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Résumé. — Nous étendons aux courbes de genre arbitraire le théorème de rationalité

de Cantor, lui-même une extension de théorèmes de Borel, Pólya, Dwork, Bertrandias et

Robinson. La démonstration s’effectue en deux étapes. La première est un critère d’algébri-

cité, démontré par une méthode d’approximation diophantienne. La seconde repose sur le

théorème de l’indice de Hodge en théorie d’Arakelov.

Abstract. — We extend to algebraic curves of arbitrary genus the rationality theorem of

Cantor, itself an extension of theorems of Borel, Pólya, Dwork, Bertrandias and Robinson.

The proof runs in two steps. The first step is an algebraicity criterion, which is proved using

a method of diophantine approximation. The second step relies on the Hodge index theorem

in Arakelov geometry.

1. Introduction

Le théorème de Borel (1894) affirme qu’une série formelle à coefficients entiers
est le développement de Taylor d’une fraction rationnelle pourvu qu’elle définisse
une fonction méromorphe dans un disque de rayon > 1. Il a ensuite été étendu
dans plusieurs directions. Pólya (1928) a remplacé le disque par un voisinage d’un
compact de diamètre transfini 1. Dwork (1960) a obtenu la même conclusion si
cette série définit d’une part une fonction méromorphe dans un disque complexe
de rayon R∞, d’autre part une fonction méromorphe dans un disque p-adique de
rayon Rp et si le produit des deux rayons RpR∞ est > 1, et Bertrandias (1963) a
établi une généralisation commune des résultats de Pólya et Dwork.

Les preuves de ces théorèmes reposent sur le critère de rationalité via les détermi-
nants de Hankel, et sur des majorations analytiques de ces déterminants telles que
la formule du produit entraîne leur nullité.

Ces énoncés ont été généralisés par Robinson, puis Cantor (1980), lorsqu’on
considère plusieurs séries formelles basées en plusieurs points distincts de la droite
projective. On exige alors que ces séries formelles définissent des fonctions méro-
morphes complexes ou p-adiques sur des domaines assez grands, ainsi qu’une pro-
priété d’intégralité adéquate, et la conclusion est qu’elles proviennent d’une même
fraction rationnelle.

Plus récemment, Bost & Chambert-Loir (2009) ont étendu le théorème de
Borel–Dwork–Pólya–Bertrandias en remplaçant la droite projective par une courbe

http://arxiv.org/abs/2305.17210v1
antoine.chambert-loir@u-paris.fr
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algébrique de genre arbitraire. Même dans le cas de la droite projective, leur dé-
monstration est fondamentalement différente. Une première partie établit que la
série formelle est le développement de Taylor d’une fonction algébrique ; elle uti-
lise des techniques d’approximation diophantienne, selon une méthode inaugurée
par Chudnovsky & Chudnovsky (1985), puis généralisée par André (2004)
(l’article date de 1997) et dans un contexte non linéaire par Bost (2001). Une
seconde partie en déduit la rationalité ; l’outil essentiel est le théorème de l’indice
de Hodge en théorie d’Arakelov pour des fibrés en droites munis de métriques (her-
mitiennes ou p-adiques) fournies par la théorie du potentiel.

Le but de cet article est d’établir un théorème de rationalité (théorème 4.3) du
genre de ceux évoqués ci-dessus qui étende simultanément le théorème de Cantor

(1980) et celui de Bost & Chambert-Loir (2009).
Je reprends l’approche de ce dernier article en démontrant d’abord un énoncé

d’algébricité (théorème 2.8) pour des familles finies de courbes formelles tracées sur
une variété algébrique. Le paragraphe 2 est consacré à mettre en place l’énoncé de
ce théorème qui fait intervenir la valeur d’un jeu défini à l’aide des théories du
potentiel complexes et non archimédiens. Dans l’espoir que ce critère puisse être
utilisé lorsque l’on met en jeu une infinité de places du corps de base, les gains de
ce jeu sont à valeurs dans R ∪ {+∞}.

Les définitions posées, je prouve ensuite ce théorème d’algébricité au paragraphe 3,
en reprenant la méthode d’approximation diophantienne, dans le langage de la mé-
thode des pentes de Bost (2001). Comme il y a plusieurs points, la méthode d’ap-
proximation diophantienne doit dériver successivement par rapport à chacun d’entre
eux, comme dans la preuve du théorème de Schneider–Lang. Dans le cas, il faut éga-
lement reprendre une innovation mise en place par Herblot (2011) et dériver à des
vitesses différentes en chacun des points.

Dans un dernier paragraphe, j’énonce le le théorème de rationalité (théorème 4.3)
et explique comment sa preuve se déduit du théorème d’algébricité et du théorème
de l’index de Hodge en géométrie d’Arakelov. Les arguments sont ici très proches
de ceux de Bost & Chambert-Loir (2009).

J’avais conçu le cœur de ces arguments il y a une dizaine d’années et les avais
mentionnés de-ci de-là, sans pour autant prendre le temps d’une rédaction en forme.
Robert Rumely m’avait informé de la démonstration d’un tel théorème par Walters

(2012). En septembre 2020, Vesselin Dimitrov m’avait également suggéré la possibi-
lité d’un tel théorème. Au moins si l’on se contente des places archimédiennes, on
peut d’ailleurs le déduire des résultats de Bost & Charles (2022).

Je remercie Mathilde Herblot, Robert Rumely, Vesselin Dimitrov, Jean-Benoît
Bost et Guillaume Garrigos, de leur intérêt à des moments divers de ce travail.

