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Introduction

Ces notes constituent une introduction à la géométrie différentielle, à la
géométrie des variétés complexes et à celle des variétés quaternioniques en
vue d’applications en physique théorique. On a supposé une certaine fami-
liarité avec les notions classiques de géométrie différentielle telles que les
notions de fibré tangent et de connexion sur un fibré principal. Les exemples
et la manière de les aborder sont souvent issus de problèmes liés à la phy-
sique théorique. On trouvera sous la mention “exercices et compléments” des
développements et des éclairages différents de certains aspects et notions in-
troduites.

Afin d’avoir un cadre unifié, nous sommes parti des notions de pseudo-
groupe et de G-structure qui sont décrites dans le chapitre 1 où nous donnons
une introduction descriptive des conditions d’intégrabilité des G-structures.

Le chapitre 2 est consacré à des théorèmes classiques d’intégrabilité dans
Cn. On y trouvera une démonstration d’un théorème de Malgrange qui est
la contre-partie non-abélienne du lemme de Grotendieck-Dolbault dont nous
donnons également une démonstration.

Dans le chapitre 3 nous introduisons les variétés presque complexes et
les variétés complexes ainsi que les notions d’application (±) holomorphe et
d’application harmonique. On trouvera dans les exemples une description en
termes de projecteurs hermitiens de la géométrie et de la structure complexe
des espaces projectifs et des grassmaniennes complexes.

Dans le chapitre 4, nous introduisons les fibrés holomorphes et nous
en donnons une description en termes de fibrés différentiables munis de
connexions particulières à l’aide d’un théorème de Koszul et Malgrange et
d’un théorème de Singer que nous démontrons.

Les chapitres 5, 6, 7, 8, 9 et 10 sont essentiellement une reproduction du
texte d’un exposé fait au séminaire de mathématique de l’E.N.S. durant l’hi-
ver 1981 sur les strutures complexes au-dessus des variétés. On y trouvera une
démonstration du théorème d’Atiyah et Ward concernant la transformation
de Penrose pour les instantons. On développe, dans ce cadre des structures
complexes au-dessus des variétés, l’approche géométrique d’Elie Cartan à la
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théorie des spineurs ainsi que la théorie des structures spinorielles. Le cha-
pitre 10 contient en particulier une version de la transformation de Penrose
pour le noyau de l’opérateur de Dirac sur une variété riemannienne compacte
à spin de dimension paire qui est conforme plate (Corollaire 10.9).

Le chapitre 11 est consacré aux variétés quaternioniques. On y trouvera
des exemples reliés à la théorie de la gravitation (instantons gravitationnels,
etc.).

Le chapitre 12 est consacré aux équations de Yang et Mills. On en donne
différentes formulations dont certaines sont peu connues et on décrit divers
types de solutions de ces équations. Ce chapitre contient notamment le rappel
d’un résultat de Harnad, Tafel et Shnider généralisant les résultats de Traut-
man et Novakowski relatifs aux connexions canoniques des fibrés de Stieffel.
On y trouvera également quelques éléments complémentaires (par rapport à
ceux du chapitre 8) sur les instantons de Yang et Mills. Finalement, on donne
une interprétation des équations de Yang et Mills comme lois de conserva-
tion sur le fibré principal et également une interprétation comme conditions
d’intégrabilité de systèmes linéaires.

Le chapitre 13 porte sur les équations d’Einstein et l’approche d’Einstein-
Cartan. On développe une interprétation des équations d’Einstein comme
conditions d’intégrabilité de systèmes linéaires, ce qui permet de les iden-
tifier à des conditions de courbure nulle pour des connexions appropriées.
Comme pour les équations de Yang et Mills (dans le cas semi-simple), on
montre que les équations d’Einstein sont équivalentes à une loi de conser-
vation sur le fibré des repères. Cette loi de conservation est apparentée à la
conservation de l’impulsion-énergie.

Les notations utilisées ici sont standard. Sauf mention particulière la
convention d’Einstein de sommation des indices répétés en haut et en bas
(contravariants et covariants) est utilisée dans ces notes.
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4.10 Exercices et compléments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

5



5 Structures complexes sur les espaces vectoriels réels 50
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6.1 Définition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
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11.11Définitions supplémentaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
11.12Variétés hyperkähleriennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
11.13Cas de la dimension 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
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1 Pseudogroupes, variétés et G-structures

1.1 Pseudogroupes de transformations

Soit X un espace topologique ; un pseudogroupe de transformations sur
X est un ensemble Γ tel que
a) f ∈ Γ est un homéomorphisme d’un ouvert de X , dom(f) , sur un autre
ouvert de X , Im(f) ;

b) pour toute famille (Oα)α∈I d’ouvert de X , un homoméomorphisme f de
∪α∈IOα sur un autre ouvert de X est un élément de Γ si et seulement si
f ↾ Oα ∈ Γ, ∀α ∈ I.

c) f1, f2 ∈ Γ et dom(f1) = Im(f2) ⇒ f1 ◦ f2 ∈ Γ

d) IdX ∈ Γ

e) f ∈ Γ ⇒ f−1 ∈ Γ

1.2 Exemples

a) X = Rn, Γ(Rn) est le pseudo-groupe des difféomorphismes locaux de
classe Cr ainsi que leurs inverses ; (C0= continu, Cω=analytique)

b) X = Rn, G ⊂ GL(n,R) un sous-groupe et r ≥ 1

Γr
G(R

n) = {f ∈ Γr(Rn)|df(x) ∈ G, ∀x ∈ dom(f)}

Si 1 ≤ r ≤ s et H ⊂ G un sous-groupe, on a Γs
H(R

n) ⊂ Γr
G(R

n). Nous
poserons Γ(Rn) = Γ∞(Rn),ΓG(R

n) = Γ∞
G (Rn)

c) X = Cn,Γ(Cn) est le pseudogroupe des transformations holomorphes.
On notera que, en considérant GL(n,C) ⊂ GL(2n,R), on a canoniquement :

Γ(Cn) = Γr

GL(n,C)
(R2n), ∀r ≥ 1.

d) Comme on le voit sur l’exemple c) l’équation de b) df(x) ∈ G implique
souvent une régularité pour f plus forte que celle que l’on a mise au départ.
Il peut même arriver que les restrictions deviennent injectives par exemple,
Γr
O(n)(R

n) est l’ensemble des déplacements euclidiens.
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1.3 Atlas et variétés

Soit Γ un pseudogroupe de transformation sur l’espace topologique X et
V un espace topologique. Un atlas de V compatible avec Γ est une famille
de paires (Oα, ϕα)α∈A où (Oα)α∈A est un recouvrement ouvert de V, ϕα est
un homéomorphisme de Oα sur un ouvert de X et où l’on a : ∀α, β ∈ A

ϕα ◦ ϕ−1
β ↾ ϕβ(Oα ∩ Oβ) ∈ Γ

Les (Oα, ϕα) (α ∈ A) sont les cartes de l’atlas. Une paire (O, ϕ) où O est un
ouvert de V et ϕ un homoméomorphisme de O sur un ouvert de X est une
carte compatible avec l’atlas (Oα, ϕα)α∈A si ((Oα, ϕα)α∈A, (O, ϕ)) est encore
un atlas de V compatible avec Γ. En adjoignant à un atlas de V compatible
avec Γ toutes les cartes compatibles on obtient un atlas complet sur V com-
patible avec Γ (i.e. contenu dans aucun autre atlas sur V compatible ave Γ)
contenant l’atlas initial.

Soit n un entier ; une variété de classe Cr et de dimension n est un espace
topologique séparé muni d’un atlas complet compatible avec Γr(Rn). Nous
parlerons de variétés différentiables pour désigner les variétés de classe C∞

et de variétés analytiques réelles pour les variétés Cω.
Si G est un sous-groupe de GL(n,R), une variété de type G sera un espace
topologique séparé muni d’un atlas complet compatible avec ΓG(R

n), (on
peut définir de manière analogue les variétés de type G de classe Cr pour
r ≥ 1). Une variété de type G est canoniquement une variété différentiable
et, plus généralement si H est un sous-groupe de G, une variété de type H
est canoniquement une variété de type G.

1.4 Exemples

a) Considérons GL(n,C) comme sous-groupe de GL(2n,R). Une variété
de type GL(n,C) est un espace topologique muni d’un atlas complet compa-
tible avec Γ(Cn) ; une telle variété est appelée variété complexe. C’est cano-
niquement une variété analytique. Nous reviendrons sur cet exemple.

b) Soit Sp(n,R) le sous-groupe de GL(2n,R) laissant invariant la forme
bilinéaire antisymmétrique ω0 =

∑n
k=1 dx

k ∧ dxn+k (groupe symplectique).
La notion de variété de type Sp(n,R) est identique à la notion de variété
symplectique de dimension 2n, i.e. de variété différentiable de dimension 2n
munie d’une 2-forme extérieure fermée partout non dégénérée. En effet si V
est une variété de type Sp(n,R) et si (O, ϕ) appartient à l’atlas correspondant
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la 2-forme ϕ∗(ω0) = ω sur O est fermé et sa valeur en un point x ne dépend
pas de la carte choisie (O, ϕ) telle que x ∈ O en vertu de la compatibilité
avec ΓSp(n,R)(R) ; on a donc une 2-forme fermée ω globalement définie sur V
de rang maximum. Inversement, le théorème de Darboux assure l’existence
sur toute variété symplectique de dimension 2n d’un atlas compatible avec
ΓSp(n,R) tel que la forme symplectique soit obtenue de la manière précédente.

c) Soit O(n) ⊂ GL(n,R) ; une variété de type O(n) n’est autre qu’une
variété riemannienne plate de dimension n comme on le voit facilement. On
voit, à travers ces exemples (nous en verrons d’autres) que l’intérêt de cette
notion de variété de type G(⊂ GL(n,R)) est en quelque sorte proportionnel à
la taille de ΓG(R

n). Nous allons maintenant introduire une notion plus faible
qui reste très riche même lorsque ΓG(R

n) est petit.

1.5 G-structures

Soit V une variété différentiable de dimension n, soit L(V ) le fibré des
repères tangents à M . L(V ) est un fibré principal de groupe structural
GL(n,R). Soit G un sous-groupe de GL(n,R), une G-structure sur V est
un fibré principal P = P (V,G) sur V de groupe structural G qui est un
sous-fibré différentiable de L(V ). Une variété différentiable munie d’une G-
structure sera appelée variété presque de type G.

1.6 Exemples

a) On considère à nouveau GL(n,C) comme sous-groupe de GL(2n,R) ;
explicitement Cn ↔ R

2n (zk) ↔ (xk, xn+k) avec zk = xk + ixn+k et GL(n,C)
s’identifie au sous-groupe de GL(2n,R) des matrices inversibles commutant

avec J0 =

(
0 −1n
1n 0

)

qui représente la multiplication par i. Alors, une

GL(n,C)-structure sur une variété différentielle V de dimension 2n n’est
autre qu’une structure presque complexe sur V , i.e. un champ (différentiable)
x 7→ Jx (x ∈ V ) d’endomorphismes des espaces tangents (Jx ∈ EndTx(V ))
satisfaisant J2

x = −1lx (⇒ presque complexe= presque de type GL(n,C)).
b) Plus généralement, si τ0 est un tenseur sur Rn et si G ⊂ GL(n,R) est

un sous-groupe laissant τ0 invariante, une G-structure P sur V permet de
construire sur V un champ tensoriel x 7→ τx du type précédent ; (si u ∈ P est
un repère de P en x, τx est le tenseur de composantes τ0 dans u). Si G est
exactement le sous-groupe Gτ0 de GL(n,R) laissant τ0 invariant, le champ
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x 7→ τx permet de reconstruire la G-structure P (= ensemble des repères
relativement auxquels les composantes du champ τx sont τ0).

c) Une O(n)-structure sur V est une structure riemannienne sur V , (voir
b) pour retrouver la définition usuelle). Une variété presque de type O(n)
n’est donc autre qu’une variété riemannienne.

d) Soit G ⊂ GL(n,R) un sous-groupe et soit V une variété de type
G ; l’ensemble P des repères naturels correspondant aux cartes de l’atlas
complet de V compatible avec ΓG(R

n) est manifestement une G-structure
sur V . Une variété de type G est donc (canoniquement) presque de type G.
La G-structure que nous venons d’introduire est d’un type bien particulier.

1.7 Intégrabilité

Une G-structure P sur V est dite intégrable si il existe un atlas de V
(compatible avec Γ(Rn), n = dim(V )) dont les repères naturels (ceux corres-
pondant à ses cartes) sont tous des éléments de P (chaque carte définit une
section de P sur son domaine). L’intégrabilité est donc équivalente à l’exis-
tence d’un atlas compatible avec ΓG(R

n) contenu dans l’atlas de V et donc
à l’existence d’un atlas complet de V compatible avec ΓG(R

n) et contenu
dans l’atlas de V (compatible avec Γ(Rn)). Il est clair que cet atlas complet
compatible avec ΓG(R

n) est alors unique. Autrement dit, une variété de type
G n’est autre qu’une variété munie d’une G-structure intégrable.

1.8 Proposition

Soit P une G-structure intégrable sur V ; P admet une connexion sans
torsion.
Démonstration. Soit (Oα) un recouvrement ouvert localement fini de V par
des domaines de cartes (Oα, ϕα) de l’atlas complet de V compatible avec
ΓG(R

n) correspondant à la G-structure intégrable P (comme dans 1.7), soit
(χα) une partition de l’unité subordonnée à (Oα) et soit ωα la forme de
connexion plate sur P ↾ Oα pour laquelle le champ des repères naturels de la
carte (Oα, ϕα) est horizontal. Posons ω =

∑

α π
∗(χα)ωα, où π : P → V est

la projection ; ω est une forme de connexion sans torsion sur P . �
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1.9 Obstructions et intégrabilité formelle

Etant donné une G-structure P sur V , il y a un certain nombre d’obs-
tructions “formelles” à l’intégrabilité de P ; dans les “bons cas”, l’annula-
tion de ces obstructions (= intégrabilité formelle) entrâıne l’intégrabilité.
Par exemple, une O(n)-structure sur V est, comme on l’a vu plus haut, une
structure riemannienne sur V ; la courbure riemannienne correspondant (i.e.
la courbure de la connexion sans torsion sur la O(n)-structure donnée sur V )
est une obstruction à l’intégrabilité, (c’est la seule dans ce cas), et son annu-
lation implique l’intégrabilité. Dans le cas général la proposition 1.8 est la clef
pour construire ces obstructions. L’idée de l’intégrabilité d’une G-structure
P correspond à l’existence, au voisinage de chaque point x ∈ V , de coor-
données locales satisfaisant un certain système différentiel Sp (compatibilité
de la carte avec ΓG(R

n)). On fait, en x ∈ V un développement limité de
ces coordonnées locales, en identifiant dans le système précédent les termes
d’ordre k, on obtient en x un système algébrique SP

k (x) qui est, en général
surdéterminé ; on a donc des conditions de compatibilité que l’on peut mettre
sous la forme ck−1(x, P ) = 0 où les ck sont des sections de fibrés associés à
P dont nous allons donner une description. Pour faire les développements
limités, on est amené à étudier le comportement local des automorphismes
infinitésimaux d’uneG structure P sur V . Un tel automorphisme infinitésimal
est un champ de vecteur X sur V engendrant un groupe local à 1 paramètre
laissant P (⊂ L(V )) invariant. Puisque l’on ne s’intéresse qu’au comporte-
ment local, on peut supposer V = Rn et P = Rn × G, X = Xµ ∂

∂xµ (où
xµ est le système de coordonnées naturel de Rn) est un automorphisme in-
finitésimal de P si et seulement si la matrice (∂Xµ/∂xν = (∂νX

µ) appar-
tient à l’algèbre de Lie g de G. Faisons un développement limité de X à
l’origine Xµ ∼ ∑

k
1
k!

∑

(ν)X
µ
ν1...νk

xν1 . . . xνk pour ν2 . . . νk fixés, la matrice
Xµνν2 . . . νk appartient à g. On est amené à la définition suivante.

1.10 Prolongements de g ⊂ End(Rn)

Soit g une sous-algèbre de Lie de gl(n,R) = End(Rn). Le prolongement
d’ordre k (k = 0, 1, 2, . . . ) de g est l’espace g(k) des applications (k + 1)-
linéaires symétriques, t de Rn × · · · × R

n

︸ ︷︷ ︸

(k+1)−termes

dans Rn telles que ∀v1, . . . , vk ∈ Rn

v 7→ t(v, v1, . . . vk) soit un élément de g(⊂ End(Rn)). Si gk0 = {0}, alors
g(k) = {0}, ∀k ≥ k0 et on appelle ordre de g le plus petit entier k tel que
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g(k) = {0}. Si ∀k gk 6= {0}, on dit que g est de type infini. On dit enfin que g
est elliptique si g ne possède aucun élément de rang 1. On pose g(−1) = Rn,
(on a g(0) = g).

1.11 Proposition

Si g est d’ordre fini, g est elliptique.

Démonstration. Soit e ⊗ ω 6= 0 (e ∈ Rn, ω ∈ (Rn)∗) une matrice de rang 1.
Si e ⊗ ω ∈ g alors t définit par (v0, v1, . . . , vk) 7→ e.ω(v0)ω(v1) . . . ω(vk) =
t(v0, . . . , vk) et un élément de g(k) différent de zéro. Par conséquent si g

possède un élément de rang 1 i.e. si g n’est pas elliptique, g est de type
infini. D’où la proposition. �

1.12 L’algèbre de Lie graduée g(•)

Les automorphismes infinitésimaux de Rn×G forment une algèbre de Lie
(pour le crochet des champs de vecteurs) ; on en déduit, par développement
en O ∈ Rn une structure d’algèbre de Lie graduée sur g(•) = ⊕k≥−1g

(k)

(que l’on peut identifier aux automorphismes infinitésimaux à composantes
polynomiales en (xµ)) : [g(−1), g(−1)] = 0 et [tp, tq](v0, v1 . . . , vp+q) =
= 1

p!(q+1)!

∑

π tp(tq(vπ(0), . . . , vπ(q)),vπ(q+1) . . . vπ(q+p))

− 1
q!(p+1)

∑

π tq(tp(vπ(0), . . . vπ(p)), vπ(p+1), . . . , vπ(p+q)), ∀tp ∈ g(p), tq ∈ g(q)

1.13 Le complexe g(•) ⊗ ∧Rn

Soit
r∨ (Rn)∗ la r-ième puissance symétrique et

s∧ (Rn)∗ la s-ième puissance
extérieure de (Rr)∗ et

δ : (
r∨ Rn)∗)⊗ (

s∧ Rn)∗) → (
r−1∨ (Rn)∗)⊗ (

s+1∧ (Rn)∗)
l’application linéaire définie par :

δ((
r
⊗ v)⊗ (v1 ∧ · · · ∧ vs)) = (

r−1
⊗ v)⊗ (v ∧ v1 ∧ · · · ∧ vs)

avec v, vi ∈ Rn∗. On a un complexe (i.e. δ2 = 0)

0 → r∨ (Rn)∗
δ→r−1∨ (Rn)∗⊗ 1∧ (Rn)∗

δ→ . . .
δ→ r∧ (Rn)∗ → 0
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qui n’est autre que le complexe des formes différentielles polynomiales sur
Rn. Par tensorisation avec Rn en tenant compte de g ⊂ Rn ⊗ (Rn)∗ et des
définitions, on obtient le sous-complexe :

0 → g(r−1) δ→ g(r−2) ⊗ (Rn)
∗→ g(r−3)⊗ 2∧ (Rn)

x→ . . .
δ→ g(−1)⊗ r∧ (Rn)∗ → 0

Posons :

Hr,s(g) = {K ∈ gr−1⊗ s∧ (Rn)∗|δK = 0}/δ(g(r)⊗ s−1∧ (Rn)∗)

i.e. ce sont les groupes d’homologie du complexe précédent. On a Hr,1(g) = 0
∀r ≥ 1. La partie importante pour l’intégrabilité formelle est Hr,2(g) pour
r ≥ 0 (Hℓ,2(g) = 0 si g est d’ordre k et ℓ ≥ k + 1).

1.14 Les obstructions ck(P )

Soit P une G-structure sur V . G agit sur Rn, sur g (action adjointe) et
sur les g(k) en général. On a donc des fibrés (vectoriels) associés à P sur V
correspondant que nous noterons g(k), (on a g(−1) = T (V )). De même G agit
sur les espaces Hr,s(g) et on a des fibrés associés à P sur V correspondant
Hr,s(g). On peut définir directement Hr,s(g) comme l’homologie de

→ g(r)⊗ s−1∧ T ∗(V )
δ→ g(r−1)⊗ s∧ T ∗(V )

δ→ g(r−2)⊗ s+1∧ T ∗(V ) → . . .

Les obstructions à l’intégrabilité de P sont des sections ck(P ) ∈ Γ(Hk,2(g))

des fibrés Hk,2(g) sur V pour k ≥ 0. Commençons par définir c0.

1.15 Définition de c0(P )

Soit P une G-structure sur V et soient ω et ω′ deux formes de connexions
sur P de torsions τ et τ ′. On peut considérer que τ et τ ′ sont dans

T (V )⊗ 2∧ T ∗(V ) = g(−1)⊗ 2∧ T ∗(V ) et que ω − ω′ est dans g ⊗ T ∗(V ) =

g(0)⊗ 1∧ T ∗(V ). Par définition, on a

τ − τ ′ = δ(ω − ω′), δτ = δτ ′ = 0

autrement dit la classe de τ dans Γ(H0,2(g)) ne dépend pas de la connexion ω
choisie mais uniquement de P ; on l’appelle première fonction de structure de
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la G-structure P sur V et on la note c0(P ), (on peut aussi la définir comme
fonction sur P à valeurs dans H0,2(g) au lieu de section de H0,2(g) comme
ici).
L’annulation de c0(P ) est, par construction équivalente à l’existence d’une
connexion sans torsion sur P et 1.8 montre que c’est une condition nécessaire
à l’intégrabilité de P . C’est manifestement une condition du premier ordre
pour le système différentiel correspondant à l’intégrabilité.

1.16 Prolongements de G ⊂ GL(n,R)

Soit G un sous-groupe de Lie de GL(n,R) d’algèbre de Lie g. À un élément
t de g(k) (k ≥ 1), on associe l’endomorphisme T (k)(t) de l’espace vectoriel
⊕r=k

r=0g
(r−1) = Rn ⊕ g ⊕ · · · ⊕ g(k−1) défini par : T (k)(t)v = v + t(v, . . . ) ∈

Rn ⊕ g(k−1) si v ∈ Rn et T k(t)x = x si x ∈ ⊕r=k
r=1g

r−1. T (k) ainsi défini
est un homomorphisme de groupes, du groupe additif g(k) dans le groupe
linéaire réel GL(⊕r=k

r=0g
(r−1)) de l’espace vectoriel réel ⊕r=k

r=0g
(r−1)) ; son image

G(k) = T (k)(g(k)) est un sous-groupe (abélien si k ≥ q) du groupe linéaire
GL(⊗r=k

r=0g
(r−1)) qui est appelé prolongement d’ordre k de G. On a G(0) = G

et on notera que g(k) est l’algèbre de Lie de G(k) et que T (k) est l’application
exponentielle correspondante (ce qui justifie la terminologie).

Si N (k) = dim
(
⊕r=k

r=0g
(r−1)

)
, GL

(
⊕r=k

r=0g
(r−1)

)
= GL(N (k),R) et G(k+1) est

canoniquement le prolongement d’ordre 1 de G(k) i.e. G(k+1) ≃ (G(k))(1).

1.17 Bases

Soit P une G-structure sur V avec dim(V ) = n. Choisissons une fois pour
toutes une base de l’algèbre de Lie g de G ; à cette base correspond une base
Bu de l’espace des vecteurs tangents en u ∈ P à la fibre de P

π→ V passant par
u (i.e. Tu(π

−1(π(u))). Pour tout sous-espace H de Tu(P ) supplémentaire à
l’espace tangent à la fibre passant par u, il y a une base unique B′

H de H dont
l’image par la projection π est la base u(∈ P ) de Tπ(u)(V ) ; (Bu,B′

H) est donc
une base de Tu(P ) que nous noterons u(1)(u,H). L’ensemble des u(1)(u,H)
est un sous-fibré P̃ (1) du fibré des repères L(P ) de P qui est invariant par
G(1) ⊂ GL(N (1),R), (on a évidemment N (1) = dim(Rn ⊕ g) = dim(P )).
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1.18 Prolongements de la G-structure P

Soit K un sous-espace de Rn⊗ 2∧ (Rn)∗ = g(−1)⊗ 2∧ (Rn)∗ supplémentaire

au sous-espace δ(g(0)⊗ 1∧ (Rn)∗) = δ(g ⊗ (Rn)∗), (voir 1.13), et soit P (1) ⊂
P̃ (1) l’ensemble des u(1)(u,H) où H satisfait dθu ◦ iH ∈ K, iH désignant

l’isomorphisme inverse de celui induit par θu ↾ H (: H
≃→ Rn et θ étant

la 1-forme canonique à valeurs dans R
n (forme de soudure) sur P ⊂ L(V ).

P (1) est un sous-fibré principal de L(P ) dont le groupe de structure est G(1)

comme on le vérifie facilement ; c’est donc une G(1)-structure sur P que l’on
appelle prolongement d’ordre 1 de la G-structure P sur V . On vérifiera que
si on change le choix de K, on obtient une autre G(1)-structure P

′(1) sur P
qui est isomorphe à P (1), (comme G(1)-fibré principal sur P ), de sorte que le
choix de K n’est pas important.
Posons P (0) = P et définissons par récurrence les P (k) par P (k+1) = (P (k))(1)

de sorte P (k) est une G(k)-structure sur P (k−1) appelée prolongement d’ordre
k de la G-structure P sur V . (On pourra poser V = P (−1) de la manière
cohérente).

1.19 Fonctions de structure de P et définition des ck(P )

La première fonction de structure c0(P
(k)) de la G(k)-structure P (k) sur

P (k−1), (k ≥ 0), est parfois appelée (k + 1)-ième fonction de structure de la
G-structure P sur V . L’annulation de tous les c0(P

(k)), k ≥ 0, implique
l’intégrabilité formelle des P (k) (c’est même équivalent), mais il y a des
exemples où P est intégrable sans que les P (k) le soient (même formelle-
ment), c’est pourquoi, nous éviterons cette terminologie. On peut cependant
extraire de c0(P

(k)) une partie invariante se projetant sur V et correspon-
dant à ck(P ) ∈ Γ(Hk,2(g)) ; c’est l’obstruction à l’intégrabilité formelle de la
G-structure à l’ordre k.
L’annulation des ck(P ) est équivalente à l’intégrabilité formelle de la G-
structure. Lorsque G est elliptique, un théorème de Malgrange implique que
l’intégrabililté formelle est équivalente à l’intégrabilité. Plus récemment, ce
résultat a été généralisé au cas de G ⊂ GL(n,R) quelconque par Goldschmidt
et Spencer et par Molino.
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1.20 Exercices et compléments

1.
r∨ (Rn)∗⊗ s∧ (Rn)∗ peut s’interpréter comme étant l’espace des formes
différentielles de degré s à coefficients polynômes homogènes de degré r

dans Rn ; l’opérateur δ :
r∨ (Rn)∗⊗ s∧ (Rn)∗ →r−1∨ (Rn)∗⊗ v+1∧ (Rn)∗ n’est

autre que la différentielle extérieure sur les formes correspondantes. Le
terme d’ordre r du développement limité au voisinage de O ∈ R

n d’une
forme différentielle de degré s est donc un élément de
r∨ (Rn)∗⊗ s∧ (Rn)∗. La suite

r+1∨ (Rn)∗⊗ s−1∧ (Rn)∗
δ→ r∨ (Rn)⊗ s∧ (Rn)∗

δ→r−1∨ (Rn)∗⊗ s+1∧ (Rn)

est exacte en
r∨ (Rn)∗⊗ s∧ (Rn)∗, ∀r, s ≥ 0, en posant

r∨ (Rn)⊗ −1∧ (Rn)∗ =

{
0 si r ≥ 1
R si r = 0

c’est la version formelle (i.e. au sens des séries formelles pour les dévelop-
pements limités en O ∈ R

n) du lemme de Poincaré.

2. Déduire de 1 (par tensorisation avec Rn) que Hr,s(gl(n,R)) = 0, ∀r, s
avec r+ s ≥ 1, où gl(n,R) est l’algèbre de Lie (≃ EndRn) de GL(n,R).

3. Montrer que Hr,2(g) = 0 ∀r ≥ 1 pour g= algèbre de Lie de Sp(ℓ,R) ou
de GL(ℓ,C), (pour le dernier cas on peut s’inspirer de 1 et 2).

4. L’algèbre de Lie o(n) de O(n) est d’ordre un (o(n)(1) = {0}), donc
Hr,s(o(n)) = 0 si r ≥ 2. Montrer que H0,2(o(n)) = 0 et que les éléments
de H1,2(o(n)) sont les tenseurs d’ordre quatre Rab cd possédant les
symétries du tenseur de courbure de Riemann-Christoffel, (i.e. Rab cd =
−Rba cd = −Rab dc = Rcd ab et Rab cd +Rac db +Rad bc = 0).

