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Résumé

Dans l'artile Polygones du plan et polyèdres hyperboliques ([BG92℄), C.

Bavard et É. Ghys donnent une onstrution simple d'exemples d'orthoshèmes

de Im Hof (as partiuliers de polyèdres de Coxeter) en montrant omment

paramétrer des ensembles de polygones du plan réel par des polyèdres hy-

perboliques.

L'artile de W. P. Thurston, ([Thu98℄), examine les ensembles de

métriques eulidiennes à singularités oniques sur la sphère et il mon-

tre qu'ils sont paramétrés par des �ne-variétés hyperboliques omplexes,

et examine dans quels as e sont des orbifolds.

On va onsidérer des �ne-variétés hyperboliques onstruites anon-

iquement à partir des polyèdres de Bavard et Ghys, et montrer que es

ensembles sont des formes réelles des �ne-variétés de Thurston.

Abstrat

In their artile on polygons and hyperboli polyhedra ([BG92℄), C.

Bavard and É. Ghys built in a simple way examples of Im Hof orthoshems

(partiular ases of Coxeter polyhedra). This onstrution relies on a

parametrization of polygons in the plane by hyperboli polyhedra.

In his artile on shapes of polyhedra and triangulations of the sphere

([Thu98℄), W . P . Thurston studies the sets of eulidean metris with

one singularities on the sphere. He parametrizes these sets by omplex

hyperboli one-manifolds, and studies when they are orbifolds.

We will onsider hyperboli one-manifolds built in a anonial way

from Bavard and Ghys' polyhedra. We will show that they are real forms

of Thurston's one-manifolds.
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1 Orbifolds et �ne-variétés

Soit X une variété riemannienne omplète de dimension n et G un groupe

agissant sur X . Nous nous plaerons dans le as où G est un sous-groupe du

groupe des isométries de X . Une (X,G)-variété M est un espae muni d'un

atlas dont les artes sont di�éomorphes à des ouverts de X et dont les hange-

ments de artes sont des éléments de G. On munit M de la métrique induite

par elle de X . Pour plus de détails sur les (X,G)-strutures, voir [Thu97a℄,

[Thu97b℄, [BP92℄, [DCS00℄, [Rat94℄. On attire l'attention sur le fait qu'ii X
n'est pas forément un espae à ourbure onstante.

Un (X,G)-orbifold (on peut trouver le terme orbivariété en français) a la

même struture qu'une (X,G)-variété, à la di�érene que les ouverts des artes

de l'orbifold ne sont plus di�éomorphes à des ouverts de X mais à des quotients

des ouverts de X par des sous-groupes �nis de G, es groupes étant di�érents
de point en point. On trouvera une dé�nition omplète dans [Thu97b℄, et de

maniére très developpée dans [DCS00℄.

La notion d'orbifold est une généralisation de la notion de variété. On peut

enore �généraliser� en introduisant les �ne-variétés. Thurston donne dans son

artile une dé�nition �fairly intuitive� que nous allons essayer d'expliquer laire-

ment. Pour une dé�nition dans le as où X est à ourbure onstante (don en

partiulier triangulable), on peut voir [DCS00℄ou [BLP02℄.

Dé�nition 1 Pour un point p de X, le link en p est l'espae des germes de

segments géodésiques d'origine p de vitesse unitaire.

Pour un point p �xé, le link en p est une variété de dimension n− 1, que l'on
note Xp. Si Gp est le stabilisateur de p, 'est un sous groupe des isométries de

Xp, on peut don parler de (Xp, Gp)-struture.
On dé�nit une (X,G)-�ne-variété par réurene sur la dimension. Si X

est de dimension 1, une (X,G)-�ne-variété est une (X,G)-variété.
Soit X de dimension n et Y une (Xp, Gp)-variété ompate et onnexe

1

. On

va onstruire le �ne de rayon r de Y . On hoisit r assez petit de telle sorte que
que la restrition à la boule de rayon r de TpX de l'appliation exponentielle de

X en p soit un plongement sur X .

On peut identi�er Xp à l'ensemble des diretions des rayons géodésiques

partant de p, et don à une sphère dans TpX . Y étant une (Xp, Gp)-variété, il
est onstitué d'ouverts de Xp reollés d'une ertaine façon. Ces ouverts sont vus

omme des ouverts de la sphère orrespondante dans TpX , et à haun d'eux on

1

Il y a une oquille dans l'artile de Thruston, page 523 ligne 27, il faut lire �If Y is any

(Xp, Gp)-manifold� au lieu de �If Y is any (Xp, Gp)-one-manifold�.
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assoie son �ne dans TpX , à savoir le seteur orrespondant dans la boule. On

plonge es �nes dans X à l'aide de l'appliation exponentielle puis on reolle

tous es �nes dans X de la même façon que les ouverts orrepondants de Xp

sont reollés pour former Y . Cette opération est bien dé�nie, puisque Gp agit

à la fois sur l'ensemble des diretions des rayons géodésiques et sur es rayons.

On obtient ainsi le r �ne de Y .

Dé�nition 2 Une (X,G)-�ne-variété est un espae tel que haque point ait

un voisinage isométrique au r �ne d'une (Xp, Gp)-variété.

Si le point a un voisinage isométriquement homéomorphe à un voisinage de

X , il sera dit régulier, et singulier sinon. Les points réguliers sont denses, et

la �ne-variété est la ompletion de l'ensemble de ses points singuliers.

Le théorème suivant va s'avérer très utile par le suite, il est donné par

Thurston à la page 532 de [Thu98℄. Il s'agit en fait d'une généralisation d'un

théorème de Poinaré (pour tout savoir sur elui-i, onsulter [EP94℄). Les déf-

initions de strate et singularité onique seront données ultérieurement.

Théorème 1 Une �ne-variété est un orbifold si et seulement si toutes les

strates de odimension 2 ont des singularités oniques d'angles de la forme 2π/n
ave n entier.

Exemples importants

Dans le as où les angles dièdres d'un polyèdre sont de la forme π/n, ave
n entier (il s'agit alors d'un polyèdre de Coxeter), l'espae quotient par le

groupe des isométries engendrées par les ré�exions par les faes du polyèdre

est un orbifold (mais le domaine fondamental de l'ation du groupe n'est pas

forément l'intérieur du polyèdre).

Si on prend deux exemplaires d'un polyèdre (plein), ave une orientation

di�érente pour haun, et qu'on les olle par identi�ation des faes, on obtient

un exemple de �ne-variété. Si le polyèdre est de Coxeter, on obtient un orbifold.

2 La onstrution de Bavard et Ghys

On va rappeller la onstrution et les résultats de [BG92℄. Il s'agit de on-

struire un polyèdre hyperbolique assoié à un ensemble de polygones.

Dé�nition 3 On identi�e les polygones à n sommets du plan réel à des n-

uplets P = (u1, ..., un) ave ui ∈ R2
où ui désigne le ieme

sommet, numérotés

dans l'ordre diret. On les onsidère entrés à l'origine, 'est à dire tels que

Σui = 0. On adopte une notation ylique en posant un+1 = u1.

On note Pn l'ensemble des polygones à n sommets. C'est un espae vetoriel

réel de dimension 2n-2.

