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Mots clés : Connexions, relèvements, courbure moyenne verticale, courbure moyenne
horizontale, estimations a priori, les méthodes.
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1 Introduction

Ce travail constitue la suite d’une étude portant sur la recherche d’hypersurfaces com-
pactes d’un espace fibré vectoriel Riemannien à courbure moyenne prescrite [4]. On désigne
par (M, g) une variété Riemannienne compacte sans bord, de dimension n ≥ 1 et (E, g̃)
un fibré vectoriel Riemannien sur M de rang m ≥ 2. On note Σ le fibré unitaire corres-
pondant et E∗ le fibré E privé de la section nulle. Dans [4], on a mis en évidence une
hypersurface de E∗ admettant une courbure moyenne égale à K, une fonction C∞ stricte-
ment positive donnée sur E∗, et définie comme la trace de la seconde forme fondamentale
relativement à la métrique induite par une métrique Riemannienne G sur E. La solution
est donnée sous la forme d’un graphe radial Y construit sur Σ, i.e. une application de Σ
dans E∗ du type ξ 7→ eu(ξ)ξ, où u ∈ C∞(Σ) est une fonction inconnue qu’on prolonge à E∗
en la maintenant radialement constante. Les calculs ont été éffectués dans la connexion
D de Sasaki.

La géométrie du fibré ambiant permet de définir d’autres notions de courbure moyenne
pour les graphes radiaux Y . Une première est définie comme suit : si x ∈ M et si ξ ∈
Yx = Ex ∩ Y , la courbure moyenne verticale de Y au point ξ est la courbure moyenne en
ξ de la fibre Yx considérée comme hypersurface de Ex. La recherche d’un graphe radial à
courbure moyenne verticale prescrite revient à la résolution sur Σ d’une équation elliptique
dégénérée. Celle-ci est mise en évidence à la troisième section de cet article.
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Cedex, France
E-mail : abdellah.hanani@math.univ-lille1.fr

ar
X

iv
:1

60
2.

00
10

0v
1 

 [
m

at
h.

D
G

] 
 3

0 
Ja

n 
20

16



2 Cherrier, Hanani

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

(1.1) K(ξ) >
m− 1

‖ξ‖
si ‖ξ‖ < r1, K(ξ) <

m− 1

‖ξ‖
si ‖ξ‖ > r2

jointe à l’hypothèse de monotonicité

(1.2)
∂ [rK(rξ)]

∂r
≤ 0, pour tout ξ ∈ Σ.

Une autre preuve, valable en toute dimension, est donnée par Treibergs et Wei [9] sous
les conditions précédentes. L’hypothèse (1.2) leur a permis d’appliquer la méthode de
continuité et leur donne l’unicité à homothétie près.

Dans le cadre des fibrés envisagés ici, le fait que l’équation à résoudre soit dégénérée
complique radicalement sa résolution. D’autre part, une hypothèse du type (1.2) n’assure
plus l’unicité même à homothétie près. Cependant, et bien qu’une résolution avec une
donnée quelconque n’était pas a priori prévisible, c’est une étude munitieuse de cette
équation qui amène le résultat suivant.

Théorème 1. Soit K ∈ C∞(E∗) une fonction partout strictement positive telle que
K(ξ) = K(π(ξ)) pour tout ξ, où π est la projection naturelle de E sur M. Il existe alors
un graphe radial à courbure moyenne verticale égale à K.

L’hypothèse faite sur K signifie qu’elle est le relèvement vertical à E d’une fonction
strictement positive de C∞(M). Quant à la preuve, elle utilise un calcul direct où l’on
donne explicitement une solution du problème. Remarquons que dans ce cas élémentaire,
l’hypothèse (1.2) n’est pas satisfaite. En effet, partout dans E∗, on a :

∂ [ρK(ρξ)]

∂ρ
= K > 0, quel que soit ξ ∈ Σ.

Par un argument de degré développé dans le cadre fonctionnel C∞ par Nagumo [8], et
dont l’application repose sur l’obtention d’une estimée a priori dans C∞(Σ), on démontre
le théorème suivant.

Théorème 2. Soit K ∈ C∞(E∗) une fonction partout strictement positive. On suppose
qu’il existe deux réels r1 et r2, 0 < r1 ≤ 1 ≤ r2, tels que les inégalités (1.1) soient
satisfaites. Il existe alors un graphe radial Y à courbure moyenne verticale donnée par K,
et tel que r1 ≤ ‖ξ‖ ≤ r2 pour tout ξ ∈ Y.

A présent, on s’intéresse au problème de la courbure moyenne horizontale pour les
graphes radiaux. Celle-ci est définie comme suit. Soit

{ei, eα | i = 1, ..., n et α = n+ 1, ..., n+m}
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un repère mobile tangent à E, où les ei sont des champs de vecteurs horizontaux obtenus
par relèvement horizontal d’un repère mobile sur M , les eα sont des champs de vecteurs
verticaux et où en+m = ν est le champ radial unitaire. Si ξ ∈ E∗, les n vecteurs ei(ξ), 1 ≤
i ≤ n, forment une base du sous-espace horizontal HξE de TξE. Au point Y(ξ) du graphe
radial Y , les n vecteurs wi = DY(ei) forment une base du sous-espace DY(HξE) = HY(ξ)Y
de TY(ξ)Y . Notons ν̃(Y(ξ)) l’orthogonal unitaire de HY(ξ)Y dans HY(ξ)E ⊕Rν(Y(ξ)). Les
composantes de la seconde forme fondamentale horizontale L sont définies par

L(wi, wj) = G(Dwi ν̃, wj), 1 ≤ i, j ≤ n,

et la courbure moyenne horizontale de Y au point Y(ξ) est alors la trace de L relativement
à la métrique induite par G sur HY(ξ)Y . L’existence d’un graphe radial Y à courbure
moyenne horizontale prescrite revient à résoudre sur Σ une équation elliptique dégénérée.
Celle-ci est donnée à la seconde section de cette étude. Elle ne peut admettre une solution
si la fonction prescrite K est partout strictement positive ou partout strictement négative ;
cette remarque justifie les hypothèses du résultat suivant.

Théorème 3. Soit K ∈ C∞(E∗). On suppose qu’il existe deux réels r1 et r2, 0 < r1 ≤
1 ≤ r2, tels que K(ξ) > 0 si ‖ξ‖ < r1 et K(ξ) < 0 si ‖ξ‖ > r2. Il existe alors un graphe
radial Y à courbure moyenne horizontale donnée par K et tel que r1 ≤ ‖ξ‖ ≤ r2 pour tout
ξ ∈ Y

On présente la suite cette étude en quatre parties. La dernière section est consacrée à la
preuve des théorèmes 1, 2 et 3. On y trouve aussi des exemples montrant que l’hypothèse
de croissance du théorème 2 est, dans un certain sens, la meilleure possible ainsi qu’un
exemple de non unicité même à homothétie près, la condition de monotonicité (1.2) étant
satisfaite. Les estimations a priori nécéssaires pour résoudre dans les différents cas sont
regroupées à la quatrième partie. Une mise en équation est présentée à la troisième partie
et, pour plus de monotonie, on donne, à la seconde partie de cet article, quelques rappels
préliminaires et on renvoie à [4] pour plus de détails.

