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La stabilité du Kink interne dans les configurations hélicöıdales de grand rapport

d’aspect hx ≪ 1

Jean-Louis Soulé Mars 1980 1

Association Euratom-CEA, CEN-FAR

Abstract

We get the general expression for the stability criterion with respect to the internal kink under helicoidal
discharges, if one assumes that the helicity is finite and the aspect ratio is large (hx≪ 1).

We show that the helicity relative to the cylindric geometry has a stabilizing effect. This effect can be
greater than the toric effect, when the helicoidal pitch is smaller that the toric radius.

Résumé

On établit l’expression générale du critère de stabilité relatif au kink interne pour les décharges hélicöıdales,
dans l’hypothèse d’une hélicité finie et d’un grand rapport d’aspect (hx≪ 1).

On montre l’effet stabilisant de l’hélicité par référence à la géométrie cylindrique. Cet effet peut être plus
important que l’effet torique, lorsque le pas hélicöıdal est plus petit que le rayon torique.

Introduction

La stabilité du kink interne a déjà été étudiée (dans le cadre de la MHD idéale) pour différentes config-
urations, en considérant comme un petit paramètre l’écart à la géométrie droite infinie. On a ainsi traité la
géométrie droite finie et circulaire [], la géométrie droite infinie non circulaire [], la géométrie torique finie
[]. Dans toutes ces situations, il s’agit d’équilibres possédant une invariance par déplacement. Dans ce cas il
restait à traiter la géométrie hélicöıdale de pas fini (et grand), ce qui est l’objet de ce travail. Pour l’essentiel,
la méthode utilisée reste la même que précédemment []; elle sera rappelée au fur et à mesure de son emploi.
Précisons que nous nous contenterons d’établir l’expression de l’énergie propre du mode, le traitement de la
couche et le calcul du taux de croissance restant identique à celui de la configuration torique (vérifier ξϕ).

Les coordonnées hélicöıdales

(Indiquer les notations de Mercier.) A partir du système direct de coordonnées polaires r, ϕ, z on forme
le système :

r = r u = hϕ+ ℓz v = −ℓϕ+ hz

où les constantes h et ℓ sont normalisées par h2 + ℓ2 = 1 (avec h > 0; ℓ > 0 ou ℓ < 0). Chaque hélice (H)
définie par r = cte, v = cte sera un lieu d’invariance pour l’équilibre (z est normalisé par r0). Sa transformée
rotationnelle est h

ℓ . Elle a pour période en z 2π ℓh , en u 2π
h . (H) est droite pour ℓ positif, gauche pour ℓ

négatif (axe magnétique). La nécessité d’introduire des précisions (cf. Annexe A) provient essentiellement
du fait que le système r, u, v n’est pas orthogonal. On utilisera une base de vecteurs orthogonaux, obtenue
en remplaçant ~∇u par un vecteur ~U = ~∇u−K~∇u tangent à H . La difficulté est alors en partie reportée et

1 J’ai trouvé les notes ci-dessous dans les papiers de mon père après son décès. Elles ont été tapées à l’Institut des Hautes
Etudes Scientifiques, Bures-sur-Yvette. Je remercie G.Laval et M.Vittot pour leurs conseils et la lecture de ce texte.

Christophe Soulé, soule@ihes.fr
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se retrouve dans le fait que ~U n’est pas un gradient : on a rot ~U = 2hℓ ~U
h2+ℓ2r2 . Pour simplifier au maximum les

calculs, il y a intérêt à effectuer deux autres modifications :

1) renormaliser la variable r pour simplifier la métrique. On posera x =
∫ r

1
|∇v| dr, ce qui donne :

dℓ2 =
1

|∇v|2
(dx2 + dv2) +

(

~U · ~dℓ

U

)2

2) introduire des coordonnées et des vecteurs complexes :

S =
x− iv

2
t =

x+ iv

2
~S = ~∇x+ i ~∇v

~T = ~∇x− i ~∇v

Equilibres hélicöıdaux

Dans le système de coordonnées x, u, v, l’équation du flux polöıdal s’écrit :

(1) V 2LF + 2hℓU2f(F ) + f
df

dF
+

1

U2

dp

dF
= 0

où

(2) LF =
∂2F

∂x2
+
∂2F

∂v2
− h2

U

v2
∂F

∂x
V 2LF =

1

U2
div(U2) ∼ ∆U .

Solution Générale. Le champ2 se mettant sous la forme :

(3) ~B = f(F ) ~U + ~U × ~∇F

on choisit l’unité de longueur pour que l’axe magnétique corresponde à r = 1 (x = 0) et v = 0.

On supposera dorénavant que |x| et |v| restent petits dans la zone concernée |x| ∼ |v| = 0(ε) ≪ 1. Ainsi
U , V et r resteront voisins de l’unité. L’ordering est standard. On a : x et v d’ordre ε, f d’ordre 1, F d’ordre
ε2 (donc ∇F et Bp d’ordre ε) dp

dF d’ordre 1, df
dF d’ordre 1. Les dérivations en x ou v abaissent les quantités

d’un ordre. Au point de vue signe, f est positif, F est décroissant à partir de l’axe. Les lignes magnétiques
sont des hélices gauches pour q > 0 (cf. Annexe D). Une perturbation à k > 0 est une hélice gauche.
Finalement hℓ

k est négatif lorsque les lignes de champ tournent dans le même sens que l’axe magnétique.

On peut déterminer aux deux premiers ordres (Annexe B) des familles d’équilibres à “cercles” décentrés
(ce ne sont pas réellement des cercles mais des ellipses parce que x et v ne sont pas exactement des longueurs).

[(Autre ordering, cf. Annexe B.) En fait
|x|h < 1
|v|h < 1

∣

∣

∣

∣

hℓx suffit (cf. les termes correctifs de l’équilibre) d’où

ordering des termes non circulaire de l’équilibre.]

A partir de l’expression du décentrement, on peut déduire celle de la modulation du champ polöıdal le
long d’une surface magnétique. Aux deux premiers ordres on a :

|Bp| ∼ |Bp|0 · [1 + λh2ρ cos θ]

2Le champ de référence B = U comporte un courant (sans force). On pourrait prendre un champ de référence sans courant
(par exemple B = ∇u) mais la présence d’une composante polöıdale impliquerait les choses.
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où p et θ sont les coordonnées polaires de la section et

λ+ 1 =

∫ 1

0

z3dz {Q2 − (4δ Q}+

∫ 1

0

2z dz P .

On a q = ρf
Bp

, z = ρ
ρ1
, ρ1, q1 et p1 étant les valeurs de ρ, q et p sur la surface considérée p−p1

B2
p/2

= P , Q = q1
q ,

hℓq1 = δ.

Pour la suite, on introduira le coefficient de modulation “réduit” défini par :

λ̃ = λ+
3

4
+ δ

∥

∥ λ̃ =

∫ 1

0

z3dz{Q2 − 1− 4δ(Q = 1)}+

∫ 1

0

2z dz P

λ̃ est nul si p et q sont constants.

Coordonnées intrinsèques

On peut mettre le champ d’un équilibre donné hélicöıdal sous la forme

~B = ∇ [ϕ− q(F )χ]×∇F

où χ est indépendant de ϕ et multivoque (0, 2π) [Hamada]. De ~U = ~∇u−K~V on tire B = ∇u×∇F + f ~U −

K~V × ~∇F . Donc on doit avoir [si u = ϕ] −∇(qχ)×∇F = f ~U −K~V × ~∇F . En multipliant par ~U :

Bp∇|qχ| = f U2 +K V ·Bp = J = B∇ϕ .