5. Montrer que l’algèbre de Lie co(n) de CO(n) (= le groupe linéaire
conforme) est d’ordre deux ; déterminer co(n)(1). Montrer que les éléments
de H1,2(co(n)) s’identifient canoniquement aux tenseurs d’ordre quatre
Wab cd possédant les symétries du tenseur de courbure de Weyl. Montrer
que Hr,2(co(n)) = 0 si r 6= 1.

6. Soient g0 ⊂ g, alors H0,k(g0) = 0 ⇒ H0,k(g) = 0
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– Dieudonné J. : Élements d’analyse, tome 4. Gauthier-Villars, 1991.

– Goldschmidt H. : The integrability problem for Lie equations. Bul. Am.
Math. Soc. 84 (1978), 531.

– Guillemin V. : The integrabiity problem for G-structures. Trans. Am.
Math. Soc. 116 (1965), 544.

– Malgrange B. : Équations de Lie. J. Diff. Geom. 6 (1972), 503,
7 (1972), 117.
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2 Quelques théorèmes d’intégrabilité dans Cn

2.1 Lemme

Soit U un ouvert borné de C et f une fonction de Ck(U) bornée. La
fonction g sur U , définie par g(z) = (2π)−1

∫

U
(ξ − z)−1f(ξ)dξ ∧ dξ̄ est dans

Ck(U) et, si k ≥ 1, on a ∂g/∂z̄ = f .

Démonstration. La première partie (g ∈ Ck(U)) est immédiate. On a d’autre
part, pour tout D ⊂ U difféomorphe à un disque et toute fonction g ∈ Ck(U)

avec k ≥ 0 et z intérieur à D (z ∈
◦
D).

1
2πi

(∫

∂D
g(ξ)dξ
ξ−z

− limε→0

∫

∂Dε(z)
g(ξ)dξ
ξ−z

)

=

1
2πi

∫

∂D
g(ξ)dξ
ξ−z

− g(z) = 1
2πi

∫

D
∂g(ξ)/∂ξ̄

ξ−z
dξ̄ ∧ dξ,

où Dε(z) est le disque de rayon ε centré en z et la dernière égalité provient
de la formule de Stokes. La dernière partie du lemme résulte de la formule
précédente, impliquant ∂g/∂z̄ = f dans D, par passage à la limite. �

2.2 Lemme

Soit O un ouvert de C × Rm et soit A : O → End(CN ) une fonction de
classe Ck avec k ≥ 1. Pour chaque (z0, ~r0) ∈ O, on peut trouver un ouvert de
O de la forme U0 ×W0, avec z0 ∈ U0 ⊂ C et ~r0 ∈ W0 ⊂ Rm, et une fonction
G : U0 ×W0 → GL(N,C) de classe Ck tels que l’on ait : A = G−1 ∂G

∂z̄
dans

U0 ×W0

Démonstration. Soit K ∈ R avec 0 < K < 1/2. On peut trouver un ouvert
borné de O de la forme U1 ×W0 avec z0 ∈ U1 ⊂ C et ~r0 ∈ W0 ⊂ R

m tel que
l’on ait :

sup
(z,~r)∈U1×W0

{
1

π

∫

U1

n A(u+ iv, ~r)

u+ iv − z

n
du dv

}

≤ K

Soit χ une fonction à support compact dans U1 à valeurs dans [0, 1] qui est
égale à 1 dans un voisinage ouvert U0 ⊂ U1 de z0. Définissons les fonctions
Fn : C×W0 → End(CN) par

F0 = 1lCN et Fn+1(z, ~r) =
1

2πi

∫
Fn(ξ, ~r)A(ξ, ~r)χ(ξ)

ξ − z
dξ ∧ dξ̄
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On obtient, par récurrence sur n, que les Fn sont de classe Ck dans U1×W0 et
que, si D est un opérateur différentiel d’ordre p ≤ k à coefficients constants,
on a les estimations suivantes :

sup
U1×W0

n
Fn(z, ~r)

n
≤ Kn et sup

U1×W0

n
DFn(z, ~r)

n
≤ Kn

(
p
∑

q=0

Cq
n

βq(D)

Kq

)

où les βq(D) sont des constantes. Ceci implique que
∑

n Fn converge dans
U1 ×W0 vers une fonction de classe Ck G : U1 ×W0 → End(CN), et, comme
on a n

1−G(z, ~r)
n
≤
∑

n≥1

n
Fn(z, ~r)

n
≤
∑

n≥1

Kn =
K

1−K
< 1

il s’ensuit que G(z, ~r) ∈ GL(N,C) sur U1×W0. Il en résulte ∂G/∂z̄ = GA⇔
A = G−1∂G/∂z̄ dans U0 ×W0. �

2.3 Théorème

Soit O un ouvert de Cn × Rm et soient Aα : O → End(CN) (α =
1, 2, . . . , n) n fonctions de classe Ck avec k ≥ 1 satisfaisant les conditions

∂Aβ/∂z̄α − ∂Aα/∂z̄β + [Aα, Aβ] = 0 ∀α, β = 1, . . . , n. (2.1)

Alors chaque point (~z0, ~r0) ∈ O possède un voisinage ouvert O0 ⊂ O sur
lequel on a une fonction de classe Ck, G : O0 → GL(N,C), telle que
Aα = G−1∂G/∂z̄α dans O0

Démonstration. Le lemme 2.2 implique le résultat pour n = 1 Supposons que
ce résultat soit vrai pour n = ν−1 ; (~z0, ~r0) ∈ Cν ×Rm = Cν−1× (C×Rm) =
C

ν−1 × R
m+2 a donc un voisinage ouvert Õ0 ⊂ O dans lequel on a une

fonction de classe Ck, G̃ : Õ0 → GL(N,C) tels que Aα = G̃−1∂G̃/∂z̄α pour
α = 1, 2, . . . , ν − 1.
Définissons (“transformation de jauge inverse”) A′

ν par Aν = G̃−1∂G̃/∂z̄ν +
G̃−1A′

νG̃ dans Õ0 ; (2.1) est équivalent dans Õ à ∂A′
ν/∂zα = 0 pour α =

1, 2, . . . , ν− 1. On peut alors trouver un ouvert borné U dans C et un ouvert
W de Cν−1 × Rm tel que O = {(~z, ~r) ∈ Cν × Rm|zν ∈ U, (z1, . . . , zν−1, ~r) ∈
W} soit inclus dans O0. Définissons la fonction φ de classe Ck dans O0

par : φ(~z, ~r) = (2πi)−1
∫

U
(ξ − zν)

−1A′
ν(z1, . . . , zν−1, ξ, ~r)dξ ∧ dξ̄. On a : A′

ν =
∂φ/∂z̄ν , (d’après 2.1), et ∂φ/∂z̄α = 0 pour a = 1, 2, . . . , ν − 1 dans O0.
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Posant G = eφG̃ on a alors dans O0 : Aα = G−1∂G/∂z̄α pour α = 1, . . . , ν.
Le résultat est donc vrai pour n = ν. Il est donc, par récurrence, vrai quel
que soit n. �

2.4 Formes différentielles pures

L’algèbre extérieure des formes différentielles complexes de classe Ck sur
un ouvert O de Cn est engendrée par les fonctions complexes de classe Ck

sur O et les 1-formes dzα, dz̄α (α = 1, 2, . . . , n). On a donc une notion de
degrés partiels en dzα et en dz̄α sur ces formes. Nous dirons qu’une forme est
pure de type (r, s) si elle est homogène de degré r en dzα et de degré s en
dz̄β (α, β = 1, . . . , n) ; elle est alors évidemment de degré p+ q.

La différentielle extérieure dλ d’une forme pure λ de type (r, s) et de
classe Ck avec k ≥ 1 sur O est la somme d’une forme ∂λ pure de type
(r+1, s) de d’une forme ∂̄λ pure de type (r, s+1) de classe Ck−1 sur O. Par
linéarité, on définit ainsi les opérateurs ∂ et ∂̄ sur les formes différentielles
de classe Ck avec k ≥ 1 sur O à valeurs dans les formes différentielles Ck−1

sur O ; on a d = ∂ + ∂̄, et sur les formes de classe Ck avec k ≥ 2 on a
∂2 = ∂̄2 = ∂∂̄ + ∂̄∂ = 0.
Ces définitions se généralisent de manière évidente aux formes à valeurs dans
des espaces vectoriels complexes.
Pour la suite, pour simplifier les notations, nous nous placerons dans le cas
C∞ et sauf mention spéciale, forme différentielle signifiera forme différentielle
C∞.

2.5 Théorème

Soit G un groupe de Lie complexe d’algèbre de Lie g et soit ω une forme
différentielle à valeurs dans g pure de type (0,1) sur un ouvert O de Cn. Les
conditions suivantes sont équivalentes :
(a) ∂̄ω + 1

2
[ω, ω] = 0 sur O

(b) On a un recouvrement ouvert (Oα) deO et des fonctions C∞ gα : Oα → G
tels que ω ↾ Oα = g−1

α ∂̄gα pour tout α.
C’est un cas particulier de 2.3 car si dans 2.3 les Aα sont à valeurs dans

une sous-algèbre de Lie complexe de End(CN), alors la fonction G construite
dans la démonstration de 2.3 est dans le sous-groupe de Lie de GL(N,C)
correspondant.

23



2.6 Théorème

Soit E un espace vectoriel complexe et soit λ une forme différentielle à
valeurs dans E sur un ouvert O de Cn qui est pure de type (r, s) avec s ≥ 1.
Les conditions suivantes (i) et (ii) sont équivalentes :
(i) ∂̄λ = 0 sur O
(ii) On a un recouvrement ouvert (Oα) de O et des formes différentielles à
valeurs dans E pures de type (r, s− 1) µα sur les Oα tels que λ ↾ Oα = ∂̄µα

pour tout α.

Démonstration. En remplaçant E par E ⊗ (
r∧ Cn), il suffit de le démontrer

pour r = 0. Le cas s = 1 résulte de 2.5 en identifiant E à une algèbre de
Lie abélienne, (on peut aussi le démontrer directement à partir de 2.1) ; dans
tous les cas, on peut se ramener au cas de formes scalaires de type (o, s)
car la tensorisation avec E est triviale. Le résultat est vrai, d’après ce qui
précède, si les dz̄2, . . . , dz̄n n’interviennent pas dans λ. Supposons-le vrai si
les dz̄m, dz̄m+1, . . . , dz̄n n’interviennent pas et montrons qu’il est alors vrai
pour un λ où les dz̄m+1, . . . , dz̄n n’interviennent pas i.e. on a λ = ϕ∧dz̄m+ψ
où ϕ et ψ ne font pas intervenir dz̄m, . . . , dz̄n. D’après 2.1, on peut toujours
résoudre localement ϕ = ∂P/∂z̄m ⇒ localement λ = ∂̄q + ψ′ où ψ′ ne fait
intervenir que dz̄1, . . . , dz̄m−1 et ∂̄ψ′ = 0.
L’hypothèse de récurrence implique alors localement ψ′ = ∂̄χ et par consé-
quent localement Λ = ∂̄µ ce qui est équivalent au résultat désiré. �

2.7 Proposition

Soit λ une forme différentielle fermée pure de type (r, s) avec r ≥ 1 et
s ≥ 1 sur un ouvert O de Cn. Alors on a un recouvrement ouvert (Oα) de O
et des formes ϕα pures de type (r−1, s−1) sur les Oα tels que λ ↾ Oα = ∂∂̄ϕα

pour tout α.

Démonstration. dλ = 0 ⇔ ∂λ = 0 et ∂̄λ = 0 pour une forme pure λ.
Localement on peut résoudre dλ = 0 par λ = dµ, µ =

∑

k+ℓ=r+s−1 µ
k,ℓ et

comme λ est de type (r, s), µ = µr−1,s + µr,s−1 avec ∂̄µr−1,s = 0 et ∂µr,s−1 =
0 ⇒ d’après 2.6, localement µr−1,s = ∂̄ϕ1, µ

r,s−1 = ∂ϕ2 ⇒ λ = ∂∂̄ϕ1+∂̄∂ϕ2 =
∂∂̄(ϕ1 − ϕ2). �
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3 Variétés complexes et presque complexes

3.1 Variétés complexes

Rappelons, (voir Chapitre 1), qu’une variété complexe de dimension com-
plexe n est un espace topologique séparé muni d’un atlas complet compatible
avec le pseudo-groupe Γ(Cn) des transformations holomorphes de C

n.
Soit ω une forme différentielle définie dans un ouvert O d’une variété com-
plexe V de dimension n ; si x ∈ O et si (U, ϕ) est une carte de l’atlas de V
(comme variété complexe) avec x ∈ U , ϕ−1∗(ω) est une forme définie dans un
voisinage de ϕ(x) dans Cn. On a donc pour ϕ−1∗(ω) une notion de compo-
sante pure de type (p, q) et des opérateurs ∂ et ∂̄, comme dans le chapitre 2.
Les images inverses par ϕ de la composante pure de type (p, q), P p,qϕ−1∗(ω),
de ϕ−1∗(ω), de ∂ϕ−1∗(ω) et de ∂ϕ−1∗(ω) sont des formes différentielles définies
au voisinage de x dans V ; leurs valeurs en x ne dépendent pas de la carte
(U, ϕ) choisie avec x ∈ U (en vertu de la compatibilité avec Γ(Cn)). On a
donc, pour une forme différentielle ω sur un ouvert O de V , une notion
de composante pure de type (r, s), P r,sω, et des opérateurs ∂ et ∂̄ avec
∂ω =

∑

r,s P
r+1,sdP r,sω et d = ∂ + ∂̄ qui correspondent aux notions définies

sur Cn dans le chapitre 2.
Une variété complexe de dimension n est en particulier une variété différentia-
ble de dimension 2n si on la munit de l’atlas complet compatible avec Γ(R2n)).
Nous parlerons de cartes différentiables pour désigner les cartes de cet atlas
et decartes holomorphes pour désigner es cartes de l’atlas compatibles avec
Γ(Cn) = ΓGL(n,C)

(R2n) définissant la structure de variété complexe de V .

Soit x ∈ V et (U, ϕ) une carte holomorphe avec x ∈ U ; l’application ϕx∗

tangente en x à ϕ est un isomorphisme de Tx(V ) sur R2n = Cn. À la multipli-

cation par i dans Cn, i.e. l’endomorphisme

(
0 −1n
1n 0

)

de R2n correspond

par ϕx∗ , l’endomorphisme Jx = ϕ−1
x∗ (iϕx∗) de Tx(V ) satisfaisant J2

x = −1x.
Il résulte de la compatibilité avec Γ(Cn) que Jx ne dépend pas de la carte
holomorphe (U, ϕ) choisie avec x ∈ U . On a donc un champ (différentiable)
x 7→ Jx d’endomorphismes des Tx(V ) satisfaisant J

2 = −1 correspondant à
la multiplication par i dans Cn.
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3.2 Structures presque complexes

Soit V une variété différentiable une structure presque complexe sur V
est un champ différentiable, J , d’endomorphismes des espaces tangents à V
dont le carré est moins l’identité J2 = −1. Une variété munie d’une structure
presque complexe est appelée variété presque complexe. Il est évident qu’une
variété presque complexe est de dimension paire (sur R).
Si V est une variété complexe de dimension complexe n, la structure presque
complexe J construite ci-dessus (correspondant à la multiplication par i dans
Cn) sera appelée sa structure presque complexe canonique. Si (V, J) est la
variété presque complexe sous-jacente à une variété complexe de dimension
complexe n (⇒ dimR(V ) = 2n), une carte différentiable (U, ϕ) de V est une

carte holomorphe si et seulement si ϕ∗ ◦ J ◦ ϕ−1
∗ = i =

(
0 −1n
1n 0

)

; autre-

ment dit, la structure de variété complexe de V est complètement déterminée
par la structure presque complexe sous-jacente. On peut donc considérer
que les variétés complexes sont des variétés presque complexes particulières.
En fait, ceci est un cas particulier de la situation décrite dans le chapitre
1. Se donner une structure presque complexe J sur une variété V de di-
mension 2n est équivalent à se donner une GL(n,C)-structure P sur V
(GL(n,C) ⊂ GL(2n,R)) ; P est l’ensemble des repères tangents à V dans

lesquels J est représenté par la matrice

(
0 −1n
1n 0

)

. J est la structure

presque complexe canonique d’une structure de variété complexe sur V si et
seulement si P est intégrable.

3.3 Connexions presque complexes

Soit (V, J) une variété presque complexe. Une connexion presque com-
plexe sur (V, J) est une connexion linéaire ∇ sur V telle que ∇J = 0 ; il
revient au même de dire que c’est une connexion sur GL(n,C)-structure P
correspondante (dim(V ) = 2n).
La condition nécessaire et suffisante à l’intégrabilité d’une GL(n,C)-structure
P sur V (dimV = 2n) étant c0(P ) = 0, (voir chapitre 1), nous pouvons
énoncer le théorème suivant.
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3.4 Théorème

Une variété presque complexe (V, J) est (sous-jacente à) une variété com-
plexe si et seulement si elle admet une connexion presque complexe sans
torsion.

Dans ce cas, nous dirons, par abus de langage, que la structure presque
complexe J est intégrable. Il est commode de caractériser l’intégrabilité de J
par l’annulation d’un tenseur construit directement à partir de J ; pour cela,
nous utiliserons la proposition suivante.

3.5 Proposition

Soit (V, J) une variété presque complexe et soient R et T la courbure et
la torsion d’une connexion presque complexe sur (V, J). On a :

[J,R(X, Y )] = 0

et

T (JX, JY )− JT (JX, Y )− JT (X, JY )− T (X, Y ) = −1

2
NJ(X, Y )

pour toute paire X, Y de champs de vecteurs, où N est le champ tensoriel
(1-2) (ou plutôt la 2-forme à valeurs vectorielles) défini par

NJ(X, Y ) = 2{[JX, JY ]− [X, Y ]− J [X, JY ]− J [JX, Y ]}

Démonstration. C’est une conséquence immédiate de∇J = 0 et des définitions
de la courbure et de la torsion d’une connexion linéaire :

R(X, Y ) = [∇X ,∇Y ]−∇[X,Y ]

et
T (X, Y ) = ∇XY −∇YX − [X, Y ]. �

On remarquera que NJ définit bien un champ tensoriel d’après la première
partie de la proposition (J est un champ tensoriel) ; ceci peut être vérifié
directement. NJ est appelé torsion de la structure presque complexe J ou
tenseur de Nijenhuis de J . Cette terminologie est justifiée par la proposition
suivante.
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3.6 Proposition

Toute variété presque complexe (V, J) admet une connexion presque com-
plexe dont la torsion est 1

8
NJ .

Démonstration. Soit ∇̃ une connexion linéaire sans torsion sur V et soit Q le
champ tensoriel défini par 4Q(X, Y ) = (∇̃JY J)X + J(∇̃Y J)X + 2J(∇̃XJ)Y
pour toute paire X, Y de champs vectoriels ; on définit une connexion ∇ par :
∇XY = ∇̃XY −Q(X, Y ). ∇ est presque complexe et sa torsion est 1

8
NJ . �

En combinant 3.5, 3.6 et 3.4 on a le théorème suivant.

3.7 Théorème

Une variété presque complexe (V, J) est (sous-jacente à) une variété com-
plexe si et seulement si NJ = 0.
Autrement dit J est intégrable si et seulement si NJ = 0.
Soit (V, J) une variété presque complexe de dimension 2n, on peut munir
l’espace tangent Tx(V ) à V en X d’une structure d’espace vectoriel complexe
de dimension n en posant

zV = xV + yJxV, ∀V ∈ Tx(V ) et ∀z = x+ iy ∈ C

Le fibré tangent T (V ) d’une variété presque complexe (V, J) est ainsi cano-
niquement un fibré vectoriel complexe de rang n si dim(V ) = 2n.
On a donc, par dualité, pour les formes linéaires à valeurs complexes une
notion de forme complexe-linéaire ; plus généralement, si ω est une forme
différentielle (à valeurs complexes) sur V , on a une notion de composantes
pures P r,sω de type (r, s) de ω (r-complexe-linéaire et s-complexe-antilinéaire)
qui généralise la notion déjà introduite pour les variétés complexes. On
peut définir sur les formes différentielles les opérateurs ∂ et ∂̄ par ∂ =
∑

r,s P
r+1,s ◦ d ◦ P r,s et ∂̄ =

∑

r,s P
r,s+1 ◦ d ◦ P r,s ; on a bien ∂̄ω = (∂ω̄) mais

généralement d 6= ∂ + ∂̄ et ∂2 6= 0. Une autre caractérisation des variétés
complexes est, en fait la suivante.

3.8 Théorème

. Une variété presque complexe (V, J) est une variété complexe si et seule-
ment si l’une des propriétés suivantes (qui sont équivalentes) est satisfaite.
a) Im(d ◦ P 1,0) ⊂ Im(P 2,0) + Im(P 1,1)
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b) Im(d ◦ P r,s) ⊂ Im(P r+1,s) + Im(P r,s+1)
c) d = ∂ + ∂̄
e) ∂2 = 0
(ou l’une des propriétés obtenue par conjugaison complexe)

3.9 Espaces projectifs complexes

Soit Pn(C) l’ensemble des sous-espaces vectoriels complexes de dimension
un de Cn+1. Pn(C) est le quotient de Cn+1\{0} par la relation d’équivalence
∼ : v ∼ v′ dans Cn+1\{0} si ∃λ ∈ C\{0} tel que v = λv′. Nous muni-
rons Pn(C) de la topologie quotient ; c’est un espace topologique séparé. Soit
P ∈ Pn(C) et (z0, z1, . . . , zn) ∈ Cn+1\{0} un élément de P non nul ; ses
composantes zk, k ∈ {0, 1, . . . , n} sont appelées coordonnées homogènes de
P ∈ Pn(C), elles sont déterminées par P à un facteur complexe différent
de zéro mutiplicatif près (indépendant de k). Soit Ok l’ensemble ouvert
dans Pn(C) des sous-espaces vectoriels complexes de dimension un qui ne
sont pas contenus dans l’hyperplan zk = 0 et, pour P ∈ Ok, soit ϕk(P ) =
(z0/zk, . . . , zk−1/zk, zk+1/zk, zn/zk) ∈ Cn,où (z0, . . . , zn) ∈ Cn+1\{0} est un
système de coordonnées homogènes de P (i.e. un élément non nul de Cn+1 ap-
partenant à P ⊂ Cn+1). ϕk est un homéomorphisme de Ok sur Cn (indépen-
dant du choix de (z0, . . . , zn) ∈ P\{0} ⊂ C

n+1) et on a ∪k=n
k=0Ok = Pn(C).

ϕr ◦ ϕ−1
s est holomorphe de ϕs(Or ∩ Os) ⊂ Cn sur ϕr(Or ∩ Os), (multi-

plication par zs/zr à une réindexation près), ainsi que son inverse. Autre-
ment dit, (Ok, ϕk)k∈{0,1,...,n} est un atlas de Pn(C) compatible avec Γ(Cn).
En complétant cet atlas compatible avec Γ(Cn), on obtient une structure de
variété complexe de dimension complexe n sur Pn(C) ; Pn(C) muni de cette
structure est l’espace projectif complexe de dimension n.
On peut aussi identifier Pn(C) à l’ensemble {P ∈ End(Cn+1)|P 2 = P = P+

et Tr(P ) = 1}, des projecteurs hermitiens de rang un dans Cn+1. La structure
(sous-jacente) de variété différentiable de Pn(C) est induite par la structure
d’espace vectoriel réel des endomorphismes hermitiens Endh(Cn+1) de Cn+1 ;
Pn(C) est ainsi une sous-variété différentiable de Endh(Cn+1) = R(n+1)2 . Par
différentiation, l’espace tangent TP (Pn(C)) en P à Pn(C) s’identifie à l’es-
pace (vectoriel réel) des endomorphismes hermitiens de trace nul A de C

n+1

satisfaisant à PA+ AP = A, ou ce qui revient au même à [P, [P,A]] = A :

Tp(Pn(C)) = {A ∈ End(Cn+1)|A = A+ = [P, [P,A]],Tr(A) = 0}
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L’application A 7→ JP (A) = −i[P,A] définit alors un endomorphisme de
TP (Pn(C)) dont le carré est moins l’identité ; la structure presque com-
plexe, P 7→ JP , ainsi définie sur Pn(C) n’est autre que la structure
presque complexe canonique de la variété complexe Pn(C). En ef-
fet, si Z est une matrice colonne (n + 1) × 1 dont les éléments forment un
système de coordonnées homogènes de P , on peut écrire P = 1

||Z||2ZZ
+ ; par

différentiation, un vecteur tangent en P à Pn(C) et une matrice A de la forme

A =
(

1
||Z||2 )

2(||Z||2{ZZ ′+ + Z ′Z+} − {〈Z ′|Z〉+ 〈Z|Z ′〉}ZZ+
)

où Z ′ est un

vecteur de Cn+1. La multiplication par i de Z ′ (et par −i de Z ′+ correspond à
la structure presque complexe canonique de Pn(C) en P et est donné comme
on le vérifie immédiatement par A 7→ −i[P,A].

3.10 Grassmanniennes complexes

Soit GN,p(C) l’ensemble des sous-espaces vectoriels complexes de dimen-
sion p de CN . L’action de U(N) sur GN,p(C) est transitive et le stabilisa-
teur de Cp(+{ON−p}) ⊂ CN est U(p) × U(N − p) de sorte que GN,p(C) ≃
U(N)/U(p) × U(N − p). On peut en généralisant 3.9 construire un atlas de
GN,p(C) compatible avec Γ(Cp(N−p)), (c’est un peu plus laborieux (voir 3.18
b). GN,p(C) est ainsi une variété complexe de dimension complexe p(N − p)
appelée grassmannienne des p-plans de C

N .
Soit P ∈ GN,p(C) et (e1, . . . , ep) une base de P (ek ∈ CN), e1 ∧ e2∧ · · ·∧ ep ∈
∧pCN = CCp

N représente complètement P et P détermine cet élément de
p
∧ CN\{0} à un nombre complexe multiplicatif non nul près. On a donc une
injection j : GN,p(C) → PCp

N
−1(C) de GN,p(C) dans l’espace projectif com-

plexe de dimension Cp
N − 1 ; cet injection permet en fait d’identifier GN,p(C)

à une sous-variété complexe de PCp
N
−1(C). Si P ∈ GN,p(C), un système de co-

ordonnées homogènes de j(P ) est appelé système de coordonnées Plücker de
P (i.e. (e1∧ . . . ep)i1...ip ; i1 > i2 > · · · > ip). La condition pour qu’un élément

de
p
∧ CN représente un élément de GN,p(C) est qu’il soit décomposable, ce

qui correspond à un certain nombre de conditions homogènes quadratiques

dans
p
∧ CN = CCp

N .
On peut identifier GNp

(C) à l’ensemble, {P ∈ End(CN)|P = P+ = P 2,
Tr(P ) = p}, des projecteurs hermitiens de rang p dans CN . L’espace
Tp(GN,pC)) s’identifie alors, comme dans 3.9, à

Tp(GN,p(C)) = {A ∈ End(CN)|A = A+ = [P, [P,A]],Tr(A) = 0}

31



et A 7→ Jp(A) = −i[P,A] est la structure presque complexe canonique de la
variété complexe GN,p(C).

3.11 Remarque

Gn+1,1(C) = Pn(C) et ~u 7→ 1−σ(~u)
2

est un difféomorphisme de

S2 = {~u ∈ R
3|~u2 = 1}

sur
P1(C) = {P ∈ End(C2)|P = P+ = P 2,Tr(P ) = 1};

σ(~u) =
∑3

1 σkuk où σ1, σ2, σ3 sont les matrices de Pauli
P1(C)(≃ S2) est la sphère de Riemann.

3.12 Variétés de drapeaux complexes

On généralise 3.9 et 3.10 en considérant, pour n0 ≥ n1 ≥ · · · ≥ nk

entiers, l’ensemble Gn0,n1,...,nk
(C) des suites de sous-espaces vectoriels com-

plexes de Cn0 emboitée Cn0 ⊃ E1 ⊃ E2 ⊃ · · · ⊃ Ek avec dim(Eℓ) =
nℓ. On peut munir Gn0,...,nk

(C) d’une structure de variétés complexes. Les
Gn0,...,nk

(C) s’appellent variétés de drapeaux. En “oubliant” certains des
entiers nℓ (ℓ ≥ 1), on a des projections Gn0,n1,...,nk

(C) → Gn0,ni1
,...,nip

(C)
(ni1 ≥ · · · ≥ nip, niℓ ∈ {n1, n2, . . . , nk}) ; ces projections sont holomorphes.
L’application (E1, . . . , Ek) ∈ Gn0,n1,...,nk

(C) 7→ E1⊕E2⊕· · ·⊕Ek ⊂ Ckn0 per-
met d’identifier Gn0,n1,...,nk

(C) à un sous-ensemble de l’espace projectif com-
plexe de dimension Cn1+···+nk

kn0
− 1. Ces variétés de drapeaux sont à nouveau

des sous-variétés complexes des espaces projectifs complexes caractérisées, en
termes de coordonnées homogènes par des conditions algébriques homogènes,
(annulation de polynômes homogènes).