Camille Noûs est un chercheur français allégorique et polymathe, au genre indé-
fini, né en 2020 à l’initiative du groupe de défense de la recherche RogueESR. Sa
présence comme co-autrice de ce texte a pour but d’une part de protester contre
les politiques court-termistes en matière de financement de la recherche, en parti-
culier leur dépendance toujours plus grande à des appels à projet au sort incertain,
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et d’autre de part de reconnaître que ce texte s’inscrit dans une longue chaîne de
travaux de recherche auxquels je ne fais qu’ajouter quelques commentaires.

2. Théories du potentiel, jeux, algébricité

2.1. Courbes A-analytiques. — Soit F un corps de nombres et soit R son an-
neau d’entiers. On identifie l’ensemble des places de F à un système de représentants
vérifiant la formule du produit : pour toute place v de F, | · |v est une valeur absolue
non triviale sur F, dite valeur absolue v-adique, et l’on suppose que l’on a

∏
v|a|v = 1

pour tout a ∈ F×.
Soit X une variété algébrique quasi-projective sur F. Soit (Pi)i∈I une famille finie

de points rationnels de X et, pour tout i, soit Ĉi →֒ X̂Pi
une courbe formelle lisse

qui est A-analytique.
Cette notion d’A-analyticité a été introduite par Bost & Chambert-Loir

(2009, déf. 3.7) et requiert la conjonction de deux conditions :

(1) Pour toute place v de F, la courbe formelle Ĉi se prolonge en un disque
analytique sur Fv ;

(2) Quand v parcourt l’ensemble des places finies de F, le produit des tailles
v-adiques de Ĉi, est strictement positif.

Dit grossièrement, lesdites tailles mesurent le rayon d’un disque analytique sur le
corps Fv qui « prolonge » Ĉi. Elles dépendent individuellement du choix d’un plonge-
ment de X dans un schéma projectif lisse Xv sur l’anneau des entiers de F en v. Pour
simplifier la discussion, nous fixons une fois pour toutes un plongement de X dans
un schéma projectif et lisse X sur R. On notera alors Sv(X ; Ĉi), voire simplement
Sv(Ĉi), la taille v-adique de Ĉi par rapport au modèle X .

Changer X ne modifie qu’un nombre fini de ces tailles, si bien que la condition
d’A-analyticité ne dépend pas du choix de X .

Je renvoie à loc. cit., §3, pour les définitions précises en nous contentant ici de
deux exemples :

(1) Si Ĉi est la fibre générique d’un sous-schéma formel lisse de dimension 1
de XRv

, sa taille v-adique vaut 1 ;
(2) Si Ĉi est une feuille formelle d’un feuilletage de dimension 1 d’un modèle

lisse XRv
, sa taille v-adique est minorée par |p|

1/(p−1)
v , où p est la caractéristique

résiduelle de v, et par |p|
1/p(p−1)
v si le feuilletage résiduel est stable par p-courbures.

En particulier, si Ĉi est une feuille formelle d’un feuilletage qui vérifie la condition
de Grothendieck–Katz, elle est A-analytique.

2.2. Normes de référence. — Comme X est propre sur R, les points rationnels
Pi ∈ X(F) se prolongent de manière unique en des sections Pi : Spec(R) → X .

Le modèle entier X induit en outre, pour tout i ∈ I, un sous-R-module de type fini
de la F-droite TĈi : son dual est le sous-R-module de T∗Ĉi engendré par P∗

i Ω
1
X /R.
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Pour toute place non archimédienne v, on en déduit un sous RV-module de type
fini de la Fv-droite TĈi ⊗F Fv puis une norme v-adique sur cet espace vectoriel.

Lorsque v parcourt les places archimédiennes de F, on se donne également des
normes « v-adiques » sur TĈi ⊗F Fv, invariantes par la conjugaison complexe.

On se donne enfin pour tout i une base ξi de TĈi.

2.3. Théories du potentiel. — Pour toute place v de F, on suppose donnée une
« courbe analytique » Ωv sur Fv munie d’une famille finie de points (zi), deux à
deux disjoints, et un morphisme ϕv : Ωv → Xv tel que, pour tout i, ϕv définisse
un isomorphisme du complété formel de Ωv en zi sur la courbe formelle Ĉi,Fv

. Plus
précisément :

– Si v est une place complexe, Ωv est une surface de Riemann, et ϕv : Ωv → X(Cv)
est une application holomorphe ;

– Si v est une place réelle, Ωv est une surface de Riemann munie d’une involution
anti-holomorphe compatible avec ϕv et l’involution anti-holomorphe canonique de
X(Cv) ;

– Si v est non archimédienne, Ωv est une courbe Fv analytique lisse (sans bord),
au sens de Berkovich (1990), et ϕv : Ωv → Xan

Fv
est un morphisme d’espaces ana-

lytiques.

Par exemple, on peut prendre pour courbe Ωv la réunion disjointe, pour i ∈ I,
d’un disque ouvert « centré » en Pi et de rayon la taille v-adique Sv(Ĉi), de sorte
que ‖ϕv,∗(∂t/∂ti)‖ = 1 pour le paramètre local canonique de ces disques.

On peut en fait toujours supposer que Ωv contient ces disques.
Nous allons faire usage de la théorie du potentiel sur une courbe analytique. Dans

le cas complexe, nous renvoyons à l’article de Bost (1999) ; la théorie non archi-
médienne est initialement due à Rumely (1989), mais nous utiliserons la version
de Thuillier (2005) dans le cadre des espaces de Berkovich.

