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0 SPECTRE DE FUČIK POUR LE PROBLEME DE

NEUMANN AVEC POIDS

Mohssine ALIF

Dép. Math., C.P. 214, Université Libre de Bruxelles,
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Abstract

In this work we obtain a description of the Fučik spectrum Σ associated to the one-
dimensional asymmetric problem with indefinite weights Lu = am(t)u+ − bn(t)u−

in ]T1, T2[, u
′(T1) = 0 = u′(T2), where L is a Sturm-Liouville operator. Assuming

for instance that both m(t) and n(t) change sign in ]T1, T2[, we show that beside the
trivial part consisting of the 4 lines λm

1 ×IR, λm
−1×IR, IR×λn

1 and IR×λn
−1, Σ is made

in each quadrant of a (non zero) odd or infinite number of hyperbolic like curves.
Here λm

1 and λm
−1 are, respectively, the principal positive and negative eigenvalues

of the linear problem Lu = λm(t)u in ]T1, T2[, u
′(T1) = 0 = u′(T2). Similarly for

λn
1 and λn

−1. These curves can be classified according to the number of zeros of
the corresponding solutions of the above semilinear problem. We also show that all
cases can effectively happen with respect to the numbers of these curves. Therefore,
we investigate the asymptotic behaviour of the first hyperbolic like curves of Σ, ie.
those which lie the closest to the trivial lines. Our approach is based on the shooting
method.
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1 Introduction

Cet article concerne l’étude du spectre de Fučik associé au problème demi-linéaire de
Neumann

{
Lu = am(t)u+ − bn(t)u− dans ]T1, T2[,
u′(T1) = 0 = u′(T2).

(1.1)

Ici Lu := −[p(t)u′]′ + q(t)u, p, q,m et n ∈ C[T1, T2], p(t) > 0 sur [T1, T2], q(t) ≥ 0 sur
[T1, T2], m(t) et n(t) sont, toutes les deux, 6≡ 0 et u± := max{±u, 0}. Σ est l’ensemble des
paires (a, b) ∈ IR2 telles que (1.1) a, au moins, une solution nontriviale. Cet ensemble joue
un rôle trés important dans l’étude des problèmes semi-linéaires de type

{
Lu = f(t, u(t)) dans ]T1, T2[,
u′(T1) = 0 = u′(T2).

(1.2)

Considérons, d’abord, le cas où il y a un seul poids ne changeant pas de signe, c-à-d.
m(t) = n(t) avec, par exemple, m(t) > 0 sur [T1, T2]. Le problème (1.1) devient sous la
forme suivante :

{
Lu = m(t)[au+ − bu−] dans ]T1, T2[,
u′(T1) = 0 = u′(T2).

(1.3)

Il est bien connu que, dans ce cas, Σ est constitué par les deux droites IR× λm1 et λm1 × IR
ainsi qu’une suite de courbes de type hyperbole dans IR+ × IR+ passants par (λmk , λ

m
k ),

k ≥ 2 ; chaque point (λmk , λ
m
k ) est contenu dans une (ou deux) de ces courbes. Le long de

cette (ou de ces deux) courbes, les solutions correspondantes ont, exactement, (k−1)-zéros
dans ]T1, T2[ (voir [4], [7], [11]).
Ici (0 =)λm1 < λm2 < . . .→ +∞ désignent la suite des valeurs propres du problème linéaire
associé à (1.3)

{
Lu = λm(t)u dans ]T1, T2[,
u′(T1) = 0 = u′(T2).

(1.4)

La description du spectre Σ est explicite dans le cas classique où Lu = −u′′ et m(t) ≡
n(t) = 1 (voir [6], [8]).
Dans le deuxième paragraphe de la section 3, nous investiguons la situation où la fonction-
poids m(t) change de signe dans l’intervalle [T1, T2]. Dans ce cas, nous démontrons que la
description de Σ est assez comparable avec celle du spectre de Fučik associé au problème
de Dirichlet

{
Lu = m(t)[au+ − bu−] dans ]T1, T2[,
u(T1) = 0 = u(T2).

(1.5)

qui a été étudié récemment dans [2] : Σ est composé des quatres droites IR× λm1 , λ
m
1 × IR,

IR × λm
−1 et λm

−1 × IR, d’une double suite de courbes de type hyperbole dans IR+ × IR+
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passants par (λmk , λ
m
k ), k ≥ 2, ainsi qu’une double suite de courbes de type hyperbole dans

IR− × IR− passants par (λm
−k, λ

m
−k), k ≥ 2, et, en plus, un certain nombre (non nul) de

courbes additionnelles qui apparaissent dans les deux autres quadrants IR+× IR− et IR−×
IR+. Ce nombre dépend du “nombre de changements de signes” de m(t) dans l’intervalle
[T1, T2] : Si m(t) “change de signe N(= 1, 2, ...,+∞)-fois” dans ]T1, T2[, alors Σ contient
exactement (2N − 1)-courbes de type hyperbole dans IR+ × IR− et aussi dans IR− × IR+.
Ces courbes additionnelles peuvent être classifiées selon le nombre de zéros des solutions
correspondantes du problème (1.3). Çi-dessus −∞ ← . . . < λm

−2 < λm
−1 (≤ 0 ≤) λm1 < λm2 <

. . .→ +∞ sont les valeurs propres du problème linéaire (1.4)

Revenons à notre problème (1.1) et supposons que m(t) et n(t) changent de signe,
toutes les deux, dans l’intervalle [T1, T2]. Comme il a été fait dans le cas Dirichlet dans [2],
nous démontrons dans le premier paragraphe de la section 3 de cet article que le spectre Σ
associé à (1.1), outre la partie triviale qui consiste en les quatre droites λm1 × IR, IR× λ

n
1 ,

λm
−1 × IR et IR× λn

−1, est constitué dans chaque quadrant de IR2 par un nombre (non nul)
impair ou infini de courbes de type hyperbole. En plus, étant donné p, q, r, s ∈ IN , nous
montrons qu’ il existe deux fonctions poids m(t) et n(t) telles que le spectre Σ associé à
(1.1) contient, exactement, (2p+1), (2q+1), (2r+1) et (2s+1) courbes de type hyperbole
dans IR+ × IR+, IR− × IR−, IR+ × IR− et IR− × IR+ respectivement.
Notons que dans ce qui précéde quelques courbes peuvent être doubles et sont alors
comptées deux fois.