3.13 Structure presque complexe de T (V )

Soit V une variété différentiable de dimension n, T (V ) son fibré tangent
et ∇ une connexion linéaire sur V . Soit π : T (V ) → V la projection ; si
v ∈ T (V ), l’ensemble des vecteurs tangents en v à T (V ) se projetant par
π∗ sur 0 ∈ Tπ(σ)(v) (vecteurs verticaux), peut être identifié à Tπ(v)(V ) et π∗
définit d’autre part un isomorphisme de l’espace des vecteurs horizontaux
pour ∇ en v sur Tπ(v)(V ). On a donc un isomorphisme ϕv de Tv(T (V )) sur
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Tπ(v)(V )⊕ Tπ(v)(V ). L’application (X, Y ) 7→ (−Y,X) de Tπ(v)(V )⊕ Tπ(v)(V )
sur lui-même permet de définir, via l’isomorphisme ϕv un endomorphisme Jv
de Tv(T (V )) satisfaisant J

2
v = −1l. v 7→ Jv est une structure presque complexe

qui n’est intégrable que si la courbure et la torsion de ∇ sont nulles (comme
on le voit en calculant explicitement NJ ; nous ferons ultérieurement un calcul
analogue.

3.14 Variétés (presque) hermitiennes

Une variété presque hermitienne est une variété riemannienne, V , mu-
nie d’une structure presque complexe isométrique J . Dans le cas où J est
intégrable (V est complexe) V est appelée variété hermitienne.
Une variété presque hermitienne de dimension 2n n’est autre qu’une variété
de dimension 2n munie d’une U(n)-structure (U(n) ⊂ GL(2n,R)) mais on
remarquera que la U(n)-structure d’une variété hermitienne n’est intégrable
que si sa structure riemannienne est plate.
Soit V une variété presque hermitienne de métrique g et soit J sa structure
presque complexe ; alors (X, Y ) 7→ g(X, JY ) = −g(Y, JX) est une 2-forme
différentielle qui est pure de type (1,1) on l’appelle la 2-forme fondamentale
de la variété presque hermitienne ; nous la noterons ψ. L’espace tangent en
x ∈ V à V est canoniquement, comme nous l’avons vu dans 3.7, un espace
vectoriel complexe de dimension n (si dimR(V ) = 2n) ; on le munit d’une
structure d’espace hilbertien en posant :

〈X|Y 〉 = g(X, Y )− ig(X, JY ) = g(X, Y )− iψ(X, Y )

∀X, Y ∈ Tx(V ), (on notera que ||X||2 = g(X,X) = 〈X|X〉). Le fibré tangent
d’une variété presque hermitienne est donc canoniquement un fibré en espaces
hilbertiens (=fibré hermitien) de rang n si dimRV = 2n. Il en est de même du

fibré cotangent T ∗(V ) et du fibré en algèbres extérieures ∧T ∗(V ) = ⊕2n
p=0

p
∧

T ∗(V ) et la décomposition ∧T ∗(V ) = ⊕n
r,s=0∧r,sT ∗(V ) en composantes pures

devient une décomposition orthogonale.
Soit V une variété presque hermitienne, en général sa connexion riemannienne
∇ n’est pas presque complexe, (i.e. ∇J 6= 0), et l’on sait que si elle l’est alors
V est complexe en vertu de 3.4 puisque ∇ est sans torsion. On a le théorème
général suivant.
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3.15 Théorème

Soit V une variété presque hermitienne. Les conditions a et b suivantes
sont équivalentes.
a) La connexion riemannienne de V est une connexion presque complexe,
(∇J = 0).
b) La structure presque complexe de V est intégrable et sa 2-forme fonda-
mentale est fermée, (dψ = 0)

Démonstration. Supposons ∇J = 0 alors, comme ∇ est sans torsion, 3.4 im-
plique J est intégrable ; on a dψ(X, Y, Z) = ∇ψ(X, Y, Z) et comme ψ(X, Y ) =
g(X, JY ) et que ∇g = 0 et ∇J = 0 on a ∇ψ = dψ = 0.
On a d’autre part en utilisant la définition de ψ, de dψ et de NJ :

4g((∇XJ)Y, Z) = 6dψ(X, JY, JZ)− 6dψ(X, Y, Z) + g(NJ(Y, Z), JX)

⇒ ∇J = 0 si dψ = 0 et NJ = 0. �

3.16 Variétés kähleriennes

Une variété satisfaisant aux conditions de 3.15 est appelée variété Kähle-
rienne. Une variété presque hermitienne dont la 2-forme fondamentale est
fermée sera appelée variété presque kählerienne.
Une variété kählerienne V est donc en particulier une variété complexe. Sa 2-
forme fondamentale ψ est fermée pure de type (1,1) ; on peut donc localement
lui appliquer la proposition 2.7 et obtenir la représentation ψ = i∂∂̄Fα sur Oα

où (Oα)α est un recouvrement ouvert de V (par des domaines de cartes holo-
morphes) et Fα : Oα → R sont des fonctions différentiables à valeurs réelles
(pour que ψ le soit) sur les Oα appelées potentiels de Kähler. La métrique de
V est évidemment complètement déterminée par ψ donc par les potentiels de
Kähler. Si F est définie sur le domaine O de la carte holomorphe (O, ϕ) avec
ψ = i∂∂̄F et si les zk = ϕk désignent les coordonnées complexes correspon-
dantes dans Cn, on a : ψ = i(∂k∂̄ℓF )dz

k ∧ dzℓ et G = (∂̄k∂ℓF )dzk ⊗ dzℓ est la
forme sesquilinéaire représentant la métrique hermitienne de V ; la matrice
hermitienne (∂̄k∂ℓF ) doit donc être strictement positive en chaque point si
F est un potentiel de Kähler.
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3.17 Exemple : la grassmannienne GN,p(C)

Identifions encore la grassmannienne GN,p(C) avec l’ensemble des projec-
teurs P hermitiens de rang p dans CN , (voir 3.10) ; GN,p(C) est ainsi iden-
tifiée comme variété différentiable à une sous-variété de l’espace vectoriel
réel Endh(CN) ≃ RN2

des endomorphismes hermitiens de CN . Endh(CN)
est un espace euclidien pour le produit scalaire (A,B) = Tr(AB) et la
métrique riemannienne induite sur GN,p(C) s’écrit symboliquement ds2 =
Tr((dP )2). On a dP ◦J = −i[P, dP ], d’après 3.10, il en résulte Tr((dP ◦J)2) =
−Tr([P, dP ]2) = Tr(dP [P [PdP ]]) = Tr((dP )2) (car dP = [P [P, dP ]]) ; munie
de cette métrique GN,p(C)est donc une variété hermitienne. Sa 2-forme fon-
damentale est ψ = Tr(dP [P, dP ]) = 2(Tr(PdP∧dP ). On a par différentiation
extérieure dψ = 2iTr(dP ∧ dP ∧ dP ) = 0 car dPP + PdP = dP ⇔ (dP )P =
(1 − P )dP et, par conséquent, la trace du produit d’un nombre impair de
dérivées de P est nulle. GN,p(C) est donc une variété Kählérienne.

3.18 Remarques

a) A 7→ [P [P,A]] est, pour P ∈ GN,p(C) un opérateur symétrique dans
l’espace euclidien Endh(CN) ; on vérifie facilement que c’est la projection or-
thogonale de Endh(CN) sur l’espace tangent en P à GN,p(C). Cette remarque
est très utile pour les calculs de dérivées covariantes sur GN,p(C).

b) Soit O1,2,...,p l’ouvert de GN,p(C) défini de la manière suivante : O1,2,...,p est
l’ensemble des sous-espaces vectoriels de dimension p de CN qui ne contiennent
aucun vecteur non nul orthogonal à Cp = {z1, . . . , zp} ⊂ CN = Cp ⊕ CN−p.
En termes de projecteurs hermitiens de rang p,
O1,2,...,p = {P ∈ GN,p(C)|PP1,2,...,p} est de rang p},
où P1,2,...,p =

(
1p 0
0 0

)

est le projecteur sur Cp(⊂ CN ). Un sous-espace de

O1,2,...,p admet une base unique de la forme
((1, 0, . . . , 0, zp1, . . . , z

N
1 ), . . . , (0, 0, . . . , 1, zpp , . . . , z

N
p )) et les zℓk, (k ∈ {1, . . . , p},

ℓ ∈ {p, . . . , N}) forment un système de coordonnées holomorphes de GN,p(C)

sur O1,...,p. Soit Z =






zp1 . . . zpp
...

...
sN1 . . . zNp




 la matrice (N−p)×p correspondante,
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on a pour le projecteur P correspondant :

P =

(
1p
Z

)

(1p + Z+Z)−1(1p, Z
+),

1p+Z
+Z est une matrice p×p hermitienne inversible. Un potentiel de Kähler

sur O1,...,p est donné par F1,...,p = log(det(1p + Z+Z)].

3.19 Structure presque kählerienne de T (V )

Reprenons l’exemple 3.13 dans le cas où V est une variété riemannienne et
où ∇ est la connexion riemannienne sur V . On a une structure riemannienne
sur V . On a une structure riemannienne canonique sur T (V ) obtenue en re-
levant horizontalement la métrique de V , en munissant les vecteurs verticaux
de leur métrique naturelle comme vecteurs tangents à des espaces euclidiens
(les Tx(V )) et en prenant la somme directe. La structure presque complexe
construite en 3.13 sur T (V ) est, par définitions isométrique de sorte que T (V )
est une variété presque hermitienne. On vérifiera que la 2-forme fondamentale
correspondante est fermée de sorte que le fibré tangent à une variété rieman-
nienne V est canoniquement une variété presque kählerienne qui n’est kähle-
rienne que si V est plate. La 2-forme fondamentale de T (V ) n’est autre
que l’image inverse de la 2-forme symplectique canonique ω = dθ
des fibrés cotangents T ∗(V ) par l’isomorphisme f : T (V ) → T ∗(V )
induit par la métrique de V, (f(X) = g(X, •) ∈ T ∗

x (V ), ∀X ∈ Tx(V )).

3.20 Le cas des variétés de dimension 2

En dimension 2, une structure presque complexe est toujours intégrable et
est une structure conforme orientée. Si (V, J) est presque complexe avec
dimV = 2, pour tout champ de vecteur X, (X, JX) est une base des espaces
tangents aux points où X 6= 0 et NJ(X, JX) = 0 comme on le vérifie dans le
cas général (∀X). On a, d’autre part, CO+(2) = GL(1,C) ⊂ GL(2,R), donc
une structure complexe est une structure conforme orientée qui est toujours
intégrable en dimension 2, c’est-à-dire plate.
Une manière de se donner une structure conforme est de se donner une
métrique riemannienne. En dimension 2, la structure conforme orientée, i.e.
la structure complexe, sous-jacente est évidemment isométrique ; une variété
riemannienne orientée est donc, canoniquement, une variété hermitienne. La
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2-forme fondamentale correspondante est toujours fermée puisqu’elle est de
degré maximum. C’est donc une variété kählerienne. L’atlas compa-
tible avec Γ(C) d’une variété riemannienne de dimension 2, V de métrique
g, est constitué par les cartes (U, z = x + iy) où (U, (x, y)) est une carte
différentiable telle que g = A(dx ⊗ dx + dy ⊗ dy) ; dans une telle carte, un
potentiel Kähler est une solution de ∆F = 4 ∂2F

∂z∂z̄
= 4A.

En résumé, la notion de variété complexe de dimension complexe 1 est iden-
tique à celle de variété orientée munie d’une structure conforme et la notion de
variété Kählerienne de dimension complexe 1 est identique à celle de variété
riemannienne.

3.21 Applications (presque) (anti-) holomorphes

Soient (V1, J1) et (V2, J2) deux variétés presque complexes de dimension
2n1 et 2n2 respectivement. Une application différentiable f : V1 → V2 est ap-
pelée application presque complexe si J2◦f∗ = f∗ ◦J1 (f∗ : T (V1) → T (V2))) ;
nous parlerons aussi d’application presque holomorphe pour une telle appli-
cation et d’application presque anti-holomorphe dans le cas où f est presque
complexe de (V1, J1) dans (V2,−J2), (i.e. f∗◦J1 = −J2◦f∗). Dans le cas où V1
et V2 sont des variétés complexes nous parlerons simplement d’applications
holomorphes (et anti-holomorphe).

Supposons V1 et V2 complexes (de dimensions complexes n1 et n2) et
soit f : V1 → V2 une application holomorphe. Soient (U1, ϕ1) et (U2, ϕ2) des
cartes holomorphes de V1 et V2 telles que f(U1)∩U2 6= ∅ ; alors la restriction
ϕ2◦f◦ϕ−1

1 ↾ ϕ1◦f−1(U2) est une fonction holomorphe sur l’ouvert ϕ1(f
−1(U2))

de Cn1 à valeurs dans Cn2.

3.22 Lemme

Soit O un ouvert connexe du plan complexe C et soit P : O → Pn(C) une
application différentiable. Alors P est holomorphe ou anti-holomorphe si et

seulement si on a
(
∂P
∂z

)2
= 0 dans O.

(Pour la matrice (n+ 1)× (n+ 1) complexe ∂P/∂z ; P (z) est un projecteur
hermitien de rang 1 dans Cn+1).

Démonstration. D’après 3.9 et la définition 3.21, P est holomorphe ou anti-
holomorphe si et seulement si on a : [P, ∂P

∂z
] = ∓∂P

∂z
(− correspond à l’holo-
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morphie). Si P est holomorphe ou anti-holomorphe, on a donc

(
∂P

∂z

)2

=

(

[P,
∂P

∂z
]

)2

= P
∂P

∂z
P
∂P

∂z
+
∂P

∂z
P
∂P

∂z
P − P

(
∂P

∂z

)2

− ∂P

∂z
P
∂P

∂z

= −
(
∂P
∂z

)2
= 0 car P ∂P

∂z
= ∂P

∂z
(1− P ) et (1− P )∂P

∂z
= ∂P

∂z
P.

Inversement supposons que
(
∂P
∂z

)2
= 0. Soit Uz un unitaire dans Cn+1 tel

que UzP (z)U
+
z =

(
1 0
0 0p

)

alors U(z)
(
∂P
∂z
(z)
)
U(z)+ =

(
0 µt

λ 0p

)

avec

λ, µ ∈ Cn car ∂P
∂z

= P ∂P
∂z
(1 − P ) + (1 − P )∂P

∂z
P en différentiant P 2 = P . On

a donc :

0 = U(z)

(
∂P

∂z
(z)

)2

U(z)+ =

(
µtλ 0
0 λµt

)

⇒

On a soit λ = 0 soit µ = 0, mais

Uz

{

[P,
∂P

∂z
](z) +

∂P

∂z
(z)

}

U+
z = 2

(
0 µt

0 0p

)

et

Uz

{

[P,
∂P

∂z
](z)− ∂P

∂z
(z)

}

U+
z = −2

(
0 0
λ 0p

)

⇒ On a soit [P, ∂P
∂z
] = −∂P

∂z
, (holomorphie), soit [P, ∂P

∂z
] = +∂P

∂z
(anti-

holomorphie) en un point arbitraire de O et, comme O est connexe on a
l’une de ces identités dans O. �

L’holomorphie où l’anti-holomorphie de P , [P, ∂P
∂z
] = ∓∂P

∂Z
, peut aussi

s’écrire −iPdP = ±∗PdP où ∗ est la dualité de Hodge. Ce sont les solutions
“(i) self-duales ou anti-self-duales du modèle CP n” (=Pn(C)).

3.23 Applications harmoniques

Soient V1 et V2 deux variétés riemanniennes orientées. Une application
différentiable f : V1 → V2 est appelée application harmonique si elle est
solution des équations de Euler-Lagrange correspondant à

∫
||f∗||2volV1 où,

en coordonnées locales, ||f∗||2 = g
(2)
AB(∂µf

A)(∂νf
B)g(1)µν et

volV1 =

√

det(g
(1)
ρσ )dx1 ∧ · · · ∧ dxn1 .

∆1f
A + Γ

(2)A
BC g(1)µν (∂µf

B)(∂νf
C) = 0
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3.24 Exemples

a) V2 = R ; les applications harmoniques sont les fonctions harmoniques
sur V1.

b) V1 = R ; les applications harmoniques sont les géodésiques de V2, (pa-
ramètres affine).

c) Soient V1 et V2 des variétés presque kähleriennes ; alors les applications
presque complexes de V1 dans V2 sont harmoniques. Cela est évidemment
aussi vrai pour les applications presque anti-holomorphes, en changeant de
signe une des structures presque complexes.

3.25 Remarque : modèles σ

Si V1 est de dimension 2, il est clair, d’après la définition 3.23, que la no-
tion d’application harmonique ne dépend que de la structure conforme
de V1, i.e. comme on a supposé V1 orientée que de sa structure complexe
canonique (voir 3.20) ; nous pouvons donc parler des applicatins harmoniques
d’une variété complexe de dimension complexe 1 dans une variété rieman-
nienne. Ce sont les solutions du “modèle σ à valeurs dans V2” sur V1 ; dans le
cas où V2 est kählerienne, les applications holomorphes et anti-holomorphes
sont harmoniques : ce sont les “instantons du modèle”.

3.26 Lemme

Soit O un ouvert de R
m, soit X un champ de vecteurs à valeurs com-

plexes sur O et soit P : O → Pn(C) une application différentiable. On a
(DXP )

3 = 1
2
{Tr(DXP )

2}DXP où DX =
∑n

k=1X
k ∂
∂xk .

Démonstration. ∀x ∈ O on a :

P (x) = U(x)+
(

1 0
0 0n

)

U(x),

où U(x)+U(x) = 1ln+1. Comme

P (x)(DXP (x))P (x) = (1− P (x))(DXP (x))(1− P (x)) = 0

on a :

DXP (x) = U(x)+
(

0 λt

µ 0n

)

U(x)
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où µ, λ ∈ Cn. Il en résulte

(DXP (x))
3 = λtµDXP (x) =

1

2
{Tr(DXP (x))

2}DXP (x). �

3.27 Proposition (modèle Pn(C))

Soit O un ouvert de C et P : O → Pn(C) une application harmonique,

(i.e. une solution du “modèle Pn(C)”). On a : ∂
∂z̄
Tr
(
∂P
∂z

)2
= 0 dans O.

Démonstration. Dans ce cas, les équations 3.23 se réduisent à [P, ∂2P
∂z̄∂z

] = 0 ⇔
∂2P
∂z̄∂z

= P ∂2P
∂z̄∂z

P + (1− P ) ∂2P
∂z∂z

(1− P ). D’autre part

∂

∂z̄
Tr

(
∂P

∂z

)2

= 2Tr

(
∂P

∂z

∂2P

∂z̄∂z

)

= 2Tr

{(

P
∂P

∂z
P
∂2P

∂z̄∂z

)

+

(

(1− P )
∂P

∂z
(1− P )

∂2P

∂z̄∂z

)}

où, pour la dernière égalité, on a utilisé l’équation précédente et l’invariance
de la trace par permutation circulaire. Comme (par différentiation de P 2 =

P ) on a P (dP )P = (1− P )dP (1− P ) = 0, on a ∂
∂z̄
Tr
(
∂P
∂z

)2
= 0 .�

3.28 Corollaire (solutions du modèle P1(C) sur S2)

Soit P : C → Pn(C) une application harmonique telle que

lim|z|→∞(dP (z)) = 0. On a
(
∂P
∂z

)3
= 0 et, si n = 1 on a

(
∂P
∂z

)2
= 0 (i.e. P est

± holomorphe en vertu de 3.22) En particulier, toute application harmonique
de P1(C) dans P1(C) est ± holomorphe, (i.e. toutes les solutions du “modèle
P1(C) sur S

2”≃ P1(C) sont les “instantons” et les “anti-instantons”).

Démonstration. Le théorème de Liouville implique que toute fonction holo-

morphe sur C tendant vers zéro à l’infini est nulle. On a donc
(
∂P
∂z

)3
= 0

en appliquant 3.27 et 3.26. Dans le cas n = 1, ∂P
∂z

est une matrice 2×2 et
(
∂P
∂z

)3
= 0 ⇒

(
∂P
∂z

)2
= 0. La projection stéréographique de S2 privée d’un

point sur C est biholomorphe, donc conforme, et, si P (z) correspond sur C

à une application de S2 dans P1(C), on a lim|z|→∞(dP (z)) = 0 ⇒ le résultat
pour S2 puisque les équations sont invariantes conformes (3.24). �
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3.29 Exercices et compléments

1. Dans R2ℓ, on a U(ℓ) = Sp(ℓ,R) ∪ O(2ℓ) = GL(ℓ,C) ∩ O(2ℓ). Une
variété presque hermitienne V de dimension 2ℓ est une variété de dimension
2ℓ munie d’une U(ℓ)-structure : Dire que V est presque kählerienne revient à
dire que la Sp(ℓ,R)-structure contenant sa U(ℓ)-structure est intégrable ; dire
que V est hermitienne revient à dire que la GL(ℓ,C)-structure contenant sa
U(ℓ)-structure est intégrable ; dire que V est Kählerienne revient à dire que la
Sp(ℓ,R)-structure et la GL(ℓ,C)-structure contenant sa U(ℓ)-structure sont
toutes les deux intégrables.

2. Soit V une variété kählerienne, (O, ϕ) une carte holomorphe et soient
(zk = ϕk). On utilise la base dz1, . . . , dzn, dz̄1, . . . , dz̄n pour les différents ob-
jets. Montrer que, pour les symboles de Christoffel, on a Γα

βγ̄ = Γā
βγ = 0. En

déduire, en utilisant la formule de 3.23, que toute application holomorphe
d’une variété kählerienne dans une autre est harmonique.

3. On reprend les hypothèses et les notations ci-dessus de 2. Montrer que le
tenseur de Ricci est donné par : Rαβ = Rᾱβ̄ = 0 et Rαβ̄ = ∂2

∂zα∂z̄β
log det(G)

où G = (Gτλ̄) est la matrice hermitienne positive telle que g(X, Y ) =
Gαβ̄(X

αY β̄ + Y αX β̄) pour le produit scalaire de deux vecteurs X, Y tan-
gents. En déduire qu’une variété kählerienne est Ricci-plate si et seulement
si au voisinage de chaque point on a des coordonnées holomorphes z1, . . . , zn

et un potentiel de Kähler (3.16) F tels que l’on ait

det

(
∂2F

∂zα∂z̄β

)

= 1

Plus généralement, une variété kählerienne est une variété d’Einstein, i.e.
Ricci=Λg, si et seulement si au voisinage de chaque point on a des coor-
données holomorphes (zα) et un potentiel de Kähler F satisfaisant

det

(
∂2F (z)

∂zα∂z̄β

)

= eΛF (z)

4. Toute sous-variété complexe d’une variété kählerienne est une sous-variété
minimale (c’est relié étroitement au fait que l’injection correspondante est
harmonique).
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5. P : C → GN,p(C) une application harmonique (⇒ [P, ∂2P
∂z∂z̄

] = 0). Montrer
que l’on a ∂

∂z̄
Tr
{
(∂P
∂z
)k
}
= 0 pour tout entier k. En déduire que si, en plus,

lim|z|→∞(dP (z)) = 0, alors on a
(
∂P
∂z

)2p+1
= 0, (et bien sûr

(
∂P
∂z

)N
= 0, ce

qui n’est intéressant que lorsque N < 2p + 1). Une application holomorphe

ou anti-holomorphe P : C → GN,p(C) vérifie
(
∂P
∂z

)2
= 0, mais la réciproque

n’est vraie que pour p = 1, (i.e. le cas des espaces projectifs, lemme 3.22).
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4 Fibrés holomorphes

4.1 Fibrés principaux holomorphes

Soit V une variété complexe et G un groupe de Lie complexe. P (V,G)
étant unG-fibré principal sur V , un système de trivialisations locales (Oα, sα)α∈I
de P (V,G) (i.e. Oα est un recouvrement ouvert de V et sα : Oα → P (V,G)
est une section de P (V,G) ↾ Oα, ∀α ∈ I) sera appelé système de trivialisa-
tions locales compatible avec les structures complexes de V et de G si pour
α, β ∈ I avec Oα ∩ Oβ 6= ∅ les fonctions (de transition) gαβ : Oα ∩ Oβ → G
définies par sαgαβ = sβ sur Oα ∩ Oβ sont holomorphes. En adjoignant au
système précédent les sections s : O → P (V,G) où O est un ouvert de V
et où ∀α ∈ I avec O ∩ Oα 6= ∅, gα : O ∩ Oα → G, telle que s = sαgα sur
O ∩ Oα, est holomorphe, on obtient un système complet de trivialisations
locales compatibles avec les structures complexes de V et G contenant le
système initial : Un G-fibré principal holomorphe sur V est G-fibré principal
sur V muni d’un système complet de trivialisations locales compatibles avec
les structures complexes de V et G ; les sections locales (i.e. trivialisations
locales) du système sont appelées sections holomorphes.

4.2 Exemples

a) Soit V une variété complexe ; son fibré tangent T (V ) est canonique-
ment un fibré vectoriel complexe et le fibré des repères complexes corres-
pondants est canoniquement un GL(ℓ,C)-fibré principal holomorphe sur V
(ℓ = dimCV ), (les repères naturels correspondant aux cartes holomorphes de
V forment un système de trivialisations locales compatibles avec la structure
complexe de V et celle de GL(ℓ,C).

b) Le fibré des repères complexes du fibré tautologique sur la grassman-
nienne GN,p(C) peut être identifié à l’ensemble des matrices N×p complexes
de rang p, H ∈MNp(C) une section sur O ⊂ GN,p(C) est (avec les notations
de 3), une application P 7→ H(P ) telle que PH = H (P = H(H+H)−1H+).
Les sections P 7→ H(P ) qui sont holomorphes comme fonctions à valeurs
dans MNp(C) = CNp définissent une structure de GL(p,C)-fibré principal
holomorphe sur GNp(C) pour ce fibré de repères.
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4.3 Fibrés vectoriels holomorphes

Soit E → V un fibré vectoriel complexe de rang p sur une variété complexe
V ; nous dirons que E est un fibré vectoriel holomorphe sur V si son fibré
de repères est muni d’une structure de GL(p,C)-fibré principal holomorphe
sur V . On a alors une notion évidente de sections holomorphes de E (les
composantes par rapport aux repères holomorphes sont holomorphes). Si
F

π→ V est un fibré principal ou vectoriel holomorphe sur V , on a une
structure unique de variété complexe sur F (que nous appellerons sa structure
complexe canonique) pour laquelle la projection et les sections holomorphes
sont des applications holomorphes (voir 3.21).

4.4 Exemples

a) Soit P (V,G) un G-fibré principal holomorphe sur V et ρ : G →
End(Cp) une représentation linéaire complexe de G dans Cp. Alors le fibré
associé E = {(r, v) ∈ P (V,G)× Cp}/{(rg−1, ρ(g)v)|g ∈ G} est un fibré vec-
toriel holomorphe de rang p sur V .

b) Si E et F sont des fibrés vectoriels holomorphes sur V , il en est cano-
niquement de même pour E ⊕ F , E ⊗ F , E∗, ∨pE, ∧pE, . . .

c) Soient V et W deux variétés complexes, f : V → W une application
holomorphe et F

π→ W un fibré vectoriel (resp. un G-fibré principal) holo-
morphe sur W . Alors l’image inverse f ∗(F ) = {(v, ϕ) ∈ V ×F |f(v) = π(ϕ)}
est un fibré vectoriel (resp. un G-fibré principal) holomorphe sur V .

4.5 Homomorphismes et formes horizontales

On définira les homomorphismes de fibrés holomorphes (de types précé-
dents) comme étant les homomorphismes de fibrés qui sont des applications
holomorphes pour leurs structures complexes canoniques.
Soit F

π→ V un fibré ; une p-forme en ξ ∈ F , ϕ ∈ ∧pT ∗
x i(F ), est appelée

p-forme horizontale en ξ ∈ F si elle s’annule dès que l’un des vecteurs de
Tξ(F ) auxquels on l’applique est vertical i.e. tangent à la fibre π−1(π(ξ)) en
ξ. Si ϕ est une p-forme horizontale en ξ ∈ F elle est l’image inverse π∗(ϕ0)
par π d’une p-forme ϕ0 de V en π(ξ). On a, par tensorisation, la notion de
p-forme horizontale à valeurs dans un espace vectoriel et la notion de p-forme
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différentielle (=champ de p-formes) horizontale à valeurs dans un espace vec-
toriel.
Dans le cas où V est une variété presque complexe, on peut définir la no-
tion de composante pure de type (r, s) pour une (r + s)-forme horizontale
puisqu’elle est l’image inverse d’une forme de V . De même si ϕ est une p-
forme horizontale à valeurs dans un espace vectoriel complexe on peut écrire
ϕ =

∑

r+s=p P
r,sϕ.