Quand on oriente les arêtes du polygone dans le sens trigonométrique, l'an-

gle extérieur (orienté positif) entre deux arêtes a1 et a2 est l'angle qu'elles

forment vues omme veteurs de R2
. On onsidère la valeur positive de et an-

gle. On le note ext(a1, a2).
L'angle intérieur (positif) entre a1 et a2, noté int(a1, a2), est donné par

int(a1, a2) = π − ext(a1, a2)

.
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ext

Un polygone onvexe est un polygone dont les angles extérieurs sont om-

pris entre 0 et π et dont la somme est égale à 2π.

Pn est naturellement muni de la forme quadratique d'aire :

AP (P ) =
1

2

n
∑

i=1

det(ui, ui+1) (1)

En e�et, le déterminant est la forme d'aire de R2
, et pour deux points a et b,

det(a, b) est l'aire du parallélogramme de sommets l'origine, a, b et a+b et don
1
2 det(a, b) est l'aire du triangle formé par les sommets l'origine, a et b. L'aire
de P est la somme des aires des triangles formés par deux sommets onséutifs

de P et l'origine.

Si D = (∆1, ..,∆n) est un n-uplet de droites vetorielles de R2
tel que pour

tout i de 1 à n, les droites ∆i et ∆i+1 soient distintes, alors on onsidère le

sous-espae vetoriel PD de dimension n−2 de Pn formé des polygones d'arêtes

parallèles à ∆1, ..,∆n, 'est à dire tels que ui+1 − ui ∈ ∆i pour tous les i de 1 à

n.

Dé�nition 4 Une dégénéresene d'une arête parallèle à la droite ∆i orre-

spond aux polygones de PD dont la ième

arête est réduite à zéro, 'est à dire

que ui = ui+1.

Dans toute la suite, θk désigne un angle intérieur d'un polygone.

Ces dégénéresenes ne peuvent avoir lieu que si l'angle extérieur entre les

arêtes ∆i et ∆i−1 est inférieur à π, 'est à dire, omme et angle est égal à

2π − θi + θi+1, seulement si θi + θi+1 > π. Le nouvel angle intérieur obtenu est

θi + θi+1 − π.
En notant ∠(∆,∆′) l'angle orienté de deux droites distintes (e qui or-

respond à l'angle extérieur pour les arêtes), Bavard et Ghys montrent que la

signature de la restrition de A à PD est (k+, k−) ave :

k+ = ( 1
π

n
∑

i=1

∠(∆i,∆i+1))− 1

k− = ( 1
π

n
∑

i=1

∠(∆i+1,∆i))− 1

Il su�t de proéder par réurrene sur le nombre de droites en utilisant la

projetion qui à un n-uplet de droites fait orrespondre un (n − 1)-uplet, par
dégénéresene d'une droite. On obtient ainsi une formulation de l'aire du poly-

gone en fontion de elle du polygone dégénéré de dimension inférieure moins

un terme orreteur, on a bien une diagonalisation de AP .

Maintenant onsidérons pour D = (∆1, ..,∆n) la suite des diretions des

arêtes d'un polygone onvexe P �xé, le polygone initial, ordonnées dans le

4



sens diret, notée

~D = ( ~∆1, .., ~∆n) où
~∆i est la demi-droite donnée par la ième

arête du polygone onvexe de départ. Il est alors évident que :

AP est de signature(1, n− 3) surPD (2)

On dé�nit le �ne C~D
= {Q ∈ PD : ui+1 − ui ∈ ~∆i ∀i}

2

. Les polygones du

�ne sont tous eux qui sont formés à partir des mêmes demi-droites que P , en
prenant en ompte les dégénèresenes.

Tous les polygones du �ne ont alors les mêmes angles orientés que P . Ils
sont don tous onvexes et don d'aire positive, 'est-à-dire :

AP est stritement positive sur l'intérieur de C~D
(3)

L'ensemble des veteurs positifs pour une forme quadratique de signature

(1, d − 1) sur un espae vetoriel de dimension d est un modèle de l'espae

hyperbolique de dimension d − 1, le modèle projetif. Ii haque polygone de

C~D
peut être identi�é à un point du modèle projetif de l'espae hyperbolique

réel de dimension n-3. On note P~D
l'ensemble orrespondant à C~D

dans Hn−3
.

Si on onsidére que tous les polygones sont d'aire �xée, par exemple d'aire 1, on

se retrouve alors dans le modèle de l'hyperboloïde.

Proposition 1 P~D
est un polyèdre hyperbolique de volume �ni et ompat si et

seulement si le polygone initial n'a pas d'arêtes parallèles.

Preuve : Chaque sous-ensemble de C~D
de odimension 1 est formé des poly-

gones ayant la même dégénérésene, e sont don des hyperplans vetoriels de

Rn
. Leur projetion dans le modèle de Klein est don un ensemble d'hypers-

ufaes hyperboliques totalement géodésiques, ils délimitent don un polyèdre

hyperbolique.

Un sommet à l'in�ni de P~D
orrespond au as où le polygone initial peut

dégénérer en un polygone d'aire nulle, 'est-à-dire en une droite, e qui n'est

possible que s'il admet deux arêtes parallèles. Le nombre d'arêtes étant �ni, il

n'a qu'un nombre �ni de points à l'in�ni dans P~D
, il est don de volume �ni.

S'il n'a auun point à l'in�ni, il est ompat.

�

La suite de l'artile, étudie la ombinatoire de e polyèdre hyperbolique, qui

est parfaitement déterminée par la seule onnaissane du polygone initial et ils

déterminent les as où e polyèdre est un polyèdre de Coxeter :

Théorème 2 (Bavard et Ghys) Le polyèdre est de Coxeter si et seulement

si les birapports de quatre droites onséutives (dans l'ordre ylique) de D =
(∆1, ...,∆n) sont soit positifs ou nuls, soit dans la liste {−tg2π/k ; k ≥ 3}.

Si le birapport est positif, 'est que les deux faes onséutives du polyèdre,

données par les quatre droites, ne se renontrent pas, s'il est nul, 'est qu'elles

se renontrent a l'in�ni. Par exemple, prenons le as où l'ensemble des droites

est omposé de six droites formant entre elles un angle de π/3. Tous les birap-
ports sont égaux à l'in�ni, et on voit bien sur un dessin que toutes les faes de

odimension un sont dé�nies, mais qu'il n'y a auune intersetion.

2

Dans l'artile publié, il n'y a pas de distintion entre les droites et les demi-droites orien-

tées. Nous avons repris les notations du pre print qui sont beauoup plus laires.
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1) 3)

4)2)

Fig. 1 � 1) On peut faire dégénérer une arête du polygone initial en un polygone

qui orrespondra à un point d'une fae de odimension 1 du polyèdre. 2) Une

autre dégénéresene dé�nie une autre fae de odimension 1. 3) Si on dégénère

le polygone issu de la dégénéresene de 1), on obtient un polygone qui orre-

spondra à un point sur une fae de odimension 2 du polyèdre. 4) On obtient le

même polygone par des dégénéresenes di�érentes : la fae de odimension 2

dé�nie en 3) est l'intersetion des faes de odimension 1 dé�nies en 1) et 2).

Lorsqu'il est négatif, Bavard et Ghys démontrent, à partir d'une dé�nition

de deux faes onséutives du polyèdre en fontion du rapport des aires des

triangles du polygone orrespondants aux dégénéresenes de deux arêtes, que

e rapport d'aire est en fait l'opposé du birapport des quatre droites onséutives

du polygone (elles à partir desquelles on dé�nit les deux faes du polyèdre).