La section 5 est consacrée à l’étude du comportement asymptotique des “premières
courbes” de Σ dans chaque quadrant de IR2, c-à-d. celles qui sont les plus proches des
droites triviales horizontales et verticales de Σ. En particulier, nous mettons en évidence
une propriété qui fait la différence entre le cas Dirichlet et le cas Neumann qui nous occupe
dans ce travail.
En effet, dans le cas Dirichlet, il a été démontré dans [2] que la seule situation possible où
aucune première courbe de Σ n’est asymptotique aux droites triviales (de n’ importe quel
côté) est la suivante : si chacune des fonctions-poids m(t) et n(t) est à support compact
dans ]T1, T2[. Sinon, dans le cas contraire, l’une au moins de ces premières courbes est
asymptotique aux droites triviales de Σ.
Dans le cas que nous traitons dans ce travail, c-à-d. le cas Neumann, nous démontrons que,
dans toutes les situations, il n’existe aucune première courbe asymptotique aux droites
triviales au moins d’un seul côté.

Dans la section 2, qui a un caractère préliminaire, nous nous intéressons à l’équation
linéaire

Lu = am(t)u dans IR (1.6)

et nous imtroduisons deux fonctions dites “fonctions-zéros” : la première associe à chaque
zéro d’une solution nontriviale u de (1.6) le “zéro suivant” de u ; la deuxième fait cor-
respondre à chaque a ∈ IR le “premier zéro” > T1 d’une solution nontriviale u de (1.6)
vérifiant u′(T1) = 0.
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Signalons que notre approche dans ce travail est similaire à celle utilisée dans [2] :
elle est basée essentiellement sur l’étude des propriétés de ces deux fonctions-zéros. Nous
allons alors nous permettre de présenter, sans démonstration, quelques résultats qui nous
intéressent dans ce travail et qui sont déjà démontrés ou dont les preuves sont similaires à
celles d’autres résultats dans [2].

Finalement, l’auteur remercie J. -P. Gossez pour l’intérêt qu’il a porté à ce travail et
pour ses nombreux conseils.

2 Fonctions-Zéros

Considérons l’équation linéaire (1.6) où L est défini comme dans l’introduction et m ∈
C[T1, T2], m(t) 6≡ 0. Dans la suite de cette section, nous allons étendre p(t), q(t) et la
fonction-poidsm(t) de [T1, T2] à IR tout en gardant la continuité et le fait que p1 ≤ p(t) ≤ p2
et 0 ≤ q(t) ≤ q2 où p1 > 0, p2 et q2 sont des constantes.
D’aprés les résultats standards sur les équations différentielles ordinaires (voir, par exemple,
[5], [9]), étant donné s ∈ IR, il est clair qu’ il existe une solution unique u(t) = u(t; a, s),
u(s) = 0 et u′(s) = 1, du problème (1.6). De même, on a l’existence et l’unicité de v(t) =
v(t; a, s) : solution de (1.6) telle que v′(s) = 0 et v(s) = 1. Par ailleurs, les fonctions
u(t; a, s) et v(t; a, s) sont, toutes les deux, de classe C1 par rapport à t, à a et à s.
Désormais, nous nous serons intéressés seulement par u(.; a, s), où s ∈ IR, v(.; a, T1) et
v(.; a, T2).

Définition 2.1 Définissons les trois fonctions-zéros ϕ, ψ1 et ψ2 par

ϕa(s) := min{t > s : u(t; a, s) = 0} ,
ψ1(a) := min{t > T1 : v(t; a, T1) = 0} ,
ψ2(a) := sup{t < T2 : v(t; a, T2) = 0} .

avec ϕa(s) (resp. ψ1(a)) = +∞ dans le cas où u(t; a, s) (resp. v(t; a, T1)) n’a aucun zéro
> s (resp. T1). De même, ψ2(a) = −∞ si v(t; a, T2) ne s’annule en aucun point t < T2.

Notons que ϕa(s) (resp. ψ1(a)) est bien le zéro suivant s (resp. T1), non seulement de
u(.; a, s) (resp. v(.; a, T1)), mais aussi de toute solution nontriviale u de l’équation (1.6)
telle que u(s) = 0 (resp. u′(T1) = 0). De même, ψ2(a) est le premier zéro qui se trouve
avant T2 de toute solution u 6≡ 0 de (1.6) vérifiant u′(T2) = 0.
Par ailleurs, ces définitions ont un sens parceque, d’aprés les résultats classiques sur les
EDO, les zéros de u et de v sont isolés.

Notations 2.2 Posons
A := {(a, s) ∈ IR2 : ϕa(s) < +∞},
B1 := {a ∈ IR : ψ1(a) < +∞},
B2 := {a ∈ IR : ψ2(a) > −∞}
et notons :
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α>
s := inf{t > s : m(t) > 0},
α<
s := inf{t > s : m(t) < 0}

avec la convention : inf ∅ = +∞.
Dans le cas le plus simple, α>

s (resp. α<
s ) est la borne inférieure de la première bosse positive

(resp. négative) de m(t) située à droite de s.

La deuxième section du travail de l’auteur actuel avec Gossez ([2]) est consacrée à
l’étude de la fonction-zéro ϕ. Nous y démontront que ϕ se réjouit des propriétés suivantes :

1) (i) A est ouvert,
(ii) ϕ : A 7−→ IR est de classe C1.

2) (i) ∀a ∈ IR, ϕa(s) est croissante par rapport à s, strictement dans A,
(ii) ∀s ∈ IR, ϕa(s) est décroissante par rapport à a pour a ≥ 0, strictement dans A,
(iii) ∀s ∈ IR, ϕa(s) est croissante par rapport à a pour a ≤ 0, strictement dans A.

3) (i) ∂ϕa(s)/∂s > 0 pour (a, s) ∈ A,
(ii) ∂ϕa(s)/∂a < 0 pour (a, s) ∈ A et a > 0,
(iii) ∂ϕa(s)/∂a > 0 pour (a, s) ∈ A et a < 0.

