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APPROXIMATION DIOPHANTIENNE ET DISTRIBUTION LOCALE SUR UNE SURFACE
TORIQUE II

ZHIZHONG HUANG

RÉSUMÉ. Nous étudions la distribution locale des points rationnels de hauteur bornée sur une surface torique, sur la-
quelle des courbes rationnelles cuspidales et des courbes rationnelles nodales toutes les deux contribuent aux meilleurs
approximants en dehors d’un fermé de Zariski. En enlevant une partie mince, nous démontrons qu’il existe une mesure
limite et une formule asymptotique pour le grossissement critique. Ceci est une version locale du principe de Batyrev-
Manin-Peyre. Nous proposons une formule empirique pour le problème général de distribution locale ainsi que des
heuristiques.
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2 ZHIZHONG HUANG

1. INTRODUCTION

Concernant les variétés ayant beaucoup de points rationnels, une question naturelle est combien il y en a
de hauteur bornée et comment ils sont distribués. Dans des années 1990, Batyrev et Manin ont conjecturé une
formule qui donne une prédiction pour l’ordre de croissance du cardinal de l’ensemble des points de hauteur
bornée. Concernant la distribution globale des points rationnels sur X , Peyre a ensuite reformulé et raffiné leur
conjecture sous une forme faisant intervenir des mesures, que nous énonçons comme suit. On note X(AQ)Br

l’ensemble des points adélique de X pour lesquels l’obstruction de Brauer-Manin à l’approximation faible est
triviale.

Conjecture 1.1 (Batyrev-Manin-Peyre). Il existe un ouvert U ⊆ X tel qu’en notant

(1.1) δU,B =
∑

P∈U(Q)
H(P )6B

δP ,

on ait
1

B(logB)rg(Pic(X))
δU,B −→ µBr

X , B → ∞

au sens de convergence faible pour certaine mesure µBr
X déduite d’un produit de mesures

∏

ν∈Val(Q) µν par restric-
tion à X(AQ)Br.

Remarquons qu’en fait, la partie ∞-adique µ∞ est une mesure à densité continue relativement à la mesure de
Lebesgue sur X(Qν). Tandis que la conjecture de Batyrev-Manin est vérifiée pour beaucoup de variétés presque
de Fano voire singulières malgré quelques contre-exemples connus, cette conjecture concernant la distribution
est rarement abordée dans la littérature, en dehors des cas classiques. Cependant le travail de Batyrev et
Tschinkel [3] semble être en faveur d’elle pour les variétés toriques.

Nous nous demandons dans quelle mesure une version plus forte de ce principe soit valide. À savoir pour un
ouvert analytique de la variété D = D(B) dont la taille dépend de B, pourrions-nous espérer qu’il existe une
mesure µ′

X telle que

(1.2)
∑

P∈D(B)∩X(Q):H(P )6B

δP ∼ Vol(D(B))B(logB)r−1µ′
X , B → ∞?

Une motivation de considérer ce problème est l’étude de la distribution locale des points rationnels. Elle fut
considérée en premier par S. Pagelot [34], où il a pris pour D(B) des boules de rayon ≍ B− 1

r et où il a constaté
que la distribution des points autour d’un point rationnel fixé est différente (i.e. la mesure µ′

X ) et cette différence
n’est pas reflétée par la distribution globale (i.e. la mesure µBr

X ) sur certaines surfaces. Pour établir l’existence
de µ′

X , souvent il faut retirer certaines sous-variétés localement accumulatrices et bien choisir la constante
r. Les travaux de D. McKinnon et M. Roth [31] et [32] sur l’approximation diophantienne sur les variétés
fournissent une constante de nature arithmétique et géométrique, appelée constante d’approximation et notée α.
S. Pagelot définit dans [34] la constante essentielle αess qui caractérise l’approximation diophantienne générique.
En prenant r entre α et αess, nous pouvons récupérer plus d’informations sur la distribution des points rationnels
de hauteur bornée qui sont « négligées » dans la considération (1.1). Voir par exemple des explications et des
illustrations dans [22].

Dans cet article on considère la surface torique Y3 d’éventail suivant. Admettant P2 et P1×P1 comme modèles
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FIGURE 1. Les éventails de Y4, Y3 et P1 ×P1

minimaux, elle est une surface de del Pezzo généralisée (cf. [11]) (c’est-à-dire la désingularisation minimale
d’une surface de del Pezzo singulière de degré 5). C’est un fait empirique que la difficulté d’établir l’existence
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de la mesure limite augmente lorsque le degré de la surface baisse. Ceci est en parallèle avec la conjecture de
Batyrev-Manin sur la répartition globale.

Nous fixons tout au long ce travail le point central Q = [1 : 1]× [1 : 1]. Toutes les constantes d’approximation
et tous les degrés seront calculés par rapport au fibré anti-canonique. C’est la première fois que les courbes cus-
pidales entrent dans l’histoire. Notre premier résultat principal, concernant l’approximation de Q par d’autres
points rationnels sur la variété définie sur Q, énonce qu’avec les courbes nodales qui sont déjà des objets cen-
traux d’étude pour la surface Y4 [22], elles donnent en même temps des meilleurs approximants en dehors d’un
fermé de Zariski. (cf. Sections 3.4.2, 3.4.3)

Théorème 1.2 (cf. Proposition 4.1, Corollaire 4.3). Nous avons
— α(Q, Y3) = 2. Elle s’obtient sur les trois courbes rationnelles lisses li, (1 6 i 6 3) de degré minimal passant

par Q. Ces courbes sont localement accumulatrices ;
— αess(Q) = 5

2 . Elle peut être calculée sur des courbes nodales et des courbes cuspidales passant par Q.

Les courbes li, 1 6 i 6 3 sont en fait les (transformations strictes des) sections de degré (1, 1) joignant Q et
l’un des 3 points éclatés dans P1×P1 (cf. (3.1)). Il s’en suit que la surface Y3 vérifie la conjecture de D. McKinnon
[31, Conjecture 2.9]. Bien que les courbes nodales et des courbes cuspidales aient la même constante d’approxi-
mation, le point Q est approché de nature radicalement différente suivant ce type de courbes (cf. Section 2.3).
Le premier type correspond à l’approximation d’un nombre quadratique et le nombre des points rationnels en-
trant dans le zoom critique est faible. Il n’existe pas de mesure décrivant la distribution locale. Alors que pour
le deuxième on approche un point rationnel sur le corps de base Q. C’est le cas où l’on peut établir l’existence
d’une mesure locale limite. Le fait intéressant ici est que les points sur les courbes cuspidales forme une partie
mince de type II contenu dans un ensemble semi-algébrique pour la topologie réelle, qui domine son complémen-
taire pour le zoom critique. Mais il n’est pas clair a priori que les mesures de dimension 1 sur chaque courbe
cuspidale se combinent en une mesure de dimension 2. En dépit de la difficulté pour démontrer l’existence de
mesure limite au vu du paramétrage donné par des courbes nodales révélée dans [22], nous pouvons néanmoins
démontrer l’existence d’une mesure locale pour le zoom critique en retirant cette partie mince. Pour une partie
W de Y3, nous notons {δW,Q,B,r} la famille de mesures de zoom de facteur r comptant les points rationnels sur
W de hauteur 6 B (cf. §2.2).

Théorème 1.3 (cf. Théorèmes 8.6, 8.14, 8.15). Soient Z = ∪3
i=1li, U = Y3 \ Z.

(1) Pour 2 6 r < 5
2 , nous avons

1

B1− 1
r

δY3,Q,B,r → δr,

où δr est une mesure de dimension de Hausdorff 1 à support dans Z ;

(2) Pour r = αess =
5
2 , il existe une partie mince, qui est la réunion de Z du type I et M du type II, telle qu’en

notant V = Y3 \ (Z ∪M), nous ayons

1

B
1
5

δV,Q,B, 52
−→ δ 5

2
,

où δ 5
2

est une mesure de dimension de Hausdorff 2.

Il n’est pas ardu d’établir une majoration uniforme d’ordre de grandeur B
1
5+δ (cf. Proposition 4.4) pour r = 5

2 .
Cependant, démontrer des formules asymptotiques ainsi que la convergences de mesures de zoom est beaucoup
plus délicat. Nous renvoyons au théorème 8.6 pour l’énoncé précis sur la forme de la mesure δ 5

2
et le terme

d’erreur. Mentionnons que cette mesure fait apparaître les trois courbes qui sont localement accumulatrices.
Ceci est en fait analogue du résultat pour la surface X3 (cf. [23]).

Théorème 1.4 (cf. Proposition 8.16, Lemmes 8.17 et 8.18, Corollaire 8.19). Soit M la partie mince comme ci-
dessus. Soit χ(ε) la fonction caractéristique de la boule de rayon ε > 0. Nous avons que pour toute C courbe
cuspidale,

δM,Q,B, 52
(χ(ε)) ≫ B

1
5 δC(χ(ε)),

où δC est une mesure de dimension de Hausdorff 1 à support dans C. De plus

δM,Q,B, 52
(χ(ε)) ≫≪ε B

1
5 logB,

pour tout ε > 0 suffisamment grand. En particulier, la partie mince M est localement faiblement accumulatrice.
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Les parties minces, dont la contribution a été considérée comme négligeable dans plupart de cas (cf. [39] et
[5]), se montre parfois problématique dans le programme de Batyrev-Manin. Elles ont été reconsidérées depuis
le premier contre-exemple de V. V. Batyrev et Yu. Tschinkel [2]. Mais c’est rare dans la littérature qu’on soit
capable de contrôler le cardinal de la partie obtenue en retirant l’ensemble mince. La seule réussite de ce point
de vue est le résultat du Rudulier [28] (cf. aussi [37]) où elle a considéré des schémas de Hilbert des points sur
des surfaces. Le théorème ci-dessus montre que les parties minces ont aussi des influences non-négligeables
pour le problème de distribution locale. Il nous fournit ainsi un autre exemple sur la gestion de ces ensembles.

L’heuristique directe du principe de Batyrev-Manin-Peyre (1.1) (cf. aussi (2.2.2)) pour le problème (1.2) sug-
gère que le terme principal dans le zoom critique devrait être B

1
5 (logB)4. Mais en réalité il est B

1
5 et donc cette

heuristique mérite d’être améliorée. Nous proposons alors, compte tenu des exemples connus, une formule pré-
disant l’ordre de grandeur de la famille de mesures de zoom. Soit X une « bonne » variété. Nous désignons par
N1(X) le groupe de Chow des 1-cycles modulo l’équivalence algébrique, et par l(X) le rang du sous-groupe de
N1(X) engendré par les classes des courbes rationnelles C vérifiant α(Q,C) = αess.

Formule Empirique 1.5 (version faible). En dehors d’une partie mince M , nous avons que pour tout ε > 0,

(1.3) δX\M,Q,B,αess
(χ(ε)) = Oε

(

B1− dim X
αess (logB)l(X)−1

)

.

Formule Empirique 1.6 (version forte). Si αess > dimX , en dehors d’une partie mince M , nous avons

(1.4)
1

B1− dim X
αess (logB)l(X)−1

δX\M,Q,B,αess
→ δαess .

Esquissons d’où vient le facteur l(X) 6 rg(N1(X)) = rgPic(X). Nous verrons dans l’appendice que les surfaces
toriques P2, X1, X2, X3,P

1×P1, Y3 vérifient la formule forte (1.4) hormis Y4, la dernière étant toutefois conforme
à la formule faible (1.3) (nous avons qu’en fait αess(Q) = dim Y4 = 2 pour Y4). En effet, pour la surface Y3

étudiée dans ce papier, toutes telles courbes appartiennent aux classes m[ω−1
Y3

],m ∈ N>1. Cependant il n’y qu’une
seule classe des courbes rationnelles très libres C réalisant α(Q,C) = αess(Q) pour les surfaces P2, X1, X2.
Détaillons la situation pour la surface X3 étudiée dans [23]. Rappelons qu’elle est l’éclatement de P2 en trois
points en position générale. Fixons Q un point dans l’orbite ouverte. Nous savons que αess(Q) = 3 et que la classe
C1 des droites générales et celle C2 des coniques passant par les trois points éclatés atteignent la constante
essentielle. Or les cubiques singulières en Q de degré 6 (comme par exemple les courbes nodales Ca,b (3.15) et
les courbes cuspidales Ra,b (3.13)) passant par les points éclatés contribuent également à αess(Q). Mais elles
toutes appartiennent à la classe C1 + C2 ainsi qu’au sous-groupe engendré par C1 et C2. Toutes les courbes qui
jouent un rôle dans le zoom critique doivent être des combinaisons positives de C1 et C2. Ceci est similaire à ce
qui se passe sur P1 ×P1.

Heuristique géométrique. Pour soutenir ces formules empiriques, nous allons raconter l’analogue géomé-
trique du principe de Batyrev-Manin-Peyre (Conjecture 1.1). Il s’agit d’une sorte de « distribution » des courbes
rationnelles sur une variété algébrique. De ce point de vue, cela fournit aussi une interprétation des ordres
de grandeur sur B et surtout sur logB. À la lumière d’un théorème de McKinnon (Théorème 2.3), en prenant
en compte seulement des courbes ayant des multiplicités suffisamment grandes (moralement elles croissent de
façon proportionnelle par rapport au degré), il s’avère que le terme principal indique les ordres de grandeur
actuels pour tous les résultats connus. Nous verrons les détails dans la section 2.2.3.

L’interprétation empirique déduites de ces exemples est que pour que la dimension de Hausdorff de la mesure
limite du zoom critique soit grande, il faudrait « suffisamment » de familles de courbes rationnelles. En effet,
parmi celles qui admettent une mesures limite pour le zoom critique, les surfaces P1 ×P1, X3 et Y3 donnent des
mesures de dimension de Hausdorff 2. Alors que pour les autres la dimension est 1. Pour X = P2, X1, X2, comme
l’a souligné avant, la seule famille de courbes très libre réalisant αess(Q) est en fait lisse et très libres de degré
minimal. Quant à P1 × P1, X3 et Y3, nous pouvons construire une infinité de familles, dans lesquelles chaque
courbe rationnelle donne toujours αess. Bien entendu le degré augmente autant qu’on veut, de même pour la
multiplicité.

Nous manquons encore d’évidences pour dire plus sur le facteur arithmétique qui apparaît dans le terme
principal.

Expliquons comment le zoom critique se traduit en des problèmes arithmétiques et comment la partie mince
intervient. En considérant une famille de courbes nodales {Ca,b} de paramètres (a, b) ∈ N2

prem, nous sommes
amené à considérer les équations de Pell-Fermat

ax2 − by2 = c, (x, y) ∈ Z2
prem,
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de sorte que l’application rationnelle

P1 ×P1
99K Y3

[a : b]× [x : y] −→ Ca,b →֒ Y3.

donne un paramétrage des points rationnels sur Y3 par les Ca,b. L’idée clef ici est que plutôt que de dénombrer
les points sur chaque courbe Ca,b, c’est-à-dire fixer le coupe (a, b) en comptant (x, y), ce qui était la méthode
adoptée dans [22], on compte directement les couples (a, b)× (x, y).

Plus précisément, il s’avère qu’il faut se concentrer sur les solutions des équations du type comme par
exemple,

(1.5) ax2 − by2 = b− a, b− a | x− y, b > a, pgcd(a, b) = 1,

qui équivaut à
a(x2 + 1) = b(y2 + 1), b− a | x− y.

Nous en déduisons que
a | y2 + 1, b | x2 + 1,

puisque pgcd(a, b) = 1. Nous arrivons donc au paramétrage

x2 = bk − 1, y2 = ak − 1, k ∈ N,

et nous voyons que pgcd(x2 + 1, y2 + 1) = k = k(x, y) et

a =
y2 + 1

k(x, y)
, b =

x2 + 1

k(x, y)
.

La condition b − a | x − y s’écrit (x2 − y2)/k(x, y) | x− y, qui est équivalente à x+ y | k(x, y). Alors la résolution
de l’équation se transforme en un problème de congruence

k(x, y) ≡ 0[x+ y] ⇔ x2 ≡ y2 ≡ −1[x+ y].

Ce dénombrement correspond à un problème de distribution des racines de congruence, pour lequel nous appli-
quons un résultat de Hooley (cf. [20, Theorem 3], [21, Theorem 2]). La partie mince entre dans cette histoire en
changeant le signe de l’équation (1.5) comme suit.

ax2 − by2 = a− b, b− a | x− y, pgcd(a, b) = 1, b > a.

Dans ce cas nous sommes amené au problème de congruence

x2 ≡ y2 ≡ 1[x+ y].

Ceci n’est plus quadratique mais linéaire puisque nous avons de manière équivalente,

(x+ 1)(x− 1) ≡ 0[x+ y],

qui admet en général plus de solutions.
Organisation du texte. Nous rappelons la définition des constante approximation et de l’opération de zoom

dans la section 2. On y trouve aussi une comparaison entre l’heuristique géométrique globale et celle locale
(§2.2.3). Une discussion de la géométrie de Y3 occupe la section 3, où la famille de courbes nodales et celle de
courbes cuspidales sont données en détails (§3.4). Nous démontrons le théorème 1.2 dans la section 4 et nous
donnons une majoration uniforme naïve (Proposition 4.4) dont la preuve est courte, qui est un résultat plus
faible que le théorème 1.3. Nous donnons le paramétrage des points rationnels par les courbes nodales dans la
section 5. La définition de la partie mince est ensuite rappelée dans la section 6. En particulier pour la surface Y3

nous démontrons que l’ensemble des points se situant sur les courbes cuspidales forme une partie mince (§6.2).
Dans la section 7, nous réétudions, en suivant Erdös et Hooley, des problèmes de congruence polynomiales dans
les cas irréductibles (§7.1) et scindés (§7.3), avec une référence spéciale sur la équirépartition modulo 1 des
racines de congruence (§7.2). Le dénombrement se déroule dans la section 8. Nous établions la convergence
vague de la famille de mesures de zoom (§8.3) à condition que la partie mince soit retirée (§8.4). À la fin,
quelques perspectives et questions seront discutés. Les appendices contiennent des rappels de faits généraux
sur la théorie de déformation (Annexe A) et sur les courbes rationnelles des variétés toriques (Annexe B) et a
pour but principal (§B.3) de démontrer la compatibilité des résultats pour les surfaces étudiées auparavant avec
les formules 1.3 et 1.4.

Notations : µ(·) désigne la fonction le Möbius, τ désigne la fonction donnant le nombre de diviseurs. p est
réservé pour les nombres premiers, la condition La lettre pν‖n signifie que pν | n et pν+1 ∤ n. On désigne par
a = � pour un nombre réel a si

√
a ∈ Q. Soit E ⊂ Zn, on note Eprem le sous-ensemble de E définie par

Eprem = {(x1, · · · , xn) ∈ E : pgcd(xi, 1 6 i 6 n) = 1}.
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Soient b, c,m ∈ Z. L’expression b ≡ c[m] signifie que m | b − c. Définissons une fonction arithmétique g : N>1 →
N>1 donnée par

(1.6) g(n) =
∏

p

p⌈
vp(n)

2 ⌉, n ∈ N.

Pour un intervalle I ⊂ R, 1I(·) désigne sa fonction caractéristique.

2. CONSTANTE D’APPROXIMATION ET OPÉRATION DE GROSSISSEMENT

2.1. Constantes d’approximation et constantes essentielles. La notion de constantes d’approximation fut
introduite en premier par D. McKinnon dans [31]. Il s’agit d’une généralisation des notions classiques comme
mesure d’irrationalité dans l’approximation diophantienne classique. Elle apparaît déjà dans plusieurs pro-
blèmes de distribution locale des points rationnels considérés en premier par S. Pagelot dans [34]. Elle est
reprise et étudiée systématiquement par D. McKinnon et M. Roth dans [32]. Nous résumons quelques proprié-
tés dont nous aurons besoin ici brièvement et référons le lecteur à [32, §2], [23, §1.1.3] et [22, §2] pour des détails
et d’autres propriétés.

Soient X une variété projective irréductible définie sur Q, Q ∈ X(Q̄) un point rationnel fixé et L un fibré en
droite gros sur X tel qu’il induise une application birationnelle qui est un morphisme sur un ouvert contenant
Q. Nous y associons une hauteur de Weil exponentielle H et nous fixons une distance archimédienne d(·, ·).
Définition 2.1 (McKinnon-Roth, cf. [22], Définition 2.2). Soit V une partie constructible de X . La constante
d’approximation α(Q, V ) est le supremum des δ > 0 tels que l’inégalité du type de Liouville suivante

∃C(δ) > 0, ∀y ∈ V (Q) \ {Q}, d(Q, y)δH(y) > C(δ),

soit valide.