En fait l'angle dièdre θ du polyèdre est donné par :

tg2(θ) = −[∆i−1,∆i,∆i+1,∆i+2] (4)

don le polyèdre est de Coxeter quand les valeurs des birapports se trouvent

dans la liste indiquée.

On sait qu'on peut avoir une expression du birapport en fontion des tan-

gentes des angles que les quatre droites forment entre elles. Ce qu'on ne sait pas,

'est si le birapport peut s'exprimer omme la tangente d'un angle qui s'érit

omme une fontion simple (a�ne, quotient...) des angles que les droites forment

entre elles. En partiulier, on ne sait pas s'il est possible d'avoir une dé�nition

de l'angle dièdre du polyèdre par une fontion simple des angles du polygone.

3 La onstrution de Thurston

On rappelle ii les onstrutions de [Thu98℄.

Dé�nition 5 On dé�nit C(α1, .., αn) omme l'ensemble des métriques sur la

sphère S
2
qui sont loalements euliennes à l'exeption d'un nombre �ni n de

points où elles présentent une singularité onique.

Une singularité (onique) d'angle α en un point s de la sphère, ave α
stritement positif et stritement plus petit que 2π, est un voisinage de s qui

est isométrique à un �ne dont l'angle autour du sommet est α. L'angle α est

appelé �ne-angle de s.

Un tel �ne peut être est obtenu en prenant un seteur du plan eulidien dont

les deux segments font un angle 2π−α et en les identi�ant. L'angle 2π−α est la

ourbure de la singularité. On note ki la ourbure orrespondant au �ne-angle

αi.

6



α

2π − α

α

On peut aussi voir les éléments de C(α1, .., αn) omme des �ne-variétés

eulidiennes dont l'espae topologique sous-jaent est la sphère.

Attention, e que Thurston note αi dans son artile sont les ourbures des

singularités.

Formule 1 (Gauss-Bonnet) Si S est une surfae eulidienne à singularités

oniques, ompate (sans bord) ave n singularités d'angles α1, ..., αn alors

3

:

n
∑

i=1

ki = 2πχ(S)

Comme la aratéristique d'Euler de la sphère est 2, on a

n
∑

i=1

ki = 4π, e qui

indique que le nombre de points singuliers est au moins égal à 3. En terme de

�ne-angles, la formule de Gauss-Bonnet s'érit :

n
∑

i=1

αi = 2(n− 2)π

Une référene très laire (et en français) sur les singularités oniques est

[Tro86℄.

3.1 Les oyles

On veut �paramétrer� loalement C(α1, .., αn) par des nombres omplexes.

On utilise le résultat suivant, dont la première partie est faite dans [Thu98℄.

Le tout est fait dans le as plus général d'une surfae ompate loalement

eulidienne à singularités oniques dans [ILTC01℄.

��❅❅
❅❅��

��❅❅
❅❅��

✠
❘

✒
■

✻

✠
❘

✒
■✲

Dé�nition 6 On onsidère 4 points tels qu'auun ne soit on-

tenu dans l'enveloppe onvexe des trois autres. Leur enveloppe

onvexe forme un polygone dont il su�t de prendre une diag-

onale pour obtenir une triangulation. Il y a don deux hoix de triangulation, et

l'opération permettant de passer de l'une à l'autre en onsidérant l'autre diago-

nale s'appelle un �ip.

Proposition 2 (Triangulation) Chaque élément de C(α1, .., αn) admet une

triangulation, dans le sens d'une subdivision par les images de triangles géodésiques

eulidiens, ave identi�ation possible des sommets et/ou des arêtes, et où l'ensem-

ble des sommets est préisément l'ensemble des points singuliers.

De plus, pour deux triangulations de e type, on peut passer de l'une à l'autre

par une suession de �ips (en nombre �nis).

3S est une �ne-variété eulidienne, mais la aratéristique d'Euler utilisée dans ette for-

mule est elle de la variété topologique sous-jaente. On obtient le même résultat en utilisant

la dé�nition de aratéristique d'Euler pour une �ne-variété de dimension 2.

7



Dans toute la suite, nous ne onsidérerons que les triangulation du type

dérit dans la proposition.

On envoie isométriquement un segment de la triangulation, arbitrairement

hoisi, dans C, ave un sommet à l'origine. On voudrait étendre ette opération à

toutes les arêtes de la triangulation, 'est à dire que l'image d'une autre arête par

ette opération est un veteur de module la longueur de l'arête et dont l'angle

orienté (pour le sens diret) ave l'image de l'arête de départ est le même que

elui que forment les deux arêtes dans la triangulation. Ainsi à haque arête

de la triangulation est assoié un nombre omplexe, qui est la di�érene des

extrémités de son image. Modulo une isométrie de C, on peut onsidérer que

ette orrespondane ne dépend pas du hoix de l'arête de départ.

La nature des singularités fait que ette appliation est multi-valuée. Pour

passer outre ette di�ulté, on se plae dans le revêtement universel de la sphère

moins ses points singuliers. On relève aussi les segments de la triangulation.

On peut voir l'ensemble des relevés des arêtes omme une �triangulation� du

revêtement universel, à ei près que les sommets de ette �triangulation� n'ap-

partiennent pas à l'espae.

L'appliation qui envoie isométriquement haque arête de la triangulation

du revêtement universel dans C est alors bien dé�nie modulo les isométries de

C. On note Z ette appliation.

On observe que si γ est un laet de la sphère moins ses points singuliers

(notée M), et e une arête de la triangulation du revêtement universel, on a

l'existene d'un morphisme de groupe H0 :

∃H0 : π1(M) → S1 :

∀γ ∀e, Z(γe) = H0(γ)Z(e)

Par exemple, si on prend un laet autour d'un point singulier de point base

un point sur une arête e, si e laet fait un tour, H0(γ) désigne la rotation (vue

omme isométrie de C) qu'il faut e�etuer dans C pour passer de Z(γe) à Z(e),
'est à dire dans e as la rotation est d'angle l'angle du point singulier autour

de laquelle tourne le laet.

Ces appliations Z sont appellées des oyles.

Il est lair que la somme des images des arêtes d'un triangle orienté est nulle,

on appelle ette propriété la propriété des oyles.

La onnaissane de la valeur des images d'un oyle permet de retrouver

les angles des singularités, et don un oyle dérit une métrique.

Une autre façon de voir est de onsidérer une (C, Isom(C))-struture sur

la sphère moins ses points singuliers, le oyle peut être donné par l'applia-

tion développante, et H0 désigne alors la partie orthogonale (la rotation) de

l'holonomie du laet γ.

Pour une métrique donnée, il y a un oyle pour haque triangulation.

En fait, si on a seulement trois points singuliers, il n'y a qu'une triangulation

possible, et dans les autres as, pour des triangulations di�érentes, les oyles

sont équivalents dans un sens que l'on va dé�nir.

Dé�nition 7 Soient deux oyles, Z et Z ′
, dé�nis pour les triangulations re-

spetives T et T ′
d'une même métrique qui di�erent au plus d'un �ip et tels que

8



pour toute arête e hors du 4-gone qui dé�nit le �ip, Z(e)=Z'(e). On dit alors

que Z et Z' sont en relation.

