires, donnée la relation d’équivalence,
sont égales dans la limite où n → ∞.

D’abord, comme (vn, τn) ∼ (v′n, τ
′
n) ∀ n, par définition de ∼τ , on doit avoir que τn = τ ′n

pour tout n. Ensuite, comme (vn, τ) ∼ (v′n, τ) ∀ n, nous avons que passé le temps limite τ
(ou, au-dessus du niveau τ), toutes les trajectoires vn et v′n cöıncident. Q.E.D

La paramétrisation Λv nous permet de définir l’application continue

(4.51) ((Λ∗ : pMz × [0, f(p)] → M) : (v, τ) 7→ Λv(f(p)− τ) = ι ⇔ f(ι) = τ).

Cette application permet d’identifier un point ι sur la variété à l’intersection de v et du
niveau f−1(τ) – i.e. ι ∈ Wu(p) ou sa frontière. Comme le couple (v, τ) est unique, cette
identification est injective.

L’application Λ∗ peut être redéfinie par

(4.52) Λ∗ ≡ E◦ ∼τ ,

où

(4.53) ((E : EM (p, τ) → M) : (v, τ)|∼ 7→ Λ∗(v, τ) = Λv(f(p)− τ)).

Le lemme suivant sur l’espace engendré par l’image de E justifie pourquoi on appelle EM (p, τ)
l’éclatement de Wu(p).

Lemme 14. E(EM (p, τ)) = Wu(p).

Preuve du lemme. Montrons d’abord que E(EM (p, τ)) ⊇ Wu(p). Prenons ξ ∈ Wu(p). Alors,
ξ appartient au premier segment d’une trajectoire brisée (ou non) v = (v1, ..., vj) entre p
et z (ici, j ≤ 1 est situé au-dessus d’un certain niveau f−1(τ)). Ainsi, par définition de
Λ∗ et donc de E, il existe un couple (v, τ) tel que E((v, τ)|∼) = Λ∗((v, τ)) = ξ. Ainsi,
pour tout ξ ∈ Wu(p), E(EM (p, τ)) ⊇ Wu(p). Pour montrer totalement l’inclusion désirée,

nous devons prouver la même chose pour ξ ∈ ∂Wu(p). Soit alors (ξn)
∞
n=1 ⊆ Wu(p) une

séquence telle qu’elle converge à ξ (une telle séquence existe car Wu(p) = Wu(p)∪ ∂Wu(p)
est fermé et donc contient tous ses points d’accumulation et que ξ en est trivialement un).
Par l’argument développé plus haut, pour tout n, on trouve un (vn, τn) : Λ∗((vn, τn)) =
ξn. Comme ((vn, τn))

∞
n=1 est une suite définie sur un compact, par Bolzano-Weierstraß

généralisé, il existe une sous-suite ((vnk
, τnk

))∞k1
qui converge dans ce compact. Ainsi, il

existe (v, τ) ∈ pMz tel que, par continuité,

(4.54) Λ∗((vnk
, τnk

)) = ξnk

k→∞
−−−−→ Λ∗((v, τ)).

Comme l’éclatement est Hausdorff, la limite des suites dans cet espace est unique et comme

ξn
n→∞
−−−−→ ξ, alors

(4.55) E((vnk
, τnk

)|∼)
k→∞
−−−−→ E((v, τ)|∼) ≡ (E◦ ∼)((v, τ)) ≡ Λ∗((v, τ)) = ξ.

La première inclusion est ainsi montrée.

Il faut maintenant montrer que E(EM (p, τ)) ⊆ Wu(p). Pour se faire, prenons γ ∈
E(EM (p, τ)). Alors, γ est tel que

(4.56) (γ = (v, τ)|∼ | (v, τ) ∈ pMz).
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Il faut montrer que E(γ) ∈ Wu(p). Si (v, τ) ∈ pMz × (0, f(p)], la preuve est triviale car ce
point n’est pas un point limite – i.e. on s’y rend dans un temps non asymptotique. C’est-à-
dire qu’il existe un γ bien défini tel que E(γ) ∈ Wu(p) ⊆ Wu(p). Si (v, τ) 6∈ pMz×(0, f(p)],

alors, choisissons une séquence (vn, τn)
∞
n=1 ⊂ pMz × (0, f(p)] : (vn, tn)

n→∞
−−−−→ (v, t)7. Par

la continuité de Λ∗, alors Λ∗((vn, τn))
n→∞
−−−−→ Λ∗((v, τ)) ≡ (E◦ ∼)((v, τ)) ≡ E(γ). Alors,

E(γ) = Λ∗((v, τ)) ∈ Wu(p). Q.E.D

Il est intuitif que l’éclatement soit un espace contractible – i.e. l’application identité y est
nulle-homotopique à une application constante.

Lemme 15. L’espace EM (p, τ) est contractible.

