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Le compactifié d’Alexandrov î(E) de i(E) . . . . . . . . . . . 19
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Anneaux locaux henséliens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
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2.2 Algèbre commutative graduée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
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Réduction à la Temkin : le cas local . . . . . . . . . . . . . . . . 159
Espaces quasi-lisses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
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L’arbre compact î(k) se plonge dans P1,an
k . . . . . . . . . . . . 182

La courbe P1,an

k̂a
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Algébrisation des courbes formelles propres . . . . . . . . . . . . 220

4 Étude locale des courbes analytiques 223

4.1 Chirurgie sur les courbes analytiques . . . . . . . . . . . . . . . . 223

Prolongement d’un revêtement étale . . . . . . . . . . . . . . . 223

La chirurgie proprement dite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224

4.2 Branches et valuations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
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Courbes compactes de squelette analytique vide . . . . . . . . . 314
Les nœuds du squelette analytique . . . . . . . . . . . . . . . . 315
Courbes compactes de squelette analytique non vide . . . . . . 316
Deux exemples en genre 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319
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(Trop brève) introduction

Le but de cette monographie, qui est très loin d’être sous sa forme définitive,
est de procéder à une étude systématique des courbes analytiques au sens
de Berkovich sur un corps ultramétrique complet. Nous considèrerons comme
connues et utiliserons librement, sans références les définitions et propriétés
générales des espaces de Berkovich. Nous renvoyons plus précisément aux textes
fondateurs [1] et [2], ainsi qu’aux travaux de l’auteur [5] et [7] sur la théorie de
la dimension, la notion d’espace quasi-lisse ou celle de composante irréductible.
Nous ferons également un grand usage de la théorie de la réduction (graduée)
des germes d’espaces analytiques due à Temkin ([9]).

Au chapitre 4 de [1], Berkovich donne une première description des courbes
analytiques en se fondant sur le théorème de réduction semi-stable. Dans le
présent texte, nous changeons de point de vue : nous nous livrons à une étude
directe locale et globale des courbes analytiques, ce qui nous permet de montrer
que toute courbe admet une triangulation (5.1.13, théorème 5.1.14), et nous en
déduisons le théorème de réduction semi-stable (6.4.3).

Nous avions déjà introduit et utilisé la notion de triangulation dans des
travaux antérieurs sur la comparaison entre cohomologies étale et topologique
d’une courbe analytique ([6]), mais nous avions alors adopté l’approche classique
consistant à construire une triangulation à partir d’un modèle semi-stable et non
l’inverse comme nous le faisons ici.

Insistons sur le fait que ce travail est encore en chantier, et que nous sommes
conscients qu’il n’est pas publiable en l’état (il pèche notamment par manque
criant de références à la littérature existante). Mais comme il a d’ores et déjà
été utilisé et cité ([3], [4], [8]), il nous a semblé préférable de le rendre accessible
de manière pérenne en le déposant sur arXiv .
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Chapitre 1

Topologie : la théorie des
graphes réels

1.1 Généralités

Nous allons rappeler quelques faits élémentaires que nous utiliserons
librement par la suite.

(1.1.1) Si U est une partie d’un espace topologique X , on notera U
X

(resp. ∂XU) l’adhérence (resp. le bord) de U dans X ; on écrira simplement U
et ∂U s’il n’y a pas d’ambigüıté sur l’espace ambiant.

(1.1.2) Nous dirons qu’une application continue ϕ : Y → X entre espaces
topologiques est compacte si ϕ−1(K) est compact pour tout compact K de Y ;
une application compacte dont le but est localement compact est fermée.

(1.1.3) Si G est un groupe topologique agissant sur un espace topologique X il
sera toujours sous-entendu, sauf mention expresse du contraire, que G×X → X
est continue.

(1.1.4) Soit ϕ : Y → X une application continue et compacte entre espaces
topologiques séparés et localement connexes.

(1.1.4.1) Soit x un point de X et soit y un antécédent de x isolé dans ϕ−1(x).
Si U est un voisinage ouvert connexe de x, on notera ϕ−1(U)y la composante
connexe de y dans ϕ−1(U) ; on dira que ϕ−1(U) isole y si y est le seul antécédent
de x sur ϕ−1(U)y ; si ϕ−1(x) est discrète, on dira que ϕ−1(U) sépare les
antécédents de x s’il isole chacun d’eux.

Les ouvert de la forme ϕ−1(U), où U est un voisinage ouvert connexe de x,
forment une base de voisinages de la fibre ϕ−1(x) ; par conséquent, si U est un
voisinage ouvert suffisamment petit de x et si ϕ−1(x) est finie alors ϕ−1(U)
sépare les antécédents de x.

(1.1.4.2) Supposons que ϕ est de plus ouverte. Si U est un ouvert de X et
si V est une composante connexe de ϕ−1(U) alors ϕ(V ) est une partie, connexe
non vide, ouverte et fermée de U ; c’en est donc une composante connexe ; en
particulier, si U est lui-même connexe on a ϕ(V ) = U .

9



10 Graphes réels

(1.1.5) Soit X un espace topologique connexe et localement connexe, soit E
un sous-ensemble fermé et non vide de X , et soit U un ouvert contenu dans X \
E. Nous utiliserons systématiquement et de façon implicite l’équivalence des
propriétés suivantes :

i) U est une composante connexe de X \ E ;
ii) U est connexe, non vide et ∂U ⊂ E ;
iii) U est connexe, non vide, et ∂U est non vide et contenu dans E.

Justifions-la brièvement : si i) est vraie alors U est connexe, non vide, et
fermée dans X \ E, d’où ii) ; si ii) est vrai le bord de U ne peut être vide car
sinon l’ouvert non vide U de X serait également fermé, contredisant la connexité
de X ; et si iii) est vraie alors U est une partie ouverte, connexe, non vide et
fermée de X \ E, d’où i).

(1.1.6) Soit ϕ : Y → X une surjection continue entre espaces topologiques
et soit R la relation d’équivalence sur Y dont les classes sont les fibres de ϕ.
Si Y est quasi-compact et si X est séparé la flèche naturelle Y/R → X est un
homéomorphisme.

(1.1.7) Soit ϕ : Y → X une application continue entre espaces topologiques
séparés. Les conditions suivantes sont équivalentes :

i) X est localement compact et ϕ est compacte ;
ii) tout point de X possède un voisinage compact dont l’image réciproque

est compacte.

En effet, il est clair que i)⇒ ii). Réciproquement, supposons que ii) soit
satisfaite ; cela entrâıne immédiatement la locale compacité de X . Soit K un
compact de X ; en vertu de l’hypothèse ii), o, peut le recouvrir par un nombre fini
de compacts Ki tels que ϕ−1(Ki) soit compact pour tout i. L’image réciproque
de K est alors fermée dans le compact

⋃
p−1(Ki), et est donc elle-même

compacte.

Supposons que ces conditions sont satisfaites, et que ϕ est de surcrôıt
surjective. Soit X ′ une partie de X dont l’image réciproque Y ′ est fermée. Si V
est un compact de X alors V ∩ X ′ est égal à ϕ(Y ′ ∩ ϕ−1(V )) ; comme Y ′ est
fermé et ϕ−1(V ) compact, V ∩X ′ est compact. Joint à la compacité locale de X ,
ceci entrâıne que X ′ est fermé ; par conséquent, X s’identifie au quotient de Y
par la relation d’équivalence dont les classes sont les fibres de ϕ.

(1.1.8) Soit X un espace topologique localement connexe et soit G un
groupe topologique agissant sur X . Si U est une composante connexe de X
le stabilisateur de U est un sous-groupe ouvert de G : pour le voir, il suffit de
choisir un point x sur U et de remarquer que le stabilisateur en question est
l’image réciproque de U par l’application g 7→ g.x.

(1.1.9) Soit X un espace topologique séparé et localement compact et soit G

un groupe topologique compact agissant sur X . Nous allons montrer que X/G
est séparé et localement compact, et que la flèche X → X/G est ouverte et
compacte.

(1.1.9.1) Le quotient X/G est séparé. Soient x et y deux points distincts
de X/G. Ils correspondent à deux orbites distinctes G.ξ et G.η de G. Par
compacité de G et par séparation et locale compacité de X , il existe un voisinage
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ouvert V de ξ tel que V soit compact et ne rencontre pas G.η. Le sous-
ensemble G.V de X est l’image de la partie compacte G × V de G × X , et
est donc compact ; son complémentaire W dans X est un ouvert G-invariant qui
contient G.η ; par ailleurs, G.V est un ouvert G-invariant qui contient G.x et ne
rencontre pas W .

Si l’on note V ′ (resp.W ′) l’image de V (resp.W ) sur X/G alors V ′ (resp.W ′)
est un voisinage ouvert de x (resp. y), et V ′ ∩W ′ = ∅ ; par conséquent, X/G est
séparé.

(1.1.9.2) Le quotient X/G est localement compact et X → X/G est compacte.
Soit x ∈ X/G ; il correspond à une orbite G.ξ de G. Choisissons un voisinage
compact Ω de ξ ; le sous-ensemble G.Ω de X est compact (en tant qu’image
de G × Ω), stable sous G, et est un voisinage de G.ξ ; son image Ω′ sur X/G
est alors un voisinage de x qui est compact puisque G.Ω est compact et X/G
séparé ; de plus, l’image réciproque de Ω′ sur X est par construction égale à G.Ω,
et est en particulier compacte. On déduit alors de 1.1.7 que X/G est localement
compact et que X → X/G est compacte.

(1.1.9.3) La flèche quotient X → X/G est ouverte. Soit U un ouvert de X
et soit V son image sur X/G. L’image réciproque de V sur X cöıncidant avec
l’ouvert G.U de X , le sous-ensemble V de X/G en est une partie ouverte.

(1.1.9.4) Remarque. Soit H un sous-groupe compact de G ; de ce qui précède
(appliqué aux flèches quotients X → X/G et X → X/H) et de la surjectivité
de X → X/H, on déduit que X/H → X/G est compacte et ouverte.

(1.1.10) Soit X un espace topologique localement connexe, soit V une partie
fermée de X dont le bord est fini, et soit Y une partie connexe de X dont
l’intersection avec V est localement connexe. Sous ces hypothèses, V ∩ Y a un
nombre fini de composantes connexes.

En effet, si Y ⊂ V c’est évident ; supposons maintenant que Y n’est pas
contenu dans V , et soit Z une composante connexe de Y ∩ V ; comme Z est
fermée dans Y ∩ V , elle est fermée dans Y .

Supposons que Z ∩∂V = ∅ ; dans ce cas, Z serait un ouvert de Y ∩ (V \∂V ),
donc un ouvert de Y ; par connexité de Y , on aurait Z = Y et donc Y ⊂ V , ce
qu’on a exclu. Il s’ensuit que Z rencontre ∂V ; comme celui-ci est fini, Y ∩ V a
un nombre fini de composantes connexes.

(1.1.11) Si X est un espace topologique séparé et connexe par arcs, il est
connexe par arcs injectifs.

1.2 L’arbre des boules d’un espace
ultramétrique E

Définition de l’espace ℵ(E) des boules de E

(1.2.1) Soit (E, d) un espace métrique ; on suppose que la distance d est
ultramétrique. Pour tout a ∈ E et tout r > 0 on note B(a, r) (resp. Bo(a, r))
la boule fermée (resp. ouverte) de E de centre a et de rayon r.

(1.2.1.1) On se donne un ensemble de symboles ζa,r indexé par E × R+ ; on
vérifie que la relation R pour laquelle ζa,rRζb,s si et seulement si r = s et
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d(a, b) 6 r est une relation d’équivalence, et l’on note ℵ(E) l’ensemble quotient.
La relation ≪ ζa,r 6 ζb,s si et seulement si r 6 s et d(a, b) 6 s ≫ passe au
quotient et induit sur ℵ(E) une relation d’ordre (partiel).

Soit x ∈ ℵ(E) ; on peut l’écrire ζa,r pour un certain a et un certain r. Il résulte
de la définition que le réel r ne dépend que de x, et pas de l’écriture choisie.
On l’appelle le rayon de x, et on le note ρ(x) ; l’application ρ est croissante.
Si a ∈ E alors a 6 x si et seulement si x = ζa,ρ(x) ; si a 6 x alors l’ensemble des
éléments de E majorés par x est égal à B(a, ρ(x)).

(1.2.1.2) L’application a 7→ ζa,0 définit une bijection de E sur l’ensemble des
points de rayon nul de ℵ(E).