On peut dé�nir formellement la relation : le polygone où intervient le �ip

est formé de quatre arêtes e1, e2, e3, e4 orientées dans le sens diret, qui relient

suessivement les quatre points singuliers, et d'une inquième notée e5, qui est
la diagonale. On dé�nit la relation suivante (pour une orientation adéquate de

e5) :

ZℜZ ′ ⇔ {
Soit Z ′(e5) = −Z(e1)− Z(e2)
Soit Z ′(e5) = −Z(e1)− Z(e4)

On note ℜ la relation engendrée par ℜ, 'est-à-dire que s'il existe n oyles Zi

tels que Zi est en relation ave Zi+1, ave Z = Z1 et Z ′ = Zn, alors

ZℜZ ′ ⇔ ZℜZ2ℜ...ℜZn−1ℜZ
′

Proposition 3 ℜ est un relation d'équivalene. De plus il y a une seule lasse

d'équivalene (pour haque métrique et pour le hoix d'une orientation).

Preuve : La première ondition dans la dé�nition de la relation onerne le

as où, pour 4 points, la triangulation est la même. Cette ondition est en fait

trivialement donnée par la propriété des oyles, et on a don bien que ZℜZ.
La propriété des oyles donne les relations suivantes :

Z(e5) = −Z(e1)− Z(e2)

Z(e5) = Z(e3) + Z(e4)

Z ′(e5) = −Z ′(e1)− Z ′(e4)

Z ′(e5) = Z ′(e2) + Z ′(e3)

De plus on remarque que si ZℜZ ′
, on a forément les égalités :

Z(e1) = Z ′(e1), Z(e2) = Z ′(e2), Z(e3) = Z ′(e3), Z(e4) = Z ′(e4)

On montre alors que si ZℜZ ′
alors Z ′ℜZ :

� Si Z et Z ′
sont issus de la même triangulation, on est dans le as :

Z ′(e5) = −Z(e1)− Z(e2)

.

� Sinon :

ZℜZ ′ ⇔ Z ′(e5) = −Z(e1)− Z(e4)

⇔ −Z ′(e1)− Z ′(e4) = −Z(e1)− Z(e4)

⇔ −Z ′(e1)− Z ′(e4)− Z ′(e2) + Z ′(e2) = −Z(e1)− Z(e4) + Z(e2)− Z(e2)

⇔ −Z ′(e1)− Z ′(e2)− Z ′(e4) + Z ′(e2) = Z(e5)− Z(e4) + Z(e2)

⇔ Z(e5) = −Z ′(e1)− Z ′(e2)

⇔ Z ′ℜZ

La transitivité est donnée par la dé�nition de ℜ, qui est bien partout dé�nie,

ar la proposition 2 indique que toutes les triangulations sont en relation.

�

Dé�nition 8 On appelle les lasses d'équivalene Z modulo ℜ des oyles

généralisés. Comme le oyle généralisé ne dépend pas de la triangulation, on

peut parler du oyle (généralisé) assoié à une métrique.
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3.2 Constrution d'une �ne-variété hyperbolique om-

plexe assoiée à un ensemble de métriques singulières

sur la sphère

On va étudier non pas C(α1, .., αn), mais Z(α1, .., αn), l'ensemble des oy-

les généralisés assoiés aux métriques de C(α1, .., αn).

Proposition 4 On peut munir Z(α1, .., αn) d'une struture de variété omplexe

de dimension n-2.

Preuve : On �xe une triangulation d'une métrique. Deux oyles sont dans la

même arte si l'un peut être obtenu à partir de l'autre par une petite déforma-

tion de la métrique. Si Z est dans la même arte Z ′
, il dé�nit une métriquem, et

ette métrique peut être obtenue par un autre oyle dé�ni à partir d'une défor-

mation d'une autre métrique. Il s'agit de deux artes di�erentes de Z(α1, .., αn),
ou autrement dit, une arte est donnée par le hoix d'une triangulation.

On montre d'abord que les appliations de oordonnées sont à valeur dans

Cn−2
, e qui revient à regarder sur ombien d'arêtes on doit onnaitre la valeur

du oyle pour pouvoir retrouver toutes les valeurs du oyle.

On hoisit un sommet S, dans la triangulation.

On prend un arbre onnexe dans le 1-squelette de la triangulation des n
sommets moins S.

Supposons que la valeur de l'image par le oyle soit onnue pour haque

arête de l'arbre, alors on onnaît les valeurs de toutes les images des arêtes de

la triangulation par la propriété des oyles, sauf elles pour les arêtes ayant

S pour sommet.

Pour un laet (qui fait un seul tour) autour de S, l'holonomie de la struture

loalement eulidienne de la métrique fournit une isométrie de C, qui est une

rotation. On reproduit dans C l'image par le oyle d'un domaine fondamental

du revêtement de la triangulation moins les arêtes partant de S, e que l'on

peut faire puisqu'on onnait toutes es valeurs. On applique la rotation, et les

valeurs manquantes pour le oyle sont les di�érenes entre le point �xe de la

rotation et les valeurs des extremités des arêtes autour de S.
Or un arbre maximal dans un ensemble de n sommets moins un a n − 2

arêtes, ar dans un arbre, le nombre de sommets moins le nombre d'arêtes est

égal à 1.

Il faut véri�er que les hangements de artes sont holomorphes.

Or pour hanger de arte, il su�t de passer d'une triangulation à l'autre,

e qui se fait par une suession de �ips, e qui revient à faire plusieurs fois

l'opération Z ′(e5) = −Z(e1) − Z(e2) (ou Z ′(e5) = −Z(e1) − Z(e4)), ave les

notations de la setion préédente, qui est une appliation linéaire de Cn−2
dans

Cn−2
.

�

On remarque qu'il sagit même d'une struture de variété a�ne puisque les

hangements de artes sont C-linéaires.

La suite est dans le même esprit que le hapitre préédent puisqu'on onsidère

la forme d'aire sur l'espae des oyles :

AC(Z) =
1

4

∑

triangles

iZ(e1)Z(e2)− iZ(e2)Z(e1) (5)
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où e1 et e2 sont deux des arêtes suessives pour le sens trigonométrique d'un tri-

angle de la triangulation du revêtement de la sphère moins ses points singuliers.

À e moment là les oyles sont d'aire positive. En e�et, A(Z) est toujours

positive quand on tourne dans le sens trigonométrique : dans le sens diret, on

a

e1 = cos θ + i sin θ, e2 = cos θ′ + i sin θ′

ave θ′ ≥ θ. Don :

ie1e2 − ie2e1 = cos θ sin θ′ − cos θ′ sin θ = sin(θ′ − θ)

qui est positif puisque θ′ − θ est ompris entre 0 et π.
Cette forme est dé�nie loalement sur l'ensemble des oyles, plus présise-

ment sur haque ouvert d'une arte qui est holomorphe à un domaine de Cn−2
,

et il faut véri�er qu'elle est ompatible ave les hangements de artes. Or, il

est évident qu'un �ip ne hange pas les sommes des aires des deux ouples de

triangles onernés.

On ne va onsidérer que les oyles d'aire égale à 1, e qui revient à quo-

tienter par C∗
. La struture de variété passe au quotient grâe à sa struure

a�ne.

Remarque On note une analogie, qui sera préisée ultérieurement, entre

ette forme et elle utilisée par Bavard et Ghys. En e�et, en prenant e1 = a1+ib1
et e2 = a2 + ib2, on a ie1e2 − ie2e1 = 2a1b2 − 2b1a2 e qui est quatre fois

l'aire d'un triangle du plan, vue omme la moitié du produit extérieur entre les

veteurs (a1, b1) et (a2, b2), formule utilisée par Bavard et Ghys.

