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LE THÉORÈME DU COLORIAGE DES CARTES

[ex-conjecture de Heawood et conjecture des quatre couleurs]

par Jean-Claude FOURNIER

Séminaire BOURBAKI

30e année, 1977/78, n° 509 Novembre 1977

Le problème du coloriage des cartes sur les surfaces fermées comprend la con-

jecture des quatre couleurs et la conjecture de Heawood. Si la première est bien un

problème de coloration, la seconde est dans sa partie difficile uniquement un problème

de représentation de graphes dans les surfaces (§ 2). C’est pourquoi nous faisons

d’abord une brève mise au point de cette question (§ 1). La solution de la conjec-

ture de Heawood est l’essentiel de ce qui vient ensuite (§ 3 pour la démonstration
selon Ringel et Youngs, § 4 pour le principe des constructions que nous dégageons
en toute généralité dans une mise au point originale). Après quelques mots sur une
solution récente annoncée par Appel et Haken du problème des quatre couleurs (§ 5)
nous montrons en conclusion comment la conjecture de Hadwiger propose d’une certaine

manière un prolongement au problème du coloriage des cartes (§ 6).

1. Préliminaires

(1.1) Nous avons besoin de redéfinir ici les graphes par un formalisme qui tout en

restant intuitif soit assez précis pour permettre par exemple de parler d’arêtes

multiples et de boucles orientées. Nous définissons donc avec les arêtes d’un gra-

phe les arêtes orientées.

Un graphe est défini par un ensemble S d’éléments appelés sommets, un ensem-

ble A d’éléments appelés arêtes, un ensemble B d’éléments appelés arcs (ou

arêtes orientées), une application e de B dans S et une application surjective

f de B dans A telle que les f (a) pour a décrivant A forment une parti-

tion de B en classes à deux éléments. On note un tel graphe G = (S,A,B) . Etant
donné a E A les éléments b’ E B et b" E B tels que f (a) = sont les

deux arcs associés à l’arête a et si b désigne l’un d’eux on notera b l’autre

(l’arc opposé) ; les sommets e(b’) et e(b") sont les deux extrémités de l’arête

a , qui peuvent être confondues et dans ce cas l’arête est une boucle. Etant donné

b E B , le sommet e(b) est l’extrémité initiale et e(b-) l’extrémité terminale

de l’arc b .



Dans le graphe représenté ci-contre suivant l’usage par des

points et des traits, l’arête a5 est une boucle, les arêtes

a et a~ forment ce qu’on appelle une arête multiple (en
l’occurrence double) un arc associé à l’arête 2.3 est indi-

qué par une flèche.

Dans le cas d’un graphe sans boucla et sans arêtes multiples chaque arête s’identifie

à la paire de ses extrémités et les deux arcs associés peuvent être identifiés aux

deux couples associés à cette paire. On peut donc définir un tel graphe simplement

par un ensemble S et une partie A de 9r(s) formée d’ensembles à deux éléments,

B étant alors 11ensemble des couples associés.

On appelle sous-graphe d’un graphe G = (S,A,B) un triplet G’ = (S’,A’,B’) où

S’ CS, A’ c A et B’ c B , qui avec les restrictions de f et de e à B’ est

un graphe. Un sous-graphe G’= (S’,A’,B’) de G est plein, ou engendré par S’ c S ,

si A’ est l’ensemble des arêtes de G dont les extrémités sont dans S’ .

On appelle circuit de G toute suite (b ,...,b ) d’arcs de G telle que l’extré-

mité terminale de bi coïncide avec celle initiale de bi+1 1 pour i = 1,...,r - 1

et l’extrémité terminale de br avec celle initiale de b1 1 ; l’entier r est la

longueur du circuit. Le circuit considéré peut aussi être écrit

(b., ... ,b , b ,...,b. ) pour 1  i ~ r . La suite (b ....,b ) définit le circuit

opposé du circuit considéré.

Nous ne redéfinissons pas des notions bien connues telles que connexité des graphes,

composantes connexes etc. qui ne sont pas sujettes dans la littérature à des varia-

tions de définition ou de terminologie comme le sont les précédentes 1 . Les gra-

phes considérés sont finis. On appelle, à un isomorphisme près, graphe complet à n

sommets et on note K le graphe sans boucles et sans arêtes multiples ayant n

sommets et les (n2) paires de sommets pour arêtes.