(1.2.1.3) Soit a ∈ E et soit r > 0. Si y est un point de ℵ(E) qui majore ζa,r
alors y = ζa,ρ(y). Il s’ensuit que si F est une châıne, c’est-à-dire une partie
totalement ordonnée de ℵ(E) alors ρ induit une injection croissante de F
dans R+. Nous dirons qu’une châıne F est ouverte saturée (resp. fermée saturée)
si ρ(F ) est de la forme ]r; +∞[ (resp. [r; +∞[) pour un certain r > 0.

(1.2.1.4) Lien avec les vraies boules de E. Si a ∈ E et si r > 0, il résulte
des définitions que la boule fermée B(a, r) ne dépend que de ζa,r. On vérifie
immédiatement que l’application ζa,r 7→ B(a, r) est croissante, mais elle n’est
pas injective en général. En effet, on a B(a, r) = B(b, s) si et seulement si

(i) d(a, b) 6 min(r, s)

et

(ii) ∀c ∈ E, (d(a, c) 6 r ⇐⇒ d(a, c) 6 s).

La condition (i) équivaut à la conjonction des deux égalités ζa,r = ζb,r
et ζa,s = ζb,s, et implique que ζa,r et ζb,s sont comparables ; ils sont alors
égaux si et seulement si r = s. Mais la condition (ii) signifie seulement que
l’application d(a, .) ne prend aucune valeur dans ]min(r, s); max(r, s)] ; cela peut
se produire même si r 6= s, c’est-à-dire même si min(r, s) < max(r, s). Notons
toutefois que si max(r, s) appartient à l’image de d(a, .) alors dire que d(a, .) ne
rencontre pas ]min(r, s); max(r, s)] signifie que min(r, s) = max(r, s), c’est-à-dire
que r = s.

En conséquence, si B(a, r) = B(b, s) et si max(r, s) appartient à l’image
de d(a, .) alors ζa,r = ζb,s.

Une compactification partielle : l’espace i(E) des châınes
ouvertes saturées de ℵ(E)

On note i(E) l’ensemble constitué des châınes ouvertes saturées de ℵ(E),
muni de la relation d’ordre opposée à celle de l’inclusion. Pour des raisons
psychologiques, on préfèrera souvent penser à i(E) comme à un ensemble de
points limite de ℵ(E) plutôt que comme à un sous-ensemble de P(ℵ(E)) ;
il arrivera donc que l’on parle de la châıne ouverte saturée F de ℵ(E) qui
correspond à un point x de i(E).

Si x = ζa,r est un élément de ℵ(E) l’ensemble des majorants stricts ℵ(E)>x

de x dans ℵ(E) est égal à {ζa,s}s>r ; c’est une châıne ouverte saturée.
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Soient x et y deux points de ℵ(E). Si x 6 y alors ℵ(E)>y ⊂
ℵ(E)>x. Réciproquement, supposons que ℵ(E)>y soit contenue dans ℵ(E)>x.
Écrivons x = ζa,r et y = ζb,s. L’inclusion ℵ(E)>y ⊂ ℵ(E)>x assure que pour
tout t > s, on a ζa,r 6 ζb,t, c’est-à-dire r 6 t et d(a, b) 6 t ; il s’ensuit que r 6 s
et d(a, b) 6 s ; par conséquent, x 6 y.

Si x ∈ ℵ(E), vérifions que le point x est la borne inférieure de ℵ(E)>x (ce qui
montrera en particulier que x est uniquement déterminé par ℵ(E)>x). C’en est
clairement un minorant. Donnons-nous maintenant un minorant y de ℵ(E)>x ;
comme ce dernier est une châıne ouverte saturée, il n’a pas de plus petit élément
et ne contient donc pas y ; il s’ensuit que ℵ(E)>x ⊂ ℵ(E)>y, et donc que y 6 x
(cf. supra) ; on a donc bien ainsi x = inf ℵ(E)>x.

Il résulte de ce qui précède que x 7→ ℵ(E)>x définit un isomorphisme
d’ensembles ordonnés de ℵ(E) sur un sous-ensemble de i(E), sous-ensemble que
l’on identifiera désormais par ce biais à ℵ(E) ; en vertu de 1.2.1.2, on considérera
également E lui-même comme un sous-ensemble de i(E).

Si F est une châıne ouverte saturée de ℵ(E) et si ρ(F ) =]r; +∞[ on
définit le rayon de F comme étant égal à r ; si F est de la forme ℵ(E)>x

pour un certain x ∈ ℵ(E), le rayon de F est égal à celui de x : on a ainsi
prolongé la fonction croissante ρ : ℵ(E) → R+ en une fonction strictement
croissante i(E) → R+ que l’on note encore ρ.

Il existe une notion de châıne ouverte saturée (resp. fermée saturée) de i(E) :
il suffit de décalquer verbatim les définitions données sur ℵ(E) ; toute châıne
ouverte saturée (resp. fermée saturée) de ℵ(E) est encore une châıne ouverte
saturée (resp. fermée saturée) de i(E).

(1.2.1.5) Soit F une châıne saturée de ℵ(E) et soit y ∈ F . Les sous-
ensembles F>y et ℵ(E)>y sont deux châınes ouvertes saturées dont l’image
par ρ est égale à ]ρ(y); +∞[ ; comme F>y ⊂ ℵ(E)>y , on a F>y = ℵ(E)>y.

(1.2.1.6) Soit x ∈ i(E) et soit F la châıne ouverte saturée de ℵ(E) qui
lui correspond. Nous allons montrer que i(E)>x cöıncide avec F , et est en
particulier une châıne ouverte saturée de i(E) contenue dans ℵ(E).

Montrons que F ⊂ i(E)>x. Soit y ∈ F ; d’après le 1.2.1.5, l’ensemble F>y

est égal à ℵ(E)>y ; on a donc ℵ(E)>y ⊂ F , et cette inclusion est stricte
puisque y n’appartient pas à ℵ(E)>y. Comme les points de i(E) correspondant
aux châınes saturées ℵ(E)>y et F sont respectivement y et x, il vient y > x ;
par conséquent, F ⊂ i(E)>x.

Montrons que i(E)>x ⊂ F . Soit y ∈ i(E)>x et soit G la châıne ouverte
saturée de ℵ(E) qui lui correspond. Comme y > x, la châıne G est contenue
strictement dans F , et possède de ce fait une borne inférieure z dans F . La
châıne G est alors égale à F>z, et donc à ℵ(E)>z en vertu de 1.2.1.5. Le point
de i(E) qui correspond à G est par conséquent le point z de ℵ(E), ce qui signifie
que y = z, entrâıne que y ∈ F , et achève la démonstration.

(1.2.1.7) Soit F une châıne ouverte saturée de i(E) et soit y ∈ F . La
châıne F n’ayant pas de plus petit élément, il existe z ∈ F tel que z < y ;
par conséquent, y ∈ i(E)>z , lequel est contenu dans ℵ(E) d’après le 1.2.1.6.
Ainsi, F ⊂ ℵ(E) ; il s’ensuit que F est une châıne ouverte saturée de ℵ(E). Si x
est le point qui lui correspond dans i(E), il résulte de 1.2.1.6 que F = i(E)>x.
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Le point x est égal à la borne inférieure de F = i(E)>x. En effet, x est
un minorant de i(E)>x. Soit y un minorant de i(E)>x ; comme F n’a pas de
plus petit élément, y /∈ F ; il s’ensuit que i(E)>x ⊂ i(E)>y , ce qui signifie,
compte-tenu de 1.2.1.6, que y 6 x et achève la preuve.

(1.2.2) Notons quelques conséquences de ce qui précède.

(1.2.2.1) L’application x 7→ i(E)>x (resp. x 7→ i(E)>x) établit un
isomorphisme d’ensembles ordonnés entre i(E) et l’ensemble de ses châınes
saturées ouvertes (resp. fermées), dont la réciproque envoie une châıne sur sa
borne inférieure (resp. son plus petit élément) ; les châınes saturées ouvertes
de i(E) sont par ailleurs toutes contenues dans ℵ(E).

(1.2.2.2) Si F est une châıne saturée de i(E) et si y ∈ F alors F>y = i(E)>y :
on le voit en remarquant que ce sont deux châınes saturées comparables pour
l’inclusion et ayant même image par ρ.

(1.2.2.3) Si z ∈ i(E) − ℵ(E) ou si ρ(z) = 0, alors z est un élément minimal
de i(E). En effet, soit t 6 z.

La châıne ouverte saturée i(E)>t est contenu dans ℵ(E), et son image par ρ
est égale à ]ρ(t); +∞[ qui ne contient pas 0. Il s’ensuit que z ne peut appartenir
à i(E)>t, et l’on a donc t = z.

(1.2.2.4) Soient x et y deux éléments de i(E) tels que y > x. Le point y
appartient alors à la châıne ouverte saturée i(E)>x, laquelle est contenue
dans ℵ(E) ; on a en particulier y ∈ ℵ(E). De l’inégalité ρ(y) > ρ(x) > 0 il
vient ρ(y) > 0 ; par conséquent, y est de la forme ζa,r où a ∈ E et où r > 0.

(1.2.3) Il résulte de 1.2.2.1 que si x et y sont deux éléments de i(E), il
existe une châıne saturée les contenant si et seulement si ils sont comparables.
Supposons que ce soit le cas, et que l’on ait par exemple x 6 y ; et soit F une
châıne saturée les contenant. En vertu de 1.2.2.2, l’ensemble des points z de F
tels que x 6 z 6 y est égal à l’ensemble des points z de i(E) tels que x 6 z 6 y ;
il ne dépend donc pas de F , et nous le noterons [x; y]. On utilisera de même les
notations ]x; y[, ]x; y], [x; y[ dans un sens évident.

Si x ∈ i(E) on désignera par [x;∞[ (resp. ]x;∞[) la châıne saturée i(E)>x

(resp. i(E)>x).

Remarquons que si x et y sont deux points de i(E) et si ]y;∞[⊂ [x;∞[
alors y ∈ [x;∞[ ; c’est en effet évident si y = x ; et sinon, on a ]y;∞[⊂]x;∞[, ce
qui équivaut d’après 1.2.2.1 à l’inégalité x 6 y.

(1.2.4) On dira qu’une châıne F de i(E) est convexe si [x; y] ⊂ F pour tout
couple (x, y) d’éléments de F . Toute châıne saturée est convexe, et l’intersection
de deux châınes convexes est une châıne convexe.

(1.2.5) Soient x et y deux points de i(E). Nous allons montrer que
l’intersection des châınes saturées fermées [x;∞[ et [y;∞[ est une châıne saturée
fermée.

Cette intersection est non vide. Choisissons en effet x′ ∈]x;∞[ et y′ ∈]y;∞[ ;
les points x′ et y′ peuvent respectivement s’écrire ζa,r et ζb,s pour a, b, r et s
convenables (1.2.2.4). Si l’on pose R = max(r, s, , d(a, b)) alors ζa,R majore x′

et y′, et a fortiori x et y ; par conséquent, [x;∞[∩[y;∞[ 6= ∅.
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Si z est un point de i(E) majorant x et y alors [z;∞[⊂ [x;∞[∩[y;∞[, ce
qui montre que [x;∞[∩[y;∞[ est une châıne saturée. Enfin, si z est un point
de i(E) tel que ]z;∞[∈ [x;∞[∩[y;∞[ alors z ∈ [x;∞[∩[y;∞[ (fin du 1.2.3) ;
il en découle que la châıne saturée [x;∞[∩[y;∞[ est fermée, ce qui achève la
preuve.

On notera x ∧ y le plus petit élément de [x;∞[∩[y;∞[ ; on peut également
le définir comme la borne supérieure de {x, y}.

(1.2.6) Si a ∈ E et si r > 0, on note B(a, r) l’ensemble i(E)6ζa,r . Remarquons
que B(a, r) ne dépend que de ζa,r, et que ζa,r se retrouve à partir de B(a, r) : c’est
son plus grand élément. Le réel r est donc égal au maximum de ρ sur B(a, r).

(1.2.6.1) Il découle immédiatement de la définition que si a ∈ E et si r > 0
alors B(a, r) ∩ E = B(a, r).

(1.2.6.2) Soient a et b dans E et r et s deux réels strictement positifs.
L’inclusion B(b, s) ⊂ B(a, r) équivaut à l’inégalité ζb,s 6 ζa,r, qui est vérifiée si
et seulement si s 6 r et d(a, b) 6 r ; on a donc B(b, s) = B(a, r) si et seulement
si r = s et d(a, b) 6 r, c’est-à-dire encore si et seulement si B(b, s) ⊂ B(a, r)
et r = s.