Pour simplifier l’exposition, on suppose en fait que Ωv est l’intérieur d’une courbe
analytique compacte Ω′

v (au sens des surfaces de Riemann à bord si v est archimé-
dienne, au sens des courbes de Berkovich si v est non archimédienne) et que Ω′

v Ωv

n’est pas polaire. Dans le cas non archimédien, il ne sera pas restrictif de suppo-
ser que Ωv est le complémentaire d’un domaine affinoïde non vide d’une courbe
analytique propre.

Pour tout i, la fonction de Green gΩv,zi : Ω
′
v {zi} → R est caractérisée par les

propriétés suivantes :

(1) Elle est continue sur Ω′
v, nulle sur Ω′

v Ωv ;
(2) Elle est harmonique sur Ωv ;
(3) Si ti est un paramètre local au voisinage de zi, alors gΩv,zi(z) + log(|ti(z)|) a

une limite en zi.

Le principe du maximum entraîne que gΩv,zi(z) décroît lorsque Ωv est remplacé par
un ouvert contenant zi et z. Pour tout i, cette fonction de Green munit le fibré en
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droites OΩv
(zi) sur Ω′

v d’une métrique v-adique par la formule

log(|1zi(z)|
−1) = gΩv,zi(z),

Via la formule d’adjonction, la droite TĈi est alors munie d’une norme capacitaire
v-adique, caractérisée par la formule :

− log(‖ϕv,∗(∂/∂ti)‖v) = lim
z→zi

(gΩv,zi(z) + log(|ti(z)|v)) .

Cette norme croît lorsque Ωv est remplacé par un ouvert plus petit. Nous renvoyons
à Bost (1999); Bost & Chambert-Loir (2009); Thuillier (2005) pour plus de
détails.

Comme on a supposé que Ωv contien le disques ouvert de centre zi et de rayon
exp(− log(Sv(Ĉi))), on a les inégalités, pour tout i ∈ I,

(2.4) gΩv,zi(z) > log(Sv(Ĉi)/|ti(z)|))

et

(2.5) − log(‖ϕv,∗(∂/∂ti)‖) > log(Sv(Ĉi)).

Pour toute place v de F, considérons alors la matrice Gv de type I × I dont le
coefficient (i, j) est donné par

G
v
i,j = gΩv,zi(zj)

si j 6= i, et par
G

v
i,i = lim

z→zi
(gΩv,zi(z) + log(|ti(z)|v))

si j = i, où ti est un paramètre local sur Ωv en zi tel que (ϕv)∗(∂/∂ti) = ξi.
Cette matrice ne dépend du choix des coordonnées locales ti que par le choix des

vecteurs ξi ∈ TCi. Précisément, si ξi est remplacé par ξ′i = aiξi, on aura log(|t′i(z)|)−
log(|ti(z)|) → − log(|ai|v) lorsque z → zi, de sorte que G

v est remplacée par la
matrice G ′v donnée par G ′v

i,i = Gv
i,i − log(|ai|v) et G ′v

i,j = Gv
i,j si j 6= i.

Elle est symétrique : voir (Rumely, 1989, p. 80) dans le cas archimédien et
(Thuillier, 2005, remarque 3.4.15) dans le cas non archimédien.

2.6. Capacités globales. — Comme les courbes Ĉi sont A-analytiques, la
somme G des matrices (Gv), lorsque v parcourt l’ensemble des places de S, est une
matrice de type I×I à coefficients dans R∪{+∞}, positive ou nulle (éventuellement
infinie) hors de la diagonale.

Notons qu’au contraire des matrices locales Gv, la matrice globale G ne dépend
plus du choix des vecteurs tangents ξi : lorsque ξi est changé en ξ′i = aiξi, le coeffi-
cient Gii est changé en

G
′
ii = Gii −

∑

v

log(|ai|v) = Gii

en vertu de la formule du produit.
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2.7. Théorie des jeux. — Soit

VG = sup
x∈∆I

inf
y∈∆I

〈x,Gy〉

la « valeur du jeu » donné par cette matrice, où ∆I est le simplexe des x ∈ R
+
I

tels que
∑

xi = 1. En théorie des jeux, les lignes et les colonnes de la matrice G

représentent les coups possibles pour les deux joueurs, Isaac et Jacob, et le nombre
réel Gi,j (éventuellement infini si i 6= j) situé sur la ligne i et la colonne j représente
le gain d’Isaac lorsqu’il joue le coup i et que Jacob répond par le coup j. Un point
x ∈ ∆I est classiquement interprété comme une « stratégie mixte » revenant à jouer le
coup i avec probabilité xi. Dans la formule précédente pour VG , l’expression 〈x,Gy〉
représente le gain moyen d’Isaac lorsqu’il adopte la stratégie mixte x et que Jacob
adopte la stratégie mixte y ; la borne inférieure sur y suivie de la borne supérieure
sur x signifie que la stratégie mixte de Jacob est de minimiser le gain d’Isaac, et
qu’Isaac cherche à le maximiser. Lorsque G est à valeurs finies, le théorème du
minimax de von Neumann (1928) affirme que la valeur VG est également donnée
par la formule (a priori plus grande)

VG = inf
y∈∆I

sup
x∈∆I

〈x,Gy〉.

Cette commutativité traduit l’équilibre du jeu : VG est effectivement le gain que
peut espérer Isaac face à toute stratégie mixte de Jacob.