(1.2) Pour les définitions de base sur les plongements ou représentations (em beddings
en anglais) d’un graphe dans un espace topologique par des images homéomorphes de

[0,1] en particulier dans une surface, nous renvoyons à Youngs [9](voir aussi

§ (4.2)). On peut se représenter les surfaces fermées comme : la sphère avec p

"anses" pour la surface orientable de genre p ~ 0 , notée ici T , la sphère avec

q "capes croisées" pour la surface non orientable de genre q ~ 1 , notée ici U q ;
de façon générale nous notons S une surface, c .sa caractéristique où c = 2 - 2p

1 
voir par exemple : C. Berge, Graphes et Hypergraphes, 2e éd., Dunod Paris, 1973.



si S = T et c = 2 - q si S = U . Une représentation d’un graphe G dans une

surface S est cellulaire (2-cell embedding) si ses faces sont des ouverts homéo-

morphes à un disque du plan ; dans ce cas le bord de chaque face définit un circuit

de G , ou son opposé, également appelé face par extension. Nous dirons que G est

représentable (cellulairement) dans S s’il admet une représentation (cellulaire)
dans S . On a les résultats de base suivants :

(1.2.1) Si un graphe G est représentable dans une surface S alors tout sous-

graphe de G est également représentable dans S .

(1.2.2) Si un graphe G est représentable dans une surface S~ de caractéristique

c alors G est représentable dans toute surface S’ , non orientable si S est

non orientable, de caractéristique c’  c .

(1.2.3) Soit une représentation cellulaire d’un graphe G dans une surface S . Si

n est le nombre de sommets de G , m le nombre d’arêtes, f le nombre de faces

de la représentation, c la caractéristique de S , on a la relation d’Euler :

n - m + f = c .

(1.2.4) Si un graphe connexe G est représentable dans une surface S de caracté-

ristique c alors il existe une surface S’ de caractéristique c’ ~ c, orientable

si S est orientable, dans laquelle G est représentable cellulairement, telle

qu’en outre c’ 1= c si G est représentable non cellulairement dans S .

(1.2.1) et (1.2.3) sont bien connus, (1.2.2) n’est souvent qu’implicite, pour (1.2.4)
voir dans j~9] "capping operation".

Une représentation cellulaire d’un graphe G est triangulaire si toutes ses faces

sont de longueur 3 ; dans ce cas G est dit représentable triangulairement.

(1.2.5) PROPOSITION.- Si un graphe G sans boucles ni arêtes multiples connexe et

tel que m > 1 est représentable dans une surface S de caractéristique c alors

on a (avec les notations de (1.2.3)) : 3n - 3c , l’égalité ayant lieu si et

seulement si G est représentable triangulairement dans S .

En effet d’après (1.2.4) et (1.2.3) il existe une représentation cellulaire de G

ayant f faces telle que n - m + f ~ c . Par ailleurs grâce aux hypothèses faites

sur G toute face est de longueur ~ 3 et donc 3f ~ 2m . L’élimination de f

donne m ~ 3n - 3c .

Remarque.- Il y a de nombreux contre-exemples à la réciproque de cette proposition

(cf. par exemple [28~~. On verra le cas du graphe complet K7 qui n’est pas repré-
sentable dans U2 . °



Exemple.- Les graphes représentables dans la sphère T , ou le plan euclidien
c’est équivalent, sont appelés planaires. Le graphe complet K 5 n’est pas planaire

car 10 > 3 x 5 - 3 .

Le genre (resp. genre non orientable) y(G) (resp. ~,(G~ ~ d’un graphe G

est le plus petit entier p ~ 0 (resp. q ~ 1 ) tel que G est représentable sur

T 
P 

(resp. U q ). On a d’après ce qui précède en particulier (1.2.1) et (1.2.2) :
pour tout sous-graphe G’ d’un graphe G 03B3(G’) ~ y(G) et (G’) ~ (G) , et un

graphe G est représentable dans T (resp. U ) ) si et seulement si p ~ y(G)

(resp. q s ).

Nous ne redéfinissons pas la notion bien classique de graphe dual d’un graphe

représenté dans une surface.