(1.2.6.3) Soient a et b deux éléments de E et soit r et s deux réels strictement
positifs. Supposons que B(a, r) ∩ B(b, s) soit non vide. Il existe alors x tel
que x 6 ζa,r et x 6 ζb,s. Les points ζa,r et ζb,s appartenant dès lors tous deux
à la châıne [x;∞[, ils sont comparables, d’où il découle que B(a, r) ⊂ B(b, s)
ou B(b, s) ⊂ B(a, r).

(1.2.7) Si a ∈ E et si r > 0, on note Bo(a, r) la réunion des B(a, t) pour 0 <
t < r. Remarquons que r est égal à sup

x∈Bo(a,r)

ρ(x).

(1.2.7.1) Il découle immédiatement de la définition que si a ∈ E et si r > 0
alors Bo(a, r) ∩ E = Bo(a, r).

(1.2.7.2) Soient a et b dans E et r et s deux réels strictement positifs. On
déduit de 1.2.6.2 que l’inclusion Bo(b, s) ⊂ Bo(a, r) est vérifiée si et seulement
si s 6 r et d(a, b) < r ; on a donc Bo(b, s) = Bo(a, r) si et seulement si r = s
et d(a, b) < r, c’est-à-dire encore si et seulement si Bo(b, s) ⊂ Bo(a, r) et r = s.

(1.2.7.3) Soient a et b deux éléments de E et soit r et s deux réels strictement
positifs. Supposons que Bo(a, r) ∩ Bo(b, s) soit non vide. On déduit de 1.2.6.3
que Bo(a, r) ⊂ Bo(b, s) ou Bo(b, s) ⊂ Bo(a, r).

(1.2.8) Soient x et y deux points de i(E) tels que (x ∧ y) > x et (x ∧ y) > y.
D’après 1.2.2.4, il existe a ∈ E et r > 0 tels que x ∧ y = ζa,r. Choisissons un
point x′ quelconque sur ]x;x ∧ y[. Comme x′ > x, il est égal à ζb,s pour un
certain b ∈ E et un certain s > 0 (toujours en vertu de 1.2.2.4). Comme ζb,s <
ζa,r on a b ∈ B(a, r), s < r, et ζa,r = ζb,r. Si z ∈ [x;x ∧ y[ il existe un élément
de [z;x ∧ y[ qui appartient aussi à [x′;x ∧ y[ et est donc égal à ζb,t pour un
certain t ∈ [s; r[ ; par conséquent, z ∈ Bo(b, r). Ainsi, [x;x ∧ y[⊂ Bo(b, r). Et il
existe de même c ∈ B(a, r) tel que [y;x ∧ y[⊂ Bo(c, r).

L’intersection Bo(b, r) ∩ Bo(c, r) est vide. En effet, il suffit de vérifier par
symétrie que l’on ne peut avoir Bo(c, r) ⊂ Bo(b, r). Supposons que ce soit le cas.
Les points x et y appartenant tous deux à Bo(b, r), il existerait r′ et r′′ dans ]0; r[
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tels que x 6 ζb,r′ et y 6 ζb,r′′ ; mais cela impliquerait que ζb,max(r′,r′′) majore x
et y, ce qui est absurde puisque ζb,max(r′,r′′) < ζb,r = x ∧ y.

(1.2.9) Soit F une châıne convexe de i(E), soit a ∈ E et soit r > 0.

(1.2.9.1) Posons G = F ∩ B(a, r) et H = F \G ; nous allons montrer que l’on
est dans l’un (et un seul) des trois cas suivants :

• G = F et H = ∅ ;
• G = ∅ et H = F ;

• G et H sont tous deux non vides, ζa,r appartient à F , et G (resp. H) est
l’ensemble des éléments z de F tels que z 6 ζa,r (resp. z > ζa,r).

Il suffit de vérifier que si G et H sont non vides alors ζa,r ∈ F . Supposons
donc qu’il existe x ∈ G et y ∈ H . Comme x 6 ζa,r et comme y /∈ G, on ne peut
avoir y 6 x. Par conséquent y > x et [x; y] ⊂ [x;∞[. D’autre part, ζa,r appartient
aussi à [x;∞[. Puisque y /∈ G, on ne peut avoir y 6 ζa,r ; dès lors ζa,r 6 y
et ζa,r ∈ [x; y] ⊂ F , ce qu’on souhaitait établir.

(1.2.9.2) Posons G′ = F ∩ Bo(a, r) et H ′ = F \ G′ ; nous allons montrer que
l’on est dans l’un (et un seul) des trois cas suivants :

• G′ = F et H ′ = ∅ ;

• G′ = ∅ et H ′ = F ;
• G′ et H ′ sont tous deux non vides, ζa,r appartient à F , et G′ (resp. H ′)

est l’ensemble des éléments z de F tels que z < ζa,r (resp. z > ζa,r).

En effet, supposons que G′ et H ′ soient non vides. Vérifions tout d’abord
que ζa,r ∈ F . Choisissons x ∈ G′ et y ∈ H ′. Comme x 6 ζa,t pour un
certain t < r et comme y /∈ G′, on ne peut avoir y 6 x. Par conséquent y > x
et [x; y] ⊂ [x;∞[. D’autre part, ζa,s appartient aussi à [x;∞[ pour tout s > t ;
en particulier, ζa,r ∈ [x;∞[. Puisque y /∈ G′, on ne peut avoir y 6 ζa,s si s < r ;
dès lors ζa,s ∈ [x; y[ pour tout s ∈ [t; r[, d’où il découle que ζa,r ∈ [x; y] ⊂ F , ce
qu’on souhaitait établir.

Il reste à s’assurer que G′ est exactement l’ensemble des éléments z de F
tels que z < ζa,r. Il est clair que tout élément de G′ est strictement majoré
par ζa,r ; réciproquement, si z appartient à F et est strictement inférieur à ζa,r
il existe s ∈ [t; r[ tel que ζa,s ∈]z; ζa,r[. On par conséquent, z 6 ζa,s ; dès lors, z ∈
Bo(a, r), et partant à G′.

(1.2.10) Soit a ∈ E et soit r > 0. On notera Θ(a, r) le quotient de B(a, r)
obtenu en identifiant deux points dont la distance est strictement inférieure
à r. Si b et c sont deux points de B(a, r) alors Bo(b, r) = Bo(c, r) si et
seulement si ils ont même image dans Θ(a, r). On appellera système complet
de centres de B(a, r) tout système de représentants de la relation d’équivalence
définissant Θ(a, r).

Il découle immédiatement des définitions que les assertions suivantes sont
équivalentes :

i) B(a, r) = Bo(a, r) ;

ii) Θ(a, r) est un singleton ;
iii) {a} est un système complet de centres de B(a, r).
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(1.2.11) On munit i(E) de la topologie engendrée (par unions quelconques et
intersections finies) par les parties U de l’une des formes suivantes :

• U = i(E) − B(a, r) avec a ∈ E et r > 0 ;
• U = Bo(a, r) avec a ∈ E et r > 0.

En vertu de 1.2.6.1 et 1.2.7.1, la topologie de E induite par celle de i(E)
est sa topologie d’espace métrique.

(1.2.12) Soit x ∈ E.

(1.2.12.1) Il découle de 1.2.6.3 et 1.2.7.3 que si x ∈ i(E) il possède une base
de voisinages de la forme Bo(a, r) − ∐

i∈I
B(ai, ri), où I est fini et où B(ai, ri) est

contenue dans Bo(a, r) pour tout i.

(1.2.12.2) Supposons que x = ηb,s pour un certain b ∈ E et un certain s > 0.
Si a ∈ E et si r est un réel strictement positif tel que x ∈ Bo(a, r) alors r > s
et Bo(a, r) = Bo(b, r) ; par conséquent, x possède une base de voisinages de la
forme Bo(b, r) − ∐

i∈I
B(ai, ri), où r > s, où I est fini et où B(ai, ri) ⊂ Bo(b, r)

pour tout i.

Faisons maintenant deux remarques.

• Soit c ∈ B(b, s), soit n > 1 et soient c1, . . . , cn ∈ B(b, s) tels que d(c, ci) < s
pour tout i. Si s1, . . . , sn sont des réels appartenant à ]0; s[ et si

R = max(s1, . . . , sn, d(c, c1), . . . , d(c, cn))

alors R < s, B(c, R) ⊂ B(b, s) et B(c, R) contient chacune des B(ci, si).
• Soit r > ss, soit n > 1, soient c1, . . . , cn ∈ Bo(b, r) − B(b, s) et

soient r1, . . . , rn des réels strictement supérieurs à s tels que d(ci, b) > ri pour
tout i. Posons R = min ri ; on a alors r > R > s, et Bo(b, R) ne contient aucune
des B(ci, ri).

Fixons un système complet S de centres de B(b, s). On déduit des deux
remarques ci-dessus que le point x = ηb,s possède une base de voisinages de la
forme Bo(b, r)− ∐

i∈I
B(ai, ri) où r > s, où I est fini, où ri < s pour tout i, et où

les ai sont des éléments deux à deux distincts de S .

Notons un cas particulier, celui où B(b, s) = Bo(b, s), c’est-à-dire où {b} est
un système complet de centres de B(b, s) : le point x = ηb,s possède alors une
base de voisinages de la forme Bo(b, r) − B(b, r′) où r > s > r′.

(1.2.12.3) Supposons que ρ(x) = 0 ou que x ∈ i(E) − ℵ(E), et soient a ∈ E
et r > 0 tels que x /∈ B(a, r).

Posons y = x∧ζa,r . Comme y > ζa,r il est égal à ζa,R pour un certain R > r.
Comme y > x et comme x /∈ B(a, r), on a nécessairement R > r ; et l’hypothèse
faite sur x assure d’autre part que x 6= ζa,R et donc que x < ζa,R. On déduit alors
de 1.2.8 qu’il existe b ∈ E tel que x ∈ Bo(b, R) et tel que Bo(b, R)∩Bo(a,R) = ∅ ;
l’intersection de Bo(b, R) et B(a, r) est a fortiori vide.

Il découle de ce qui précède, de 1.2.6.3 et de 1.2.7.3 que x possède une base
de voisinages de la forme Bo(b, R).



18 Graphes réels

(1.2.13) L’espace topologique i(E) est séparé. En effet, soient x et y deux
points distincts de i(E) ; nous allons chercher à les séparer par deux ouverts
disjoints.

Le cas où x et y sont comparables. Supposons par exemple que x < y et
choisissons z ∈]x; y[. Comme z > x il est de la forme ζa,r avec a ∈ E et r > 0 ;
on a dès lors y = ζa,R pour un certain R > r. Soit s ∈]r;R[. Les ouverts Bo(a, s)
et i(E) − B(a, s) sont disjoints, le premier contient x et le second y.

Le cas où x et y ne sont pas comparables. Posons z = x∧y. On a alors z > x
et z > y. On déduit de 1.2.8 qu’il existe a et b dans E et r > 0 tels que x ∈
Bo(a, r), tels que y ∈ Bo(b, r), et tels que Bo(a, r) ∩ Bo(b, r) = ∅.

(1.2.14) Soit x ∈ i(E) ; l’application ρ induit une bijection ρx entre i(E)>x

et [ρ(x); +∞[ ; nous allons montrer qu’il s’agit d’un homéomorphisme.

(1.2.14.1) L’application ρx est continue. Soit r ∈]ρ(x); +∞[ ; il suffit de vérifier
que ρ−1x (]r; +∞[) et ρ−1x ([ρ(x); r[) sont ouverts. Choisissons s ∈]ρ(x); r[. On
peut écrire s = ρ(y) pour un certain y ∈]x;∞[. Appartenant à ]x;∞[, le
point y est égal à ζa,s pour un certain a ∈ E. Il s’ensuit que ζa,r appartient
à [x;∞[, et c’est nécessairement l’unique antécédent de r par ρx. La châıne [x;∞[
rencontre Bo(a, r) (elle contient ζa,s) et le complémentaire de B(a, r) (elle
contient ρ−1x (]r; +∞[) qui est constitué de majorants stricts de ζa,r). Il découle
alors de 1.2.9.1 et 1.2.9.2 que

ρ−1x (]r; +∞[) = [x;∞[\B(a, r) et ρ−1x ([ρ(x); r[) = [x;∞[∩Bo(a, r),

d’où l’assertion.

(1.2.14.2) L’application ρx est ouverte. Soient a ∈ E et r > 0. Il
suffit de s’assurer que ρx([x;∞[∩Bo(a, r)) et ρx([x;∞[−B(a, r)) sont ouverts
dans [ρ(x); +∞[ ; mais c’est une conséquence immédiate de 1.2.9.1 et 1.2.9.2.