D’après cette définition, la constante α(Q, V ) est indépendante du choix de la distance et de la hauteur. Une
petite valeur de la constante correspond à de meilleures approximations, contrairement à la mesure d’irratio-
nalité (puisque nous avons déplacé la puissance de la hauteur à la distance).

Définition 2.2 (Pagelot). Soit V une partie constructible de X . La constante essentielle (par rapport à V ) est

αess(Q, V ) = sup
Y⊆V partie constructible

dense pour la topologie de Zariski induite

α(Q, Y ).

Par convention, αess(Q) = αess(Q,X). V est dit localement accumulateur s’il vérifie

αess(Q, V ) < αess(Q).

La constante essentielle mesure donc la constante d’approximation générique en le point Q sur V , et les
variétés localement accumulatrices contiennent des points plus proches de Q. Elle peut être utilisée pour inter-
préter le principe célèbre dans l’approximation diophantienne : toute approximation suffisamment « bonne » (i.e.
dont la constante d’approximation est plus petite que la constante essentielle) devrait être faite sur certaines
sous-variétés fermées strictes.

Les courbes rationnelles jouent un rôle très important dans l’approximation diophantienne. Leur constantes
d’approximation sont calculées de la façon suivante. Elles sont sensibles aux singularités.

Théorème 2.3. Soient C une courbe rationnelle définie sur Q et L un faisceau inversible ample sur C et Q ∈
C(Q̄). Soit φ : P1 → C le morphisme de normalisation. Alors

α(Q,C) = αess(Q,C) = min
P∈φ−1(Q)

d

mP rP
,

où d = degC(L), mP est la multiplicité de la branche de C passant par Q correspondant à P et

r(P ) =











0 si k(P ) 6⊂ R;

1 si k(P ) = Q;

2 sinon,

où par convention, rP = 0 signifie que d
mP rP

= ∞.

Nous soulignons ici que ce théorème implique que la seule façon d’augmenter le degré en préservant la
constante d’approximation est d’augmenter simultanément la multiplicité de la courbe en ce point. Car un point
multiple donne un certain nombre de branches, ce qui finalement ne contribue qu’à un facteur de division 2.
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2.2. Opération de grossissement.

2.2.1. Énoncé du problème. On résume la définition de l’opération de zoom. Pour des détails, voir [22, §2.2] On
note Cb

Q(X) l’espace vectoriel des fonctions continues à support compact définie sur (TQX)R à valeurs réelles.
En ayant fixé un difféomorphisme local

̺ : X(R) 99K (TQX)R,

pour U une partie constructible de X , la famille de mesures de zoom {δU,Q,B,r} de facteur r par rapport à U est
définie par

(2.1)
∫

f d δU,Q,B,r =
∑

x∈U(Q):HL(x)6B

f(B
1
r ρ(x)), ∀f ∈ Cb

Q(X).

Plus le facteur de zoom r est grand, plus le zoom est faible (c’est-à-dire on compte plus de points). Si r <
α(U,Q), alors on a δU,Q,B,r → δQ la mesure de Dirac concentré sur Q ([22, Proposition 2.8]). Ce zoom est « trop
fort ». Supposons que U est un ouvert dense de X tel que

α(Q,U) = αess(Q) < ∞.

Le zoom plus intéressant est appelé critique avec le facteur de zoom r = αess(Q) car il semble exister souvent un
« saut » de dimension du support de mesures de zoom quand le facteur r traverse αess. On espère aussi que pour
r > αess(Q), les points se distribuent de façon plus uniforme sans « trou » autour de Q.

Problème 2.4. Existe-t-il β = β(r), γ = γ(r) > 0 et δr une mesure sur (TQX)R tels que

δU,Q,B,r

Bβ(logB)γ
−→ δr

au sens de convergence vague ?

Remarque 2.5. La formulation de la série (2.1) dépende a priori de la hauteur et du difféomorphisme choisis.
La dernière est évidemment fonctorielle : un changement d’une carte locale devrait produire une mesure limite
qui est la composée de l’ancienne avec cette application. Compte-tenu de tous les exemples connus, le choix
d’une hauteur équivalente ne contribue a posteriori qu’à une légère modification sur la mesure limite, à savoir
les conditions de seuils. La partie de densité reste invariante et donc semble être une propriété intrinsèque et
géométrique (cf. aussi la discussion dans la section 9)

2.2.2. Heuristique de Batyrev-Manin. La conjecture de Batyrev-Manin-Peyre 1.1 donne une prédiction sur les
ordres de grandeur β, γ.

∫

χ(ε) d δU,Q,B,r =

∫

χ(εB− 1
r )dδU,B ≍ε Vol(B(0, εB

− 1
r ))B(logB)k−1

≍ε B
−n

r ×B(logB)k−1 = B1−n
r (logB)k−1.

Il se trouve qu’au moins pour r = αess, la prédiction

β(αess(Q)) = 1− n

αess(Q)

est en accord avec tous les exemples connus. Ceci n’est plus le cas pour celle de γ(r).

2.2.3. Heuristique géométrique. Étant parallèle au principe de Batyrev-Manin pour les variétés définies sur un
corps global, sa version géométrique est concernée par la distribution des courbes rationnelles de degré borné
sur les variétés, que nous pouvons interpréter comme le dénombrement des points rationnels définis sur la corps
de fonction de P1. Ceci fut l’objet d’étude de [36] et [4] (cf. aussi [29]). Étant donnée une « belle » variété X définie
sur un corps k, i.e. X lisse, projective, géométriquement intègre, le groupe de Néron-Severi NS(X) est libre de
rang fini avec rg Pic(X) = rgNS(X), et le cône Ceff(X) est engendré par un nombre fini de classes de diviseurs
effectifs.
Principe géométrique global : On désigne par Mor(P1, X) l’espace des morphismes P1

k → X . Nous avons
Mor(P1, X)(k) = X(k(P1)).

Pour y ∈ NS(X)∨, d ∈ N>1 et U une partie,

MorU (P
1, X, y) = {C ∈ Mor(P1, X)(k) : P1 → X : C∗(P1) = y, Im(C) 6⊂ X \ U},

MorU (P
1, X, d) = {C ∈ Mor(P1, X)(k) : P1 → X : Hω−1

X
(C) = d, Im(C) 6⊂ X \ U}.
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Fixons q ∈ R>1. Considérons la fonction zêta globale (cf. [29, §6])

(2.2) ZU (s) =
∑

d>1

∑

W comp. irréd. de
MorU (P1,X,d)

q−sd+dimW .

On devrait y penser comme un analogue de la fonction zêta des hauteurs en caractéristique positive (i.e. k = Fq

un corps fini et q une puissance d’un nombre premier) :
∑

C∈X(k(P1))

1

H(C)s ,

où l’on associe à chaque 1-cycle C la hauteur exponentielle :

Hω−1
X
(C) = q

deg
ω
−1
X

(C)
.

Supposons que les hypothèses suivantes sont vérifiées :
Hypothèse I : Il existe un partie dense U tel que X \ U est une partie mince et pour tout y ∈ NS(X)∨ ∩ Ceff(X)∨

de degré suffisamment grand, l’espace MorU (P
1, X, y) est de dimension espérée, i.e.

dimMorU (P
1, X, y) = ω−1

X · y + dimX.

Hypothèse II : Le nombre de composantes irréductibles de l’espace MorU (P
1, X, d) stabilisent pour tout d suffi-

samment grand. C’est-à-dire

#{composantes irréductibles de MorU (P
1, X, d)} ∼ P (d)

pour certain polynôme P (T ) ∈ R[T ], dont le coefficient du terme dominant est noté c(X) ∈ R. Remarquons que
si X est une variété homogène, les hypothèses I et II sont vérifiées (cf. [35]). De plus tout y ∈ NS(X)∨ ∩ Ceff(X)∨

est la classe d’une courbe rationnelle libre. Ceci implique aussi que degP (T ) = rgPic(X)− 1.
Avec les hypothèses ci-dessus, on devrait avoir l’estimation suivante du terme principal de (2.2). Pour ℜ(s)

suffisamment grand, en notant l0 = rgPic(X),

ZU (s) ∼ c(X)
∑

d>1

q−sd × qd+dimX × dl0−1

= c(X)
∑

d>1

q−(s−1)d+dimXdl0−1

=
c(X)qdimX

(1− qs−1)l0
H(s),

où H est une fonction holomorphe en ℜ(s) > σ0 ∈]0, 1[. Ce calcul nous dit que la fonction ZU (s) a un pôle d’ordre
l0 en s = 1, d’où un raisonnement taubérian implique que la fonction de comptage associée

#{C ∈ NS(X)∨, q
deg

ω
−1
X

(C)
6 B} ∼ c′(X)B(logB)l0−1.

Principe géométrique local : Désormais nous basculons vers le sous-espace paramétrant les courbes ration-
nelles ayant des multiplicités restrictives. Nous référons à l’annexe A (Définition A.2) pour les détails. Fixons
Q ∈ U(k). Moralement une courbe f : P1 → X a la multiplicité restrictive Mres

Q = N ∈ N en Q ∈ Im(f)(k̄) si
soit elle est de multiplicité cuspidale N en Q, soit 2 | N et elle est multi-branchée est en certaines branches Q
la multiplicité cuspidale est N

2 . La raison pour laquelle nous nous bornons à ces types de courbes vient du théo-
rème 2.3. Ce sont les courbes dont le degré divisé par Mres

Q pourraient atteindre la constante d’approximation
plus petite que possible ainsi que entrent dans certain zoom de facteur donné.

Nous considérons

MorQ(P
1, X, d,Mres

Q > N) = {C ∈ MorU (P
1, X, d) : Q ∈ Im(C)(k̄),Mres

Q > N}.
Soit r > 0, où on devrait penser comme le facteur de zoom donné.
Hypothèse I’ : Supposons qu’il n’y a pas d’obstruction à la déformation de toute classe de courbes de degré d ≫ 1
en fixant le point Q et conservant sa multiplicité restrictive. Nous avons d’après le théorème A.1 et la proposition
A.3, si MorQ

(

P1, X, d,Mres
Q > d

r

)

6= ∅, il est de dimension espéré

dimMorQ

(

P1, X, d,Mres
Q >

d

r

)

= d

(

1− dimX

r

)

+O(1),

où la constante implicite est toujours bornée en terme de la dimension de X
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Notons lr(X) le rang du sous-groupe de NS(X)∨ engendré par les classes des courbes dans MorQ
(

P1, X, d,Mres
Q > d

r

)

.
Supposons de plus que cet espace et sa classe de courbes satisfont à
Hypothèse II’ :

#{composantes irréductibles de MorU (P
1, X, d,Mres

Q >
d

r
)} ∼ R(d), ∀d ≫ 1

où R(T ) ∈ R[T ] est degré lr(X) − 1. Nous remarquons que le cône engendré par les classes de courbes dans
MorU (P

1, X, d,Mres
Q > d

r ), d > 1 est une face de dimension lr(X) du cône polyédral engendré par y ∈ NS(X)∨ ∩
Ceff(X)∨.

Considérons maintenant la fonction zêta locale

(2.3) ZU,r(s) =
∑

d>1

∑

W comp. irréd. de
MorU (P1,X,d,Mres

Q > d
r
)

q−sd+dimW .

Nous devrions avoir qu’il existe e(r,X, q) > 0 tel que

ZU,r(s) ∼ e(r,X, q)
∑

d>1

q−sd × qd(1−
dimX

r ) × dlr−1

= e(r,X, q)
∑

d>1

q−d(s−1+ dim X
r

)dlr−1

=
e(r,X, q)

(1− qs−1+ dim X
r )lr

G(s),

où G(s) est holomorphe. On en conclut que ZU,r(s) devrait admettre un pôle en s = 1− dimX
r d’ordre lr. L’heuris-

tique qu’on obtient de cette estimation est qu’en outre la puissance 1 − dimX
r sur B, celle sur logB devrait être

lr(X)− 1, plus petite que l’exposante rg Pic(X)− 1 provenant de l’heuristique 2.2.2.

2.2.4. Variétés localement faiblement accumulatrices. L’opération de zoom permet de détecter des sous-variétés
possédant localement beaucoup de points dont le nombre domine celui sur le complémentaire même si leur
constantes d’approximation ne soient pas plus petites.

Définition 2.6 ([22], Définition 2.7). Supposons que αess(Q) < ∞. Un sous-ensemble W ⊂ Y3(Q) est dit locale-
ment faiblement accumulateur si αess(Q,W ) = αess(Q) et qu’il existe un ouvert U dense de X vérifiant α(Q,U) =
αess(Q) tel que pour toute partie dense V de W (pour la topologie induite) satisfaisant à α(Q, V ) = αess(Q) et
pour tout ε > 0 suffisamment grand, on ait

∫

χ(ε) d δU\W,Q,B,αess(Q) = o

(∫

χ(ε) d δV,Q,B,αess(Q)

)

, B → ∞.

2.3. Comparaison entre les courbes nodales et les courbes cuspidales. Comparons maintenant le zoom
critique pour des courbes nodales et celui pour des courbes cuspidales. Le premier est essentiellement l’approxi-
mation des nombres quadratiques irrationnels par des nombres rationnels lorsque les tangents en le point nodal
sont irrationnelles. Le théorème classique sur la relation entre la résolution des équations de Pell-Fermat et l’ap-
proximation diophantienne des nombres quadratiques (cf. [22, Chapitres 3, 4] pour les détails) nous permet de
déduire que les meilleurs approximants s’obtiennent de façon discrète. Mais l’approximation sur les courbes
nodales est justement l’approximation des nombre rationnels si la tangente en le point de rebroussement est
rationnelle. Par simplicité nous prendrons des courbes cubiques affines d’équation simple se plongeant dans P2,
toutes les courbes de singularités simples étant homéomorphes localement aux deux cas suivants.

On munit le fibré O(1) d’une hauteur de Weil absolue exponentielle H . Choisissons le point Q = [0 : 0 : 1] à
approcher et définissons la distance

d([u : v : w]) = max(
∣

∣

∣

u

w

∣

∣

∣ ,
∣

∣

∣

v

w

∣

∣

∣).

Cas I. Considérons la courbe nodale C : y2 = x3 + ax2 pour a ∈ Q>0, a 6= �. Les tangentes en points (0, 0) sont
de pentes ±√

a. Un paramétrage est donné par

k 7−→ (k2 − a, k(k2 − a)).

On voit alors que la distance induite est |k2 − a|, qui est équivalente à

min(|k −
√
a|, |k +

√
a|).

Donc pour approcher l’origine (0, 0), il faut que k approche ±√
a. La constante d’approximation est égale au

degré (par rapport à O(1)) divisé par 2 (rP = 2, ∀P dans le théorème 2.3).
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Théorème 2.7 ([22] Théorème 1.3). Nous avons α(Q, C) = αess(Q, C) = 3
2 , et

δC,Q, 32 ,B
(χ(ε)) = Oε(1).

Il n’existe pas de mesure limite sur cette courbe.

Cas II. Considérons la courbe cuspidale C′ : y2 = x3 avec le point de rebroussement de première espèce Q ayant
la tangente y = 0. Le point de clef est que quand on approche l’origine en suivant cette courbe, la distance
diminue à la puissance 2. En effet, le paramétrage usuel pour cette courbe est

t 7−→ (t2, t3).

D’où la distance induite se calcule comme |t2|. La constante d’approximation est alors divisée par 2 (mP = 2
dans le théorème 2.3).

Théorème 2.8 (Pagelot, [34]). Nous avons α(Q, C′) = αess(Q, C′) = 3
2 et que

1

B
3
4

δC′,Q, 32 ,B
(χ(ε)) → δ 3

2
,

une mesure de dimension de Hausdorff 1 à support dans C′.

3. GÉOMÉTRIE ET COURBES RATIONNELLES SUR Y3

Nous considérons dans cet article la surface torique obtenue en éclatant 3 des 4 points invariants de P1 ×P1.
Nous désignerons par Y3 cette surface puisque Y4 a été réservée pour la surface étudiée dans [22]. Sans perte de
généralité, on peut supposer que Y3 est l’éclatement en

P1 = [1 : 0]× [1 : 0], P2 = [0 : 1]× [1 : 0], P3 = [1 : 0]× [0 : 1].

3.1. Géométrie de Y3. Nous utilisons les coordonnées [x : y] × [s : t] de P1 × P1 pour les points différents de
Pi, 1 6 i 6 3. Rappelons l’éventail de Y3 (Figure 1). Les relations primitives minimales centrées sont

ρ1 + ρ4 = 0, ρ2 + ρ6 = 0, ρ3 + ρ7 = 0.

Elles représentent les classes des (transformations strictes des) courbes rationnelles li, 1 6 i 6 3 définies par les
équations

(3.1) y = x, t = s, yt = xs.

On a trois diviseurs exceptionnels Ei (1 6 i 6 3). On note Z = ∪3
i=1li et U = Y3 \ Z. Le diviseur anti-canonique

dans ce cas là est
ω−1
Y3

= O(2, 0) +O(0, 2)− E1 − E2 − E3,

avec une base S de ses sections globales données par

(3.2) x2st, y2st, t2xy, s2xy, xyst, y2t2.

On identifie localement TQY3 sur la carte (y 6= 0) ∩ (t 6= 0) à l’espace affine A2 via

(3.3) ̺ : [x : y]× [s : t] 7−→ (w, z) =

(

x

y
− 1,

s

t
− 1

)

,

sur lequel on utilise la distance

(3.4) d((w, z), ̺(Q)) = max(|w|, |z|).
La courbe yt = xs s’écrivant wz + w + z = 0 (une hyperbole) sous ce difféomorphisme divise A2 en deux régions

(3.5) R1 = {(w, z) : wz + w + z > 0}, R2 = {(w, z) : wz + w + z < 0}.
3.2. Calcul de hauteur. Nous utilisons la hauteur de Weil absolue associée à ω−1

Y3
définie par

H(P ) =
maxf∈S(|f(P )|)
pgcd(f(P ), f ∈ S)

, P ∈ (Y3 \ ∪3
i=1Ei)(Q).

Pour un point P = [x : y]× [s : t] avec
pgcd(x, y) = pgcd(s, t) = 1,

on a

pgcd(x2st, y2st, t2xy, s2xy, xyst, y2t2)

= pgcd(pgcd(x, s) pgcd(x, t) pgcd(y, s) pgcd(y, t), y2t2)

= pgcd(x, t) pgcd(y, s) pgcd(y, t)(3.6)
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3.3. Symétries. De la structure de l’éventail de Y3, nous constatons qu’il est symétrique par rapport à la droite
engendrée par le 3-ième rayon. Cette surface admet donc l’automorphisme étendant celui de P1 ×P1 s’écrivant
en coordonnées homogènes comme suit.

(3.7) Φ : [x : y]× [s : t] 7−→ [s : t]× [x : y].

Il fixe le diviseur exceptionnel E1 et échange E2 avec E3 et il préserve le diviseur anti-canonique ω−1
Y3

ainsi que la
hauteur associée définie dans la section 3.2. Dans les coordonnées (w, z) (3.3), l’application Φ n’est rien d’autre
que la permutation des coordonnées

(̺ ◦ Φ ◦ ̺−1)(w, z) = (z, w).

Cette symétrie nous permet de se ramener l’étude aux régions

(3.8) S1 = {(w, z) ∈ R2 : w > 0, z > w},

(3.9) S2 = {(w, z) ∈ R2 : w < 0, wz + w + z > 0},

(3.10) S3 = {(w, z) ∈ R2 : w > 0, wz + w + z < 0},

(3.11) S4 = {(w, z) ∈ R2 : w < 0, z < w}.
On a

S1 ∪ S2 ⊂ R1, S3 ∪ S4 ⊂ R2.

3.4. Courbes nodales et courbes cuspidales sur Y3.

3.4.1. L’espace Mor5,Q(P
1, Y3). On note Mor5,Q(P

1, Y3) l’espace module des courbes rationnelles qui passent par
Q de degré anticanonique 5. Il a plusieurs composantes irréductibles. Nous nous intéressons particulièrement à
la composante Mor qui correspond à la relation

P : ρ2 + ρ3 + ρ4 + ρ6 + ρ7 = 0.