(1.3) Considérons des graphes sans boucle et disons voisins deux sommets extrémités

d’une même arête. Etant donné un entier k ~ 1 on dit qu’un graphe G est

k-coloriable s’il existe une application de l’ensemble de ses sommets dans un ensem-

ble de k éléments telle que deux sommets voisins quelconques n’aient pas même

image ; on appelle k-coloriage une telle application, couleurs les k éléments,

couleur d’un sommet l’image de ce sommet par cette application. Le nombre chroma-

tique de G , noté x(G) , est le plus petit entier k tel qu’il existe un k-

coloriage de G (il existe toujours un k-coloriage pour k ~ n où n est le

nombre de sommets de G ). On a les propriétés suivantes très simples du nombre

chromatique d’un graphe G : G est k-coloriable si et seulement si k ,

et pour tout sous-graphe G’ de G on a x(G) .

2. Enoncés des résultats principaux

Une carte sur une surface S peut être définie par la représentation d’un graphe

dans S , les arêtes figurant les frontières et les faces les diverses régions.

Colorier celles-ci avec la condition habituelle que deux régions adjacentes reçoi-

vent des couleurs différentes revient à donner un coloriage du graphe dual et inver-

sement. On définit le nombre chromatique x(S) d’une surface S comme étant la

borne supérieure des nombres chromatiques des graphes (sans boucles) représentables
dans S (on définit de même et w(S) plus loin à partir de 6(G) et u~(G~ ~ .
L’entier x(S) représente le nombre de couleurs toujours suffisant et qui peut être

nécessaire pour colorier toute carte sur la surface S .

Dans la suite ) ) dénote la partie entière (inférieure), r 1 la partie entière

supérieure.



(2.1) Théorème du coloriage des cartes.- On a

Il y a dans cet énoncé deux parties dont les démonstrations posent des difficultés

de nature tout à fait différentes comme on le verra : le cas de T qui correspond

à la conjecture des quatre couleurs et tous les autres cas qui constituaient la con-

jecture de Heawood. Et dans cette dernière il y a une inégalité facile montrée par

Heawood ~2~ en même temps qu’il posait la conjecture. Cette inégalité repose sur le

très simple théorème de coloriage suivant 1. Considérons, cela suffit, uniquement

des graphes sans boucles et sans arêtes multiples. Etant donné un graphe G rappe-

lons que le degré d’un sommet est le nombre d’arêtes ayant ce sommet pour extrémité

et notons ô(G) le minimum des degrés des sommets de G .

(2.1.1) PROPOSITION.- Soient G un graphe et k un entier. Si pour tout sous-graphe

plein G’ de G , on a k , alors k + 1 .

En effet il résulte de l’hypothèse faite sur G qu’il est possible de ranger ses

sommets en une suite s1,s2,...,sn de telle sorte que, pour i = 1,...,n , si
soit de degré inférieur ou égal à k dans le sous-graphe engendré par

~sl,s2,...,si~ . Il est alors aisé de définir un k-coloriage de G en attribuant

successivement dans l’ordre de cette suite à chaque sommet une couleur.

Appliquant (2.1.1) aux graphes représentables dans une surface S avec k = 

il découle :

(2.1.2) 5(S) + 1 .

Déterminons b(S~ . Etant donné un graphe G avec les hypothèses de (1.2.5) (pour
avoir la connexité on peut toujours considérer séparément chaque composante connexe

et l’hypothèse m > 1 n’écarte que des cas triviaux) représentable dans une surface

S de caractéristique c on a : m ~ 3n - 3c , et par ailleurs par définition de

6(G) : : 2m . Par élimination de m , il vient : 03B4(G) ~ 6 - 2014j . . Par

ailleurs, on a évidemment : n - 1 . D’où si 6 - n - 1 soit
n

n2 - 7n + 6c ~ 0 , soit encore, en supposant c  2 , n ~ 7 + 2 49 - 24c ’ alors

1 
Ce théorème est le point de départ de toute une filière d’autres de même type : les

théorèmes bien connus de Brooks, Dirac et égalem nt des exten ions de J. Weinstein
(cf. Excess in Critical Graphs, J. Comb. Theory B), 18 ( 19‘15~, 24-31).