(1.2.15) Soit a ∈ E et soit r > 0 ; nous allons montrer que B(a, r) est
compact. Pour ce faire, on se donne un ensemble I muni d’un ultrafiltre U ,
et une suite (xi) d’éléments de B(a, r) indexée par I ; on va prouver qu’elle
converge le long de U , ce qui permettra de conclure. Pour tout i ∈ I, la châıne
fermée saturée [xi;∞[ contient [ζa,r;∞[. Il s’ensuit que pour tout J appartenant
à U , le sous-ensemble FJ :=

⋂
i∈J

[xi;∞[ de i(E) est une châıne fermée saturée

contenant [ζa,r;∞[. Comme (FJ )J∈U est une famille filtrante de châınes fermées
saturées contenant [ζa,r;∞[, la réunion F des FJ est une châıne saturée (ouverte
ou fermée) contenant ζa,r. Elle possède une borne inférieure (1.2.1.7) ; appelons-
la x. Comme ζa,r ∈ F , on a x ∈ B(a, r) ; nous allons maintenant vérifier que x
est une valeur d’adhérence de (xi). Soit b ∈ E et soit s > 0.

(1.2.15.1) Supposons que x ∈ Bo(b, s). Il existe t < s tel que x 6 ζb,t. Quitte
à rapprocher t de s, on peut supposer que x 6= ζb,t. Comme F est égale ou
bien à [x;∞[ ou bien à ]x;∞[, on a ζb,t ∈ F . Il existe dès lors J ∈ U tel
que ζb,t ∈ FJ . Par définition de ce dernier, cela signifie que xi 6 ζb,t pour
tout i ∈ J ; par conséquent, xi ∈ Bo(b, s) pour tout i ∈ J .

(1.2.15.2) Supposons que x ∈ i(E)−B(b, s). Soit J l’ensemble des indices i ∈ I
tels que xi 6 ζb,s. Si J appartenait à U la châıne [ζb,s;∞[ serait contenue
dans FJ , et a fortiori dans F , ce qui entrâınerait l’inégalité x 6 ζb,s, contredisant
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notre hypothèse sur x. Par conséquent I \ J ∈ U ; et par définition de J , on
a xi ∈ i(E) − B(b, s) pour tout i ∈ I \ J , ce qui termine la preuve que xi → x
le long de U .

(1.2.16) Soit x ∈ i(E). Choisissons un point y ∈]x;∞[. Il est de la forme ζa,r
avec a ∈ E et r > 0 (1.2.2.4). Comme x 6 ζa,r, on a x ∈ Bo(a, r+1) ⊂ B(a, r+1) ;
en vertu de 1.2.15 et sq., B(a, r + 1) est compact, et i(E) est donc localement
compact.

(1.2.17) Soit a ∈ E et soit K une partie compacte de i(E). On peut
recouvrir K par un nombre fini d’ouverts du type décrit au 1.2.12 ; il existe
a fortiori une famille finie (ai) d’éléments de E et, pour tout i, un réel ri > 0,
tels que K ⊂ ⋃Bo(ai, ri). Soit r un réel strictement supérieur pour tout i à ri
ainsi qu’à d(a, ai) ; on a alors K ⊂ B(a, r).

Le compactifié d’Alexandrov î(E) de i(E)

(1.2.18) Remarquons que si E est vide alors i(E) est vide aussi. On suppose à
partir de maintenant que E est non vide. L’espace i(E) n’est alors pas compact.
En effet, choisissons a ∈ E. Si i(E) était compact, il serait d’après 1.2.17
contenu dans B(a, r) pour un certain r > 0, ce qui est absurde puisque ζa,r+1

(par exemple) n’appartient pas à B(a, r).

(1.2.19) Désignons par î(E) le compactifié d’Alexandrov de l’espace

localement compact et non compact i(E). On peut écrire î(E) = i(E)∪{∞} ;

une base de voisinages de ∞ est constituée des parties de la forme î(E) \ K ,
où K est un compact de i(E).

Il résulte de 1.2.17 que si l’on se donne un élément a de E alors les parties

de la forme î(E) − B(a, r) où r > 0, forment une base de voisinages ouverts
de ∞.

(1.2.20) Prolongeons la relation d’ordre sur i(E) à î(E) en décrétant que ∞
est son plus grand élément. Si x ∈ î(E) l’ensemble [x;∞] des éléments y de î(E)
tels que x 6 y 6 ∞ est alors égal au singleton {∞} si x = ∞, et à [x;∞[

⋃{∞}
sinon (où [x;∞[ a le sens donné au 1.2.3).

Toute paire {x, y} d’éléments de î(E) admet une borne supérieure, à
savoir ∞ si x ou y est égal à ∞, et x ∧ y sinon ; on pourra donc noter cette
borne x ∧ y dans tous les cas sans risque de confusion.

(1.2.21) Si l’on prolonge ρ à î(E) en posant ρ(∞) = +∞ alors pour tout x ∈
î(E) l’application ρ induit une bijection [x;∞] ≃ [ρ(x); +∞].

Cette bijection est un homéomorphisme. Il suffit, par compacité

de [ρ(x); +∞] et par séparation de î(E), de montrer que sa réciproque est
continue ; le cas x = ∞ est évident, ce qui permet de supposer que x 6= ∞.
On sait que la bijection naturelle [ρ(x); +∞[≃ [x;∞[ est continue ; il reste
donc à s’assurer de la continuité en +∞. Soit r un réel strictement supérieur
à ρ(x). Le point y de [x;∞[ qui lui correspond est strictement supérieur à x,

et est donc égal à ζa,r pour un certain r > 0. L’ensemble des ouverts de î(E)

de la forme î(E) − B(a,R), pour R > r, est une base de voisinages ouverts
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de ∞. Or si R > 0 l’image réciproque de î(E) − B(a,R) sur [ρ(x); +∞] est
précisément ]R;∞] qui est ouvert ; ceci achève de prouver notre assertion.

(1.2.22) La notation [x; y] a un sens dès que x et y sont deux points

comparables de î(E). On l’étend à tout couple (x, y) de points de î(E) en
posant [x; y] = [x;x ∧ y] ∪ [y;x ∧ y] (notons que cette formule est trivialement
vraie lorsque x et y sont comparables, puisque x ∧ y est alors égal à l’un des
deux).

Pour tout couple (x, y) de points de î(E), le sous-ensemble [x; y] de î(E) est
homéomorphe à un intervalle compact d’extrémités x et y (on l’a déjà vu si x et y
sont comparables ; le cas général en résulte en vertu de 1.1.6). Nous étendons la
définition de la convexité (qui ne s’appliquait jusqu’ici qu’aux châınes) de façon

naturelle : nous dirons qu’une partie X de î(E) est convexe si [x; y] ⊂ X dès
que x et y appartiennent à X . Toute partie convexe est connexe par arcs, ce qui

s’applique notamment à î(E) lui-même ; l’intersection d’une famille de parties
convexes est convexe.

Soit a ∈ E et soit r > 0.

(1.2.22.1) Le fermé B(a, r) est convexe. Soient en effet x et y deux points
de B(a, r). Ils sont tous deux majorés par ζa,r ; par conséquent, ζa,r > x ∧ y, et
tout élément de [x; y] est donc majoré par ζa,r, ce qu’il fallait établir.

(1.2.22.2) L’ouvert Bo(a, r) est convexe. En effet, si x et y appartiennent
à Bo(a, r), il existe s < r tel que tous deux soient situés sur B(a, s). On a
alors d’après le 1.2.22.1 ci-dessus [x; y] ⊂ B(a, s) ⊂ Bo(a, r).

(1.2.22.3) L’ouvert î(E) − B(a, r) est convexe. En effet, soient x et y deux

points de î(E) − B(a, r), et soit z ∈ [x; y]. Par définition de [x; y] le point z

majore x ou y, ce qui exclut que l’on ait z 6 ζa,r ; ainsi, [x; y] ⊂ î(E)−B(a, r).

(1.2.23) Il découle de 1.2.22.2 et 1.2.22.3 que tout point de î(E) possède une

base de voisinages convexes ; en particulier, î(E) est localement connexe par
arcs.

(1.2.24) Soit a ∈ E et soit r > 0. Si b et c sont deux points de B(a, r)
alors Bo(b, r) = Bo(c, r) si et seulement si d(b, c) < r, c’est-à-dire si et seulement
si ils ont même image dans l’ensemble Θ(a, r) défini au 1.2.10 ; si β ∈ Θ(a, r)
on peut donc définir sans ambigüıté Bo(β, r) comme étant égale à Bo(b, r) pour
n’importe quel antécédent b de β dans B(a, r).

(1.2.24.1) Soit x un élément de B(a, r) différent de ζa,r ; choisissons y ∈]x; ζa,r [.

Étant strictement supérieur à x, le point y est égal à ζb,s pour un certain b ∈ E et
un certain s > 0. Comme y < ζa,r on a b ∈ B(a, r) et s < r ; par conséquent, x ∈
B(b, s) ⊂ Bo(b, r).

On peut ainsi écrire B(a, r) \ {ζa,r} =
∐

β∈Θ(a,r)

Bo(β, r), et partant

î(E) \ {ζa,r} =


 ∐

β∈Θ(a,r)

Bo(β, r)


∐

(
î(E) − B(a, r)

)
.
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(1.2.24.2) Les différents termes dont le membre de droite est la réunion

disjointe sont des ouverts non vides et connexes de î(E) (1.2.22.2 et 1.2.22.3) ; ce

sont donc les composantes connexes de î(E)\{ζa,r}. Comme î(E) est lui-même
connexe, chacune de ces composantes a pour bord {ζa,r}.

(1.2.25) Soient x et y deux points de î(E). Nous allons montrer que [x; y] est

l’unique fermé de î(E) homéomorphe à un segment d’extrémités x et y. Soit F
un tel fermé ; il suffit de montrer que F contient [x; y].

(1.2.25.1) Le fermé F contient x ∧ y. En effet, si x ∧ y = x ou x ∧ y = y
c’est évident. Dans le cas contraire, ni x ni y ne sont égaux à ∞, et il découle
de 1.2.8 qu’il existe b et c dans E et r > 0 tels que x ∧ y = ζb,r = ζc,r,
tels que x ∈ Bo(b, r) et c ∈ Bo(c, r), et tels que Bo(b, r) ∩ Bo(c, r) = ∅ ; en
vertu du 1.2.24.2 ci-dessus, Bo(b, r) et Bo(c, r) sont deux composantes connexes

distinctes de î(E) \ {x ∧ y}. Par conséquent, x ∧ y ∈ F .

(1.2.25.2) Il suffit maintenant de vérifier que ]x;x∧y[⊂ F et ]y;x∧y[⊂ F . Par
symétrie, on peut se contenter de traiter le cas de ]x;x∧y[ ; soit donc z ∈]x;x∧y[.
Comme z > x il existe a ∈ E et r > 0 tel que z = ζa,r. Comme x < z il

appartient à B(a, r)\{ζa,r} ; comme x∧y > z il appartient à î(E)−B(a, r). En
en vertu du 1.2.24.2 ci-dessus, x et y sont situés sur deux composantes connexes

différentes de î(E) \ {ζa,r} ; par conséquent, z = ζa,r appartient à F , ce qui
achève la démonstration.

(1.2.26) On déduit du 1.2.25 ci-dessus, de 1.2.22.2, 1.2.22.3, et de 1.2.24.2, que

tout point de î(E) possède une base de voisinages ouverts U possédant les deux
propriétés suivantes :

• ∂U est fini ;
• pour tout couple (x, y) d’éléments de U , il existe un et un seul fermé de U

homéomorphe à un segment d’extrémités x et y.

(1.2.27) Soit x un point de î(E) ; nous nous proposons d’étudier le cardinal

de π0(î(E) \ {x}).

(1.2.27.1) Si x est de la forme ζa,r avec r > 0, autrement dit si x ∈ ℵ(E) et
si ρ(x) > 0 il résulte de 1.2.24.2 que

π0(î(E) \ {x}) = ♯Θ(a, r) + 1.

Il s’ensuit que le cardinal de π0(î(E) \ {x}) vaut au moins deux, et qu’il est
infini si et seulement si Θ(a, r) est infini.

Notons que ♯π0(î(E) \ {x}) = 2 si et seulement si ♯Θ(a, r) = 1, et que cela
équivaut à l’égalité B(a, r) = Bo(a, r).