Notons Comp l’image de Mor dans Chow(X). Nous avons

dimComp = degω−1
Y3

(P)− dim(Aut(P1)) = 5− 3 = 2.

Ceci dit moralement que les courbes rationnelles appartenant à Comp forment une famille de dimension 2. En
effet, si l’on considère H0(Y3, ω

−1
Y3

), il contient précisément les sections de ω−1
P1×P1 qui s’annule en les points

éclatés. Cela impose 3 conditions linéaires et on vérifie donc que

dimH0(Y3, ω
−1
Y3

) = dimH0(P1 ×P1, ω−1
P1×P1)− 3

= 3× 3− 3 = 6.

En ajoutant la condition que la courbe passe par Q et soit singulière en Q, on obtient 3 conditions linéaires (dont
2 correspondent à l’annulation des dérivées partielles en Q) de plus sur les coefficients. Notons V ce sous-espace
de H0(Y3, ω

−1
Y3

). La dimension de la projectivisé P(V) est 2. Puisque le lieu des zéros d’une section irréductible
devient une équation cubique dans les coordonnées (w, z), une section irréductible dans V définit une courbe
cubique singulière en Q, donc rationnelle. Nous identifions donc les courbes dans Comp aux membres de P(V)
qui déterminent les courbes à 3 paramètres c, d, e ∈ Z3

prem d’équations

c(y − x)2st+ d(t− s)2xy + eyt(y − x)(t − s) = 0.

Elles correspondent à des courbes cubiques dans les coordonnées (w, z) singulières en Q. L’annulation de la
matrice Hessienne donne que les tangentes en Q coïncident si et seulement si e2 = 4cd, ce qui revient à la
condition qu’il existe (a, b) ∈ Z2

prem tel que

(3.12) c = a2, d = b2, e = −2ab.

3.4.2. Famille de courbes cuspidales. Nous obtenons donc la famille de courbes cuspidales

(3.13) Ra,b : b
2(y − x)2st+ a2(t− s)2xy − 2abyt(y − x)(t− s) = 0.

Dans les coordonnées (w, z), elles s’écrivent

(3.14) (az − bw)2 + zw(a2z + b2w) = 0.

Nous avons (rappelons l’automorphisme Φ (3.7)) Φ(Ra,b) = Rb,a et la pente de la tangente en Q = (0, 0) est b
a . Le

paramétrage donné par les paramètres u, v, a, b n’est pas surjectif. L’image est un ensemble mince de la région
S2. Nous en discutons plus loin dans la section 6.
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3.4.3. Famille de courbes nodales. Si les coefficients c, d, e ne vérifient pas la condition (3.12), nous obtenons
en général une famille de courbes nodales à 3 paramètres. Celles qui nous intéresse le plus est la sous-famille
suivante, également utilisée pour l’étude de la surface Y4 dans [22].

(3.15) Ca,b : axy(s− t)2 = bst(x− y)2, (a, b) ∈ Z2
prem.

Les tangentes en Q = [1 : 1]× [1 : 1] ont les pentes ±
√

b
a . Elles sont donc irrationnelles si et seulement si ab 6= �.

4. DÉDUCTION DES CONSTANTES D’APPROXIMATION ET MAJORATION NAÏVE

4.1. Bornes inférieures uniformes. Nous allons démontrer que la meilleure constante d’approximation est
2 par une estimation directe.

Proposition 4.1. Nous avons
α(Q, Y3) = 2.

Démonstration. Pour P = [x : y]× [s : t] 6= Q, supposons que s 6= t. On a alors

Hω−1
Y3

(P )d(P )2 >
|t2xy|

pgcd(x, t) pgcd(y, s) pgcd(y, t)

(s

t
− 1
)2

=
|xy|

pgcd(x, t) pgcd(y, s) pgcd(y, t)
(s− t)2

> 1.

Cela montre que α(Q, Y3) > 2. Mais les droites spéciales li, 1 6 i 6 3 de (3.1) vérifient α(Q, li) = 2. D’où
α(Q, Y3) 6 α(Q, li) = 2. Ceci clôt la démonstration. �

4.2. Constante essentielle. Ensuite on déduit une borne inférieure pour les points généraux dans Y3. On va
l’utiliser pour obtenir la constante essentielle.

Proposition 4.2. Pour P = [x : y]× [s : t] n’appartenant pas aux trois droites spéciales, à savoir

(4.1) x 6= y, s 6= t, xs 6= yt,

avec
d(P ) 6 C, C > 0,

il existe D = D(C) > 0 tel que

Hω−1
Y3

(P )d(P )
5
2 > D.

Démonstration. Commençons par l’estimation
∣

∣

∣

∣

xs

yt
− 1

∣

∣

∣

∣

=

∣

∣

∣

∣

x

y

(s

t
− 1
)

+
x

y
− 1

∣

∣

∣

∣

6 (2 + C)max

(∣

∣

∣

∣

x

y
− 1

∣

∣

∣

∣

,
∣

∣

∣

s

t
− 1
∣

∣

∣

)

= (2 + C)d(P ).

Rappelons l’hypothèse (4.1), nous avons alors

Hω−1
Y3

(P )d(P )
5
2

>
|xyst|

pgcd(x, t) pgcd(y, t) pgcd(y, s)

∣

∣

∣

y

x
− 1
∣

∣

∣

∣

∣

∣

∣

t

s
− 1

∣

∣

∣

∣

∣

∣

∣

∣

xs

yt
− 1

∣

∣

∣

∣

1
2

(2 + C)−
1
2

=

( |y|
pgcd(y, t) pgcd(y, s)

|t|
pgcd(y, t) pgcd(x, t)

|yt− xs|
pgcd(x, t) pgcd(y, s)

)
1
2

|x− y||t− s|(2 + C)−
1
2

> (2 + C)−
1
2

�

Corollaire 4.3. Nous avons

(4.2) αess(Q) =
5

2
.

Les courbes (3.1) sont les variétés localement accumulatrices.
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Démonstration. Les courbes nodales Ca,b, ab 6= � vérifient α(Ca,b, Q) = 5
2 et leur réunion est dense dans l’ouvert

U = Y3 \ (∪3
i=1li). D’où

αess(Q) 6 α(Q,Ca,b) =
5

2
.

D’après la proposition 4.2, nous savons

αess(Q) > α(Q,U) >
5

2
.

Cela démontre (4.2). Alors que les courbes li, 1 6 i 6 3 de (3.1) sont lisse et de degré 2 et donc vérifient que
α(Q, li) = 2 (théorème 2.3). �

4.3. Majoration uniforme. Cette section est consacrée à la démonstration d’une majoration pour le zoom
critique, qui est en faveur de l’heuristique de Batyrev-Manin.

Proposition 4.4. Pour ε > 0 fixé, on a que, pour B suffisamment grand et pour tout δ > 0,

δU,Q,B, 52
(χ(ε)) ≪δ,ε B

1
5+δ.

Démonstration. Écrivons la condition de zoom

Hω−1
Y3

(P ) 6 B, d(P ) ≪ε B
− 2

5 .

Introduisons les notations

(4.3) e1 = pgcd(y, t), e2 = pgcd(x, t), e3 = pgcd(y, s);

(4.4) f1 =
|y|
e1e3

, f2 =
|t|
e1e2

, f3 =
|yt− xs|
e2e3

;

(4.5) g1 =
|x|
e2

, g2 =
|s|
e3

.

Reprenons la démonstration de la proposition 4.2,

1 ≫ε Hω−1
Y3

(P )d(P )
5
2 ≫ε (f1f2f3)

1
2 |x− y||t− s|.

On voit que

(4.6) |x− y|, |t− s|, f1, f2, f3 ≪ε 1.

Donc le dénombrement des points [x : y] × [s : t] est équivalent à celui des paramètres e1, e2, e3, g1, g2. On va en
déduire des encadrements des paramètres ei, gi, afin de démontrer qu’ayant fixé g1, g2, e1, il n’y a qu’un nombre
fini (dépendant de ε) de choix pour e2, e3.

La condition de zoom
∣

∣

∣

∣

x− y

y

∣

∣

∣

∣

≪ε B
− 2

5 ,

∣

∣

∣

∣

s− t

t

∣

∣

∣

∣

≪ε B
− 2

5

implique que

(4.7) |t| ≫ε B
2
5 , |y| ≫ε B

2
5 .

D’où l’on déduit

(4.8) |s| ≫ε B
2
5 , |x| ≫ε B

2
5 .

La condition que la hauteur soit bornée implique que

|xs|e21e2e3 6 |xs|f1f2e21e2e3 = |xyst| 6 Be1e2e3.

D’où l’on déduit, grâce à (4.8)

(4.9) e1 ≪ε B
1
5 .

D’après (4.6),

f3 =
|yt− xs|
e2e3

= |f1f2e21 − g1g2| ≪ε 1,

on voit qu’une fois que f1 et e1 sont choisis, il n’y a qu’un nombre fini de valeurs possibles pour le produit g1g2.
Puisque

(4.10) #{(n1, n2) ∈ N2
>1 : n1n2 = n} = τ(n) = O(nδ)
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pour tout δ > 0, on a donc démontré qu’ayant fixé f1, e1, le nombre de possibilités pour le couple (g1, g2) est
Oδ,ε(B

δ). Il nous reste à déterminer e2, e3. Soit C2(ε) > 0 tel que

max(|y − x|, |t− s|) 6 C2(ε).

Fixons e1 et f1 ainsi que g1 et g2. Comme yt 6= xs, on a

f1f2e
2
1 6= g1g2.

Démontrons que le cardinal des (e2, e3) possibles est majoré par (compte tenu des signes possibles de x, y, s, t)

4#{(u, v) ∈ Z2
prem : |ug1 − f1e1v| 6 C2(ε) et |vg2 − f2e1u| 6 C2(ε)},

où on compte les points primitifs sur un réseau du déterminant |f3| dans un carré d’aire 4C2(ε)
2 dont l’intérieur

contient l’origine. On en conclut qu’il n’y a qu’un nombre fini de choix pour e2, e3 une fois que f1, e1, g1, g2 sont
choisis ([18, Lemma 2]). La majoration qui fallait démontrer résulte de (4.6), (4.9) et (4.10). �

5. PARAMÉTRAGE PAR DES COURBES NODALES

On rappelle brièvement le paramétrage donné par la famille de courbes nodales (3.15) utilisé de manière
cruciale dans [22]. L’équation de Ca,b s’écrit sous les coordonnées (w, z) comme

a(1 + w)z2 = b(1 + z)w2.

Le paramétrage rationnel que l’on utilise est (cf. [22, 5.3.1])

(5.1) Ψ : [a : b]× [u : v] 7−→ [x : y]× [s : t] =

[

bv(u− v)

D1d2d3
:
u(bv − au)

D1d2d3

]

×
[

au(u− v)

d1D2d3
:
v(bv − au)

d1D2d3

]

,

où
d1 = pgcd(u, b), d2 = pgcd(v, a), d3 = pgcd(u − v, b− a),

D1 = pgcd(u2, b), D2 = pgcd(v2, a).
(5.2)

Nous avons (cf. [22, 5.12])

(5.3) pgcd(x, t) =
v

d2
, pgcd(y, s) =

u

d1
, pgcd(y, t) =

bv − au

d1d2d3

En le composant avec le difféomorphisme ̺, nous obtenons donc le paramétrage des points dans les régions
Si, 1 6 i 6 4 comme suit :

(5.4) (̺ ◦Ψ) ((a, b)× (u, v)) = (w, z) =

(

au2 − bv2

u(bv − au)
,
au2 − bv2

v(bv − au)

)

.

En particulier nous voyons que z
w = u

v , ce qui signifie que u
v est la pente du point (w, z).

Soient

(5.5) T1 =

{

(a, b)× (u, v) ∈ N2
prem × Z2

prem : b > a > 0, u > v > 0,

√

b

a
<

u

v
<

b

a
,

}

,

(5.6) T2 =

{

(a, b)× (u, v) ∈ N2
prem × Z2

prem : b > a > 0, u > −v > 0,−u

v
>

√

b

a

}

,

(5.7) T3 =

{

(a, b)× (u, v) ∈ N2
prem × Z2

prem : b > a > 0, u > −v > 0,−u

v
<

√

b

a

}

,

(5.8) T4 =

{

(a, b)× (u, v) ∈ N2
prem × Z2

prem : b > a > 0, u > v > 0,
u

v
<

√

b

a

}

,

Lemme 5.1. Pour P = (a, b)× (u, v) ∈ ∪4
i=1Ti, nous avons au2 − bv2 < 0 si et seulement si P ∈ T3 ∪ T4.

Démonstration.

au2 − bv2 < 0 ⇔ −
√

b

a
<

u

v
<

√

b

a
⇔ (a, b)× (u, v) ∈ T3 ∪ T4.

�

Proposition 5.2. L’application ̺ ◦ Ψ donne une bijection entre l’ensemble Ti et l’ensemble des (w, z) ∈ Q2 satis-
faisant à max(|w|, |z|) < 1 dans Si pour tout 1 6 i 6 4.
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Démonstration. (cf. la démonstration du lemme 5.4 dans [22]) Étant donné (w, z) ∈ ∪4
i=1Si tel que max(|w|, |z|) <

1., les égalités

(5.9)
b

a
=

z2(1 + w)

w2(1 + z)
(> 0),

u

v
=

z

w

détermine de façon unique les couples (a, b) ∈ N2
prem et (u, v) ∈ (N × Z)prem. Réciproquement, les égalités dans

(5.9) nous permettent de résoudre (w, z) pour (a, b) × (u, v) ∈ N2
prem × (N × Z)prem et la solution est donnée

précisément par ̺ ◦Ψ (5.4). De cette manière, nous avons que si max(|w|, |z|) < 1,

b

a
=

z2(1 + w)

w2(1 + z)
> 1

⇔(z − w)(z + w + zw) > 0

⇔z > w et z + w + zw > 0 ou z < w et z + w + zw < 0,

⇔(z, w) ∈ ∪4
i=1Si.

De plus,

(w, z) ∈ S1 ⇒
√

1 + w

1 + z

z

w
<

z

w
<

z2(1 + w)

w2(1 + z)
⇔
√

b

a
<

u

v
<

b

a
,

(w, z) ∈ S2 ⇒
√

1 + w

1 + z

(

− z

w

)

< − z

w
⇔ −u

v
>

√

b

a
,

(w, z) ∈ S3 ⇒
√

1 + w

1 + z

(

− z

w

)

> − z

w
> 1 ⇔ 1 < −u

v
<

√

b

a
,

(w, z) ∈ S4 ⇒
√

1 + w

1 + z

z

w
>

z

w
> 1 ⇔

√

b

a
>

u

v
> 1.

Nous avons donc établi

̺ ◦Ψ(Ti) = {(w, z) ∈ Q2 : (w, z) ∈ Si,max(|w|, |z|) < 1}.
�

La distance (3.4) se calcule sur ∪4
i=1Si par

(5.10) d((w, z), (0, 0)) = max

(∣

∣

∣

∣

au2 − bv2

u(bv − au)

∣

∣

∣

∣

,

∣

∣

∣

∣

au2 − bv2

v(bv − au)

∣

∣

∣

∣

)

=

∣

∣

∣

∣

∣

u2

v2 − b
a

b
a − u

v

∣

∣

∣

∣

∣

puisque nous avons supposé | ba | > 1 et d’où |uv | =
∣

∣

z
w

∣

∣ > 1.

6. PARTIES MINCES

6.1. Définition. Des parties minces jouent le rôle dominant dans ce problème de comptage. Le phénomène
d’accumulation globale est déjà constaté dans plusieurs travaux. Brièvement ils sont des sous-ensembles ac-
cumulateurs (souvent denses) contenant des points de hauteur bornée non-négligeable par rapport au complé-
mentaire. L’énoncé original de Batyrev-Manin nécessite alors de renforcement par des conditions plus fortes (cf.
par exemple [37]).

Définition 6.1. (cf. [39] §9.1) Soit V une variété intègre sur Q. Une partie mince M est un sous-ensemble de
V (Q) vérifiant qu’il existe une variété X et un morphisme f : X → V tels que

(1) M ⊆ f(X(Q)) ;

(2) Le morphisme f est génériquement fini et il n’admet pas de section rationnelle.

Avec toutes ces notations, la partie mince M est dite du type I si la fibre générique est vide. Elle est du type II si
la variété X est intègre et le morphisme f est dominant.

Une partie mince du type I est donc contenue dans l’ensemble des points rationnels d’un fermé de Zariski.
Alors que celle du type II est dense dans V pour la topologie de Zariski. En général une partie mince est une
réunion finie de celles du type I et II.
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6.2. Ensemble mince dans Y3. Considérons l’ensemble

(6.1) M = {(w, z) ∈ Q2 : −w − z − wz = � 6= 0} ⊂ S2.

C’est un ensemble se trouvant dans la partie au-dessous de l’hyperbole wz + w + z = 0 et dense dans S2 pour la
topologie réelle.

D’après le paramétrage Ψ (5.1),

−w − z − wz = � ⇔ − (au2 − bv2)(b− a)

(bv − au)2
= � ⇔

(

u2

v2
− b

a

)(

1− b

a

)

= �,

Soit X la sous-variété de A3
x1,x2,x3

d’équation

x2
3 =

(

x2
2 − x1

)

(1− x1) .

Considérons l’application rationnelle π : X 99K Y3 donnée par

π

(

x1 =
b

a
, x2 =

u

v
, x3

)

= Ψ((a, b)× (u, v)).

Elle est donc génériquement de degré 2. Alors nous avons que M ⊂ Im(π)(Q). D’où M est une partie mince dans
Y3.

Proposition 6.2. Un point P = (w, z) ∈ Q2 est dans M si et seulement s’il existe une courbe cuspidale Ra,b

passant par P .

Démonstration. Une des courbes (3.14), vue comme une équation en λ = b
a , s’écrit comme

(6.2) w2(1 + z)λ2 − 2zwλ+ z2(1 + w) = 0,

avec le discriminant
△ = 4w2z2(1− (1 + w)(1 + z)) = −4w2z2(wz + w + z).

Donc un point (w, z) ∈ Q2 est sur Ra,b seulement si

(6.3) △ = � ⇔ −(wz + w + z) = �.

Réciproquement, si un point (w, z) ∈ M , alors l’équation (6.2) admet deux solutions rationnelles distinctes, qui
correspondent à deux courbes cuspidales passant par M . �

7. CONGRUENCES POLYNOMIALES EN MOYENNE ET ÉQUIDISTRIBUTION, D’APRÈS ERDÖS ET HOOLEY

Nous considérons ici une version de congruences polynomiales à résidu fixé à la Hooley. Elle diffère de plu-
part de méthodes utilisées dans le comptage des points entiers sur les torseurs universels principalement pour
démontrer la conjecture de Batyrev-Manin-Peyre pour les surfaces de del Pezzo (cf. par exemple [1] et les ré-
férences là-dedans). Nous serons concerné par des dénombrements analogues au cardinal de l’ensemble des
(l,m) ∈ N2 tels que

(7.1) λ2B
1
5 6 m 6 λ1B

1
5 , τ2 6

l

m
6 τ1, F (l) ≡ 0[m],

où 0 < λ2 < λ1, 0 < τ2 < τ1 6 1 et F (X) ∈ Z[X ] est un polynôme de degré > 2. Nous allons distinguer la
discussion en deux cas séparément : F (X) est irréductible ou non dans Z[X ]. En particulier au cas où degF (X) =
2, ceci est distingué par regarder son discriminant ∆(f) = � dans Q ou non.

Étant donné F (X) ∈ Z[X ], on définit la fonction

(7.2) ̺F (n) = #{0 6 k 6 n− 1 : F (k) ≡ 0[n]}.
C’est une fonction arithmétique multiplicative.

̺F (k1k2) = ̺F (k1)̺F (k2), si pgcd(k1, k2) = 1.

Mais en général elle n’est pas complètement multiplicative. Elle admet la majoration (comme par exemple cf.
[15, VIII, 8.4]) que pour certain AF > 1,

(7.3) ̺F (n) ≪ A
ω(n)
F ≪ nε, ∀ε > 0.