4) (i) ∀s ∈ IR, lim
a−→+∞

ϕa(s) = α>
s ,

(ii) ∀s ∈ IR, lim
a−→−∞

ϕa(s) = α<
s .

5) ∀s ∈ IR, lim
a−→0

ϕa(s) = +∞.

Remarque 2.3 Dans cette section, nous allons désormais nous restreindre à l’étude de la
fonction-zéro ψ1. Les propriétés de ψ2 peuvent être déduites de celles de ψ1 en faisant le
changement de variable “t̃ = −t”.

En effet, posons ṽ(t̃) := v(−t̃) = v(t). Alors ce changement de variable va transformer
l’équation (1.6) en : −[p(−t̃)ṽ′]′ + q(−t̃)ṽ = am(−t̃)ṽ.
Désignons par ϕ, ψ̃1 et ψ̃2, respectivement, les trois fonctions-zéros associées à cette dernière
équation. Il est clair que ṽ(t̃, a, s̃) = −v(−t̃, a,−s̃), ψ̃1(a) = −ψ2(a) et ψ̃2(a) = −ψ1(a).
On en déduit que les conditions initiales sur v(., a, T2) en T2 se transforment au point −T2
pour la fonction ṽ(., a,−T2) et que ψ2(a) = −ψ̃1(a). D’où le résultat.

Maintenant, nous allons voir que les propriétés de ψ1 sont assez comparables à celles
de ϕ1 citées çi-dessus.

Propriété 1 (i) B1 est un ouvert de IR,
(ii) ψ1 : B1 −→ IR est de classe C1.

Preuve. La démonstration est similaire à celle de la propriété 1 çi-dessus de ϕ (voir
[2]) : on utilise essentiellement le théorème des fonctions implicites. C. Q. F. D.

La deuxième propriété concerne le monotonie de ψ1.
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Propriété 2 (i) ψ1 est ց dans IR+, strictement dans B1 ∩ IR
+,

(ii) ψ1 est ր dans IR−, strictement dans B1 ∩ IR
−.

Preuve.Nous allons démontrer seulement la première assertion, la preuve de la deuxième
est similaire. En effet, soit a ∈ B1 ∩ IR

+ et soit ã > a. Vérifions que ψ1(ã) < ψ1(a). Pour
cela, il suffit de prouver que la solution ṽ(., ã, T1) de l’équation

Lṽ = ãm(t)ṽ (2.1)

a au mois un zéro dans l’intervalle ]T1, ψ1(a)[.
Supposons, par contradiction, que ṽ(., ã, T1) ne s’annule en aucun point de ]T1, ψ1(a)[.
On a

(1.6)⇐⇒ −
1

a
[p(t)v′]′ +

1

a
q(t)v = m(t)v

et

(2.1)⇐⇒ −
1

ã
[p(t)ṽ′]′ +

1

ã
q(t)ṽ = m(t)ṽ .

Notre résultat résulte du lemme suivant appliqué à ces deux dernières équations.
C. Q. F. D.

Lemme 2.4 Considérons les deux équations suivantes :

(∗)i −[pi(t)vi
′]′ + qi(t)vi = mi(t)vi, t ∈ IR,

(i = 1, 2) et soient v1 et v2 deux solutions de (∗)1 et (∗)2, respectivement, telles que

{
vi(T1) = 1 ,
vi

′(T1) = 0 (i = 1, 2) .

Supposons que p1 ≥ p2 (> 0), q1 ≥ q2 (≥ 0), m1 ≤ m2 et que l’une, au moins, de ces trois
inégalités est stricte. Supposons, enfin, que v1 s’annule en certain point t0 > T1.
Alors v2 a au moins un zéro dans l’intervalle ]T1, t0[.

Preuve. Supposons, par contradiction, que v1(t0) = 0 et que v2 n’a aucun zéro dans
l’intervalle ]T1, t0[. Des identités

[p1(t)v
′

1v2]
′ = v2[p1(t)v

′

1]
′ + p1(t)v

′

1v
′

2

= q1(t)v1v2 −m1(t)v1v2 + p1(t)v
′

1v
′

2

et
[p2(t)v1v

′

2]
′ = v1[p2(t)v

′

2]
′ + p2(t)v

′

1v
′

2

= q2(t)v1v2 −m2(t)v1v2 + p2(t)v
′

1v
′

2

on déduit que

[p1(t)v
′

1v2 − p2(t)v1v
′

2]
′ = [q1(t)− q2(t)]v1v2 − [m1(t)−m2(t)]v1v2 + [p1(t)− p2(t)]v

′

1v
′

2 .
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On établit alors la formule suivante

(v1
v2
[p1(t)v

′

1v2 − p2(t)v1v
′

2])
′ = v1

v2
([q1(t)− q2(t)]v1v2

− [m1(t)−m2(t)]v1v2
+ [p1(t)− p2(t)]v

′

1v
′

2)

+
v′
1
v2−v1v

′

2

v2
2

[p1(t)v
′

1v2 − p2(t)v1v
′

2]

d’où l’on tire

(v1
v2
[p1(t)v

′

1v2 − p2(t)v1v
′

2])
′ = [q1(t)− q2(t)]v

2
1

− [m1(t)−m2(t)]v
2
1

+ [p1(t)− p2(t)]v
′

1
2

+ p2(t)[v
′

1 − v
′

2
v1
v2
]2

(2.2)

partout dans l’intervalle ]T1, t0[.
Si on intégre les deux membres de (2.2) de T1 à t0, le premier membre donne une intégrale
nulle et le deuxième membre donne une intégrale strictement positive.
La contradiction démontre le lemme 2.4. C. Q. F. D.

Passons maintenant à la troisième propriété de la fonction-zéro ψ1 :

Propriété 3 (i)ψ′

1(a) < 0 pour tout a ∈ B1 ∩ IR
+,

(ii)ψ′

1(a) > 0 pour tout a ∈ B1 ∩ IR
−.

Preuve. La démonstration est similaire à celle de la troisième propriété de ϕ citée
çi-dessus (voir [2]), quitte à utiliser le lemme 2.4 à la place du théorème de comparaison
de Sturm. C. Q. F. D.