Le leteur alerte se doutera alors du résultat :

Proposition 5 AC est de signature (1, n-3)

Preuve : Pour le as n = 4, l'aire est le déterminant d'une matrie 2x2, qui

est soit positif soit négatif, don de signature (1,1).

Pour n quelonque on alule par réurrene en "ajoutant" un point singulier,

e qui permet de réduire le nombre de points singuliers. Pour e faire, on oupe

d'abord la surfae le long d'un segment géodésique traé entre deux points

singuliers dont les singularités sont d'angles α1 et α2, telles que α1 + α2 > 2π.
Si n est est supérieur à 4, il existe toujours deux singularités dont la somme

des �ne-angles est supérieure à 2π. Sinon, omme ette ondition est équivalente

à la somme des ourbures inférieure à 2π, on aurait :

ki + kj ≥ 2π pour i, j = 1..4, i 6= j

3
∑

i=1..4

ki ≥ 12π

∑

i=1..4

ki ≥ 4π

Ce qui ontredit la formule de Gauss-Bonnet, puisque omme n est supérieur

à 4, il y a au moins une inquième ourbure qui fait que la somme totale des

ourbures est stritement supérieure à 4π.
On a alors entre les deux points singuliers deux segments géodésiques de

même longueur. On va reoller le long de es segments deux exemplaires d'un

même triangle, dont les angles assoiés à l'arête que l'on olle sur les segments
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géodésiques sont π−α1/2 et π−α2/2. Un tel triangle (à savoir longueur d'une

arête et les deux angles assoiés �xés) existe toujours grâe à la ondition α1 +
α2 > 2π, qui indique que la somme des deux angles est bien inférieure à π.
L'angle au sommet de e triangle est alors (α1+α2)/2−π. On identi�e les deux

autres arêtes ave leur double et on obtient ainsi un �ne. L'angle autour des

deux points singuliers initiaux est maintenant 2π par onstrution, il n'y a don

plus de singularité, mais le sommet du �ne est un nouveau point singulier de

�ne-angle α1+α2−2π. On remarque qu'à similitude près, le �ne est déterminé

uniquement par les angles α1 et α2.

g g

g
α1 + α2 − 2π

α2
α1 2π − α1

2π − α2

On obtient ainsi une nouvelle métrique ave (n − 1) points singuliers et la
signature de la forme d'aire est (1, (n−1)−3) par hypothèse de reurrene. L'aire
de la sphère munie de la métrique de départ est l'aire de la sphère munie de la

nouvelle métrique moins l'aire du �ne qu'on a rajouté, à savoir une onstante

fois le arré de la longueur D du segment géodésique :

D2

2k , ave k la ourbure

de la singularité.

Puisque e segment géodésique peut être pris omme une arête de la trian-

gulation, la signature de la forme d'aire sur la sphère munie de la métrique de

départ est don (1, (n− 1)− 3 + 1) = (1, n− 3).

�

Don les voisinages de Z(α1, .., αn) sont isométriques à des domaines de

CH
n−3

, l'espae hyperbolique omplexe de dimension n − 3, d'où, par iden-

ti�ation de C(α1, .., αn) ave Z(α1, .., αn), C(α1, .., αn) est un reollement de

moreaux de CH
n−3

ompatible ave la métrique hyperbolique. On rappelle que

CH
n−3

est de ourbure setionnelle non onstante et omprise entre −4 et −1.
Ce sous-ensemble n'est pas métriquement omplet, mais Thurston dérit

ette omplétion que l'on note C(α1, .., αn) :

Théorème 3 (Thurston) C(α1, .., αn) est une �ne variété hyperbolique om-

plexe de dimension (omplexe) n-3.

La omplétion est équivalente au fait d'ajouter à C(α1, .., αn) les métriques

orrespondant à la �fusion� de ertains points singuliers :

Dé�nition 9 La strate de odimension p-1 de C(α1, .., αn) est onstituée

d'éléments orrespondants à des métriques obtenues à partir de métriques de

C(α1, .., αn) dont p points singuliers sont su�sament prohes (i.e. la somme

de leur �ne-angles est stritement supérieure à 2π). Ces éléments sont dé�nis

par la limite du rapprohement (le long de géodésiques) de es points singuliers

(qu'on appelle la fusion des p points singulier).

On note αi1...ik l'angle de la singularité obtenue par fusion des singularités

αi1 , ..., αik . La strate de odimension (omplexe) k − 1 s'érit :

Mk−1 = {métriques sur S2
de �ne-angles (αi1...ik , α1, ..., α̂i1 , ..., α̂ik , ..., αn)}

où â signi�e qu'on ne tient pas ompte de l'élément a.
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Les fusions de ouples de points singuliers sur la sphère orrespondent à

un sous-ensemble de C(α1, .., αn) de odimension 1. Or e sont les strates de

odimension 1 qui dé�nissent la struture de �ne-variété (ii il s'agit de odi-

mension omplexe 1, don de odimension réelle 2, on est bien dans le adre

du théorème de Poinaré). Thurston donne une formulation expliite de l'angle

de la singularité autour d'une strate de odimension 1 en fontion des angles

autour des singularités qui fusionnent :

Si αi = αj , alors la singularité autour de la strate est d'angle αi − π

sinon l'angle est αi + αj − 2π

Un fait remarquable est que, dans le as où les angles sont di�érents, l'angle

de la singularité autour de la strate de la �ne-variété est le même que l'angle

de la singularité autour du nouveau point singulier obtenu par fusion de la

métrique loalement eulidienne sur la sphère (angle alulé dans la preuve de

la proposition 5 page 11). On pourra se ramener uniquement à e as plus tard.

On peut alors énoner le résultat prinipal de son artile :

Théorème 4 (Thurston) Soient k1, ..., kn des nombres réels ompris entre 0

et 2π dont la somme est 4π.
Alors l'ensemble des métriques eulidiennes à singularités oniques sur la

sphère ave des points singuliers de ourbure ki forme une �ne-variété hyper-

bolique omplexe de volume �ni.

Cette �ne-variété est un orbifold si et seulement si, pour haque paire ki, kj
dont la somme s est inférieure à 2π, on a :

(i) Soit ki 6= kj et alors (2π − s) divise 2π

(ii) Soit ki = kj et alors (2π − s)/2 = (π − ki) divise 2π

En terme de �ne-angles, le as i) s'érit :

2π − (ki + kj)|2π

⇔ 2π + αi − 2π + αj − 2π|2π

⇔ αi + αj − 2π|2π

⇔ αij =
2π

k
, k ∈ N

'est à dire l'angle de la singularité autour de la strate de odimension 1 (réelle

2) est de la forme

2π
k
, k ∈ N.

Les liens entre une onstrution de Deligne et Mostow ([DM86℄) et et artile

de Thurston ont été mis en lumière dans [Tro℄. De plus ette dernière référene

(en français) failite la leture de l'artile de Thurston.