On y associe la série de Dirichlet (définie pour ℜ(s) suffisamment grand)

(7.4) DF (s) =
∞
∑

n=1

̺F (n)

ns
.
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7.1. Ordre Moyen. On discute premièrement le cas où F (X) est irréductible sur Z[X ]. Une observation qui
remonte à Erdös dit que la série DF (s) se comporte de façon similaire à la fonction zêta de Dedekind associée
au corps de nombres engendré par une racine de F (X). En conséquence on en déduit l’ordre moyen de ̺F
(Proposition 7.1), à l’aide de méthode d’analyse complexe standard.

Lemme 7.1 (Erdös, [13]). Supposons que F (X) ∈ Z[X ] est irréductible. Soit θ une racine algébrique de F (X) et
notons KF = Q(θ) le corps de nombres qu’il génère. Alors nous avons

DF (s) = ζKF
(s)Ψ(s),

où ζKF
(s) est la fonction zêta de Dedekind du corps KF et Ψ(s) est méromorphe et borné en le demi-plan ℜ(s) >

1
2 + ε, ∀ε > 0. Par conséquent, la série DF (s) admet un pôle simple en s = 1.

Démonstration. (cf. [13], Lemma 10) Notons dKF
le discriminant de l’extension KF/Q. Pour tout idéal premier

P ⊳OKF
, soit p le nombre premier divisé par P . On sait qu’il existe fP ∈ N>1 tel que

NKF /Q(P) = pfP .

Tout d’abord nous rassemblons quelques propriétés basiques de la fonction ̺F . Nous avons ∀p ∤ dKF
,

(1) ̺F (p
ν) = ̺F (p), ∀ν > 1 ;

(2) ̺F (p) = #{P ⊳OKF
: P | p, fP = 1} 6 degF (X).

L’énoncé (1) est classique. Voir par exemple [15, VIII, 8.4]. Le deuxième découle de la factorisation explicite de
F (X) mod p, cf. [27, I. §8].

Rappelons que pour un corps de nombres K, notons NK/Q(·) la norme de K sur Q, et la fonction de Dedekind
est définie par

ζK(s) =
∏

P⊳OK

(

1−NK/Q(P)−s
)−1

=
∏

p

∏

P|p

(

1−NK/Q(P)−s
)−1

,

où P parcourt l’ensemble des idéaux premiers de l’anneau des entiers OK .
Écrivons formellement

(7.5) DF (s) =
∏

p

Ap(s), Ap(s) =

∞
∑

n=0

̺F (p
n)

pns
.

Définissons maintenant

Ψ1(s) =
∏

p|dKF

Ap(s)
∏

P|p

(1−NK/Q(P)−s), Ψ2(s) =
∏

p∤dKF

Ap(s)
∏

P|p

(1−NK/Q(P)−s).

Nous voyons que Ψ1 est bien holomorphe en ℜ(s) > 0. Quant à Ψ2, d’après (2), en notons

Ψ3(s) =
∏

p∤dKF

∏

P|p:fP>2

(

1− p−sfP
)−1

,

qui est évidemment holomorphe, bornée et sans zéros en ℜ(s) > 1
2 + ε, nous avons

Ψ2(s) = exp





∑

p∤dKF



logAp(s) +
∑

P|p

log
(

1− p−sfP
)









= exp





∑

p∤dKF



log

(

1 + ̺F (p)

∞
∑

n=1

p−ns

)

+ ̺F (p) log
(

1− p−s
)

+
∑

P|p:fP>2

log
(

1− p−sfP
)









= Ψ3(s)
−1 exp





∑

p∤dKF

(

log

(

1 + ̺F (p)

∞
∑

n=1

p−ns

)

+ ̺F (p) log
(

1− p−s
)

)





= Ψ3(s)
−1 exp



O





∑

p∤dKF

degF (X)

p2ℜ(s)







 .

D’où nous déduisons que Ψ2 est holomorphe et bornée en ℜ(s) > 1
2 + ε, ∀ε > 0.

Au final observons que
DF (s) = Ψ1(s)Ψ2(s)ζKF

(s),

la fonction Ψ = Ψ1Ψ2 vérifie bien l’hypothèse souhaitée. �
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Proposition 7.2. Il existe λ ∈]0, 1[ dépendant du polynôme F tel que
∑

n6X

̺F (n) = ZFX +O(Xλ),

où, avec les notations du lemme 7.1,

ZF = Ψ(1) lim
s→1

(s− 1)ζKF
(s).

Démonstration. (cf. aussi [40, Lemma 2.1]) Notons S(X) =
∑X

n=1 ̺F (n). Nous utilisons la formule de Perron
(cf. [6, Lemma 5.4]). Soient T > 0 et 0 < a < 1 < b. Supposons que X /∈ N. Soit λ0 > 0 tel qu’en notant
λ1 = 1 + λ0, λ2 = 1− λ0 > 1

2 , nous avons

S(X) =
1

2πi

∫ λ1+iT

λ1−iT

DF (s)
Xs

s
d s+O





Xc

T
+

∑

aX6k6bX

̺(k)min

(

1,
1

T | log X
k |

)





=
1

2πi

∫ λ1+iT

λ1−iT

DF (s)
Xs

s
d s+O

(

X1+ε

T

)

,

puisque ̺F (k) ≪ε kε (7.3). D’après le théorème des résidus, en choisissant le rectangle γ joignant les points
λ2 − iT, λ2 + iT, λ1 + iT, λ1 − iT , nous avons

∫

γ

DF (s)
Xs

s
d s = Ress=1

(

DF (s)
Xs

s

)

= ZFX.

D’après le théorème de Phragmén-Lindelöf ([41, II. Théorème 1.16]) on a l’estimation de sous-convexité suivante.
(cf. [41, II §3.4] pour la fonction zêta de Riemann. En général on sait que |ζK(12 + it)| ≪ |t|[K:Q]/6 [16] et la
convergence absolue en ℜ(s) > 1) Il existe c0 > 0 tel que pour tout λ0 suffisamment petit,

ζKF
(σ + it) ≪ε |t|c0(1−σ)+ε, |t| > 1, σ ∈ [λ2, 1].

Compte tenu du fait que Ψ est bornée, dans la région contournée par γ, nous obtenons que pour T > 1,
∫ λ1±iT

λ2±iT

∣

∣

∣

∣

ζKF
(s)Ψ(s)(s)

Xs

s

∣

∣

∣

∣

d s ≪ε

∫ λ1

λ2

Xσ

T 1−c0λ0−ε
dσ ≪ Xλ1

T 1−c0λ0−ε
,

et que
∫ λ2+iT

λ2−iT

∣

∣

∣

∣

ζKF
(s)Ψ(s)

Xs

s

∣

∣

∣

∣

d s ≪ Xλ2

∫ T

−T

|ζ(λ2 + it)|
t

d t ≪ε X
λ2

∫ T

−T

|t|c0λ0−1+ε d t ≪ε X
λ2T c0λ0+ε.

Nous choisissons T = Xµ0 avec µ0 > 0 vérifiant

λ′ = max(λ1 − µ0(1 − c0λ0 − ε), λ2 + µ0(c0λ0 + ε)) < 1.

Ceci est achevé en prenant λ0 suffisamment petit, ε < λ0 et

λ0

1− λ0(c0 + 1)
< µ0 <

1

1 + c0
.

En résumé, nous avons démontré que

S(X) = ZFX +O
(

Xλ
)

,

où

λ = max(λ′, 1 + ε− µ0) < max(λ′, 1 + λ0 −
λ0

1− λ0(c0 + 1)
) < 1.

�

Remarque 7.3. Une formule asymptotique pour l’ordre moyen de ̺F est également obtenue par Hooley [19],
[20] dans le cas quadratique par une méthode concrète mais complètement différente.
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7.2. Équirépartion modulo 1. Nous continuons à supposer dans cette section que le polynôme F (X) est ir-
réductible. Hooley [21] a démontré le résultat suivant sur les résidus de congruences polynomiales. Ce théo-
rème a été énoncé pour les polynômes primitifs, mais la même preuve applique pour tous les polynômes non-
nécessairement primitifs.

Théorème 7.4 (Hooley [21], Theorem 1). Soient X > 1, h ∈ N>1, d = degF (X) > 2 et

R(h,X) =
∑

k6X

∑

F (v)≡0[k]
06v6k−1

exp

(

2πihv

k

)

.

Alors

R(h,X) = OF

(

h
1
2X(log logX)

1
2 (d

2+1)

(logX)δd

)

où δd =
d−

√
d

d!
.

(N.B. Le résultat original de Hooley omet l’ordre de grandeur de h. Mais on le récupère facilement de sa preuve.)

Le but de cette section est de démontrer :

Proposition 7.5. Pour tout intervalle I ⊆ [0, 1[, nous avons
∑

k6X

∑

F (v)≡0[k]
06v6k−1

1I

(v

k

)

= ZF |I|X +O

(

X
(log logX)αd

(logX)βd

)

,

où

αd =
1

3
(d2 + 1), βd =

1

3
δd.

Nous notons (sn) la suite construite en numérotant les nombres rationnels v
k ∈ [0, 1[ tels que F (v) ≡ 0[k] par

rapport à l’ordre croissant des dénominateurs. C’est-à-dire v1
k1

6 v2
k2

si et seulement si

k1 6 k2, ou k1 = k2 et v1 6 v2.

Le théorème de Hooley implique que la suite (sn) est équirépartie modulo 1. Nous avons besoin d’une estimation
de la discrépance DN(sn) de cette suite. Pour la définition de la discrépance, voir par exemple [26]. Les outils
sont l’inégalité de Koksma-Denjoy (cf. [26, p. 143]) et celle de Erdös-Turán (cf. [26, Theorem 2.5 p. 112]).

Théorème 7.6 (Koksma-Denjoy). Soient (xn) une suite équirépartie modulo 1 et N > 1. Soit φ une fonction
mesurable à variation bornée définie sur [0, 1] (on note V (φ) la variation totale de φ). Alors

∣

∣

∣

∣

∣

1

N

N
∑

1

φ({xn})−
∫ 1

0

φ

∣

∣

∣

∣

∣

6 V (φ)DN (xn).

Théorème 7.7 (Erdös-Turán). Soient xi (1 6 i 6 N) des nombres réel. Alors pour tout m ∈ N>1, on a

DN (xn) = O

(

1

m
+

m
∑

h=1

1

h

∣

∣

∣

∣

∣

1

N

N
∑

n=1

exp(2πihxn)

∣

∣

∣

∣

∣

)

,

où la constante implicite est absolue.

Corollaire 7.8. Avec les notations ci-dessus, nous avons

DN(sn) = O

(

(log logN)
1
3 (d

2+1)

(logN)
2
3 δd

)

.

Démonstration. Fixons N ∈ N>1 et notons

S(h,N) =

N
∑

n=1

exp (2πihxn) .

Soit M le dénominateur de xN . D’après la Proposition 7.2 et la relation suivante
∑

k<M

̺F (k) < N 6
∑

k6M

̺F (k),

nous en concluons qu’il existe C1, C2 deux constantes absolues positives telles que

C1M 6 N 6 C2M.
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Nous avons aussi la comparaison suivante (cf. (7.3))

S(h,N) = R(h,M) +O(̺F (M)) = R(h,M) +O(M ε), ∀ε > 0,

d’où nous calculons que pour tout m ∈ N>1,

DN (sn) = O

(

1

m
+

m
∑

h=1

1

h

∣

∣

∣

∣

1

N
S(h,N)

∣

∣

∣

∣

)

= O

(

1

m
+

m
∑

h=1

1

h

∣

∣

∣

∣

R(h,M) +M ε

M

∣

∣

∣

∣

)

= O

(

1

m
+

m
∑

h=1

1

h

(

h
1
2
(log logM)

1
2 (d

2+1)

(logM)δd
+

1

M1−ε

))

= O

(

1

m
+
√
m
(log logM)

1
2 (d

2+1)

(logM)δd
+

logm

M1−ε

)

En prenant

m =

⌊

(

(logM)δd

(log logM)
1
2 (d

2+1)

)

2
3

⌋

,

nous obtenons que

DN (sn) = O

(

(log logM)
1
3 (d

2+1)

(logM)
2
3 δd

)

= O

(

(log logN)
1
3 (d

2+1)

(logN)
2
3 δd

)

,

la majoration souhaitée. �

Démonstration de la Proposition 7.5. Posons

N = N(X) =
∑

k6X

̺F (k).

D’après la Proposition 7.2, N ∼ ZFX . Alors compte tenu de l’inégalité de Koksma-Denjoy (théorème 7.6) et du
Corollaire 7.8,

∑

k6X

∑

F (v)≡0[k]
06v6k−1

1I

(v

k

)

=

N
∑

n=1

1I(sn)

= N

∫ 1

0

1I(x) d x+O (NDN(sn))

= N |I|+O

(

N(log logN)
1
3 (d

2+1)

(logN)
2
3 δd

)

= ZF |I|X +O

(

X
(log logX)

1
3 (d

2+1)

(logX)
2
3 δd

)

.

�

7.3. Cas scindés. Nous nous intéresserons exclusivement dans cette section aux polynômes quadratiques scin-
dés, i.e. réductible sur Z[X ]. Fixons a ∈ N>1, c ∈ Z6=0. Définissons

F (X) = aX2 + c, G(X) = X2 + ac.

Rappelons (7.2) la fonction ̺F (resp. ̺G). La fonction ̺G vérifie que pour p un nombre premier tel que p ∤ 2ac,

̺G(p
r) = 1 +

(−ac

p

)

, ∀r > 1,

(cf. [15, VIII, 8.4 Example (3)], rappelons qu’ici
( ·
·
)

désigne le symbole de Jacobi). Une observation basique due

à McKee [30] nous permet de relier ̺F à ̺G.
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Lemme 7.9. Nous avons
̺F (p

r) = ̺G(p
r), ∀p ∤ 2a, r ∈ N>1,

et donc

̺F (p
r) = 1 +

(−ac

p

)

, ∀p ∤ 2ac, r ∈ N>1.

Démonstration. Si x0 ∈ Z est une solution de F (x) ≡ 0[pr], alors y0 = ax0 vérifie

G(y0) = aF (x0) ≡ 0[pr].

et donc il est une solution de G(y) ≡ 0[pr]. Réciproquement, soit q ∈ N tel que aq ≡ 1[pr]. Si y0 ∈ Z est une
solution de la congruence G(y) ≡ 0[pr], alors x0 = y0q satisfait à F (x) ≡ 0[pr]. Il en suit que ̺F (p

r) = ̺G(p
r). �

Concernant les cas où
a/ pgcd(a, c),−c/ pgcd(a, c) ∈ �,

ou de manière équivalente,
F (X) = pgcd(a, c)(bX + d)(bX − d)

dans Z[X ] avec

b2 =
a

pgcd(a, c)
, d2 =

−c

pgcd(a, c)
.

La fonction donnant le nombre de congruents ̺F ainsi que la série Dirichlet DF (s) sont de nature différente que
celles dans les cas non-déployés. Le résultat principal est la proposition 7.11. En effet il s’agit ici de problèmes
de diviseurs additifs au lieu d’être quadratiques. Ceci est déjà considérés en premier par Ingham [24], citant
aussi des améliorations antérieures [14], [17], [12], où des formules asymptotiques de la forme suivante sont
établies.

(7.6)
∑

n6X

τ(n)τ(n + h) ∼ c(h)X(logX)2.

Cela fournit presque ce dont nous avons besoin, à savoir l’ordre moyen du type
∑

n6X

τ((λn + σ)(λ′n+ σ′)).

Lemme 7.10. Nous avons
DF (s) = ζ(s)2Φ(s),

où Φ(s) est holomorphe, bornée et sans zéros en ℜ(s) > 1
2 + ε, ∀ε > 0. En particulier la série DF (s) admet en s = 1

un pôle d’ordre 2 et converge absolument en ℜs > 1.

Démonstration. Conservons les notations (7.5) dans la preuve du lemme 7.1. Si p ∤ 2ac, nous avons ̺F (p
r) = 2

pour tout r ∈ N>1. Alors pour un tel p,

Ap(s) = 1 +

∞
∑

r=1

2

prs
=

(

1− 1

ps

)−1(

1 +
1

ps

)

=

(

1− 1

ps

)−2(

1− 1

p2s

)

.

On définit

Φ(s) =





∏

p|2ac

Ap(s)

(

1− 1

ps

)2


×





∏

p∤2ac

(

1− 1

p2s

)



 .

Ceci est évidemment une fonction holomorphe en le demi-plan ℜ(s) > 1
2 . �

Proposition 7.11. Il existe une constante CF > 0 telle que
∑

n6X

̺F (n) ∼ CFX logX.

Démonstration. La série DF (s) est bien à coefficients positifs. Puisque nous n’avons pas besoin de préciser le
terme d’erreur, sachant le demi-plan de convergence et l’ordre du pôle, le terme principal découle d’un théorème
taubérien bien connu (voir par exemple, [33]). �
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8. DÉNOMBREMENT D’APPROXIMANTS

8.1. Finitude des paramètres. Le lemme suivant donne tous les paramètres possibles qui sont de nombre
finis quand on regarde le zoom dans un voisinage borné fixé.

Lemme 8.1. Soient ε > 0. Nous avons que pour tout P = [a : b] × [u : v] ∈ U(Q) tel que d(P )
5
2 Hω−1

Y3

(P ) 6 ε

(rappelons les notations (5.2)),

D1, D2,
|b− a|
d3

,
|au2 − bv2|
D1D2d3

≪ε 1.

Démonstration. Reprenons les notations (5.2) et rappelons encore la démonstration de la proposition 4.1. Compte
tenu du paramétrage dans §.5, nous voyons que les quantités

|x− y| = |au2 − bv2|
D1d2d3

, |t− s| = |au2 − bv2|
D2d1d3

,

f1 =
|y|
e1e3

=
d21
D1

, f2 =
|t|
e1e2

=
d22
D2

,

f3 =
|yt− xs|
e2e3

=
|(b− a)(au2 − bv2)|

D1D2d23
.

sont finies dans tout voisinage borné. Il en résulte alors que les quantités

|b− a|
d3

,
|au2 − bv2|
D1D2d3

sont finies. De plus, l’égalité

|x− y| × f2 =
|au2 − bv2|
D1d2d3

× d22
D2

=
|au2 − bv2|
D1D2d3

× d2,

et la finitude ci-dessus impliquent que d2 ainsi que D2 sont finies grâce à la relation d2 6 D2 6 d22. De même
pour d1 et D2 en considérant |t− s| × f1. �

8.2. Réduction aux problèmes de congruences. Le lemme suivant est une généralisation de la transfor-
mation faite dans l’introduction du texte pour les équations (1.5).

Lemme 8.2. Pour C3 ∈ N>1, D ∈ Z6=0 avec pgcd(C3, D) = 1, fixons (u, v) ∈ Z2
prem tel que

(8.1) min(u2, v2) > − D

C3
,

alors il existe (a, b) ∈ N2
prem tel que C3 | b− a et

(8.2) EC3,D : au2 − bv2 =
b− a

C3
×D

si et seulement si

(8.3) (a, b) =

(

C3v
2 +D

k(u, v)
,
C3u

2 +D

k(u, v)

)

,

où
k(x, y) = pgcd(C3x

2 +D,C3y
2 +D).

Démonstration. Étant donné un (a, b) ∈ N2
prem vérifiant EC3,D (8.2), nous obtenons que

(C3u
2 +D)a = (C3v

2 +D)b,

et cela donne bien (8.3). Réciproquement, nous vérifions qu’avec l’expression (8.3), le couple (a, b)× (u, v) vérifie
l’équation (8.2). D’après la définition de k(u, v) la co-primalité de C3 avec D, on a pgcd(C3, k(u, v)) = 1, nous
concluons de

k(u, v) | (C3u
2 +D)− (C3v

2 +D) = C3(u
2 − v2),

que
k(u, v) | u2 − v2.

D’où

C3 | C3(u
2 − v2)

k(u, v)
=

C3u
2 +D

k(u, v)
− C3v

2 +D

k(u, v)
= b− a.

�
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Lemme 8.3. Pour tout (a, b)× (u, v) ∈ N2
prem × Z2

prem vérifiant (8.2), nous avons

pgcd(u2, b) pgcd(v2, a) | D, pgcd(u− v, b− a) | b− a

C3
.

Démonstration. (cf. la démonstration du Théorème 5.6 dans [22].) Puisque

au2 − bv2 = a(u2 − v2)− (b − a)v2,

nous avons
pgcd(u2, b) pgcd(v2, a) pgcd(u− v, b − a) | au2 − bv2.