Dans le Jacobian J , KV · Bp est du 2e ordre devant fU2. [Le chouia fU2 correspond au fait que u n’est
pas au départ exactement égal à la coordonnée d’Hamada ϕ telle que χ = ϕ − qθ.] Dans le système de
coordonnées intrinsèques F, ϕ, χ on a :

B∇ψ = J

(

∂ψ

∂ϕ
+

1

q

∂ψ

∂χ

)

on a dτ = dF dϕ dχ
∇F ·∇ϕ×∇χ avec ∇F · ∇ϕ×∇χ = ∇F ·U ×∇χ. D’où dτ = − q

J dF · dµ dχ. Si on remplace F par

µ défini par − q
f dF = µ dµ, on obtient : dτ = f

J µ dµ du d. L’élément de longueur de l’hélice est du
U , donc

l’élément d’aire orthogonale à ~U est Uf
J µ dµ dχ.

Dans le cas des équilibres à cercles décentrés, on peut obtenir aux deux premiers ordres la formule de
changement de coordonnées x, u, v → µ, u, χ. Il est de la forme : x − iv = ∆(µ) + µ e−iω [ω = ω(µ, χ)]
on en déduit dx dv = (1 + ∆′ cosω)µ dω

dχ dµ dχ. [Il faut passer de s, t à z, z̄, z = µ ei χ.] Comme on a

dσ = dxdv
V 2 = Uf

J µ dµ dχ, on a :

(1 + ∆′ cosω)
dω

dχ
=
Uf

J
V 2 → ω = χ+ (h2λ+ 2h2 − ℓ2)µ sinχ

2S = x− iv = µ e−iχ +
µ2

2
(h2λ+ 2h2 − ℓ2)(e−2iχ − 1) + ∆(µ) .

Rappel du problème
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Comme pour les configurations précédemment traitées, un petit paramètre ε (le rapport d’aspect inverse)
caractérise l’écart de la configuration considérée au cylindre circulaire infini. Pour ε nul, l’instabilité est
marginale, et il s’agit de déterminer, à l’ordre significatif en ε, l’expression du réservoir d’énergie δw.

Comme dans les autres cas, cet ordre est en ε4 par rapport à l’énergie – positive – associée à une pertur-
bation arbitraire. Puisque nous ne cherchons pas à obtenir la perturbation elle-même, nous pouvons profiter
des propriétés variationnelles de δw pour limiter la recherche de la fonction d’essai à un développement en
ε moins poussé. Si la perturbation minimisante exacte est ξ̃, si la fonction d’essai est de la forme ξ̃ + δξ,
l’erreur sur δw sera δw(δξ). Cette erreur doit être d’ordre supérieur à ε4. Cette condition sera remplie en
imposant à l’erreur ξ deux contraintes :

1) d’une part les composantes non contraintes de l’erreur δξ seront d’ordre au moins égal à ε3ξ0 (soit ε6

au carré)

2) d’autre part les composantes de l’erreur qui entrent dans δw par une contribution en ε2 seront d’ordre
au moins égal à ε2.

En d’autres termes, si ξ̃ satisfait l’équation d’Euler F (ξ̃) = 0, on imposera à la fonction d’essai ξ̃ + ξ de
satisfaire F (ξ̃ + ξ) = 0(ε3).

Une méthode de résolution dite “alternée” est exposée dans l’Annexe C. Une méthode plus spécifique
dite “directe” est exposée ci-après.
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La méthode directe

Son application est limitée au kink interne. Elle consiste à construire une fonction d’essai pour le principe
d’énergie qui soit d’emblée exacte jusqu’à l’ordre requis. Ceci est possible parce que jusqu’à cet ordre elle
est essentiellement indépendante de l’équilibre et qu’on peut donc s’appuyer sur le cas simple où le champ
se réduit à ~B = ~U .

Cette fonction ~ξ sera obtenue comme la somme de trois parties : ~ξ = ~ξ0 + ~ξ1 + ~ξ2 (l’indice rappelant le
mode dominant dans chacune de ces parties).

1) La partie principale ~ξ1 (qui sera déterminée la première) s’annule au-delà de la surface résonante ; en

deçà, elle est strictement indépendante de l’équilibre (ainsi d’ailleurs que ~ξ0).

2) ~ξ1 cöıncide à l’ordre principal avec le kink interne du cylindre infini circulaire.

3) ~ξ0 est une contribution simple de l’harmonique m = 0 (une composante purement azimutale et uniforme).

[~ξ0 est inutile puisque ξ est défini à un multiple de B près. Ah, mais si, B va changer. Mais alors, il faut

l’introduire quand on change ~B.]

4) ~ξ2 ne contient que l’harmonique m = 2 (mais ξ1 en compte aussi). Il est plus petit d’un ordre que

l’harmonique m = 1 de ~ξ1. ~ξ2 est adapté pour que ~ξ satisfasse les conditions de continuité sur la résonance
et les conditions aux limites. Il dépend entièrement de l’équilibre particulier.

5) Chaque partie satisfait approximativement l’équation d’Euler, avec un résidu qui est en valeur absolue

d’ordre ε2 (par rapport à Bm
|ξ|
ε ), aussi bien dans la direction azimutale que méridienne.

6) ~ξ1 et ~ξ0 seront exprimés en coordonnées hélicöıdales, ~ξ2 en coordonnées intrinsèques.

Le tenseur de déformation

On utilise l’identité algébrique générale suivante :

Q+ J × ξ = B ·D −∇(ξ · B)

où le tenseur D est défini comme suit :

D = ∇ξ +∇Iξ − I div ξ

(en coordonnées cartésiennes : Dij =
dξj
dxi

+ dξi
dxj

−δij
∑

i
dξi
dxi

). La construction de ξ consistera essentiellement

à réduire l’ordre de D (le terme de pression ne présentant pas de difficulté). Ainsi φ sera essentiellement
égal à −ξ · B.

On appellera tenseur méridient Dm l’ensemble des composantes purement méridiennes de D et tenseur
azimutal Du l’ensemble des autres composantes (D = Dm+Du). Il sera nécessaire de choisir ξ pour abaisser
Du à l’ordre ε3 et Dm seulement à l’ordre ε2 (il sera plus simple de dire qu’on annule Du exactement). Pour
cela nous calculerons d’abord les composantes de D sur la base S,U, T à l’aide de la formule générale (A et
B quelconques) :

A ·D ·B = A∇(ξ · B) +B∇(ξ · A)− div [~ξ A · B] + ξ · A× rotB + ξ ·B × rotA .

Nous poserons : ξS = ξ · S, ξt = ξ · T , ξu = i
k ξ · U

A∇ξ ·B +B∇ξ ·A−A ·B div ξ .

Appliquons la formule de la trace (valable pour une base orthonormée) :

∑

Dii + div ξ = 0 .
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[A réécrire en coordonnées normées et en base normée.] Elle donne ici

U ·D · U

U2
+
S ·D · T

V 2
+ div ξ = 0

(car XDX + V DV = SDT ). On obtient pour Du :

UDU = 2k2U2 ξu − div (~ξ U2)

i

k
SDU = V 2

(

dξu
dS

−∆ ξu

)

− U2

(

1−
2hℓ

k
U

)

ξS

i

k
TDU = V 2

(

dξu
dt

+ L ξu

)

− U2

(

1 +
2hℓ

k
U

)

ξt .

Pour Dm on obtient [rotS = 0, rotT = 0, rotU 6= 0] :

SDS = 2V 2

(

dξS
dS

− L ξS

)

2V 2 = ST

TDT = 2V 2

(

dξt
dt

+ L ξt

)

−SDT = + h2 U(ξS + ξt) + 2k2 V 2 ξu .