2 Rappels et notations

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

Soient U un ouvert de M muni de coordonnées (xi)1≤i≤n, εi = ∂
∂xi

et Γkij les symboles de
Christoffel de ∇ et (sα)n+1≤α≤n+m un repère de sections de E au dessus de U . π désignant
la projection de E sur M , si ξ ∈ π−1(U) et x = π(ξ), on écrit ξ = yαsα(x) ; (xi, yα)i,α est

alors un système de coordonnées sur π−1(U). Notons Γβiα les symboles de Christoffel de ∇̃
définis par ∇̃εisα = Γβiαsβ. Le relèvement horizontal ei de εi est donné par

(2.1) ei =
∂

∂xi
− yαΓβiα

∂

∂yβ
.
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Si eα =
∂

∂yα
, S = {ei, eα}i,α est un repère mobile tangent à π−1(U). On définit sur E une

métrique Riemannienne G en posant

(2.2) G(ei, ej) = g(εi, εj), G(eα, eβ) = g̃(eα, eβ), G(ei, eα) = 0,

où on identifie tout vecteur vertical à un point de E, et on considère la connexion D de
Sasaki [10] définie par

(2.3) Deiej = Γkijek, Deieα = Γβiαeβ, Deαei = Deαeβ = 0.

D’après [10], la connexion D est compatible avec la métrique G et, ne cöıncide pas avec
la connexion de Levi-Civita de G ; sa torsion T est non nulle et dépend de la courbure de
∇̃. Rappellons que les composantes dans S du tenseur de courbure R de D sont données
par

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

)
,Rd

cab = GdeRecab

et un calcul direct montre, pour 1 ≤ i, j ≤ n et n+ 1 ≤ α, β, λ, µ ≤ n+m, que

(2.4) Ri
α β j = Rλ

α β j = Ri
α β µ = Rλ

α β µ ≡ 0.

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

(2.5) ν = r−1yα
∂

∂yα
.

Il est normal à Σ et donc l’espace tangent à Σ au point ξ ∈ Σ est une somme directe du
sous-espace horizontal HξE de TξE et de l’espace tangent à la fibre de Σ passant par ξ.

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

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

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

R∗ = {ωA, A ≤ n+m}
le corepère dual de R. Appliquons D à ea, l’expression de Dea dans la repère R nous
permet d’introduire la matrice (ωAB) de 1-formes définie par les égalités

(2.6) DeA = ωBA ⊗ eB.

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

G(Deaν, ν) = 0, pour tout 1 ≤ a ≤ n+m.

On en déduit que

(2.7) ωn+m
n+m = 0.
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D’autre part, utilisons la définition de D et l’expression (2.5) de ν, on montre que, partout
sur Σr, on a

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

Reportons dans (2.6), il en découle que, partout sur Σr, on a

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

et par suite, reportons (2.7) et (2.9) dans (2.6), on obtient

(2.10) Dνν = 0.

Or,D étantG-métrique,G(Debea, ν) = −G(ea, Debν). Donc, compte tenu de (2.8), partout
sur Σr, on aura

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

Combinons (2.4), (2.11) et l’équation de Gauss, on obtient l’expression suivante du type
de composantes dans R du tenseur de courbure R̃ de Σ qui sera utilisé ultérieurement :

(2.12) R̃j
αβγ = R̃j

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

et

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

3- Soit u ∈ C 2(Σ) une fonction qu’on prolonge à E∗ en la maintenant radialement
constante. Dans le corepère R∗, la différentielle de la fonction u est donné par

du =
n+m−1∑
a=1

Dauω
a.

La composante Dau est homogène de degré (µa − 1). De même, on a

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

D’où
Dabu = Dea

(
Du(eb)

)
−Du(Deaeb)

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

Daνu = Dea (Du(ν))−Du(Deaν) = −Du(Deaν).

La dernière égalité découle du fait que u est une fonction radialement constante. Sur Σr,
la relation (2.8) implique alors que

(2.14) Daνu = −(1− µa)r−1Dau pour a ≤ n+m− 1.

Tenons compte de la relation (2.10), un calcul analogue montre que

(2.15) Dννu = 0.
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3 Mise en équation

On conserve les notations du dernier paragraphe et on considère l’application Y de Σ
dans E telle que

Y(ξ) = eu(ξ)ξ, pour ξ ∈ Σ,

où u ∈ C 2(Σ) est une fonction qu’on prolonge à E∗ en la maintenant radialement
constante.

1- Dans ce paragraphe, on donne l’équation qui permet de prescrire la courbure moyenne
verticale. Quand les lettres grecques sont utilisées comme indice, celles ci représentent des
directions verticales et décrivent l’ensemble {n+ 1, ..., n+m− 1}. Avec le choix antérieur
du repère R, on voit que

R1 = {eα, ν | α = n+ 1, ..., n+m− 1}

est un repère mobile tangent aux fibres de E. Notons par D la connexion induite par D
sur les fibres de E. Les (m − 1) champs de vecteurs eα, α ∈ {n + 1, ..., n + m − 1}, sont
tangents aux fibres de Σ, on en déduit que les (m− 1) champs de vecteurs

Eα = DY (eα) = eα + euDαu.ν, α ∈ {n+ 1, ..., n+m− 1}

forment un repère mobile tangent aux fibres de Y . Les composantes de la métrique induite
h sont données par

hαβ = G(Eα, Eβ) = Gαβ + e2uDαuDβu

et on vérifie que

hαβ = Gαβ − f 2e2uD
α
uD

β
u, f = (1 + e2uDαuD

α
u)−

1
2 .

Le champ unitaire défini par
ν̃ = f(ν − euDα

ueα)

est normal aux fibres de Y et, compte tenu de ce choix, la courbure moyenne d’une fibre
Yx = Y ∩ Ex considérée comme une hypersurface de Ex est définie par

MYx
= hαβG(DEα ν̃, Eβ).

Enfin, si ξ ∈ Yx, la valeur de la courbure moyenne verticale du graphe Y au point ξ est

Mv
Y
(ξ) =MYx

(ξ).

La définition de la connexion D implique que Dνeα est un champ de vecteurs verticaux
donc, tenons compte de la relation (2.8), en un point de Y , on obtient

(3.1) Dνeα = Dνeα = e−ueα.

La relation (2.14) se traduit alors sur chaque fibre par la suivante :

(3.2) Dανu = −e−uDαu pour n+ 1 ≤ α ≤ n+m− 1.

Cette dernière peut être établise par un calcul analogue au précédent. Ainsi, tenons compte
de (3.1), la définition de la dérivée covariante permet d’en déduire que

(3.3) Dν(Dαu) = Dναu+Du(Dνeα) = 0.
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D’autre part, usons du fait que Dνu = 0 et puisque Dνν = 0, la relation (3.3) permet
d’écrire

DEαEβ = Deα(eβ + euDβu.ν) + euDαuDνeβ.

Or, la définition de la connexion D montre que Deαeβ est un champ de vecteurs verticaux.
Donc, compte tenu de (2.11) qui dit que ωn+m

β (eα) = −e−uGαβ, on obtient

Deαeβ = Deαeβ =
n+m−1∑
n+1

ωγβ(eα)eγ − e−uGαβν

et par suite, (3.1) implique

(3.4)
DEαEβ =

n+m−1∑
n+1

ωγβ(eα)eγ − e−uGαβν + eu(eα.Dβu)ν

+Dβueα +Dαueβ + euDαuDβuν.

La définition de la dérivée covariante donne

Deα(Dβu) = Dαβu+
n+m−1∑
n+1

ωγβ(eα)Dγu.

Reportons dans (2.4), la relation qui en résulte peut s’écrire sous la forme

DEαEβ = ωγβ(eα)Eγ +DβuEα +DαuEβ

+e−u[−hαβ + e2uDαβu]ν

et par suite, eu égard au fait que G(Eα, ν̃) = 0, on obtient :

G(DEαEβ, ν̃) = fe−u[−hαβ + e2uDαβu].

Ainsi et puisque G(DEα ν̃, Eβ) = −G(DEαEβ, ν̃), on vérifie qu’au point eu(ξ)ξ ∈ Yx, on a :

feuMYx
= (m− 1)− e2uhαβDαβu.