�

L’observation suivante est l’étape cruciale de la réduction du comptage aux problèmes de congruences. Intro-
duisons la notation

(8.4) c3 =
b− a

d3
=

b− a

pgcd(u− v, b − a)
.

Remplaçons désormais d3 par c3. Attention à la différence de c3 et C3. Nous avons en fait

(8.5) C3 | c3,
grâce à l’équation (8.2) et le lemme 8.3,

pgcd(u− v, b− a) =
b− a

c3
| b− a

C3
.

Proposition 8.4. Fixons q ∈ N>1. Pour tout (a, b)× (u, v) ∈ N2
prem × Z2

prem vérifiant (8.1) et (8.2), la condition

(8.6) u+ v | qk(u, v).
équivaut à

(8.7)
c3
C3

| q ⇔ b− a

C3q
| pgcd(u− v, b− a).

Démonstration. Adaptons les notations introduite dans le lemme 8.2.
“=⇒” Écrivons

qk(u, v) = λ(u+ v)

pour λ ∈ N>1. Définissons

q′ =
q

pgcd(q, λ)
, λ′ =

λ

pgcd(q, λ)
.

Nous avons
q′k(u, v) = λ′(u + v), pgcd(λ′, q′) = 1.

D’où nous déduisons que
q′ | u+ v, λ′ | k(u, v).

Cela nous permet d’écrire
b− a

C3
=

u2 − v2

k(u, v)
=

q′(u− v)

λ′
,

et nous avons donc λ′ | u− v. Alors

pgcd(u− v, b− a) = pgcd

(

u− v,
C3(u

2 − v2)

k(u, v)

)

= pgcd

(

u− v,
C3q

′(u− v)

λ′

)

=
u− v

λ′
pgcd(λ′, C3q

′)

=
b− a

C3q′
,

puisque pgcd(k(u, v), C3) = 1 et λ′ | k(u, v). D’où

b− a

C3 pgcd(u− v, b − a)
= q′ | q.
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“⇐=” Soit q′ | q tel que

b− a

C3q′
=

u2 − v2

k(u, v)q′
= pgcd(u − v, b− a)

= pgcd

(

u− v,
C3(u

2 − v2)

k(u, v)

)

= pgcd

(

k(u, v)

u+ v
× u2 − v2

k(u, v)
, C3 ×

u2 − v2

k(u, v)q′

)

,

alors nous en déduisons que u+ v | q′k(u, v) et a fortiori u+ v | qk(u, v). �

La prochaine proposition révèle que les courbes cuspidales change radicalement le dénombrement.

Proposition 8.5. Rappelons l’ensemble mince M (6.1) et notonsAC3,D l’ensemble des (a, b)×(u, v) ∈ N2
prem×Z2

prem

vérifiant (8.1) et (8.2). Nous avons (̺ ◦Ψ)(AC3,D) ∩M 6= ∅ si et seulement si C3,−D ∈ �. En particulier dans ce
cas nous avons la factorisation suivante de polynômes dans Z[X ] :

C3X
2 +D = (

√

C3X +
√

|D|)(
√

C3X −
√

|D|).
Par conséquent, ̺ ◦Ψ restreignant à

⊔

(C3,D)∈N>1×Z<0

pgcd(C3,D)=1

AC3,D ∩ (T3 ∪ T4) → (TQY3)R

est un paramétrage de l’ensemble mince

{(w, z) ∈ M ∩ (S3 ∪ S4) : max(|w|, |z|) < 1}.
Les composantes cuspidales des courbes {Ra,b} vivent seulement dans la région R2.

Démonstration. Prenons (w, z) ∈ Q2 ∩ (∪4
i=1Si). Rappelons le paramétrage pour les coordonnées (w, z) (5.4).

Nous calculons

wz + w + z =
(au2 − bv2)2

uv(bv − au)2
+

au2 − bv2

u(bv − au)
+

au2 − bv2

v(bv − au)

=
(au2 − bv2)(b − a)

(bv − au)2
.

Par la définition de l’ensemble M , ̺ ◦Ψ(∪4
i=1Ti) ∩M 6= ∅ si et seulement si

(au2 − bv2)(b − a) = −�.

En particulier nous voyons que au2 − bv2 < 0. Nous déduisons du lemme 5.1 que l’image d’un tel point est
∈ (S3 ∪ S4). De l’équation EC3,D, la condition ci-dessus est équivalente à

−(b− a)2
D

C3
= � ⇔ − D

C3
= �.

Le résultat en suit directement puisque nous avons imposé que D,C3 soient premiers entre eux et que C3 > 0.
Le dernier énoncé suit de la proposition 6.2. �

8.3. Région R1. Comme révélé précédemment, il n’y a pas de composantes cuspidales des courbes (3.13) qui
rentrent dans la région R1. Donc cette région n’intersecte pas l’ensemble mince M .

8.3.1. Région S1. Pour ε1 > ε2 > 0, θ1 > θ2 > 1 fixés, on note

(8.8) R(εi, θj) = {(w, z) ∈ S1 : ε2 < z 6 ε1, θ2w < z < θ1w},
une région trapézoïdale et χεi,θj(·) = 1R(·) la fonction caractéristique. Elle sert à une fonction de « test ».

Théorème 8.6. On a

δ̺−1(S1)∩U,Q,B, 52
(χεi,θj) = B

1
5

(

∫

χεi,θj(w, z)
E(wz

√
w + z)

wz
√
w + z

dw d z +Oεi,θj

(

(log logB)
5
6

(logB)
2−

√
2

6

))

,

où E : ]0,∞[ → [0,∞[ est une fonction croissante en escalier.
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Remarque 8.7. La mesure apparaissant dans la minoration fait souligner les trois lignes qui sont localement
accumulatrices et la somme de leur puissances est égale exactement à la constante essentielle. Ceci est en
analogue avec le résultat [23] pour la surface torique de del Pezzo de degré 6.

8.3.2. Déroulement de comptage. Comme pour P = [x : y]× [s : t] tel que ̺ ◦Ψ(P ) ∈ S1,

(8.9) max(|x2st|, |y2st|, |t2xy|, |s2xy|, |xyst|, |y2t2|) = |s2xy|,
La formule (cf. Section 3.2) pour calculer la hauteur par rapport aux paramètres a, b, u, v est donnée par, grâce
à (5.1), (3.6) et (5.3), pour (a, b)× (u, v) ∈ T1,

H((̺ ◦Ψ)(a, b)× (u, v)) =
|s2xy|

pgcd(x, t) pgcd(y, s) pgcd(y, t)

=
a2bu2(u− v)3

D2
1D

2
2d

3
3

,

où les paramètres d3, Di sont définis par (5.2). La distance restreinte (3.4) est

(8.10) d((̺ ◦Ψ)(a, b)× (u, v)) =
u2

v2 − b
a

b
a − u

v

.

Pour le reste de cette section, D1, D2 désigneront des paramètres au lieu d’avoir le sens (5.2). L’équivalence
établie dans la proposition 8.4 nous permet de faire lien avec le problème de congruences. Nous allons faire la
partition des paramètres (a, b) × (u, v) ∈ T1 selon la famille des équations (EC3,D)C3∈N>1,D∈Z 6=0

(8.2). D’après le
lemme 5.1, D > 0. Pour D1, D2 ∈ N>1, D1D2 | D, pgcd(D1, D2) = 1 et W ∈ N>1, pgcd(W,D) = 1, nous définissons
E

εi,θj
C3,D,W (Di) l’ensemble des (a, b) × (u, v) ∈ T1 satisfaisant à l’équation EC3,D (8.2) et vérifiant (8.11), (8.12) et

(8.13) suivantes.

(8.11) D1 = pgcd(u2, b), D2 = pgcd(v2, a),

(8.12) pgcd(u− v, b− a) =
b− a

C3W
,

et

(8.13) θ2 <
u

v
< θ1, ε2B

− 2
5 <

u2

v2 − b
a

b
a − u

v

6 ε1B
− 2

5 ,

(8.14)
a2bu2(u − v)3

D2
1D

2
2d

3
3

=
a2bu2(u− v)3C3

3W
3

(b− a)3D2
1D

2
2

6 B.

On a donc

δ̺−1(S1)∩U,Q,B, 52
(χεi,θj) = #









⊔

C3,D,W∈N>1,pgcd(C3W,D)=1
D1D2|D,pgcd(D1,D2)=1

E
εi,θj
C3,D,W (Di)









(8.15)

La réunion dans (8.15) est en fait finie puisque la démonstration du lemme 8.1 et l’identité

c3 = C3W

nous révèle que
C3, D,W = Oε1(1).

8.3.3. Conditions de seuils. Nous allons trouver dans cette section pour chaque point P = (a, b) × (u, v) ∈
E

εi,θj
C3,D,W (Di) une condition pour qu’il soit dénombré. Soit (w, z) = ̺ ◦ Ψ(P ). Cette condition s’avérai être une

équation de seuil

(8.16) zw
√
z + w >

D
5
2C

1
2
3 W

3

D2
1D

2
2

.

Elle nous montre a posteriori que la condition de hauteur sert à certaine condition de seuils et celle de zoom
joue le vrai rôle dans le dénombrement.
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Lemme 8.8. Pour tout P = (a, b)× (u, v) ∈ T1 qui vérifie (8.14), (8.2), (8.11), (8.12), notons

(8.17) (w0, z0) = B
2
5 ̺ ◦Ψ(P ) = (B

2
5w,B

2
5 z).

Alors nous avons

(8.18) z0w0

√
z0 + w0 >

D
5
2C

1
2
3 W

3

D2
1D

2
2

.

Démonstration. Tout d’abord d’après la définition de zoom, nous avons

(8.19) z0 = B
2
5 z = B

2
5

D(u+ v)

v(C3uv −D)
.

Nous obtenons que

(8.20)
z0C3uv

2

D(u + v)
> B

2
5 .

D’après le lemme 8.2,

a =
C3v

2 +D

k(u, v)
, b =

C3u
2 +D

k(u, v)
.

La condition que la hauteur soit bornée s’écrit

(8.21) W 3(C3v
2 +D)2(C3u

2 +D)u2 < B(u+ v)3D2
1D

2
2 .

Cette borne supérieure nous donne la majoration

C3
3W

3u4v4

D2
1D

2
2(u+ v)3

< B.

Ces deux inégalités donnent
(

C3
3W

3

D2
1D

2
2

)
2
5 u

8
5 v

8
5

(u+ v)
6
5

<
z0C3uv

2

D(u + v)
,

qui elle-même implique

C
1
5
3 W

6
5D

D
4
5
1 D

4
5
2

< z0

(

1 +
v

u

)
1
5
(v

u

)
2
5

.

D’après la définition du paramétrage Ψ et du difféomorphisme ̺ (3.3), nous avons la relation entre les para-
mètres (u, v) et les coordonnées (w, z),

u

v
=

z

w
=

z0
w0

,

d’ou nous obtenons
DC

1
5
3 W

6
5

D
4
5
1 D

4
5
2

< z0

(

1 +
w0

z0

)
1
5
(

w0

z0

)
2
5

= z
2
5
0 w

2
5
0 (z0 + w0)

1
5 .

En prenons la puissance 5
2 , nous obtenons la borne inférieure cherchée puisque w0, z0 > 0 dans la région S1. �

Lemme 8.9. Conservant la notation (8.17). Il existe µ0 > 0 ne dépendant que de C3, D,W, ε tel que pour tout
P = (a, b)× (u, v) ∈ E

εi,θj
C3,D,W (Di) vérifiant (8.11), (8.12) et

(8.22) z0w0

√
z0 + w0 >

D
5
2C

1
2
3 W

3

D2
1D

2
2

+ µ0B
− 2

5

avec les notations (8.17), alors (8.14) est vérifiée pour tout B ≫C3,D,W,ε 1.

Démonstration. Notons
θ0 =

u

v
=

z0
w0

> 1.

Nous avons
z

5
2
0√

z0 + w0
=

θ
5
2
0√

1 + θ0
6

z
5
2
0 D

2
1D

2
2

D
5
2C

1
2
3 W

3
≪C3,D,W,ε 1,

et d’où

(8.23) θ0 ≪C3,D,W,ε 1.
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Rappelons l’identité (8.19), nous avons

B
2
5 =

z0v(C3uv −D)

D(u+ v)
.

La condition de hauteur (8.21) est déduite d’une inégalité du type

C3
3W

3u4v4 +OC3,D(u4v2) 6

(

z0C3uv
2

u+ v
−OC3,D,W (1)

)
5
2

(u+ v)3D2
1D

2
2,

elle-même étant déduite de, compte-tenu de (8.23),

W 3C3
3

D2
1D

2
2

u4v4

(u + v)3
(1 + µ1B

− 2
5 ) 6

(

z0C3uv
2

u+ v

)
5
2

(1− µ2B
− 2

5 ),

où µ1, µ2 > 0 dépendant de C3, D,W, ε. La preuve déroule essentiellement en suivant celle précédente. �

Nous concluons des lemmes 8.8 et 8.9 dans cette section qu’en prenant une fonction de test (8.8), nous pouvons
« oublier » la condition de hauteur (i.e. la condition (8.14)) en rajoutant la condition de seuil (8.16). À savoir,

#E
εi,θj
C3,D,W (Di) = #Ẽ

εi,θj
C3,D,W (Di) +O(#Er

εi,θj
C3,D,W (Di))(8.24)

où Ẽ
εi,θj
C3,D,W (Di) consiste en les (a, b) × (u, v) ∈ T1 vérifiant (8.2), (8.11), (8.12), (8.13), (8.18) et Er

εi,θj
C3,D,W (Di) est

l’ensemble des (a, b)× (u, v) ∈ T1 satisfaisant les mêmes conditions précédentes sauf (8.18) est remplacée par (cf.
(8.22))

(8.25)
D

5
2C

1
2
3 W

3

D2
1D

2
2

6 z0w0

√
z0 + w0 6

D
5
2C

1
2
3 W

3

D2
1D

2
2

+ µ0B
− 2

5 .

8.3.4. Réduction du comptage. Premièrement nous éliminons la condition de pgcd (8.12). Compte-tenu de la
proposition 8.4, une inversion de Möbius nous donne

(8.26) #Ẽ
εi,θj
C3,D,W (Di) =

∑

q|W

µ

(

W

q

)

#B
εi,θj
C3,D

(Di, q)

où pour q,D1, D2 ∈ N>1 fixés, Bεi,θj
C3,D,W (Di, q) est constitué des (a, b) × (u, v) ∈ T1 vérifiant (8.2), (8.6), (8.11),

(8.13), (8.18).
Nous allons désormais nous concentrer sur un seul ensemble B

εi,θj
C3,D,W (Di, q) pour C3, D,W,D1, D2, q fixés.

Nous avons, grâce à la co-primalité pré-supposée,

D1 = pgcd(u2, b) = pgcd(u2, au2 − bv2) = pgcd

(

u2,
b− a

C3
D

)

= pgcd(u2, D).

De même manière,
D2 = pgcd(v2, a) = pgcd(v2, D).

Donc nous pouvons appliquer l’inversion de Möbius pour éliminer ces pgcd. À l’aide du lemme 8.2, nous pouvons
éliminer les paramètres a, b. Nous copions la condition de zoom et de pente dans (8.13) de ce point de vue ici.

(8.27) ε2v(C3uv −D) 6 B
2
5D(u+ v) 6 ε1v(C3uv −D), θ2 <

u

v
< θ1.

Lemme 8.10.

(8.28) #B
εi,θj
C3,D,W (Di, q) =

∑

h1,h2∈N>1

D1h1,D2h2|D
pgcd(h1,h2)=1

µ(h1)µ(h2)#Bεi,θj
C3,D,W (Dihi, q)

où Bεi,θj
C3,D,W (Dihi, q) est l’ensemble des (u, v) ∈ N2

prem vérifiant (8.6), (8.27), (8.18) et

(8.29) h1D1 | u2, h2D2 | v2 ⇐⇒ g(h1D1) | u, g(h2D2) | v,
La condition de divisibilité (8.6) maintenant s’écrit,

(8.30) q(C3u
2 +D) ≡ 0[u+ v], q(C3v

2 +D) ≡ 0[u+ v].

L’une entre ces deux conditions implique l’autre. La restriction à la région S1 demande u
v > 1 et impose donc

l’unicité de couples de solutions (u, v). Nous allons désormais nous concerner sur u et u + v. Introduisons les
notations m,n de sorte que

(8.31) u = g(h1D1)n, u+ v = m.
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Alors la condition de co-primalité de (u, v) implique celle de (m,n) :

(8.32) pgcd(u, v) = 1 ⇐⇒ pgcd(m,n) = 1 etpgcd(m, g(h1D1)) = 1.

Maintenant (8.29) et (8.30) s’écrivent

(8.33) m− g(h1D1)n ≡ 0[g(h2D2)], q(C3g(h1D1)
2n2 +D) ≡ 0[m].

Puisque pgcd(h1D1, h2D2) = 1, soient 1 6 γ1 < g(h2D2) tel que

γ1g(h1D1) ≡ 1[g(h2D2)].

Nous obtenons
γ1m− γ1g(h1D1)n ≡ γ1m− n ≡ 0[g(h2D2)].

Puisque v = m− g(h1D1)n > 1,
γ1 6 γ1m− γ1g(h1D1)n 6 γ1m− n.

Il existe donc un entier l ∈ N>1 tel que

(8.34) γ1m− g(h2D2)l = n,

et la condition de congruence dans (8.33) maintenant devient

q(C3g(h1D1h2D2)
2l2 +D) ≡ 0[m](8.35)

avec la condition de co-primalité pour (m, l) déduite de (8.32) :

(8.36) pgcd(m, g(h1D1h2D2)) = pgcd(m, l) = 1.

Nous faisons une dernière inversion de Möbius qui élimine ces dernières conditions de pgcd. Soient

e1 | pgcd(m, g(h1D1)), e2 | pgcd(m, g(h2D2)), e3 | pgcd(m, l),

tels que pgcd(e3, g(h1D1h2D2)) = 1. Alors e1e2e3 | qD sinon la congruence (8.35) n’a pas de solution. Écrivons

(8.37) m = e1e2e3m
′, l = e3l

′.

Nous pouvons enfin réécrire (8.35) comme

(8.38)
qC3g(h1D1h2D2)

2e3
e1e2

(l′)2 +
qD

e1e2e3
≡ 0[m′].

Les relations entre (l′,m′) et (u, v) sont, d’après (8.31), (8.34) et (8.37)

(8.39) u+ v = e1e2e3m
′, u = g(h1D1)e3(γ1e1e2m

′ − g(h2D2)l
′).

En résumé, nous avons établi la formule suivant.

Lemme 8.11.

(8.40) #Bεi,θj
C3,D,W (Dihi, q) =

∑

e1e2|g(h1D1h2D2),pgcd(e1,e2)=1
e1e2e3|qD,pgcd(e3,g(h1D1h2D2))=1





3
∏

j=1

µ(ej)



#Cεi,θj
C3,D

(Dihi, ej , q),

où Cεi,θj
C3,D,W (Dihi, ej , q) est l’ensemble des couples (l′,m′) ∈ N>1 ×N>1 vérifiant les conditions (8.39) et (8.13) et

(8.41) F(l′) ≡ 0[m′],

où

(8.42) F(X) = FC3,D,hiDi,ej ,q(X) =
qC3g(h1D1h2D2)

2e3
e1e2

X2 +
qD

e1e2e3
∈ Z[X ].

8.3.5. Autre régions. Des les régions S2, S3, S4, la situation est similaire, sauf un changement de hauteur qui
finalement résulte en un changement mineur des seuils. Nous n’allons pas donner tous les détails.

Néanmoins nous remarquons que pour les régions S2, S3, les polynômes (8.42) changent de signe. Avec les
notations précédentes, nous avons D < 0 (Lemme 5.1). Puisqu’en écrivant

qC3g(h1D1h2D2)
2e3

e1e2
X2 +

qD

e1e2e3
=

q

e1e2e3

(

C3(g(h1D1h2D2)e3X)2 +D
)

=
q

e1e2e3
G(X),

le (non-)scindage du polynôme C3X
2 + D équivaut à celui de G(X). Le lemme 8.5 nous dit qu’en dehors de la

partie mince M (6.1), au moins un des C3,−D 6∈ �. Donc ces polynôme restent non-scindés et nous conduisent
toujours au problème du congruence quadratique.
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8.3.6. Une étape de clef. Nous commençons par démontrer une formule asymptotique suivante. Les notations
dans cette proposition et sa preuve sont indépendantes de celles utilisées avant.