Théorème 2.8. — Supposons VG > 0. Alors les courbes formelles Ĉi sont algé-
briques : il existe une plus petite courbe algébrique Y ⊆ X telle que pour tout i,
Pi ∈ Y(F) et Ĉi ⊆ ŶPi

.

Remarques 2.9. — (1) Dans le cas particulier où il n’y a qu’une courbe for-
melle Ci, l’ensemble I est réduit à l’élément i, la matrice G se réduit à la somme
des coefficients G

v
ii qui fournissent des normes v-adiques sur TĈi, analogues aux

métriques v-adiques capacitaires de Bost & Chambert-Loir (2009), de sorte
que G = d̂eg(TĈi), puis VG = d̂eg(TĈi). On retrouve alors le théorème 6.1 de
Bost & Chambert-Loir (2009).

En général, si i ∈ I, en prenant pour y l’unique élément de ∆I tel que yi = 1 et
en utilisant que les coefficients non diagonaux de la matrice G sont positifs ou nuls,
on obtient VG > d̂eg(TĈi). Autrement dit, dans le cadre du théorème 2.8 il est a
priori plus efficace de tenir compte que l’on a plusieurs points à disposition.

(2) La matrice G décroît lorsque les Ωv sont remplacés par des ouverts. La défini-
tion de VG prouve qu’elle décroît également. Le théorème obtenu est d’autant plus
« facile » à appliquer que les ouverts Ωv sont grands.

(3) Dans certains cas, on peut affirmer que la courbe Y est intègre : c’est en par-
ticulier le cas s’il existe une place v telle que la courbe Ωv soit connexe, Considérons
en effet une composante irréductible Z de Y et prouvons que Z = Y. Pour cela, il
suffit de démontrer que pour tout couple (i, j) dans I tel que Ĉi ⊆ Z, on a Ĉj ⊆ Z.
Soit f une fonction algébrique sur (un ouvert affine de X contenant Pj) qui est
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identiquement nulle sur Z et démontrons qu’elle s’annule sur Ĉj . Par hypothèse, la
fonction analytique ϕ∗

vf sur Ωv s’annule à l’ordre infini en zi, donc est identiquement
nulle sur Ωv, puisque Ωv est supposée connexe. Par suite, ϕ∗

vf s’annule sur Ĉj , et
donc f aussi.

D’après le principe du maximum, il est équivalent que les points zi soient contenus
dans une même composante connexe de Ωv, ou que Gv

i,j > 0 pour tout couple (i, j)

tel que i 6= j. Dans ce cas, on a G i,j > 0 pour tout couple (i, j) tel que i 6= j.
Plus généralement, supposons que la matrice G est irréductible au sens de la théo-

rie des chaînes de Markov et démontrons que la courbe Y est irréductible. Considé-
rons de nouveau une coposante irréductible Z de Y et démontrons que Z = Y. Par
définition d’une matrice irréductible, il suffit démontrer que pour tout couple (i, j)

dans I tel que i 6= j, Gi,j > 0 et Ĉi ⊆ Z, on a Ĉj ⊆ Z. Par hypothèse, il existe une
place v tel que gΩv,zi(zj) > 0, et les points zi, zj appartiennent à la même composante
connexe de Ωv. On en déduit comme précédemment que Ĉj ⊆ Z.

3. Algébrisation

La démonstration du théorème 2.8 utilise une technique d’approximation diophan-
tienne sous la forme de la méthode des pentes inventée par Bost (1996), mise en
œuvre dans cette direction par Bost (2001) et Bost & Chambert-Loir (2009).
On utilise également un raffinement inauguré par Herblot (2011) qui consiste à
ne pas dériver à la même vitesse en chaque point.

3.1. Réductions. — Il n’est pas restrictif de supposer que X soit projectif. Soit
Y le plus petit sous-schéma fermé de X tel que pour tout i, on ait Pi ∈ Y(F) et
Ĉi ⊆ ŶPi

. Quitte à remplacer X par Y, on peut supposer que Y = X. Il s’agit alors
de démontrer que dim(X) = 1.

Lemme 3.2. — Soit V′
G

un nombre réel tel que V′
G

< VG. Il existe un élément
a ∈ ∆I dont les coordonnées sont des nombres rationnels strictement positifs tel que∑

i aiGij > V′
G

pour tout j ∈ I.

Démonstration. — Par définition d’une borne supérieure, il existe x ∈ ∆I tel que
〈x,Gy〉 > V′

G
pour tout y ∈ ∆I, soit, de manière équivalente

∑
i xiGij > V′

G
pour

tout j ∈ I. Les fonctions x 7→
∑

i xiGi,j sont semi-continues inférieurement ; par
suite, tout vecteur a ∈ ∆I qui est assez proche de x vérifiera encore

∑
aiGij > V′

G

pour tout j. Il en existe en particulier dont les coordonnées sont rationnelles et
strictement positives.

3.3. — Rappelons que nous avons fixé un R-modèle projectif et plat X de X,
munissons-le d’un fibré en droites hermitien ample L ; notons L la restriction de L

à X.
Pour tout entier naturel N, l’espace des sections EN = Γ(X ,L ⊗N) est un R-

module projectif de type fini, de fibre générique EN = Γ(X,L⊗N).
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À toute place archimédienne σ de R, l’espace EN possède une norme naturelle
(« du sup »), notée ‖ · ‖σ,∞, déduite de l’évaluation ponctuelle des sections, et nous le
munirons de l’unique norme hermitienne ‖ · ‖σ dont la boule unité a volume minimal
parmi les normes qui majorent la norme ‖ · ‖σ,∞ (« norme de John », voir Gaudron

(2008); Chen (2012)). Cela fait de EN un R-fibré vectoriel hermitien EN.
Si n = dim(X), on rappelle le comportement asymptotique, quand N → +∞, du

rang et du degré arithmétique de ce fibré vectoriel hermitien : comme L est ample,
le théorème de Hilbert–Samuel s’écrit :

(3.4) rang(EN) ∼ degL(X)N
n.