Preuve du lemme. Par définition, les points de l’espace pMz × {f(p)} sont envoyés sur
le même point dans l’espace de l’éclaté – par le quotient qui le défini. Notons ce point
̟ ∈ EM (p, τ). Comme dit plus tôt, nous désirons montrer que Id(EM (p, τ)) est homotopique
à une application constante envoyant EM (p, τ) sur ̟ – i.e. application dont l’image est ̟.

Pour se faire, définissons

(4.57) ((Λ′
v : [0, f(p)] → EM (p, τ)) : τ 7→ (v, f(p)− τ)|∼).

Alors, Λ′
v(0) = (v, f(p))|∼ = ̟ et Λv ≡ E ◦ Λ′

v.

Munis de cette notation, on note qu’il y a pour tout ζ ∈ EM (p, τ) une trajectoire ζ̄ :
[0, τ∗] → EM (p, τ) telle que ζ̄(0) = ̟ et ζ̄(τ∗) = ζ qui, de plus, cöıncide avec une trajectoire
v ∈ pMz – i.e.

(4.58) ζ̄(τ) = Λ′
v(τ) ∀ τ ∈ [0, τ∗].

Pour une trajectoire ζ̄, τ∗ se doit d’être unique. On note que l’association constante, ζ → ζ̄,

(4.59) ((β : EM (p, τ) → {ζ̄ : [0, τ∗] → EM (p, τ) | τ∗ ≥ 0, ζ̄(0) = ̟}
︸ ︷︷ ︸

Ensemble des trajectoires ̟ → ζ

) : ζ 7→ ζ̄).

Alors, il nous est possible de définir l’homotopie Hα

(4.60) ((Hα : EM (p, τ)× [0, 1] → EM (p, τ)) : ζ 7→ (β(ζ))((1 − α)τ∗) ≡ ζ̄((1 − α)τ∗)),

telle que

H0(ζ) = ζ̄(τ∗) = Id(ζ),(4.61)

H1(ζ) = ζ̄(0) = ̟.(4.62)

Il existe donc une homotopie entre l’identité et une application constante. Ainsi, l’identité
est nulle-homotopique. Q.E.D

Lemme 16. EM (p, τ) est homéomorphique à un disque fermé de dimension égale à l’indice
de p. De plus,

(4.63) ∂EM (p, τ) =
⋃

Ind(q)<Ind(p)

pMq × EM (q, τ).

Preuve du lemme. Voir [3, Section 2.4.6]. Q.E.D

7Clairement, (v, t) est un point d’accumulation de pMz × (0, f(p)] données vn
n→∞

−−−−→ v et τn
n→∞

−−−−→ τ .
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Effectuons maintenant l’éclaté du point T1. Comme l’indice décrôıt le long des trajectoires
d’un pseudo-gradient satisfaisant la condition de Smale, lorsque nous utilisons la définition
des trajectoires brisées

(4.64) ξMγ =
⊔

σ∈Crith(f),
Ind(ξ)>h>Ind(γ)

ξMσ × σMγ ,

il ne faut impérativement pas considérer les trajectoires entre points du même indice.

T1
Mz par définition, exprimé en terme de fermeture de cellules ek

T1
Mz =

⊔

σ∈Crith(f),
3>h>0

ξMσ × σMγ

= {T1
Md1

× d1
Mu1

× u1
Mz} ∪ {T1

Md1
× d1

Mu2
× u2

Mz}

∪ {T1
Md2

× d2
Mu1

× u1
Mz} ∪ {T1

Md2
× d2

Mu2
× u2

Mz}

∪ {T1
Mu1

× u1
Mz} ∪ {T1

Mu2
× u2

Mz}

∪ {T1
Md1

× d1
Mz} ∪ {T1

Mz}

=
4⋃

i=1

({ē0, ē0}i ∪ {ē1}i) ∪ {ē2}.

(4.65)

Alors, l’éclaté de T1 est

(4.66) ES2×T 2(T1, τ) = T1
Mz × [0, f(T1) = 3] =

4⋃

i=1

({ē1, ē1}i ∪ {ē2}i) ∪ {ē3}.

5. Invitation à une généralisation

Pour conclure, nous mentionnons que dans le futur, il serait intéressant de transporter
la discussion faite ici, mais dans le cas où la dimension est infinie. Elle est définie sur un
espace de dimension infini, comme par exemple celui des lacets d’une variété symplectique,
avec la fonctionnelle d’action comme fonction de Morse. Bien que l’indice et le coindice en
tout point critique soient infinis, on peut donner un sens à la notion d’indice relatif. Cela
donne lieu à la fameuse homologie de Floer [8–11].
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Annexe A. Courte révision de l’homologie de Morse sur Z

Le complexe de Morse associé à la fonction de Morse f , avec coefficients entiers et indices
de Morse gradées, forme une châıne de groupes abéliens libres générés par les points critiques
dans Critk(f) – i.e.

(A.1) CMk(M, f) :=
⊕

ξ∈Critk(f)

Cξξ, k, Cξ ∈ Z.

Une somme sur ∅ est par définition triviale.