La propriété suivante est trés importante dans la suite de ce travail. Elle concerne
l’étude du comportement de ψ1 quand a −→ ±∞.

Propriété 4 (i) lim
a−→+∞

ψ1(a) = α>
T1

,

(ii) lim
a−→−∞

ψ1(a) = α<
T1
.

Pour démontrer cette propriété, nous avons besoin des deux lemmes suivants :

Lemme 2.5 (i) ∀a ∈ IR+, ψ1(a) ≥ α>
T1

et si, en plus, a ∈ B1, alors on a l’inégalité stricte.
(ii) ∀a ∈ IR−, ψ1(a) ≥ α<

T1
et si, en plus, a ∈ B1, alors on a l’inégalité stricte.

Lemme 2.6 ∀a ∈ IR, ψ1(a) ≤ ϕa(T1). Et si a ∈ A, alors on a l’inégalité stricte.

Preuve de la propriété 4. (i) Soit a ≥ 0. Des deux lemmes précédents on déduit que

α>
T1
≤ ψ1(a) ≤ ϕa(T1) .

Il nous suffit alors de passer à la limite quand a −→ +∞ et d’utiliser le fait que lim
a−→+∞

ϕa(T1) =

α>
T1

(voir propriété 4 de ϕ çi-dessus) pour conclure.
(ii) La preuve est similaire à celle de (i). C. Q. F. D.
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Preuve du lemme 2.5. La preuve de ce lemme est tout à fait similaire à celle de
l’inégalité (2.8) de [2], quitte à utiliser le lemme 2.4 à la place du théorème de comparaison
de Sturm. C. Q. F. D.

Preuve du lemme 2.6. Soit a ∈ A. En appliquant le théorème de séparation de Sturm
(voir, par exemple, ch.11 de [9]) aux fonctions u(.; a, T1) et v(.; a, T1), on obtient que cette
dernière s’annule en un point de l’ intervalle ]T1, ϕa(T1)[ et, par suite, ψ1(a) < ϕa(T1) pour
tout a ∈ A. C. Q. F. D.

Passons, maintenant, à la dernière propriété de ψ1 :

Propriété 5 lim
a−→0

ψ1(a) = +∞.

Preuve. Nous nous limiterons au cas où a ≥ 0 puisque le cas a ≤ 0 peut être réduit à
celui-çi en considérant −m.
Soit R > 0. Il est clair qu’il existe aR > 0 tel que am(t) ≤ p1(π/R)

2 pour tout 0 ≤ a ≤ aR,
où p1 est défini au début de cette section.
Comparons, sur [s, s+R], l’équation (1.6) avec l’équation

−p1v
′′ + 0.v = p1(π/R)

2v. (2.3)

La fonction v(t) := sin(π t−T1

R
+ π

2
) est bien une solution de (2.3) qui vérifie v′(T1) = 0 et

dont le premier zéro qui se trouve à droite de T1 est le point T1 +
R
2
. D’aprés le lemme 2.4,

ceci entraine que ψ1(a) ≥ T1 +
R

2
. C. Q. F. D.

Conséquence 2.7 De la remarque 2.3 et des propriétés de ψ1 présentées çi-dessus, on
déduit les résultats suivants concernants la fonction-zéro ψ2 :
1) B2 est un ouvert de IR et ψ2 : B2 7−→ IR est de classe C1,
2) ψ2 est ր (resp. ց) dans IR+ (resp. IR−), strictement dans B2 ∩ IR+ (resp. B2 ∩ IR−),
3) ψ′

2(a) est > 0 si a ∈ B2 ∩ IR+ et est < 0 si a ∈ B2 ∩ IR−,
4) lim

a−→+∞

ψ2(a) = sup{t < T2 : m(t) > 0} et , de même,

lim
a−→−∞

ψ2(a) = sup{t < T2 : m(t) < 0},

5) lim
a−→0

ψ2(a) = −∞.

Pour clôturer cette section, notons qu’il est bien clair que les restrictions de
ϕa sur {s ∈ [T1, T2] : ϕa(s) ∈ [T1, T2]},
ψ1 sur {a ∈ IR : ψ1(a) ∈ [T1, T2]} et de
ψ2 sur {a ∈ IR : ψ2(a) ∈ [T1, T2]}
ne dépendent pas des extensions des coefficients de L et de la fonction-poids m(t) intro-
duites au début de cette section.
Par ailleurs, puisque ϕ, ψ1 et ψ2 dépendent de la fonction-poidsm(t), nous allons désormais
les noter par ϕm, ψm

1 et ψm
2 (respectivement).

De même, nous allons noter par λm1 et λm
−1 les valeurs propres principales, positive et

négative (respectivement), du problème de valeurs propres (1.4).
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Remarque 2.8 Il est bien connu, rappelons le, que si q ≡ 0, alors l’une (au moins) de ces
deux valeurs propres est nulle et le signe de l’autre dépend de la “moyenne du poids m”
sur l’intervalle [T1, T2]. Plus précisément, si q ≡ 0 et

.) si
∫ T2

T1

m(t) = 0, alors λm
−1 = 0 = λm1 ,

.) si
∫ T2

T1

m(t) > 0, alors λm
−1 < 0 et λm1 = 0,

.) si
∫ T2

T1

m(t) < 0, alors λm
−1 = 0 et λm1 > 0

(voir, par exemple, [3], [12]).
Si q≥
6≡
0, alors il est clair que 0 ne peut pas être une valeur propre du problème (1.4) et,

par suite, λm1 > 0 et λm
−1 < 0 (pour plus de détails la dessus, voir, par exemple, [10]).

3 Problème nonlinéaire avec poids

Cette section est consacrée à l étude de la description du spectre de Fučik Σ dans le
cas Neumann. Dans le premier paragraphe, nous considérons le problème avec deux poids
(1.1) et dans le deuxième paragraphe, nous étudions le cas particulier d’un seul poids.