D’autre part, une contrepartie arithmétique élémentaire de cet énoncé affirme l’exis-
tence d’un nombre réel c tel que

(3.5) d̂eg(EN) > −cNn+1

(Bost, 2001, proposition 4.4).

3.6. Évaluations. — Nous allons définir une filtration décroissante et exhaustive
de EN. Dans la méthode des pentes avec un seul point d’évaluation P, le k-ième cran
de la filtration Ek

N correspond aux éléments s ∈ EN dont la restriction à ĈP s’annule
à l’ordre k.

Disposant d’une famille de points (Pi)i∈I, nous allons nous donner une suite (ik)k>1

dans I, poser E0
N = EN et, pour k > 0, définir Ek+1

N comme l’ensemble des éléments
de Ek

N dont la restriction à Ĉik s’annule une fois de plus que ce qui était imposé au
cran précédent. Définissons des suites (ωi(k)) par

ωi(k) = Card({j ∈ {1, . . . , k} ; ij = i}) =
∑

16j6k

δij ,i,

où δ désigne l’indice de Kronecker ; on a donc ωi(k + 1) = ωi(k) + 1 si ik+1 = i, et
ωi(k + 1) = ωi(k) sinon. On a en particulier la relation.

∑

i∈I

ωi(k) = k.

De plus, pour tout entier k > 0, le sous-module Ek
N de EN est l’ensemble des élé-

ments s de EN tels que pour tout i ∈ I, la restriction de s à Ĉi s’annule à l’ordre ωi(k).
Par définition, pour k > 1, le sous-espace Ek

N est le noyau du morphisme d’évaluation

ϕk
N : E

k−1
N → T∗Ĉ

⊗ωik
(k)

ik
⊗ L⊗N(Pik).

Définissons maintenant la suite (ik).
Soit v un nombre réel tel que 0 < v < VG . D’après le lemme 3.2, il existe un

vecteur a ∈ ∆I à coordonnées strictement positives et rationnelles tel que (Ga)i > v
pour tout i.

On définit alors la suite (ik) par récurrence comme suit : si i1, . . . , ik sont choisis,
on prend pour ik+1 l’un des indices i pour lequel ωi(k)− kai est minimal.
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La construction garantit que les suites (ωi(k) − kai) sont bornées. Plus précisé-
ment :

Lemme 3.7. — Pour tout k ∈ N et tout i ∈ I, on a

1− Card(I) 6 ωi(k)− kai 6 1.

Démonstration. — On raisonne par récurrence sur k. Ces inégalités sont évidentes
lorsque k = 0, car le terme central est alors nul ; supposons k > 0 et que ces inégalités
soient satisfaites au rang k − 1. Puisque

∑
i∈I(ωi(k − 1) − (k − 1)ai) = 0, le choix

de ik entraîne que ωik(k − 1)− (k − 1)aik 6 0, d’où

ωik(k)− kaik = (ωik(k − 1)− kaik) + (1− aik) 6 1− aik 6 1.

Pour tout autre indice i, on a

ωi(k)− kai = (ωi(k − 1)− (k − 1)ai)− ai 6 ωi(k − 1)− (k − 1)ai 6 1,

compte tenu de l’hypothèse de récurrence. Puisque la somme, pour i ∈ I, des ωi(k)−
kai est nulle et que chacun est majoré par 1, ils sont tous minorés par 1−Card(I).

Corollaire 3.8. — Il existe un nombre réel c tel que pour tout k ∈ N et tout j ∈ I,
on ait ∑

i∈I

ωi(k)Gij > kV′
G − c.

Démonstration. — On écrit en effet
∑

i∈I

ωi(k)Gij = k
∑

i∈I

aiGij +
∑

i∈I

(ωi(k)− kai)ωi(k).

D’après le choix des ai, le premier terme est minoré par kV′
G

. D’après le lemme
précédent, le second est borné lorsque k varie.

3.9. — Puisque X est propre sur Spec(R), pour tout i, le point Pi ∈ X(F) donne
lieu à une section Pi : Spec(R) → X . L’image de P∗

i Ω
1
X /R dans T∗Ĉi est un sous-

R-module projectif de rang 1 de T∗Ĉi que l’on note (T∗Ĉi)X . On le munit également
de métriques hermitiennes aux places archimédiennes de F.

Dans ces conditions, pour tout i ∈ I et tout a ∈ N, le R-module projectif de
rang 1

(T∗Ĉi)
⊗a
X

⊗ P
∗
i L

⊗N,

est muni de métriques hermitiennes naturelles. Son degré d’Arakelov est égal à

−a d̂eg(TĈi)X +N d̂eg(P∗
i L ).
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3.10. — Compte tenu des choix faits, le morphisme d’évaluation ϕk
N possède, pour

toute place v de F, une semi-norme v-adique (réelle ou complexe si v est archimé-
dienne). Nous noterons hv(ϕ

k
N) le logarithme de cette semi-norme ; c’est un élément

de R ∪ {−∞}, négatif ou nul pour presque toute place v. Posons aussi

h(ϕk
N) =

∑

v

hv(ϕ
k
N).