En écrivant ~ξ = ~S ξt
2V 2 + ~T ξS

2V 2 − ik ~U ξu
U2 on explicite U ·D · U sous la forme :

U ·D · U = k2 U2 ξu − U
V 2

2

[

d

dS

(

Uξt
V 2

)

+
d

dt

(

UξS
V 2

)]

+ L
U2

2
[ξt − ξS ]

div ξ = ~S∇

(

ξt
2V 2

)

+ ~T ∇

(

ξS
2V 2

)

+ k2 ξu .

Faux :

div ξ = V 2

[

d

dS
+ iK

d

du

]

ξt
2V 2

+ V 2

[

d

dt
− iK

d

du

]

ξB
2V 2

+ k2ξu .

La fonction d’essai (ξ1 et ξ0)

ξ1 sera choisi parmi les solutions exactes (à trois ordres) de l’équation d’Euler relative au champ ~B0 = ~U .
Dans ce cas (qui est sans force mais pas sans courant) la composante ξ ·U ne joue aucun rôle dans l’équation
d’Euler. Nous pouvons donc la fixer par la condition :

ξ · U + φ = 0

ce qui permet d’écire l’équation d’Euler :
U ·D = 0

(ce n’est pas une restriction réelle : la solution générale s’obtient à partir de là en prenant φ = −ξ · U ,
puis en redonnant à ξ · U une valeur arbitraire). A l’ordre le plus bas (et sans écrire le facteur eiku) nous
devons imposer ξ · X = 1, ξ · V = −i, c’est-à-dire ξ · S = 2, ξ · T = 0. D’autre part à cet ordre φ (et
par suite ξi U = −φ) est nécessairement nul ; sinon Q∗

u · Gu contiendrait une constante positive et δw ne
serait pas minimum ; cela correspondrait à la présence d’un mode m = 0 de compression qui se propagerait
nécessairement jusqu’à la frontière. Par contre, un mode m = 0 de rotation (sans composante normale) est

acceptable jusqu’à la résonance : il sera décrit par ~ξ0, avec une valeur de ξu appropriée est une valeur nulle
de φ (cette décomposition en ~ξ1 et ~ξ0 est indispensable pour clarifier les calculs).
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Revenant à ξ1, il doit d’abord satisfaire l’équation d’Euler pour ~B0, c’est-à-dire :

U ·D = 0 ,

ce qui donne [0(ε3ξ)] :
U ·D · U = 0 S ·D · U = 0 T ·D · U = 0 .

Pour les éléments méridiens de D, compte tenu du comportement de ξ1 à l’ordre le plus bas, ils sont
automatiquement d’ordre un. Mais il est nécessaire qu’ils soient d’ordre deux pour que ξ1 soit la solution
générale à cet ordre. PuisqueK est d’ordre un et nul à l’origine, on obtient pour SDS et TDT les conditions :

dξS
dS

(0) = 0
dξt
dt

(0) = 0 .

On verra que cet ensemble de conditions fixe ξ1 suffisamment. Il reste à considérer SDT . D’après son
expression, il sera d’ordre deux si h2 + k2 ξu = 0. Cela s’obtiendra en adjoignant à ξ1 le terme ξ0 formé
purement d’une composante azimutale (autrement dit ξ0 contient la modification de ξ · U qui était a priori

arbitraire avec ~B0, et qui est appropriée pour un champ quelconque). [Soit div ξ = 0 sur l’axe.] Donc pour
~ξ0 :

ξu0 = −
h2

k2
eiku ~ξ0 =

ih2

k

~U

U2
eiku .

Le développement limité de la solution

La solution ~ξ1 doit satisfaire les trois équations :

UDU = 0 , SDU = 0 , TDU = 0

et les conditions “initiales” sur l’axe magnétique :

ξS = 2 , ξt = 0 , ξu = 0 ,
dξS
dS

= 0 ,
dξt
dt

= 0 .

Bien qu’elles ne déterminent pas complètement ξ1, nous verrons que ces conditions suffisent à fixer les
quantités qui jouent ultérieurement.

Une façon simple de procéder pour étudier la solution consiste à éliminer ξS et ξt et à écrire une équation
pour ξu de la forme :

x = S + t
d2ξu
dS dt

+A(x)
dξu
dS

+ B(x)
dξu
dt

+ C(x) ξu = 0 .

Les conditions initiales reportées sur ξu donnent :

ξu = 0
dξu
dt

= 0
d2ξu
dt2

= 0
dξu
dS

= 2

(

1−
2hℓ

k

)

,
d2ξu
dS2

= X .

Il est évident qu’il existe pour ξu un développement convenable (en commençant par d2ξu
dS dt ), les termes en

Sp et tp (pour p ≥ 3) pouvant être choisis arbitrairement.

Cependant, pour obtenir les coefficients qui nous intéressent, il est un peu plus court de calculer directe-
ment ξS . On verra qu’il est suffisant de calculer sur l’axe :

1

2

d

dt
SDS =

d2ξS
dt dS

− 2
dL

dx

7



(compte tenu des propriétés de ξS , L = kK)

−
d

dS
SDT = +2h2

dU

dx
+ h2U

dξt
dS

+ 2 k2 V 2 dξu
dS

.

L’inconnue fondamentale est donc d2ξS
dt dS .

Posons

X =
U

V 2
ξS Y =

U

V 2
ξt f = U −

2hℓ

k
U2 g = U +

2hℓ

k
U L = kK .

Les trois équations liant ξu, X , Y s’écrivent :

(A)
i

k

SDU

V 2
=
dξu
dS

− L ξu − fX = 0

(B)
i

k

SDV

V 2
=
dξu
dt

+ L ξu − g Y = 0

(C)
2UDU

UV 2
= 2k2

U

V 2
ξu −

dY

dS
−
dX

dt
+ L(Y −X) = 0

(ξu(0) = 0, Y (0) = 0, X(0) = 2, (L(0) = 0)).

Une élimination presque complète de ξu entre (A) et (B) résulte de la quasi-permutabilité des opérateurs
DS et Dt :

1

V 2
S∇ =

d

dS
− L et

1

V 2
T ∇ =

d

dt
+ L .

On multiplie (A) par d
dt + L, (B) par d

dS − L et on soustrait :

(D) −2
dL

dx
ξu −

d

dt
(fX) +

d

dS
(g Y )− L(fX + g Y ) = 0 .

On constate maintenant que (C) et (D) contiennent les mêmes dérivées : dX
dt et dY

dS , qu’on peut séparer
par combinaison et écrire facilement en ξS et ξt :

(E) 0 =
dξS
dt

+ ξS

(

V 2

U

d

dx

U

V 2
+ L+

1

2U

df

dx

)

− ξt
1

2U

dg

dx
+ ξu

(

V 2

U2

dL

dx
− g

k2

U

)

(F) 0 =
dξt
dS

+ ξt

(

V 2

U

d

dx

U

V 2
− L+

1

2U

dg

dx

)

− ξS
1

2U

df

dx
+ ξu

(

−
V 2

U2

dL

dx
− f

k2

U

)

[dξSdt et dξt
dS sont les bonnes inconnues puisqu’on fixe ξS pour t = 0 et ξt pour S = 0]. Nous avons besoin de

dériver (E) par rapport à S. En fait, il suffit de le faire sur l’axe en substituant à ξS ,
dξS
dS , ξt,

dξt
dS , ξu,

dξu
dS

les valeurs déjà connues. Pour dξu
dS et dξt

dS , on les tire de (A) et (F) :

dξu
dS

= 2f
dξt
dS

=
df

dx
.