Prenons l’image inverse sur Σx de cette équation, compte tenu de l’homogénéité des
dérivées covariantes de u, au point ξ ∈ Σx, on doit avoir :

(3.5) h
αβ
Dαβu = (m− 1)(1 +DαuD

α
u)− (1 +DαuD

α
u)

3
2 euMYx

,

où h
αβ

= (1 +DγuD
γ
u)Gαβ−Dα

uD
β
u. A présent pour toute direction verticale α, on a :

Dαu = Dαu. D’autre part, pour tout α, β ∈ {n+ 1, ..., n+m− 1}, utilisons la définition
de la dérivée covariante, on peut écrire

Dαβu = eα(Dβu)−Du(Deαeβ).

L’équation de Gauss, le fait que u est une fonction radialement constante et puisque Deαeβ
est vertical impliquent que

Du(Deαeβ) = Du(Deαeβ) = Du(Deαeβ).
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Ainsi Dαβu = Dαβu. Reportons dans l’équation ci-dessus, on obtient l’équation de la
courbure moyenne verticale

(3.6)
∑

n+≤α,β≤n+m−1

BαβDαβu = (m− 1)(1 + v1)− (1 + v1)
3
2 euMv

Y
(euξ),

où l’on a noté Bαβ = (1 + v1)Gαβ −DαuDβu et v1 =
∑

n+1≤α≤n+m−1DαuD
αu.

Remarquons que les calculs de la section précédente montrent que, pour tout r > 0,
on a : Mv

Σr = (m− 1)r−1.

2- Donnons ici l’équation de la courbure moyenne horizontale d’un graphe radial sur
Σ. Dans la suite, quand les lettres alphabétiques sont utilisées comme indice, celles ci
représentent des directions horizontales et varient entre 1 et n. Si ξ ∈ E∗, les n vecteurs
ei(ξ), 1 ≤ i ≤ n,, forment une base du sous-espace horizontal HξE de TξE. Au point Y(ξ)
du graphe radial Y : ξ ∈ Σ 7→ eu(ξ)ξ, les n vecteurs

Ei = DY(ei) = ei + euDiuν, 1 ≤ i ≤ n,

forment une base du sous-espace DY(HξE) = HY(ξ)Y de TY(ξ)Y . Les composantes de la
métrique h induite sur HY(ξ)Y sont données par

hij = G(Ei, Ej) = Gij + e2uDiuDju

et la résolution de l’équation hijhjl = δil donne les composantes contravariantes de celle-ci,
on vérifie que

hij = Gij − f 2e2uDiuDju; f = (1 + e2uDiuD
iu)−

1
2 .

Notons ν̃(Y(ξ)) l’orthogonal unitaire de HY(ξ)Y dans HY(ξ)E ⊕ Rν(Y(ξ)). Celui-ci est
donné par

ν̃ = f(ν − euDiuei).

Les composantes de la seconde forme fondamentale horizontale L sont définies par

L(Ei, Ej) = G(DEi ν̃, Ej), 1 ≤ i, j ≤ n,

et, avec le choix précédent de ν̃, la courbure moyenne horizontale de Y au point Y(ξ) est
définie comme étant la trace de L relativement à la métrique induite h.

Tout d’abord la définition de la connexion D implique que

(3.7) Dνei = 0.

D’autre part, les relations (2.14) et (2.15) se traduisent par

Diνu = Dννu = 0 pour 1 ≤ i ≤ n.

Ainsi, tenons compte de (3.7), la définition de la dérivée covariante permet d’en déduire
que

(3.8) Dν(Diu) = Dνiu+Du(Dνei) = 0.

Par suite, tenons compte du fait que Dνν = 0 et le fait que u est une constante radiale,
les relations (3.7) et (3.8) donnent

(3.9) DEiEj = Deiej + (euei.Dju)ν + euDiuDjuν.
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Or, il découle de la définition de D que Deiej est un champ de vecteurs horizontaux. Donc,
la relation (2.6) s’écrit

Deiej =
n∑
1

ωkj (ei)ek.

Tenons compte de cette relation, la définition de la dérivée covariante permet d’écrire

(3.10) Dei(Dju) = Diju+
n∑
1

ωkj (ei)Dku.

Reportons ces deux dernières relations dans (2.9), on obtient

DEiEj =
n∑
1

ωkj (ei)Ek + eu
(
DiuDju+Diju

)
ν

et par suite, eu égard au fait que G(Ek, ν̃) = 0 pour k ≤ n, on obtient

G(DEiEj, ν̃) = feu
(
DiuDju+Diju

)
.

Tenons compte du fait que G(DEi ν̃, Ej) = −G(DEiEj, ν̃) et saturons par hij, on trouve
l’expression suivante :

f−1euMh
Y
(euξ) = hij

(
− e2uDiuDju− e2uDiju

)
.

Prenons l’image inverse de cette équation sur Σ, compte tenu de l’homogenéité de degré
0 des dérivées covariantes horizontales de u, on obtient l’expression désirée :

f−1euMh
Y
(euξ) = −e2uDiuD

iu− e2uhijDiju.

Ainsi, la recherche d’un graphe radial Y à courbure moyenne horizontale donnée par une
fonction K revient à la résolution sur Σ de l’équation elliptique dégénérée suivante :

(3.11)
∑

1≤i,j≤n

Cij(u)Diju = −v2 − (1 + e2uv2)
3
2 e−uK(euξ),

où on note Cij(u) = (1 + e2uv2)Gij − e2uDiuDju et v2 =
∑

1≤i≤nDiuD
iu. Remarquons

que le principe du maximum implique que si K est partout strictement positive ou bien
partout strictement négative, l’équation (3.11) n’admet pas de solution. D’autre part, les
calculs de la section précédente montrent que, pour tout r > 0, on a : Mh

Σr = 0.

4 Estimations a priori

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

(4.1) Aab(u)Dabu = F (ξ, u),

où
Aab(u) = (1 + v1 + v2)Gab −DauDbu
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et

F (ξ, u) = −(v1 + v2)2 + (m− 1)(1 + v1)− (1 + v1)3/2euK(euξ)

telle qu’il existe deux réels r1 et r2 vérifiant : 0 < r1 ≤ eu ≤ r2. Notons Σr1,r2 = {ξ ∈ E |
r1 ≤ ‖ξ‖r2}. Il existe alors une constante positive C0 ne dépendant que de la géométrie des
variétés (M, g) et (E, g̃), r1, r2, maxΣr1,r2

K et ‖K‖C 1(Σr1,r2 ) telle que |Du| ≤ C0 partout
dans Σ.

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

Γ(u) = (1 + v)e`u, avec v = v1 + v2.

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

(4.2)
DaΓ

Γ
=

Dav

1 + v
+ `Dau = 0

et

AabDabΓ ≤ 0

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

(4.3) AabDabv −
AabDavDbv

1 + v
+ `(1 + v)F ≤ 0.

Or,

AabDabv = 2AabDc
auDbcu+ 2AabDabcuD

cu.

Une permutation de l’ordre des indices de dérivation covariante dans le terme des dérivées
troisièmes, celle-ci gènère des termes en torsion et en courbure, montre que

(4.4) AabDabv = 2AabDc
auDbcu+ 2AabDcabuD

cu+ 4E1 + E2,

où les termes E1 et E2 sont donnés par

(4.5) E1 = −AabT dacDbduD
cu

et

(4.6) E2 = −2Aab
(
R̃d

bac +DaT
d
bc − T hacT dhb

)
DduD

cu.

Dérivons une fois l’équation (1.1) dans la direction ec, il vient :

AabDcabu+ (DcA
ab)Dabu = DcF.