C’est un élément de R ∪ {−∞}.

Proposition 3.11. — Soit v une place de F.

(1) Si v est non archimédienne, on a

hv(ϕ
k
N) 6 −ωik(k) log(SX ,v(Ĉik+1

)).

(2) Pour tout nombre réel ε > 0, il existe un nombre réel cv tel que l’on ait

hv(ϕ
k
N) 6 −

∑

i

ωi(k)G
v
i,ik

+Ncv + kε− ωik(k) log(‖dtik‖v)

pour tout N ∈ N et tout k ∈ N.

Démonstration. — La première majoration est une conséquence directe du
lemme 3.3 de Bost (2001) ; voir aussi (Bost & Chambert-Loir, 2009, (6.3)).

La seconde est une variante de (Bost, 2004, prop. 3.6) dans le cas archimédien,
et de (Bost & Chambert-Loir, 2009, prop. 5.15) dans le cas ultramétrique, mais
requiert de nouveaux arguments.

Soit ε un nombre réel > 0. Puisque les fonctions de Green gΩv,zi tendent vers 0 à
l’infini, il existe dans Ωv,

– Si v est archimédienne, une surface de Riemann compacte à bord W n’ayant
aucune composante sans bord ;

– Si v est non archimédienne, un domaine analytique compact W sans composante
propre ;

en dehors duquel ces fonctions de Green sont toutes majorées par ε ; en particulier,
W contient les points zi. Dans le cas non archimédien, W est alors affinoïde, donc son
groupe de Picard est de torsion, car le corps résiduel de Fv est fini (van der Put,
1980) ; on choisit un entier d > 1 tel que le fibré en droites ϕ∗

vL|
⊗d
W soit trivial. Dans

le cas archimédien, le groupe de Picard de W est trivial ; on pose d = 1.
Choisissons maintenant une trivialisation σ de ϕ∗

vL|W
⊗d. Comme W est compact,

la norme de σ est bornée inférieurement et supérieurement sur W ; posons cv =
1
d
sup(log(‖σ‖))− 1

d
inf(log(‖σ‖)).

Après ces préparatifs, considérons maintenant s ∈ Ek
N. Pour tout i ∈ I, la restric-

tion de s à Ĉi s’annule à l’ordre ωi(k) en Pi, par définition de Ek
N, donc ϕ∗

vs s’annule
à l’ordre ωi(k) en zi. En particulier, le développement formel de ϕ∗

vs au voisinage du
point zik s’écrit

ϕ∗
vs = uϕ∗

vt
ωik(k)

ik
+ . . . ,
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où u ∈ LN(Pik), et la définition du morphisme d’évaluation ϕk
N entraîne l’égalité

ϕk
N(s) = (dtik)

ωik
(k) ⊗ u

dans T∗(Ĉi)
⊗ωik

(k) ⊗ L(Pik)
⊗N.

Nous allons majorer ‖u‖ à l’aide du principe du maximum. Observons que ϕ∗
vs

d⊗
σ−N est une fonction analytique sur W qui, pour tout i, s’annule à l’ordre d ωi(k)
en zi. La fonction

log(|ϕ∗
vs

d ⊗ σ−N|) + d
∑

i

ωi(k)gΩv,zi

sur W est alors sous-harmonique, continue, et majorée par

d log(‖s‖v,∞) + N sup
z∈W

log(
∥∥σ−1(z)

∥∥) + d
∑

i

ωi(k)ε

= d log(‖s‖v,∞)−N inf
z∈W

log(‖σ(z)‖) + d kε

au bord de W. D’après le principe du maximum, cette expression majore sa valeur
en zik , qui vaut, par définition,

d log(‖u‖)− N log(‖σ(zik)‖)

+ d ωik(k) lim
z→zik

(
gΩv,zik

(z) + log(|ϕ∗
vtik |(z))

)

+ d
∑

i 6=ik

ωi(k)gΩv,zi(zik)

= d log(‖u‖)−N log(‖σ(zik)‖) + d
∑

i

ωi(k)G
v
i,ik

,

de sorte que

log(‖u‖) 6 Ncv −
∑

i

ωi(k)G
v
i,ik

+ kε+ log(‖s‖v,∞).

In fine, on a donc

hv(ϕ
k
N) 6 log(‖u‖) + ωik(k) log(‖dtik)‖)− log(‖s‖v,∞)

6 Ncv + kε− ωik(k) log(‖dtik)‖)−
∑

i

ωi(k)G
v
i,ik

.

Cela conclut la preuve de la seconde inégalité de la proposition 3.11.

Corollaire 3.12. — Il existe un nombre réel c′ tel que, pour tout nombre réel ε > 0,
il existe un nombre réel c tel que l’on ait, pour tout N ∈ N et tout k ∈ N, l’inégalité

h(ϕk
N)− ωik(k) d̂eg(T

∗Ĉik) 6 −kV′
G
+ kc′ε+Nc.
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Démonstration. — Rappelons que nous avons choisi la famille (ai)i∈I de sorte que∑
i aiGij > V′

G
pour tout j ∈ I. Il existe donc un ensemble fini S de places de F

contenant les places archimédiennes tel que
∑

v∈S

∑

i

aiG
v
ij > V′

G

et
−
∑

v 6∈S

log(SX ,v(Ĉj)) 6 ε

pour tout j ∈ I. On suppose également que ‖dti‖v = 1 pour tout i ∈ I et toute
place v 6∈ S. En appliquant les estimées de la proposition 3.11, suivant que v 6∈ S,
ou que v ∈ S (en remplaçant ε par ε/Card(S)), on en déduit qu’il existe une famille
finie (cv)v∈S de nombres réels telle que

h(ϕk
N) =

∑

v

hv(ϕ
k
N)

6 −ωik(k)
∑

v/∈S

log(SX ,v(Ĉik+1
))

−
∑

i∈I

ωi(k)
∑

v∈S

G
v
i,ik

+N
∑

v∈S

cv + kε− ωik(k)
∑

v

log(‖dtik‖v).