Proposition 8.12. Soient A,X > 0 et 0 < ϑ2 < ϑ1 < 1 vérifiant A > ϑ1. Soit G : ]0, ϑ1] → R>0 une fonction
continue. Soit F (X) ∈ Z[X ] un polynôme irréductible de degré > 2. Rappelons αd, βd dans la Proposition 7.5.
Alors nous avons

∑

l,m∈N,F (l)≡0[m]

m2G(A− l
m

)6X

1ϑ2,ϑ1

(

A− l

m

)

= ZFX
1
2

∫ ϑ1

ϑ2

dx
√

G(x)
+O

(

X
1
2
(log logX)

αd
2

(logX)
βd
2

)

.

Démonstration. Fixons α = αd

2 , β = βd

2 . Divisons l’intervalle ]ϑ2, ϑ1[ en O
(

(logX)α

(log logX)β

)

sous-intervalles {Jk} où

Jk = [rk, rk+1[ , rk+1 = rk +
(log logX)β

(logX)α

et définissons la fonction en escalier H par

H(x) = min
y∈Jk

G(y), x ∈ Jk.

Puisque G est uniformément continue sur [ϑ2, ϑ1], il existe c0 > 0 une constante absolue telle que

(8.43) 0 6 sup
x∈]ϑ2,ϑ1[

(

√

G(x)−1 −
√

H(x)−1
)

< c0
(log logX)β

(logX)α
.

Si l’intervalle ]A− rk+1, A− rk[ ne contient aucun entier, on définit Mk = ⌊A− rk+1⌋ et l’intervalle

Ik =]A− rk+1 −Mk, A− rk −Mk[⊂]0, 1[.

Cependant si ]A− rk+1, A− rk[ contient un entier M̃k, définissons les intervalles

I1,k = [0, A− rk − M̃k[, I2,k =]A− rk+1 − (M̃k − 1), 1[, Ik = I1,k ∪ I2,k.

Alors |Jk| = |Ik| et les solutions (l,m) ∈ Z2 du problème de congruence

F (l) ≡ 0[m], A− l

m
∈ Jk

sont en bijection avec celles (l′,m) ∈ Z2 de

F (l′) ≡ 0[m],
l′

m
∈ Ik.

Nous avons, grâce à la Proposition 7.5 et (8.43),

∑

l,m∈N>1,F (l)≡0[m]

m2H(A− l
m

)6X

1ϑ2,ϑ1

(

A− l

m

)

=
∑

l,m∈N>1,F (l)≡0[m]

m2H(A− l
m

)6X

∑

k

1Jk

(

A− l

m

)

=
∑

k

∑

l′,m∈N>1,F (l′)≡0[m]

m6
√

X
H(rk)

1Ik

(

l′

m

)

= ZFX
1
2

(

∑

k

|Ik|
√

H(rk)

)

+O

(

∑

k

X
1
2
(log logX)αd

(logX)βd

)

= ZFX
1
2

∫ ϑ1

ϑ2

dx
√

G(x)
+O

(

X
1
2
(log logX)α

(logX)β

)

.
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Or nous avons aussi,
∑

l,m∈N>1,F (l)≡0[m]

m2G(A− l
m

)6X

1ϑ2,ϑ1

(

A− l

m

)

=
∑

l,m∈N>1,F (l)≡0[m]

m2H(A− l
m

)6X

1ϑ2,ϑ1

(

A− l

m

)

+O













∑

X
1
2 /(

√

H(A− l
m )+c0

(log log X)β

(log X)α
)<m6X

1
2 /

√

H(A− l
m )

F (l)≡0[m]

1ϑ2,ϑ1

(

A− l

m

)













=ZFX
1
2

∫ ϑ1

ϑ2

dx
√

G(x)
+O

(

X
1
2
(log logX)α

(logX)β

)

+O

























∑

m6X
1
2 /

√

H(A− l
m )

F (l)≡0[m]

−
∑

m6X
1
2 /(

√

H(A− l
m )+c0

(log log X)β

(log X)α
)

F (l)≡0[m]













1ϑ2,ϑ1

(

A− l

m

)













=ZFX
1
2

∫ ϑ1

ϑ2

dx
√

G(x)
+O

(

X
1
2
(log logX)α

(logX)β

)

.

Ceci achève la formule énoncée. �

8.3.7. Dénouement. On désigne par C la courbe

{(w, z) ∈ S1 : zw
√
z + w =

D
5
2C

1
2
3 W

3

D2
1D

2
2

}.

Supposons pour la suite que la région R(εi, θj) (8.8) vérifie que dist(C, R(εi, θj)) > η > 0 et donc l’ensemble
B

εi,θj
C3,D

(Di, q) vérifie la condition de seuil donné par les équations de seuils dans les lemmes 8.8 et 8.9 pour
B ≫C3,D,εi,θj, 1. Il vérifie aussi (8.16).

Corollaire 8.13. Il existe une constante E = EC3,D(Dihi, ej, q) > 0 telle que

(8.44) #Cεi,θj
C3,D,W (Dihi, ej , q) = B

1
5 EZF

∫ ∫

χεi,θj

EC3,D,Di,W (zw
√
z + w) d z dw

zw
√
z + w

+ O

(

B
1
5
(log logB)

5
6

(logB)
2−

√
2

6

)

,

où

EC3,D,Di,W (x) = 1

{

x : x >
D

5
2C

1
2
3 W

3

D2
1D

2
2

}

,

χεi,θj est définie par (8.8), F(X) = FC3,D,hiDi,ej ,q(X) est le polynôme (8.42) et la constant fF(1) est définie dans
la proposition 7.2.

Démonstration. Avec le changement de paramètres (8.39), nous avons

v = e1e2e3m
′ − u = e3g(D1h1D2h2)l

′ − e1e2e3(γ1g(D1h1)− 1)m′,

et d’où

(8.45)
C3

D

uv2

u+ v
=

C3e
2
3g(h1D1h2D2)

3

De1e2
(m′)2

(

e1e2γ1
g(h2D2)

− l′

m′

)(

e1e2
g1g2

−
(

e1e2γ1
g(h2D2)

− l′

m′

))2

.

Quitte à rajouter un terme d’erreur d’ordre grandeur O(1), nous pouvons réécrire (8.27) comme

(8.46)
e1e2γ1
g(h2D2)

− e1e2
g1g2

θ1
1 + θ1

<
l′

m′
<

e1e2γ1
g(h2D2)

− e1e2
g1g2

θ2
1 + θ2

;

ε2(m
′)2G

(

A− l′

m′

)

6 B
2
5 6 ε1(m

′)2G

(

A− l′

m′

)

.

Remarquons e1e2 | g1g2 et γ1g(h1D1) > 1. Nous avons donc

e1e2γ1
g(h2D2)

− l′

m′
⊂
]

e1e2
g1g2

θ2
1 + θ2

,
e1e2
g1g2

θ1
1 + θ1

[

⊂ ]0, 1[,
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e1e2γ1
g2

>
e1e2
g1g2

>
e1e2
g1g2

θ

1 + θ
, ∀θ > 0.

Nous appliquons la proposition 8.12 avec

G(X) =
C3e

2
3g(h1D1h2D2)

3

De1e2
X

(

e1e2
g1g2

−X

)2

, F (X) = FC3,D,hiDi,ej ,q(X)

A =
e1e2γ1
g2

, ϑi =
e1e2
g1g2

θi
1 + θi

, (i = 1, 2).

Il en suit que

#Cεi,θj
C3,D,W (Dihi, ej , q) =













∑

l′,m′∈N,F (l′)≡0[m′]

(m′)2ε2G(A− l′
m′ )6B

2
5

−
∑

l′,m′∈N,F (l′)≡0[m′]

(m′)2ε1G(A− l′
m′ )6B

2
5













1ϑ2,ϑ1

(

A− l′

m′

)

= B
1
5

(De1e2)
1
2ZF

(C3e23g(h1D1h2D2)3)
1
2

(

1√
ε2

− 1√
ε1

)∫ ϑ2

ϑ1

dx
√

x
(

e1e2
g1g2

− x
)2

+O

(

B
1
5
(log logB)

5
6

(logB)
2−

√
2

6

)

= B
1
5

D
1
2ZF

2C
1
2
3 e3g(D1h1D2h2)

∫ ε1

ε2

∫ θ1

θ2

d z d θ

z
3
2

√

θ(1 + θ)
+O

(

B
1
5
(log logB)

5
6

(logB)
2−

√
2

6

)

= B
1
5

D
1
2ZF

2C
1
2
3 e3g(D1h1D2h2)

∫ ∫

ε26z6ε1
θ2<

z
w
<θ1

d z dw

zw
√
z + w

+O

(

B
1
5
(log logB)

5
6

(logB)
2−

√
2

6

)

.

Nous obtenons donc la formule énoncée avec

EC3,D(Dihi, ej , q) =
D

1
2

2C
1
2
3 e3g(D1h1D2h2)

.

�

Il nous reste à traiter le terme d’erreur introduit dans (8.24). Le même raisonnement comme précédemment
nous donne l’estimation

#Er
εi,θj
C3,D,W (Di) ≪C3,D,W,εi

B
1
5

∫ ∫

χ

(

R(εi, θj) ∩ {(w, z) : D
5
2C

1
2
3 W

3

D2
1D

2
2

6 zw
√
z + w 6

D
5
2C

1
2
3 W

3

D2
1D

2
2

+ µ0(B
− 2

5 )}
)

d z dw

zw
√
z + w

+O

(

B
1
5
(log logB)

5
6

(logB)
2−

√
2

6

)

= O

(

B
1
5
(log logB)

5
6

(logB)
2−

√
2

6

)

.

(8.47)

Rassemblons ensemble des égalités (8.15), (8.26), (8.28), (8.40), (8.44) et (8.47), nous sommes prêt à démontrer
le théorème 8.6.

Démonstration du théorème 8.6. Dans ce qui suit, pour éviter des formules superflues, on écrira le terme d’er-
reur sous la forme non-explicite o(B

1
5 ) car il serai clair d’où viennent ces contributions. Soient C3, D,W,D1, D2, q ∈

N tels que
pgcd(C3W,D) = pgcd(D1, D2) = 1, D1D2 | D, q | W.

En les fixant et en sommant sur les formules (8.28), (8.40), (8.44), nous obtenons la formule pour le cardinal de
l’ensemble B

εi,θj
C3,D,W (Di, q) comme suit. Il existe une constante

ZC3,D,W (Di, q) =
∑

h1,h2∈N>1

D1h1,D2h2|D
pgcd(h1,h2)=1

µ(h1)µ(h2)
∑

e1e2|g(h1D1h2D2),pgcd(e1,e2)=1
e1e2e3|qD,pgcd(e3,g(h1D1h2D2))=1





3
∏

j=1

µ(ej)





ZFD
1
2

2C
1
2
3 e3g(D1h1D2h2)

telle que

#B
εi,θj
C3,D,W (Di, q) = B

1
5ZC3,D,W (Di, q)

∫ ∫

χεi,θj

EC3,D,Di,W

(

zw
√
z + w

)

zw
√
z + w

d z dw + o(B
1
5 ).
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Nous concluons de (8.26) qu’en fixant C3, D,W,D1, D2,

#Ẽ
εi,θj
C3,D,W (Di) =

∑

q|W

µ

(

W

q

)

B
εi,θj
C3,D,W (Di, q)

= B
1
5

∫ ∫

χεi,θj

EC3,D,Di,W

(

zw
√
z + w

)

zw
√
z + w

d z dw + o(B
1
5 ),

où

EC3,D,Di,W (x) =
∑

q|W

µ

(

W

q

)

ZC3,D,W (Di, q)EC3,D,Di,q(x).

En reportant dans (8.15) et (8.24), rappelons l’estimation (8.47), nous obtenons finalement

δ̺−1(S1)∩U,Q,B, 52
(χεi,θj) =

∑

C3,D,W∈N>1

pgcd(C3W,D)=1

∑

D1D2|D
pgcd(D1,D2)=1

#E
εi,θj
C3,D,W (Di)

= B
1
5

∫ ∫

χεi,θj(w, z)
E
(

zw
√
z + w

)

zw
√
z + w

d z dw + o(B
1
5 ).

où

(8.48) E(x) =
∑

C3,D,W∈N>1

pgcd(C3W,D)=1

∑

D1D2|D
pgcd(D1,D2)=1

EC3,D,Di,W (x).

�

8.3.8. Résultat pour d’autres régions. Esquissons la La méthode et les calculs sont presque pareils. Nous ne
rentrerons pas dans des détails.
Région S2. Rappelons (3.9). Les points dans cette région sont (dans le voisinage max(|w|, |z|) < 1) paramétrés
par les couples (a, b)× (u, v) ∈ T2. Nous avons toujours (8.9) et (8.10), comme 0 < −w < z. Le paramètre D reste
positif en vertu du lemme 5.1.

Théorème 8.14.

δ̺−1(S2)∩U,Q,B, 52
(χεi,θj ) = B

1
5

(

∫

χεi,θj (w, z)
E

′(−wz
√
z + w)

−wz
√
z + w

dw d z +Oεi,θj

(

(log logB)
5
6

(logB)
2−

√
2

6

))

,

où E′(·) est certaine fonction en escalier définie de façon analogue à E(·) (8.48).

Régions S3 et S4. Pour ces deux régions il y une modification légère sur le calcul de la hauteur et celui de la
distance en comparant avec (8.9) et (8.10). Par exemple dans S4,

max
f∈S

|f | = |y2t2|,

d((̺ ◦Ψ)(a, b)× (u, v)) = −z = −
u2

v2 − b
a

b
a − u

v

.

Des calculs similaires montrent qu’elle ne donne pas de différence essentielle. C’est en fait la partie mince M qui
obscurcit l’équidistribution des approximants locaux. Rappelons la proposition 8.5 et l’observation dans 8.3.5,
l’ensemble mince M correspond aux paramètres −C3D ∈ �. En dehors de M , autrement dit, en ne considérons
que la famille d’équations EC3,D (8.2) avec −C3D 6∈ �, nous pouvons démontrer :

Théorème 8.15.

δ̺−1(Si)∩U\M,Q,B, 52
(χεi,θj ) =















B
1
5

(

∫

χεi,θj(w, z)
E

′′(−wz
√

−(w+z))

−wz
√

−(w+z)
dw d z +Oεi,θj

(

(log logB)
5
6

(logB)
2−

√
2

6

))

, (i = 3);

B
1
5

(

∫

χεi,θj(w, z)
E

′′(wz
√

−(w+z))

wz
√

−(w+z)
dw d z +Oεi,θj

(

(log logB)
5
6

(logB)
2−

√
2

6

))

, (i = 4).

où
E

′′
Si
(·) =

∑

C3,W∈N>1,D∈Z<0

pgcd(C3W,D)=1,−DC3 6∈�

∑

D1D2|D
pgcd(D1,D2)=1

E′′
Si,C3,D,Di,W (·)

est définie de façon analogue à des quantité dans la preuve du théorème 8.6.
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8.4. Décompte de la partie mince. Dans cette partie, nous dénombrons les points dans la partie mince M
qui rentrent dans le zoom critique. Rappelons-nous que M est entièrement dans la région R2. Dans l’esprit
de l’équidistribution globale, il ne serait pas raisonnable à croire que la distribution locale autour de Q soit
concentrée sur une partie semi-algébrique qui n’est pas dense pour la topologie réelle.

8.4.1. Une minoration sur la région R2. Dans la régions R2, grâce à la famille des courbes cuspidales (3.13),
on est capable de localiser des points dans le grossissement ainsi qu’une minoration pour la famille de mesure
{δ̺−1(R2)∩U,Q,B, 52

}. Cependant, à cause de la complexité des conditions de divisibilité fournies par son paramé-
trage, nous n’allons pas l’utiliser ni donner des détails.

Proposition 8.16. Pour tout fonction positive f , on a

δ̺−1(R2)∩U,Q,B, 52
(f) > B

1
5 δRa,b

(f),

où δRa,b
est la mesure limite de la famille {δRa,b,Q,B, 52

}.

Démonstration. Observons
δ̺−1(R2)∩U,Q,B, 52

(f) > δRa,b,Q,B, 52
(f).

La minoration résulte directement du théorème 2.8. �

8.4.2. Minoration et majoration globale.

Lemme 8.17. Pour ε ≫ 1, nous avons

δM,Q,B, 52
(χ(ε)) ≫ε B

1
5 logB.

Démonstration. Nous nous bornons à la région S4. Nous avons

max
f∈S

|f | = |y2t2|.

Compte-tenu du paramétrage (5.5), rappelons que au2 − bv2 < 0 (lemme 5.1) et bv − au > 0. Nous considérons
P = (a, b)× (u, v) ∈ T2 vérifiant l’équation avec la divisibilité

au2 − bv2 = a− b, b− a | u− v.

Nous avons alors
D1 = D2 = 1, d3 = b− a.

La condition de zoom B
2
5 d(P ) 6 ε et la condition de hauteur se traduisent maintenant en

(8.49) −
u2

v2 − b
a

b
a − u

v

6 εB− 2
5 ,

uv(bv − au)3

D2
1D

2
2d

3
3

=
uv(bv − au)3

(b− a)3
6 B

Comme indiqué au début du texte, nous sommes ramené au problème de congruence

(8.50) (u+ 1)(u− 1) ≡ 0[u+ v], a =
v2 − 1

k(u, v)
, b =

u2 − 1

k(u, v)
.

Avec cela nous réécrivons (8.49) comme

(8.51) εv(uv + 1) > B
2
5 (u+ v), uv(uv + 1)3 6 B(u+ v)3.

Nous précédons comme l’argument dans la démonstration du lemme 8.9. Ces deux inégalités donnent

u4v4

(u+ v)3
6 B 6 ε

5
2

u
5
2 v5

(u + v)
5
2

(

1 +Oε(B
− 2

5 )
)

,

ce qui implique que pour B suffisamment grand,

ε
v

u

√

1 +
v

u
> 1−Oε(B

− 2
5 ) >

1

2
.

Soit θ > 1 tel que
θ3

1 + θ
= 4ε2,

2(1 + θ)
7
2

θ
5
2

> 2
16
5 .

Un tel θ existe lorsque ε est suffisamment grand. Alors tout (u, v) vérifiant (8.51) satisfait nécessairement à

1 +
u

v
6 4ε2

(u

v

)3

,
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d’où u
v 6 θ. Nous en concluons que la condition

(1 + θ)3

εθ
B

2
5 6 (u+ v)2 6 2

16
5 B

2
5

implique (8.51). De plus, la condition pgcd(u, v) = 1, qui est équivalente à pgcd(u, u + v) = 1, est une condition
nécessaire pour que la congruence (8.50) ait des solutions. Le dénombrement du zoom est donc minoré par le
cardinal des (l,m) ∈ N2

>1 tels que

C1(ε)B
1
5 6 m 6 C2(ε)B

1
5 , l2 − 1 ≡ 0[m], 1 6 l 6 m < 2l.

Remarquons que si (l,m) est une solution, le couple (m − l,m) l’est aussi mais elle vérifie 1 6 m − l < l. Ceci
signifie que les solutions apparaissent en couples et exactement une nous convient. La majoration cherchée est
donc la conséquence de la proposition 7.11 :

δM,Q,B, 52
(χ(ε)) >

1

2

∑

C1(ε)B
1
5 6m6C2(ε)B

1
5

̺X2−1(m) ∼ε B
1
5 logB.

�

Lemme 8.18. Pour tout région R à support compact dans S3 ∪ S4, nous avons

δM,Q,B, 52
(χ(R)) ≪R B

1
5 logB.

Démonstration. Chaque équation (8.2) contribue des points d’ordre de grandeur OC3,D(B
1
5 logB) (À cette fin

nous pouvons oublier la condition de zoom et celle de coprimalité). En effet, compte-tenu de la proposition 8.5,
une telle contribution est majorée par

∑

k6CB
1
5

̺C3X2+D(k) ∼C3,D B
1
5 logB,

où C = C(C3, D) > 0. D’après un argument similaire pour obtenir les équations de seuil comme (8.16) dans
les régions S3 et S4, soit ε > 0 tel que R ⊂ B(0, ε), nous n’avons qu’un nombre de paramètres C3, D possibles
paramétrant localement M (cf. Proposition 8.5). D’où la majoration énoncée. �

Corollaire 8.19. La partie mince M est localement faiblement accumulatrice.