Saturons cette équation par Dcu et développons (DcA
ab), on obtient :

(4.7)
AabDcabuD

cu = DcFD
cu−DcvD

cuDa
au

+Dc
auDcuDbuDabu+Dc

buDcuDauDabu.
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D’après (4.1), on peut écrire Da
au =

F +DauDbuDabu

1 + v
et donc

DcvD
cuDa

au =
F

1 + v
DcvD

cu+
DauDbuDabuDcvD

cu

1 + v
.

Il en découle que

(4.8) DcvD
cuDa

au =
FDcvD

cu

1 + v
+

2
(
DauDbuDabu

)2

1 + v
.

La définition des composantes Aab montre que Gab =
Aab +DauDbu

1 + v
. De ce fait, la somme

des deux derniers termes du membre de droite de (4.7) s’écrit

Dc
auDcuDbuDabu+Dc

buDcuDauDabu =
2
(
DauDbuDabu

)2

1 + v

+
1

1 + v
AadDcduD

cuDbuDabu+
1

1 + v
AbdDcduD

cuDauDabu.

Utilisons la relation suivante :

(4.9) Dcdu = Ddcu− T ecdDeu,

on vérifie que

(4.10)

Dc
auDcuDbuDabu+Dc

buDcuDauDabu =
2
(
DauDbuDabu

)2

1 + v

+
1

2(1 + v)
AabDavDbv + E3 + E4.

où l’on a noté

E4 =
1

1 + v
AadT ecdT

f
baDeuDfuD

buDcu

et

E3 = − 3

1 + v
AabT ecbDeuD

cuDduDadu.

Ce dernier peut être transformer comme suit :

(1 + v)E3 = −3

2
AabT ecbDeuD

cuDav,

ce qui, compte tenu de (4.2) et la définition des composantes Aab, permet de vérifier que

(4.11) E3 =
3

2
`T ecbDeuD

cuDbu.

Reportons (4.8) et (4.10) dans (4.7), on obtient l’égalité suivante :

AabDcabuD
cu =

AabDavDbv

2(1 + v)
+DcFD

cu− FDavD
au

1 + v
+ E3 + E4.
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Multiplions cette relation par 2 et reportons dans (4.4), l’égalité qui en résulte s’écrit sous
la forme :

AabDabv −
AabDavDbv

1 + v
= 2DcFD

cu− 2
FDavD

au

1 + v

+2AabDc
auDbcu+ 4E1 + E2 + 2E3 + 2E4.

Tenons compte de (4.2), on déduit de l’égalité précédente la suivante :

(4.12)
AabDabv −

AabDavDbv

1 + v
+ `(1 + v)F = 2DcFD

cu+ 3`vF

+`F + 2AabDc
auDbcu+ 4E1 + E2 + 2E3 + 2E4.

D’autre part, on a :

Dc(v1)Dcu = 2(1− µa)DcauD
auDcu = (1− µa)DavD

au

de sorte que le développement de DcFD
cu donne

2DcFD
cu = −4vDcvD

cu+ 2(m− 1)(1− µa)DavD
au

−2(1 + v1)
3
2 eu
[
v
∂[ρK(ρξ)]

∂ρ
(euξ) + (DcK)(euξ)Dcu

]
−3
√

1 + v1(1− µa)DavD
aueuK(euξ).

Utilisons (4.2), on montre que

(4.13)

2DcFD
cu+ 3`vF + `F = `v3 + 3lv2 + (m− 1)l(1 + v2 + 2v + vv1)

−2(1 + v1)
3
2 eu
[
v
∂[ρK(ρξ)]

∂ρ
(euξ) + (DcK)(euξ)Dcu

]
−`(1 + v + 2v2)

√
1 + v1e

uK(euξ).

Supposons que

(4.14) v(ξ) ≥ C0 = 1 + 8r2maxΣr1,r2
K.

L’égalité (4.13) implique l’inégalité suivante :

2DcFD
cu+ 3`vF + `F ≥ 2 [`− 3r2|DK(euξ)|] v2 + `v3

−6r2v
5
2

∣∣∣∣∂[ρK(ρξ)]

∂ρ

∣∣∣∣ (euξ)
et donc, si ` ≥ `0 = 1 + 3r2‖K‖C 1(Σr1,r2 ), on obtient :

2DcFD
cu+ 3`vF + lF ≥ `v3 − 6r2v

5
2

∣∣∣∣∂[ρK(ρξ)]

∂ρ

∣∣∣∣ (euξ).
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Reportons cette inégalité dans (4.12), compte tenu de (4.14) et puisque |E2| ≤ C1v
2, où

C1 est fonction de ‖T ‖∞, ‖DT ‖∞ et ‖R̃‖∞, |E4| ≤ C ′1v
2 et, d’après (4.11), |E3| ≤ C2`v

3
2 ,

où C ′1 et C2 ne dépendent que de ‖T ‖∞, on vérifie que

AabDabv −
AabDavDbv

1 + v
+ `(1 + v)F ≥ −C3`v

2 + `v3 + 2AabDc
auDbcu

+4E1 − 6r2v
5
2

∣∣∣∣∂[ρK(ρξ)]

∂ρ

∣∣∣∣ (euξ),
où C3 est une constante positive ne dépendant que des constantes C1, C ′1 et C2. Ainsi,
compte tenu de (4.3), on aboutit à l’inégalité suivante :[

`(v − C3)− 6r2v
1
2

∣∣∣∣∂[ρK(ρξ)]

∂ρ

∣∣∣∣ (euξ)] v2 + 2AabDc
auDbcu+ 4E1 ≤ 0.

De sorte que si

(4.15) v(X) ≥ C ′3 = 2C3 +

[
12r2

∥∥∥∥∂[ρK(ρξ)]

∂ρ

∥∥∥∥
C 0(Σr1,r2 )

]2

,

on obtient :

(4.16) AabDc
auDbcu+ 2E1 ≤ 0.

Maintenant, on développe le carré suivant :

K = GabGcd
(
Dadu− εDauD

euDedu− T laeDeuGld

)
(
Dbcu− εDbuD

euDecu− T lbeDeuGlc

)
avec ε =

1

1 + v
pour voir que

(1 + v)K = AabDc
auDbcu+ (1 + v)GabGcdT

c
aeD

euT dbfD
fu

+2E1 − (1 + v)−1DauDbuDacuD
c
bu.

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

(4.17) AabDc
auDbcu+ 2E1 ≥ −C4v(1 + v) + (1 + v)−1DauDbuDacuD

c
b u.

Utilisons (4.9), on montre que

DauDbuDacuD
c
b u = DauDbuDcauD

c
bu− 2DauDbuDc

auT
e
bcDeu

+GcdDauDbuT eacDeuT
f
bdDfu

et par suite

DauDbuDacuD
c
b u =

1

4
DavDav − (DbuDcv)T ebcDeu+GcdDauDbuT eacDeuT

f
bdDfu.
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Ainsi, tenons compte de (4.2) et (4.14), il existe une constante positive C5 fonction de
‖T ‖∞, telle que

DauDbuDacuD
c
b u ≥

`2

4
(1 + v)2v − C5`(1 + v)

3
2v.

Reportons cette inégalité dans (4.17), on en déduit que

AabDc
auDbcu+ 2E1 ≥ (4−1`2 − C4)v(1 + v)− `C5v

√
1 + v.

Une inégalité qui, compte tenu de (4.16), implique

(4−1`2 − C4)
√

1 + v − `C5 ≤ 0.

De sorte que pour ` assez grand, il existe une constante positive C6 telle que v(ξ) ≤ C6.
Ainsi, compte tenu de (4.14) et (4.15), on voit que

v(ξ) ≤ C7 = max(C0, C
′
3, C6).

La définition de la fonctionnelle Γ montre que partout dans Σ, on a :

v ≤ (1 + C7)

(
r2

r1

)`
.

Le lemme est prouvé.