Dans cette expression, on commet une erreur bornée en remplaçant ωi(k) par kai
(lemme 3.7). On obtient alors une majoration de la forme

h(ϕk
N)− ωik(k) d̂eg(T

∗(Ĉik)X ) 6 −kV′
G
+O(kε) + O(N),

comme il fallait démontrer.

3.13. Inégalité de pentes. — L’inégalité de pentes de (Bost, 1996, prop. 4.6)
associée à la filtration (Ek

N) de EN et aux morphismes ϕk
N s’écrit alors

(3.14) d̂eg(EN) 6
∞∑

k=1

rang(Ek−1
N /Ek

N)×

(
h(ϕk

N)− ωik(k) d̂eg(TĈik)X +N d̂eg(P∗
ik
L )

)
.

Choisissons ε > 0 assez petit pour que V′
G
− c′ε > 0. En reportant l’inégalité du

corollaire 3.12, on obtient donc

(3.15) − d̂eg(E k
N) 6

∞∑

k=1

rang(Ek−1
N /Ek

N)(−k(V′
G
− c′ε) + Nc +N d̂eg(P∗

ik
L )).

Compte-tenu des estimations (3.4) et (3.5), il existe donc un nombre réel κ tel que

(3.16)
∞∑

k=1

k rang(Ek−1
N /Ek

N) 6 κNn+1.

Nous allons en déduire que n = 1, c’est-à-dire que X est une courbe.
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Par sommation d’Abel, on a en effet
∞∑

k=1

k rang(Ek−1
N /Ek

N) =

∞∑

k=0

rang(Ek
N).

D’autre part, puisque rang(Ek−1
N /Ek

N) 6 1, on a

rang(Ek
N) > sup(rang(EN)− k, 0),

d’où
∞∑

k=1

k rang(Ek−1
N /Ek

N) >

rang(EN)∑

k=1

(rang(EN)− 1)

=
1

2
rang(EN)(1 + rang(EN)).

L’inégalité (3.15) implique alors une majoration N2n = O(Nn+1), d’où n = 1, ce qui
conclut la démonstration du théorème 2.8.

4. Rationalité

4.1. — Le second théorème de cet article est un énoncé de rationalité de fonctions
formelles. On considère une courbe X, lisse, géométriquement connexe et projective
sur le corps de nombres F, une famille finie (Pi)i∈I de points rationnels de X et, pour
tout i ∈ I, une fonction formelle fi sur X le long de Pi, c’est-à-dire un élément de
ÔX,Pi

.
On suppose que pour toute place v de F, il existe un voisinage analytique Ωv de

la réunion des Pi dans la courbe Fv-analytique Xv et une fonction méromorphe fv
sur Ωv dont le développement de Taylor en Pi coïncide avec fi, pour tout i ∈ I.

On fait en outre une hypothèse de nature adélique, qu’il existe un modèle propre
et lisse X de X sur un sous-anneau de type fini R de F de corps des fractions F et
des sections Pi : Spec(R) → X prolongeant les points Pi, de sorte que, d’une part
chaque fi définisse une fonction formelle de X̂Pi

, et d’autre part pour toute place
finie v dominant R, la courbe Ωv soit l’ouvert de Xv formé des points ayant même
image, par l’application de réduction Xv → Xkv , que l’un des points Pi. (Ici, kv est
le corps résiduel de R en v.)

4.2. — Comme aux paragraphes précédents, les diverses théories du potentiel four-
nissent des matrices Gv de type I× I, pour toute place v, d’où on tire, de la même
façon, leur somme G et la valeur du jeu VG . Toutefois, ces matrices disposent main-
tenant d’une interprétation arithmétique plus claire : pour toute place v et toute
place i, la fonction de Green gΩv,Pi

définit une métrique v-adique sur le fibré en
droites OX(Pi) sur X, et Gi,j est le degré d’Arakelov de P

∗
j OX(Pi). Ainsi, G est

la matrice d’un « accouplement de hauteurs capacitaire » associé aux Ωv et aux
points Pi.
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Théorème 4.3. — Supposons VG > 0. Il existe alors une fonction rationnelle f
sur X de développement formel fi en Pi, pour tout i ∈ I.

Dans le cas particulier où X est la droite projective, on retrouve la première partie
du théorème 5.2.2 de Cantor (1980). (La seconde partie de ce théorème affirme
que la condition VG < 0 est nécessaire ; nous n’avons pas étudié sa généralisation
au cas des courbes de genre arbitraire.)

Lorsque X est la droite projective et où l’ensemble I est réduit à un élément, on
obtient le classique théorème de Pólya–Bertrandias, lui-même une élaboration du
théorème de Borel–Dwork.

Lorsque l’ensemble I est réduit à un élément, on retrouve le théorème 7.9
de Bost & Chambert-Loir (2009) dont nous reprenons le schéma de démonstra-
tion.