3.1 Problème avec deux poids

Considérons, dans ce paragraphe, le problème demi-linéaire (1.1), où L, m et n sont
définis comme dans l’introduction. Des résultats standards de la théorie des équations
différentielles ordinaires, il résulte que les zéros de toute solution nontriviale du problème
(1.1) sont isolés. Par suite, nous pouvons classifier ces solutions selon leurs nombres de
zéros dans l’intervalle ]T1, T2[. Ceci nous amène à la description suivante du spectre Σ :

Σ =

+∞⋃

k=0

(C>
k ∪ C

<
k ) ,

où C>
k (resp. C<

k ) est l’ensemble des couples (a, b) de IR2 tels que (1.1) a une solution
nontriviale u qui a exactement k-zéros dans ]T1, T2[ et qui se termine positivement (resp.
négativement), c’est-à-dire telle que : u(T2) > 0 (resp. u(T2) < 0).
Par ailleurs, si (a, b) ∈ C>

k (resp. C<
k ), alors toutes les solutions de (1.1) qui se terminent

positivement (resp. négativament) sont multiples l’une de l’autre. Ceci nous permet de
décrire les ensembles C>

k et C<
k , k ≥ 1, par la façon suivante :

C>
1 := {(a, b) : ψn

1 (b) = ψm
2 (a)} ,

C>
2 := {(a, b) : ϕn

b [ψ
m
1 (a)] = ψm

2 (a)} ,
C>

3 := {(a, b) : ϕn
b (ϕ

m
a [ψ

n
1 (b)]) = ψm

2 (a)} ,
C>

4 := {(a, b) : ϕn
b (ϕ

m
a [ϕ

n
b (ψ

m
1 (a))]) = ψm

2 (a)} . . .

et
C<

1 := {(a, b) : ψm
1 (a) = ψn

2 (b)} ,
C<

2 := {(a, b) : ϕm
a [ψ

n
1 (b)] = ψn

2 (b)} ,
C<

3 := {(a, b) : ϕm
a (ϕ

n
b [ψ

m
1 (a)]) = ψn

2 (b)} ,
C<

4 := {(a, b) : ϕm
a (ϕ

n
b [ϕ

m
a (ψ

n
1 (b))]) = ψn

2 (b)} . . .
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Quant aux ensembles C>
0 et C<

0 , il est bien clair que C>
0 (resp. C<

0 ) est constitué par une
ou deux droites {λm1 } × IR et {λm

−1} × IR (resp. IR× {λn1} et IR× {λ
n
−1}) : cela dépend du

signe de m(t) (resp. n(t)). Plus précisément,
./ Si m≥

6≡
0 partout dans l’intervalle [T1, T2], alors C

>
0 = {λm1 } × IR.

./ Si m≤
6≡
0 partout dans [T1, T2], alors C

>
0 = {λm

−1} × IR.

./ Si m change de signe dans [T1, T2], c’est-à-dire si m+ 6≡ 0 et m− 6≡ 0 sur [T1, T2], alors
C>

0 = ({λm
−1} × IR) ∪ ({λm1 } × IR).

De même, on a :
.) C<

0 = IR× {λn1} si n≥
6≡
0 partout sur [T1, T2],

.) C<
0 = IR× {λn

−1} si n≤
6≡
0 partout sur [T1, T2],

.) C<
0 = (IR× {λn

−1}) ∪ (IR× {λn1}) si n change de signe sur [T1, T2].

Désormais, nous allons noter par Σ∗ l’ensemble Σ privé de ces droites triviales, c’est-à-
dire

Σ∗ :=
+∞⋃

k=1

(C>
k ∪ C

<
k ) .

Remarque 3.1 Des propriétés de monotonie des fonctions-zéros, on déduit que si, par
exemple, m+(t) 6≡ 0 et n+(t) 6≡ 0 dans [T1, T2], alors l’intersection de Σ∗ avec IR+× IR+ est
contenue dans le quadrant ]λm1 ,+∞[×]λn1 ,+∞[. Nous pouvons, même, aller plus loin que
ça et dire que cette inclusion est toujours stricte, c’est-à-dire qu’il existe ǫ > 0 tel que
l’on ait Σ∗ ∩ (IR+ × IR+) ⊂]λm1 + ǫ,+∞[×]λn1 + ǫ,+∞[ (voir section suivante pour plus de
détails) : ceci est le résultat le plus important qui fait la différence entre le cas Dirichlet et
le cas Neumann que nous traitons dans ce travail. En effet, il a été démontré dans [2] que :
pour que cette inclusion soit stricte dans le cas Dirichlet, il faut et il suffit que m+(t) et
n+(t) soient, toutes les deux, à supports compacts dans l’intervalle ]T1, T2[.
Revenons à notre cas Neumann. Si m+(t) ≡ 0 et n+(t) ≡ 0 dans [T1, T2], alors Σ∗ ne
contient aucun point de IR+ × IR+.
Nous avons des résultats analogues pour les trois autres quadrants de IR2 : Si, par exemple,
m(t) et n(t) changent de signe toutes les deux, alors Σ∗ est contenu strictement dans les
quatres quadrants

(]λm1 ,+∞[×]λn1 ,+∞[) ∪ (]−∞, λm
−1[×]−∞, λ

n
−1[)

∪(]−∞, λm
−1[×]λ

n
1 ,+∞[) ∪ (]λm1 ,+∞[×]−∞, λn

−1[).

Si l’une des deux fonctions-poids m(t) ou n(t) change de signe et si l’autre garde un signe
constant dans ]T1, T2[, alors Σ

∗ est contenu strictement dans deux quadrants.
Si ces deux poids ne changent pas de signe, alors Σ∗ est contenu strictement dans un seul
quadrant.
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Dans la suite, nous allons noter par :

Ψ>
1 (a, b) := ψn

1 (b) ,
Ψ>

2 (a, b) := ϕn
b [ψ

m
1 (a)] ,

Ψ>
3 (a, b) := ϕn

b (ϕ
m
a [ψ

n
1 (b)]) ,

Ψ>
4 (a, b) := ϕn

b (ϕ
m
a [ϕ

n
b (ψ

m
1 (a))]) . . .

et, de même,
Ψ<

1 (a, b) := ψm
1 (a) ,

Ψ<
2 (a, b) := ϕm

a [ψ
n
1 (b)] ,

Ψ<
3 (a, b) := ϕm

a (ϕ
n
b [ψ

m
1 (a)]) ,

Ψ<
4 (a, b) := ϕm

a (ϕ
n
b [ϕ

m
a (ψ

n
1 (b))]) . . .