l 6cJ 5+J49-24c 6c
6 - 

5 + 2 49 - 24c ; et si n - 1 S 6 - un calcul analogue donne

5 +. 49 - 24 c
également b(G~ ~ 2 

. Cette borne ne dépendant plus de n on a pour

toute surface S ~ T :
0

(en’particulier X (U2 ~ s 7 ~ .
Cas de la sphère. Pour c = 2 , l’inégalité (2.1.4) est vraie, mais la démonstra-

tion donnée n’est pas applicable à ce cas car l’inégalité (2.1.3) est fausse. L’iné-

galité 03B4(G) ~  6 - 6c n  [ obtenue plus haut (sans supposer c  2 ) donne directe-

ment : 5 , d’où avec (2.1.2) : 6 ; alors que la bonne borne donnée

par l’expression de Heawood est 4 . On peut déjà obtenir simplement en jouant sur

l’existence d’un sommet de degré 5 : ~,(T ~ 5 5 . Esquissons la démonstration par
o

récurrence sur le nombre de sommets. Soient s un sommet de degré d s 5 d’un gra-

phe planaire G et G’ le sous-graphe engendré par S - (s) (où S est l’ensem-

ble des sommets de G ~ . Le cas d ~ 4 étant facile, supposons d = 5 .

Comme K6 n’est pas planaire, les cinq voisins de s n’engendrent pas un sous-

graphe complet et il en existe donc deux, soient s1 et , non voisina entre

eux. Soit G" le graphe obtenu en identifiant dans G’ les sommets s1 et s2
en un même sommet s3 ; ; G" est planaire et également 5-coloriable par hypothèse

de récurrence. D’un 5-coloriage de G" on déduit de manière évidente un 5-coloriage

de G’ attribuant une même couleur à ë 1 et s2 (celle de s3 dans G" ), lequel

se prolonge directement en un 5-coloriage de G (puisque au plus quatre couleurs
sont utilisées par les voisina de s ). D’où le théorème : tout graphe planaire est

5-coloriable. Il est extrêmement difficile de passer de 5 à 4 couleurs (voir § 5 plus

loin). Notons que ce raisonnement fait pour les graphes planaires s’étend directement

pour démontrer le lemme suivant qui nous sera utile et où w(S) est défini par

w(G) qui est le plus grand nombre de sommets des sous-graphes complets du graphe

G ou directement par w(S) = sup{n K n est représentable dans S ) .

(2.1 .5) Lemme.- Soient S une surface et k un entier. Si k et k

alors k .



Pour les surfaces autres que la sphère, il reste à compléter les inégalités 
’

(2.1.4) avec l’inégalité ~(U2~ S 6 et à établir dans tous les cas l’inégalité

inverse. Autrement dit à trouver pour chaque surface un graphe représentable dont

le nombre chromatique atteint la borne donnée. Il se trouve que le graphe complet

répond à cette exigence, ce qui est une circonstance heureuse car son nombre chro-

matique est simple à déterminer. La conjecture de Heawood se trouvera ainsi impliquée

par le théorème suivant.

(2.2) Théorème du genre du graphe complet.- On a

Nous allons montrer en fait l’équivalence entre ce théorème (2.2) et le théorème

(2.1) moins le cas S = T . Posons :
0

On vérifie d’abord que pour n ~ 7 et p z 0 , on a h1(k1(n~~ - n et

k1(h1(p~~ s p , et que , h2(k2(n~~ - n et

k2(h2(q~~ s q . ° Supposons pour on ait ’y(Kn~ - k1(n~ , alors,

pour , h1 (p~ ~ 3 1 (p> ~ - k1 (h1 (p~ ~ s p , 
Kh1(p) représentable dans Tp et donc z (p)) = h1(p) , et enfin

l’égalité avec (2.1.4). Inversement si, pour tout p z 1 , on a h1(p) ,
alors, pour k1 (n~ z 1 et X (Tk 1 (n) ~ - h1 (k1 (n~ ~ - n , e~t par

ailleurs (2. 1.4) appliqué avec- S - Tk 1 (n) donne 8 (Tk 1 (n)) s h1 (k1 (n)) - 1 - n - 1 ;

si alors on avait 03B3(Kn) > k1(n) pour un n z 7 , on aurait aussi

03C9(Tk1(n)) s n - 1 qui, avec la précédente inégalité en appliquant le lemme (2.1.5),

donnerait ~(Tk1(n)) s n - 1 , contrairement à ce qui vient d’être montré. On a donc

03B3(Kn) s k1(n) et, l’inégalité inverse étant facile à montrer (voir § 3), l’égalité

pour n ~ 7 . Les cas n = 5,6 découlent du cas n = 7 et les cas n - 3,4 sont

triviaux. Les cas non orientables sauf celui de U2 se traitent de façon exactement

similaire.