On obtient (en faisant U = V = 1 quand ils ne sont pas dérivés) :

0 =
1

2

d2ξS
dS dt

]

0

+
d

dx

(

V 2

U

d

dx

U

V 2
+ L+

1

2U

df

dx

)

−
1

4

df

dx

dg

dx
+ f

(

dL

dx
− g k2

)

[c’est bien ça la méthode la plus rapide (pour abréger, poser DS = d
dS − L, Dt =

d
dt + L)].

0 =
1

4

d

dt
SDS +

d

dx

(

V 2

U

dU

dx
+
V 2

2U

df

dx

)

−
1

4

df

dx

dg

dx

+
d

dx

(

1− V 2

U

dU

dx
+ V 2 d

dx

1

V 2
+

1− V 2

2U

df

dx

)

− fg k2 +
dL

dx
(2 + f)
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0 =
1

4

d

dt
SDS − h2

d

dx

[

U

(

3

2
− δ U

)]

−

(

dU

dx

)2(
1

4
− δ2 U2

)

+ ℓ2
d

dx

[

(U2 − 1)

(

3

2
U − δ U2

)

+ 2U3

]

− k2(1− δ2) + k2(3− δ)

1−
1

V 2
= 1− r2 U2 =

ℓ2

h2
(U2 − 1)

0 =
1

4

d

dt
SDS + h4

(

3

2
− 2δ + δ2 −

1

4

)

+ k2
(

−2 δ2 −
δ2

4
+
δ3

2
+ 3 δ − 1

)

.

On a ξS = V 2

Uf

(

d
dS − L

)

ξu avec

[

2k2
U

V 2
−

(

d

dS
− L

)

V 2

Ug

(

d

dt
+ L

)

−

(

d

dt
+ L

)

V 2

Ug

(

d

dS
− L

)]

ξu = 0 .

Il suffit de remplacer ξu par
(

d
dS − L

)−1 Uf
V 2 ξS

1

2

d2ξS
dS dt

−

(

d

dx

U

V 2

)2

+
d2

dx2
U

V 2
+

d

dx

(

1

2U

df

dx

)

−
1

4

df

dx

dg

dx
+ (1 + f)

dL

dx
− fg k2 = 0 .

Par substitution des expressions U , V , f , g, L on obtient :

1

2

d2ξS
dS dt

= k2
(

1− 2δ +
9

4
δ2 −

δ3

2

)

− h4
(

5

4
− 2δ + δ2

)

1

4

d

dt
SDS =

1

2

d2ξS
dt dS

−
dL

dx
=

(

1−
δ

2

)2

(1−2δ) k2−h4
(

5

4
− 2δ + δ2

)

δ =
2hℓ

k

d

dS
SDT = − 4 k2(1− δ) + h4(3− 2δ) .

Si on inclut ξ0 dans la perturbation, on doit ajouter sa contribution à d
dS SDT .

De ~ξ0 = ih2

k

~U
U2 e

iku on tire :

SD0 T = − 2 k2 V 2 ξu = +2V 2 h2 eiku

d

dS
SD0 T = −4 ℓ2 h2 = − k2 δ2 .

Au total de ξ0 et ξ1,

d

dS
SDT = −k2(2 − δ)2 + h4(3− 2δ)

On obtient la même valeur pour d
dS div ξ = + d

dS
SDT
V 2 , du fait que le SDT total est d’ordre deux.
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Valeur résiduelle de Dm

Puisqu’on annule les éléments de D qui ne sont pas purement méridiens, seuls peuvent intervenir dans la
valeur résiduelle de BD les éléments DSS , Dtt et DSt. Nous allons préciser leur contribution. Etant donné
qu’ils ont été réduits à l’ordre final, et qu’ils seront multipliés par Q∗ avant d’être intégrés dans δW , ils
peuvent être décomposés harmoniquement sur l’angle polaire de la section, en ne retenant que l’harmonique
homologue à l’harmonique dominante de ξ.

Si nous définissons, à l’aide du vecteur unité normal ~en et du vecteur unité tangent à la section ~et les
vecteurs :

~M = ~en + i ~et et ~N = ~en − i ~et

et si on appelle α l’angle (~eX , ~en) on a :

~M = ~S e−iα ~N = ~T eiα

d’où l’on déduit aisément :
4 i ~etD~en = e−2iα SDS − e2iα TDT

−4~etD~et = e−2iα SDS + e2iα TDT − 2TDS .

Les termes significatifs des résidus de SDS, TDT , SDT sont du 1er degré en S et t et varient donc angu-
lairement comme e−iα et eiα. D’autre part les termes qui contribuent au mode m = 1 dans Bm Dm sont les
termes en e−iα. On voit donc que TDT ne contribue pas, que SDS contribue par son terme en t et TDS
par son terme en S.

La contribution de ξ0

On a noté plus haut que pour un champ B0 = U , la composante ξ · U ne contribue pas à G. Autrement
dit

UD(ξ0) = ∇(ξ0 · U)

[ξ0 est-il parallèle à U ou à B ? (Ici à U , mais ne pourrait-on le prendre parallèle à B ?)] Par un champ
quelconque, on aura :

G(ξ0) = BD(ξ0)−∇(ξ0 ·B) (−(B∇)−1 div ξ0∇p)

= f U ·D +BmD −∇(f ξ0 · U)

= (f − f0)U ·D +∇ [(f0 − f) ξ0 · U ] +Bm ·D

où f0 est une constante arbitraire.

Par la réciprocité, on a Bm ·D · U = Bm∇(ξ0 · U), donc

Bm ·D =
~U

U2
Bm∇(ξ0 · U) +Bm ·Dm .

On a vu que dans Dm, ξ0 modifie seulement SDT , en le faisant passer à l’ordre deux et en changeant un
peu les coefficients.

Les deux termes (f − f0)UD et
~U
U2 Bm∇(ξ0 · U), sont négligeables : ils sont en effet d’ordre ε3 f ξ dans

la direction méridienne et ε2 f ξ dans la direction azimutale (à comparer à ε2 f ξ et ε f ξ comme on le montre
plus loin). On retiendra donc seulement :

G(ξ0) = ∇ [(f0 − f) ξ0 · U ] +BmDm(ξ0)− (B∇)−1 div ξ0 ∇p .
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Le calcul de δW

Soit l’expression :

δW =
1

2

∫

dτ Q∗ ·G

que nous appliquons à la fonction d’essai ξ0 + ξ1 dans le domaine limité par la surface résonante (qk = 1)
on a

G = BD +∇[(f0 − f) ξ0 · U ]−∇(ξ1 · B)− (B∇)−1 div ξ∇p .

A l’ordre deux, B ·D se réduit à BmDm(ξ0 + ξ1). Nous partageons l’intégrant en deux parties :

G = G1 +G2

avec
G1 = BmDm − (p− p1) ~∇ η B∇η + div ξ = 0

G2 = −∇(ξ1 ·B) +∇[η(p− p1)]−∇[(f − f1) ξ0 · U ]

p1 : valeur de la pression à la limite.

[On a remplacé f0 par f1, valeur de f sur la surface résonante.] Nous allons montrer que les termes de
G1 sont d’ordre deux. G2 ne comporte que des gradients exacts qui donnent une intégrale de surface par
intégration par parties. Indiquons d’abord que l’ordre significatif pour la composante méridienne de BD,
(B ·D)m, est l’ordre deux, (ε2 f ξ) qui se combine avec l’ordre zéro (fξ) de Q∗

m. Pour la composante azimutale
de BD, soit (BD)u, c’est l’ordre un (ε f ξ) qui est significatif, parce que Q∗

u est d’ordre ε f ξ (comme on le
voit dans la méthode alternée).

Donc les termes d’ordre supérieur à ceux-là sont négligeables (comme on l’a dit pour ξ0).