Rappelons que si P (V,G) est un G-fibré principal sur V , la courbure Ω =
dω + 1

2
[ω, ω] d’une connexion ω sur P (V,G) est une 2-forme différentiable

horizontale sur P (V,G) à valeurs dans l’algèbre de Lie g de G. Lorsque V
et G sont des variétés complexes (⇒ g est un e.v. complexe) on peut écrire
Ω = P 2,0Ω+P 1,1Ω+P 0,2Ω. Avec ces conventions, on a le théorème de Koszul
et Malgrange suivant.

4.6 Théorème

Soit P (V,G) un G-fibré principal sur V , où V est une variété complexe
et G est un groupe de Lie complexe, et soit ω une forme de connexion sur
P (V,G) dont la forme de courbure Ω satisfait P 0,2Ω = 0. Alors P (V,G) a une
structure unique de G-fibré principal holomorphe sur V telle qu’une section
locale s est holomorphe si et seulement si P 0,1s∗(ω) = 0.

Démonstration. Il suffit de montrer que tout point de V est dans le domaine
d’une section locale h satisfaisant P 0,1h∗(ω) = 0 et que si h et h′ = hg sont
deux telles sections définies sur le même ouvert O de V alors g : O → G est
holomorphe.
Si h et hg sont deux sections sur O, on a (hg)∗(ω) = ad(g−1)(h∗(ω))+g−1dg ;
si P 0,1h∗(ω) = 0 et P 0,1(hg)∗(ω) = 0 ceci implique g−1∂̄g = 0 ⇒ ∂̄g = 0,
d’où la dernière assertion.
D’autre part, si s est une section quelconque sur un ouvert de carte holo-
morphe de V , on a 0 = P 0,2s∗(Ω) = ∂̄P 0,1s∗(ω) + 1

2
[P 0,1s∗(ω), P 0,1s∗(ω)],

et on peut appliquer le théorème 2.5. On en déduit que tout point du do-
maine de s est dans ouvert O sur lequel on a une fonction à valeur dans G,
g : O → G, tel que P 0,1s∗(ω) = 0 sur O. Il en résulte que tout point de V
est dans le domaine d’une section locale h telle que P 0,1h∗(ω) = 0. �
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4.7 Remarques

a) En appliquant directement 2.3, on voit que l’on a le résultat précédent
en supposant simplement que P (V,G) est de classe C2 et ω de classe C1

(pour pouvoir définir Ω).

b) Une autre manière de formuler le théorème est de dire que sous les hy-
pothèses de 4.6, on a une structure unique de fibré principal holomorphe sur
P (V,G) pour laquelle ω est pure de type (1,0) (ou, ce qui revient au même,
pour laquelle les sous-espaces horizontaux sont des sous-espaces vectoriels
complexes des espaces tangents à P (V,G)).

c) P (V,G) et ω étant comme dans 4.6, si α est une 1-forme tensorielle de
type ad sur P (V,G) la connexion ω + α satisfait P 0,1(ω + α) = 0 pour la
même structure holomorphe de P (V,G) si et seulement si P 0,1α = 0 ; cette
dernière condition ne dépend en fait que de la structure complexe
de V puisque α est horizontale. C’est le seul arbitraire sur ω pour le fibré
holomorphe donné ; pour le fixer il suffit d’imposer à ω une condition de
réalité. Il reste alors à savoir si une telle connexion existe sur un fibré holo-
morphe donné. Le théorème suivant de Singer répond essentiellement à ces
deux points.

4.8 Théorème

Soit P (V,G) un G-fibré principal holomorphe sur V et soit Q(V, U) un
sous-fibré réel de P (V,G) dont le groupe de structure U est tel que son algèbre
de Lie u est une forme réelle de l’algèbre de Lie g de G, (i.e. g = u ⊕R iu
“comme algèbres réelles”). Alors, il existe une connexion unique sur Q(V, U)
dont l’extension à P (V,G) a une forme de connexion ω satisfaisant P 0,1ω = 0.

Démonstration. Sur g on a une involution antilinéaire de

u1 + iu2 7→ (u1 + iu2)
c = u1 − iu2

correspondant à la décomposition réelle g = u ⊕ iu ; u est l’ensemble des
points fixes de g pour cette involution. Soit (Oα) un recouvrement ouvert de
V sur lequel on a des sections sα : Oα → Q(V, U) et des sections holomorphes
hα : Oα → P (V,G) ; on a alors des fonctions gα : Oα → G telles que sα =
hαgα sur Oα. Supposons qu’il existe ω comme dans l’énoncé de 4.8, on doit
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avoir P 0,1s∗α(ω) = P 0,1(adg−1
α )h∗α(ω) + g−1

α gα) = g−1
α ∂̄gα et, par conséquent,

s∗α(ω) = g−1
α ∂̄gα+(g−1

α ∂̄gα)
c puisque s∗α(ω) est à valeurs dans u et P 1,0s∗α(ω) =

(P 0,1s∗α(ω))
c. Il en résulte que ω est unique et donnée dans les sections sα par

la formule précédente. Il reste à vérifier que cette formule définit bien une
connexion (i.e. que l’on a s∗β(ω) = (sαgαβ)

∗(ω) = adg−1
αβs

∗
α(ω) + g−1

αβdgαβ dans
Oα ∩Oβ), ce qui est facile. �
Terminons par une définition courante.

4.9 Fibré canonique

Soit V une variété complexe de dimension complexe ℓ. Le fibré K =
∧ℓ,0T ∗(V ) est un fibré holomorphe de rang 1 sur V appelé fibré canonique de
V . On remarquera que si V est presque complexe de dimension 2ℓ, ∧ℓ,0T ∗(V )
est encore un fibré vectoriel complexe de rang 1.

4.10 Exercices et compléments

1. Soit V une variété complexe et soit E → V un fibré vectoriel holo-
morphe hermitien sur V (i.e. les fibres sont des espaces de Hilbert). Montrer
en utilisant 4.8 qu’il existe une connexion unique sur E qui préserve le pro-
duit scalaire dans les fibres et est pure de type (1,0).

2. Soit U → Pn(C) le fibré tautologique sur Pn(C) et soit K → Pn(C) le fibré
canonique. Ce sont des fibrés holomorphes de rang 1 et on a : K ≃ U⊗(n+1).
Tout fibré de rang 1 holomorphe sur Pn(C) est isomorphe à une puissance
tensorielle de U ou de son dual ; on pose U∗⊗k = O(k) et U⊗k = O(−k).
La raison de cette notation est que les sections locales de O(k) (k ∈ Z)
sont les fonctions homogènes de degré k dans les ouverts correspondants de
Cn+1\{0}. Soit E → P1(C) un fibré vectoriel holomorphe de rang n. Alors
E ≃ O(k1)⊕ · · · ⊕ O(kn) pour k1 ≤ k2 · · · ≤ kn dans Z.
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5 Structures complexes sur les espaces vec-

toriels réels

Pour fixer les notations, nous rappelons dans ce paragraphe un certain
nombre de définitions et de résultats concernant les structures complexes sur
les espaces vectories réels de dimensions finies.

5.1 Définition

Soit E un espace vectoriel réel ; une structure complexe sur E est un
endomorphisme J satisfaisant J2 = −1l (1l est l’application identique de E).
Nous désignerons par I(E) l’ensemble des structures complexes sur E.
Si J est une structure complexe sur E on munit E d’une structure d’espace
vectoriel complexe en posant zV = xV +yJV pour z = x+ iy ∈ C et V ∈ E ;
nous désignerons l’espace vectoriel complexe ainsi obtenu par EJ .
Inversement, si F est un espace vectoriel complexe, la multiplication par
i ∈ C définit une structure complexe J sur l’espace vectoriel réel sous-jacent
E et on a F = EJ .
Par la suite, nous ne nous intéresserons qu’au cas des espaces de dimensions
finies ; comme dimE = 2dimEJ , on supposera que dimE = 2ℓ (ℓ ∈ N) afin
que I(E) soit non vide. E est isomorphe à R2ℓ et EJ à Cℓ.

5.2 Lemme

E, J et EJ sont comme précédemment.

a) Pour toute base (e1, . . . , eℓ) de EJ , (e1, . . . , eℓ, Je1, . . . , Jeℓ) est une base
de E.

b) Soit L ∈ End(E) un endomorphisme de E ; alors L définit un endomor-
phisme LJ de EJ (LJ ∈ End(EJ)) si et seulement si LJ = JL. Dans ce cas
on a : det(L) = |det(LJ )|2 où det(•) désigne le déterminant.

Il résulte de la partie a) de ce lemme que le groupe linéaire GL(E) opère
transitivement sur I(E) (par J 7→ GJG−1) ; il résulte de b) que le stabi-
lisateur d’un point J de I(E) peut être identifié au groupe linéaire com-
plexe GL(EJ) et que, considéré comme plongé dans GL(E), GL(EJ) est un
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sous-groupe de GL+(E) = {G ∈ GL(E)|det(G) > 0}. Ceci implique que si
J ∈ I(E), l’orientation de la base (réelle) de E (e1, . . . , eℓ, Je1, . . . , Jeℓ) as-
sociée à la base (e1, . . . , eℓ) de EJ est indépendante de la base (e1, . . . , eℓ) de
EJ choisie mais ne dépend que de J ; on est conduit à la définition suivante :

5.3 Orientation de J

L’orientation o(J) de E définie ci-dessus pour J ∈ I(E) sera appelée
l’orientation de J ; si o est une orientation de E, nous dirons que J est
compatible avec o si o = o(J).

5.4 Remarque et notations

Il y a d’autres conventions possibles pour définir l’orientation de J ∈
I(E) ; une autre convention couramment utilisée consiste à choisir l’orienta-
tion de (e1, Je1, e2, Je2, . . . , eℓ, Jeℓ) au lieu de celle de (e1, . . . , e2, Je1, . . . , Jeℓ).
(Ces deux conventions sont opposées si dim(E) = 4 (ℓ = 2) par exemple ! Il
faut faire un peu attention).

Si o est une orientation de E, I(E, o) désignera l’ensemble des struc-
tures complexes sur E compatibles avec o. Si E est orienté nous utilise-
rons la notation I+(E) (resp. I−(E)) pour désigner l’ensemble des structures
complexes compatibles avec l’orientation de E (resp. l’orientation opposée à
celle de E) ; par exemple, nous utiliserons les notations I+(R

2ℓ) et I−(R
2ℓ).

J ∈ I(E) étant donnée, l’application G 7→ GJG−1 de GL(E) sur I(E) per-
met les identifications

I(E) ≃ GL(E)/GL(EJ) et I(E, o(J)) ≃ GL+(E)/GL(EJ).

Ces identifications permettent de munir I(E) de structures topologiques,
différentiables, etc. On vérifiera que ces structures sont compatibles avec
celles qui sont induites par l’inclusion I(E) ⊂ End(E), (End(E) ≃ R(2ℓ)2).

Soit E∗
c = E∗ ⊗R C le complexifié du dual de E muni de sa conjugaison

complexe canonique comme complexifié d’un espace vectoriel réel. Le dual
de EJ pour J ∈ I(E) (comme espace vectoriel complexe) s’identifie au sous-
espace ∧1,0E∗

J de E∗
c défini par :

∧1,0E∗
J = {ω ∈ E∗

c |ω ◦ J = iω}.
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Nous désignerons par ∧0,1E∗
J le complexe conjugué dans E∗

c de ∧1,0E∗
J . On a

manifestement E∗
c = ∧1,0E∗

J ⊕ ∧0,1E∗
J , ∀J ∈ I(E), et plus précisément :

5.5 Proposition

L’application J 7→ ∧1,0E∗
J est une bijection de I(E) sur l’ensemble des

sous-espaces (complexes) F de E∗
c qui sont supplémentaires à leurs complexes

conjugués dans E∗
c (i.e. E∗

c = F ⊕ F̄ ).

L’intérêt de cette proposition est qu’elle permet d’identifier I(E) à un
ouvert dense de la grassmannienne Gℓ(E

∗
c ) des sous-espaces de dimension =

ℓ de E∗
c . Gℓ(E

∗
c ) ≃ G2ℓ,ℓ(C) est une variété algébrique complexe et nous mu-

nirons désormais I(E) de la struture de variété analytique complexe induite.
Si o est une orientation, la frontière commune dans Gℓ(E

∗
c ) des deux ouverts

disjoints I(E, o) et I(E,−o) contient l’ensemble des sous-espaces de E∗
c in-

variant par conjugaison complexe de dimension =ℓ que l’on peut identifier
à la grassmannienne réelle Gℓ(E

∗) des sous-espaces de dimension =ℓ dans
l’espace réel E∗, (Gℓ(E

∗) ⊂ Gℓ(E
∗
c ) est d’ailleurs une partie très particulière

de la frontière de I(E, o) dans Gℓ(E
∗
c )).

5.6 Exemple : le cas de R
2

Dans le cas E = R2 on peut facilement visualiser la situation. Soient e1 =
(1, 0) et e2 = (0, 1) les éléments de la base canonique (e1, e2) et considérons
R2 comme orienté par cette base. Soient I+ et I− les structures complexes
satisfaisant à I+e1 = e2 et I−e2 = e1 (I− = −I+ et I+ et I− sont les seules
structures complexes isométriques pour la structure euclidienne pour laquelle
(e1, e2) est orthonormale). On a Gℓ(E

∗
c ) ≃ P1(C) ≃ S2, Gℓ(E

∗) ≃ P1(R) ≃
S1 ; I+ et I− sont deux points diamétralement opposés de S2 tandis que la
grassmannienne réelle Gℓ(E

∗) ∼ S1 est le grand cercle de S2 perpendiculaire
à l’axe I+I−, I+(R

2) (resp. I−(R
2)) est la calotte de S2 contenant I+ (resp.

I−) délimitée par Gℓ(E
∗) ≃ S1 ⊂ Gℓ(E

∗
c ) ≃ S2.

5.7 Cas général

Revenons au cas général. Pour tout J ∈ I(E), l’espace ∧1,0E∗
J est la

fibre en J d’un fibré vectoriel complexe holomorphe de rang (complexe) ℓ
sur I(E) qui est la restriction à I(E) ⊂ Gℓ(E

∗
c ) du fibré tautologique sur
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la grassmannienne complexe Gℓ(E
∗
c ) (≃ G2ℓ,ℓ(C)) ; ce fibré sera noté ∧1,0E∗.

On a de même un fibré vectoriel anti-holomorphe ∧0,1E∗ sur I(E) dont la
fibre en J est ∧0,1E∗

J . La somme directe de ∧1,0E∗ et ∧0,1E∗ est le fibré trivial
E∗

c × I(E) sur I(E) de fibre E∗
c :

∧1,0E∗ ⊕ ∧0,1E∗ = E∗
c × I(E)

Soit ∧E∗
c = ⊕r≥0 ∧r E∗

c l’algèbre extérieure (complexe) construite sur E∗
c .

Pour J ∈ I(E) on définit les sous-espaces ∧p,qE∗
J de ∧E∗

c par récurrence sur
les entiers p et q à partir de ∧1,0E∗

J et ∧0,1E∗
J par :

∧p+p′,q+q′E∗
J = (∧p,qE∗

J) ∧ (∧p′,q′E∗
J).

∧q,pE∗
J est le complexe conjugué dans ∧E∗

c de ∧p,qE∗
J .

De même que précédemment, on a les fibrés vectoriels complexes ∧p,qE∗ sur

I(E) de fibres en J ∈ I(E) ∧p,qE∗
J ; ∧p,qE∗ ≃

p
∧ (∧1,0E∗)⊗

q
∧ (∧0,1E∗) et

⊕p+q=r ∧p,q E∗ = ∧rE∗
c × I(E).

Les fibrés ∧r,0E∗ sont des fibrés vectoriels complexes holomorphes sur I(E)
pour r = 0, 1, . . . , ℓ.
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6 Fibrés de structures complexes

Nous avons vu que, si E est un espace vectoriel réel de dimension 2ℓ, le
groupe linéaire de E agit (transitivement) sur I(E) ⊂ End(E). Il en résulte,
que si E(M) est un fibré vectoriel réel de rang 2ℓ surM , on a un fibré associé
I(E(M)) surM dont la fibre en x ∈M est I(Ex) ; le groupe structural est le
groupe linéaire GL(2ℓ,R) . I(E(M)) est un sous-fibré du fibré End(E(M)) ≃
E(M)⊗E∗(M) par construction.

6.1 Définition

Soit M une variété différentiable de dimension 2ℓ et soit T (M) son fibré
tangent ; le fibré I(T (M)) défini comme au-dessus (et muni de sa structure
différentiable canonique) sera appelé le fibré des structures complexes au-
dessus de M . Si M est orientable et si o est une orientation de M , on a un
sous-fibré I(T (M), o) qui est le fibré des structures complexes au-dessus de
M compatibles avec l’orientation o. Lorsque M est orientée et que cela n’en-
traine pas de confusion, nous dénoterons par I+(T (M)) (resp. I−(T (M))) le
fibré des structures complexes au-dessus deM compatibles avec l’orientation
de M (resp. l’orientation opposée) ; I+(T (M)) et I−(T (M)) sont les deux
composantes connexes isomorphes de I(T (M)).

6.2 Exemple : le cas de la variété R
2ℓ

Examinons le cas oùM = R2ℓ muni de son orientation canonique. La fibre
type de I(T (M)) est I(R2ℓ). Chaque J ∈ I(R2ℓ) est une structure complexe
sur R2ℓ et, par conséquent, définit canoniquement une section sJ du fibré
I(T (R2ℓ)) sur R

2ℓ. Ces sections sont les sections horizontales de I(T (R2ℓ))
pour la connexion linéaire plate canonique de R2ℓ. Chaque sJ est isomorphe à
R2ℓ et peut être considéré comme un espace vectoriel complexe de dimension
ℓ en munissant R2ℓ de J ∈ I(R2ℓ). On obtient ainsi une fibration de l’espace
I(T (R2ℓ)) sur I(R2ℓ) par des espaces vectoriels complexes de dimension ℓ.
On a le diagramme :
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I(T (R2ℓ)) I(R2ℓ)

R
2ℓ

✲
Cℓ

❄

I(R2ℓ)

En fait, cette fibration de I(T (R2ℓ)) sur I(R2ℓ) est un fibré vectoriel
complexe holomorphe sur I(R2ℓ) ; c’est la restriction à I(R2ℓ) du dual du
fibré tautologique sur la grassmannienne Gℓ(C

2ℓ) = G2ℓ,ℓ(C). Pour chaque
x ∈ R2ℓ, I(Tx(R2ℓ)) (i.e. la fibre de I(T (R2ℓ)) est donc de manière naturelle
une variété complexe holomorphe.
Nous allons, plus généralement, construire une structure presque complexe
sur I(T (M)) pour toute variété M de dimension 2ℓ munie d’une connexion
linéaire. Cette structure sera compatible avec la structure complexe natu-
relle des fibres I(Tx(M)) définie en 5.5 ; la structure complexe de I(E) est
invariante par GL(E) ⇒ structure complexe sur les fibres de I(T (M)).

6.3 Structure presque complexes et connexions

Soit M une variété de dimension 2ℓ munie d’une connexion linéaire, soit
x un point de M et Jx ∈ I(T (M)) une structure complexe sur Tx(M),
(Jx ∈ I(Tx(M))). I(Tx(M)) étant une variété complexe, on a une structure
complexe naturelle sur l’espace tangent en Jx à la fibre I(Tx(M)) (i.e. les
vecteurs verticaux). Jx étant une structure complexe sur Tx(M), on peut,
par relèvement horizontal, munir le sous-espace horizontal en Jx de la struc-
ture complexe correspondante. Par somme directe, on a ainsi défini, pour
chaque Jx ∈ I(T (M)) une structure complexe dans l’espace tangent en Jx
à I(T (M)) qui dépend différentiablement de Jx. On a donc une structure
presque complexe j sur I(T (M)) que nous appellerons la structure presque
complexe naturelle sur I(T (M)) associée à la connexion linéaire de M .
Dans le cas où M = R2ℓ muni de sa connexion plate canonique, cette struc-
ture presque complexe est intégrable et l’on retrouve ainsi la structure de
variété complexe de I(T (R2ℓ) décrite dans (6.2).
Rappelons que les connexions linéaires surM forment un espace affine et que
la différence de deux connexions linéaires est canoniquement un champ ten-
soriel K de type (1-2) sur M , (i.e. une section de T (M)⊗ T ∗(M)⊗ T ∗(M)),
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défini en termes des différentielles covariantes ∇ et ∇′ correspondantes par :

K(X, Y ) = ∇′
XY −∇XY ;

pour toute paire de champs vectoriels (X, Y ) sur M . Le lemme de compa-
raison suivant est la clef pour analyser la manière dont la structure presque
complexe sur I(T (M)) dépend de la connexion linéaire de M .

6.4 Lemme

Soit x un point de M et soit J ∈ I(T (M)) une structure complexe sur
Tx(M). Les structures presque complexes naturelles sur I(T (M)) associées
à deux connexions linéaires ∇ et ∇′ sur M coincident en J si et seulement
si leur différence K = ∇′ −∇ satisfait l’identité suivante :

K(JX, JY )− JK(JX, Y )− JK(X, JY )−K(X, Y ) = 0

pour tout couple (X, Y ) de vecteurs tangents à M en X .
Démonstration. L’espace VJ = TJ(I(Tx(M))) des vecteurs verticaux en J
peut être identifié à l’espace des endomorphismes A de Tx(M) satisfaisant
AJ + JA = 0 ; l’application A 7→ JA est une structure complexe naturelle
sur VJ qui coincide avec la structure complexe naturelle de VJ comme espace
tangent en J à la variété complexe I(Tx(M)).
L’endomorphisme de Tx(M) défini par Y 7→ K(X, JY )−JK(X, Y ) est dans
VJ ; c’est, par définition, la projection verticale VJ(X) pour ∇ du relèvement
horizontal pour ∇′ de X en J , (X ∈ Tx(M)).
Pour que les structures presque complexes naturelles sur I(T (M)) associée
à ∇ et ∇′ coincident en J , il faut et il suffit qu’elles coincident sur l’espace
des vecteurs horizontaux pour ∇′ en J ; ceci équivaut à JVJ(X) = VJ(JX),
∀X ∈ Tx(M) et par conséquent à JK(X, J, Y ) +K(X, Y ) = K(JX, JY ) −
JK(JX, Y ) ∀X, Y ∈ Tx(M). �

Rappelons que (voir Chapitre 3) si j est une structure pesque complexe
sur une variété V , on définit un champ tensoriel de type (1-2) sur V (ou
plutôt une 2-forme à valeurs vectorielles), appelée torsion de j, par

N(X, Y ) = 2([jX, jY ]− j[X, jY ]− j[jX, Y ]− [X, Y ]),

pourtout couple X, Y de champs vectoriels sur V . L’annulation de N est la
condition nécessaire et suffisante pour que j soit induite par une structure,
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alors unique, de variété complexe sur V .
Pour être plus complet, nous donnons sans démonstration dans le lemme
suivant l’expression de la torsionN de la structure presque complexe naturelle
sur I(T (M)) associée à une connexion linéaire surM en termes de la courbure
et de la torsion de cette connexion.

6.5 Lemme

Soit M une variété de dimension 2ℓ munie d’une connexion linéaire de
courbure R et de torsion T et soit N la torsion de la structure presque
complexe naturelle sur I(T (M)) associée à la connexion linéaire de M . Soit
x un point de M et soient X̃ et Ỹ deux vecteurs tangents en J ∈ I(Tx(M))
à I(T (M)) de projections X et Y sir Tx(M). Alors, la projection sur Tx(M)
de N(X̃, Ỹ ) est donnée par

2(T (X, Y ) +KT (X, JY ) + JT (JX, Y )− T (JX, JY ))

tandis que sa composante verticale est

4(R(X, Y )J − JR(X, Y ) + JR(JX, JY )−R(JX, JY )J
+ JR(X, JY )J +R(X, JY ) + JR(JX, Y )J +R(JX, Y ))

6.6 Exemples

Soient ∇ et ∇′ deux connexions linéaires sur M telles que l’on ait pour
tout champ de vecteurs X et Y sur M :
∇′

XY − ∇XY = K(X, Y ) = α(X)Y + β(Y )X , où α et β sont des 1-formes
sur M .
Alors, le lemme 6.4 implique les structures presque complexes naturelles sur
I(T (M)) associées à ∇ et à ∇′ sont identiques. C’est le cas si ∇ et ∇′ sont
“projectivement reliées”, i.e. α = β.
Ceci implique en particulier que I(T (M)) est une variété complexe pour la
structure presque complexe associée à une connexion linéaire projectivement
plate surM . On peut d’ailleurs le vérifier directement en appliquant le lemme
6.5.

6.7 Intérêt des lemmes 6.4 et 6.5

Un intérêt des lemmes 6.4 et 6.5 est que ce sont des résultats ponc-
tuels dans I(T (M)) ce qui permet de les utiliser dans le cas où on a une
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réduction du groupe structural à un sous-groupe G de GL(2ℓ,R) et que l’on
considère un sous-fibré IG(T (M)) de I(T (M)) associé à cette réduction tel
que IG(Tx(M)) soit une sous-variété complexe de I(Tx(M)).
Explicitement soitG un sous-groupe du groupe linéaire GL(2ℓ,R), soit IG(R

2ℓ)
une sous-variété complexe de I(R2ℓ) invariante par G et soit P (M,G) une
G-structure sur M (i.e. une réduction à G du fibré des repères de M).
On a alors un fibré associé à P (M,G), IG(T (M)), dont la fibre type est
IG(R

2ℓ), qui est un sous-fibré de I(T (M)). IG(T (M)) est une sous-variété
presque complexe de I(T (M)) pour la structure presque complexe naturelle
associée à une connexion sur P (M,G). Deux telles connexions peuvent don-
ner la même structure presque complexe sur IG(T (M)) sans que cela soit le
cas pour I(T (M)) tout entier, on a alors l’identité du lemme 6.5 pour les
J ∈ IG(T (M)) et pas pour tous les J ∈ I(T (M)).
Bien qu’il y ait d’autres cas intéressants, dans la suite de cet exposé nous ne
nous intéresserons qu’au cas où G = SO(2ℓ), O(2ℓ) ou le groupe conforme
et où IG(R

2ℓ) est l’ensemble des structures complexes isométriques sur R2ℓ.
Pour cela nous rappelons, dans le paragraphe suivant, un certain nombre
de propriétés relatives aux structures complexes isométriques sur les espaces
euclidiens.
Avant cela, terminons ce paragraphe par quelques définitions qui seront utiles
par la suite.

6.8 Définitions

Soit M une variété de dimension 2ℓ ; les éléments du fibré cotangent à
I(T (M)) s’annulant sur les vecteurs tangents aux fibres de I(T (M)) → M
(i.e. sur les vecteurs verticaux) seront appelés formes horizontales. L’ensemble
des formes horizontales est canoniquement un sous-fibré ∧1

HI(T (M)) du fibré
cotangent à I(T (M)) ; ∧1

HI(T (M)) n’est autre que l’image inverse du fibré
cotangent à M par la projection I(T (M)) → M . On a de même une notion
de formes horizontales complexes (∈ ∧1

HI(T (M)) ⊗ C). Une forme horizon-
tale complexe en Jx ∈ I(Tx(M)) sera dite pure de type (1,0), (resp. (0,1)),
si elle est l’image inverse par I(T (M)) → M d’un élément de ∧1,0Tx(M)∗Jx
(resp. ∧0,1Tx(M)∗Jx). L’ensemble ∧1,0

H I(T (M)) des formes horizontales pures

de type (1,0) et l’ensemble ∧0,1
H I(T (M)) des formes horizontales pures de

type (0,1) sont deux sous-fibrés supplémentaires de ∧1
HI(T (M)) ⊗ C. On

définira ∧p,q
H I(T (M)) par récurrence et par produits extérieurs (comme dans
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5.7). On a donc défini une notion de forme horizontale pure de type (p, q)
sur I(T (M)) qui ne se réfère pas à une structure presque complexe parti-
culière de I(T (M)) ; cette définition est justifiée par le lemme suivant dont
la démonstration est immédiate.

6.9 Lemme

Si j est la structure presque complexe naturelle sur I(T (M)) associée
à une connexion linéaire sur M , alors les formes horizontales pures de type
(p, q) au sens de la définition précédente sont les formes horizontales (de degré
p+ q) qui sont pures de type (p, q) pour la structure presque complexe j sur
I(T (M)).

6.10 Remarque

∧ℓ,0
H I(T (M)) est un fibré vectoriel complexe de rang 1 sur I(T (M)) et on

remarquera que sa restriction à une section J de I(T (M)) →M (si une telle
section existe) n’est autre que le fibré canonique ∧ℓ,0T ∗(M,J) de la variété
presque complexe (M,J). Le fibré ∧ℓ,0

H I(T (M)) jouera un certain rôle par la
suite ; l’existence d’une “racine carrée” de ce fibré, i.e. d’un fibré vectoriel
complexe η de rang 1 tel que η ⊗ η ≃ ∧ℓ,0

H I(T (M)), caractérise l’annulation
de la 2ème classe de Stiefel-Whitney de M , les “racines carrées” étant alors
classifiées par H1(M,Z/2).
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7 Structures complexes isométriques sur les

espaces euclidiens

Dans tout ce paragraphe, E désigne un espace euclidien (réel) de dimen-
sion 2ℓ dont le produit scalaire sera noté (•, •).