Lemme 2. Conservons les notations du lemme précédent. Soient K ∈ C 1(E∗) et u ∈
C 3(Σ) une solution de l’équation suivante :

(4.18) AabDabu = −(v1 + v2)2 − v2 − (1 + e2uv2)
3
2 e−uK(euξ),

où l’on a noté
Aab(u) = (1 + e2uv1 + e2uv2)Gab − e2uDauDbu.

On suppose qu’il existe deux réels r1 et r2 tels que 0 < r1 ≤ eu ≤ r2. Alors il existe une
constante positive C0 ne dépendant que de la géométrie des variétés (M, g) et (E, g̃), r1,
r2 et ‖K‖C 1(Σr1,r2 ) telle que |Du| ≤ C0 partout dans Σ.

Démonstration. Soient u ∈ C 3(Σ) une solution de (4.18), ` un réel strictement positif fixé
ultérieurement et Γ la fonctionnelle définie par

Γ(u) = ve`u.

En un point ξ ∈ Σ où Γ(u) atteint son maximum, supposons que v(ξ) ≥ 1. Signalons
qu’il suffit de majorer v(ξ), la définition de Γ permet de conclure. Les calculs qui suivent
seront évalués au point ξ et l’on a

(4.19)
DaΓ

Γ
=
Dav

v
+ `Dau = 0

et
AabDabΓ ≤ 0.
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Tenons compte de l’équation (4.18) satisfaite par u et notons

F = −v2 − v2 − (1 + e2uv2)
3
2 e−uK(euξ),

la dernière inégalité s’écrit comme suit :

AabDabv −
AabDavDbv

v
+ `vF ≤ 0.

Compte tenu de (4.19) et puisque AabDauDbu = v, on aboutit à

(4.20) AabDabv − `2v2 + `vF ≤ 0.

Or
AabDabv = 2AabD c

a uDbcu+ 2AabDabcuD
cu.

Une permutation de l’ordre des indices de dérivation covariante dans le terme en dérivées
troisièmes, celle-ci gènère des termes en torsion et en courbure, montre que

(4.21) AabDabv = 2AabD c
a uDbcu+ 2AabDcabuD

cu+ 4E1 + E2,

où les termes E1 et E2 sont donnés par

(4.22) E1 = −AabT dacDbduD
cu

et
E2 = −2Aab

(
R̃d

bac +DaT
d
bc − T hacT dhb

)
DduD

cu.

En particulier, il existe une constante positive C1 ne dépendant que de ‖u‖∞, ‖T ‖∞,
‖DT ‖∞ et ‖R̃‖∞ telle que

(4.23) |E2| ≤ C1v
2.

Dérivons une fois l’équation (4.18) dans la direction ec et saturons l’équation ainsi
obtenue par Dcu, il vient

(4.24) AabDcabuD
cu+ (DcA

ab)DcuDabu = DcFD
cu.

Le développement de (DcA
ab) montre que(

DcA
ab
)
DcuDabu = e2uDcvD

cuGabDabu+ 2e2uv2GabDabu

−2e2uvDauDbuDabu− e2u
[
Dc

auDcuDbuDabu+DauDcuDc
buDabu

]
.

Une égalité qui, compte tenu de l’équation (4.18) satisfaite par u et d’où l’on extrait la
valeur de GabDabu, s’écrit sous la forme :(

DcA
ab
)
DcuDabu =

e2uF

1 + e2uv

(
DavD

au+ 2v2
)

−e2u
[
Dc

auDcuDbuDabu+DauDcuDc
buDabu

]
+

e2u

1 + e2uv

(
e2uDcvD

cu− 2v
)
DauDbuDabu.
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Reportons dans (4.24), on obtient la relation suivante :

AabDcabuD
cu = DaFD

au− e2uF

1 + e2uv

(
DavD

au+ 2v2
)

+e2u
[
Dc

auDcuDbuDabu+DauDcuDc
buDabu

]
− e2u

1 + e2uv

(
e2uDcvD

cu− 2v
)
DauDbuDabu.

Or, Dav = 2DbuDabu. Donc, la précédente s’écrit sous la forme :

(4.25)

AabDcabuD
cu = DaFD

au− e2uF

1 + e2uv

(
DavD

au+ 2v2
)

+e2u
[
2−1Dc

auDcuDav +DauDcuDc
buDabu

]
− e4u

2(1 + e2uv)
DavD

auDbvD
bu+

ve2u

1 + e2uv
DavD

au.

Usons de la commutation

(4.26) Dcdu = Ddcu− T ecdDeu,

on peut écrire l’égalité (4.25) sous la forme :

(4.27)

AabDcabuD
cu = DaFD

au− e2uF

1 + e2uv

(
DavD

au+ 2v2
)

+ 2−1e2uDavDav

− e4u

2(1 + e2uv)
DauDbuDavDbv +

ve2u

1 + e2uv
DavD

au+ 2−1E3 + E4,

où les termes E3 et E4 sont donnés par

E3 = −3e2uT eabDeuD
auDbv

et

E4 = e2uGadDcuDduT eacT
f
bdDeuDfu.

Remarquons qu’il existe une constante positive C2 ne dépendant que de ‖u‖∞ et ‖T ‖∞
telle que

(4.28) |E4| ≤ C2v
2.

D’une part, tenons compte de (4.19), on voit que le terme E3 s’écrit sous la forme :

E3 = 3`e2uvT eabDeuD
auDbu.

D’où, l’existence d’une constante positive C3 ne dépendant que de r2 et ‖T ‖∞ telle que

(4.29) |E3| ≤ C3`v
5
2 .
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D’autre part, l’égalité (4.27) donne la suivante :

AabDcabuD
cu = DaFD

au+ (`− 2)
e2uv2F

1 + e2uv

+
`(`− 2)e2uv3

2(1 + e2uv)
+ 2−1E3 + E4.

Multiplions cette relation par 2 et reportons dans (4.21), on obtient l’égalité suivante :

AabDabv = 2DaFD
au+ 2(`− 2)

e2uv2F

1 + e2uv
+ 2AabD c

a uDbcu

+
`(`− 2)e2uv3

1 + e2uv
+ 4E1 + E2 + E3 + 2E4.

Par suite, l’inégalité (4.20) se transforme comme suit :

(4.30)
−`v

2(`+ 2e2uv)

1 + e2uv
+

(3`− 4)e2uv + `

1 + e2uv
vF

+2DaFD
au+ 2AabD c

a uDbcu+ 4E1 + E2 + E3 + 2E4 ≤ 0.

A présent, remarquons que

Dav2D
au = 2µbD

auDbuDabu = µaD
auDav

de sorte que le développement de DaFD
au donne

DaFD
au = −2vDavD

au− µaDavD
au+ (1 + e2uv2)

3
2ve−uK(euξ)

−(1 + e2uv2)
3
2

[
v
∂[K(ρξ)]

∂ρ
(euX) + e−u(DaK)(euξ)Dau

]

−3

2
(1 + e2uv2)

1
2 (µaD

avDau+ 2vv2)euK(euξ),

ce qui, compte tenu de (4.19), montre que

DaFD
au = 2`v3 + `vv2 + (1 + e2uv2)

3
2ve−uK(euξ)

−(1 + e2uv2)
3
2

[
v
∂[K(ρξ)]

∂ρ
(euξ) + e−u(DaK)(euξ)Dau

]

+
3

2
(`− 2)(1 + e2uv2)

1
2vv2e

uK(euξ).

Reportons dans (4.30), tenons compte de l’expression de F , l’inégalité qui en résulte
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s’écrit :

(`+ 4)v3 − 2`v2 + (4− 3`)vv2 −
`(`− 2)v2

1 + e2uv
+

2`(`− 2)v(v2 − v2)

1 + e2uv

−2(1 + e2uv2)
3
2

[
v
∂[K(ρξ)]

∂ρ
(euξ) + e−u(DaK)(euξ)Dau

]

−(`− 2)(1 + e2uv2)
1
2 e−uK(euξ)

[
v +

2e2uvv1

1 + e2uv

]
+2AabD c

a uDbcu+ 4E1 + E2 + E3 + 2E4 ≤ 0.