(1.2.27.2) Supposons que x ∈ i(E) − ℵ(E) ou que x ∈ ℵ(E) et que ρ(x) = 0.

et soient y et z deux éléments de î(E) \ {x}. Si t ∈ [y; z] alors par définition
de ce dernier on a t > y ou t > z ; si t = y ou si t = z il est différent de x
par hypothèse, et si t > y ou t > z il résulte de la minimalité de x (1.2.2.3)

que t 6= x ; par conséquent, [y; z] ⊂ î(E) \ {x} et ce dernier est connexe.
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(1.2.27.3) Supposons que x = ∞. Si y et z sont deux points appartenant

à î(E) \ {x} = i(E) il résulte de la définition de [y; z] que [y; z] ∈ i(E) ; par

conséquent î(E) \ {x} est connexe.

Complément : boules embôıtées de E et espace i(E)

(1.2.28) Soit B une châıne de boules fermées de E. On dira que B est
évanescente si l’intersection des boules appartenant à B est vide ; comme E
est non vide, cela force B elle-même à être non vide ; cela la force également à
ne contenir aucun singleton.

(1.2.28.1) Si B et B′ sont deux châınes évanescentes de boules fermées de E,
on dira qu’elles sont équivalentes si B ∩ B′ 6= ∅ pour tout (B,B′) ∈ B × B′.
Cette terminologie est raisonnable dans la mesure où nous définissons bien ainsi
une relation d’équivalence. Pour le voir, il suffit d’en vérifier la transitivité, la
réflexivité et la symétrie étant évidentes.

Soient donc B,B′ et B′′ trois châınes évanescentes de boules fermées de E
telles que B et B′ soient équivalentes, et telles que B′ et B′′ soient équivalentes.
Soit B une boule appartenant à B et soit B′′ une boule appartenant à B′′.
Comme B′ est évanescente, il existe B′0 ∈ B′ ne contenant pas B, et il
existe B′1 ∈ B′ ne contenant pas B′′. Soit B′ l’intersection de B′0 et B′1 ;
c’est une boule appartenant à B′. Par construction, B′ ne contient pas B ;
comme B et B′ sont équivalentes, on a alors nécessairement B′ ⊂ B. Par le
même raisonnement B′ ⊂ B′′. Ainsi B ∩ B′′ contient B′ et est en particulier
non vide, ce qu’il fallait établir.

(1.2.28.2) Soit B une châıne évanescente de boules fermées de E et soit B
l’ensemble des boules fermées de E qui contiennent une boule appartenant à B.
Il est immédiat que B est une châıne évanescente de boules fermées qui est
équivalente à B et contient cette dernière.

La châıne B est la plus grande châıne évanescente de boules fermées de E
équivalente à B. En effet, soit B′ une châıne évanescente de boules fermées de E
équivalent à B et soit B′ ∈ B′. Comme B est évanescente, il existe B ∈ B tel
que B ne contienne pas B′ ; comme les châınes B et B′ sont équivalentes, on
a B ∩B′ 6= ∅, et partant B ⊂ B′ ; ainsi, B′ ∈ B, et l’on a bien B′ ⊂ B, ce qu’il
fallait démontrer.

On en déduit que l’ensemble des classes d’équivalence de châınes évanescentes
de boules fermées de E est en bijection naturelle avec l’ensemble des châınes
évanescentes maximales de boules fermées de E.

(1.2.29) Soit x ∈ i(E). On note E6x l’ensemble des éléments de E majorés
par x. Si x ∈ ℵ(E) il est égal à ζa,r pour un certain a ∈ E et un certain r > 0,
et E6x est alors la boule fermée B(a, r) de E ; si x /∈ ℵ(E) c’est un élément
minimal de i(E) en vertu de 1.2.2.3, et E6x est donc vide. Le point x étant
par ailleurs la borne inférieure de ]x;∞[, on a

E6x =
⋂

y∈]x;∞[

E6y.
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(1.2.30) Si F est une châıne ouverte saturée de ℵ(E) dont la borne inférieure
n’appartient pas à ℵ(E), il découle de ce qui précède que b(F ) := {E6y}y∈F est
une châıne évanescente de boules fermées de E. Cette châıne est maximale : en
effet, soit B ∈ b(F ) et soit B′ une boule fermée de E contenant B. La boule B
est de la forme E6y pour un certain y ∈ F ; écrivons y = ζa,r avec a ∈ E
et r > 0 ; on a alors B = B(a, r).

Comme B′ ⊃ B, on a a ∈ B′ et B′ est de ce fait égal à B(a, s) pour
un certain s > 0. Si s 6 r alors B′ ⊂ B, d’où l’égalité B′ = B ; si s > r
alors ζa,s ∈]y;∞[⊂ F et B′ = B(a, s) = E6ζa,s ∈ b(F ). On a donc B′ ∈ b(F )

dans tous les cas ; par conséquent b(F ) = b(F ), ce qui équivaut d’après 1.2.28.2
à la maximalité de b(F ).

(1.2.31) Soit B une châıne évanescente maximale de boules fermées de E, et
soit f(B) l’ensemble des éléments y de ℵ(E) tels que E6y ∈ B.

L’ensemble f(B) est une châıne ouverte saturée de ℵ(E) dont la borne
inférieure n’appartient pas à ℵ(E), et b(f(B)) = B. En effet, la châıne B est
non vide et contient donc B(a, r) pour un certain a ∈ E et un certain r > 0 ;
l’élément ζa,r de ℵ(E) appartient alors à f(B), et il résulte immédiatement de
la définition de f(B) et de la maximalité de B que f(B) contient [ζa,r;∞[.

Soient y et z deux éléments de f(B). Les boulesE6y et E6z appartenant à B,
leur intersection est non vide ; il en va a fortiori de même de i(E)6y ∩i(E)6z ,
ce qui entrâıne que i(E)6y et i(E)6z sont comparables pour l’inclusion.
Par conséquent, y et z sont comparables, et f(B) est une châıne ; comme elle
contient [ζa,r;∞[, elle est saturée.

Par définition, l’ensemble {E6y}y∈f(B) est égal à la châıne B ; celle-ci

étant évanescente,
⋂

y∈f(B)

E6y = ∅. Cela exclut que f(B) puisse avoir un plus

petit élément x dans ℵ(E) (car sinon, E6x serait contenue dans l’intersection
précédente), et elle est en conséquence ouverte ; il découle dès lors de 1.2.29 que
sa borne inférieure n’appartient pas à ℵ(E).

L’égalité {E6y}y∈f(B) = B se récrit sous la forme b(f(B)) = B, ce qui
achève de prouver l’assertion requise.

(1.2.32) Soit F une châıne ouverte saturée de ℵ(E) dont la borne inférieure
n’appartient pas à ℵ(E) ; nous allons montrer que f(b(F )) = F . Notons x la
borne inférieure de F , et x′ celle de f(b(F )), qui est une châıne ouverte saturée
d’après 1.2.31.

Si y ∈ F alors E6y ∈ b(F ) ; il résulte donc des définitions que F ⊂ f(b(F )),
ce qui signifie que x′ 6 x. Comme x /∈ ℵ(E), il est minimal en vertu de 1.2.2.3.
Par conséquent, x′ = x, ce qui entrâıne que F = f(b(F )).

(1.2.33) Conclusion. Il découle de 1.2.30, 1.2.31 et 1.2.32 que F 7→ b(F )
et B 7→ f(B) établissent une bijection entre l’ensemble des châınes ouvertes
saturées de ℵ(E) dont la borne inférieure n’appartient pas à ℵ(E) et l’ensemble
des châınes évanescentes maximales de boules fermées de E.

On peut reformuler cette assertion de la façon suivante : les applications x 7→
b(]x;∞[) et B 7→ inf f(B) établissent une bijection entre i(E) − ℵ(E)
et l’ensemble des châınes évanescentes maximales de boules fermées de E ;
rappelons que ce dernier peut lui-même être canoniquement identifié à
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l’ensemble des classes d’équivalence de châınes évanescentes de boules fermées
de E (1.2.28.2).

1.3 Arbres et graphes : propriétés de base

Définitions et premiers exemples

(1.3.1) Nous dirons qu’un espace topologique X est un graphe s’il possède les
propriétés suivantes :

i) X est séparé et localement compact ;
ii) X possède une base d’ouverts U satisfaisant les conditions suivantes :

α) pour tout couple (x, y) de points de U il existe un et un seul
fermé [x; y] de U homéomorphe à un segment d’extrémités x et y ;

β) le bord de U dans X est fini.

Si de plus X lui-même vérifie la propriété α), nous dirons que c’est un arbre.
Si X est un graphe, nous qualifierons de sous-graphe (resp. sous-arbre) de X tout
sous-ensemble localement fermé de X qui est un graphe (resp. un arbre) pour
la topologie induite. Il résulte des définitions qu’un graphe (resp. un arbre) est
localement connexe par arcs (resp. connexe par arcs). Tout ouvert d’un graphe
en est un sous-graphe ; un espace topologique est un graphe si et seulement si
il est séparé et si chacun de ses points possède un voisinage ouvert qui est un
arbre.

(1.3.2) Exemples.

(1.3.2.1) Soit E un sous-ensemble fini de R/2πZ et soit GE le sous-ensemble

{0} ∪ {z ∈ C×, |z| < 1 et Arg z ∈ E}

de C ; l’espace topologique GE est un arbre. Si X est un graphe et si x appartient
à X , on dira que X est fini en x si x possède dans X un voisinage admettant,
pour un certain E, un homéomorphisme sur GE qui envoie x sur 0. Le cardinal
de l’ensemble E en question est alors bien déterminé ; on l’appelle la valence
de (X, x) ; on parlera parfois plus simplement de la valence de x, s’il n’y a pas
d’ambigüıté sur X .

On dira qu’un graphe est localement fini s’il est fini en chacun de ses points.
Si X est un graphe localement fini, on appellera sommet topologique de X (on
omettra souvent l’épithète ≪topologique≫ s’il n’y a pas d’ambigüıté), tout point
de X qui ne possède pas de voisinage homéomorphe à un intervalle ouvert, c’est-
à-dire encore tout point x de X tel que la valence de (X, x) soit différente de 2 ;
on dira d’un graphe qu’il est fini s’il est localement fini et n’a qu’un nombre fini
de sommets et de composantes connexes ; tout graphe compact et localement
fini est fini.

Si X est un graphe fini et compact, tout sous-graphe fermé de X est fini
et compact ; on en déduit que tout sous-graphe d’un graphe localement fini est
localement fini.

(1.3.2.2) Soit X un graphe dont tout point x a un voisinage U qui est un arbre
vérifiant l’égalité U =

⋃
[yi;x], où {yi} est un ensemble fini de points de U et
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où [yi;x] ∩ [yj ;x] = {x} pour tout i 6= j. Il résulte du 1.1.6 que le graphe X est
localement fini.

(1.3.2.3) Soit E un espace métrique ultramétrique. L’espace topologique î(E)
défini au 1.2.19 est un arbre compact en vertu de 1.2.26.

Quelques propriétés locales des graphes

(1.3.3) Soit X un graphe connexe.

(1.3.3.1) Soit x ∈ X et soit U un voisinage ouvert de x dans X ; pour presque
toute composante connexe V de X \ {x}, le sous-ensemble V ∪ {x} de X est
compact, V est un arbre et V ⊂ U (ce qui entrâıne que V est une composante
connexe de U \ {x}).

En effet, il existe un voisinage ouvert W de x dans X qui est contenu dans U ,
relativement compact et satisfait α) et β) ; comme ∂W est fini, il ne rencontre
qu’un nombre fini de composantes connexes de X \ {x}. Soit V une composante
connexe de X \ {x} ne rencontrant pas ∂W ; on a ∂V = {x}, ce qui entrâıne
que V rencontre W ; puisque V ne rencontre pas ∂W , l’intersection V ∩W , qui
est ouverte et non vide, est fermée dans V ; par connexité de V , elle est égale
à V , ce qui signifie que V est contenue dans W , et a fortiori dans U . Comme W
est relativement compact, V = V ∪{x} est compact ; comme W est un arbre, V
est un arbre.

(1.3.3.2) Soit x ∈ X , soit V une composante connexe de X \ {x} et soit U
un voisinage ouvert connexe de x. Toute composante connexe de V ∩ U est un
ouvert connexe et non vide de U de bord contenu dans {x} ; c’est donc une
composante connexe de U \ {x}.

Le cardinal de π0(U ∩ V ) est par ailleurs non nul et fini. En effet, il est non
nul puisque x adhère à V ; et il est fini car sinon il existerait une infinité de
composantes connexes de U \ {x} qui ne soient pas des composantes connexes
de X \ {x}, en contradiction avec 1.3.3.1.