Cas du tore de Klein U . Sachant que W (~,~ - 3 , on en déduit w(U2)  7 et

comme par ailleurs, on a ~(U2~ s 6 d’après (2.1 .5) on a donc 6 ; comme,

2 , K6 est représentable dans U2 ’ d’où ~, (~2 ~ ~ X(K6) = 6 .
Inversement, sachant que ~, (U2 ~ - 6 , on en déduit ~, (K7 ~ z 3 et de la ~, (K7~ - 3
(on a, comme d’ailleurs pour tout graphe, ~,(K7~ s 2y(K ) + 1 ).

Remarques.- 1~ Pour montrer la conjecture de He.awood pour une surface T donnée,
2014201420142014201420142014 

p
il suffit de montrer que Kh1(p) B est représentable dans T , c’est-à-dire, il

suffit de connaître seulement le genre de Kh1(p) . C’est ainsi par exemple que

Heawood résolvait le cas du tore T1 en donnant une représentation de K7 (duale-
ment par une carte sur le tore comportant 7 régions deux à deux voisines).

2) On a h1 (p) = sup~n ~ p) , ce qui, avec les théorèmes précédents, s’inter-

prète par X(T ) = Kn est représentable dans Tp}, égalité qui montre
bien le rôle du graphe complet. On peut faire les mêmes remarques, mutatis mutandis,

pour les cas non orientables.

La démonstration du théorème (2.2) constitue l’essentiel de la solution de la

conjecture de Heawood et fait l’objet du paragraphe suivant. Terminons auparavant

cette présentation du théorème du coloriage des cartes en rassemblant dans un même

énoncé les divers paramètres mis en jeu. Ce qui a été montré précédemment peut se

résumer, pour une surface S de caractéristique c et en posant

h(c) = L 7 + 49- 24c ~ comme suit : d’une part directement ~;(S~ S 8 (S~ + 1 5 h(c)

si S ~ T , d’autre part en admettant le théorème du genre du graphe complet pour
en déduire la conjecture de Heawood h(c) si 3 P T , U2 . . Admettant
en outre la conjecture des quatre couleurs, il en découle le théorème général suivant

complété du cas de U2 :

(2.3) THÉORÈME.- Pour toute surface S de caractéristique c , on a

Il est remarquable que seule l’égalité ~ - w soit valable pour toutes les surfaces.

Par ailleurs, le fait 6 - 1 pour la sphère, alors que B = 6 ou à + 1

pour les autres surfaces, rend un peu compte de la difficulté exceptionnelle du cas

de la sphère.



3. Démonstration de la conjecture de Heawood (selon Ringel et Youngs)

L’ensemble de la solution de la conjecture de Heawood dont un aperçu est donné ici

fait l’objet du livre de Ringel [18] (voir aussi Youngs [12] pour une introduction

théorique).

(3.1) Comme on l’a vu le problème se ramène à établir le genre du graphe complet K
tel que donné en (2,2). Si K où n ~ 3 est représentable dans la surface T ,

la proposition (1.2.5) fournit 2 s 3n - 3(2 - 2p) soit p ~ 12 .

On a donc déjà l’inégalité ~y (K ) n z j’ ~ (n 3 ) 12 (n 4) . Il s’agit de montrer qu’il
y a égalité ce qui revient à montrer l’existence d’une représentation de K dans

T où p = (n - 3)(n - 4) . Un cas particulier important est celui où K est

représentable triangulairement dans une surface T , on a alors, suivant le cas

d’égalité de (1.2.5), p = 12 . Ce qui montre que : 1°) il ne peut

exister de représentation triangulaire de K que si 12 divise (n - 3)(n - 4) ,
soit si n = 0 , 3, 4 ou 7 (mod. 12) , 2°) il suffit qu’une représentation de