7.1 Définition de H(E)

Soit H(E) l’ensemble des structures complexes isométriques sur E. On
vérifie facilement qu’une structure complexe sur E est une transformation
conforme si et seulement si elle est isométrique ; c’est pourquoi nous dirons
qu’une structure complexe deH(E) est compatible avec la structure conforme
de E.
Si J est dans H(E) nous munirons EJ d’une structure d’espace hilbertien en
définissant son produit scalaire sesquilinéaire 〈•|•〉 par :

〈X|Y 〉 = (X, Y )− i(X, JY ), ∀X, Y ∈ E (= EJ comme ensemble)

On a (X,X) = ||X||2 = 〈X|X〉, car H(E) est aussi l’ensemble des rotations
anti-symétriques de E.
Comme sous-groupe de GL(E) le groupe O(E) des rotations de E agit sur
I(E) ; H(E) est une orbite pour cette action et le stabilisateur de J ∈ H(E)
s’identifie canoniquement au groupe unitaire U(EJ ) de EJ . On peut identifier
H(E) à O(E)/U(EJ). De même, si o est une orientation de E, H(E, o) =
H(E) ∩ I(E, o) s’identifie à SO(E)/U(EJ).
Si E est orienté, H+(E) (resp. H−(E)) désignera l’ensemble des structures
complexes isométriques compatibles avec l’orientation de E (resp. l’orienta-
tion opposée à celle de E).
Reprenons les notations de 5.5. Le dual E∗ de E est un espace euclidien
comme dual d’espace euclidien ; son produit scalaire peut s’étendre par bi-
linéarité complexe au complexifié E∗

c et nous utiliserons encore la notation
(•, •) pour désigner la forme bilinéaire symétrique correspondante sur E∗

c . Il
est facile de voir que si J appartient à H(E), ∧1,0E∗

J est maximal isotrope
dans E∗

c et que, plus précisément, on a :

7.2 Proposition

L’application J 7→ ∧1,0E∗ est une bijection de H(E) sur l’ensemble des
sous-espaces isotropes de dimension ℓ de E∗

c pour (•, •).
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Cette condition (isotropie) étant algébrique, il en résulte que H(E) est ca-
noniquement une variété algébrique complexe qui possède deux composantes
connexes isomorphes H(E,±o), (o étant une orientation de E.)

7.3 Exemples

H+(R
2) ≃ {I+} (voir 5.6)

H+(R
4) ≃ P1(C)(≃ SO(4)/U(2) ; localement SO(4) ≃ SU(2)× SU(2))

H+(R
6) ≃ P3(C)(≃ SO(6)/U(3) ; localement SO(6) ≃ SU(4))

Pour ℓ ≥ 4, H+(R
2ℓ) est plus compliqué ; on comprendra pourquoi et on

retrouvera les isomorphismes précédents lorsque nous ferons le lien avec la
théorie des spineurs.

7.4 Structure kählerienne de H(E)

Le produit scalaire de E∗ peut se prolonger aussi, par sesquilinéarité, en
un produit scalaire hermitien sur E∗, que nous noterons 〈•|•〉. On a :

〈ω1|ω2〉 = (ω̄1, ω2), ∀ω1, ω2 ∈ E∗
c ,

et E∗
c muni de ce produit scalaire est un espace hilbertien.

Pour J dans H(E), EJ est un espace hilbertien ; son dual ∧1,0E∗
J est donc

aussi un espace hilbertien et on vérifie facilement que son produit scalaire
coincide avec la restriction de celui de E∗

c , (i.e. le dual de l’espace hilbertien
EJ est un sous-espace hilbertien de E∗

c ).
La condition d’isotropie de ∧0,1E∗

J pour (•, •) (J ∈ H(E)) est équivalente
à l’orthogonalité de ∧1,0E∗

J avec son complexe conjugué ∧0,1E∗
J dans l’es-

pace hilbertien E∗
c . On a donc au sens des sommes directes hilbertiennes

E∗
c = ∧1,0E∗

J ⊕ ∧0,1E∗
J , et plus généralement ∧rE∗

c = ⊕p+q=r ∧p,q E∗
J .

Par la suite, nous nous intéresserons presque exclusivement à H(E). C’est
pourquoi nous utiliserons la notation ∧p,qE∗ pour désigner la restriction à
H(E) ⊂ I(E) du fibré correspondant (voir 5.7).
Soit P p,q

J le projecteur hermitien sur ∧p,qE∗
J dans ∧E∗

c = ⊕r ∧r E∗
c , (J ∈

H(E)). La métrique Kählerienne de H(E), (induite par celle de la grassman-
nienne Gℓ(E

∗
c )), est donnée par :

ds2 = 1/4Tr(dP 1,0)2; (J 7→ 1/4Tr(dP 1,0
J )2 = (ds2)J , J ∈ H(E))

le facteur 1/4 est choisi par commodité ici.
Le fibré ∧1,0T ∗(H(E)) des formes C-linéaires sur les espaces tangents à H(E)
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est un fibré vectoriel hermitien holomorphe sur H(E) de rang ℓ(ℓ−1)
2

, il en est
de même de la 2ème puissance extérieure de ∧1,0E∗ (i.e. ∧2,0E∗). En fait, ils
sont isomorphes.

7.5 Théorème

On a un isomorphisme canonique χ : ∧2,0E∗ → ∧1,0T ∗(H(E)) de fibrés
vectoriels hermitiens holomorphes sur H(E).

Démonstration Soient α et β deux sections locales de ∧1,0E∗ définies sur un
même ouvert de H(E) ; α et β sont en particulier deux fonctions à valeurs
dans E∗

c et on peut considérer les différentielles dα et dβ de ces fonctions.
Comme (α, β) = 0 (isotropies des ∧1,0E∗

J), la forme différentielle à valeurs
complexes (α, dβ) est antisymétrique en α et β et est bilinéaire relativement
à la multiplication par des fonctions C∞ sur H(E) à valeurs complexes.En
d’autres termes, on a un homomorphisme χ de fibrés vectoriels complexes de
∧2,0E∗ dans T ∗

c (H(E)) tel que χ(α ∧ β) = (α, dβ) pour toute paire α, β de
sections locales de ∧1,0E∗.
L’holomorphe d’une section locale ω de ∧1,0E∗ est caractérisée par ∂̄ω = 0
(i.e. dω = ∂ω). En utilisant une base locale de sections holomorphes de
∧1,0E∗ on voit que l’on a χ(α ∧ β) = (α, ∂β) ce qui implique que χ(∧2,0E∗)
est contenu dans ∧1,0T ∗(H(E)) ainsi que l’holomorphie de χ : ∧2,0E∗ →
∧1,0T ∗(H(E)).
Il nous reste à montrer que χ induit des isométries sur les fibres. Soit ω1, . . . , ωℓ

une base orthonormale de sections locales de ∧1,0E∗. On a :

1/4Tr(dP 1,0)2 = 1/2TrP 1,0(dP 1,0)2 = 1/2
∑

n〈dP 1,0ωn|dP 1,0ωn〉

= 1/2
∑

n〈dωn|(1− P 1,0)dωn〉 = 1/2
∑

n,m |(ωm, dωn)|2

Ceci implique que la transposée de χ et par conséquent χ est une isométrie
sur les fibres. �

7.6 Remarque

La 2-forme

φ =
∑

m<n

1/i(ω̄m, dω̄n) ∧ (ωm, dωn) = 1/2iTr(P 1,0dP 1,0 ∧ dP 1,0)
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est une forme fermée de type (1,1) sur H(E) ; c’est la 2-forme fondamentale
de la variété kählerienne H(E), (voir Chapitre 3).
Supposons maintenant que E est orienté. On définit une bijection linéaire
∗ de ∧E∗ = ⊕r ∧r E∗ sur lui-même appelée dualité de Hodge en posant
∗(ω1 ∧ . . . ωp) = ωp+1 ∧ · · · ∧ ω2ℓ pour toute base orthonormale d’orientation
positive (ω1, . . . , ω2ℓ) de E∗ et 1 ≤ p ≤ 2ℓ, (on vérifie que cela est cohérent).
On étend cette opération, par linéarité complexe, en un isomorphisme ∗ :
∧E∗

c → ∧E∗
c d’espaces vectoriels complexes. On notera que ∗ est isométrique,

que ∗(∧rE∗
c ) = ∧2ℓ−rE∗

c et que l’on a :

α ∧ ∗β = (α, β) vol, ∀α, β ∈ ∧rE∗
c

où vol ∈ ∧2ℓE∗ est l’élément de volume de E∗, (vol = ω1∧· · ·∧ω2ℓ, (ω1, . . . , ω2ℓ)
étant comme au-dessus). En particulier, ∗ est un isomorphisme de ∧ℓE∗

c sur
lui-même et on a le lemme algébrique suivant.

7.7 Lemme

Soit Ω un élément de ∧ℓE∗
c . Alors on a Ω+iℓ∗Ω = 0, (resp. Ω−iℓ∗Ω = 0),

si et seulement si P 0,ℓ
J Ω = 0 ∀J ∈ H+(E), (resp. ∀J ∈ H−(E)).

Démonstration. Soit J ∈ H+(E) et soit (α
1, . . . , αℓ) une base orthonormale

de l’espace hilbertien ∧1,0E∗
J ; alors

(
α1 + ᾱ1

√
2

, . . . ,
αℓ + ᾱℓ

√
2

, i
α1 + ᾱ1

√
2

, . . . , i
αℓ + ᾱℓ

√
2

)

est une base orthonormale d’orientation positive de E∗. Il en résulte que l’on
a : ᾱ1 ∧ · · · ∧ ᾱℓ = iℓ ∗ (ᾱ1 ∧ · · · ∧ ᾱℓ).
Si Ω = −iℓ ∗ Ω, on a :

Ω̄ ∧ ∗(ᾱ1 ∧ · · · ∧ ᾱℓ) = 〈Ω|ᾱ1 ∧ · · · ∧ ᾱℓ〉vol,

mais

Ω̄ ∧ ᾱ1 ∧ · · · ∧ ᾱℓ = iℓΩ̄ ∧ ∗(ᾱ1 ∧ · · · ∧ ᾱℓ) = ᾱ1 ∧ · · · ∧ ᾱℓ ∧ iℓ ∗ Ω̄

= −Ω̄ ∧ ᾱ1 ∧ · · · ∧ ᾱℓ = 0.

Par conséquent, Ω = −iℓ∗Ω ⇒ 〈Ω|ᾱ1∧· · ·∧ᾱℓ〉 = 0, ce qui signifie P 0,ℓ
J Ω = 0.

Comme J ∈ H+(E) est arbitraire on a montré que Ω+ iℓ ∗Ω = 0 ⇒ P 0,ℓ
J Ω =
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0, ∀J ∈ H+(E). La réciproque résulte du fait que H+(E) est une orbite
dans l’action de SO(E) sur les structures complexes et que les Ω satisfaisant
Ω + iℓ ∗ Ω = 0 forment un sous-espace irréductible pour l’action de SO(E)
sur ∧ℓE∗

c . On raisonne de même pour le cas Ω− iℓ ∗ Ω = 0. �

7.8 Remarques

a) Par produit tensoriel, on a le même énoncé pour les ℓ-formes à valeurs
dans un espace vectoriel complexe F , (i.e. les Ω ∈ ∧ℓE∗ ⊗ F ).

b) Définissons ∧ℓ
+E

∗
c et ∧ℓ

−E
∗ par :

∧ℓ
±E

∗
c = {Ω ∈ ∧ℓE∗

c |Ω± iℓ ∗ Ω = 0}

On a ∧ℓE∗
c = ∧ℓ

+E
∗
c ⊕ ∧ℓ

−E
∗
c au sens des sommes directes hilbertiennes car

Ω± ∈ ∧ℓ
±E

∗
c ⇒ 〈Ω+|Ω−〉 = 0.

c) L’énoncé 7.7 est invariant conforme : les structures complexes isométriques,
i.e. H(E), et la restriction de la dualité de Hodge, ∗, à ∧ℓE∗

c ne changent pas
si on remplace le produit scalaire (•, •) de E par k(•, •) où k est un nombre
réel strictement positif.

7.9 Rétraction par déformation de I(E) sur H(E)

La décomposition polaire de J ∈ I(E), J = J0e
S (e2S = J tJ), donne une

bijection de I(E) sur l’ensemble des paires (J0, S) satisfaisant J0 ∈ H(E),
J0S+SJ0 = 0 et St = S qui peut être identifié au fibré normal à H(E) dans
I(E) ; dans cette bijection, H(E) s’identifie à la section nulle de ce fibré
normal. L’homotétie dans les fibres donne une rétraction par déformation de
I(E) sur H(E) ⊂ I(E) (Jτ = J0e

τS).
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8 Fibrés de structures complexes et struc-

tures conformes

Soit M une variété riemannienne ; on a un fibré H(T (M)) des structures
complexes isométriques au-dessus de M dont la fibre en x ∈ M est l’es-
pace H(Tx(M)) des structures complexes isométriques sur l’espace euclidien
Tx(M), (voir Chapitre 7). H(T (M)) ne dépend en fait que de la structure
conforme de M induite par la métrique.

8.1 Définition

Soit M une variété de dimension 2ℓ munie d’une structure conforme. Le
fibréH(T (M)) des structures complexes au-dessus deM qui sont isométriques
pour une métrique compatible avec (i.e. induisant) la structure conforme de
M sera appelé fibré des structures complexes au-dessus de M compatibles
avec la structure conforme de M .
H(T (M)) est un sous-fibré de I(T (M)), et sa fibre H(Tx(M)) en x ∈M est
une sous-variété complexe de I(Tx(M)). Si g est une métrique compatible
avec la structure conforme deM alors, H(T (M)) est une sous-variété presque
complexe de I(T (M)) pour la structure presque complexe naturelle associée
à la connexion riemannienne correspondant à g. Le théorème suivant montre
que la structure presque complexe ainsi définie sur H(T (M)) ne dépend en
fait que de la structure conforme de M .

8.2 Théorème

Soit M une variété de dimension 2ℓ munie d’une structure conforme et
soient g et g′ deux métriques riemanniennes compatibles avec la structure
conforme de M . Les structures presque complexes naturelles associées aux
connexions riemanniennes de g et de g′ cöıncident sur H(T (M)).

Démonstration. Il suffit de vérifier, en vertu du lemme 6.4, que la différence
K = ∇′ − ∇ des connexions riemanniennes ∇′ de g′ = exp(2ϕ).g (ϕ ∈
C∞(M)) et ∇ de g vérifie :

g(Z,K(JX, JY ))−g(Z, JK(JX, Y ))−g(Z, JK(X, JY ))−g(Z,K(X, Y ) = 0

∀X, Y, Z ∈ Tx(M), ∀J ∈ H(Tx(M)), ∀x ∈M
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Or on a :

g(Z,K(X, Y )) = g(Z,X)〈Y, dϕ〉+ g(Z, Y )〈X, dϕ〉 − g(X, Y )〈Z, dϕ〉

et l’identité cherchée découle de J2 = −1 et g(JX, JY ) = g(X, Y ). �

8.3 Remarque

Si J ∈ I(T (M)) n’est pas dans H(T (M)) (i.e. pas isométrique pour g),
l’identité précédente n’est pas satisfaite ; autrement dit, les structures presque
complexes naturelles associées à ∇′ et à ∇ ne cöıncident pas sur I(T (M))
tout entier.
Par la suite nous considérerons H(T (M)) comme une variété presque com-
plexe pour la structure presque complexe naturelle définie ci-dessus.
Si M est conforme plate, H(T (M)) est une variété complexe.

8.4 Proposition

La variété complexe H(T (S2ℓ)) des structures complexes au-dessus de la
sphère S2ℓ compatibles avec la structure conforme plate usuelle de S2ℓ est
isomorphe à la variété algébrique complexe H(R2ℓ+2) des structures com-
plexes isométriques sur l’espace euclidien de dimension 2ℓ+2 : H(T (S2ℓ)) =
H(R2ℓ+2).

Démonstration. Un élément J de H(R2ℓ+2) est canoniquement une matrice
réelle (2ℓ + 2)× (2ℓ + 2) orthogonale antisymétrique : on peut donc l’écrire

J =

(
J̃ u

−ut 0

)

où u ∈ R2ℓ+1 est unitaire, i.e. u ∈ S2ℓ et où J̃ ∈ H(Tu(S
2ℓ))

i.e. J̃u = 0 = J̃ tu et J̃ ↾ ({u}⊥
R2ℓ+1 = Tu(S

2ℓ)) est orthogonale antisymétrique.
Cette correspondance établit une bijection entre H(R2ℓ+2) et H(T (S2ℓ)) dont
on vérifie l’holomorphie en utilisant le fait que la connexion riemannienne de
S2ℓ est induite par le plongement isométrique S2ℓ ⊂ R2ℓ+1 ⊂ R2ℓ+2. �
On a donc une fibration

H(R2ℓ+2) −→
H(R2ℓ)

S2ℓ

de H(R2ℓ+2) par H(R2ℓ) au-dessus de S2ℓ dont les fibres (≃ H(R2ℓ)) sont des
sous-variétés complexes de H(R2ℓ+2) (= H(T (S2ℓ)). La suite exacte d’homo-
topie correspondante implique le corollaire suivant.
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8.5 Corollaire

Les groupes d’homotopie πn(H(R2ℓ)) se stabilisent de la manière suivante :

πn(H(R2ℓ)) = πn(H(R∞)), ∀ℓ > n+ 1

2
≥ 1.

Ceci résulte de πn+1(S
2ℓ) = πn(S

2ℓ) = {0} pour ℓ > n+1
2

≥ 1. D’autre
part π0(H(R2ℓ)) est un ensemble à deux éléments puisque H(R2ℓ) a deux
composantes connexes correspondant aux deux orientations de R2ℓ pour ℓ ≥
1.
On a évidemment H+(T (S

2ℓ)) = H+(R
2ℓ+2).

En ce qui concerne l’homologie, la proposition 8.4 a le corollaire suivant.

8.6 Corollaire

L’homologie H(H(R2ℓ)) de H(R2ℓ) est identique à l’homologie
H(
∏k=ℓ−1

k=0 S2k) du produit topologique des sphères S2k pour 0 ≤ k ≤ ℓ− 1 ;

de même H(H+(R
2ℓ)) = H(

∏ℓ−1
k=1 S

2k), (on identifie S0 à l’ensemble à deux
élements).

Démonstration. La sphère S2ℓ admet une décomposition cellulaire S2ℓ ∼
R2ℓ ∪ R0 ; ceci implique que l’on a H(R2ℓ+2) ∼ H(R2ℓ)× R2ℓ ∪H(R2ℓ). Il en
résulte, par récurrence sur ℓ, que H(R2ℓ) admet une décomposition cellulaire
dans laquelle on a seulement des cellules de dimensions paires et que, si pℓ(t)
désigne le polynôme de Poincaré de H(R2ℓ) on a : pℓ+1(t) = pℓ(t).(t

2ℓ + 1).
Il en résulte pℓ(t) =

∏ℓ−1
k=0(1 + t2k) ce qui est le polynôme de Poincaré du

produit
∏ℓ−1

k=0 S
2k. L’homologie de H(R2ℓ) est donc libre et égale à celle de

∏ℓ−1
k=0 S

2k. �

8.7 Exemples

On a :
H+(T (S

2)) = H+(R
4) = P1(C)

H+(T (S
4)) = H+(R

6) = P3(C)

Pour l’homologie, on a :Hn(H+(R
4)) = Hn(P1(C)) = Hn(S

2) etHn(H+(R
6) =

Hn(P3(C)) = Hn(S
2 × S4).
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Pour l’homotopie le corollaire 8.5 done :

π1(H+(R
4)) = π1(P1(C)) = {0} = π1(H+(R

2ℓ)), ∀ℓ ≥ 2
π2(H+(R

4)) = π2(P1(C)) = Z = π2(H+(R
2ℓ)), ∀ℓ ≥ 2

π3(H+(R
6)) = π3(P3(C)) = {0} = π3(H+(R

2ℓ)), ∀ℓ ≥ 3
π4(H+(R

6)) = π4(P3(C)) = {0} = π4(H+(R
2ℓ)), ∀ℓ ≥ 3

On remarquera que π3(H+(R
4)) = π3(P1(C)) = Z alors que π3(H+(R

2ℓ)) est
nul pour ℓ ≥ 3, de sorte que, dans ce cas la borne donnée par le corollaire
8.5, (pour π3), est saturée.

8.8 Formes horizontales pures et auto-dualité

SoitM une variété orientée de dimension 2ℓmunie d’une structure conforme.
H(T (M)), H+(T (M)) et H−(T (M)) sont des variétés presque complexes et
on a, par conséquent, une décomposition des formes extérieures sur ces es-
paces en composantes pures de type (p, q) ; nous désignerons par P p,q les pro-
jecteurs correspondants. H(T (M)),H+(T (M)) et H−(T (M)) sont, d’autre
part, des fibrés sur M ; nous désignerons les projections de ces fibrés par
π, π+ et π− respectivement. Il résulte de la remarque 7.8.c) que pour les
ℓ-formes sur M , la dualité de Hodge correspondant à une métrique compa-
tible avec la structure conforme de M ne dépend en fait que la structure
conforme de M ; on a donc une opération ∗ naturelle sur les ℓ-formes. Une
conséquence immédiate du lemme 7.7 est que, pour une ℓ-forme Ω sur M ,
on a équivalence entre Ω + iℓ ∗ Ω = 0, (resp. Ω − iℓ ∗ Ω), et l’annulation de
la composante pure de type (0, ℓ) de son image inverse π∗

+(Ω), (resp. π
∗
−(Ω)),

par π+, (resp. π−).
Nous voulons généraliser l’énoncé précédent. Rappelons qu’une p-forme à va-
leurs vectorielles définie sur un fibré est dite horizontale si elle s’annule dès
que l’un des (p) vecteurs auxquels on l’applique est vertical i.e. tangent à
la fibre ; pour tout point du fibré la projection de ce fibré induit un isomor-
phisme des formes horizontales sur les formes au point correspondant de la
base. Les opérations algébriques définies pour les formes sur la base d’un fibré
se relèvent ainsi aux formes horizontales sur le fibré.
Soit P → M un fibré surM et E un espace vectoriel complexe. L’opération ∗
définie pour les ℓ-formes sur M à valeurs dans E se relève en une opération,
encore notée ∗, pour les ℓ-formes horizontales sur P à valeur dans E. Si Ω
est une telle ℓ-forme horizontale sur P il lui correspond, par image inverse,
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une ℓ-forme π∗
+(Ω), (resp. π

∗
−(Ω)) sur le fibré π∗

+(P ), (resp. π
∗
−(P )), image

inverse de P par π+ resp. π− ; ces formes sont horizontales et l’on peut parler
de leurs composantes de type (r, ℓ− r), etc. Avec ces conventions, on a :

8.9 Lemme

Soit P un fibré sur M , E un espace vectoriel complexe, et Ω une ℓ-forme
horizontale sur P à valeurs dans E. On a équivalence entre Ω + iℓ ∗ Ω = 0
(resp. Ω − iℓ ∗ Ω = 0), et l’annulation de la composante pure de type (0, ℓ)
de π∗

+(Ω) (resp. π
∗
−(Ω)).

Ce lemme est encore une conséquence immédiate du lemme 7.7.

Le lemme précédent, le théorème 4.6 et le théorème 4.8 conduisent, pour
la dimension 4 (ℓ = 2) à la forme générale du théorème de Atiyah et Ward
relatif à la transformation de Penrose pour les instantons.

8.10 Théorème (transformation de Penrose pour les

instantons)

SoitM une variété orientée de dimension 4 munie d’une structure conforme
telle que H+(T (M)), (resp. H−(T (M))), soit une variété complexe ; soient G
un groupe de Lie complexe et U un sous-groupe de Lie réel de G dont l’algèbre
de Lie est une forme réelle de celle de G. La projection π+ : H+(T (M)) → M ,
(resp. π− : H−(T (M)) → M), induit, par image inverse, une bijection entre
les U -fibrés principaux sur M munis de connexions dont les formes de cour-
bure satisfont Ω = ∗Ω, (resp. Ω = − ∗ Ω), et les U -fibrés principaux sur
H+(T (M)), (resp. H−(T (M))) tels que les G-fibrés principaux correspon-
dant par extension du groupe structural sont des fibré holomorphes sur
H+(T (M)), (resp. H−(T (M))), holomorphiquement triviaux sur les fibres
de la fibration π+ = H+(T (M)) →M (resp. π− : H−(T (M)) →M).

Démonstration. Soit R un fibré principal surM de groupe structural U muni
d’une connexion ω dont la courbure Ω satisfait Ω = ∗Ω, soit Q = π∗

+(R)
l’image inverse par π+ de R et P le G-fibré principal sur H+(T (M)) conte-
nantQ. L’image inverse de ω par π+ définie, par extension à P , une connexion
sur P telle que sa courbure a, en vertu du lemme 8.9, une composante pure
de type (0,2) qui est nulle ; il résulte de 4.6 que P a une structure unique de
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fibré holomorphe pour laquelle cette connexion est pure de type (1,0). Par
construction, la courbure de cette connexion sur P s’annule sur les fibres de
la fibration π+ : H+(T (M)) → M ; il en résulte (en appliquant 4.6 aux fibres)
que P est holomorphiquement trivial sur les fibres de cette fibration.
Inversement si P est un fibré principal holomorphe sur H+(T (M)) de groupe
structural G et si Q est un sous-fibré réel de P de groupe structural U , on a,
d’après 4.8, une connexion unique sur Q dont l’extension à P est pure de type
(1,0). Si P est holomorphiquement trivial sur les fibres de π+ : H+(T (M)) →
M , cette connexion est plate sur les fibres de π+ : H+(T (M)) → M . Il en
résulte que l’on peut “pousser la situation sur M” ; i.e. on a un fibré prin-
cipal R sur M de groupe structural U et une connexion sur R tels que Q
est l’image inverse par π+ de R et que la connexion de Q est l’image inverse
par π+ de celle de R. Comme, par construction, la composante pure de type
(0,2) de la courbure de la connexion de Q étendue à P est nulle, le lemme
8.9 implique que la courbure Ω de la connexion de R vérifie Ω = ∗Ω.
Aux isomorphismes de U -fibrés avec connexions sur M correspond, par la
construction ci-dessus les isomorphismes deG-fibrés holomorphes surH+(T (M))
avec la structure supplémentaire décrite dans l’énoncé du théorème. On rai-
sonne de même avec les signes opposés. �
On retrouve le cas le plus usuel en prenat U = SU(2), G = SL(2,C) et
M = S4, ce qui implique H+(T (M)) ≃ P3(C) ≃ H−(T (M)).

8.11 Intégrabilité : cas de la dimension 4

SoitM une variété orientée de dimension 2ℓmunie d’une structure conforme.
D’après le lemme 6.5, la torsion de la structure presque complexe naturelle
de H(T (M)) s’annule en J ∈ H(Tx(M)) (x ∈ M), si et seulement si on a,
∀X, Y ∈ Tx(M)

[W (X, Y ) + JW (X, JY ) + JW (JX, Y )−W (JX, JY ), J ] = 0,

où [•, •] est le commutateur des endomorphismes de Tx(M) correspondant
et où W est la courbure conforme de Weyl. Dans le cas où ℓ = 2 W a une
décompositionW =W++W− avecW± = ±∗W±. SiW− = 0, (resp.W+ = 0)
la structure conforme de M est dite auto-duale (resp. anti-auto-duale). La
symétrie de W implique, avec nos conventions d’orientation [W,J ] = [W−, J ]
si J ∈ H+(T (M)) et [W,J ] = [W+, J ] si J ∈ H−(T (M)) ; (H+(R) est
l’ensemble des matrices orthogonales anti-symétriques qui sont anti-auto-
duales avec nos conventions d’orientation). Il en résulte que si W− = 0
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(resp.W+ = 0), la structure presque complexe naturelle deH+(T (M)), (resp.
H−(T (M)), est intégrable ; la réciproque est également vraie et résulte d’un
argument d’irréductibilité. (Dans les cas ℓ 6= 2, H+(T (M)) est complexe si
et seulement si M est conforme plate (ce qui implique que H−(T (M)) est
complexe)).

8.12 Définition

Soit M une variété de dimension 2ℓ munie d’une structure conforme.
Nous désignerons par ∧p,q

H H(T (M)) la restriction à H(T (M)) ⊂ I(T (M))
de ∧p,q

H I(T (M)) ; il résulte de 6.9 que ses éléments qui seront appelés formes
horizontales pures de type (p, q) sur H(T (M)) sont des formes pures de type
(p, q) pour la structure presque complexe naturelle de H(T (M)).

8.13 Remarque

En utilisant 7.9, on construit facilement une rétraction par déformation
de I(T (M)) sur H(T (M)). Ceci implique en particulier que la classification
des fibré sur I(T (M)) est la même que sur H(T (M)).
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9 Relation avec la théorie des spineurs

Dans ce paragraphe E désigne un espace euclidien de dimension 2ℓ et nous
utiliserons les notations et conventions du paragraphe 7. Par la suite, il sera
commode d’adopter la définition suivante concernant les spineurs associés à
E.