Soit W une composante connexe de U \ {x} qui est relativement compacte
dans U et est contenue dans V . Comme W ∪ {x} est compacte, c’est une partie
fermée de V ∪ {x} ; il s’ensuit que l’ouvert non vide W de V en est également
un fermé. On a donc W = V , et V est a fortiori relativement compacte dans X .

Parties convexes d’un arbre

(1.3.4) Soit X un arbre. On dira qu’une partie E de X est convexe si [x; y] ⊂ E
pour tout couple (x, y) de points de E.

(1.3.4.1) Si x, y et z sont trois points de X et si [x; z]∩ [z; y] = {z} alors [x; z]∪
[y; z] est un segment d’extrémités x et y (1.1.6), et est donc égal à [x; y]. En
général, [x; y]∩ [y; z] est convexe et est donc de la forme [z; t] pour un certain t ∈
X ; on a [x; t] ∩ [t; y] = {t} et donc [x; y] = [x; t] ∪ [t; y] ∪ [y; z].

Il s’ensuit aisément (sans utiliser 1.1.11) que si U est un ouvert de X et
si x ∈ U alors l’ensemble des points y de U tels que [x; y] ⊂ U est ouvert et
fermé dans U ; par conséquent, U est connexe si et seulement si il est convexe,
c’est-à-dire si et seulement si c’est un sous-arbre de de X .
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(1.3.4.2) L’intersection de deux parties convexes de X est convexe ; en
particulier, l’intersection de deux sous-arbres ouverts de X est un sous-arbre
ouvert de X . La réunion de deux parties convexes de X qui se rencontrent est
une partie convexe de X (on le déduit du 1.3.4.1 ci-dessus).

(1.3.4.3) Soit E une partie localement fermée et convexe de X ; c’est un espace
séparé et localement compact, et pour tout couple (x, y) de points de E il
existe un unique fermé de E homéomorphe à un segment d’extrémités x et y,
à savoir [x; y]. Par ailleurs, si x ∈ E il possède une base de voisinages dans E
satisfaisant les conditions α) et β) du 1.3.1. En effet, il possède une telle base
dans X , et si U est un voisinage de x dans X satisfaisant α) et β) alors ∂E(U ∩
E) ⊂ ∂XU , et est donc fini ; de plus, U ∩E est une partie convexe de l’arbre U ,
et satisfait dès lors β) en vertu de ce qui précède. Par conséquent, E est un
arbre.

Il s’ensuit que si F et G sont deux sous-arbres fermés de X d’intersection
non vide alors alors F ∪ G est un sous-arbre fermé de X ; si de plus F et G
sont localement finis alors F ∪ G est localement fini : cela résulte de 1.3.4.1 et
de 1.3.2.2.

(1.3.4.4) Si x ∈ X , si U est un voisinage ouvert et connexe de x, et si V
est une composante connexe de X \ {x} alors V ∩ U est connexe, et est donc
une composante connexe de U \ {x} (1.3.3.2) ; il s’ensuit que l’application
naturelle π0(U \ {x}) → π0(X \ {x}) est bijective.

(1.3.4.5) Si x et y sont deux points distincts de X alors ]x; y[ est exactement
l’ensemble des z ∈ X \ {x, y} tels que x et y soient situés sur deux composantes
connexes distinctes de X \ {x}. En effet, soit z ∈ X . Si x et y sont situés sur
la même composante connexe de X \ {z}, celle-ci contient nécessairement [x; y],
et par conséquent z n’appartient pas à ]x; y[. Supposons maintenant que x
et y soient situés sur deux composantes connexes différentes, respectivement
notées U et V , de X \{z}. L’intervalle ouvert [x; z[ (resp. [y; z[) est alors contenu
dans U (resp. V ) ; il s’ensuit que [x; z] ∩ [z; y] = {z} ; par conséquent [x; z] ∪
[z; y] = [x; y] et l’on a bien z ∈]x; y[.

(1.3.4.6) Soient x, y et z appartenant à X . Si x et y sont situés sur deux
composantes connexes différentes de de X \ {z} alors z ∈]y;x[ d’après le 1.3.4.5
ci-dessus, et l’on a donc [y; z] ∩ [x; z] = {z}. Si x et y sont situés sur la même
composante connexe U de X \{z} alors [y; z]∩ [x; z] est de la forme [t; z] pour un
certain t qui appartient à U (et est donc différent de z). En effet [y; z]∩ [x; z] est
de la forme [t; z] avec t ∈ [x; z] (1.3.4.1) ; comme [x; z[⊂ U , il reste à s’assurer
que t 6= z. Si l’on avait t = z, l’on aurait [y; z]∩[x; z] = {z}, et donc [y; z]∪[x; z] =
[y;x], d’où z ∈]y;x[ ; mais cela contredirait l’hypothèse que y et x sont situés
sur la même composante connexe de X \ {z}.

(1.3.4.7) Soit E une partie non vide et convexe de X ; un point x de X
appartient à E si et seulement [y;x[⊂ E pour tout y ∈ E. La condition est
en effet clairement suffisante. Pour voir qu’elle est nécessaire, on suppose que x
appartient à E. Soit y ∈ E. L’intersection de E et [y;x] est convexe et contient y,
c’est donc un intervalle non vide de [y;x] ; soit t sa borne supérieure ; nous
allons montrer par l’absurde que t = x. On suppose que ce n’est pas le cas ; la
composante connexe de X \ {t} qui contient ]t;x] est alors un voisinage ouvert
de x, qui par conséquent rencontre E ; soit z un point de E situé sur cette
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composante. L’intersection de [t; z] et [t;x] est de la forme [t; t′] avec t′ 6= t ; on
a [t; t′] ⊂ [t;x] et [y; t′] ⊂ E puisque ce dernier est convexe ; dès lors

[y; t′] ⊂ [y;x] ∩ E,

ce qui contredit la définition de t.
Fixons x dans E. Si y et z sont deux points de E alors

[y; z] ⊂ [x; y] ∪ [x; z] ⊂ E

en vertu de ce qui précède. Par conséquent, E est convexe et est donc un sous-
arbre fermé de X (1.3.4.3). Remarquons que cette dernière assertion s’étend
trivialement au cas où E = ∅.

(1.3.4.8) Soit S un sous-ensemble fermé de X et soit U une composante
connexe de X \ S ; supposons que ∂U contienne deux éléments distincts x et y
de S. Choisissons z ∈ U ; en vertu du 1.3.4.7, les intervalles [z;x[ et [z; y[ sont
contenus dans U . L’intersection [z;x]∩[z; y] est convexe, compacte, et contient z ;
elle est donc de la forme [z; t] pour un certain t ∈ U . On a alors [x; t]∩[t; y] = {t}
et donc [x; y] = [x; t]∪ [t; y]. Par conséquent, ]x; y[⊂ U , et ne rencontre a fortiori
pas S ; l’ouvert U est alors nécessairement la composante connexe de X \ S
contenant ]x; y[.

(1.3.4.9) Appliquons ce qui précède au cas où S est un sous-arbre fermé et non
vide de X . Soit U une composante connexe de X \ S ; l’ensemble ∂U est une
partie non vide de S, et nous allons montrer par l’absurde que c’est un singleton.
Supposons que ce ne soit pas le cas. Il existerait alors deux points distincts x
et y dans ∂XU . On aurait alors ]x; y[⊂ U ⊂ X \S d’après le 1.3.4.8, et ]x; y[⊂ S
puisque S est un sous-arbre fermé ; on aboutit ainsi à une contradiction.

Soit x l’unique point de ∂U , soit y ∈ U et soit z ∈ S. L’intersection [y; z]∩S
est alors égale à [y;x] ; en effet, c’est une partie fermée et convexe de [y; z] qui
contient z ; elle est donc de la forme [t; z] pour un certain t ∈ S. L’intervalle
ouvert [y; t[ ne rencontrant pas S, il est contenu dans une composante connexe
de X \ S qui est nécessairement celle de y, à savoir U ; dès lors t ∈ ∂U et t = x.

Autour des sous-graphes d’un graphe donné

(1.3.5) Soit X un graphe connexe et soit x ∈ X . On déduit de 1.3.4.5 et 1.3.4.6
que l’ensemble des points pouvant être joints à x par un arc injectif est à la fois
ouvert et fermé dans X ; on en déduit, sans avoir à utiliser 1.1.11, que X est
connexe par arcs injectifs.

(1.3.6) Soit X un graphe et soient E et F deux sous-graphes de X . Soit V un
sous-arbre ouvert de X . Les intersections E ∩ V et F ∩V sont des sous-graphes
de V ; les composantes connexes de chacune d’elles sont donc des sous-arbres
de V , fermés (resp. ouverts, resp. localement finis) si E et F sont fermés (resp.
ouverts resp. localement finis). On en déduit, à l’aide de 1.3.4.3 : que E ∩F ∩V
est un sous-graphe de V , localement fini si E et F sont localement finis ; et
que (E ∪ F ) ∩ V est un sous-graphe de V si E et F sont tous deux fermés ou
bien tous deux ouverts, qui est là encore localement fini si E et F sont localement
finis.
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Par conséquent, E ∩ F est un sous-graphe de X , localement fini si E et F
sont localement finis ; et si E et F sont tous deux fermés ou bien tous deux
ouverts, E∪F est un sous-graphe de X , localement fini si E et F sont localement
finis.

(1.3.7) Soit X un graphe. Si x et y sont deux points de X , et si I et J sont
deux arcs injectifs joignant x à y, la réunion I ∪ J est un sous-graphe compact
et fini de X (1.3.6). Il s’ensuit que s’il existe deux segments distincts I et J
joignant y à x, leur réunion contient une boucle (i.e. un compact homéomorphe
à S1).

Par conséquent, un graphe connexe est un arbre si et seulement si il ne
contient aucune boucle.

(1.3.8) Soit X un graphe et soit E un sous-graphe connexe de X . Soit x ∈ E. Il
existe un voisinage V de x dans X qui est un arbre compact dont le bord est fini.
L’intersection E ∩ V est, en vertu du 1.3.6 ci-dessus, un sous-graphe de X ; elle
est en particulier localement connexe. Il découle alors de 1.1.10 que E ∩ V a un
nombre fini de composantes connexes ; appelons-les E1, . . . , Er. Si V ′ désigne
l’intérieur de V dans X , chacune des intersections Ei ∩ V ′ est un sous-arbre

de V ′. L’intersection E
X ∩ V ′ est égale à l’adhérence dans V ′ de

⋃
Ei ∩ V ′,

c’est-à-dire à la réunion des Ei ∩ V ′
V ′

; par conséquent, E
X ∩ V ′ est réunion

disjointe de sous-arbres fermés de V ′ ; en particulier, x possède un voisinage

dans E
X

qui est un arbre, et E
X

est donc un sous-graphe fermé de X .

De plus, le point x appartient à Ei ∩ V ′
V ′

pour au moins un i ; cela force Ei∩
V ′ à être non vide. Choisissons y ∈ Ei ∩ V ′ ; il découle du 1.3.4.7 que [y;x[⊂
Ei ∩ V ′ ⊂ E.

On a ainsi démontré l’existence, pour tout x ∈ E
X

, d’un point y de E et d’un
segment I d’extrémités x et y tel que I \ {x} ⊂ E. Il est clair, réciproquement,

que si x est un point de X pour lequel existent un tel y et un tel I, alors x ∈ E
X

.

(1.3.9) Soit X un graphe, soit E un sous-graphe connexe de X et soient x
et y deux points distincts de E \ E. En vertu du 1.3.8 ci-dessus, il existe un
segment Ix aboutissant à x, non réduit à {x} et tel que Ix \ {x} ⊂ E ; on
note x′ sa deuxième extrémité, et l’on définit de même Iy et y′. Par connexité
de E, il existe un segment J d’extrémités x′ et y′ tracé sur E ; la réunion Γ
de Ix, Iy et Γ est un sous-arbre compact et connexe de X tel que Γ\{x, y} ⊂ E.
Comme Γ est connexe, il existe un segment I tracé sur Γ et reliant x à y ; on a
alors I \ {x, y} ⊂ E.

Composantes connexes de certains ouverts d’un graphe

(1.3.10) Soit X un graphe connexe et soit K une partie compacte de X .
Soit Π un sous-ensemble de π0(X \K ) tel que toutes les composantes connexes
appartenant à Π soient relativement compactes. La réunion Y := K ∪ ⋃

V ∈Π
V

est alors une partie compacte de X .
En effet, donnons-nous une famille (Ui)i∈I d’ouverts de X qui recouvrent Y .