Avec ces notations, on a alors :

C>
k = {(a, b) ∈ IR2 : Ψ>

k (a, b) = ψm
2 (a)} et

C<
k = {(a, b) ∈ IR2 : Ψ<

k (a, b) = ψn
2 (b)}

pour tout k ≥ 1.

Tenant compte des résultats présentés dans la section précédente qui montrent bien que
les deux fonctions-zéros ϕ.(T1) et ψ1(.) ont le même comportement et les mêmes propriétés
(elles sont toutes les deux de classe C1, ց dans IR+, ր dans IR− et, en plus, elles ont les
mêmes comportements au voisinage de ±∞ et de 0) et procédant comme c’est fait dans
[2] pour le cas Dirichlet, on obtient que le spectre Σ∗ a des propriétés assez comparables
à celles du spectre de Fučik associé au même problème nonlinéaire (1.1), mais avec des
conditions de Dirichlet aux bords.
Notons que le comportement asymptotique de Σ représente une exception de ces propriétés
(voir remarque 3.1). D’ailleurs, c’est pour cette raison que nous allons lui consacrer la
section suivante.
Plus précisément, nous obtenons les résultats suivants :

Le premier de ces résultats montre que Σ∗ est constitué, dans chaque quadrant de IR2,
par des courbes de type hyperbole et de classe C1.

Résultat 1 Soit k ≥ 1 tel que C>
k ∩ (IR+ × IR+) est non vide. Alors il existe α>

k ≥ λm1 ,
β>
k ≥ λn1 et un difféomorphisme f>

k de classe C1 et strictement ց défini de ]α>
k ,+∞[ vers

]β>
k ,+∞[ tels que

C>
k ∩ (IR+ × IR+) = {(a, f

>
k (a)) : a ∈]α

>
k ,+∞[}.

De même pour C<
k .

Nous avons des résultats similaires pour les trois autres quadrants de IR2. Si, par exemple,
C<

k ∩(IR−×IR+) 6≡ ∅, alors il existe γ
<
k ≤ λm

−1, η
<
k ≥ λn1 et un difféomorphisme g<k de classe

C1 et strictementր défini de ]−∞, γ<k [ vers ]η
<
k ,+∞[ tels que l’on ait C<

k ∩ (IR−×IR+) =
{(a, g<k (a)) : a ∈]−∞, γ

<
k [}.
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Les deux résultats suivants concernent l’étude de la situation de ces courbes l’une par
rapport aux autres et, en plus, ils nous donnent des informations sur le “nombre exact” de
ces courbes dans chaque quadrant de IR2.

Résultat 2 Soit k ≥ 1 et soient ǫ1 et ǫ2 ∈ {±}. Alors on a l’équivalence entre les deux
résultats suivants :
(i) C>

k ∩ (IRǫ1 × IRǫ2) et C
<
k ∩ (IRǫ1 × IRǫ2) sont, toutes les deux, non vides,

(ii) C>
k+1 ∩ (IRǫ1 × IRǫ2) (ou C<

k+1 ∩ (IRǫ1 × IRǫ2)) est non vide.
Par ailleurs, les courbes C>

k et C<
k sont strictement au dessus (resp. en dessous) de C>

k+1

(ou C<
k+1) dans les deux quadrants IR+× IR+ et IR−× IR+ (resp. IR+× IR− et IR−× IR−).

Résultat 3 Soient ǫ1, ǫ2 ∈ {±} et supposons que mǫ1(t) 6≡ 0 et nǫ2(t) 6≡ 0. Alors l’une au
moins des deux intersections C>

1 ∩ (IRǫ1 × IRǫ2) ou C
<
1 ∩ (IRǫ1 × IRǫ2) est non vide.

En combinant les deux derniers résultats 2 et 3, on tire la conséquemce suivante :

Conséquence 3.2 Soient ǫ1, ǫ2 ∈ {±} et supposons que m
ǫ1(t) 6≡ 0 et nǫ2(t) 6≡ 0. Alors

ou bien
(i) Pour tout entier k, les intersections C>

k ∩ (IRǫ1 × IRǫ2) et C
<
k ∩ (IRǫ1 × IRǫ2) sont, toutes

les deux, non vides,
ou bien

(ii) Il existe k0 pour lequel C>
k ∩ (IRǫ1 × IRǫ2) et C<

k ∩ (IRǫ1 × IRǫ2) sont non vides pour
tout k ≤ k0, l’une des deux intersections C>

k0+1 ∩ (IRǫ1 × IRǫ2) ou C
<
k0+1 ∩ (IRǫ1 × IRǫ2) est

non vide, l’autre étant vide, et C>
k ∩ (IRǫ1 × IRǫ2) et C

<
k ∩ (IRǫ1 × IRǫ2) sont vides pour tout

k ≥ k0 + 2.
En particulier, nous concluons que si les deux fonctions-poids m(t) et n(t) changent de

signe, toutes les deux, alors le spectre Σ∗ consiste, dans chaque quadrant de IR2, en un
nombre (non nul) infini ou impair de courbes non vides C>

k , C
<
k (k ≥ 1).

Remarque 3.3 Notons que, ici comme dans ce qui suit, certaines courbes peuvent être
doubles et sont alors comptées deux fois.

Le résultat suivant donne une condition suffisante et (presque) nécessaire sur m(t) et
n(t) pour que, dans un quadrant donné de IR2, Σ∗ contienne une infinité de courbes de
type hyperbole (voir [1] pour une condition plus générale qui est nécessaire et suffisante).

Résultat 4 Soient ǫ1, ǫ2 ∈ {±} et supposons que m
ǫ1(t).nǫ2(t) 6≡ 0 dans [T1, T2]. Alors les

deux intersections C>
k ∩ (IRǫ1 × IRǫ2) et C

<
k ∩ (IRǫ1 × IRǫ2) sont non vides pour tout k ≥ 1.