4 Les liens entre les deux onstrutions

4.1 Polygones et métriques sur la sphère

Les deux préédents hapitres ont montré que, par des méthodes similaires,

on obtient un polyèdre hyperbolique réel dans un as, et une �ne-variété hy-

perbolique omplexe dans l'autre. Ce n'est pas dû au hasard omme on va le

voir.
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La métrique induite sur un polyèdre de R3
par la métrique eulidienne est

une métrique plate sur les faes et les arêtes du polyèdre et singulière sur les

sommets, et l'angle de la singularité est égal à la somme des angles dièdres des

arêtes à e sommet.

Chaque polyèdre de R3
à n sommets est topologiquement équivalent à la

sphère et ave la métrique induite est un élément de C(α1, .., αn). La réiproque
est donnée par le théorème d'Aleksandrov qui sera enoné plus tard.

On peut onsidérer un polygone à n sommets omme un polyèdre de R3
, en

en ollant deux exemplaires par identi�ation des otés (ave une orientation

di�érente sur haun). On obtient un espae topologiquement équivalent à la

sphère, et la métrique induite est loalement eulidienne sur haune des deux

faes et des n arêtes, ave n singularités oniques d'angles deux fois elui au

sommet onsidéré du polygone. Pour un polygone P , on note P le polyèdre

orrespondant. P est un élément de C(α1, .., αn).
Pour qu'un polygone soit onvexe, il faut que la somme de ses angles ex-

térieurs soit 2π. Or l'angle extérieur entre deux arêtes à un sommet est exate-

ment la moitié de la ourbure de la singularité orrespondante : la formule de

Gauss-Bonnet est bien véri�ée.

Don les espaes C~D
de polygones de Bavard et Ghys peuvent être onsidérés

omme des sous-ensembles des espaes des métriques loalement eulidiennes sur

la sphère à singularités oniques. Si le polygone initial a n sommets où θi est l'an-
gle intérieur entre les deux arêtes à e sommet, on note BG(θ1, .., θn) l'ensemble

des métriques assoiées, qui est don un sous ensemble de C(2θ1, .., 2θn).
Dans toute la suite on prend omme onvention αi = 2θi.

Lemme 1 La dégénéresene d'une arête du polygone initial orrespond à la

fusion de deux points singuliers sur l'ensemble de métriques assoiées.

Preuve : La ondition de dégénéresene θi+θi+1 > π qui onduit au nouvel

angle θi + θi+1 − π est exatement la ondition de dégénéresene αi + αj > 2π
qui onduit au nouvel angle αi + αj − 2π

�

En fait, on a simplement dit que les faes de odimension 1 du polyèdre

P~D
sont les strates de odimension 1 du polyèdre vu omme sous espae de

C(α1, .., αn). On pourrait être troublé ar les strates de odimension 1 sont de

odimension 1 omplexe et don de odimension 2 réelle alors que les faes du

polyèdre sont de odimension 1 réelle. Ce qui se passe, 'est que les métriques

issues de polygones (on peut les appeler des 'métriques réelles') sont dans Hn−3

vu omme forme réelle de CH
n−3

, et dans et espae, on a que les strates de

odimension p omplexes dans CH
n−3

sont de odimension p réelle.

Plus généralement, on a une strate de odimension p−1 quand p arêtes on-
séutives du polygone dégénèrent. Don le polyèdre hyperbolique P~D

est exate-

ment la omplétion de BG(θ1, .., θn), que l'on notera désormais BG(θ1, .., θn),
et on a don une inlusion anonique :

BG(θ1, .., θn) ⊂ C(α1, .., αn) (6)

Dans la setion suivante, nous dérirons plus préisément ette inlusion.

Il faut faire attention que l'ordre des angles n'a pas d'importane dans C
mais est �xé dans BG.

On résume tout ei dans une proposition :
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Proposition 6 Les polyèdres de Bavard et Ghys se plongent de manière isométrique

dans les �ne-variétés de Thurston.

Preuve : Il faut véri�er que la orrespondane est bien isométrique, or les

métriques hyperboliques sont dé�nies par les formes d'aire, et on a vu que la

forme d'aire sur les polygones est la restrition au plan réel de la forme d'aire

sur les oyles.

�

Intéressons nous maintenant au as où le polyèdre de Bavard et Ghys est

de Coxeter. C'est le as si les angles dièdres entre deux faes sont de la forme

2π/k, ave k entier. Bavard et Ghys ont montré que l'angle dièdre entre deux

faes du polyèdre est donné expliitement par la façon de dégénérer de deux

arêtes onséutives du polygone. Au niveau des métriques ela orrespond à la

fusion de trois singularités dont les angles sont données par les angles intérieurs

suessifs θ1, θ2, θ3 du polygone. La fusion est dans une strate de odimension

omplexe 2, réelle 4. La strate de odimension réelle 2, elle qui détermine la

struture d'orbifold pour la �ne-variété de Thurston, n'intervient don pas a

priori, e qui donne lieu à trois remarques :

- Bien que la onstrution de Bavard et Ghys puisse être vue omme analogue

à la onstrution de Thurston, il n'y a pas d'impliation entre leurs théorèmes

respetifs.

- Sur le polygone, le nouvel angle obtenu après dégénéresene de deux arêtes

onséutives est θ1+θ2+θ3−2π, mais il n'a a priori pas de rapport ave l'angle

dièdre des deux faes. On n'est don pas plus avané pour un alul simple du

birapport en terme d'angles des droites.

- Que la �ne-variété C(α1, .., αn) dans lequel s'injete le polyèdre soit ou non

un orbifold n'a pas de rapport diret ave le fait que le polyèdre soit de Coxeter

ou non. Ce fait sera expliqué de manière géométrique plus tard.

C'est ette dernière remarque qui motive en partie la onstrution de la se-

tion suivante.

Remarque On se demande alors si on peut trouver un exemple d'un polyè-

dre de Coxeter de Bavard et Ghys qui ne soit pas dans un orbifold de Thurston.

En fait, en onsidérant la liste des 82 exemples de polyèdres de Coxeter donnée

par Bavard et Ghys (on ne tient pas ompte des familles in�nies), un petit pro-

gramme permet de s'aperevoir qu'auun de es polyèdre n'est dans un orbifold

de Thurston. Ce résultat peut paraitre étonnant, mais il s'explique par la nature

des aluls à e�etuer : Bavard et Ghys nous donnent les pentes des droites du

polygone initial, il faut prendre les artangentes de es pentes, soustraires les

résultats onséutifs, les multiplier par deux, les soustraires à 2π (on obtient

ainsi les ourbures), et véri�er pour haque ouple la ondition du théorème de

Thurston. Au vu des pentes, on perçoit qu'on a peu de hane d'arriver à des

angles de la forme π/k, ave k entier !

De la même manière, on pourrait prendre la liste de ourbures donnant des

orbifolds indiquée par Thurston, trouver les polyèdres orrespondants à haque

orbifold, et lister eux qui sont de Coxeter.
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4.2 Polyèdres hyperboliques réels et formes réelle de �ne-

variétés hyperboliques omplexes

L'orientation des oyles On a dé�ni l'ensemble des oyles Z(α1, .., αn)
en partant d'une orientation sur la sphère, pour laquelle les oyles sont d'aire

positive. Si on �xe l'orientation inverse sur la sphère (et don sur les triangu-

lations), on obtient un nouvel ensemble de oyles qui est en bijetion ave

le premier, et dont haque oyle est d'aire positive pour la forme quadra-

tique −A. On note le premier ensemble Z+(α1, .., αn) (que l'on notait jusque là

Z(α1, .., αn)) et le seond Z−(α1, .., αn), qui dérivent tous deux C(α1, .., αn).