9.1 Spineurs

On appellera espace de spineurs associé à E un espace hilbertien S dans
lequel on a une représentation hermitienne irréductible γ de l’algèbre de
Clifford C(E∗) du dual E∗ de E. Les éléments de S seront appelés spineurs.
Autrement dit, on a une application linéaire (réelle) γ de E∗ dans l’espace des
opérateurs hermitiens sur S telle que γ(ω1)γ(ω2) + γ(ω2)γ(ω1) = 2(ω1, ω2)1l
∀ω1, ω2 ∈ E∗ et telle que le commutant γ(E∗)′ de γ(E∗) dans l’algèbre End(S)
se compose des multiples de l’identité 1l de S. Il revient au même de dire que
l’on a une application linéaire complexe γ : E∗

c → End(S) satisfaisant à ce
qui précède et à : γ(ω)∗ = γ(ω̄), ∀ω ∈ E∗

c .
Il est classique, et facile à démontrer, que ces conditions spécifient (γ, S) à
une équivalence unitaire près. On a : dim(S) = 2ℓ.
Si ψ est un spineur non nul, l’ensemble des ω ∈ E∗

c satisfaisant à γ(ω)ψ = 0
est un sous-espace totalement isotrope I(ψ) de E∗

c pour (•, •). On est amené
à la définition suivante due à E. Cartan.

9.2 Spineurs simples

Un spineur non nul ψ sera appelé spineur simple (spineur pur dans la ter-
minologie de C. Chevalley) si I(ψ) est maximal isotrope, i.e. si dim(I(ψ)) = ℓ.
L’ensemble des spineurs simples sera désigné par S.
L’ensembe P (S) des directions de spineurs simples est une sous-variété algé-
brique complexe de l’espace projectif complexe P (S) ≃ P2ℓ−1(C).
Il résulte de la proposition 7.2 que à tout ψ ∈ S correspond un J ∈ H(E)
unique pour lequel on a I(ψ) = ∧1,0E∗

J ; J ne dépend en fait que de la direc-
tion [ψ] de ψ. On définit ainsi, ([ψ] 7→ J = i([ψ])), une application algébrique
i de P (S) dans H(E) ; i : P (S) → H(E). Par ailleurs, et c’est le point de
départ de l’approche géométrique à la théorie des spineurs de E. Cartan, les
sous-espaces isotropes de dimension ℓ de E∗

c sont paramétrés par P (S). On
peut donc résumer la situation par le théorème suivant.
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9.3 Théorème

L’application i : P (S) → H(E) est un isomorphisme de variétés com-
plexes.

Par la suite, lorsque cela n’entrâıne pas de confusion, nous identifierons
P (S) à H(E) par cet isomorphisme.

9.4 Définition : le fibré naturel L

La restriction à P (S) du fibré tautologique sur P (S) est un fibré vec-
toriel complexe holomorphe hermitien de rang 1 sur H(E) que nous no-
terons L → H(E) et qui sera appelé fibré naturel de rang 1 sur H(E),
(L = S ∪ {section nulle}). Nous reviendrons ultérieurement sur l’étude des
propriétés de L et sur ses relations avec le fibré canonique de H(E) et le fibré
∧ℓ,0E∗ qui sont tous deux également des fibrés holomorphes hermitiens de
rang 1 sur H(E).

9.5 Proposition

Le fibré hermitien (⊕k≥0 ∧0,k E∗) ⊗ L est isomorphe au fibré trivial de
fibre S sur H(E) par un isomorphisme tel que, si Φ désigne l’application à
valeurs dans S correspondante, on a :

Φ(ω∧ϕ) = 1/
√
2γ(ω)Φ(ϕ), ∀ω ∈ ∧0,1E∗

J , ∀ϕ ∈ (⊕k≥0∧0,kE∗
J)⊗LJ , ∀J ∈ H(E)

Démonstration. Soit J ∈ H(E), on a

γ

(
ω1√
2

)

γ

(
ω2√
2

)

+ γ

(
ω2√
2

)

γ

(
ω1√
2

)

= 0,

et

γ

(
ω1√
2

)∗
γ

(
ω2√
2

)

+ γ

(
ω2√
2

)

γ

(
ω1√
2

)∗
= 〈ω1|ω2〉1l, ∀ω1, ω2 ∈ ∧1,0E∗

J .

Il en résulte que si ψ ∈ LJ , ‖γ
(

ω1√
2

)

. . . γ
(

ωk√
2

)

ψ‖ = ‖ω1∧· · ·∧ωk‖•‖ψ‖ et on
définit Φ par Φ(ω1,∧ · · ·∧ωk)⊗ψ) = (1/

√
2)kγ(ω1) . . . γ(ωk)ψ, ∀ω1, . . . , ωk ∈

∧0,1E∗
J . �
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9.6 Remarque

Les γ
(

ω√
2

)

, ω ∈ ∧1,0E∗
J et leurs adjoints satisfont aux relations d’anti-

commutation canonique et sont irréductibles ; la direction correspondante
LJ ∈ P (S) est la direction unique du vide associé. Ceci est une manière de
montrer la bijectivité de l’application i du théorème 9.3. L’action des rota-
tions sur H(E) correspond aux transformations de Bogoliubov, les spineurs
simples sont tous les vides possibles et le contenu de 9.5 est la représentation
de Fock familière.
Aucune des terminologies “spineur simple” (E. Cartan) et “spineur pur” (C.
Chevalley) n’est satisfaisante et cette remarque montre que la terminologie
spineur de Fock serait bien mieux adaptée.

9.7 Semi-spineurs

Supposons E orienté. L’action de SO(E) sur E∗ correspond à l’action
adjointe de son revêtement d’ordre 2, Spin(E), sur γ(E∗) ; Spin(E) est ainsi
un sous-groupe de SU(S) et S est somme directe de deux sous-espaces iso-
morphes S+ et S− irréductibles pour l’action de spin(E). Les éléments de ces
deux sous-espaces sont appelés semi-spineurs. L’action projective de Spin(E)
qui est une action de SO(E) laisse invariant P (S) et correspond sur P (S) à
l’action de SO(E) sur H(E). Comme, pour cette action, H(E) est composé
des deux orbites H+(E) et H−(E), les spineurs simples sont nécessairement
des semi-spineurs. On a S = S+ ∪S− avec P (S±) = H±(E) et on choisira
l’indexation par ± dans la décomposition S = S+ ⊕ S− de manière à avoir
S± ⊂ S± ; S+, (resp. S−), est irréductible sous l’action de Spin(E), ce qui
implique que S+, (resp. S−), est engendré par S+, (resp. S−).

L’application Φ de 9.5 induit les isomorphismes

ΦJ : (⊕p≥0 ∧0,2p E∗
J)⊗ LJ ≃ S+, ∀J ∈ H+(E)

ΦJ : (⊕p≥0 ∧0,2p+1 E∗
J)⊗ LJ ≃ S−, ∀J ∈ H+(E)

ΦJ : (⊕p≥0 ∧0,2p E∗
J)⊗ LJ ≃ S−, ∀J ∈ H−(E)

ΦJ : (⊕p≥0 ∧0,2p+1 E∗
J)⊗ LJ ≃ S+, ∀J ∈ H−(E)
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9.8 Exemples en basse dimension

Soit J ∈ H+(E), alors Φ
−1
J composé avec la projection

(⊕p≥0 ∧0,2p E∗
J)⊗ LJ → (C⊕ ∧0,2E∗

J)⊗ LJ

est surjective de S+ sur (C⊕∧0,2E∗
J)⊗LJ\{0} comme on le voit en utilisant

le fait que l’algèbre de Lie de Spin(E) est engendré par les [γ(ω1), γ(ω2)] avec
ω1, ω2 ∈ E∗ et que S+ est invariant dans l’action de Spin(E). Il en résulte que
pour ℓ ≤ 3 on a S+ = S+, i.e. les spineurs simples sont tous les semi-spineurs
non nuls. Ceci permet de retrouver

H+(R
2) = P (S+) = P (S+) ≃ P0(C)

H+(R
4) = P (S+) = P (S+) ≃ P1(C)

H+(R
6) = P (S+) = P (S+) ≃ P3(C)

Mais pour ℓ ≥ 4 l’inclusion S+ ⊂ S+ est stricte car dim(S+) = 2ℓ−1 tandis

que dim(S+) = dim(H+(R
2ℓ))+1 = ℓ(ℓ−1)

2
+1 et que l’on a 2ℓ−1 > ℓ(ℓ−1)

2
+1,

∀ℓ ≥ 4.
Revenons à l’étude du fibré L→ H(E).

9.9 Proposition

Pour ℓ ≥ 2,−c1(L ↾ H+(R
2ℓ)), (resp.−c1(L ↾ H−(R

2ℓ))), est le générateur
de H2(H+(R

2ℓ) ≃ Z (resp. H2(H−(R
2ℓ)) ; c1(•) désignant la première classe

de Chern.

Démonstration. La démonstration du corollaire 8.6 montre que dans la fibra-
tion H+(R

2ℓ+2) → S2ℓ, l’injection d’une fibre H+(R
2ℓ) ⊂ H+(R

2ℓ+2) induit
des isomorphismes Hn(H+(R

2ℓ)) ≃ Hn(H+(R
2ℓ+2)) pour n < 2ℓ. La restric-

tion du fibré L de H+(R
2ℓ+2) à la fibre H+(R

2ℓ) étant le fibré L naturel sur
H+(R

2ℓ), on a le résultat de la proposition par récurrence sur ℓ à partir de
ℓ = 2 où L est le fibré tautologique de P1(C) (≃ H+(R

4)). �

Le cas ℓ = 1 est trivial car H±(R
2) = {I±}. Il résulte de la proposition

précédente que tout fibré complexe de rang 1 sur H±(E) (on suppose E
orienté) est isomorphe, comme fibré C∞ ou C0, à une puissance tensorielle
du fibré naturel ou de son dual sur H±(E). Dans le cas de ∧ℓ,0E∗ et du fibré
canonique, nous voulons aller plus loin et les identifier en tant que fibrés
holomorphes hermitiens. Nous nous servirons du lemme suivant.
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9.10 Lemme

Soit O un ouvert contractile de H(E) sur lequel on a une section ϕ du
fibré naturel de rang 1 telle que ‖ϕ‖ = 1 et une section (ω1, . . . , ωℓ) du fibré
des repères orthonormés de ∧1,0E∗. Alors il existe une fonction réelle θ sur
O tel que l’on ait

dϕ = 1/2(
∑

m<n

(ωm, dωn)γ(ω̄m)γ(ω̄n) +
∑

k

(ω̄k, dωk) + idθ)ϕ

où dϕ (resp. dωk) est la différentielle de ϕ comme fonction à valeurs dans S
(resp. dans E∗

c ).

Démonstration. On peut écrire dϕ = 1
4

∑

m,n αm,nγ(ω̄
m)γ(ω̄n)ϕ + 1

2
αϕ, où

αm,n et α sont des 1-formes sur O car un spineur simple se déduit d’un
autre par une transformation de Spin(E) combiné à une homotétie, ‖ϕ‖ = 1
entraine α + ᾱ = 0. En prenant la différentielle de γ(ωm)ϕ = 0 et en te-
nant compte de γ(ωn)ϕ = 0, il vient : αm,n = (ωm, dωn). En écrivant alors
d2ϕ = 0, on obtient dα+

∑

m,n(ω
m, dωn)∧ (ω̄m, dω̄n) = 0, ce qui peut s’écrire

d(α−∑k(ω̄
k, dωk)) = 0. Il en résulte α =

∑
(ω̄k, dωk) + idθ ce qui achève la

démonstration. �

9.11 Théorème

Comme fibrés vectoriels complexes holomorphes hermitiens de rang 1 sur

H(E), ∧ℓ,0E∗ est isomorphe à L⊗ L et le fibré canonique ∧ ℓ(ℓ−1)
2

,0T ∗(H(E))
de H(E) est isomorphe à L⊗2(ℓ−1). Si L′ est un fibré holomorphe hermitien
de rang 1 sur H′E) tel que L′⊗p est isomorphe à L⊗p pour un entier p ≥ 1,
alors L′ est isomorphe à L.

Démonstration. Un isomorphisme de fibrés holomorphes hermitiens est un
isomorphisme de fibrés différentiables hermitiens interchangeant leurs connexions
canoniques de fibrés holomorphes hermitiens, i.e. leurs connexions hermi-
tiennes de type (1,0), (c’est un cas particulier des théorèmes 4.6 et 4.8).

Reprenons les notations du lemme 9.10. La connexion canonique de L
dans la section ϕ est 〈ϕ|dϕ〉 = 1

2
(
∑

k(ω̄
k, dωk) + idθ). Il en résulte que la

connexion de L⊗L dans la section unitaire e−iθϕ⊗ϕ est
∑

k(ω̄
k, dωk) ce qui
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est la connexion de ∧ℓ,0E∗ dans la section ω1∧ · · ·∧ωℓ. Soit Oα un recouvre-
ment de H(E) par des ouverts contractiles et soit λα, (resp. µα), des sections
unitaires de ∧ℓ,0E∗, (resp. L ⊗ L) au-dessus des Oα telles que pour tout α,
la forme de connexion ωα de ∧ℓ,0E∗ dans λα soit égale à celle de L⊗2 dans
µα. Soient gαβ et ℓαβ = gαβuαβ les fonctions de transitions correspondantes
(gαβ = 〈λα|λβ〉 sur Oα∩Oβ) ; on a duαβ = 0 puisque les formes de connexion
sont les mêmes dans les 2 systèmes de section. uαβ définit donc un cocycle
à valeurs dans U(1) et on peut l’écrire uαβ = u−1

α uβ où uα ∈ U(1) puisque
H1(H(E)) = 0 (corollaire 8.6). Les sections u−1

α µα de L ⊗ L ont alors les
mêmes fonctions de transition que les sections λα de ∧ℓ,0E∗ et les formes de
connexions sont les mêmes dans ces systèmes de sections, ce qui prouve que
∧ℓ,0E∗ ≃ L⊗2comme fibrés holomorphes hermitiens.

Le théorème 7.5 implique que le fibré canonique est isomorphe à
(∧ℓ,0E∗)⊗ℓ−1 donc à L⊗2(ℓ−1), comme fibré holomorphe hermitien.
Si L′⊗p ≃ L⊗p, (p ≥ 1), on peut trouver des sections unitaires ϕα de L et
ϕ′
α de L′ au-dessus des Oα telles que les formes des connexions canoniques

de L et L′ soient les mêmes dans ces 2 systèmes de sections et telles que les
fonctions de transitions gαβ et g′αβ respectives satisfassent (gαβ)

p = (g′αβ)
p.

On a donc g′αβ = gαβzαβ où zαβ est dans le groupe des racines p-ième de
l’unité. Comme H1(H(E)) = 0, zαβ = z−1

α zβ où les zα sont des racines p-ième
de 1. En remplaçant les ϕ′

α par z−1
α ϕ′

α, on a 2 systèmes de sections unitaires
sur L et L′ ayant les mêmes fonctions de transitions et dans lesquelles les
formes de connexions sont identiques. Ceci prouve que L′ ≃ L comme fibrés
holomorphes hermitiens. �

9.12 Remarque

Au départ, on a défini le fibré naturel de rang 1 sur H(E), L, à partir
de la théorie des spineurs ; il résulte de 9.11 que, à un isomorphisme près, on
peut le définir comme étant la “racine carrée” de ∧ℓ,0E∗ par exemple (comme
fibré holomorphe hermitien).
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10 Structures spinorielles, opérateurs associés

de Dirac et transformation de Penrose

Dans ce paragraphe, ρ : Spin(n) → SO(n) désigne le revêtement connexe
(simplement connexe pour n ≥ 3) d’ordre deux du groupe SO(n), (1 →
Z/2 → Spin(n)

ρ→ SO(n) → 1). Bien qu’il soit possible d’être plus général,
nous supposerons que M est une variété riemannienne orientée de dimension
n pour définir les structures spinorielles.

10.1 Structures spinorielles

Une structure spinorielle surM est une paire, (P, ρ̃) où P = P (M, Spin(n))
est un fibré principal surM de groupe structural Spin(n) et où ρ̃ est un homo-
morphisme de fibrés principaux sur M de P (M, Spin(n)) sur le fibré R+(M)
des repères orthonormés d’orientation positive surM induisant le revêtement
ρ : Spin(n) → SO(n) pour les groupes de structures.
Par la suite, nous supposons M de dimension 2ℓ, E désigne R

2ℓ muni de
son produit scalaire et de son orientation usuels, S est un espace de spineurs
associé à E = R2ℓ et nous utilisons les notations du paragraphe 9 pour les
spineurs simples, les semi-spineurs, etc. En particulier, Spin(E) = Spin(2ℓ) ⊂
SU(2ℓ) = SU(S).

Soit (P, ρ̃) une structure spinorielle sur M ; on a un fibré vectoriel hermi-
tien SP sur M de fibre type S associé à P et à l’action de Spin(E) sur S. SP

sera appelé le fibré des spineurs sur M correspondant à (P, ρ̃). De même, on
a un fibré SP des spineurs simples sur M de fibre type S qui est un sous-
fibré de SP (SP ⊂ SP ). Le fibré P (SP ) des directions de spineurs simples
dans SP ne dépend pas de (P, ρ̃) ; on peut l’identifier (d’après 9.3) au fibré
H(T (M)) qui est un fibré associé à R+(M) (de fibre type H(E) = H(R2ℓ)
pour l’action de SO(2ℓ) sur H(R2ℓ)). SP s’identifie donc au fibré des repères
(ou des directions) d’un fibré vectoriel complexe de rang 1, LP , sur H(T (M))
correspondant au fibré naturel de rang 1, L → H(R2ℓ). LP est un fibré her-
mitien de rang 1 sur H(T (M)) qui dépend de la structure spinorielle (P, ρ̃)
sur M ; nous dirons que LP → H(T (M)) est le fibré naturel de rang 1 sur
H(T (M)) correspondnat à la structure spinorielle (P, ρ̃), (ou P lorsque cela
n’entrâıne pas de confusion), sur M .
Le théorème 9.11 implique que ∀x ∈M , les restrictions des fibrés LP ⊗LP et
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∧ℓ,0
H H(T (M)) à H(T(M)) cöıncident (comme fibrés hermitiens de rang 1) ; il

n’est pas difficile de voir que la définition des structures spinorielles implique
que LP ⊗LP cöıncide avec ∧ℓ,0

H H(T (M)) sur H(T (M)) tout entier et que l’on
a :

10.2 Théorème

La correspondance P 7→ LP (= η) est une bijection de l’ensemble des
structures spinorielles P sur M sur l’ensemble des fibrés hermitiens η de
rang 1 sur H(T (M)) satisfaisant η ⊗ η = ∧ℓ,0

H H(T (M)).

Dans cet énoncé, il est entendu que l’on a muni ∧ℓ,0
H (T (M)) de sa struc-

ture hermitienne associée à la métrique de M et que, pour écrire l’égalité, on
a choisi une fois pour toutes une identification de L⊗L avec ∧ℓ,0E∗, (comme
on a choisi une fois pour toutes un espace S de spineurs associé à E = R2ℓ).

Un corollaire immédiat de 10.2 qui ne se réfère pas à une structure rie-
mannienne particulière sur M est le résultat suivant.

10.3 Corollaire

SoitM une variété de dimension 2ℓ. Pour que la seconde classe de Stiefel-
Whitney de M soit nulle, il faut et il suffit que le fibré ∧ℓ,0

H I(T (M)) admette
une racine carrée. Les racines carrées, (i.e. les classes de fibrés η de rang
1 sur I(T (M)) tels que η ⊗ η ≃ ∧ℓ,0

H I(T (M))), sont alors classifiées par la
cohomologie H1(M,Z/2).

Pour passer de 10.2 à 10.3, nous avons utilisé la remarque 8.13 permet-
tant de remplacer I(T (M)) par H(T (M)) (pour une structure riemannienne
arbitraire sur M) et nous avons utilisé un résultat classique concernant les
structures spinorielles.
Supposons que M admette une structure presque complexe isométrique, i.e.
on a une section J de H(T (M)) → M . Alors, 9.11 implique que dans 10.2
on peut se restreindre à cette section.

10.4 Corollaire

Soit M une variété presque hermitienne de dimension réelle 2ℓ. M admet
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une structure spinorielle si et seulement si son fibré canonique ∧ℓ,0T ∗(M)
(= restriction de ∧ℓ,0

H H(T (M)) à la section J) admet une racine carrée. Les
structures spinorielles sur M sont indexées par ces racines carrées (aux iso-
morphismes près).

10.5 Exemples

1) On sait que le fibré canonique de Pn(C) est la (n + 1)-ième puis-
sance tensorielle du fibré tautologique, lequel correspond à la classe −1 ∈
H2(Pn(C)) = Z ; il en résulte que le fibré canonique n’admet pas de racine
carrée si n+1 est impair et qu’il en admet une unique si n+1 est pair. 10.4
implique donc, (le résultat classique), que les espaces projectifs complexes
de dimensions paires, P2ℓ(C), n’admettent pas de structure spinorielle tandis
que, P2ℓ+1(C) en admettent une.

2) Dans 8.4, nous avons vu que H(T (S2ℓ)) est identique à H(R2ℓ+2) ;
pour le faire, nous avons considéré les plongements successifs S2ℓ ⊂ R2ℓ+1 ⊂
R2ℓ+1 × R = R2ℓ+2. La manière dont nous avons raisonné dans 8.4 montre
que l’on a

∧ℓ+1,0(R2ℓ+2)∗ = ∧ℓ,0
H H(T (S2ℓ))⊗ C = ∧ℓ,0

H H(T (S2ℓ))

Il en résulte, (en appliquant 9.11), que S2ℓ admet une structure spinorielle
unique, (ce qui est bien connu), et que le fibré naturel de rang 1 surH(T (S2ℓ))
correspondant est identique au fibré naturel de rang 1 sur H(R2ℓ+2), (défini
en 9.4).

10.6 Spineurs et formes différentielles

Soit P une structure spinorielle sur M et SP le fibré des spineurs corres-
pondant. Il résulte des définitions et de la proposition 9.5 que l’image inverse
π∗(SP ) par π : H(T (M)) →M de SP est isomorphe au fibré

(⊕k≥0 ∧0,k
H H(T (M)))⊗ LP

où LP est le fibré naturel de rang 1 sur H(T (M)) correspondant à P . En
identifiant ces deux fibrés sur H(T (M)), on peut considérer que les champs
spinoriels sur M se relèvent en des formes différentielles inhomogènes à va-
leurs dans LP sur H(T (M)) n’ayant que des composantes pures de type (0, k)
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et certaines propriétés, supplémentaires.
Pour chaque x ∈M et chaque élément ω de l’espace cotangent complexifié en
x a M , on a une multiplication de Clifford γP (ω) qui est un endomorphisme
de la fibre de SP en x et correspond à l’opération γ de 9.1 ; γP : T ∗(M)⊗C →
End(SP ) est un homomorphisme de fibrés vectoriels complexes surM . γP (ω̄)
est l’adjoint de γP (ω) pour la structure hermitienne de SP .

γP se relève à H(T (M)) en un homorphisme

γ̃P : ∧1
HH(T (M)) → End(π∗(SP )) = End((⊕k ∧0,k

H H(T (M))⊗ LP ))

et il résulte de la proposition 9.5 que la restriction de γ̃P à ∧0,1
H H(T (M))

n’est autre que 1/
√
2 fois le produit extérieur de ∧0,1

H H(T (M)) par

(⊕k ∧0,k
H H(T (M)))⊗ LP

i.e. on a : √
2γ̃P (ω)ϕ = ω ∧ ϕ,

∀ω ∈ ∧0,1
H H(T (M)) et ϕ ∈ ⊕k ∧0,k

H H(T (M)) ⊗ LP (au même point de
H(T (M))

10.7 Opérateur de Dirac

P etM étant comme dans 10.6 la connexion riemannienne deM se relève
en une connexion unique sur P . Nous désignerons par ∇P la différentielle co-
variante correspondante des sections de SP ; ∇P : Γ(SP ) → (SP ⊗ T ∗(M)).
La multiplication de Clifford γP définit canoniquement une application de
Γ(SP ⊗T ∗(M)) dans Γ(SP ) que nous noterons encore γP : Γ(SP ⊗T ∗(M)) →
Γ(SP ) (γP (ψ⊗ω) = γP (ω)ψ). Par composition, on a un opérateur différentiel
de premier ordre, DP = γP ◦ ∇P (= “γP (∇P )”), sur Γ(SP ) qui est appelé
opérateur de Dirac.

L’opérateur de DiracDP se relève àH(T (M)) en un opérateur D̃P . L’ana-
lyse précédente (10.6) suggère que, dans les “bons cas” D̃P est proportionnel
à la partie formellement hermitienne d’un opérateur de cohomologie ∂̄ sur les
formes à valeurs dans LP . A priori, les “bons cas” sont ceux pour lesquels la
structure presque complexe deH(T (M)) (resp. deH+(T (M)) ouH−(T (M)))
est intégrable ; en effet, LP est alors canoniquement un fibré holomorphe sur
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H(T (M)) (resp. H+(T (M)) ou H−(T (M)))et on a un opérateur ∂̄ bien défini
sur les formes à valeurs dans LP .

Examinons d’abord le cas où M est plate.

10.8 Proposition

SoitM une variété riemannienne plate de dimension 2ℓ et P une structure
spinorielle sur M . On a pour tout champ spinoriel ψ ∈ Γ(SP )

√
2π∗(DPψ) = (∂̄ + ∂̄+)π∗(ψ)

où π∗(ψ) est (comme dans 10.6) la forme différentielle inhomogène surH(T (M))
à valeurs dans LP correspondant à ψ et ∂̄+ désigne l’adjoint formel de
l’opérateur de cohomologie ∂̄ sur les formes à valeurs dans le fibré holo-
morphe LP sur H(T (M)).

Démonstration. Les formes horizontales du type π∗(ψ) sont stables par ∂̄ et
∂̄+. On peut se restreindre à une section horizontale, i, de π : H(T (M)) → M .
L’énoncé étant de nature locale sur M , on peut se ramener au cas M = R2ℓ.
Le fibré LP est alors trivial sur i et tout revient à identifier isométriquement
R2ℓ à Cℓ (via la section i) et à identifier S (ou plutôt π∗(S) ↾ i) ) à l’algèbre
extérieure construite sur Cℓ∗. Les champs spinoriels sont alors les formes
différentielles sur Cℓ n’ayant que des composantes pures de types (0, k), (k =
0, 1, . . . , ℓ) ; si ω est une forme de type (0, 1),

√
2γ(ω) est la multiplication

extérieure par ω et γ(ω̄) = γ(ω)+. On a donc
√
2γ(d)ψ = (∂̄ + ∂̄+)ψ ce qui

est le résultat cherché. �

10.9 Corollaire

Soit M une variété riemannienne compacte conforme plate de dimension
2ℓ et soit P une structure spinorielle sur M . On a une injection canonique
de l’espace des solutions de DPψ = 0 (ψ ∈ Γ(PP )) dans la cohomologie
⊕k=ℓ

k=0H
0,k(H(T (M)), LP ).

En effet, l’équation DPψ = 0 est invariante conforme (on peut rendre DP

invariant conforme en considérant les spineurs de poids 2ℓ− 1/2), “on peut
donc se ramener au cas plat et utiliser 10.8”. La compacité de M implique
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que l’on a séparément ∂̄π∗(ψ) = 0 et ∂̄+π∗(ψ) = 0 et le résultat est une
conséquence de la théorie harmonique sur les variétés complexes compactes.

10.10 Remarques

a) Ce résultat suggère qu’il est possible de généraliser aux dimensions
paires la version riemannienne de la transformation de Penrose des équations
de champs linéaires invariantes conformes sur les variétés conformes plates.
De ce point de vue 10.9 est incomplet car, en dimension 4, on a essentielle-
ment une bijection.

b) Si M est orientée, on peut se restreindre à H+(T (M)) et les solutions
de DPψ = 0 pour les semi-spineurs dans SP+ (resp. SP−) correspondent à la
somme sur les valeurs paires (resp. impaires) de k des H0,k(H+(T (M)), LP ).