Nous allons prouver que l’on peut en extraire un sous-recouvrement fini ; on se
ramène, quitte à raffiner (Ui), au cas où les Ui sont à bord fini. Comme K
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est compact, il existe un sous-ensemble fini I ′ de I tel que K soit contenu
dans U :=

⋃
i∈I′

Ui ; notons que ∂U est fini.

Soit V ∈ Π. Comme ∂V est un sous-ensemble non vide de K ,
l’intersection U ∩ V est un ouvert non vide de V ; si de plus V ne rencontre
pas ∂U , cet ouvert est également fermé dans V , et donc égal à V , ce qui signifie
que V ⊂ U .

Soient V1, . . . , Vr les composantes connexes appartenant à Π qui
rencontrent ∂U . Comme chacune d’elles est relativement compacte, la
réunion

⋃
Vj est une partie compacte de X contenue dans Y . Il existe donc

un sous-ensemble fini I ′′ de I tel que
⋃
Vj soit contenue dans

⋃
i∈I′′

Ui.

Par construction, Y ⊂ ⋃
i∈I′∪I′′

Ui, ce qui achève la démonstration.

(1.3.11) Soit X un graphe connexe et soit S un sous-ensemble fini de X .

(1.3.11.1) Presque toute composante connexe W de X \ S est un arbre
relativement compact et à bord singleton.

Pour le voir, on procède par récurrence sur le cardinal de S ; si S = ∅ il n’y a
rien à démontrer. On suppose S 6= ∅ et le résultat établi en cardinal strictement
inférieur à celui de S ; on choisit un point s dans l’ensemble non vide S, et
l’on note U l’ouvert de X complémentaire de S \ {s} ; c’est un voisinage ouvert
de s. Soit Π le sous-ensemble de π0(X \ {s}) constitué des composantes W
telles que W ⊂ U , telles que W soit un arbre, et telles que W ∪ {s} soit
compact ; en vertu du 1.3.3.1, le complémentaire de Π dans Π0(X \ {s}) est
fini ; soient W1, . . . ,Wr ses éléments.

Fixons i. L’ouvert Wi de X est un graphe connexe, et le cardinal de Wi ∩ S
est strictement inférieur à celui de S (puisque s /∈Wi). On peut donc appliquer
l’hypothèse de récurrence : presque toutes les composantes connexes de Wi \ S
sont des arbres relativement compacts et à bord singleton dans Wi, et sont a
fortiori relativement compacts et à bord singleton dans X ; soientWi,1, . . . ,Wi,ri

les composantes connexes de Wi \ S qui ne sont pas des arbres relativement
compacts et à bord singleton dans Wi.

Par construction, si W est ou bien une composante connexe de X \ {s} qui
appartient à Π ou bien une composante connexe de Wi \ S pour l’un des Wi,
alors W est une partie ouverte, connexe et non vide de X\S telle que ∂XW ⊂ S ;
par conséquent, W est une composante connexe de X \ S.

Réciproquement, si W est une composante connexe de X \ S et si elle
n’appartient pas à Π, elle est nécessairement contenue dans Wi pour un certain i ;
c’est une partie connexe, ouverte et non vide de Wi\S telle que ∂WiW ⊂ ∂XW ⊂
S, et partant une composante connexe de Wi \ S.

Les composantes connexes de X \S sont donc exactement les éléments de Π
et les composantes connexes des Wi \ S pour i ∈ {1, . . . , r} ; par construction,
ce sont toutes des arbres relativement compacts et à bord singleton dans X , à
l’exception des Wi,j qui sont en nombre fini, ce qui achève la démonstration.

(1.3.11.2) Soit Π un sous-ensemble de π0(X \ S). Le sous-ensemble

Y :=
⋃

W∈Π
W

de X en est un sous-graphe fermé, qui est compact si chacune des composantes
appartenant à Π est relativement compacte.
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En effet, soit T la réunion des ∂W pour W parcourant Π. Toute composante
connexe appartenant à Π est alors une composante connexe de X \T ; comme Y
est réunion de T et des W pour W ∈ Π, son complémentaire X− Y est réunion
de composantes connexes de X \ T et est donc ouvert ; ainsi, Y est un sous-
ensemble fermé de X . Il hérite à ce titre du caractère séparé et localement
compact de ce dernier.

Soit y ∈ Y ; si y /∈ T il est situé sur une certaine composante connexe V
de X \ T qui est contenue dans Y , et il possède alors un voisinage dans V , et a
fortiori dans Y , qui est un arbre.

Supposons maintenant que y ∈ T ; choisissons un voisinage U de y dans X
qui est un arbre et qui ne rencontre aucun autre élément de T . Si V est une
composante connexe de X \ T = (X − (T \ {y})) \ {y} alors V ∩ U est réunion
finie de composantes connexes de U \ {y} (1.3.3.2). Par conséquent, U ∩ Y est
réunion de {y} et de composantes connexes de U \ {y} ; si W est l’une d’elles,
alors pour tout x ∈ W l’intervalle [x; y] est contenu dans W ∪ {y} (1.3.4.7) et
donc dans U ∩ Y ; il en découle que le fermé U ∩ Y de U (qui est un voisinage
ouvert de y dans Y ) est convexe ; c’est par conséquent un arbre (1.3.4.3).

On déduit de ce qui précède que Y est un graphe.

Supposons maintenant que chacune des composantes appartenant à Π est
relativement compacte ; il résulte alors de 1.3.10, appliqué avec K = T , que Y
est compact.

Définition générale de la valence ; points isolés, unibranches
et pluribranches

(1.3.12) Si X est un graphe, si x ∈ X et si U est un voisinage ouvert de x
dans X qui est un arbre, le cardinal de π0(U \ {x}) ne dépend que de x, et
pas de U (1.3.4.4) ; nous l’appellerons la valence de (X, x) ; cette définition est
compatible avec la précédente (donnée au 1.3.2.1 ) lorsque X est fini en x.
On dira que x est un point unibranche (resp. pluribranche) de X si la valence
de (X, x) est égale à 1 (resp. strictement supérieure à 1). Remarquons que la
valence de (X, x) peut être nulle ; cela se produit si et seulement si x est un
point isolé de X .

Notons que si x appartient à un intervalle ouvert I tracé sur X , il est
nécessairement pluribranche : en effet, supposons que ce soit le cas fixons un
voisinage ouvert U de x qui est un arbre. Soit J la composante connexe de x
dans U ∩I ; c’est un intervalle ouvert. Choisissons deux points y et z sur J \{x}
situés de part et d’autre de x ; on a alors x ∈ [y; z], et les composantes connexes
de U \ {x} contenant y et z sont donc distinctes, d’où notre assertion.

Donnons un corollaire de cette remarque : si X est un graphe connexe non
réduit à un point, les points pluribranches sont denses dans X : cela provient
du fait que si U est un ouvert connexe et non vide de X alors U n’est lui-même
pas réduit à un point et contient donc un intervalle ouvert non vide.

(1.3.13) Soit X un graphe et soit x ∈ X . Nous allons montrer qu’il possède
un voisinage ouvert V dans X possédant les propriétés suivantes :

i) V est un arbre ;
ii) V est un arbre compact ;
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iii) ∂V est fini, constitué de points pluribranches, et est un singleton si x est
unibranche.

Si x est isolé, l’on peut prendre V = {x} ; on suppose maintenant que x
n’est pas isolé. On se ramène immédiatement, quitte à restreindre X , au cas où
ce dernier est un arbre, nécessairement non réduit à {x} ; le point x possède un
voisinage ouvert U à bord fini et relativement compact dans X qui n’est pas X
tout entier ; le bord de U est alors non vide. Le compact Γ :=

⋃
y∈∂U

[x; y] est un

sous-arbre fini de X (1.3.4.3) qui contient x. Soit S l’ensemble des sommets de Γ
autres que x. Pour tout y ∈ ∂U on a [x; y[⊂ U(1.3.4.7) ; par conséquent, Γ\∂U
est égal à Γ ∩ U qui est convexe ; on en déduit que ∂U ⊂ S. La composante
connexe ∆ de x dans Γ\S est de la forme

⋃
16i6r

[x; yi[ où r est un entier non nul,

où yi ∈ U pour tout i, et où [x; yi[∩[x; yj [= {x} dès que i 6= j. Si de plus x est
unibranche l’ouvert X \ {x} est connexe, et il résulte alors de 1.3.4.6 que r = 1.

Choisissons pour tout i un un point zi sur ]x; yi[ ; chacun des zi appartient à
un intervalle ouvert tracé sur X est est de ce fait pluribranche (1.3.12). Soit V la
composante connexe de x dans X \ {z1, . . . , zr}. Comme [x; zi[⊂ V pour tout i,
le bord de V est exactement {zi}16i6r ; il est donc fini, constitué de points
pluribranches, et est un singleton dès que r = 1, ce qui est notamment le cas
dès que x est unibranche.

Il suffit pour conclure de prouver que V est relativement compact ; pour ce
faire, on va démontrer qu’il est contenu dans l’ouvert relativement compact U .
On raisonne par l’absurde en supposant qu’il existe v ∈ V −U . Le segment [v;x]
est inclus dans V par convexité de celui-ci et contient nécessairement un point y
de ∂U ; l’ensemble S ∩ [y;x] est fini et non vide (car y ∈ S), et son élément le
plus proche de x est égal à yi pour un certain i. On a alors [yi;x] ⊂ [v;x] ⊂ V
et donc zi ∈ V , ce qui est contradictoire.

Existence de points unibranches dans le cas compact

(1.3.14) Soit X un arbre et soit x ∈ X . Pour tout couple (y, z) d’éléments
de X , la relation 6 définie par la condition z 6 y si et seulement si y ∈ [z;x]
est une relation d’ordre partiel pour laquelle x est le plus grand élément de X .
Si y ∈ X l’ensemble X6y des éléments z tels que z 6 y est la réunion de {y} et
des composantes connexes de X \ {y} qui ne contiennent pas x ; c’est donc un
sous-arbre fermé de X (1.3.11.2).

Supposons de plus que X soit compact. Pour tout y ∈ X , l’ensemble X6y

est alors compact ; ceci entrâıne immédiatement (compte-tenu du fait que X
est non vide) que toute partie totalement ordonnée de X admet un minorant ;
autrement dit, X est inductif et possède, par le lemme de Zorn, un élément
minimal x0.

Comme x est le plus grand élément de X , on a x0 6= x dès que X n’est
pas réduit à {x}. Plaçons-nous sous cette dernière hypothèse. Le point x0
est alors unibranche : en effet dans le cas contraire X \ {x0} aurait au moins
deux composantes connexes, et donc au moins une composante connexe U ne
contenant pas x ; mais on aurait alors y < x0 pour tout y ∈ U , ce qui contredirait
la minimalité de x0.
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La notion de partie convexe d’un graphe

(1.3.15) Soit X un graphe ; nous dirons qu’un sous-ensemble Y de X est
convexe si pour tout couple (x, y) de points de Y , tout segment d’extrémités x
et y tracé sur X est contenu dans Y ; dans le cas où X est un arbre, on retrouve
la notion usuelle de convexité. Il découle de la définition que l’intersection d’une
famille de parties convexes de X est convexe.

(1.3.15.1) Soit Y une partie localement fermée et convexe de X . Si V est un
sous-arbre de X alors Y ∩ V est une partie localement fermée et convexe de V ;
c’est donc un sous-arbre de X .

Soit y ∈ Y . Il existe un voisinage ouvert V de y dans X qui est un arbre ;
l’intersection V ∩Y est un voisinage de y dans Y , et est un arbre d’après ce qui
précède ; en conséquence, Y est un sous-graphe de X .

(1.3.15.2) Soit Y une partie de X telle que X − Y soit réunion d’ouverts
de X dont le bord a au plus un élément ; le sous-ensemble Y de X est alors un
sous-graphe fermé et convexe de X .

En effet, Y est fermé en vertu de notre hypothèse ; pour voir que c’est un
sous-graphe convexe, il suffit en vertu de 1.3.15.1 d’en vérifier la convexité.

On raisonne par l’absurde. On suppose donc qu’il existe deux points x et y
de Y , un segment I les joignant, et un point z sur J := I\{x, y} qui n’appartient
pas Y . Par hypothèse, il existe un voisinage ouvert U de z dans X qui ne
rencontre pas Y et tel que ∂U ait au plus un élément. Soit J0 la composante
connexe de z dans U ∩ J ; le bord de U ayant au plus un élément, il existe une
extrémité t de J0 qui est située sur U . Comme U ne rencontre pas Y , le point t
n’est égal ni à x, ni à y ; il appartient donc à U ∩ J , ce qui contredit le fait que
le composante J0 est fermée dans U ∩ J .