Démonstration. Ceci suit du fait que

α(M,Q) = α(Ra,b, Q) =
5

2
> α(Q, Y3) = 2

pour toute courbe cuspidale Ra,b et des deux lemmes précédents. �

9. PERSPECTIVES ET QUESTIONS

9.1. Lien avec la notion de liberté. Avant la découverte des résultats pour Y3 et Y4, la constante d’approxi-
mation des sous-variétés donne un indicateur fidèle pour détecter les points qui doivent être exclus pour l’exis-
tence d’une mesure du zoom critique. Suite à l’apparence de variétés localement faiblement accumulatrices et
même de parties mince, nous ne pouvons plus espérer l’existence d’une distribution localement en simplement
supprimant des sous-variétés strictes. Nous manquons un critère vis-à-vis aux points eux-même.

Dans [37], s’inspirant des études des courbes rationnelles sur les variétés, E. Peyre a introduit la notion de
liberté pour les points rationnels originalement due à Bost. Ceci a pour but d’améliorer le principe de Batyrev-
Manin. La liberté est définie par chaque point rationnel. L’espérance générale est que les points qui sont sus-
ceptible d’être accumulateurs ainsi qu’être exclus, ont la liberté réduite.

Comme déjà constaté par E. Peyre dans un travail non-publié, pour la surface P1 ×P1 où il n’y a pas d’accu-
mulation globale, la liberté peut caractériser les deux droites (horizontale et verticale) contenant asymptotique-
ment les points plus proches du point Q. Il a d’espoir que ce phénomène puisse s’étendre aux cas plus généraux.
Seulement des études plus approfondies nous permet donner des évidences à trancher.
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9.2. Interprétation de la mesure critique. Comme premier exemple de variété torique non complètement
symétrique, la fonction de densité, qui a des pôles définies par les équations (asymptotiques) de 3 droites lo-
calement accumulatrices, met en lumière de certaine « non-régularité » dans l’uniformité de la distribution des
points rationnels. Plus précisément, la concentration proche de chaque droite n’est pas pareille. Ceci est reflétée
par la puissance sur chaque équation. Dans un travail à venir, compte-tenu d’une autre variété torique obtenue
en contractant le 6-ième rayon de l’éventail de Y3, qu’on va appeler Y2, un phénomène similaire est également
constaté. La puissance sur les 2 droites localement accumulatrices dans ce cas est respectivement 1 et 2. Une
explication à priori pourrait être la configuration des points éclatés. Elle façonne des courbes rationnelles qui
réalisent l’approximation essentielle et finalement résulterait le mis en forme de la mesure limite.

Un phénomène surprenant est que pour la fonction de densité apparaissant dans tous les exemples, la somme
des ordres de pôles vaut exactement la constante essentielle (le facteur de zoom que l’on a pris). En fait il
apparaît déjà dans le raisonnement pour trouver les équations de seuils (8.16) (cf. §8.3.3). Ce phénomène devrait
être partiellement de nature géométrique et il serait intéressant de trouver des interprétations ultérieures.

ANNEXE A. ESPACES DE MODULE DES COURBES RATIONNELLES ET THÉORIE DE DÉFORMATION

Tout au long de cet appendice fixons k un corps de caractéristique 0. Une courbe rationnelle signifie une
courbe projective, réduite, irréductible et birationnelle à P1.

Soient X un k-schéma, n = dimX , B un sous-schéma de P1
k dont la longueur sur k notée lk(B) est finie et

g : B → X un k-morphisme. On note Mor(P1
k, X, g, B) l’espace paramétrant les k-morphismes f : P1

k → X tels
que f |B = g. On note aussi IB le faisceau d’idéaux de B. Le théorème général suivant décrit la géométrie de cet
espace.

Théorème A.1 (cf. [25] II. Theorem 1.7, [10] 2.9-2.11). Soit f ∈ Mor(P1
k, X, g, B)(k). Alors

— L’espace tangent de Zariski de Mor(P1
k, X, g, B)[f ] est isomorphe à H0(P1

k, f
∗TX ⊗ IB).

— Mor(P1
k, X, g, B)[f ] est une partie constructible d’un schéma lisse de dimension h0(P1

k, f
∗TX ⊗ IB) dont le

faisceau d’idéaux est engendré par h1(P1
k, f

∗TX ⊗ IB) équations. En particulier,

dimMor(P1
k, X, g, B)[f ] > h0(P1

k, f
∗TX ⊗ IB)− h1(P1

k, f
∗TX ⊗ IB).

— Si H1(P1
k, f

∗TX ⊗ IB) = 0, Mor(P1
k, X, g, B) est lisse en f de dimension h0(P1

k, f
∗TX ⊗ IB).

On appelle dimension espérée de Mor(P1
k, X, g, B)[f ] le nombre

h0(P1
k, f

∗TX ⊗ IB) = deg f∗TX − (lk(B)− 1) dimX.

On désigne par [u : v] les coordonnées homogènes de P1 et on choisit l’ouvert affine Spec(k[T ]) = (v 6= 0) de P1
k.

Fixons dans la suite Q ∈ X(k) un point lisse. Soit F (T ) ∈ k[T ] un polynôme. Considérons sa factorisation sur
k[T ] :

(A.1) F (T ) =

rF
∏

i=1

Fi(T )
ei ,

où rF est le nombre de facteurs irréductibles. Notons dF = degF (T ), di = degFi(T ), alors

lk(BF ) = dF =

rF
∑

i=1

eidi.

Définissons

fi =

{

2ei, si di > 2;

ei, si di = 1.

Considérons le schéma

BF = Spec

(

k[T ]

F (T )

)

et le morphisme gBF
: BF → X tel que g(BF (k̄)) = Q et le morphisme structurel soit le morphisme de zéro. Nous

y associons le nombre
MF = max

16i6rF
fi 6 lk(BF ).

Définition A.2. Soit une courbe rationnelle f : P1
k → X telle que Q ∈ Im(f)(k̄). La multiplicité restrictive

Mres
Q ∈ N en Q est définie comme

Mres
Q = max{MF : (BF , gBF

), f |BF
= gBF

}.
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Nous énonçons le théorème A.1 dans le cadre pour Mor(P1
k, X, gBF

, BF )[f ] et IBF

Proposition A.3. Soient f : P1
k → X et ai, 1 6 i 6 n définis de la manière

f∗TX = ⊕n
i=1O(ai).

S’il existe (BF , gBF
) comme si-dessus tel que f |BF

= gBF
, alors le schéma Mor(P1

k, X, gBF
, BF )[f ] est lisse en f et

de dimension espérée
h0(P1

k, f
∗TX ⊗ IBF

) = deg f∗TX − (lk(BF )− 1)n,

si ai > lk(BF ), ∀1 6 i 6 n.

Démonstration. Nous avons

H1(P1
k, f

∗TX ⊗ IBF
) = H1(P1

k,

n
⊕

i=1

O(ai − lk(BF ))) = 0.

L’énoncé résulte donc du théorème précédent. �

Nous serons intéressé principalement par les deux cas suivants, qui ont la longueur minimale pour garantir
la multiplicité restrictive fixée.
Cas I : Pour tout N ∈ N>1, considérons le schéma

BN = Spec

(

k[T ]

(T − a)N

)

.

Il est un sous-schéma fermé de longueur finie de P1
k à support en a ∈ k dont le faisceau d’idéaux IBN

≃ OP1(−N).
Supposons qu’il existe f : P1 → X tel que f([a : 1]) = Q ∈ X(k) soit un point lisse et que

gN = f |BN
: Spec

(

k[T ]

(T − a)N

)

→ X,

soit le morphisme de zéro. Ceci signifie que localement les équations qui paramètrent cette courbe annulent en
Q à l’ordre au moins N . La courbe a donc une singularité « cuspidale » en Q d’ordre au moins N . Nous avons
dans ce cas

M(T−a)N = N = lk(BN ).

Soient ai ∈ N, 1 6 i 6 n tel que

f∗TX =

n
⊕

i=1

OP1(ai).

D’après la proposition précédente, la courbe f peut être déformée en conservant l’ordre d’annulation N en Q (on
dit dans ce cas f est libre sur BN ) uniquement si ai > N, ∀1 6 i 6 n.
Cas II : Supposons que 2 | N et fixons F2(T ) ∈ k[T ] irréductible de degré 2. Considérons maintenant le sous-
schéma de P1

k :

BN,F2 = Spec

(

k[T ]

F2(T )
N
2

)

.

Il est de dimension 0 à support sur les racines de F (T ), chacun étant de longueur N
2 . Il est donc de même

longueur que BN défini précédemment et MF2 = N . Nous notons gN,F2 : BN,F2 → X le morphisme de zéro
envoyant ces points à Q. Un morphisme f : P1 → X dont la restriction à BN,F2 est égale à gN,F2 paramètre
une courbe rationnelle localement ayant 2 branches et chacune est de multiplicité nodale N

2 en Q. Une exemple
basique est m = 2 et

(A.2) F2(T ) = T 2 − a, a ∈ k \ k2,
qui est un représentant du comportement local de la courbe avec la paramétrisation (5.4).

Corollaire A.4. Soit f : P1 → X birationnel sur son image qui est une courbe rationnelle.
— Supposons que f |BN

= gN . Alors si f est libre sur BN , nous avons

deg f∗TX > (N − 1) dimX + 3.

— Supposons que f |BN,F2
= gN,F2. Alors si f est libre sur BN,F2, nous avons

deg f∗TX > (N − 1) dimX + 2.
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Démonstration. Le morphisme Morbir(P
1, X)sn → Chow(X) est affine et Aut(P1) invariant (cf. [25, II 2.7]). La

liberté d’envoyer deux points différents sur deux autres est de dimension 2. Nous avons alors dans chaque cas

dimMor(P1
k, X, gN , BN )[f ] > dimAut(P1) = 3,

dimMor(P1
k, X, gN,F2, BN,F2)[f ] > 2.

�

Ainsi, ayant fixé le degré, une courbe nodale est plus « facile » d’être déformé qu’une courbe cuspidale.

ANNEXE B. COURBES RATIONNELLES SUR LES VARIÉTÉS TORIQUES

B.1. Torseur universel et relèvement des courbes rationnelles. La notion du torseur universel fut intro-
duite en premier par Colliot-Thélène et Sansuc [7] pour des variétés rationnelles. Pour les variétés toriques elle
a reçu une description explicite grâce aux travaux de Cox [8] et de Salberger [38].

Fixons un réseau entier N ≃ Zn et son dual M = N∨. Soit X une variété torique déployée lisse projective,
définie par un éventail △ ⊂ NR complet et régulier. On note T = Spec(k[M ]) ≃ Gn

m. On peut identifier l’ensemble
des caractères (resp. co-caractères) X∗(T ) ≃ N (resp. X∗(T ) ≃ M ). Notons △max l’ensemble des cônes maximaux
(c’est-à-dire les cônes de dimension n) et △(1) = {̺1, · · · , ̺n+r} l’ensemble des vecteurs primitifs des rayons
(c’est-à-dire les cônes de dimension 1) dans △, chacun correspondant à un des diviseurs au bord Di, 1 6 i 6 n+r.

Définition B.1. On appelle relation toute égalité P :
∑

i ai̺i = 0, ai ∈ Z. On note P(1) ⊂ △(1) les rayons ̺i tels
que ai 6= 0. Elle est dite positive si tous les coefficients ai sont positifs.

Rappelons la suite exacte de Z-modules fondamentale :

(B.1) 0 // X∗(T ) // Z△(1) // Pic(X) // 0.

L’équivalence algébrique et l’équivalence rationnelle coïncidant sur les variétés torique (cf. [9, Proposition
6.3.15]), on peut donc identifier Pic(X) avec NS(X). On note N1(X) le groupe des 1-cycles modulo les équi-
valences algébriques. En dualisant (B.1), on a

(B.2) 0 // N1(X)
f

// Z△(1) g
// X∗(T ) // 0.

Pour une courbe C dans X , son image sous l’application f est donnée par

f([C]) = (〈Di · C〉)i ∈ Z△(1).

Pour (ai)i ∈ Z△(1),

g((ai)i) =

n+r
∑

i=1

aiρi.

D’où le groupe N1(X), comme étant le noyau de g, est en bijection avec l’ensemble des relations, qui s’injectent
dans Z△(1).

Considérons la suite exacte des tores déployés correspondant à la suite exacte de Z-modules (B.1) :

(B.3) 1 // TNS
// G

∆(1)
m

// T = Gn
m

// 1.

On considère l’ouvert de l’espace affine A∆(1) avec les coordonnées (Xi)i∈∆(1) :

(B.4) T = A∆(1) \
⋃

P⊂∆(1)
∩i∈PDi=∅

(

⋂

i∈P

(Xi = 0)

)

= A∆(1) \





⋂

σ∈∆max





∏

i6∈σ(1)

Xi = 0









qui contient le tore G
∆(1)
m . Alors on a que X est isomorphe au quotient géométrique T � TNS. Étant donné une

famille de rayons {ρ1, · · · , ρn} engendrant le réseau N = X∗(T ) les autres éléments de △(1) s’écrivent

(B.5) ρn+j = −
n
∑

i=1

ai,jρi, ai,j ∈ Z, 1 6 j 6 r.
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On note {̺∨1 , · · · , ̺∨n} sa base duale de X∗(T ). L’application π : T → T � TNS ≃ X s’écrit dans les coordonnées de
A∆(1), qu’on appelle coordonnées de Cox :

π : π−1T −→ T

(X1, · · · , Xn+r) 7−→





n+r
∏

j=1

X
〈̺∨

i ,̺j〉
j





16i6n

=

(

∏

i∈1+ X
a1,i

i
∏

j∈1− X
a1,j

j

, · · · ,
∏

i∈n+ X
an,i

i
∏

j∈n− X
an,j

j

)

,(B.6)

où pour I ∈ {1, · · · , n}, on désigne par I+ (resp. I−) l’ensemble des indices j ∈ {1, · · · , n+ r} tel que 〈̺∨I , ̺j〉 > 0
(resp. < 0) et aI,j = |〈̺∨i , ̺j〉| ∈ N. Notons T une indéterminée. Une courbe rationnelle est un k(T )-point de X .
On a la suite exacte longue de groupes de cohomologie

0 → TNS(k[T ]) → T(k[T ]) → X(k[T ]) → H1
ét(Spec(k[T ]), TNS),

et l’on a

H1
ét(Spec(k[T ]), TNS) = 0,

puisque l’anneau k[T ] est factoriel, le morphisme

T(k[T ]) → X(k[T ])

est donc surjectif. Une courbe rationnelle est représentée par une famille de polynômes homogènes (fi(u, v)), 1 6

i 6 n+ r vérifiant la condition de co-primalité déduite de (B.4) :

(B.7) ∀P ⊂ ∆(1),
⋂

̺i∈P

Di = ∅ =⇒ pgcd̺i∈P(fi(u, v)) = 1.

Leur multi-degré d = (d1, · · · , dn+r) donne une relation positive

n+r
∑

i=1

di̺i = 0.

Proposition B.2. Les relations positives représentent des morphismes P1 → X non-constants dont l’image
rencontre l’orbite ouverte.

Démonstration. Les coefficients valent les nombres d’intersection avec les diviseur au bord. Si cette relation est
positive, alors la courbe les intersecte proprement. �

Notation : NT (X) ⊂ N1(X) désigne désormais l’ensemble des classes des 1-cycles rencontrant T et s’identifie
d’après Proposition B.2 à l’ensemble des relations positives.

B.2. Produire des courbes ayant des multiplicités restrictives. L’idée est qu’en composant avec des mor-
phismes ramifiés P1 → P1, nous pouvons augmenter le degré d’une courbe rationnelle et sa multiplicité restric-
tive.

On désigne par [u : v] les coordonnées homogènes de P1. Soit h : P1 → X de multi-degré d envoyant [0 : 1] à
Q ∈ T (k). Pour un revêtement ramifié φ : P1 → P1 de degré m, définissons f = h ◦ φ : P1 → X

P1

f

((

φ
// P1

h
// X.

Alors le multi-degré de f est md.

B.2.1. Soit φ définie par

[u : v] 7−→ [um, vm].

Si (avec les notations dans l’Annexe A et avec a = 0 dans BN ) h|BN
= gN , alors f |BmN

= gmN .
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B.2.2. Soit φ définie par

[u : v] 7−→ [u2 − av2, v2].

Notons F2(T ) = T 2 − a. Si h|BN
= gN , alors f |B2N,F2

= g2N,F2.
De cette manière nous pouvons construire des courbes de multi-degré arbitrairement grand avec les multipli-

cité restrictives augmentent aussi vite. Bien que les images des morphismes restent la même, si h est déjà libre
sur BN , alors le morphisme composé f est libre sur BnN (ou B2N,F2) et donc à l’aide de déformation, les images
des nouveaux morphismes devraient couvrir une partie dense de la variété.

Par contre, si le morphisme initial h satisfait à h|BN,F2
= gN,F2 pour certain F2(T ) irréductible, les processus

ci-dessus ne donnent pas la multiplicité restrictive souhaitée. Ceci pourrait expliquer pourquoi les courbes
cuspidales sont importantes pour le problème général de distribution locale.

B.3. Compatibilité avec les exemples. Le but de section est de démontrer que les résultats pour toutes les
surfaces étudiées jusqu’au présent, soumises à la condition αess > 2, sont conformes à la formule empirique forte
(1.4). De même pour la cohérence avec la formule faible (1.3) pour la seule surface Y4 avec αess = 2. Tout au long
de cette section Q ∈ T (Q) et l’on peut choisir Q = (1, 1). Le « degré » signifie toujours celui par rapport au fibré
anti-canonique sauf explicitement mentionné.

En général il est naturel d’espérer que les courbes cuspidales se produisent lorsque le degré augmente. Tou-
tefois déterminer de façon explicite la plus grande multiplicité N possible pour tout multi-degré d d’une variété
torique arbitraire semble être difficile. La démonstration se fera cas par cas. Rappelons qu’on a identifié NT (X)
à toutes les relations positives. On dit qu’une relation positive

∑

i ai̺i = 0 est irréductible si elle ne peut pas
être écrite en somme de deux relations positives

∑

i bi̺i = 0,
∑

i ci̺i = 0 avec ai = bi + ci.

Lemme B.3. Pour X = P2, X1, X2,P
1 × P1, X3, Y3, Y4, NT (X) est le cône engendré par les classes des relations

irréductibles degré jusqu’à 4.

Démonstration. Étant donné une relation positive P :
∑

16i6n+r ci̺i = 0, ci > 0. Supposons que l’hypothèse
suivante est vérifiée.

(*) Il existe i tel que ci > 0, −̺i est un rayon de l’éventail et son coefficient dans P est non-nul.

Soit a1 le minimum de tous ces coefficients. Alors on peut séparer la relation ai̺i + ai(−̺i) = 0 dans P et l’on
obtient une autre relation positive centrée à coefficients plus petits. Continuons ce processus. À la fin on obtient
soit la relation nulle, soit une relation positive centrée qui ne vérifie pas (*). Compte-tenu des éventails de X .
Dans le dernier cas le nombre de rayons dans P ′ la relation qui reste contient est soit 3 ou soit 4 (tout collection
de 5 rayons contient des rayons opposées). Par énumération, à automorphisme près,

P ′(1) = {̺1, ̺2, ̺3} ou {̺1, ̺2, ̺3, ̺7}.

Il est routine de vérifier que dans le second cas la relation peut être décomposée davantage en les deux relations
de 3 rayons {̺1, ̺2, ̺3} et {̺2, ̺3, ̺7} dont le degré est respectivement 3 et 4. �

Remarque B.4. La décomposition d’une relation positive en somme de celles de plus petit degré n’est pas
unique.

Avant de poursuivre des analyses, nous esquissons l’idée principale. En effet, choisissons une coordonnée de
Cox (B.6)

(

∏

i∈I+ X
aI,i

i
∏

j∈I− X
aI,j

j

)

16I6dimX

et supposons que

(**) il existe I tel que pour tout i ∈ I+ et j ∈ I−, les rayons ̺i, ̺j n’appartiennent pas à un cône maximal.