La symétrie sur les oyles On note T une triangulation orientée positive

d'une métrique m, et T ∗
une triangulation orientée négative d'une métrique m′

,

et on introduit l'appliation suivante, appellée symétrie sur les métriques :

φM : C(α1, .., αn) → C(α1, .., αn)

m 7→ m′

dé�nie de la façon suivante :

φC : Z+(α1, .., αn) ⊔ Z−(α1, .., αn) −→ Z−(α1, .., αn) ⊔ Z+(α1, .., αn)

(

Z :
T → C

e 7→ Z(e)

)

7→

(

φC(Z) :
T ∗ → C

e 7→ −Z(e)

)

On remarque que les éléments de Z+
sont envoyés sur Z−

et réiproquement.

Il faut véri�er que ette appliation est bien dé�nie, 'est à dire qu'il existe

bien une triangulation T ∗
telle que l'appliation φC(Z) soit un oyle sur ette

triangulation, pour tout Z. Cela va se faire grâe à une desription géométrique

de φC , en utilisant le théorème d'Aleksandrov, voir par exemple [Bus58℄ pour

une démonstration et des référenes.

Théorème 5 (Aleksandrov) Pour haque métrique m loalement eulidienne

sur la sphère S
2
ave des singularités de ourbures singulières positives il existe

un unique polyèdre de R3
, à isométrie prés, qui peut être dégénéré, tel que la

métrique induite sur e polyèdre soit m.

En e�et, il indique le résultat suivant, ave φ la symétrie des polyèdres de

l'espae R3
par rapport à un plan, à isométrie près.

Proposition 7 φC orrespond à l'ation de φ sur les polyèdres.

�� ✲ ❅❅

☎
☎☎

❅
❅❅

�
��

❉
❉❉

Preuve : A haque métrique de C(α1, .., αn) on assoie un

polyèdre, les points singuliers sont alors les sommets du

polyèdre. On prend omme triangulation de la métrique

une de elles issues de la subdivision des faes du polyèdre

en triangles, et on applique φ à e polyèdre. φ orrespond à

une symétrie plane pour haune des faes du polyèdre, et

don pour haun des triangles de la triangulation T . Il en
est de même dans le revêtement universel, et la symétrie

sur les triangles donne une autre triangulation qui est exatement T ∗
, puisque

dans C la symétrie est donnée par l'appliation z 7→ −z.

�
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Si on note A la orrespondane donnée par le théorème d'Aleksandrov et

Poln l'ensemble des polyèdres de R3
(à isométries et homothéties près) à n

sommets, on obtient le diagramme ommutatif suivant :

C(α1, .., αn)
φM

−−−−→ C(α1, .., αn)

A





y





y
A

Poln
φ

−−−−→ Poln

Corollaire 1 φC est bien dé�nie.

Corollaire 2 Les métriques induites sur des polygones (vus omme polyèdres

de R3
) sont invariantes par φ.

Preuve : En e�et, le polyèdre qui représente un métrique issue d'un polygone

est le polygone lui même (doublé ave identi�ation des �tés et une orientation

di�érente sur haque fae). Don à isométrie près, il est invariant par symétrie

planaire.

�

Proposition 8 φC est une involution anti-holomorphe isométrique.

Preuve : Il faut juste véri�er que φC est isométrique.

Soient {e1, e2, e3} les arêtes d'un triangle orientés dans le sens diret, pour

un triangle d'une triangulation assoiée à un oyle Z.
{φC(Z)(e1), φC(Z)(e2), φC(Z)(e3)} est don un triangle négativement ori-

enté, que l'on identi�e au triangle positivement orienté {φC(Z)(e2), φC(Z)(e1), φC(Z)(e3)}.

AC(φc(Z)) =
∑

iφc(Z)(e2)φc(Z)(e1)− iφ(Z)(e1)φc(Z)(e2)

=
∑

i(−Z(e2)) (−Z(e1))− i(−Z(e1)) (−Z(e2))

=
∑

iZ(e1)Z(e2)− iZ(e2)Z(e1)

= AC(Z)

�

La �ne variété T Il peut exister des métriques n'étant pas issues de poly-

gones et qui sont des points �xes de φ. En e�et, les points singuliers des métriques

de C(α1, ...αn) ne sont pas numérotés, 'est à dire que si on intervertit deux

points singuliers qui ont le même �ne-angle, on ne hange pas la métrique.

Par exemple, onsidérons une métrique ave 8 points singuliers, tous de même

ourbure singulière, et telle que le polyèdre qui la représente soit un ube. A

e moment là il n'y a auun moyen de distinguer ette métrique (qui n'est pas

issue d'un polygone) de son image par φ. Par ontre, si on numérote les points

singuliers, on aura bien deux métriques di�érentes, puisque la symétrie hange

l'emplaement des points.

On va don onsidérer un ensemble de métriques plus vaste, qui �numérote�

les points singuliers, noté T(α1, .., αn). Quand par exemple trois singularités

ont le même angle dans une métrique, elle orrespondra à un seul point de

C(α1, ..., αn), mais il y aura six points dans T(α1, .., αn), orrespondant aux six

façons d'ordonner les trois points singuliers.
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Dé�nition 10 On dé�nit l'ensemble T(α1, .., αn) omme C(α1, ..., αn) × Per,
où Per est un sous-groupe du groupe des permutations d'un ensemble à n élé-

ments onstruit de la façon suivante : si αi1 = .. = αik , Per est omposé du

sous-groupe de toutes les permutations de l'ensemble αi1 , ..., αik .

Dans la suite on érira T au lieu de T(α1, .., αn).
Le fait important est que pour deux singularités, dans le as où αi = αj ,

l'angle de la singularité autour de la strate de T orrespondante est αi+αj−2π,
et non plus αi−π omme dans le as de C, 'est à dire que l'on double la valeur

de et angle, à ause justement de la distintion des deux points singuliers de

même �ne-angle, voir [Thu98℄. Ainsi, les onditions pour que T soit un orbifold

sont plus restritives que pour C.

La �ne variété BG On fait la même hose ave l'ensemble des métriques

réelles, 'est à dire que si θk = θk′
, les polyèdres BG(θ1, .., θk, .., θk′ , .., θn) et

BG(θ1, .., θk′ , .., θk, .., θn) seront onsidérés omme deux polyèdres distints.

On veut onnaître exatement l'ensemble des points �xes de φ, e qui onduit
à la remarque suivante : le polyèdre BG(θ1, .., θn) est onstitué a partir d'un

polygone initial onvexe dont les angles sont suessivement θ1, .., θn dans l'ordre

trigonométrique. Si on ordonne es angles d'une autre façon, on obtient un

polygone initial di�érent (quel que soit l'ordre le polygone est toujours onvexe,

puisque la somme des angles extérieurs est toujours 2π), qui engendre don

a priori un polyèdre di�érent, mais tous es polyèdres sont ontenus dans le

même espae C(α1, ..αn), puisque les singularités induites par les angles sont les
mêmes.