Suivant le même algorithme, nous choisissons d’abord une orientation pour chaque variété
instable. L’ensemble de ces choix est dénoté : Or. De plus, dans ce travail, nous assumons
que Ind(ξ)− Ind(γ) = 1 et que u ∈ξ Mγ . Dans ce cas, l’espace des modules de flots ξMγ est
une variété orientée compacte de dimension 0 et donc correspond à un nombre fini de points,
chacun muni d’un signe ±1. Particulièrement, cet espace peut être associé à l’intersection
des 0-sections d’un fibré vectoriel de Banach [7, p.125]. L’orbite ξM

u
γ est la composante

connectée de ξMγ passant par u, et est donc munie d’une orientation (par le truchement

de la première proposition) O(ξM
u
γ ). L’orientation induite par le flot Oφ̇t(u) et le signe

caractéristique ηu := ηu(Or) est définie par la relation

(A.2) O(ξM
u
γ ) = ηuO

φ̇t(u).

Il nous est alors possible de définir l’opérateur de bord

(A.3)



(∂k := ∂k(M, f,Or) : CMk(M, f) → CMk−1(M, f)) : ξ 7→
∑

γ∈Critk−1f

N(ξ, γ)γ



 ,

où

(A.4) N(ξ, γ) :=
∑

u∈ξMγ

ηu, ηu ∈ {±1} défini plus haut.

Comme cet opérateur est integrable [17], ∂2
k ≡ 0, nous nous avons que le k-ième groupe

d’homologie correspond alors au co-noyau

(A.5) HMk(M, f,Or) =
ker(∂k)

Im(∂k+1)
.

Annexe B. Discussion sur l’existence de la limite

Rappelons que ξMγ représente l’ensemble des orbites du flot du pseudo gradient φη de
ξ à γ. Si nous avons u ∈ξ Mγ comme point de départ, pour η ∈ [η0,∞[, φη(u) ∈ξ Mγ

impliquant φ̇η(u) ∈ TξMγ . De [4, Lemme 8.5], il s’en suit que

Lemme 17. Soit H(t) un opérateur égalant la Hessienne de f dans la limite t → ±∞.
L’équation

(B.1)
d

dt
φ̇t(u) +H(t)φ̇t(u) = 0,

admet une solution pour |t| > T telle que, φ̇t(u)
t→±∞
−−−−→ 0 – i.e. on atteint les points critiques

dans cette limite et les tangentes au flot y sont nulles.
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Si nous définissons l’opérateur différentiel d := d
dt + H(t), alors par [25, Lemme B.5],

comme

(B.2) φ̇t(u) ∈ ker(d),

alors, gardant en tête que dans la limite H(t) est non dégénérée comme f est une fonction
de Morse,

(B.3)

((

lim
t→±∞

φ̇t(u)

‖φ̇t(u)‖Euc.

:= E
± ∃

)

: H(±∞)E± = E±
E
±, E+ > 0 ∧ E− < 0

)

,

où il est naturel de définir E+ := ⋆φ̇t→+∞(u) et E− := ⋆φ̇t→−∞(u) tels que

(B.4) O(E+) := Oφ̇t→+∞(u) et O(E−) := Oφ̇t→−∞(v).

Annexe C. Preuve complémentaire

Lemme 18. Soient S1 et S2 deux sous-variétés de la n-variété M . Si S1 ⋔ S2, alors ∀ z ∈
S1 ∩ S2

(C.1) Tz(S1 ∩ S2) = TzS1 ∩ TzS2.

Preuve du lemme. Comme S1 ∩ S2 ⊆ S1 et S1 ∩ S2 ⊆ S2, on a pour tout z ∈ S1 ∩ S2

(C.2) Tz(S1 ∩ S2) ⊆ TzS1 et Tz(S1 ∩ S2) ⊆ TzS2 ⇒ Tz(S1 ∩ S2) ⊆ TzS1 ∩ TzS2.

Nonobstant cela, la condition de transversalité sur l’intersection implique que

(C.3) codim(S1 ∩ S2) = codim(S1) + codim(S2),

qui se traduit par
(C.4)
dim(S1 ∩ S2) = dim(S1) + dim(S2)− n ⇒ dim(Tz(S1 ∩ S2)) = dim(TzS1) + dim(TzS2)− n.

La transversalité implique aussi que

(C.5) dim(TzM) = dim(TzS1 + TzS2) = n.

Nous réécrivons alors

(C.6) dim(Tz(S1 ∩ S2)) = dim(TzS1) + dim(TzS2)− dim(TzS1 + TzS2).

du théorème fondamental de l’algèbre linéaire,

(C.7) dim(TzS1 ∩ TzS2) = dim(TzS1) + dim(TzS2)− dim(TzS1 + TzS2).

Ainsi dim(TzS1∩TzS2) = dim(Tz(S1∩S2)) et Tz(S1∩S2) ⊆ TzS1∩TzS2 implique le résultat
désiré.
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[18] Laudenbach, F. The poincaré-lefschetz pairing viewed on morse complexes, 2020.
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