Étant donné une famille de polynômes homogènes {fk(u, v)} à deux variables paramétrant une courbe ration-
nelle f : P1 → X telle que Mres

Q = N en Q = (1, · · · , 1), (on note parfois X
aI,i

i (f) = f
aI,i

i ) ceci implique que le
polynôme

∏

i∈I+

X
aI,i

i (f)−
∏

j∈I−

X
aI,j

j (f) =
∏

i∈I+

f
aI,i

i −
∏

j∈I−

f
aI,j

j
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est divisible par des facteurs disons (u − av)N ou F2(u, v)
N
2 où a ∈ k et F2 l’homogénisation de (A.2) avec m > 2.

Dans tous les cas, grâce à la condition de co-primalité (B.7) et la condition (**), nous avons

(B.8)
∑

i∈I+

aI,i deg fi



=
∑

j∈I−

aI,j deg fj



 > N.

Car sinon on aurait
∏

i∈I+ f
aI,i

i =
∏

j∈I− f
aI,j

j , ce qui est absurde grâce à (B.7) et donc les polynômes fi, fj pour
i ∈ I+, j ∈ I− sont premiers deux à deux. Considérant plus de coordonnées de Cox nous permet d’obtenir plus
de contraintes sur le multi-degré.
Convention : Quand on dit qu’une courbe ayant la multiplicité restrictive Mres

Q est très libre, on prétend que
cette courbe puisse être déformation en conservant cette multiplicité.

B.3.1. Les surfaces P2, X1, X2. Nous ne donnerons que le raisonnement pour X2 car en effet cela suffira pour
tous les cas dont nous discutons ici. Rappelons le résultat suivant énoncé par S. Pagelot (cf. [23] Théorème 7.1).

Théorème B.5. Nous avons αess(Q,X2) = 3. Soient l1, l2 les transformations strictes des droites joignant Q et
chacun des points éclatés dans P2 et U = X2 \ ∪2

i=0li. Nous avons
1

B
1
3

δU,Q,3,B → δ3

une mesure de dimension de Hausdorff 1.

Nous allons montrer que αess(Q) ne peut qu’être atteinte sur les droites générales passant par Q et a fortiori
lr(X) pour r = αess = 3 (la valeur critique) est égal au rang du sous-groupe engendré par la classes de ces droites
et vaut donc 1. Les courbes singulières apparaissent en premier dans |ω−1

X | de degré > 7. Elles sont négligeables
dans le zoom critique (de facteur 3). Voyons le Figure 2 l’éventail de X2. Soient

1

3

2

4

5

FIGURE 2. L’éventail de X2

1

3

2

4

5

6

FIGURE 3. L’éventail de X3

P1 : ̺1 + ̺4 = 0, P2 : ̺3 + ̺5 = 0, P3 : ̺1 + ̺2 + ̺3 = 0.

les relations positives irréductibles. La troisième correspond à la tiré en arrière de O(3) sur P2. Nous avons
d’après le lemme B.3,

NT (X2) = NC1 +NC2 +NC3.

Prenons les rayons ̺1, ̺2. Ils nous donnent les coordonnées de Cox

(X1, · · · , X5) 7−→
(

X1

X3X4
,

X2

X3X5

)

.

Proposition B.6. Les courbes rationnelles de degré N dont Mres
Q > N

3 appartiennent à la classe de P3 (i.e. la
tiré en arrière de ω−1

P2 ). Par conséquent, nous avons 3 | N et Mres
Q = N

3 .

Démonstration. Supposons qu’une telle courbe f : P1 → X2 est de relation
3
∑

i=1

miPi = 0 ⇔ (m1 +m3)̺1 + (m2 +m3)̺2 +m3̺3 +m1̺4 +m2̺5 = 0,

dont la classe est paramétrée par m = (m1,m2,m3) ∈ N3. Elle est donc de degré

N = 2(m1 +m2) + 3m3.

Depuis l’éventail de X2, nous obtenons la condition de co-primalité

pgcd(X1(f), Xi(f)) = pgcd(X2(f), Xj(f)) = 1, i = 3, 4; j = 3, 5,



DISTRIBUTION LOCALE SUR UNE SURFACE TORIQUE II 41

ainsi que les inégalités suivantes

degX1(f) = m1 +m3 >
N

3
, degX2(f) = m2 +m3 >

N

3
.

Les solutions sont m1 = m2 = 0,m3 = N
3 et d’où 3 | N . On peut supposer que f est birationnel sur son image

(sinon il suffit de considérer sa factorisation en la partie birationnelle). Cette courbe est donc la transformation
stricte d’une courbe C de O(1)-degré m3 sur P2. Si C serait singulière en Q de multiplicité r, d’après la formule
de Plücker sur le genre arithmétique, nous aurions

1

2
(m3 − 1)(m3 − 2) >

1

2
r(r − 1).

Cela impliquerait que Mres
Q 6 r < m3 = N

3 si m3 > 2, ce qui contredit l’hypothèse initiale. Donc C doit être soit
une conique (m3 = 2), soit une droite (m3 = 1). Mais seulement le dernier cas est possible puisque C est lisse et
donc N

3 = m3 = 1. �

B.3.2. La surface P1 ×P1. Nous racontons d’abord les résultats sur la distribution locale de ces deux surfaces.

Théorème B.7 ([34]). αess(Q,P1 × P1) = 4. Soient l1, l2 les droites de degré 2 passant par Q sur P1 × P1. Sur
U = P1 ×P1 \ (l1 ∪ l2), nous avons

1

B
1
4

δU,Q,4,B → δ4,

une mesure de dimension de Hausdorff 2.

Maintenant le but est de démontrer que l4(P
1 × P1) = 1. Rappelons les familles de courbes (3.13) et (3.15).

Elles appartiennent à la classes [ω−1
P1×P1 ] (resp. [ω−1

X3
]). À l’aide des processus dans la section B.2, les courbes

ayant des multiplicités restrictives arbitrairement grandes existent.

Proposition B.8. Les classes représentant des courbes rationnelles de degré N dont Mres
Q > 1

4N sont N
4 [ω

−1
P1×P1 ], N ∈

4N>1. Par conséquent,

l4(P
1 ×P1) = rgZ[ω−1

P1×P1 ] = 1.

Démonstration. Nous avons Pic(P1×P1) = Zp∗1OP1(1)⊕Zp∗2OP1(1). Soit f : P1 → P1×P1 une courbe rationnelle
de classe O(m1,m2). Elle est de degré N = 2(m1 +m2) et vérifie

f∗TP1×P1 ≃ O(m1)⊕O(m2).

La condition de très liberté et de multiplicité > 1
4N = 1

2 (m1 +m2) entraîne que

min(m1,m2) >
1

2
(m1 +m2),

d’où m1 = m2 et donc N = 4m1. �

B.3.3. La surface X3. Rappelons le résultat principal de [23].

Théorème B.9 ([23], Théorème 1.5). αess(Q,X3) = 3. Soient li, 1 6 i 6 3 les droites de degré 2 passant par Q et
U = X3 \ (∪3

i=1li). Nous avons
1

B
1
3 logB

δU,Q,3,B → δ3,

une mesure de dimension de Hausdorff 2.

La situation ici est différente. Les (transformations strictes) des droites générales (ne passant par les 3 points
éclatés), dont classe est notée C1 et les coniques passant par ces points éclatés, dont classe est notée C2, achèvent
la constante essentielle 3 mais elles ne sont pas algébriquement équivalentes. La classe des courbes (3.15) et
(3.13) est exactement C1 + C2 et ainsi toutes les courbes construites par composition avec les revêtements
ramifiés P1 → P1 ont leur classes engendrées par C1 et C2. Il s’agit maintenant de démontrer :

Proposition B.10. Les classes des courbes rationnelles de degré N dont Mres
Q > 1

3N appartiennent au sous-
groupe < C1, C2 > de N1(X). Par conséquent, 3 | N,Mres

Q = N
3 et

l3(X3) = rg(ZP2 ⊕ ZP4) = 2.
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Démonstration. De la structure de l’éventail de X3 (Figure 3), les relations irréductibles positives de degré 6 4
sont

P1 : ̺1 + ̺4 = 0, P2 : ̺2 + ̺5 = 0, P3 : ̺3 + ̺6 = 0;

P4 : ̺1 + ̺2 + ̺3 = 0, P5 : ̺4 + ̺5 + ̺6 = 0.

Nous avons alors

Nτ (X3) =

5
∑

i=1

NPi.

Tout 1-cycle est paramétré par un multiple m = (m1, · · · ,m5) avec mi ∈ N. Remarquons que deux paramètres
peuvent correspondre à une même classe, e.g. (1, 1, 1, 0, 0) et (0, 0, 0, 1, 1) donnent la même relation

∑6
i=1 ̺i = 0.

Les classes de P4,P5 sont exactement C1, C2.
Prenons les rayons {̺1, ̺2}. Les coordonnées de Cox sont données par

(X1, · · · , X6) 7−→ (y1, y2) =

(

X1X6

X3X4
,
X2X6

X3X5

)

.

D’où on obtient aussi une troisième coordonnée de Cox :

y3 =
y1
y2

=

(

X1X5

X2X4

)

Définir une courbe rationnelle très libre paramétrée par m = (m1, · · · ,m5) équivaut à donner une famille de
polynômes fi(u, v) à deux variables dont les degrés homogènes vérifient

deg f1 = m1 +m4, deg f2 = m2 +m4, deg f3 = m3 +m4,

deg f4 = m1 +m5, deg f5 = m2 +m5, deg f6 = m3 +m5;

Ils doivent aussi vérifier les conditions de co-primalité (B.7) :

pgcd(f1, fi) = pgcd(f6, fi) = 1, i = 3, 4;

pgcd(f2, fi) = pgcd(f6, fi) = 1, i = 3, 5;

pgcd(f1, fi) = pgcd(f5, fi) = 1, i = 2, 4.

Elle est de degré anti-canonique

N = 2(m1 +m2 +m3) + 3(m4 +m5).

Pour qu’elle soit très libre et Mres
Q > 1

3N , il faut que les degrés de ces polynômes vérifient (d’après (B.8))

(B.9) min(deg f1 + deg f6, deg f2 + deg f6, deg f1 + deg f5) >
1

3
N.

Ceci s’écrit en les inégalités suivantes.

(B.10) m1 +m3 > 2m2, m1 +m2 > 2m3, m2 +m3 > 2m1.

Nous vérifions facilement qu’elles équivalent à

m1 = m2 = m3.

Nous en concluons alors que la relation représentant une telle courbe est de la forme

5
∑

i=1

m1Pi = 0 ⇔ (m1 +m4)P4 + (m1 +m5)P5 = 0.

Nous avons aussi

N = 6m1 + 3(m4 +m5),

et donc inégalité (B.9) est en fait une égalité, ce qui implique que plus grand possible Mres
Q est exactement N

3 . �
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B.3.4. La surface Y3. Puisque que l’ordre de grandeur dans le théorème 1.2 est B
1
5 , nous démontrons

Proposition B.11. Les classes représentant une courbe rationnelle de degré N dont Mres
Q > 2

5N sont 1
5N [ω−1

Y3
].

Nous avons alors Mres
Q = 2

5N et
l 5
2
(Y3) = rgZ[ω−1

Y3
] = 1.

Démonstration. Au vu de l’éventail de Y3 (Figure 1), il y a les relations positives irréductibles de degré 6 4
suivantes.

P1 : ̺1 + ̺4 = 0, P2 : ̺2 + ̺5 = 0, P3 : ̺3 + ̺6 = 0;

P4 : ̺1 + ̺2 + ̺3 = 0, P5 : ̺4 + ̺5 + ̺6 = 0, P6 : ̺2 + ̺4 + ̺7 = 0;

P7 : 2̺2 + ̺3 + ̺7 = 0, P8 : 2̺4 + ̺6 + ̺7 = 0.

D’après le lemme B.3, nous avons

NT (Y3) =

8
∑

i=1

NPi.

En particulier,
[ω−1

Y3
] = ̺2 + ̺3 + ̺4 + ̺6 + ̺7.

Ainsi tout 1-cycle est paramétré par un multiple m = (m1, · · · ,m8) avec mi ∈ N à 8 paramètres (Rappelons que
cette paramétrisation n’est pas unique). Un tel cycle est de degré

Nm = 2(m1 +m2 +m3) + 3(m4 +m5 +m6) + 4(m7 +m8).

Nous allons démontrer que Mres
Q > 2

5Nm si et seulement si

(B.11) m1 = m2 = m4 = m5 = 0, m7 = m8 et m3 = m6 +m7.

Une relation dont le paramètre m vérifiant (B.11) s’écrit donc

0 = m7(2̺2 + ̺3 + ̺7) +m8(2̺4 + ̺6 + ̺7) +m6(̺2 + ̺4 + ̺7) +m3(̺3 + ̺6)

= (2m7 +m6)(̺2 + ̺3 + ̺4 + ̺6 + ̺7).

Elle est bien un multiple de [ω−1
Y3

]. De plus
Nm = 5m6 + 10m7

vérifie 5 | Nm.
La preuve suivante consiste à analyser la paramétrisation donnée par le torseur universel de ba base {̺1, ̺2}.

(X1, · · · , X7) 7−→ (y1, y2) =

(

X1X6X7

X3X4
,

X2X6

X3X5X7

)

.

Troisième coordonnée :

y3 =
y1
y2

=
X1X5X

2
7

X2X4
.

Une relation
∑8

i=1 miPi = 0 s’écrit

(m1 +m4)̺1 + (m2 +m4 +m6 + 2m8)̺2 + (m3 +m4 +m8)̺3

+ (m1 +m5 +m6 + 2m7)̺4 + (m2 +m5)̺5 + (m3 +m5 +m7)̺6 + (m6 +m7 +m8)̺7 = 0.

Étant donné 7 polynômes homogènes à deux variables fi(u, v), 1 6 i 6 7 de degré respectivement

deg f1 = m1 +m4, deg f2 = m2 +m4 +m6 + 2m8,

deg f3 = m3 +m4 +m8, deg f4 = m1 +m5 +m6 + 2m7,

deg f5 = m2 +m5 deg f6 = m3 +m5 +m7, deg f7 = m6 +m7 +m8.

Pour qu’ils définissent une courbe rationnelles, la condition de co-primalité

pgcd(f3, fi) = pgcd(f4, fi) = 1, i = 1, 6, 7;

pgcd(f2, fi) = pgcd(f6, fi) = 1, i = 3, 5, 7;

pgcd(f2, fi) = pgcd(f4, fi) = 1, i = 1, 5, 7.

En imposant la condition que la courbe ait la multiplicité restrictive > 2
5Nm, nous obtenons

min(deg f2 + deg f4, deg f3 + deg f4, deg f2 + deg f6) >
2

5
Nm,
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d’où nous déduisons le système d’inégalités suivantes

(B.12) m1 +m3 + 2m7 > 4m2 +m4 +m5 +m6 + 3m8;

(B.13) m2 +m3 + 2m8 > 4m1 +m4 +m5 +m6 + 3m7;

(B.14) m1 +m2 + 2(m7 +m8) + 4m6 > m4 +m5 + 4m3.

Les inéquations (B.12) + (B.13) entraînent

2m3 > 3(m1 +m2) + 2(m4 +m5 +m6) +m7 +m8.

En reportant dans (B.14) et en éliminant m3 et m6, nous obtenons

6(m1 +m2) + 4(m4 +m5) 6 −(m4 +m5) + (m1 +m2).

La seule solution est m1 = m2 = m4 = m5 = 0. Alors les inégalités (B.12), (B.13), (B.14) s’écrivent maintenant

(B.15) m3 + 2m7 > m6 + 3m8;

(B.16) m3 + 2m8 > m6 + 3m7;

(B.17) m7 +m8 + 2m6 > 2m3.

Les dernières deux impliquent, en éliminant m3 −m6, que m7 = m8, ainsi que m3 = m6 +m7. C’est ce qui fallait
démontrer. �

B.3.5. La surface Y4. Énonçons le résultat pour Y4 démontré dans [22]. Il s’agit ici d’une vérification de la
formule faible (1.3).

Théorème B.12 ([22], Théorème 1.2). αess(Q, Y4) = 2. Soient li, 1 6 i 6 4 les droites de degré 2 passant par Q et
U = Y4 \ (∪4

i=1li). Alors α(U,Q) = αess(Q, Y4) = 2 et

δU,Q,2,B(χ(ε)) = Oε(1).

Alors le but est à prouver

Proposition B.13. La seule classe de degré N représentant des courbes rationnelles très libres dont Mres
Q > N

2

vérifient 4 | N et elle est N
4 [ω

−1
Y4

]. De plus, Mres
Q = N

2 et une telle courbe ne peut avoir pas la multiplicité de type
cuspidale. Par conséquent,

l2(Y4) = rgZ[ω−1
Y4

] = 1.

En effet, toutes ces courbes sont sont la famille de courbes (3.15) avec toutes les déformations des composées
avec les revêtements multiples.

Démonstration. L’éventail de Y4 est das le Figure 1. Il y a 12 relations positives de degré 6 4 :

P1 : ̺1 + ̺4 = 0, P2 : ̺2 + ̺5 = 0, P3 : ̺3 + ̺6 = 0, P4 : ̺7 + ̺8 = 0;

P5 : ̺1 + ̺2 + ̺3 = 0, P6 : ̺4 + ̺5 + ̺6 = 0, P6 : ̺2 + ̺4 + ̺7 = 0, P8 : ̺1 + ̺5 + ̺8 = 0;

P9 : 2̺1 + ̺3 + ̺8 = 0, P8 : 2̺2 + ̺3 + ̺7 = 0,

P11 : 2̺4 + ̺6 + ̺7 = 0, P12 : 2̺5 + ̺6 + ̺8 = 0.

Une classe dans NT (X) est donc paramétrée par un multi-indice de 12 paramètres m = (m1, · · · ,m12) :
12
∑

i=1

miPi = 0 ⇔ (m1 +m5 +m8 + 2m9)̺1 + (m2 +m5 +m7 + 2m10)̺2

+ (m3 +m5 +m9 +m10)̺3 + (m1 +m6 +m7 + 2m11)̺4

+ (m2 +m6 +m8 + 2m12)̺5 + (m3 +m6 +m11 +m12)̺6

+ (m4 +m7 +m10 +m11)̺7 + (m4 +m8 +m9 +m12)̺8 = 0.

Nous avons donc

N = 2

4
∑

i=1

mi + 3

8
∑

i=5

mi + 4

12
∑

i=9

mi.

La classe anti-canonique est
[ω−1

Y4
] : P3 + P4 ⇔ ̺3 + ̺6 + ̺7 + ̺8 = 0.
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Nous allons démontrer qu’une telle relation d’indice m vérifie m3 = m4 6= 0 et

(B.18) m1 = m2 = m5 = m6 = · · · = m12 = 0.

En conséquence cette relation est un multiple de celle de [ω−1
Y4

] et N = 4m3.
En choisissant les rayons ̺1, ̺2, nous obtenons les coordonnées de Cox comme d’habitude

(X1, · · · , X8) 7−→
(

X1X6X7

X3X4X8
,
X2X6X8

X3X5X7

)

,

nous obtenons les conditions de co-primalité comme suit :

pgcd(f1, fi) = pgcd(f6, fi) = pgcd(f7, fi) = 1, i = 3, 4, 8;

pgcd(f2, fi) = pgcd(f6, fi) = pgcd(f8, fi) = 1, i = 3, 5, 7.

En l’utilisant nous sommes ramené à résoudre des inégalités déduites des coordonnées de Cox :

deg f1 + deg f6 + deg f7 = m1 +

8
∑

i=1

mi + 2m9 +m10 + 2m11 +m12 >
N

2
,

deg f2 + deg f6 + deg f8 = m2 +

8
∑

i=1

mi +m9 + 2m10 + 2m11 +m12 >
N

2
.

Nous en déduisons (B.18).
Soit f : P1 → X une telle courbe. Nous devons avoir

f∗TX = O
(

N

2

)

⊕O
(

N

2

)

.

Pour garantir qu’elle soit très libre, il faut que m3 = m4(6= 0), ce qui signifie bien que 4 | N et cette courbe
appartient à la classe N

4 ω
−1
Y4

.
Au final pour voir que la multiplicité restrictive de f ne peut pas être cuspidale, on peut supposer que f

est birationnel sur son image. Sinon il suffit de décomposer f en la partie ramifiée et la partie birationnelle et
considérer la dernière. Nous voyons

N = deg f∗TX =

(

N

2
− 1

)

dimX + 2 <

(

N

2
− 1

)

dimX + 3.

L’affirmation découle donc du corollaire A.4. �
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