K soit triangulaire pour qu’elle soit une représentation cherchée c’est-à-dire

dans T où p = f (n-3)(n-4) 12 ] (et en fait dans ce cas toute telle représenta-dans T P où p = 1 (et en fait dans ce cas toute telle représenta-
tion est triangulaire). En non-orientable, on a les. mêmes conclusions dans un plus

grand nombre de cas, à savoir lorsque 6 divise (n - 3)(n - 4) soit si n = 0

ou 1 (mod. 3) excepté n = 7 . Dans ces cas, appelés cas réguliers, on peut cons-

truire effectivement des représentations triangulaires de K , selon la méthode
suivante décrite ici sans trop formaliser par un exemple (voir la description com-

plète dans [18]).

(3.2) Considérons la représentation triangulaire ci-
contre de K7 dans T~ (les côtés A du rectangle

figurant la surface sont à identifier dans le sens

des flèches, de même les côtés B ). Identifions

comme indiqué les sommets avec les éléments

0,...,6 du groupe additif Z7 des entiers modulo 7



Considérons maintenant le tableau ci-contre. La

ligne i est constituée des sommets voisins de i

dans la représentation précédente, dans l’ordre où

on les rencontre en tournant autour de i dans un

sens choisi. Chaque ligne est à lire cycliquement

(par exemple 1 après 5 dans la ligne 0).

(3.2.2)

Partons de ce tableau, appelé schéma. Associons à la ligne i un polygone P, à

6 côtés du plan, choisissons un sens de parcours de son bord et associons aux côtés

ainsi orientés les éléments de la ligne i dans le même ordre cyclique. Pour tous

les i et j tels que 0 ~ i  j ~ 6 , ~ identifions le côté associé à j du poly-

gone P. 
i 

au côté associé à i du polygone P. dans le sens opposé de leurs orien-

tations. Cet assemblage des 7 polygones PO,...,P6 donne un polyèdre dont le dual

du squelette est K7 . Comme il est facile de s’en apercevoir, c’est en fait combi-

natoirement parlant la représentation précédente qui est ainsi reconstituée à partir

de la seule donnée du schéma.

Considérons à nouveau le schéma (3.2.2). Pour i = 1,...,6 , la ligne i se déduit

de la ligne 0 en ajoutant i à chacun des éléments de celle-ci. Autrement dit ce

schéma est entièrement engendré à partir de sa première ligne par l’opération des

éléments du groupe Z7 . °

Soit le diagramme ci-contre. C’est un graphe avec en chaque

sommet une permutation circulaire des arêtes (définie par un

sens de rotation autour de ce sommet) et associé à chaque arc

un élément de Z7 appelé courant (sur la figure pour chaque
arête un seul des deux arcs est indiqué avec son courant ;

l’arc opposé a par définition le courant opposé dans Z7 ~.
Considérons le circuit suivant de ce graphe (décrit en identifiant les arcs à leurs

courants) : on commence par l’arc 1 et tournant autour de son extrémité terminale

s’ dans le sens indiqué, on poursuit par l’arc 3 puis de même en s par l’arc 2 ,

ensuite ce sera l’arc 1 , ainsi de suite jusqu’à retrouver l’arc 1 . On obtient

ainsi la suite 1 , 3 , 2 , 1 , 3 , 2 qui prise comme suite d’éléments de Z7 (par

exemple, -1 = 6 pour 1 ~ est exactement la ligne 0 .

Ainsi au total la donnée du diagramme (3.2.3), appelé graphe de courant (notion intro-

duite par Gustin ~1C~~, suffit à reconstituer le schéma (3.2.2) par sa première ligne,



puis de là la représentation triangulaire de K7 . Autrement dit la seule donnée de
ce graphe de courant établit l’existence de la représentation cherchée de K7 . Bien

entendu le graphe de courant doit posséder, en général, certaines propriétés précis

ses ; fondamentalement, il s’agit de la loi de Kirchhoff : en tout sommet, la somme

des courants "entrants" est égale à la somme des courants "sortants" (d’où la ter-

minologie des circuits électriques). On peut voir que grâce à cette loi le schéma

déduit de la ligne 0 elle-même déduite du graphe de courant vérifie la règle sui-

vante

(R) Si dans la ligne i , on a i....jk ... , alors dans la ligne k , on a

k.... ij....