Dans G1, BmDm est bien d’ordre ε2 f ξ. Quant au second terme, il faut noter que div ξ est de l’ordre de
ξ et en outre constant à l’ordre principal, donc η (en ξ

f ) est aussi constant à l’ordre principal et ∇η reste de

l’ordre de ξ
f ; comme p est en ε2f2, on a bien le même ordre final.

On intègre par parties le terme contenant G2 et on obtient :

δW =
1

2

∫

dτ Q∗ ·G1 +
1

2

∫

dS ξ∗ · nB∇ [ξ1 · B] .

On va calculer séparément le terme de volume et le terme de surface.

Evaluation des termes de volume

Soit

δW =
1

2

∫

dτ Q∗
mDmBm −

1

2

∫

dτ Q∗
m · ∇η (p− p1) .

A l’ordre principal où ξ∗m est constant, on a :

Q∗
m ∼ f ~U ∇ ξ∗m − ξ∗m∇ ~Bm

avec
ξ∗m ∼ (~eρ + i ~eθ) e

iθ−iku |ξr| = |ξr| ~S e
−iku

[Bm = S, T , ξm = S, T , Qm = S, T , QmBmDm =], ce qui donne (par unité de longueur), pour le premier
terme:

δW1 = π |ξr|
2

∫ ρ1

0

ρ dρ |Bm|

{

−
d |Bm|

dρ
~eθ + i

|Bm|

ρ
~eρ − ikf(~eρ + i ~eθ)

}

· [Dm · ~eθ e
iθ] .
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En substituant |Bm| = ρf
q et 〈Dm ·~eθ e

iθ〉 = − f
2 k

2 [i α~eρ+(α+2β)~eθ] on obtient, après une intégration par
parties sur q :

−δW1 = π |ξr|
2 f2 k4

{

α

∫ ρ1

0

ρ3 dρ

(

1

kq
− 1

)

+ β

∫ ρ1

0

ρ3 dρ

(

1

kq
− 1

)(

1

kq
+ 2

)}

.

Pour le terme de pression, on a :

− δW2 =
1

2

∫

dτ Q∗ · ∇η (p− p1)

=
1

2

∫

dτ (p− p1) div (ξ
∗ ∇η ~B − ~ξ∗B∇η)

=
1

2

∫

dτ (p− p1) div (~ξ
∗ div ξ)

=
1

2

∫

dτ (p− p1) [div ξ
∗
m div ξ + ξ∗m∇ div ξ] .

Or on a établi

div ξ = −
S ·D · T

V 2
−
U ·D · U

U2
∼ + h2 eiku

et puisque div ξu ∼ div ξ0 = −h2 eiku, div ξm ∼ 2 h2 eiku. Enfin

ξ∗m∇ div ξ ∼
~S

V 2
∇

(

−
S ·D · T

V 2
−
U ·D · U

U2

)

= 4 k2β .

Au total, on a :

−δW 2 = ξ2r

(

h4

2k2
+ β

)

1

2

∫

dτ(p − p1) 4 k
2 .

Calcul du terme de surface

Ce terme s’écrit :

δWS1
=

1

2

∫

dS ξ∗1 · nB∇(ξ1 · B) .

Cette intégrale doit être effectuée sur la surface magnétique exacte où le mode m = 1 est résonant (kq = 1).

L’opérateur B∇ fait crôıtre d’un ordre le second facteur, puisque l’harmonique m = 1 est dominante
dans ξ1. [D’accord mais avec quelle fonction-test ?] Et de ce fait, l’intégrale prend automatiquement une
valeur d’ordre deux. [Laval : ψ et dψ

dn ou dψ
dF .] Pour tirer parti correctement de cette propriété, il suffit

d’effectuer cette partie du calcul en coordonnées intrinsèques de l’équilibre. Plus précisément, on décompose
harmoniquement en χ chacun des deux facteurs (à l’ordre un). Dans le système µ, u, χ on a :

B∇ = J

(

ik +
1

q

∂

∂χ

)

dS =
dτ |∇µ|

dµ
=
fµ |∇µ|

J
du dχ

δWS1
=
f

2

∫

du dχ (µ ξ∗1 ∇µ)

(

ik +
1

q

∂

∂χ

)

(ξ1 · B) .

Par unité de longueur en u (avec kq = 1)

δWS1
=
fk

2

∫

dχ [µ ξ∗1 ∇µ]

[

i
d

∂χ
− 1

]

[−i ξ1 · B]
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[ξ ·B et ξ ·∇F sont les 2 quantités continues (à B∇ près) sur la résonance.] L’harmoniquem = 1 ne contribue
pas. A l’ordre considéré, interviennent seulement m = 0 et m = 2. L’harmonique m = 0 ne joue pas (il n’y
a pas de mode de compression par construction, et le mode de rotation a été éliminé par ξ0).

Il reste donc seulement à calculer l’apport du mode m = 2. On écrira pour cela µ ξ∗1 · ∇µ et i ξ1 · B
d’abord dans les coordonnées s, u, t, puis on effectuera le changement de coordonnées en µ, u, χ. On pourra
d’ailleurs faire d’emblée t = 0, puisque seuls les termes en 1, S, S2 contribueront significativement à e−2iχ.

On peut écrire (cf. Annexe C) :

i ξm = ∇W ×
~U

U2

∣

∣

∣

∣

∣

X = µ ξ · ∇µ = i
∂W

∂χ

i ξ ·B = i ξ · Uf + i ξ · Bm =
f

q

[(

1 + i
∂

∂χ

)

ξu +
2hℓ

k
U2 i

∂W

∂χ

]

(expressions valables aux deux premiers ordres ; W et ξu n’ont pas de composante en m = 0. Par contre
iξ ·B en possède une d’ordre deux, qu’il faut supposer absorbée dans ξ0). Pour déterminer W (S) on utilise

ξS =
V 2

U

∂W

∂S
− kKW W (S) = 2S + (2ℓ2 − h2)S2 .

D’autre part :

ξu = 2

(

1−
2ℓh

k

)

S + 2S2

[

ℓ2 − h2 −
ℓh

k
(2ℓ2 − 3h2)

]

U2 = 1− 2 h2S

2S = µ e−iχ +
µ2

2
e−2iχ(h2λ+ 2h2 − ℓ2) + · · ·

ce qui donne par substitution :

W = µ e−iχ +
µ2k2

2
e−2iχ

(

λ+
3

2

)

ξu = µ e−iχ
(

1−
2hℓ

k

)

+
µ2h2

2
e−2iχ

[

λ+ 1−
2hℓ

k

(

λ+
1

2

)]

X∗ = µ ξ∗ ∇µ = µ2 h2 e2iχ
(

λ+
3

2

)

pour m = 2

+ i φ = −i ξ ·B = −fk µ2 h2 e−2iχ

[

3

2
(λ+ 1)−

hℓ

k

(

λ+
1

2

)]

pour m = 2

δWS1
= −π f2k2µ4h4

[

3

2
(λ+ 1)−

hℓ

k

(

λ+
1

2

)](

λ+
3

2

)

.