De plus tous es polyèdres sont des ensembles �xes pour φ.
On va dé�nir une relation d'équivalene sur et ensemble de polyèdres :

Si θi+θi+1 < π, on note BG(θ1, .., θi+θi+1, .., θn) la fae de odimension 1 du
polyèdre BG(θ1, .., θi, θi+1, .., θn) orrespondant à la dégénèresene de l'arête

du polygone initial issue des angles θi et θi+1. Les polyèdresBG(θ1, .., θi+1, θi, .., θn)
et BG(θ1, .., θi, θi+1, .., θn) sont di�érents mais ont la même fae de odimension

1 : BG(θ1, .., θi + θi+1, .., θn). De plus, pour θ1, .., θn �xés, e sont les deux seuls

polyèdres de type BG ayant ette même fae, et ils n'ont que ette fae en om-

mun. On dit qu'on identi�e BG(θ1, .., θi, θi+1, .., θn) et BG(θ1, .., θi+θi+1, .., θn)
si on reolle les deux polyèdres le long de la fae ommune BG(θ1, .., θi +
θi+1, .., θn)

On note ∽ la relation engendrée par l'identi�ation. En partiulier tous les

polyèdres sont en relation, ar pour une fae de odimension 1 donnée, il existe

toujours un polyèdre di�érent ayant la même fae, il su�t d'inverser les deux

angles onernés. C'est une relation d'équivalene, qui permet de dé�nir un

nouvel espae :

Dé�nition 11 BG(θ1, ..., θn) est l'ensemble onstitué de tous les polyèdres on-

struits à partir de tous les polygones initiaux onvexes que l'ont peut obtenir ave

n angles intérieurs �xés, ave identi�ation des faes ommunes de odimension

1 :

BG(θ1, ..., θn) =
⋃

σ∈ σn

BG(θσ(1), ..., θσ(n))/ ∽

Dans la suite, on érira BG au lieu de BG(θ1, ..., θn).
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Puisque toutes les faes sont identi�ées, il s'agit d'une �ne variété hyper-

bolique réelle de dimension n− 3, et φ(BG) = BG.

Le fait que les polyèdres soient ou non de Coxeter n'a pas de rapport ave

le fait que et ensemble soit ou non un orbifold, puisqu'autour d'une même

fae de odimension 2 il y a en général plusieurs faes identi�ées, don même si

auun angle dièdre n'est de la forme 2π/k, k ∈ N (i.e. il n'y a pas de polyèdre

de Coxeter), leur somme peut être de la forme 2π/k, k ∈ N (i.e. BG est un

orbifold), et inversement tous les polyèdres peuvent être de Coxeter sans que

BG soit un orbifold.

On peut même voir plus exatement qu'autour d'une fae de odimension

2, dé�nie par la dégénéresene de trois angles (θ1, θ2, θ3) du polygone initial,

on identi�e les faes de odimension 1 de 6 polyèdres di�érents, orrespondants

aux 6 permutations de l'ordre des angles.

On pourrait ainsi théoriquement aluler la singularité de la fae de odi-

mension 2 en additionnant les 6 angles dièdres, mais ela semble ompliqué en

pratique puisque la formule pour aluler les angles dièdres du théorème de

Bavard et Ghys n'est pas très maniable.

Une forme réelle Ave une numérotation des points, les seuls polyèdres de

R3
invariants par la symétrie sont les polygones et don les seules métriques qui

sont des points �xes de φ dans T sont les métriques issues des polygones. Or

par onstrution, BG ontient toutes les métriques de e type qu'il est possi-

ble de onstruire ave n angles donnés et leurs dégénéresenes. Don BG est

exatement l'ensemble des points �xes de φ, 'est à dire :

Théorème 6 BG est une forme réelle de T.

Le as des orbifolds Les �ne-variétés BG donnent une méthode pour on-

struire plusieurs exemples d'orbifolds hyperboliques réels de dimension quel-

onque : il su�t de trouver des listes d'angles tels que pour haque triplet

α1, α2, α3 tel que la somme soit stritement supérieure à 4π, l'angle α1 + α2 +
α3 − 4π soit de la forme 2π/k, ave k entier positif.

En dimension 1, 'est-à-dire pour 4 points singuliers, le théorème de Gauss-

Bonnet indique que la somme des �ne-angles est égale à 4π, don on ne peut

pas obtenir de dégénéresenes qui forment une strate de odimension 2 puisque

auun triplet de �ne-angles ne peut être de somme plus grande que 4π. Il
n'existe don pas d'orbifold de Bavard et Ghys. Par ontre il existe des orbifolds

de Thurston, par exemple elui donné par les �ne-angles :

(
4π

3
,
2π

3
, π, π)

En dimension deux et trois respetivement, les angles suivants fournissent

des exemples où T est un orbifold, mais où auun triplet d'angle ne remplit la

ondition de dégénéresene.

(
6π

5
,
6π

5
,
6π

5
,
6π

5
,
6π

5
), (

4π

3
,
4π

3
,
4π

3
,
4π

3
,
4π

3
,
4π

3
)
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Par ontre les exemples suivants sont des orbifolds de Bavard et Ghys de di-

mension 2 et 3 respetivement :

(
2π

6
,
8π

6
,
8π

6
,
8π

6
,
10π

6
), (

2π

4
,
6π

4
,
6π

4
,
6π

4
,
6π

4
,
6π

4
)

La formule de Gauss-Bonnet et un peu d'arithmétique montrent qu'au-delà de la

dimension 3, il existe toujours un triplet d'angle qui permet une dégénéresene.

La question qui vient naturellement à l'esprit est la suivante : à partir de la

dimension 2, quand les strates réelles de odimension 2 existent, y'a-t-il un lien

entre le fait que la �ne-variété de Thurston soit un orbifold et le fait que la

�ne-variété de Bavard et Ghys soit un orbifold ?

Il existe un lasse de ontre-exemples où BG est un orbifold, mais pas T : à

haque fois qu'il y a trois fois le �ne-angle 10π/6, T n'est pas un orbifold, par

ontre, sous réserve de bon omportement des autres �ne-angles, BG en est un.

Par exemple, en dimensions respetives 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 :

(
10π

6
,
10π

6
,
10π

6
,
4π

6
,
2π

6
), (

10π

6
,
10π

6
,
10π

6
,
8π

6
,
6π

6
,
4π

6
),

(
10π

6
,
10π

6
,
10π

6
,
10π

6
,
10π

6
,
6π

6
,
4π

6
), (

10π

6
,
10π

6
,
10π

6
,
10π

6
,
10π

6
,
8π

6
,
8π

6
,
6π

6
),

(
10π

6
,
10π

6
,
10π

6
,
10π

6
,
10π

6
,
10π

6
,
10π

6
,
10π

6
,
4π

6
),

(
10π

6
,
10π

6
,
10π

6
,
10π

6
,
10π

6
,
10π

6
,
10π

6
,
10π

6
,
10π

6
,
6π

6
),

(
10π

6
,
10π

6
,
10π

6
,
10π

6
,
10π

6
,
10π

6
,
10π

6
,
10π

6
,
10π

6
,
10π

6
,
8π

6
),

(
10π

6
,
10π

6
,
10π

6
,
10π

6
,
10π

6
,
10π

6
,
10π

6
,
10π

6
,
10π

6
,
10π

6
,
10π

6
,
10π

6
)

Par ontre, pour tous es �ne-angles, C est un orbifold.

On se demande alors si, quand T est un orbifold, BG en est un. Il est peut-

être possible de répondre à ette question par des onsidérations artihmétiques,

ou alors en repondant à la question plus generale : une forme réelle d'un orbifold

est-elle un orbifold ?
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