4.4. — La première étape de la démonstration consiste à observer que les fonctions
formelles fi sont algébriques sur le corps F(X) des fonctions rationnelles sur X.

Pour i ∈ I, posons Qi = (Pi, fi(Pi)) ; c’est un point rationnel de X × P1. Le
graphe des fonctions formelles (fi) fournit un sous-schéma formel Γ̂ de Y = X×P1

supporté par la famille finie (Qi)i∈I. Par hypothèse, ce sous-schéma formel est la
fibre générique d’un sous-schéma formel lisse d’un schéma de la forme X ⊗R P1, où
X est un modèle propre et lisse de X sur un sous-anneau de type fini de F. Il est
en particulier A-analytique.

Pour toute place v de F, la fonction méromophe fv définit un morphisme de Ωv

dans Yv qui induit, au voisinage de tout point zi, un isomorphisme du complété
formel de Ωv en zi sur le germe formel Γ̂Qi,Fv

.
Notant C l’adhérence de de Zariski de Γ̂ dans Y, il résulte donc du théorème 2.8

que C est une courbe.

4.5. — Soit X′ la normalisée de C et et soit p : X′ → X la composition du morphisme
de normalisation et de la première projection. Puisque le schéma formel Γ̂ est lisse,
c’est une réunion de branches formelles de C. Il existe ainsi une famille (P′

i)i∈I de
points rationnels de X′ telle que le morphisme p induise, pour tout i, un isomorphisme
du complété formel de X′ en P′

i sur le complété formel de X en Pi. Comme Ωv est
lisse, la fonction méromorphe fv se relève en un morphisme f ′

v : Ωv → X′
v, et les

fonctions formelles fi en des sections formelles f ′
i : X̂Pi

→ X̂′
P′

i
de p.

Pour démontrer le théorème 4.3, il suffit de prouver que p est un isomorphisme.
Notons en effet f : X → P1 la composition de l’isomorphisme réciproque q, du
morphisme de normalisation et de la seconde projection. Par construction, f se
factorise par l’adhérence de Γ̂ dans Y, pour la topologie de Zariski, de sorte que
pour tout i, le complété formel de f en Pi s’identifie à la fonction formelle fi, ce
qu’il fallait démontrer.
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4.6. — Nous avons évoqué avant l’énoncé du théorème 4.3 que la matrice G est
associée à un accouplement en théorie d’Arakelov. Donnons maintenant quelques
précisions sur sa définition.

Il y plusieurs façons de construire cet accouplement de hauteurs qui généralise
la théorie d’Arakelov originelle. Le point de vue que nous adoptons ici requiert la
théorie W1 de Bost (1999) aux places archimédiennes ; aux places non archimé-
diennes, on peut la formuler en termes de modèles entiers ainsi que nous l’avions
fait dans (Bost & Chambert-Loir, 2009) mais je préfère maintenant la présenta-
tion développée par Thuillier (2005) qui repose sur la théorie de Berkovich. Nous
notons P̂ic(X) le groupe abélien des fibrés en droites munis de métriques continues et
W1-régulières tel que défini en (Thuillier, 2005, 4.2.2), muni de la forme bilinéaire
symétrique 〈·, ·〉 construite dans Thuillier (2005, 4.3).

Pour tout i, le fibré en droite OX(Pi) muni des métriques capacitaires données par
les ouverts Ωv fournit un élément P̂i de ce groupe abélien (Thuillier, 2005, 4.3.11),
et même de son sous-monoïde défini par Zhang (1995) des fibrés en droites amples
muis de métriques intégrables.

Puor tout couple (i, j), on a alors Gi,j = 〈P̂i, P̂j〉.

Proposition 4.7. — Pour tout couple (i, j) d’éléments de I tels que i 6= j, on a
〈P̂i, P̂j〉 > 0.

Démonstration. — Le lemme 3.2 fournit une famille (ai)i∈I d’entiers strictement
positifs tels que 〈

∑
i aiP̂i, P̂j〉 > 0 pour tout j ∈ I. Posons D̂ =

∑
i aiP̂i. C’est un

élément big et nef de P̂ic(X).
L’assertion à démontrer est ainsi un cas particulier de l’analogue en théorie d’Ara-

kelov du lemme 2 de Ramanujam (1972), où l’on remplace le théorème de l’indice
de Hodge pour les surfaces par sa variante en théorie d’Arakelov.

Proposition 4.8. — La courbe X′ est géométriquement intègre.

Démonstration. — Puisqu’elle est lisse et qu’elle contient un point rationnel, il suffit
de prouver qu’elle est irréductible. D’après le lemme précédent, la matrice G vérifie
Gi,j > 0 pour tout couple (i, j) tel que i 6= j ; elle est en particulier irréductible. La
remarque 2.9, (3), entraîne donc que la courbe C est irréductible. Il en est donc de
même de X′.

4.9. — Nous pouvons maintenant conclure la démonstration du théorème 4.3.
Comme nous l’avions vu dans la démonstration de la proposition 4.7, la stricte

positivité de la valeur VG du jeu de matrice G entraîne qu’il existe une famile (ai)i∈I
d’entiers strictement positifs tels que 〈

∑
i aiPi,Pj〉 > 0 pour tout j ∈ I. L’élément

D̂ =
∑

i aiPi de P̂ic(X) est alors numériquement effectif et vérifie 〈D,D〉 > 0. La
proposition 7.5 de Bost & Chambert-Loir (2009) entraîne alors que f est un
isomorphisme.
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