Complément de la solution

La solution complète doit satisfaire les conditions aux limites, ainsi que les conditions de continuité sur
la surface résonante : continuité de Q · ∇F et de B ·G (pression totale perturbée), autrement dit de B · ∇φ
pour une solution de l’équation d’Euler. Il est donc nécessaire d’ajouter à ξ0+ ξ1 une troisième partie ξ2, qui
dépendra de l’équilibre. Si on décompose la solution en harmoniques de l’angle intrinsèque χ, l’harmonique
dominante m = 1 n’a pas de condition de continuité à satisfaire et sera nulle au-delà de la surface résonante
en raison des conditions aux limites. Pour l’harmonique m = 0, Q · ∇F et de B · G sont nuls sur cette
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surface, donc aussi au-delà pour la même raison que m = 1. Ainsi ~ξ2 ne contient qu’une harmonique m = 2,
de part et d’autre de la surface. Son amplitude est d’ordre ε devant ~ξ1. Il suffit par suite de la calculer à
l’ordre principal méridien, suivant la méthode de l’Annexe C. La contribution de ξ2 à δW apparâıt comme
un terme de surface complémentaire. On a en effet (en n’écrivant pas ξ0)

δW = δW (ξ1) + 2 δW (ξ1, ξ2) + δW (ξ2)

avec

δW (ξ1, ξ2) =
1

2

∫

dS ξ∗2n B∇(ξ1 · B)

δW (ξ2) =
1

2

∫

dS ξ∗2n(−B∇φ2)

puisque le terme de volume du couplage est d’ordre supérieur (à condition d’écrire l’intégrant dans le sens
convenable). On doit déterminer pour ξ2 la solution intérieure ξi et la solution extérieure ξe. Elles sont
fixées par les conditions à remplir sur la résonance (ainsi que les conditions aux limites et les conditions de
passage sur une éventuelle surface résonante m = 2). On doit avoir sur la résonance :

Xi +X1 = Xe φ̃i + φ̃1 = φ̃e

(X = µ ξ∇µ, φ̃ = i φ) (X1 et φ̃1 étant les composantes m = 2 dans ~ξ1). Les conditions sur l’axe et sur
la frontière déterminent les relations φ̃i = AXi et φ̃e = BXe (A et B dépendent du profil de courant).
En calculant et en ajoutant les différents termes de surface, on montre aisément qu’on obtient le total en
remplaçant dans l’intégrale de surface de ξ1 seul le produit ξ1 φ̃1 par ξe φ̃1 − ξ1 φ̃e, c’est-à-dire :

[φ̃1 −AX1] [φ̃1 −BX1]

B −A

ce qui donne :

δWS = πkf
1

B −A
[φ̃1 −AX1] [φ̃1 −BX1]

avec

− φ̃1 = fk µ2h2
[

3

2
(λ+ 1)−

hℓ

k

(

λ+
1

2

)]

X1 = µ2h2(λ+ 3/2)

A et B sont calculés dans l’Annexe C. Pour m = 2 et kq = 1, on montre que :

A ou B = kf

[

1

4

µ

ξ∇µ

d

dµ
ξ∇µ+

hℓ

k
−

3

4

]

.

Pour un courant plat on a :

[

1

4

µ

ξ∇µ

d

dµ
ξ∇µ

]

i

=
1

4

[

1

4

µ

ξ∇µ

d

dµ
ξ∇µ

]

e

= −
3

4

on posera donc

A = kf

(

hℓ

k
−

1

2
+ a

)

B = kf

(

hℓ

k
−

3

2
+ b

)

.
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En remplaçant d’autre part λ par λ̃− 3
4 − hℓ

k , on obtient :

δWS = + π k4f2µ4 ξ2r
h4

k2

[

λ̃+ a
(

λ̃+ 3
4 − hℓ

k

)] [

3
4 − hℓ

k + b
(

λ̃+ 3
4 − hℓ

k

)]

1 + a− b
.

Regroupement des résultats

Pour condenser les formules nous mettons à part le facteur de normalisation de δW qui est égal par unité
de u à πf2k4µ4 ξ2r . Et nous posons

hℓ

k
= δ .

Nous avons obtenu δW comme une somme de 3 termes :

1) un terme de courant : δW1 = α S
4 + β

(

S
4 + T

)

avec

S = 4

∫ 1

0

z3 dz

(

1

kq
− 1

)

T =

∫ 1

0

z3 dz

(

1

k2q2
− 1

)

α = −(1− δ)2 (1− 4δ) +
h4

k2

(

5

4
− 4δ + 4δ2

)

β = −(1− δ)2 +
h4

k2

(

3

4
− δ

)

2) un terme de pression : δW2 = Y P avec

P = 4

∫ 1

0

z dz
p− p1
B2
m1

Y = β −
h4

2k2
= −(1− δ)2 +

h4

k2

(

1

4
− δ

)

3) un terme de surface

δW3 =
1

1 + a+ b

h4

k2

{

λ̃+ a

(

λ̃+
3

4
− δ

)}{

3

4
− δ + b

(

λ̃+
3

4
− δ

)}

avec λ̃ = T − δS + P .

Cet ensemble se met sous la forme :

k2

h4
δW =

[

λ̃+
S

2

] [

(1− 2δ)− (1 − δ)2
k2

h4

]

+
T

2
+

1

1 + a− b

{

a

(

3

4
− δ

)2

− b λ̃2 − ab

(

λ̃+
3

4
− δ

)2
}

.

– Si on fait h = 0, (δ = 0), on retrouve le cylindre :

δW = −

(

λ̃+
S

2

)

= −

(

T + P +
S

2

)

= −

∫ 1

0

dz z3
(

1

k2q2
+

2

kq
− 3

)

− 4

∫

z dz
p− p1
B2
m

.
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– Si on fait h4

k2 = 0 mais δ 6= 0 (hélice infinie, Stellarator) on obtient :

δW = −(1− δ)2
[

T + P +

(

1

2
− δ

)

S

]

∣

∣

∣

∣

∣

stable pour S >
(T + P )

S
+

1

2

effet stabilisant pour δ > 0.

– Si on fait ℓ = 0, on retrouve le tore : (δ = 0)

k2 δW =

[

T + P +
S

2

]

[1− k2] +
T

2
+

9
16 a− b (T + P )2 − ab

(

T + P + 3
4

)2

1− a− b
.

– Si on fait δ = 1 (équilibre sans courant)

Discussion – Interprétation

La formule contient deux sortes de paramètres :

1) des paramètres caractéristiques du profil de courant (et de pression). Ce sont les même qu’en géométrie
torique, à savoir : S, T, P, a, b

2) deux paramètres de forme, un pour l’hélicité h
ℓ , l’autre pour la période normalisée de la perturbation,

δ = hℓ
k

(

h4

k2 =
(

h
ℓ δ
)2
)

, ou période des lignes magnétiques résonantes, rapportée à la période hk des lignes

magnétiques d’un champ sans courant (lorsque le courant axial total dû au champ polöıdal compense le

courant dû à B = ~U). Ce champ correspond à δ = 1 et constitue en fait le véritable champ de référence (le
champ en l’absence de plasma).

D’ailleurs on constate que pour δ = 1 (équilibre sans courant), δW est (à un facteur près) indépendant
de l’hélicité.

1) Pour discuter le résultat obtenu, nous observerons d’abord l’effet déstabilisant de la pression (à travers le
terme b λ̃2 essentiellement) et nous examinerons ensuite ce qui se passe pour P = 0.

2) Nous supposerons le shear assez faible pour que a et b soient petits, ainsi que T et S. Nous retiendrons
les termes du premier ordre pour obtenir :

δW

4S
= −(1− δ)3 +

3h4

k2

(

δ2 −
3

2
δ +

29

48

)

où on a fait T ∼ 2S et a ∼ 4S (shear faible).

On vérifie que le coefficient de h4

k2 est toujours positif. On pose donc h4

k2 = δ2 h
2

ℓ2 et on a la condition de
stabilité :

h2

ℓ2
>

(1 − δ)3

3 δ2
{

δ2 − 3
2 δ +

29
48

} = F (δ)

d’où l’on déduit que la condition est toujours remplie pour ε > 1 (hélicité des lignes magnétiques inversée
par rapport à U et courant principal inversé).