Or v2 ≤ v et 1 ≤ v. Donc, supposons ` ≥ 2, on obtient :

`v3 − `(`+ 5)v2 + 2AabD c
a uDbcu+ 4E1 + E2 + E3 + 2E4

−2(1 + e2uv2)
3
2

[
v
∂[K(ρξ)]

∂ρ
(euξ) + e−u(DaK)(euξ)Dau

]

−(`− 2)(1 + e2uv2)
1
2 e−uK(euξ)

[
v +

2e2uvv1

1 + e2uv

]
≤ 0.

Ainsi, compte tenu de (4.23), (4.28) et (4.29), il existe une constante positive C4, fonction
de C1, C2, C3, ‖K‖∞, ‖DK‖∞ et ‖u‖∞, telle que

(4.31) `v3 − C4`
2v

5
2 + 2AabD c

a uDbcu+ 4E1 ≤ 0.

Pour conclure à partir de (4.31), on développe le carré suivant :

K = GabGcd
(
Dadu− εDauD

euDedu− T laeDeuGld

)
(
Dbcu− εDbuD

euDecuT
l
beD

euGlc

)
avec ε =

e2u

1 + e2uv
pour voir d’abord que

(1 + e2uv)K = AabDc
auDbcu(1 + e2uv)GabGcdT

c
aeD

euT dbfD
fu

+2E1 −
e2u

1 + e2uv
DauDbuDacuD

c
bu

et de la positivité de K et par un raisonnement analogue à celui de la fin de la preuve du
lemme 1, on montre qu’il existe deux constantes positives C5 et C6 ne dépendant que de
‖u‖∞ et ‖T ‖∞ telles que

AabDc
auDbcu+ 2E1 ≥ (4−1`2 − C5)v2 − C6`v

3
2 .

Reportons dans (4.31) et simplifions par v
3
2 , on obtient :

(4.32) `v(
√
v − `C4) + (2−1`2 − 2C5)

√
v ≤ 2`C6.

Posons ` = 2
√
C5 + 1 ≥ 2, on voit que 2−1`2 − 2C5 = 1 et si

v(ξ) ≥ (`C4 + 1)2,

alors, d’après (4.32), v(ξ) ≤ (2`C6)2. En conclusion, v(ξ) ≤ max ((`C4 + 1)2, (2`C6)2) et
le lemme est prouvé.
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5 Preuve des résultats

5.1 Preuve du théorème 1

On considère la fonction u = − log(K). L’hypothèse faite sur K implique que

u = u ◦ π partout dans E∗.

Notons par π∗ l’application linéaire tangente de π de sorte que

Du(Y ) = Du (π∗(Y )) pour tout Y ∈ TE.

Or, en tout point ξ ∈ E∗, l’espace vertical de TξE n’est autre que le noyau de π∗|TξE. Il
en découle que, pour toute direction verticale α,

Dαu = 0.

Et comme Deαeβ est un champ de vecteurs vertical. La définition de la dérivée covariante
montre que, pour α, β ∈ {n+ 1, ..., n+m− 1}, on a :

Dαβu = 0.

Reportons dans l’équation (3.6), on voit que la courbure moyenne verticale du graphe
ξ ∈ Σ 7→ eu(ξ)ξ est donnée par

Mv(euξ) = K(ξ) = K(euξ), pour tout ξ ∈ Σ.

D’où le résultat.

5.2 Preuve du théorème 2

Rappelons que K ∈ C∞(E∗) est une fonction partout strictement positive donnée et
qu’on suppose l’existence de deux réels r1 et r2 dans ]0,+∞[, r1 ≤ 1 ≤ r2, vérifiant

(5.1)


K(ξ) >

m− 1

‖ξ‖
si ‖ξ‖ < r1

K(ξ) <
m− 1

‖ξ‖
si ‖ξ‖ > r2.

Chercher un graphe radial Y sur Σ à courbure moyenne verticale donnée par K revient,
d’après les calculs de la seconde section, à résoudre dans Σ l’équation suivante :

(5.2)
∑

n+1≤α,β≤n+m−1

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

La démonstration qu’on donne ici est une adaptation de celle du théorème 3 dans [4]. On
note Σ′ = {ξ ∈ E | r1 ≤ ‖ξ‖ ≤ r2}, ν le champ radial unitaire et r la fonction r(ξ) = ‖ξ‖.
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Soit w ∈ C∞(Σ′), on désigne par w̃ la restriction de w à Σ que l’on prolonge en une
constante radiale et on note

v1(w) = (1− µa)DawD
aw, v2(w) = µaDawD

aw, v(w) = v1(w) + v2(w),

Aab(w) =
(
1 + r2v1(w̃) + r(1−µa)(1−µb)v2(w̃)

)
Gab − r2−µa−µbDaw̃Dbw̃,

F (w) = (m− 1)[1 + r2v1(w̃)]−
[
1 + r2v1(w̃)

]3/2
ew̃K

(
ew̃

ξ

‖ξ‖

)
,

B(w) = (m− 1) [1 + r2v1w̃) + v2(w̃)]− r2v1(w̃).

Pour t ∈ [0, 1] et w ∈ C∞(Σ′), désignons par Tt(w) = ut l’unique solution du problème
de Neumann

(5.3)

 Dννu+ Aab(w)r2−µaµbDabu− u = t [−w̃ + F (w)] +Dννw
+rB(w)Dνw dans Σ′

Dνu = 0 sur ∂Σ′.

La preuve de l’existence d’une solution ut ∈ C2,α(Σ′) de (5.3) est très classique, on ren-
voie à [1] et [5], voir aussi [6], quant à l’unicité, elle découle du principe du maximum.
L’équation (5.3) étant elliptique, on en déduit qu’il existe une constante positive C telle
que

‖ut‖C 2,α(Σ′) ≤ C.

Or toutes les données sont de classe C∞, par régularité, la solution ut l’est aussi. En
particulier, étant donnée une partie B bornée de C∞(Σ′), il existe ũt ∈ C∞(Σ′) ainsi
qu’une suite de réels positifs (Ck)k≥0 telle que, quel que soit (t, w) ∈ [0, 1] × B et pour
tout entier k ≥ 0, on ait :

(5.4) ‖ut‖C k(Σ′) ≤ Ck.

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

(5.5) T (t, w) = w − Ttw

et l’on veut montrer que l’équation

(5.6) T (t, u) = 0, pour t ∈ [0, 1],

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

(5.7)

 Aab(ut)r
2−µaµbDabut − ut = t [−ũt + F (ut)] + rB(ut)Dνut dans Σ′

Dνut = 0 sur ∂Σ′,

où l’on a noté par ũt le prolongement en une constante radiale de la restriction à Σ de ut.
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Dérivons radialement l’équation (5.7) et multiplions par r l’équation ainsi obtenue. Du
fait que Dνr = 1 et puisque ũt est une constante radiale, il en découle que

(5.8)

rDν

[
Aab(ut)

]
r2−µaµbDabut + (2− µaµb)r2−µaµbAab(ut)Dabut

+Aab(ut)r
2−µaµbrDνabut − rDνut = trDνF (ut)

+B(ut)(rDνut + r2Dννut) + r2DνutDνB(ut).

D’abord, d’après les calculs de la première section,

(5.9) Dea(rν) = (1− µa)ea,

où µa vaut 1 ou 0 selon que la direction ea est horizontale ou verticale. Ainsi, usons de la
définition de la dérivée covariante, on peutécrire :

Dea(rDνu) = D2u(ea, rν) +Du (Dea(rν)) = rDν(Dau) + (1− µa)Dau.