83
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Boutet de Monvel L., Douady A. et Verdier J.L., eds. Progress in Ma-
thematics 37, Birkhaüser 1983, pp. 1-42.
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11 Variétés quaternioniques

11.1 Définitions : GL(k,H) et GL(k,H) • Sp(1)
Soit e0, e1, e2, e3 la base canonique de R4 (euclidien orienté) ; on définit

sur R4 une structure d’algèbre associative en posant e0ek = eke0 = ek, e
2
0 = e0

ekeℓ = −δkℓ +
∑3

m=1 ǫkℓmem (k, ℓ = 1, 2, 3). e0 est l’unité de cette algèbre.
Si q = x0e0 + xkek, on définit son conjugué q̄ par q̄ = x0e0 − xkek ; on
a qq̄ = q̄q = ‖q‖2e0 = ((x0)2 +

∑
(xk)2)e0. Tout élément q 6= 0 a un in-

verse, q̄
‖q‖2 , donc l’algèbre ainsi définie est un corps appelé corps des qua-

ternions ; nous le désignerons par H. On considérera Hn comme un espace
vectoriel quaternionique à droite ; les applications linéaires quaternioniques
correspondent alors à la multiplicatio à gauche par les matrices à coeffi-
cients quaternions. Le groupe linéaire quaternionique GL(k,H) sera considéré
comme un sous-groupe de GL(4k,R) en identifiant Hk avec R

4k et nous po-
serons Sp(k) = GL(k,H)∩O(4k) (= groupe des isométries quaternioniques).
On a canoniquement Sp(1) = {q ∈ H|‖q‖2 = 1} ≃ SU(2) et GL(1,H) =
H\{0} = R+•Sp(1). On remarquera que les éléments de GL(k,H) préservent
l’orientation de R4k. On définit un homomorphisme GL(k,H) × Sp(1) →
GL(4k,R) noté (L, u) 7→ L • u en posant L • u(V ) = L(V ū) = L(V )ū,
∀V ∈ Hk, L ∈ GL(k,H) et u ∈ Sp(1) ; le noyau de cet homomorphisme est
{(1, 1), (−1,−1)} ≃ Z2, son image sera notéeGL(k,H)•Sp(1) (⊂ GL(4k,R)).

11.2 Définition de Z+(R
4n)

Dans le cas k = 1, on a : Sp(1) • Sp(1) = SO(4), GL(1,H) • Sp(1) =
CO+(4), GL(1,H) est l’ensemble des transformations conformes de R4 com-
mutant avec les matrices antisymmétriques anti-auto-duales (donc avec les
éléments de H+(R

4) (voir 7)).
De manière générale, la multiplication à droite Ju, par

∑3
1 u

kek dans Hn avec
~u2 = 1 est une structure complexe isométrique d’orientation positive sur R4n

(Ju ∈ H+(R
4n) ; nous désignerons l’ensemble de ces structures complexes sur

R
4n par Z+(R

4n), c’est une sous-variété algébrique complexe de H+(R
4n) qui

est isomorphe à P1(C) = H+(R
4). GL(n,H) est le sous-groupe de GL(4n,R)

laissant Z+(R
4n) invariant point par point tandis que GL(n,H) • Sp(1) est

le sous-groupe de GL(4n,R) laissant globalement Z+(R
4n) invariant ; il est

évident que GL(n,H) • Sp(1), (et même 1 • Sp(1)), opère transitivement sur
Z+(R

4n).
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11.3 Définition des espaces projectifs quaternioniques

L’ensemble des (directions) sous-espaces quaternioniques de dimension 1
de Hn+1 est appelé espace projectif quaternionique de dimension quaternio-
nique n ; nous le noterons Pn(H). Pn(H) est le quotient de Hn+1\{0} par la
relation d’équivalence v1 ∼ v2 si v1 = v2q, (q ∈ H, q 6= 0) nous munirons
Pn(H) de la topologie quotient. Soit Uk (k = 0, . . . , n) l’ouvert de Pn(H)
image de {(q0, q1, . . . qn) ∈ H

n+1|qk 6= 0} ; posons pour ξ ∈ Uk

ϕk(ξ) = (q0q
−1
k , . . . , qk−1q

−1
k , qk+1q

−1
k , . . . , qnq

−1
k ) ∈ H

n = R
4n,

où (q0, . . . , qn) est au-dessus de ξ. Si ξ ∈ Uk ∩ Uℓ, on a évidemment
d(ϕℓ ◦ ϕ−1

k )x ∈ GL(n,H) • Sp(1), ∀x ∈ ϕk(Uk ∩ U2) et ϕℓ ◦ ϕ−1
k est un

difféomorphisme de ϕk(Uk ∩Uℓ) sur ϕℓ(Uk ∩Uℓ). On a ainsi un atlas compa-
tible avec ΓGL(n,H)•Sp(1)(R

4n) sur Pn(H) et Pn(H) devient ainsi une variété

différentiable de type GL(n,H) • Sp(1), (voir dans 1.3), ou ce qui revient
au même, une variété différentiable munie d’une GL(n,H) • Sp(1)-structure
intégrable. On notera que cette structure n’est pas pas uneGL(n,H)-structure
et, en fait, il est impossible de munir Pn(H) d’une GL(n,H)-structure, (voir
l’exemple ci-dessous).

11.4 Exemple de P1(H) = S4

L’application de H2\{0} sur S4 définie par

(q0, q1) 7→ ξ =

(
2q0q̄1

‖q0‖2 + ‖q1‖2
,
‖q0‖2 − ‖q1‖2
‖q0‖2 + ‖q1‖2

)

passe au quotient et définit un difféomorphisme de P1(H) sur S4. On a donc
P1(H) = S4.
Il est connu que, pour ℓ 6= 1 et 6= 3, S2ℓ n’admet aucune structure presque
complexe ; comme, d’après 11.2, GL(1,H) ⊂ GL(R4

J) ≃ GL(2,C) pour
tout J ∈ Z+(R

4) = H+(R
4), il est clair que S4 = P1(H) n’admet pas de

GL(1,H)-structure.
Nous avons vu dans 11.2 que GL(1,H)•Sp(1) est le groupe CO+(4) des trans-
formations linéaires conformes préservant l’orientation de R

4 ; la
GL(1,H)•Sp(1)-structure intégrable de P1(H) = S4 est la structure conforme
plate orientée usuelle de S4

Ces préliminaires sont la motivation de la définition suivante.
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11.5 Variétés presque quaternioniques

Une variété différentiable de dimension 4k munie d’une GL(k,H)•Sp(1)-
structure sera appelée une variété presque quaternionique. Il résulte de 11.2
qu’une variété presque quaternionique est orientée et qu’une variété presque
quaternionique de dimension 4 n’est autre qu’une variété orientée de dimen-
sion 4 munie d’une structure conforme.

Soit g ⊂ gl(4k,R) l’algèbre de Lie de GL(k,H) • Sp(1) ; on peut mon-
trer que Hr,2(g) = 0 si r ≥ 2, de sorte que l’on n’a que deux obstructions
c0(P ) et c1(P ) à l’intégrabilité d’une GL(k,H) • Sp(1)-structure P sur V .
L’intégrabilité de P , i.e. c0(P ) = 0 = c1(P ), entrâıne que V est localement
isomorphe à Pk(H). Cela conduit à “relaxer” la condition c1(P ) = 0 et à
adapter la définition suivante.

11.6 Variétés quaternioniques

Une variété quaternionique est une variété (de dimension 4k) munie d’une
GL(k,H)•Sp(1)-structure admettant une connexion de torsion nulle (c0(P ) =
0).
Une variété de dimension 4k munie d’une GL(k,H)-structure sera appelée une
variété presque hyperquaternionique ; elle sera appelée hyperquaternionique
dans le cas où cette GL(k,H)-structure admet une connexion de torsion nulle.

11.7 Le fibré Z+(T (V ))

Soit V une variété presque quaternionique de dimension 4k ; on a un
fibré de fibre type Z+(R

4k) correspondant à l’action de GL(k,H) • Sp(1) sur
Z+(R

4k) associé à la GL(k,H)•Sp(1)-structure sur V . Nous noterons ce fibré
Z+(T (V )) ; Z+(T (V )) est parfois appelé espace des twisteurs de V . La struc-
ture complexe de Z+(R

4k) ≃ P1(C) est invariante par
GL(k,H) •Sp(1) et Z+(R

4k) est une sous-variété complexe de I+(R
4k), (voir

Chapitre 5). Il en résulte que Z+(T (V )) est un sous-fibré de I+(T (V )) dont
les fibres (isomorphes à P1(C) = H+(R

4)) sont des sous-variétés complexes
des fibres de I+(T (V )).
En particulier, pour toute connexion sur la GL(k,H) • Sp(1)-structure de
V , Z+(T (V )) est une sous-variété presque complexe de I+(T (V )) pour les
stuctures presque complexes associées (voir Chapitre 6).

87



11.8 Théorème

Soit V une variété quaternionique. Les structures presque complexes sur
Z+(T (V )) associées à deux connexions sans torsions sur la GL(k,H) •Sp(1)-
structure de V coincident (dimV = 4k). Si k est supérieur ou égal à 2, (i.e.
dimV ≥ 8), la structure presque complexe ainsi définie sur Z+(T (V )) est
intégrable.

On remarquera que pour k = 1 (dimV = 4) ce résultat est, en vertu de
11.2, un cas particulier du théorème 8.2.

Soit P la GL(k,H) • Sp(1)-structure de V et soit g(1) le prolongement
d’ordre 1 de l’algèbre de Lie g de GL(k,H)•Sp(1) ⊂ GL(4k,R) on a un fibré
associé g(1) à P sur V (voir 1) et la différence K de deux connexions sans
torsions sur P est une section de g(1). La première partie du théorème résulte
de 6.4 et du fait que si t ∈ g(1) on a : t(JX, JY )− Jt(JX, Y )− Jt(X, JY )−
t(X, Y ) = 0, ∀X, Y ∈ R4k et ∀J ∈ Z+(R

4k).

La deuxième partie s’obtient en utilisant 6.5 et la première identité de
Bianchi (=torsion nulle). On trouve en prenant des traces de combinaisons
appropriées que (k−1)N = 0 oùN est la torsion de la structure presque com-
plexe de Z+(T (V )) (associée à une quelconque des connexions sans torsion
sur P ).

11.9 Remarque sur la dimension 4

Dans 11.8, on retrouve la situation très particulière de la dimension 4.
En dimension 4, une GL(1,H) • Sp(1)-structure est une structure conforme
orientée donc elle admet toujours une connexion de torsion nulle (c0 = 0) ;
autrement dit, une structure presque quaternionique est quaternionique et
la structure presque complexe de Z+ = H+ n’est intégrable que si la struc-
ture conforme orientée est auto-duale (voir 8). C’est pourquoi, certains au-
teurs définissent les variétés quaternioniques de dimension 4 comme étant
des variétés de dimension 4 munies de structures conformes orientées auto-
duales. Pour d’autres auteurs, les variétés quaternioniques sont de dimensions
4k ≥ 8.
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11.10 Remarque sur le cas hyperquaternionique

GL(k,H) = GL(k,H) • 1 ⊂ GL(4k,R) opère trivialement sur Z+(R
4k)

comme on l’a vu dans 11.2 ; il en résulte que, si V est une variété presque
hyperquaternionique de dimension 4k, le fibré Z+(T (V )) est un fibré trivial
et les sections correspondantes, qui sont indexées par Z+(R

4k) ≃ P1(C), sont
des structures presque complexes sur V . Toute connexion sur la GL(k,H)-
structure de V est presque complexe pour chacune de ces structures presque
complexes sur V . Le théorème 3.4 implique donc que si V est hyperquater-
nionique toutes ces structures presques complexes indexées par P1(C) sont
intégrables.

11.11 Définitions supplémentaires

La multiplication à droite dansHk(≃ R4k) par les éléments deH détermine
un isomorphisme de H sur une sous-algèbre H+(R

4k) de l’algèbre End(R4k)
des endomorphismes de R4k (contenant 1l ∈ End(R4k)). Si V est une variété
presque quaternionique de dimension 4k on a un fibré H+(T (V )) associé à sa
GL(k,H) • Sp(1)-structure correspondant à l’action (adjointe) de
GL(k,H) •Sp(1) sur H+(R

4k), (l’action de GL(k,H) est triviale, on a en fait
une action adjointe de Sp(1) ≃ SU(2) i.e. une action de SO(3)). H+(T (V ))
est un fibré en algèbres de quaternions ; ce fibré est trivial si et seulement
si V est presque hyperquaternionique. De manière générale, nous appelle-
rons structure presque quaternionique sur une variété V un sous-fibré en
algèbres K du fibré des endomorphismes de T (V ) contenant l’identité et
dont les fibres sont isomorphes à H ; si K est trivial, nous parlerons de struc-
ture presque hyperquaternionique. Si V est munie d’une structure presque
quaternionique K, on peut munir ses espaces tangents Tx(V ) de structures
d’espaces vectoriels quaternioniques (à droite) mais T (V ) n’est un fibré vec-
toriel quaternionique (i.e. fonctions de transitions H-linéaires) que si K est
trivial (i.e presque hyperquaternionique). Toute structure presque quater-
nionique K sur V détermine donc une GL(k,H) • Sp(1)-structure sur V
pour un certain k (⇒ dimV = 4k) unique telle que K = H+(T (V )) ;
Z+(T (V )) = {q ∈ H+(T (V ))|q2 = −1l}, et q ∈ H+(T (V )) s’écrit de manière
unique q = r1l+ρu avec u ∈ Z+(T (V )), r ∈ R et ρ ∈ R+ (i.e.ρ ≥ 0). En parti-
culier, au voisinage de chaque point de V on peut trouver des sections locales
de Z+(T (V )) e1, e2, e3 satisfaisant eiej = −δij +

∑

k ǫijkek dans H+(T (V )) et
H+(T (V )) = R1l⊕ Re1 ⊕ Re2 ⊕ Re3 dans le domaine de ces sections.
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Si V est une variété presque quaternionique de dimension 4k, les connex-
ions linéaires ∇ telles que ∀X ∈ Γ(T (V )), ∇XΓ(H+(T (V )) ⊂ Γ(H+(T (V )))
seront appelées presque quaternioniques ; ce sont les connexions sur la
GL(4k,H) • Sp(1) structure de V (ce sont aussi les connexions laissant
Z+(T (V )) globalement invariant).

11.12 Variétés hyperkähleriennes

Une variété presque quaternionique V munie d’une métrique rieman-
nienne g telle que g(uX, uY ) = g(X, Y ), ∀X, Y ∈ Tx(V ), ∀u ∈ Z+(Tx(V )) et
∀x ∈ V (i.e. telle que Z+(T (V )) ⊂ H+(T (V ))) est appelée variété presque
hermitienne quaternionique. Nous dirons que V est kählerienne quaternio-
nique si la connexion riemannienne de V est presque quaternionique.

Une variété kählerienne quaternionique est une variété quaternionique
puisque la connexion riemannienne est sans torsion.
Une variété kählerienne quaternionique V sera appelée hyperkählerienne si sa
connexion riemannienne induit une connexion de courbure nulle surH+(T (V ))
(ou, ce qui revient au même sur Z+(T (V ))).

Si V est hyperkählerienne, les sections horizontales de Z+(T (V )) sont des
structures presque complexes isométriques et covariantes constantes ; il en
résulte (3.16) que V est kählerienne pour chacune de ces structures (presque)
complexes indexées par Z+(R

4k) = P1(C).

11.13 Cas de la dimension 4

Une variété riemannienne V de dimension 4 orienté est hyperkählerienne
si et seulement si sa courbure riemannnienne est auto-duale. En effet
Z+(T (V )) = H+(T (V )) est constitué par les structures complexes (sur les
Tx(V )) correspondant aux 2-formes de norme 1 anti-autoduales ; le “com-
mutant de Z+ dans les endomorphismes anti-symétriques” est constitué par
ceux qui sont auto-duals ⇒ l’énoncé en utilisant les symétries du tenseur de
courbure. (Pour le cas anti-autodual) il suffit de changer l’orientation pour
se ramener au cas auto-dual).
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11.14 Théorème

La courbure de Ricci d’une variété hyperkählerienne est nulle. Toute
variété kählerienne quaternionique de dimension 4k ≥ 8 est une variété d’Ein-
stein, (i.e. la courbure de Ricci est proportionnelle à la métrique).

Revenons à la dimension 4 pour laquelle on a des propriétés intéressantes
particulières.

11.15 Proposition

Soit V une variété riemannienne orientée de dimension 4 ; les propriétés
(a), (b) et (c) suivantes sont équivalentes

(a) V est kählerienne et sa courbure de Ricci est nulle.

(b) La courbure riemannienne de V est auto-duale (comme 2-forme).

(c) V est hyperkählerienne.

Démonstration. Montrons (a) ⇒ (b) ⇒ (c) ⇒ (a).

(a) ⇒ (b). Soit J ∈ Γ(H+(T (V ))) la structure presque complexe de la
variété kählerienne V . Comme ∇J = 0 pour la connexion riemannienne, on
a [Ω, J ] = 0, où Ω est la 2-forme de courbure riemannienne. Il en résulte
Ω = Ω+ + J ⊗ λ où Ω+ est (à valeurs dans les matrices anti-symmétriques
auto-duales) dans Γ(H−(T (V )) ⊗ ∧2T ∗(V )) et où λ est une 2-forme sca-
laire. L’annulation du tenseur de Ricci implique λ = 0. On a donc Ω = Ω+

et l’auto-dualité de Ω résulte de la symétrie du tenseur de courbure d’une
variété riemannienne (Ω = Ω+ ⇔ Ω = ∗Ω)

(b) ⇒ (c). Ω = ∗Ω ⇔ Ω = Ω+ ∈ Γ(H−(T (V )) ⊗ ∧2T ∗(V )) ⇔ [Ω, J ] = 0
∀J ∈ Γ(H+(T (V ))) ; autrement dit, la connexion riemannienne induit une
connexion de courbure nulle sur H+(T (V )). V est donc hyperkählerienne
avec Z+(T (V )) = H+(T (V )).

(c)⇒ (a). En choisissant une section horizontale de Z+(T (V )) = H+(T (V )),
on a une structure presque complexe pour laquelle V est kählerienne et l’an-
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nulation du tenseur de Ricci résulte de Ω = ∗Ω. �

11.16 Exemples : Solutions de Hawking

Soit V une variété riemannienne orientée de dimension 4 qui est hy-
perkählerienne. La proposition 11.15 (b) implique qu’au voisinage de tout
point de V existe un champ de repères (e0, e1, e2, e3) orthonormés d’orien-
tation positive, relativement auxquels la partie anti auto-duale de la forme
de la connexion riemannienne s’annule, i.e dans lequel la connexion ωa

b est
à valeurs matrice antisymétrique auto-duale. Soit (θ0, θ1, θ2, θ3) le corepère
dual et considérons les 2-formes anti auto-duales

jk = θ0 ∧ θk − θℓ ∧ θm

pour k ∈ {1, 2, 3}, (k, ℓ,m) étant la permutation cyclique de (1,2,3) corres-
pondante. Ces 2-formes constituent un champ de bases orthonormées des
2-formes anti auto-duales.
Les équations de structure et l’auto-dualité des ωa

b implique

djk = 0

pour tout k ∈ {1, 2, 3}. Inversement l’existence d’un tel champ local de bases
orthonormées de 2-formes anti auto-duales constituées par des formes fermées
sur une variété riemannienne orientée V implique que V est localement hy-
perkählerienne.
Cherchons à construire de tels jk en posant

θ0 =
1√
A0

(dx0 + Andx
n)

θk =
√

A0dx
k

où A0 et les Ak (k ∈ {1, 2, 3}) ne dépendent que des xk avec k ∈ {1, 2, 3} et
A0 > 0. On a

jk = (dx0 + Andx
n) ∧ dxk −A0dx

ℓ ∧ dxm

où (k, ℓ,m) est une permutation cyclique de (1,2,3). Les équations

djk = 0
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s’écrivent alors
∂kA0 = ∂ℓAm − ∂mAℓ

pour toute permutation cyclique (k, ℓ,m) de (1,2,3). Elles impliquent que A0

est harmonique
∆A0 = 0

Inversement si A0 est harmonique, on peut résoudre les équations ci-dessus en
Ak (grad(A0) = ~rot( ~A)) et la solution est unique au gradiant d’une fonction
des xk près (qui peut être absorbée dans une redéfinition de x0). La métrique
riemannienne correspondante

ds2 =
(dx0 + Andx

n)2

A0
+ A0

3∑

k=1

(dxk)2

est par construction hyperkählerienne.

Remarquons qu’en posant

A = A0dx
0 + Andx

n

et en tenant compte de ∂Aµ

∂x0 = 0, les équations précédentes pour les Aµ

sont équivalentes à l’anti auto-dualité de la 2-forme F = dA sur R4, (i.e.
F + ∗F = 0).

11.17 Analogue non linéaire de l’équation de Laplace

Supposons que V satisfasse les conditions équivalentes de la proposition
11.5. Alors, d’après 3.29 (3), la condition (a) de 11.5 implique que localement,
on peut trouver des coordonnées complexes z1 et z2 de V et un potentiel de
Kähler F tels que l’on ait

det(∂∂̄F ) = 1

Cette équation est un analogue non linéaire de l’équation de Laplace. En
effet, la solution plate triviale est

F0 = |z1|2 + |z2|2

et pour une petite perturbation

F = F0 + εφ
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l’équation précédente donne au premier ordre en ε

Tr(∂∂̄φ) = ∆φ = 0

ce qui est l’équation de Laplace pour le champ scalaire réel φ.

L’importance de cette remarque est que l’auto-dualité de la courbure cor-
respond à la version “euclidienne” d’un des 2 degrés d’hélicité du champ de
gravitation et que en faisant ce choix de coordonnées (de jauge) nous avons,
ainsi isolé un degré local des 2 degrés de liberté de la version riemannienne
du champ de gravitation ainsi que la version non linéaire de l’équation de La-
place satisfaite par l’approximation linéaire. Signalons par ailleurs que cette
équation non linéaire est du type Monge-Ampère complexe qui a été très
étudiée et qui est une “bonne version” non linéaire de l’équation de Laplace.
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Références pour le chapitre 11

– Alekseevskii, D.V. : Compact quaternion spaces. Funct. Anal. Appl. 2
(1968) 106-114.

– Bonan, E. : Sur les G-structures de type quaternionien. Cahiers Topo-
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12 Les équations de Yang et Mills

Dans ce chapitre nous rappelons différentes formulations des équations
de Yang et Mills et nous décrivons quelques exemples classiques de solu-
tions. Pour se rapprocher des notations utilisées en physique, les formes de
connections seront notées A et leur courbure F .

12.1 Equations de Yang et Mills

Soit M une variété pseudo-riemannienne orientée de métrique g et soit G
un groupe de Lie d’algèbre de Lie g. Un champ de jauge sur M de groupe
de structure G correspond à la donnée d’un G-fibré principal P sur M muni
d’une connexion A à un ismorphisme près de G-fibrés principaux sur M in-
terchangeant les connexions.

Soit P un G-fibré principal sur M et soit A une forme de connexion sur
P ; des équations pour A correspondent à des équations pour le champ de
jauge sous-jacent si elles sont invariantes de jauge, i.e. invariantes par les
isomorphismes de G-fibrés principaux sur M interchangeant les connexions.
A satifait aux équations de Yang et Mills (sans source) si l’on a :

∇ ∗ F = 0 (12.1)

où F = dA + 1/2[A,A] est la courbure de A, ∗ désigne l’opération de
Hodge sur les formes sur M relevée aux formes horizontales sur P et ∇
est la différentielle extérieure covariante associée à A. Ces équations sont
invariantes de jauge.

12.2 Remarque

(12.1) est invariant par changement d’orientation deM (i.e. par ∗ 7→ −∗)
et est local, il en résulte que, à ce stade, il n’est pas nécessaire de supposer
M orientable.

12.3 Action de Yang et Mills

Reprenons les notations de 12.1 et supposons que g soit muni d’une forme
bilinéaire symétrique non dégénérée, k, invariante par l’action adjointe de G.
A l’aide de k et de g, on peut définir, en chaque point de P , une forme
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bilinéaire symétrique non dégénérée (•, •) sur les p-formes horizontales à
valeurs dans g en ce point. En coordonnées locales {xµ} sur M et dans une
base {EA} pour g on a :

(H,H ′) = 1/p!
∑

A,A′,µℓ,µ
′

ℓ

kAA′gµ1µ′

1 . . . gµpµ′

pHA
µ1...µp

H ′A′

µ′

1...µ
′

p

F étant la courbure d’une forme de connexion A sur P , la fonction (F, F )
est constante sur les fibres de P ; c’est donc, canoniquement, une fonction sur
M . On définit alors l’action de Yang et Mills correspondante SY.M.(A) par

SY.M.(A) = −1/2

∫

(F, F ) volM (12.2)

volM étant la forme élément de volume de M et l’intégrale étant à prendre
au sens indéfini, i.e. on a une action SO

YM(A) pour chaque région O de M
telle que l’on puisse intégrer.

Les équations de Lagrange correspondant à SY.M. (le lagrangien est la
forme de degré maximum −1/2(F, F ) volM sur M) sont précisément les
équations de Yang et Mills qui sont, par conséquent des équations varia-
tionnelles.

12.4 Interprétations de type Kaluza-Klein

On reprend les notations et les hypothèses de 12.3. On a sur G une struc-
ture invariante de variété pseudo-riemannienne correspondant à k sur g. Nous
désignerons par Λ la courbure scalaire de cette variété pseudo-riemannienne ;
c’est une constante. Si ξ est un point de P , on munit la fibre Fξ passant
par ξ de la métrique pseudo-riemannienne rendant isométrique l’application
g 7→ ξg de G sur Fξ ; cette structure ne dépend pas du point ξ choisi dans la
fibre.

Si A est une forme de connexion sur P , on peut relever la métrique de
M sur les sous-espaces horizontaux à l’aide de la projection p : P 7→ M .
On définit alors une métrique pseudo-riemannienne γ sur P muni de A en
imposant que γ côıncide sur les sous-espaces verticaux et horizontaux avec les
structures précédentes et que les sous-espaces verticaux soient orthogonaux
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aux sous-espaces horizontaux. γ est invariante par l’action de G sur P et est
donnée par

γ(X, Y ) = k(A(X), A(Y )) + g(p∗(X), p∗(Y )) (12.3)

La courbure scalaire R̃ de la variété pseudo-riemannienne (P, γ) est donnée
par :

R̃ = −1/2(F, F ) +R + Λ (12.4)

où R est la courbure scalaire de M et F est, comme précédemment, la cour-
bure de la connexion A sur P . R̃ est canoniquement une fonction sur M
et

S =

∫

R̃ volM (12.5)

considérée comme fonction de A est équivalente à l’action de Yang et Mills
(2) ; si on considère S comme fonction de A et de la métrique g de M , les
équations de Lagrange correspondantes, (“δS(A, g) = 0”), pour A et g sont
les équations couplées de Yang et Mills et d’Einstein avec constante cosmo-
logique Λ (voir plus loin).

Ces remarques sont le point de départ de certains types d’unification des
théories de jauge avec la gravitation généralisant la théorie de Kaluza-Klein
(i.e. le cas où G = U(1)).

12.5 Laplacien de la connexion A

P,A, γ, etc. étant comme au-dessus, on munit P d’une orientation en
choisissant une orientation de g. On peut introduire l’opération de Hodge
pour les formes extérieures sur la variété pseudo-riemannienne (P, γ) ainsi
que les opérateurs δ et ∆ = dδ+ δd correspondants. Pour la 1-forme A, on a
alors :

δA = 0 (12.6)

∆A+QA = ε ∗ ∇ ∗ F (12.7)

où ε = ±1 suivant les dimensions de M et G et la signature de γ ; ∗,∇, F
sont comme dans 12.1 et Q ∈ End(g) est défini par

1/2Tr(ad(E).ad(F )) = k(QE,F ); ∀E, F ∈ g.
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(En particulier, si G est semi-simple de dimension N , Q est la multiplication
par − 2

N
Λ).

Il en résulte que les équations de Yang et Mills pour A sont équivalentes à

∆A +QA = 0 (12.8)

sur (P, γ).

12.6 Remarques

a) L’existence de k sur g (comme dans 12.2, 12.3, 12.4 et 12.5) est une
hypothèse restrictive sur G qui implique notamment Tr(ad(E)) = 0, ∀E ∈ g,
(cette relation est d’ailleurs l’origine de l’identité (12.6), δA = 0).

b) −1/2Q est l’opérateur correspondant à la courbure de Ricci de G.

c) Avec nos conventions le laplacien ∆ est un opérateur positif dans le
cas où γ est positive.

d) Si A satisfait aux équations de Yang et Mills, ∆A est (d’après (12.8))
vertical ; il est facile de voir, (12.7), que réciproquement, si ∆A est vertical,
A est solution des équations de Yang et Mills.

12.7 Exemples

Il est remarquable que dès que l’on a une situation “bien symétrique”,
les équations de Yang et Mills sont automatiquement satisfaites ; de ce point
de vue, il y a une certaine similarité entre les équations de Yang et Mills
pour les fibrés avec connexions et les équations d’Einstein pour les variétés
pseudo-riemanniennes, (on notera que 12.4 va un peu dans ce sens). Expli-
citement, si M = K/H est un espace (pseudo)-riemannien symétrique, (K
est le groupe des isométries), alors K → K/H est un H-fibré principal sur
M et sa connexion canonique K-invariante (obtenue par projection de la
forme Maurer-Cartan de K) satisfait les équations de Yang et Mills. Plus
généralement, si P est un G-fibré principal sur l’espace (pseudo)-riemannien
symétriqueM = K/H tel que l’action de K surM se relève en une action sur
P par des isomorphismes de G-fibrés principaux, alors on a une connexion
canonique K-invariante sur P et cette connexion satisfait les équations de
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Yang et Mills.
On a une démonstration simple de ces résultats en utilisant les résulats de
12.5 ou 12.6 d).