Dans les autres cas, on peut s’assurer que la fonction F (δ) décrôıt de +∞ à 0 quand δ varie de zéro à
un, et décrôıt de +∞ à zéro quand δ va de zéro à −∞ (hélicité de même signe). Il en résulte qu’une valeur

donnée de h2

ℓ2 stabilise tous les δ assez grands (en module) c’est-à-dire les modes de période assez grande.

Et la stabilisation est d’autant meilleure que h2

ℓ2 est élevé.
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Si on compare maintenant avec le cas de la géométrie torique (quasi-marginale), on remarque que la
stabilisation provient ici de nouveaux effets, à savoir essentiellement :

1) du fait que la courbure
(

1
n2

)

est remplacée par h
4

k2 qui peut être grand en pratique, même pour une hélicité
réduite parce que le pas de l’hélice peut être notablement plus court que le pas de la perturbation résonante
(des lignes magnétiques), tandis que dans un tore ils sont nécessairement identiques. [Torsion?]

2) du rôle de δ dans le formule, en particulier la stabilisation pour δ > 1.

Par exemple, pour δ → −∞ on a la condition :

−
1

δ

ℓ2

h2
< 2 +

a
4S + 4 b S + ab

4S (4S + 1)2

1 + a+ b
.

[Si on pose Q = 4Sδ − (2S + T + P ) et δ = 1 + η ça fait :

δW
k2

h4
= Q

[

η2
k2

h4
+ 1 + 2η

]

+
T

2
+ (1 + a+ b)−1

{

a

(

η +
1

4

)2

+ b (Q+ 2S)2 + ab

(

Q+ 2S + η +
1

4

)2
}

.

Du 2e degré en Q ou en Q
S .]

Lorsque δ > 1 + P+T−2S
4S le terme indépendant de h2

ℓ2 est positif. Alors on est stable si h
4

k2 n’est pas trop

grand, ou si son facteur est positif aussi, c’est-à-dire essentiellement b λ̃2 pas trop grand (on peut écrire la
condition |b λ2| <).

Annexe A – Coordonnées hélicöıdales

Posons
∇u · ∇v

(∇v)2
=
hℓ(r2 − 1)

ℓ2 + h2r2
= K(r)

(

dK

dr2
= hℓU4

)

.

Soit
~X = ~∇x ~U = ~∇u−K~∇v =

ℓ ~ez + hr~eϕ
ℓ2 + h2r2

~V = ~∇v = h~ez −
ℓ

r
~eϕ .

Soit U = |~U | et V = |~V | = dx
dr = | ~X|, ~X , ~U , ~V sont orthogonaux (mais non normés). (U2 = 1

ℓ2+h2r2 ,

rUV = 1). [Commutateurs : (U, V ) = 0,
(

U, Rr
)

= ∇V 2 × V ,
(

R
r , V

)

= rot (V 2 ~U).]

On a div ~U = 0, div (U ~X) = 0, div ~V = 0, rot ~X = 0, rot ~V = 0, rot ~U = 2hℓU2 ~U .

On utilisera : dU
dx = −h2 U

2

V 2 ,
dV
dx = −ℓ2U3 V , K = hℓU2(r2 − 1), dKdx = −2hℓ U

3

V 2 , ∇S = T
2 , ∇t =

S
2 . Avec

S = x−iV
2 , t = x+iV

2 on a :

x = S + t V = i(S − t)
d

dS
=

d

dx
+ i

d

dV

d

dt
=

d

dx
− i

d

dV
.

Soit ~S = ~X + i ~V , ~U , ~T = ~X − i ~V la base complexe. Toutes les quantités suivantes sont nulles :

~S2 , ~T 2 , ~S · ~U , ~T · ~U , rot ~S , rot ~T , div(U ~S) , div(U ~T ) , div ~U .

On a : ~S · ~T = 2V 2, plus |~U |2 = U2, rot ~U = 2hℓU2 ~U . [S∇S = 0, T∇T = 0.] On a encore ~S × ~U = −i U ~S

et ~T × U = i U ~T

~S∇f = V 2

[

∂f

∂S
+ iK

∂f

∂u

]

~U ∇f = U2 ∂f

∂u

~T ∇f = V 2

[

∂f

∂t
− iK

∂f

∂u

]

S × T = 2i
V 2

U
~U .

Pour les quantités de l’équilibre ∂f
∂u = 0, et pour les perturbations (~ξ = eiku ~ξ(r, V )), ∂f∂u = ikf et ~U ∇f =

i k U2f . (Donner le tableau A∇B pour la base R,U, V .)
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Annexe B – Equilibres à “cercles décentrés”

Comme en géométrie torique, les équilibres à frontière circulaire ont des surfaces magnétiques dont les
sections méridiennes sont des cercles décentrés, aux deux premiers ordres (du moins formellement, dans les
coordonnées x et V qui ne sont pas de vraies distances). [C’est vrai aussi pour un cercle réel, car l’ellipticité
est petite.] A l’ordre principal, le flux F = F0 satisfait :

d2F0

dx2
+
d2F0

dV 2
+ 2hℓ f(F0) + f

df

dF
(F0) +

dp

dF
(F0) = 0 .

Posons x = ρ cos θ, V = ρ sin θ.

A cet ordre, les solutions à frontière circulaire ne dépendent que de ρ. Soit F0(ρ) l’une d’elles. On a :

(1)
d2F0

dρ2
+

1

ρ

dF0

dρ
+ 2hℓf(F0) + f

df

dF
(F0) +

dp

dF
(F0) = 0 .

A l’ordre suivant, comme tous les termes correctifs qui constituent le second membre sont en cos θ, il en est
de même pour la modification à apporter à F0. Il est commode de chercher l’ensemble du flux modifié sous
la forme :

F = F (ρ, θ) = F0[ρ−∆(ρ) cos θ] = F0[σ(ρ, θ)] .

Le décentrement ∆(ρ), d’ordre ερ, du “cercle” σ = cte (en réalité une ellipse) sera régi par une équation
qu’on obtient en écrivant que F satisfait l’équation d’équilibre aux deux premiers ordres. Par dérivation de
l’expression de F , on a d’abord :

1

ρ

d

dρ
ρ
dF

dρ
+

1

ρ2
d2F

dθ2
−

(

d2F0

dσ2
+

1

σ

dF0

dσ

)

+ cos θ

[

F ′
0 ∆

′′ + 2F ′′
0 ∆

′ +
F ′
0 ∆

′

ρ

]

6= 0(ε) .

D’autre part, en prenant σ pour argument de F0 dans (1), on a

d2F0

dσ2
+

1

σ

dF0

dσ
+ 2hℓ f(F0) + f

df

dF
+
dp

dF
(F ) = 0 .

Nous additionnons ces deux égalités et nous déduisons de leur somme l’équation de l’équilibre exact (qui
doit être valable pour F à deux ordres). Nous obtenons :

cos θ

[

F ′
0 ∆

′′ + 2F ′′
0 ∆

′ +
F ′
0 ∆

′

ρ

]

+ h2 U
dF

dx
+ (1 − V 2)L0 F + 2hℓ f(1− U2) +

(

1−
1

U2

)

dp

dF
.

En retenant l’ordre principal (termes en cos θ), en multipliant par ρF ′
0 et en intégrant, il vient (L0 F ∼

F ′′ + 1
ρ F

′) :

ρ1 F
′2
1 ∆′

1 + ℓ2 ρ21 F
′2
1 + h2

∫ ρ1

0

dρ

[

ρF ′2 + 4hℓ ρ2fF ′ − 2ρ2
dp

dρ

]

= 0 .

Nous posons F ′ = −ρ fq (F ′ est négatif) et z = p
ρ1
. Nous obtenons : hℓq1 = δ, q1q = Q, dpdz

1
F ′2

1

= P ′

−
∆′

1

ρ1
= ℓ2 + h2

∫ 1

0

z3 dz

{

Q2 − 4δ Q− 2
1

z
P ′

}

.