Cette règle assure d’une manière générale que l’assemblage des polygones comme

décrit plus haut donne bien un polyèdre dont le dual du squelette est une triangu-

lation.

La solution précédente pour n = 7 se généralise par le graphe de courant

(3.2.4) ci-dessous qui représente la solution complète du cas orientable

n = 7 (mod. 12) de la conjecture de Heawood. (Les sommets avec rotation dans le

sens des aiguilles d’une montre sont représentés par ’ et ceux avec rotation

inverse par o ; les extrémités P sont à identifier, P n’est pas un sommet ;

le groupe utilisé est naturellement Z où n = 12q + 7 .)

(3.3) Pour les cas non réguliers K n’est plus représentable triangulairement.

La méthode consiste en enlevant des arêtes à K (en nombre qui dépend de n
n

modulo 12) à se ramener à un graphe représentable triangulairement, ce qui permet

d’appliquer encore la construction précédente. Mais il faudra compléter la repré-

sentation obtenue des arêtes manquantes pour retrouver K . C’est le problème

d’adjacence additionnelle qui est résolu à l’aide d’ "anses" , et de "capes

croisées" en non orientable, adjointes à la surface (en nombre ce qu’il faut pour
avoir au total le genre voulu). Par exemple, pour n = 10 (mod. 12) , on peut

représenter triangulairement Kn - K3 (K moins trois arêtes formant un K~ )



et on ajoute les trois arêtes manquantes en se servant d’une anse adjointe à la

surface (cf. (4.4.1)). C’est là un cas facile du problème d’adjacence additionnelle

qui devient beaucoup plus compliqué quand par exemple on part d’une représentation
de Kn - K8 et qu’il faut donc ajouter 28 arêtes, (à l’aide de 6 anses ajou-

tées), ce qui impose de modifier au préalable la représentation (cas 2 orientable).

(3.4) La complexité de la solution varie beaucoup suivant la valeur de n modulo 12 .

Le cas où n = 7 (mod. 12) , dit "cas 7", est un des plus simples. Sa solution en

orientable décrite plus haut en (3.2) est dite d’indice 1 car le graphe de courant

n’a qu’un seul circuit et le schéma qu’une seule ligne génératrice. Pour chaque

indice plus grand, on a considéré surtout les indices 2 et 3, il faut donner

un ensemble d’autres propriétés du graphe de courant. Pour les cas non orientables

la règle (R) est à modifier et les graphes de courant sont décrits de manière plus

compliquée (cascades). Par ailleurs, pour certains cas, il s’est révélé très fécond

de considérer des graphes de courant avec des sommets en lesquels la loi de

Kirchhoff n’est pas satisfaite, ce sont les vortex qui correspondent à des faces

non triangulaires. Il y a encore certaines anomalies rencontrées dans de nombreux

graphes de courant utilisés : arêtes pendantes, principe de doublement par exemple.

Nous n’insistons pas sur tout cela qui concerne la théorie générale des graphes de

courant que nous présentons autrement au paragraphe suivant. Il y aurait aussi à

dire sur certains aspects techniques de la solution : techniques de construction

de familles de graphes de courant et surtout de répartition des courants en respec-

tant la loi de Kirchhoff, pour certains cas constructions par induction (assemblage
de représentations par recollement de surfaces), "petits" cas échappant aux méthodes

générales par manque de régularité (résolus directement entre autres par J. Mayer)
et le cas particulier du graphe K7 dont il faut montrer qu’il n’est pas représen-

table sur U2 (P. Franklin), les différents groupes utilisés (Zn ou un produit

de Z le plus souvent). Sur ce dernier point, signalons la singularité du cas 0

qui nécessite, en indice 1 tout au moins (cf. [16]), un groupe non commutatif, et

de surcroît celui utilisé n’était pas défini de manière constructive, ce qui était

unique dans l’ensemble de la solution. Récemment, Jungerman et Pengelley [29~ ont

donné pour ce cas une solution constructive avec un groupe commutatif (mais une

solution compliquée d’indice 4 }.

La démonstration de la conjecture de Heawood se compose d’un ensemble hétéroclite

de cas. Depuis son achèvement, en 1968, plusieurs cas ont reçu des solutions plus

simples, reprises dans [18~ ou plus récentes comme par exemple le cas 1 non orien-