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

et, en particulier, pour une fonction u radialement constante, on a

(5.10)

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

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

Combinons (5.10) avec le fait que ũt est une fonction radialement constante, on obtient :

rDν

[
r2v1(ũt) + v2(ũt)

]
= 0.

Ainsi, l’équation (5.8) se réduit à la suivante :

(5.11)

(2− µaµb)r2−µaµbAab(ut)Dabut + Aab(ut)r
2−µaµbrD2n,abut

+(1− µa)(1− µb)r3−µa−µbv2(ũt)G
abDabut − rDνut

= −tr
[
r2v1(ũt) + v2(ũt)

]2
+B(ut)(rDνut + r2Dννut).

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

Dab(rDνu) = D2(rDνu)(ea, eb) = Dea [D(rDνu)(eb)]−D(rDνu)(Deaeb).

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

= Dea(D
2u(eb, rν) +DeaDu (Deb(rν))

−D2u (Deaeb, rν)−Du
(
DDeaeb(rν)

)
et par suite

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

+Du (Dea(Deb(rν)))−Du
(
DDeaeb(rν)

)
.
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Or, la relation (5.10) permet d’écrire que

Du (Dea(Deb(rν))) = (1− µb)Du (Deaeb)

et
Du
(
DDeaeb(rν)

)
= (1− µb)Du (Deaeb) .

Ainsi, usons à nouveau de (5.10), on obtient :

Dab(rDνu) = D3u(ea, eb, rν) + (2− µa − µb)D2u(ea, eb)

et d’après la définition de la connexion D et celle de la dérivée covariante, on voit que

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

Eu égard à l’expression (2.4) donnant l’expression de la courbure de D et dont découle
l’égalité Dabνu = Dνabu. Reportons (5.12) dans (5.11), on obtient :

(5.13)

Aab(ut)r
2−µaµbDab(rDνut) + (µa + µb − µaµb)r2−µaµbAab(ut)Dabut

+(1− µa)(1− µb)r3−µa−µbv2(ũt)G
abDabut − rDνut

= B(ut)(rDνut + r2Dννut)− tr
[
r2v1(ũt) + v2(ũt)

]2
.

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

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

Or ũt = (ut)|Σ. Donc, tenons compte de (5.14) et du fait que Dνut est nul sur Σ, l’équation
(5.13) montre que, partout dans Σ, on a :

(5.15) (µa + µb − µaµb)Aab(ut)Dabũt + (1− µa)v2(ũt)D
a
aũt = −t [v1(ũt) + v2(ũt)]

2 .

La fonction ũt étant une constante radiale, il en découle que celle-ci vérifie l’équation

(5.16)

(µa + µb − µaµb)r2−µa−µbAab(ut)Dabũt + (1− µa)r2(1−µa)v2(ũt)D
a
aũt

= −t
[
r2v1(ũt) + v2(ũt)

]2
partout dans Σ′. D’autre part, restreignons (5.7) à Σ, l’usage de (5.14) montre que la
fonction ũt vérifie, partout dans Σ, l’équation suivante :

Aab(ut)Dabũt − ũt = t [−ũt + F (ũt)]

et par soustraction de l’équation (5.15) de cette dernière, on voit que, partout dans Σ, on
a : ∑

n+1≤α,β≤n+m−1

Bαβ(ut)Dαβũt − ũt = t [−ũt + (m− 1) (1 + v1(ũt))]

−t
[
1 + v1(ũt)

] 3
2
eũtK(eũtξ).
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La fonction ũt étant une constante radiale, il en découle que celle-ci vérifie l’équation

(5.17)

(1− µa)(1− µb)r2−µa−µbAab(ut)Dabũt − (1− µa)r3(1−µa)v2(ũt)D
a
aũt

−ũt = t
{
−ũt + (m− 1) [1 + v1(ũt)]− [1 + v1(ũt)]

3/2 eũtK(eũtξ)
}

partout dans Σ′. Multiplions (5.16) par r et sommons l’équation ainsi obtenue avec (5.17),
montre que ũt est une autre solution de (5.7). En particulier, on vérifie que

Aab(ũt)r
2−µaµbDab(ũt − ut)− (ũt − ut) = rB(ũt)Dν(ũt − ut) dans Σ′

Dν(ũt − ut) = 0 sur ∂Σ′.

Le principe du maximum implique que ũt = ut partout dans Σ1,2. Ceci montre que ut est
une constante radiale solution dans Σ du système suivant :

(5.18)

Aab(ut)Dabut − ut = t [−ut + F (ut)]∑
n+1≤α,β≤n+m−1

Bαβ(ut)Dαβut − ut = t [−ut + (m− 1) (1 + v1(ut))]

−t [1 + v1(ut)]
3/2 eutK(eutξ).

A présent, on montre que ut est estimée à priori dans C 0(Σ). Une majoration a priori se
déduit immédiatement du principe du maximum. Soit ξ ∈ Σ un point où ut atteint son
maximum. Si ut(ξ) > log(r2), l’hypothèse de croissance (5.1) faite sur K combinée avec
(5.18) implique qu’au point ξ, on aura

0 ≥ Da
aut = (1− t)ut + t(m− 1)− teutK(eutξ) > 0

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

La fonction ut vérifiant la première équation dans (5.18), d’après le lemme 1 elle est
estimée a priori dans C 1(Σ). La théorie classique des équations uniformément elliptiques,
cf. [5] ou [7], assure l’existence d’un réel c1 > 0 tel que

‖ut‖C 1,α(Σ) < c1

D’autre part, les inégalités de Schauder implique l’existence d’une constante positive C
telle que

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

]
et donc il existe une constante positive c2 telle que

‖ut‖C 2,α(Σ) < c2.

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

‖ut‖C s,α(Σ) < cs.
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L’équation obtenue en dérivant (k − 1) fois la première équation dans (5.18) s’écrit loca-
lement sous la forme

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

,

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

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

‖ut‖C k+1,α(Σ) < ck+1.

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

(5.19) ‖ut‖C k(Σ′) < ak.

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

B = {u ∈ C∞(Σ′) | ‖u‖C k(Σ′) < ak}.

Compte tenu de (5.19), l’équation (5.6) n’admet pas de solution u sur le bord ∂B de B.
La déformation T est donc une homotopie compacte sur le bord de BR. En conséquence,
d’après le théorème de Nagumo [8], le dégré de T en 0 relativement à B ne dépend pas
de t. Ainsi, pout tout t ∈ [0, 1], on a :

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

Or, pour t = 0, la fonction u0 = 0 est l’unique solution de (5.6) et l’on montre aisément
que pour w ∈ C∞(Σ′), (du0T0)(w) = u, où u est l’unique solution du problème suivant :

(5.21)


Dννu+ r2−2µaDa

au+ µa log(r)Da
au− u = Dννw + (m− 1)rDνw dans Σ′

Dνu = 0 sur ∂Σ′.

A présent, si w ∈ ker[id− (du0T0)], celle-ci sera solution du problème suivant :
r2−2µaDa

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

Dνw = 0 sur ∂Σ′.

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

(5.22) ker[id− (du0T0)] = {0}.

Or, d’après sa définition (5.21) et en raisonnant comme auparavant, on vérifie que du0T0

est un opérateur compact, et donc, tenons compte de (5.22), le théorème d’alternative de
Fredholm implique que l’opérateur id − (du0T0) est inversible. En conséquence 0 est un
point régulier pour id − T0. Ainsi, dans (5.20), γ = ±1 et en particulier, l’opérateur T1

admet un point fixe qui est une constante radiale de classe C∞(Σ) solution de (5.2).
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5.3 Preuve du théorème 3

Soit K ∈ C∞(E∗) une fonction donnée telle qu’il existe deux réels strictement positifs r1

et r2, r1 ≤ 1 ≤ r2, vérifiant

(5.23) K(ξ) > 0 si ‖ξ‖ < r1 et K(ξ) < 0 si ‖ξ‖ > r2.