12.8 Instantons SU(2) sur S4 = P1(H)

Un cas particulier de la situation symétrique décrite dans 12.7 est la fi-
bration de Hopf S7 −−−→

SU(2)
S4 où S4 ≃ P1(H) est l’ensemble des sous-espaces

vectoriels quaternioniques de dimension 1 de H2 et S7 est l’ensemble des
vecteurs unitaires de H2 ; SU(2) = Sp(1) est le groupe des transformations
H-linéaires isométriques de H (voir dans Chapitre 11). Dans ce cas, la cour-
bure F de la connextion canonique invariante par SO(5) (Sp(2) localement)
satisfait F = −∗F , (ce qui implique (12.1) en vertu de l’identité de Bianchi) ;
c’est l’anti-instanton invariant par SO(5).

Bien qu’étant une solution symétrique, la solution précédente est un cas
particulier de toute une classe de solutions des équations de Yang et Mills qui
ne sont pas de type symétrique, mais qui sont reliées à l’invariance conforme
des équations de Yang et Mills (12.1) lorsque M est de dimension 4.

Si M est de dimension 4, l’opération de Hodge, ∗, sur les 2-formes est
invariante conforme ; il en résulte que les équations (12.1) sont invariantes
conformes. Si M est, en plus, proprement riemannienne, les connexions de
courbure F telles que

F = ± ∗ F (12.9)

sont solutions de (12.1) en vertu de l’identité de Bianchi ∇F = 0. Les solu-
tions de (12.9) se relèvent en condition d’holomorphie via la transformée de
Penrose décrite au chapitre 8, théorème 8.10.

Dans le cas oùM = S4 et G = SU(2), les solutions de (12.9) sont connues.
Elles sont obtenues en utilisant le théorème 8.10 et la proposition 8.4 pour
ℓ = 2.

12.9 Instantons généraux

Supposons que M est une variété riemannienne compacte de dimension
4 et que G est un sous-groupe du groupe unitaire U(p). Dans ce cas, nous
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prendrons pour forme bilinéaire k sur g la forme bilinéaire définie par

k(E, F ) = −Tr(E F ) ∀E, F ∈ g,

E et F sont des matrices complexes p× p anti-hermitiennes).

On peut intégrer l’action de Yang et Mills sur M et, l’on a, (inégalité de
Schwarz) :

−2SM
Y.M.(A) =

∫

M

‖ F ‖2 volM ≥ |
∫

M

(F, ∗F ) volM | = |
∫

M

Tr(F ∧ F )|

On a l’égalité si et seulement si F vérifie (12.9).
∫

M
Tr(F ∧ F )est une classe caractéristique ne dépendant que du fibré. On

en déduit que, pour un fibré donné, les solutions de (12.9) sont les extrema
absolus de SM

Y.M.(A) et que toute solution de (12.9) avec F 6= 0 correspond à
un fibré non trivial sur M .

Si l’on veut généraliser ce qui précède à des dimensions différentes de 4, il
y a lieu de généraliser les équations de Yang et Mills ; si M est de dimensions
4k, on peut remplacer l’action de Yang et Mills par

S4k(A) = −1/2

∫

(F∧k, F∧k) volM .

Dans le cas où la dimension de M est seulement un multiple de 2 (2ℓ),
c’est une généralisation de certains “modèles σ” à 2 dimensions qu’il faut
introduire.

12.10 Sources

Les équations (12.1) sont les équations de Yang et Mills sans sources. Il
est naturel de leur adjoindre un second membre correspondant à l’interaction
avec d’autres champs, etc. et d’écrire

∇ ∗ F = J (12.10)

où J est comme ∇ ∗ F une (n− 1)-forme tensorielle de type ad satisfaisant

∇J = 0 (12.11)

i.e. J est à valeurs dans g, horizontal satisfaisant dJ + [A, J ] = 0
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12.11 Les équations de Yang et Mills comme lois de
conservation sur le fibré principal P

Supposons que J est donné comme (n − 1)-forme à valeurs dans g hori-
zontale satisfaisant (12.11). Alors (12.10) implique que l’on a sur P

d(−[A, ∗F ] + J) = 0 (12.12)

ce qui peut s’interpréter comme une loi de conservation. Inversement, si
(12.12) est vérifié, on en déduit

[A,∇ ∗ F − J ] = 0

ce qui implique (12.10) dans le cas où g est semi-simple (i.e lorsque la
représentation adjointe de g est injective).

Dans une section, J correspond à la “densité de charge de Yang-Mills”
de la matière, notion pas intrinsèque car dépendant de la section (sauf dans
le cas abélien, pour U(1) cela correspond à la charge électrique). Sur P par
contre, c’est bien défini et −[A, ∗F ] est l’analogue de J pour le champ Yang
et Mills. Dans le cas g semi-simple on a l’équivalence

d(−[A, ∗F ]) = 0 ⇔ ∇ ∗ F = 0

sur le fibré P .

12.12 Les équations de Yang et Mills comme condi-

tions d’intégrabilité

Considérons l’opérateur de Yang et Mills

A 7→ ∇ ∗ F

sur les connexions A sur P . Soit B une 1-forme tensorielle de type ad,
i.e. une 1-forme horizontale à valeurs dans g sur P se transformant par la
représentation adjointe dans l’action de G sur P . Une variation infinitésimale
δA = εB conduit à

δ(∇ ∗ F ) = ε(∇ ∗∇B + [B, ∗F ])
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c’est-à-dire à un opérateur différentiel linéaire pour B dont les coefficients
dépendent localement de A

DAB = ∇ ∗∇B + [B, ∗F ] (12.13)

Etudions les conditions d’intégrabilité du système linéaire

DAB = 0 (12.14)

pour B. On a
∇DAB = −[B,∇ ∗ F ] (12.15)

et par conséquent on a
ad(∇ ∗ F ) = 0 (12.16)

comme conditions d’intégrabilité de (12.14). On peut montrer (voir référence
D.-V. à la fin du chapitre 13) que ce sont les seules conditions d’intégrabilité
de (12.14). Par conséquent, si g est semi-simple, les équations de Yang et
Mills (12.1) sont les conditions d’intégrabilité du système linéaire (12.14).
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13 Les équations d’Einstein

13.1 Première approche

SoitM une variété différentiable orientée de dimension n et g une métrique
pseudo-riemannienne sur M . Soit (O, ϕ) une carte locale, notons xµ = ϕµ(x)
(µ ∈ {1, . . . , n}) les coordonnées locales correspondantes de x ∈ O. Le
champ de repères naturels tangents correspondants sur O sera noté (∂µ) =
(∂1, . . . , ∂n) et le champ des corepères duaux sera noté(dxµ). La métrique en
x ∈ O peut s’écrire

g(x) = gµν(x)dx
µ ⊗ dxν

où les gµν(x) sont les composantes de g correspondantes avec gµν = gνµ pour
µ, ν ∈ {1, . . . , n}. La courbure riemannienne de g a pour composantes

Rλ
ρµν = ∂µΓ

λ
ρν − ∂νΓ

λ
ρµ + Γλ

σµΓ
σ
ρν − Γλ

σνΓ
σ
ρµ

où les Γλ
µν donnés par

Γλ
µν =

1

2
gλρ(∂µgνρ + ∂νgµρ − ∂ρgµν) (13.1)

sont les composantes correspondantes de la connexion riemannienne.
Les composantes du tenseur de Ricci sont données par

Rµν = Rλ
µλν

et la courbure scalaire est
R = gµνRµν

où les gµν sont définis par
gµρgρν = δµν

pour µ, ν ∈ {1, . . . , n}. Avec ces notations, dans le repère naturel de la carte,
le tenseur d’Einstein G est donné par

Gµν = Rµν −
1

2
Rgµν (13.2)

µ, ν ∈ {1, . . . , n}. L’annulation de la torsion de la connexion riemannienne
implique la symétrie Rµν = Rνµ du tenseur de Ricci et par conséquent aussi
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la symétrie Gµν = Gνµ du tenseur d’Einstein. Les identités de Bianchi im-
pliquent alors, par contraction

gλµ∇λGµν = 0 (13.3)

i.e. l’annulation de la divergence covariante du tenseur d’Einstein.

La métrique g satisfait aux équations d’Einstein (sans source) si l’on a

Gµν = 0 (13.4)

pour µ, ν ∈ {1, . . . , n}. Ces équations en x ∈M ne dépendent pas de la carte
locale (O, ϕ) choisie avec x ∈ O.

13.2 L’action d’Einstein-Hilbert

Les équations d’Einstein (13.3) dérivent de l’action d’Einstein-Hilbert

SE.H.(g) =
1

4

∫

R volM

i.e. on a

δSE.H. =
1

4

∫

Gµν δg
µν volM (13.5)

modulo un “terme de surface”
∫
dω où ω est une (n− 1)-forme.

Notons que les équations (13.3) sont identiquement vérifiées en dimension
n = 2 et que pour n ≥ 3 elles sont équivalentes à Rµν = 0, i.e. à l’annulation
de la courbure de Ricci de la variété pseudo-riemannienne M .

13.3 Repères orthonormés

Soit GL(M) le GL(n,R)-fibré principal sur M des repères tangents. En
chaque x ∈M , on peut trouver un repère tangent (e1, . . . , en) tel que

g(ei, ej) = ηij (13.6)

(∀i, j ∈ {1, . . . , n}) où ηij = ηiiδij est diagonale avec ses s premiers éléments
diagonaux égaux à 1 et les autres n − s éléments diagonaux égaux à −1.
L’entier s ∈ {0, . . . , n} est un invariant de la variété pseudo-riemannienne
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(M, g) indépendant du point x ∈M . Un repère tangent (e1, . . . , en) satisfai-
sant (13.6) sera appelé repère orthonormé. L’ensemble O(M, g) de ces repères
orthonormés est un sous-fibré de GL(M) qui est un O(s, n−s)-fibré principal
sur M . Par définition O(M, g) est la O(s, n− s)-structure sur M correspon-
dant à la pseudo-métrique g (voir Chapitre 1).

Rappelons que sur GL(M) on a une 1-forme à valeurs dans Rn notée
θ = (θi), la forme de soudure, définie de la manière suivante. Pour tout vec-
teur tangent X en r à GL(M), θk(X) est la k-ième composante du projeté
π∗(X) dans le repère r, π : GL(M) →M étant la projection du fibré GL(M)
sur M .

Soit ω = (ωi
j) une 1-forme de connexion sur GL(M). Une telle connexion

existe toujours et les n + n2 = n(n + 1) formes (θk, ωi
j) définissent un

parallélisme absolu de la variété GL(M), (dim GL(M) = n(n + 1)). Les
équations de structures

dθi + ωi
j ∧ θj = Θi (13.7)

dωi
j + ωi

k ∧ ωk
j = Ωi

j (13.8)

définissent les 2-formes de torsion Θk et de courbure Ωi
j . Par différentiation

on obtient les identités de Bianchi

dΘi + ωi
j ∧Θj = Ωi

j ∧ θj (13.9)

dΩi
j + ωi

k ∧ Ωk
j − Ωi

k ∧ ωk
j = 0 (13.10)

pour la torsion et la courbure de la connexion.

La forme de soudure θ se restreint à O(M, g), ainsi qu’à toute G-structure
sur M , et nous désignerons encore par θk les restrictions à O(M, g) de ses
composantes. Avec ces conventions, la métrique s’écrit

g = ηijθ
i ⊗ θj (13.11)

expression qui est indépendante du repère orthonormé r ∈ O(M, g) choisi
au-dessus de x ∈ M . Supposons que la connexion ω préserve la métrique g.
Alors les ωi

j restreints à O(M, g) définissent une connexion sur O(M, g) et la
préservation de g s’écrit

dηij = 0 = ηikω
k
j + ηkjω

k
i
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autrement dit en posant
ωij = ηikω

k
j (13.12)

on a
ωij + ωji = 0 (13.13)

∀i, j ∈ {1, . . . , n}. Par la suite nous descendrons et nous montrerons les in-
dices i ∈ {1, . . . , n} sur O(M, g) en contractant avec les ηik et les ηik où
ηikηkj = δij par exemple on posera ωij = ωi

kη
kj.

On notera qu’en vertu de (13.13) on a seulement n(n−1)
2

1-formes indépendantes

sur O(M, g) données par les ωi
j et que les n(n+1)

2
1-formes indépendantes θk,

ωij(i < j) définissent un parallélisme absolu de la variété O(M, g).

Dans les hypothèses précédentes, les équations de structures et les iden-
tités de Bianchi se restreignent à O(M, g) et nous désignerons par les mêmes
symboles Θk, Ωi

j les 2-formes de torsion et de courbure sur O(M, g). On a

Ωij + Ωji = 0 (13.14)

sur O(M, g). Les relations (13.13) et (13.14) expriment le fait que les formes
ω et Ω sur O(M, g) sont à valeurs dans l’algèbre de Lie de O(s, n− s).

Il existe une connexion et une seule de torsion nulle sur O(M, g) i.e.
une connexion et une seule préservant la métrique de torsion nulle, c’est la
connexion riemannienne ω̊ = (ω̊i

j). Dans le repère naturel associé à une carte
locale (section locale de GL(M)) cette connexion est donnée par

ω̊λ
µ = Γλ

µνdx
ν (13.15)

où les Γλ
µν sont donnés par (13.1).

13.4 Actions d’Einstein-Hilbert et d’Einstein-Cartan

Définissons les (n− q)-formes sur O(M, g)

θ∗i1...iq =
1

(n− q)!
εi1...iqiq+1...inθ

iq+1 ∧ · · · ∧ θin (13.16)

où εi1...in est complètement antisymétrique avec ε1...n = 1.
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Considérons la n-forme sur O(M, g)

L =
1

4
Ωij ∧ θ∗ij (13.17)

où Ωi
j est la courbure d’une connexion ω

i
j sur O(M, g), (i.e. ω est une connexion

métrique satisfaisant par conséquent (13.13)). C’est une forme horizontale in-
variante par l’action de O(s, n−s) donc basique. Autrement dit L est l’image
inverse par π : O(M, g) → M d’une n-forme L sur M , L = π∗(L).

Étant donnée une section de O(M, g) sur l’ouvert O ⊂ M , l’intégrale de
L sur la section ne dépend pas de la section choisie et cöıncide avec l’intégrale
de L sur O.

Nous noterons par

S =

∫

L =
1

4

∫

Ωij ∧ θ∗ij

l’intégrale (indéfinie O 7→ SO) correspondante. S est a priori une fonction-
nelle locale de la métrique g et de la connexion métrique ω.

Dans le cas où on prend pour ω la connexion riemannienne ω̊ on obtient
une fonctionnelle de g qui n’est autre que l’action d’Einstein-Hilbert,

SE.H.(g) = S(g, ω̊)

car L|ω=ω̊=
1
4
R volM .

Dans le cas général, il est plus commode de prendre comme variable locale
une section du fibré des repères GL(M) ou plutôt de manière équivalente les
restrictions θk(x) des composantes de la forme de soudure θ à cette section
de GL(M), la métrique g étant donnée par

g(x) = ηijθ
i(x)θj(x)

et la connexion métrique dans la section étant donnée par des 1-formes ωi
j(x)

telles que l’on ait (13.13) avec (13.12), i.e. ωij(x) = −ωji(x). L’action cor-
respondante pour les 1-formes x 7→ θk(x), x 7→ ωij(x) sur M est l’action
d’Einstein-Cartan

SE.C.(θ, ω) =
1

4

∫

Ωij ∧ θ∗ij (13.18)
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où Ωi
j(x) et θ

∗
ij(x) sont toujours donnés par

Ωi
j(x) = dωi

j(x) + ωi
k(x) ∧ ωk

j (x)

θ∗ij(x) =
1

(n− 2)!
εijk1...kn−2θ

1(x) ∧ · · · ∧ θn−2(x),

1
n!
εi1...inθ

i1(x) ∧ · · · ∧ θin(x) = θ1(x) ∧ · · · ∧ θn(x) étant la forme élément de
volume volM(x) de la variété pseudo-riemannienne orientée M de métrique
g(x) en x.

13.5 Equations sans source

On suppose que dim(M) = n ≥ 3. On a pour la variation de l’action
d’Einstein-Cartan

δSE.C. =
1

4

∫

d(δωij ∧ θ∗ij) +
1

4

∫

(δωij ∧Θk + Ωij ∧ δθk) ∧ θ∗ijk

et par conséquent les équations qui dérivent de cette action sont

Θk ∧ θ∗ijk = 0 (13.19)

et
Ωij ∧ θ∗ijk = 0 (13.20)

Les premières (13.19) sont équivalentes à l’annulation de la torsion Θk = 0
et impliquent que ω est la connexion riemannienne ω̊ ; les dernières (13.20)
se réduisent alors aux équations d’Einstein (13.4). Cela découle également de
l’identité

−1

2
Ωij ∧ θ∗ijk = (R̄i

k −
1

2
R̄δik)θ

∗
i

où R̄i
k = R̄mi

mkavec Ω
ij = 1

2
R̄ij

kmθ
k∧θm et R̄ = R̄m

m et du fait que pour ωi
j = ω̊i

j ,
R̄i

k − 1
2
R̄δik = Ri

k − 1
2
Rδik est le tenseur d’Einstein Gi

k.

On voit donc que sans source ou couplage avec d’autres champs, les
équations qui dérivent de l’action d’Einstein-Cartan sont les mêmes que celles
qui dérivent de l’action d’Einstein-Hilbert c’est-à-dire les équations d’Ein-
stein (sans source) décrites dans 13.1. Il faut souligner à ce sujet qu’il existe
une infinité d’actions locales naturelles (i.e. covariantes, etc.) dont dérivent
les équations d’Einstein sans source. C’est le cas en particulier pour l’ac-
tion de Holst utilisée pour la gravité quantique en boucles (pour les valeurs
génériques du paramètre d’Immirzi).
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13.6 Les équations d’Einstein comme conditions d’inté-
grabilité

Considérons l’opérateur d’Einstein g 7→ Gµν(g) sur les métriques g sur
M . Soit h un champ de tenseurs (0,2) symétrique x 7→ hµν(x) sur M . Une
variation infinitésimale δg = εh de la métrique conduit à

δ(Gµν) = εG′
µνh

où G′
µν est un opérateur différentiel linéaire pour h dont les coefficients

dépendent localement de g.

Étudions les conditions d’intégrabilité du système linéaire

G′
µνh = 0 (13.21)

pour h. La variation de l’identité (13.6), ∇µGµν = 0, conduit à

∇µ(G′
µνh)− hλµ∇λGµ

ν − (gλρGµ
ν + gµρGλ

ν +Gλµδρν −Gρ
νg

λµ)
1

2
∇ρhλµ = 0

pour ν ∈ {1, . . . , n}.

Il en résulte que l’intégrabilité de (13.21) implique (∇µ(G′
µνh) = 0)

∇λGµ
ν = 0

et
gλρGµ

ν + gµρGλ
ν +Gλµδρν −Gρ

νg
λµ = 0 (13.22)

∀λ, µ, ν, ρ ∈ {1, . . . , n}. Les équations (13.22) impliquent

Gµν = 0

c’est-à-dire les équations d’Einstein (sans source) pour g. On peut montrer
(voir référence D.-V. à la fin) que ce sont les seules conditions d’intégrabilité
de (13.21).
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13.7 Remarques

a) Les équations d’Einstein Gµν = 0 sont également les conditions nécessaires
et suffisantes pour que les équations linéaires (13.21) pour h soient invariantes
par

hµν 7→ hµν +∇µXν +∇νXµ

pour tout champ de vecteurs X sur M .

b) Les équations (13.21) sont les équations pour un champ h de spin 2 et de
masse nulle dans le champ de gravitation extérieur g.

c) On a une analyse similaire pour les équations (13.19), (13.20) en repère
orthonormé.

13.8 Généralisation des paires de Lax

En utilisant les résultats de 13.6 pour les équations d’Einstein et de 12.12
pour les équations de Yang et Mills, on peut montrer (référence D.-V. à la
fin de ce chapitre) que ces équations sont équivalentes à des conditions de
courbure nulle du type

∂µAν − ∂νAµ + [Aµ,Aν ] = 0 (13.23)

µ, ν ∈ {1, . . . , n}, où les Aµ(x) sont les composantes en x ∈ M d’une
connexion sur un fibré vectoriel sur M qui ne dépendent que des champs
et de leurs dérivés première en x, c’est-à-dire que l’on a par exemple

Aµ(x) = Fµ(gαβ(x), ∂ρgτσ(x))

pour les équations d’Einstein.

Les Aµ satisfaisant (13.23) constituent une généralisation en dimension
n pour les équations d’Einstein ou pour les équations de Yang et Mills des
paires de Lax pour les systèmes intégrables en dimension 2. Ce qu’il manque
ici par rapport aux systèmes intégrables en dimension 2 est l’analogue des
équations de Yang-Baxter classiques.
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13.9 Les équations d’Einstein comme lois de conserva-
tion sur le fibré de repères orthonormés

Soit ω = (ωi
j) une 1-forme de connexion sur le fibré O(M, g) des repères

orthonormés de la variété pseudo-riemannienne (M, g).

Définissons sur O(M, g) la (n + 1)-forme τ = (τi) à valeurs dans Rn par

τi = −1

2
(ωj

i ∧ ωkℓ ∧ θ∗jkℓ + ωj
ℓ ∧ ωℓk ∧ θ∗ijk) (13.24)

et la (n− 2)-forme σ = (σi) à valeurs dans Rn par

σi = −1

2
ωjk ∧ θ∗ijk (13.25)

∀i ∈ {1, . . . , n}. On a les identités suivantes

dσi = τi +
1

2
(Θj ∧ ωkℓ ∧ θ∗ijkℓ − Ωjk ∧ θ∗ijk) (13.26)

et

dτi = −Θm ∧ 1

2
(ωℓ

i ∧ ωjk ∧ θ∗jkℓm + ωj
ℓ ∧ ωℓk ∧ θ∗ijkm)

+
1

2
(ωjk ∧ Ωℓ

n ∧ θn ∧ θ∗ijkℓ + ωj
i ∧ Ωkℓ ∧ θ∗jkℓ) (13.27)

où les Θk et les Ωi
j sont les 2-formes de torsion et de courbure de ω.

En annulant les composantes des différents degrés verticaux, on vérifie
que dτi = 0 est équivalent à la torsion nulle plus les équations d’Einstein
sans source pour g. Plus précisément, on a le théorème suivant.

13.10 Théorème

Les conditions a), b), c) suivantes sont équivalentes :
a) dτi = 0
b) τi = dσi
c) ω est la connexion riemannienne (i.e. Θ = 0) et g satisfait aux équations
d’Einstein (sans source).
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Démonstration. Supposons dτi = 0. En égalant à 0 les différents degrés ver-
ticaux du second membre de (13.27), on obtient

(ωn
i ∧ ωjk ∧ θ∗njkℓ + ωj

m ∧ ωmk ∧ θ∗ijkℓ) ∧Θℓ = 0

et
ωjk ∧ Ωℓ

n ∧ θn ∧ θ∗ijkℓ + ωn
i ∧ Ωjk ∧ θ∗njk = 0

ce qui est équivalent à
Θk = 0

et
Ωijθ∗ijk = 0

∀k ∈ {1, . . . , n}, où on a utilisé l’identité de Bianchi (13.9) et l’annulation de
Θ qui impliquent Ωℓ

n ∧ θn = 0.

Ces dernières équations sont équivalentes aux équations d’Einstein, comme
on l’a vu en 13.5, elles impliquent d’autre part en vertu de (13.26)

τi = dσi

∀i ∈ {1, . . . , n}, ce qui implique évidemment dτi = 0. On a donc montré
a) ⇒ c) ⇒ b) ⇒ a). �

13.11 Sources

Pour décrire les interactions du champ de gravitation qui s’identifie à la
métrique g on adjoint un second membre aux équations sans source et on
écrit (avec nos conventions c = 1, 4πG = 1)

Gµν = 2Tµν (13.28)

où Gµν est le tenseur d’Einstein de g et Tµν est le tenseur d’impulsion-
énergie représentant la densité d’impulsion-énergie de “la matière” (parti-
cules, champ électromagnétique, etc.). Ce tenseur satisfait à

gλµ∇λTµν = 0 (13.29)

ce qui la trace de ce qui reste de la conservation de l’impulsion énergie de
la matière en présence du champ de gravitation. Ces équations (13.29) sont

113



aussi nécessaires pour (13.28) en vertu des identités (13.3). Notons aussi que
T est symétrique ; en fait Tµν est la dérivée variationnelle de l’action SMat de
la matière par rapport à gµν , Tµν = δSMat/δg

µν.

En repère orthonormé, on introduit la (n−1)-forme horizontale à valeurs
dans Rn

ti = T j
i θ

∗
j (13.30)

qui est tensorielle de type représentation fondamentale dansRn. Les équations
(13.29) s’écrivent alors

dti − ωj
i ∧ tj = 0 (13.31)

∀i ∈ {1, . . . , n}, pour ω = ω̊ (i.e. Θ = 0). Les équations d’Einstein avec
source dans O(M, g) deviennent

{
Θi = 0
Ωjk ∧ θ∗ijk + 4ti = 0

(13.32)

pour i ∈ {1, . . . , n}.

13.12 Théorème

Soit ω = (ωi
j) une forme de connexion sur O(M, g) et soit t = (ti) une

(n−1)-forme à valeurs dans Rn sur O(M, g) telles que l’on ait dti = ωj
i∧tj = 0.

Alors les conditions a), b), c) suivantes sont équivalentes :

a) : d(τi + ti) = 0

b) : τi + ti = dσi

c) : Θi = 0 et Ωjk ∧ θ∗ijk + 4ti = 0

où Θ et Ω sont les formes de torsion et de courbure de ω.
La démonstration est la même que pour le théorème (13.10) en utilisant

dti = ωj
i ∧ tj et en identifiant les différents degrés verticaux.

La condition c) signifie que l’on a les équations d’Einstein avec source t
pour g (et que ω est la connexion riemannienne).
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13.13 Interprétation physique

Dans le cas où (M, g) est l’espace-temps et t = (ti) est construit avec
le tenseur d’impulsion-énergie de la matière, t = (ti) représente dans n’im-
porte quelle section locale de O(M, g) la densité d’impulsion-énergie de la
matière (i.e. de tout ce qui n’est pas le champ de gravitation g). Les équations
d(τi + ti) = 0 peuvent donc s’interpréter dans n’importe quelle section locale
comme la conservation locale de l’impulsion énergie totale en attribuant τi à
la partie gravitationnelle.

En fait, les images de τi dans les différentes sections correspondent à des
pseudo-densités associées à différents pseudo-tenseurs d’impulsion-énergie
pour la gravitation.

Il est possible d’étendre les définitions des formes τi et σi à valeurs dans
R

n sur le fibré GL(M) de tous les repères (en introduisant les composantes de
la métrique dans les différents repères) de manière à avoir les théorèmes 13.10
et 13.12 sur le fibré GL(M), ω étant toujours une connexion métrique. Les
pseudo-densités associées aux différents pseudo-tenseurs d’impulsion-énergie
pour la gravitation correspondent aux images de τi dans les différentes sec-
tions.

On peut donc dire que bien qu’il ne puisse pas exister sur M de no-
tion d’impulsion-énergie locale, il existe un objet canonique sur les fibré des
repères dont la conservation locale est équivalente aux équations d’Einstein.

13.14 Théorie d’Einstein et d’Einstein-Cartan

Nous avons vu dans 13.5 que les équations variationnelles déduites de
l’action d’Einstein-Hilbert et celles déduites de l’action d’Einstein-Cartan
cöıncident et se réduisent aux équations d’Einstein sans source.

Si on ajoute à ces actions des actions pour d’autres champs qui ne dépendent
pas de la connexion ω comme l’action de Maxwell ou de Yang-Mills ou même
d’un champ scalaire sur (M, g) elles restent équivalentes et conduisent aux
mêmes équations couplées pour ces champs et le champ de gravitation.

Il n’en est pas de même pour les actions faisant intervenir des champs
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de spineurs par exemple car dans ce cas il est naturel dans le cas Einstein-
Cartan de faire intervenir les dérivées covariantes relatives à la connexion ω.
Dans un tel cas les équations variationnelles relativement à ω n’entrâınent
plus Θi = 0 mais déterminent la torsion en fonction du “tenseur de spin” du
nouveau champ. Cette torsion ne se propage pas de sorte que les équations
se réduisent toujours à des équations couplées entre la métrique et les nou-
veaux champs, mais elles diffèrent de celles obtenues en partant de l’action
d’Einstein-Hilbert et des nouveaux champs dans l’action desquels seule la
métrique apparâıt (à travers la connexion riemannienne en particulier).

Il faut cependant souligner deux points importants :

1. Le principe de couplage minimal est ambigu dans la théorie d’Einstein-
Cartan,

2. Les écarts entre les 2 théories sont très petits et indécelables aux me-
sures actuelles.

Ces deux versions de la théorie sont donc parfaitement viables dans l’état
de nos connaissances actuelles ; il en est de même des théories obtenues en
rajoutant à l’action d’Einstein-Cartan le terme de Holst ou d’autres termes
similaires donnant les mêmes équations sans sources.
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