La modulation du champ polöıdal sur chaque surface magnétique est liée directement au décentrement. ~Bp
étant de la forme ~U × ~∇F (σ) avec σ = ρ−∆cos θ, la modulation relative de |Bp| est la somme de celle de
|U | et de celle de |∇F | (à σ constant), c’est-à-dire de ∇σ, ou de ∇ρ (1−∆′ cos θ) (car la contribution de ∇θ
n’intervient qu’au second ordre). Or |∇ρ| est modulé comme |∇x| et |∇V | c’est-à-dire comme V (l’ellipticité
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des “cercles”!), de sorte qu’au total |Bp| est modulé comme UV (1 − ∆′ cos θ) ∼ 1 − (ρ + ∆′) cos θ. Nous
écrivons cette expression sous la forme 1 + h2λρ cos θ en posant ∆′ + ρ (1 + λh2) = 0. Soit

λ+ 1 =

∫ 1

0

z3 dz {Q2 − 4δ Q} −

∫ 1

0

2z2 dz [P ′] .

Cette quantité interviendra dans la deuxième partie. Les équilibres obtenus sont valables lorsque la pertur-
bation de F reste petite devant F0 on constate que la modulation du champ polöıdal est en h2.

· · ·
On aboutit à la même conclusion par la minimisation de δW . En effet la contribution azimutale positive

Q∗
u ·Gu doit être réduite à l’ordre ε4, étant donné l’ordre du couplage de Q∗

u et Gu avec Q∗
m et Gm.

En géométrie hélicöıdale, (2) s’écrit :

U ·G = Bm∇(ξ · U)− f div [ξm U
2] + 2hℓU4 ξ · ∇F = 0(ε2) .

Puisqu’il y a un arbitraire dans ~ξ, on pourra supposer que ξ · U est d’ordre ε ξm, ou alors d’ordre ξm mais
constant à cet ordre. Dès lors tous les termes autres que la divergence sont d’ordre ε2. (2) s’écrit donc
div [ξm U

2] = 0(ε2) ou encore

(3) ξ = ∇W ×
~U

U2
+ 0(ε2) (ξ · U fait nul) .

Pour faire le pas suivant, on reporte l’expression (3) dans la composante méridienne de (1), qu’on va pouvoir
résoudre aux deux premiers ordres (l’ordre zéro est l’analogue de l’ordre “cylindrique” usuel, l’ordre un est
celui des couplages de modes et aussi l’ordre où joue la pression).

Cette résolution va donner ξ aux deux premiers ordres et en même temps φ aux deux premiers ordres.
Bien entendu, à l’ordre zéro, on peut choisir à volonté le nombre d’ondes m du mode qu’on calcule.

On peut par exemple éliminer φ en écrivant :

(4) U · rotG = 0(ε2) avec (3).

En négligeant des quantités d’ordre ε2 on trouve :

(5) −U · rotG = div

[

U2 ~∇m

(

B∇W

U2

)]

+∇W · rot ~Ju +∇p · rot [~U(B∇)−1(∇W · rot)] .

Il est aussi nécessaire d’évaluer les quantités qui interviennent dans les conditions de continuité. Ce sont :

ξ · ∇F =
Bm∇W

U2

Bm ·G

U2
=
Bm∇φ

U2
= −∇F · ∇

(

B∇W

U2

)

+
Bm∇W

U2

J · U

U2
.

La composante de J·U
U2 qui est égale à 2hℓU2 ne joue pas à l’ordre principal dans l’équation d’Euler de W

parce que c’est une constante mais elle joue dans l’expression de φ.

A l’ordre principal, après multiplication par iq
kf2 , on obtient :

i

kf

dφ

dχ
=

(

i

kq

d

dχ
− 1

)

ρ
dW

dρ
+ 2

(

hℓ

k
−

1

qk

)

i
dW

dχ
.

Pour l’harmonique m, en introduisant ξ · ∇µ = im
µ W

A =
iφ

ξ · ∇µ
= kf

µ

m

{(

1

kq
−

1

m

)

µ

ξ · ∇µ

d

dµ
(ξ · ∇µ) +

2hℓ

k
−

1

kq
−

1

m

}

.
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Une fois résolue l’équation de W , on revient à l’équation azimutale en y introduisant la valeur de φ qui
est maintenant comme aux deux premiers ordres. On doit donc satisfaire l’équation de U · G avec un
second membre, en tenant compte cette fois de tous les termes d’ordre ε2, avec des valeurs approchées de ξ,
c’est-à-dire exprimées en W . Autrement dit la correction porte seulement sur div(ξm U

2).

Dans le cas du kink interne, il est nécessaire d’aller jusqu’à ce stade (2 ordres méridiens, 3 ordres
azimutaux) pour construire la fonction-test. Pour obtenir la vraie perturbation singulière, il faut même aller
au 3e ordre méridien (selon le même principe itératif). La formule (3) représente nécessairement toutes
les solutions aux deux premiers ordres. (C’est par exemple une conséquence évidente de UDU = 0). En
appliquant la formule Bm ·D · U = 0 on obtient (pour la solution particulière)

ξ ·Bm =
Bm∇(ξu)

U2
+

2hℓ

k
U2 i ξ · ∇F .

Au deux premiers ordres on peut remplacer i ξ∇F par 1
U2 Bm∇W .

Annexe D – Sens de rotation des différentes hélices

1) Pour définir une hélice on choisit un axe (orienté) 0z, un rayon r et une hélicité (avec un signe). [Sens
direct ou rétrograde ? (définir).] Sur un petit cercle de rayon r et d’axe 0z, on fixe une orientation (droite)
pour l’angle (ϕ), de telle façon que le trièdre er, eϕ, ez soit droit. On choisit un point arbitraire de l’hélice.
L’hélicité fixe le rapport constant de l’accroissement de ϕ à celui de z le long de l’hélice. Si elle est positive,
l’hélice est droite, si elle est négative, l’hélice est gauche.

2) L’hélice (H) (l’axe magnétique) a pour hélicité h
ℓ . [Toute hélice de l’équilibre.] Puisque on prend h

toujours positif, (H) est droite pour ℓ > 0, gauche pour ℓ < 0. Si r, ϕ, z est droit, r, u, V est droit (le
jacobien valant un). Sur (H) V = −ℓϕ+ hz est fixé.

3) Le système intrinsèque µ, u, χ est droit (µ dµ du dχ = U
V dr du dV ). Pour les lignes magnétiques, le rayon

est µ, l’axe est u, l’angle est χ. Il faut donc considérer pour repérer les hélices, le système µ, χ, u qui est
gauche. On a u − qχ = cte sur une ligne. Donc une ligne magnétique à q positif est gauche. [La période
d’une ligne magnétique est ∆u = 2πq = 2π

k longueur 2π
(

1
Uk

)

rapport d’aspect kρ, hℓρε .]

4) Une perturbation résonante doit avoir l’hélicité d’une ligne magnétique, donc être gauche si q est positif.
Cela se traduit par le fait que k a le même signe que q. Son facteur de périodicité est d’ailleurs ei(ku−qχ).

5) En conclusion, si hℓk ou hℓq est positif, la perturbation a une hélicité de signe opposé à celle de l’axe ; si
hℓ
k est négatif, les hélicités sont de même signe.

6) De même pour les courants principaux ~U [2hℓ f U2] et ~U V 2 LF . Le second est égal à − ~U f
[

1
p
d
dρ

ρ2

q

]

V 2.

Il est de sens opposé au premier si hℓq > 0.
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