La recherche d’un graphe radial sur Σ à courbure moyenne horizontale donnée par K,
revient, d’après les calculs du second paragraphe de la seconde section, à résoudre sur Σ
l’équation suivante :

(5.24)
∑

1≤i,j≤n

Cij(u)Diju = −v2 − (1 + e2uv2)
3
2 e−uK(euξ).

Conservons les notations de la preuve du théorème 2 mais, avec la convention qu’ici

Aab(w) =
(
1 + r2+µaµbe2w̃v1(w̃) + e2w̃v2(w̃)

)
Gab − r2−µa−µbe2w̃Daw̃Dbw̃,

F (w) = −v2(w̃)− [1 + e2w̃v2(w̃)]
3
2 e−w̃K

(
ew̃

ξ

‖ξ‖

)
− r[r2v1(w̃) + v2(w̃)]2

B(w) = (m− 1)[1 + r2e2w̃v1w̃) + e2w̃v2(w̃)]− r2e2w̃v1(w̃).

Pour t ∈ [0, 1] et w ∈ C∞(Σ′), désignons par Tt(w) = ut l’unique solution du problème
de Neumann

(5.25)


Dννu+ Aab(w)rδabDabu− u = t

[
− w̃ + F (w)

]
+Dννw

+rB(w)Dνw dans Σ′

Dνu = 0 sur ∂Σ′,

où δab = 3− µa − µb − µaµb. L’équation (5.25) étant elliptique et toutes les données sont
de classe C∞, un raisonnement analogue à celui qui précède implique l’existence de réels
positifs (Ck)k≥0 telle que, quel que soit t ∈ [0, 1] et pour tout entier k ≥ 0, on ait :

‖ũt‖C k(Σ′) ≤ Ck.

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

T (t, w) = w − Ttw

et l’on veut montrer que l’équation

(5.26) T (t, u) = 0, pour t ∈ [0, 1],

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

(5.27)

 Aab(ut)r
δabDabut − ut = t [−ũt + F (ut)] + rB(ut)Dνut dans Σ′

Dνut = 0 sur ∂Σ′,
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où l’on a noté par ũt le prolongement en une constante radiale de la restriction à Σ de ut.

Dérivons radialement (5.27) et multiplions par r l’équation ainsi obtenue. Les calculs
menés pour prouver le théorème 2 montrent

(5.28)

Aab(ut)r
δabDab(rDνut) + δabr

δabAab(ut)Dabut

+µaµbr
5−µa−µbe2ũtv1(ũt)G

abDabut − rDνut

= B(ut)(rDνut + r2Dννut)− tr
[
r2v1(ũt) + v2(ũt)

]2

.

Or ũt = (ut)|Σ. Donc, tenons compte de (5.14), preuve du théorème 2, et du fait que
Dνut est nul sur Σ, l’équation (5.28) montre que, partout dans Σ, on a :

(5.29) (1− µaµb)Aab(ut)Dabũt + µae
2ũtv1(ũt)D

a
aũt = −t [v1(ũt) + v2(ũt)]

2 .

D’autre part, restreignons (5.27) à Σ, l’usage de (5.14), preuve du théorème 2, montre
que la fonction ũt vérifie, partout dans Σ, l’équation suivante :

Aab(ut)Dabũt − ũt = t [−ũt + F (ũt)]

et par soustraction de l’équation (5.29) de cette dernière, on voit que

(5.30)

∑
1≤i,j≤n

Cij(ut)Dijut − ut = t [−ut − v2(ut)]

−t
[
1 + e2utv2(ut)

] 3
2 e−utK(eutξ).

La fonction ũt étant une constante radiale, une combinaison des équations (5.29) et (5.30),
montre que ũt est une autre solution de (5.27). En particulier, on vérifie que Aab(ũt)r

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

Dν(ũt − ut) = 0 sur ∂Σ′.

Le principe du maximum montre que ũt = ut partout dans Σ′. Ceci montre que ut est une
fonction radialement constante solution dans Σ du système :

(5.31)


Aab(ut)Dabut − ut = t [−ut + F (ut)]

Cij(ut)Dijut − ut = t [−ut − v2(ut)]− t
[
1 + e2utv2(ut)

] 3
2 e−utK(eutξ).

Une telle solution est estimée à priori dans C 0(Σ). En effet, une majoration a priori se
déduit immédiatement du principe du maximum. Soit ξ ∈ Σ un point où ut atteint son
maximum. Si ut(ξ) > log(r2), l’hypothèse de croissance (5.23) faite sur K combinée avec
(5.31) implique qu’au point ξ, on aura

0 ≥ Da
aut = (1− t)ut − te−utK(eutξ) > 0

ce qui constitue une contradiction, eu égard au fait que log(r2) ≥ 0. La minoration
ut ≥ log(r1) s’obtient par analogie en considérant un point où ut atteint son minimum.
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La fonction ut vérifiant la première équation dans (5.31), le lemme 2 implique, via la
théorie classique des équations uniformément elliptiques, que

‖ut‖C 1,α(Σ) < Cste.

Ainsi en raisonnant par récurrence comme auparavant, compte tenu du fait que ut est
radialement constante, on conclut à l’existence de réels positifs ak tels que

‖ut‖C k(Σ′) < ak.

Ceci nous permet d’appliquer le même argument topologique que celui utilisé pour prouver
le théorème 2 pour affirmer l’existence d’un point fixe de T1 et l’on voit, d’après (5.31),
que celui-ci est solution de (5.24).

5.4 Remarques

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

K(ξ) ≤ a(m− 1)

‖ξ‖
, ξ ∈ E∗.

Alors il n’existe pas de solution de classe C 2(Σ) de l’équation (5.2) ci-dessus. En effet, si
une telle solution existe, on aura

(5.32)
∑

n+1≤α,β≤n+m−1

Bαβ(u)D̃αβu ≥ (m− 1)(1 + v1)− a(m− 1)(1 + v1)3/2.

En un point ξ ∈ Σ où u atteint son maximum, on a : v1(ξ) = 0 et dans un repère
G-orthonormé diagonalisant (Dαβu(ξ)), (5.32) s’écrit au point ξ sous la forme

(5.33)
∑

n+1≤α≤n+m−1

Dααu ≥ (m− 1)(1− a).

Or, pour tout α, Dααu(ξ) ≤ 0. Reportons dans (5.33), on voit que 1 ≤ a ce qui est
contradictoire.

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

K(X) ≥ b(m− 1)

‖ξ‖
, ξ ∈ E∗.

2- Enfin, on présente ici un exemple de non-unicité, même à homothétie près, l’hypothèse
de monotonicité (1.2) étant satisfaite. Pour cela, considérons le cas où la fonction prescrite
est

K(ξ) =
m− 1

‖ξ‖
, ξ ∈ E∗.

Celle-ci vérifie l’hypothèse de monotonicité (1.2). En effet, partout dans E∗, on a :

∂ [ρK(ρξ)]

∂ρ
= 0, quel que soit ξ ∈ Σ.
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La courbure moyenne verticale du fibré Σr est donnée par K. D’autre part, si w ∈ C∞(M),
les calculs menés pour prouver le théorème 1 montrent que la courbure moyenne verticale
du graphe Yw̃, où w̃ = w ◦ π est le relèvement vertical de w à E∗, est aussi donnée par
K et pourtant les hypersurfaces Σr et Yw̃ ne sont pas homothétiques si w n’est pas une
constante.
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à courbure moyenne prescrite ; Arxiv
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