Par ailleurs, si l’un, au moins, des deux graphes de mǫ1(t) ou de nǫ2(t) est constitué par
un nombre fini de bosses, alors la réciproque est vraie.

Le dernier résultat de ce paragraphe montre que toutes les situations sont possibles
concernant le nombre de courbes de type hyperbole contenues dans chaque quadrant de
IR2.

Résultat 5 Soient p, q, r, s ∈ IN ∪{+∞}. Alors il existe deux fonctions-poids m(t) et n(t)
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continues sur [T1, T2] telles que l’intersection du spectre Σ∗ associé au problème (1.1) avec
IR+ × IR+ (resp. IR+ × IR−, IR− × IR−, IR− × IR+) contienne, exactement, 2p + 1 (resp.
2q + 1, 2r + 1, 2s+ 1) courbes de type hyperbole.

3.2 Cas particulier où m(t) ≡ n(t)

Considérons, maintenant, le problème (1.3) où L est défini comme dans l’introduction
et m ∈ C[T1, T2], m(t) 6≡ 0. Dans ce cas particulier, si on pose a = b, alors nous retrouvons
le problème de valeurs propres (1.4). Ainsi, nous obtenons immédiatement sur la diagonale
une suite de points de Σ : Il s’agit de (λmk , λ

m
k ), k ≥ 1, dans le cas où m+(t) 6≡ 0 et de

(λm
−k, λ

m
−k), k ≥ 1, si m−(t) 6≡ 0. En outre, (λmk , λ

m
k ) ∈ (C>

k−1 ∩ C
<
k−1) ∩ IR

2
+ et (λm

−k, λ
m
−k) ∈

(C>
k−1 ∩ C

<
k−1) ∩ IR

2
−
pour tout k ≥ 1. Ceci prouve que :

(i) si m+(t) 6≡ 0, alors toutes les intersections de C>
k et de C<

k avec IR2
+ sont non vides,

(ii) si m−(t) 6≡ 0, alors toutes les intersections de C>
k et de C<

k avec IR2
−
sont non vides.

En particulier, si m(t) ne change pas de signe dans l’intervalle [T1, T2] et si m≥
6≡
0 (resp.

m≤
6≡
0), alors Σ∗ est constitué par une infinité de courbes de type hyperbole dans le quadrant

IR2
+ (resp. IR2

−
).

Désormais, nous allons supposer que la fonction-poidsm(t) change de signe dans [T1, T2].
De ce qui précéde, il suit que Σ∗ contient une infinité de courbes dans chacun des deux
quadrants IR2

+ et IR2
−
. Par ailleurs, tenant compte du fait que Σ∗ est symétrique par rapport

à la diagonale, on tire de la conséquence 3.2 que : ou bien (i) Σ∗ contient un nombre (non
nul) impair de courbes de type hyperbole dans chacun des deux quadrants IR+ × IR− et
IR−× IR+, ou bien (ii) il y a une infinité de courbes de type hyperbole dans chacun de ces
deux quadrants.

Nous clôturons cette section par un résultat qui montre que le “nombre exact” de ces
courbes additionnelles dans IR+×IR− et dans IR−×IR+ dépend du “nombre de changements
de signe” de m(t) dans l’intervalle ]T1, T2[.
Précisons, d’abord, cette notion de “nombre de changements de signe” de m(t).

Définition 3.4 Soit s ∈]T1, T2[.
(1) On dit que s est un point de changement de signe simple de m, s’il existe T1 < s′ ≤ s
et ǫ0 > 0 tels que : ou bien (i) m≤

6≡
0 sur ]s′ − ǫ, s′[, ∀0 < ǫ < ǫ0, m ≡ 0 sur [s′, s] et m≥

6≡
0

sur ]s, s+ ǫ[, ∀0 < ǫ < ǫ0, ou bien (ii) m≥
6≡
0 sur ]s′ − ǫ, s′[ pour tout 0 < ǫ < ǫ0, m ≡ 0 sur

[s′, s] et m≤
6≡
0 sur ]s, s+ ǫ[ pour tout 0 < ǫ < ǫ0.

(2) On dit que s est un point de changement de signe multiple de m, si m+ et m− sont,
toutes les deux, 6≡ 0 sur ]s− ǫ, s[∩ ]T1, T2[ ou sur ]s, s+ ǫ[∩ ]T1, T2[ pour tout ǫ > 0.
(3) Si m n’admet que des points de changements de signe simples dans ]T1, T2[ et si N ∈
{1, 2, ...,+∞} est le nombre de ces points, alors on dit que le nombre de changements de
signe de m est N .
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Si m admet au moins un point de changement de signe multiple dans ]T1, T2[, alors on dira
que le nombre de changements de signe de m est +∞.

Alors, tenant compte de la remarque 3.3, on a le résultat suivant :

Résultat 6
Supposons que m change de signe dans l’intervalle ]T1, T2[ et soit N ∈ {1, 2, ...,+∞} le
nombre de changements de signe de m. Alors le spectre Σ∗ contient exactement (2N − 1)-
courbes de type hyperbole dans chacun des deux quadrants IR+ × IR− et IR− × IR+.

Preuve.
Le preuve est similaire à celle du théorème 4.4 qui figure dans [2]. C. Q. F. D.

4 Comportement asymptotique des premières courbes

du spectre Σ

Cette section concerne l’étude du comportement asymptotique des premières courbes
C>

1 ∩ (IRǫ1 × IRǫ2) et C
<
1 ∩ (IRǫ1 × IRǫ2), où ǫ1, ǫ2 ∈ {±}, du spectre Σ associé au problème

(1.3).
Nous allons voir qu’aucune première courbe n’est asymptotique aux droites triviales de Σ
(au moins d’un seul côté). Pour cela, nous avons besoin des notations suivantes :

T>
1 := inf{t ∈]T1, T2[: m(t) > 0},

T>
2 := sup{t ∈]T1, T2[: m(t) > 0},

T<
1 := inf{t ∈]T1, T2[: m(t) < 0},

T<
2 := sup{t ∈]T1, T2[: m(t) < 0}.

Et, pour tout ǫ1, ǫ2 ∈ {±},

(C>
1 )(ǫ1,ǫ2) := C>

1 ∩ (IRǫ1 × IRǫ2),

(C<
1 )(ǫ1,ǫ2) := C<

1 ∩ (IRǫ1 × IRǫ2).

Par exemple, (C<
1 )(−,+) := C<

1 ∩ (IR− × IR+).
Notons que T>

1 et T>
2 n’ont de sens que si m+(t) 6≡ 0 dans [T1, T2]. De même, T<

1 et T<
2

ont un sens si et seulement si m−(t) 6≡ 0 sur [T1, T2].
Finalement, nous désignons par

(i) α>
1 (resp. α<

1 ) le réel > 0 (resp. < 0) tel que ψ2(α
>
1 ) = T>

1 (resp. ψ2(α
<
1 ) = T>

1 ).

(ii) α>
2 (resp. α<

2 ) le réel > 0 (resp. < 0) tel que ψ2(α
>
2 ) = T<

1 (resp. ψ2(α
<
2 ) = T<

1 ).

(iii) β>
1 (resp. β<

1 ) le réel > 0 (resp. < 0) tel que ψ1(β
>
1 ) = T>

2 (resp. ψ1(β
<
1 ) = T>

2 ).

(iv) β>
2 (resp. β<

2 ) le réel > 0 (resp. < 0) tel que ψ1(β
>
2 ) = T<

2 (resp. ψ1(β
<
2 ) = T<

2 ).

Notons que quelques uns de ces réels peuvent ne pas exister. Par exemple, α>
1 n’existe que

si T>
1 existe, c’est-à-dire si m+(t) 6≡ 0 sur [T1, T2]. Mais si l’un de ces réels existe alors,

d’aprés la stricte monotonie des fonctions-zéros ψ1 et ψ2, il est unique.
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On a alors le théorème suivant :

Théorème 4.1 (i) Si (C>
1 )(+,+) 6= ∅, alors (C

>
1 )(+,+) est asymptotique aux droites {α>

1 }×
IR et IR× {β>

1 }.

(ii) Si (C>
1 )(−,−) 6= ∅, alors (C

>
1 )(−,−) est asymptotique aux droites {α<

2 }×IR et IR×{β<
2 }.

(iii) Si (C>
1 )(+,−) 6= ∅, alors (C

>
1 )(+,−) est asymptotique aux droites {α>

2 }×IR et IR×{β<
1 }.

(iv) Si (C>
1 )(−,+) 6= ∅, alors (C

>
1 )(−,+) est asymptotique aux droites {β>

2 }×IR et IR×{α<
1 }.

et, par symétrie de C>
1 et de C<

1 par rapport à la diagonale “y = x”, on a aussi :

(i)’ Si (C<
1 )(+,+) 6= ∅, alors (C

<
1 )(+,+) est asymptotique aux droites {β>

1 }×IR et IR×{α>
1 }.

(ii)’ Si (C<
1 )(−,−) 6= ∅, alors (C

<
1 )(−,−) est asymptotique aux droites {β<

2 }×IR et IR×{α<
2 }.

(iii)’ Si (C<
1 )(+,−) 6= ∅, alors (C

<
1 )(+,−) est asymptotique aux droites {α<

1 }×IR et IR×{β>
2 }.

(iv)’ Si (C<
1 )(−,+) 6= ∅, alors (C

<
1 )(−,+) est asymptotique aux droites {β<

1 }×IR et IR×{α>
2 }.

Preuve. Soit (a, b) ∈ IR2 , alors :

(a, b) ∈ C>
1 ⇐⇒ ψ1(b) =

︸︷︷︸

(∗)

ψ2(a)

Il suffit donc de passer à la limite dans (*) quand a −→ ±∞ , puis quand b −→ ±∞ et
d’utiliser la propriété 4 (section 2) et le fait que ψ1 et ψ2 sont strictement monotones.
C. Q. F. D.

Corollaire 4.2 Si m(t) change de signe dans [T1, T2], alors il existe ǫ > 0 tel que

Σ∗ ⊂ (]λm1 + ǫ,+∞[×]λm1 + ǫ,+∞[) ∪ (]−∞, λm
−1 − ǫ[×]−∞, λ

m
−1 − ǫ[)

∪(]−∞, λm
−1 − ǫ[×]λ

m
1 + ǫ,+∞[) ∪ (]λm1 + ǫ,+∞[×]−∞, λm

−1 − ǫ[).

Si m(t) garde un signe constant dans [T1, T2], par exemple m≥
6≡
0, alors

Σ∗ ⊂ ]λm1 + ǫ,+∞[×]λm1 + ǫ,+∞[

pour un certain ǫ > 0.

Preuve. Supposons que m(t) change de signe dans [T1, T2] et désignons par
α> le réel > 0 tel que ψ2(α

>) = T1,
α< le réel < 0 tel que ψ2(α

<) = T1,
β> le réel > 0 tel que ψ1(β

>) = T2,
β< le réel < 0 tel que ψ1(β

<) = T2.
Alors, d’aprés la monotonie des fonctions-zéros ψ1 et ψ2, on a : α>

1 , α
>
2 ≥ α> > λm1 ;

α<
1 , α

<
2 ≤ α< < λm

−1 ; β
>
1 , β

>
2 ≥ β> > λm1 et β<

1 , β
<
2 ≤ β< < λm

−1.
Il suffit donc de prendre ǫ := min{α> − λm1 , λ

m
−1 − α

<, β> − λm1 , λ
m
−1 − β

<}.
Si m(t) est ≥

6≡
0, alors, cette fois-çi, on prend, par exemple, ǫ := min{α> − λm1 , β

> − λm1 },

où α> et β> sont définis comme çi-dessus. C. Q. F. D.

15



Remarque 4.3 Par le même procédé, nous pouvons démontrer que le spectre Σ∗ associé
au problème avec deux poids (1.1) est toujours à une distance strictement positive des
droites triviales de Σ.
Dans le cas Dirichlet, il a été démontrer dans [2] que ceci est vrai si et seulement si cha-
cune des deux fonctions-poids m(t) et n(t) est à support compact dans l’intervalle ]T1, T2[.
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