(1.3.16) Soit X un graphe, soit Γ un sous-graphe convexe et fermé de X , et
soit U une composante connexe de X−Γ. Le bord de U comprend alors au plus
un élément. En effet, s’il existait deux points distincts x et y sur ∂U , l’on pourrait
en vertu de 1.3.9 tracer un segment I reliant x à y et tel que I \ {x, y} ⊂ U ,
contredisant ainsi la convexité de Γ.

1.4 La compactification arboricole

L’espace des bouts d’un graphe connexe

(1.4.1) Soit X un graphe connexe. Pour tout sous-ensemble fini S de X , on
note KX(S) la réunion de S et des composantes connexes de X \ S qui sont
relativement compactes. C’est un sous-graphe compact de X , et X \KX(S) est
réunion disjointe d’un nombre fini de composantes connexes de X \ S (1.3.11.2
et 1.3.11.1).

(1.4.1.1) La famille des KX(S), où S parcourt l’ensemble des parties finies
de X constituée de points pluribranches, est cofinale dans celle de toutes les
parties compactes de X . En effet, soit Y un compact de X ; on peut le recouvrir
par un nombre fini d’ouverts relativement compacts et à bord fini constitué
de points pluribranches (1.3.13). La réunion U des ouverts en question est-
elle même relativement compacte, et son bord S est fini et constitué de points



Graphes réels 33

pluribranches. Toute composante connexe de U est une composante connexe
relativement compacte de X \ S ; par conséquent, K (S) ⊃ U ⊃ Y .

(1.4.1.2) Remarquons que si S et S′ sont deux sous-ensembles finis de X
avec S ⊂ S′ et si U est une composante connexe de X \ S alors U \ S′ est
réunion de composantes connexes de X \ S′, qui sont relativement compactes
si U est relativement compacte ; il s’ensuit que KX(S) ⊂ KX(S′).

(1.4.1.3) On désignera par dX l’ensemble lim
←
π0(X \ KX(S)), où S parcourt

l’ensemble des parties finies de X ; on appellera bout de X tout élément de dX ,
et X̂ la réunion disjointe de X et dX . Remarquons qu’en vertu de 1.4.1.1, on
pourrait tout aussi bien définir dX comme étant égal à lim

←
π0(X \ K ) où K

parcourt l’ensemble des parties compactes de X

Si U un ouvert de X , il résulte de 1.3.11.2 que les propositions suivantes sont
équivalentes :

i) il existe un ensemble fini S ⊂ X tel que U soit une réunion de composantes
connexes (ou encore un ouvert fermé) de X \ S ;

ii) ∂U est fini.

Si ces conditions sont vérifiées, le sous-ensemble S de i) peut toujours être
pris égal à ∂U .

Soit U un ouvert de X à bord fini, et soit S comme dans i) ; remarquons que
l’ouvert U contient une composante connexe de X \ KX(S) si et seulement si
il n’est pas relativement compact ; on peut voir π0(U) comme un sous-ensemble
de π0(X \ ∂U). L’image réciproque de π0(U) par la flèche

π0(X \ S) → π0(X \ ∂U)

est égale à π0(U) ; par conséquent, l’image réciproque de π0(U) par la flèche
canonique dX → π0(X \ KX(S)) ⊂ π0(X \ S) est égale à l’image réciproque
de π0(U) par la flèche canonique dX → π0(X \ KX(∂XU)) ⊂ π0(X \ ∂XU) ;
elle ne dépend donc que de U , et pas de S. La réunion de U et de cette image
réciproque est un sous-ensemble de X̂ que l’on notera ÛX ; si U et V sont deux
ouverts de X à bord fini et si V ⊂ U (resp. V ∩ U = ∅) alors V̂ X ⊂ ÛX

(resp. ÛX ∩ V̂ X = ∅) : on prouve la première affirmation en considérant V
comme un ouvert fermé de X \ (∂V ∪ ∂U), et la seconde en considérant V et U
comme deux ouverts fermés disjoints de X \ (∂V ∪ ∂U).

(1.4.1.4) Si U est un ouvert à bord fini de X les assertions suivantes sont
équivalentes :

a) ÛX = U ;

b) ÛX ∩ dX = ∅ ;
c) U est relativement compact.

En effet, il résulte des définitions que a) ⇐⇒ b) et que c) ⇒ b).
Supposons maintenant que l’ouvert U n’est pas relativement compact, et
montrons que ÛX ∩dX 6= ∅. Comme U n’est pas relativement compact, il existe
une composante connexe de U qui n’est pas contenue dans KX(∂U), c’est-à-
dire qui n’est elle-même pas relativement compacte ; quitte à remplacer U par
cette composante, on peut supposer que U est connexe et non vide. Soit S
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un sous-ensemble fini de X contenant ∂U . Comme U n’est pas relativement
compact, il n’est pas contenu dans KX(S) et appartient donc à l’image de
l’application π0(X \ KX(S)) → π0(X \ KX(∂U)) ; ceci valant quelle que soit
la partie finie S de X contenant ∂XU , il existe un élément de dX dont l’image
dans π0(X \ KX(∂U)) est égale à U , c’est-à-dire un élément de dX ∩ ÛX .

On en déduit que X est compact si et seulement si dX = ∅ : il suffit
d’appliquer ce qui précède avec U = X .

(1.4.1.5) On munit X̂ de la topologie engendrée par les parties de la forme ÛX ,
où U est ouvert à bord fini de X ; on définit la même topologie en se restreignant
aux ouverts U à bord fini qui sont connexes et non vides. Par construction,X est
un ouvert de X̂ , et tout point de dX adhère à X ; par conséquent, X est dense
dans X̂ ; son bord dans X̂ est précisément dX . La restriction de la topologie
de X̂ à dX cöıncide avec la topologie de limite projective sur ce dernier ; dès
lors, le sous-ensemble dX de X̂ est profini.

(1.4.1.6) Soit U un ouvert à bord fini de X . L’intersection ÛX ∩ dX est
précisément l’ensemble des points de dX qui adhèrent à U , et également
l’ensemble des points de dX qui adhèrent à ÛX . En effet, soit x un point de dX ;
il existe une unique composante connexe V de X \ ∂U telle que x ∈ V̂ X .

Si V 6⊂ U alors x /∈ ÛX , et V̂ X est un voisinage ouvert de x qui ne rencontre
pas ÛX ; par conséquent, x n’adhère pas à ÛX , et a fortiori pas à U .

Si V ⊂ U alors x ∈ ÛX ; si W est un ouvert à bord fini de X tel que x ∈ ŴX

alors ŴX∩ÛX 6= ∅ ; par conséquent, W ∩U 6= ∅, et ŴX rencontre U ; le point x
adhère donc à U , et a fortiori à ÛX , ce qui achève de prouver les équivalences
requises.

On déduit de ce qui précède que U est dense dans ÛX , ce qui entrâıne que ÛX

est connexe dès que U est connexe ; on en déduit aussi que ∂X̂ Û
X = ∂XU ; il

s’ensuit que ∂X̂ Û
X est fini.

(1.4.2) Proposition. Soit X un graphe connexe. L’espace topologique X̂ est
compact.

Démonstration. Nous procédons en deux temps.

(1.4.2.1) L’espace X̂ est séparé. Soient x et y deux points distincts de X̂ ; nous

allons exhiber deux ouverts disjoints de X̂ contenant respectivement x et y.
Si x et y appartiennent à X , on le fait en utilisant la séparation de X .
Supposons que x ∈ dX et y ∈ X ; soit U un voisinage ouvert de y dans X ,

relativement compact et dont le bord S est fini, et soit V la composante connexe
de X \ KX(S) égale à l’image de x. Les ouverts ÛX = U et V̂ X de X̂ sont
disjoints, le premier contient x et le second y.

Supposons maintenant que x et y appartiennent tous deux à dX . Comme ils
sont distincts, il existe une partie finie S de X telles que les images respectives U
et V de x et y dans π0(X \ KX(S)) soient distinctes ; les ouverts ÛX et V̂ X

de X̂ sont alors disjoints ; le premier contient x et le second y.

(1.4.2.2) L’espace X̂ est quasi-compact. Soit U un recouvrement ouvert de X̂ ;
nous allons en extraire un sous-recouvrement fini. On peut supposer que les
ouverts qui constituent U appartiennent sont tous de la forme ÛX , où U est
un ouvert à bord fini de X . Comme dX est compact, il existe un ensemble
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fini {U1, . . . , Un} de tels ouverts de X tels que les ÛXi appartiennent à U et
recouvrent dX .

Soit S la réunion des ∂XUi ; si V est une composante connexe de X \KX(S)

alors V̂ X rencontre dX (1.4.1.4) ; par conséquent, V̂ X rencontre ÛXi pour un
certain i ; dès lors, V rencontre Ui (1.4.1.3) ; comme Ui est un ouvert fermé
de X \ ∂XUi, on a V ⊂ Ui.

On peut de ce fait écrire X = KX(S) ∪⋃Ui et donc

X̂ = X ∪ dX = KX(S) ∪
⋃
ÛXi ;

comme KX(S) est compact, il existe une famille finie (Vj) d’ouverts de U qui

le recouvrent ; les ÛXi et les Vj constituent alors un sous-recouvrement fini du

recouvrement U de X̂ . �

(1.4.3) Lemme. Soit X un graphe connexe tel que dX soit fini. Il existe un
sous-ensemble fini S0 de X tel que pour tout ensemble fini S de X vérifiant la
condition KX(S) ⊃ KX(S0), la flèche naturelle de dX vers π0(X \KX(S)) soit
bijective.

Démonstration. Comme dX est fini, il existe un sous-ensemble fini S0 de X
tel que l’application naturelle dX → π0(X \ KX(S0)) soit injective. Soit S une
partie finie de X tel que KX(S) ⊃ KX(S0). Comme l’application dX → π0(X \
KX(S0)) se factorise par π0(X \ KX(S)), la flèche de dX vers π0(X \KX(S))
est injective aussi. Elle est par ailleurs surjective en vertu du 1.4.1.4, et donc
bijective. �

Propriété universelle de la compactification d’un graphe

(1.4.4) Théorème. Soit X un espace topologique compact et soit Y un sous-
ensemble localement fermé de X qui est un graphe connexe. Supposons que tout
point x ∈ Y − Y possède dans X une base de voisinages ouverts à bord fini,
et dont l’intersection avec Y est connexe. Il existe alors un homéomorphisme
canonique Y ≃ Ŷ .

Démonstration. Pour tout x ∈ Y −Y on notera Vx l’ensemble des voisinages
ouverts et à bord fini de x dont l’intersection avec Y est connexe ; c’est par
hypothèse une base de voisinages de x.

Soit x ∈ Y − Y et soit S un sous-ensemble fini de Y . Il existe V ∈ Vx
tel que V ∩ KY (S) = ∅. L’intersection V ∩ Y étant connexe et non vide, elle
est contenue dans une unique composante connexe ̟(V, S) de X \ KX(S).
Celle-ci ne dépend en réalité pas de V : si V ′ est un autre élément de Vx
évitant KY (S) il existe V ′′ appartenant à Vx et contenu dans V ∩ V ′, et il
est clair que ̟(V, S) = ̟(V ′′, S) = ̟(V ′, S) ; on peut donc écrire ̟(S) au
lieu de ̟(V, S). L’inclusion (V ∩ Y ) ⊂ ̟(S) pour tout V ∈ Vx permet de
caractériser̟(S) comme la seule composante connexe de Y \KY (S) à laquelle x
adhère.

La donnée pour tout S de la composante̟(S) définit un point de dY que l’on
notera ϕ(x). En posant ϕ(x) = x pour tout x ∈ Y , on étend ϕ en une application

de Y vers Ŷ , dont nous allons montrer que c’est un homéomorphisme. Il suffit,
par compacité, de s’assurer qu’elle est continue et bijective.
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(1.4.4.1) L’application ϕ est continue. Comme Y est localement fermé, Y est
ouvert dans Y ; par conséquent, ϕ est continue en tout point de Y . Il reste à
montrer que ϕ est continue en tout point de Y − Y ; soit donc x un tel point.

Soit S un sous-ensemble fini de Y et soit U la composante connexe de Y \S
telle que ϕ(x) ∈ ÛY ; il suffit de prouver que ϕ−1(ÛY ) est un voisinage de x
dans Y .

Soit V ∈ Vx tel que V ∩ KY (S) = ∅ ; par définition de ϕ, on a V ∩ Y ⊂ U .

Soit y ∈ V ∩ Y . Si y ∈ Y alors ϕ(y) = y ∈ V ⊂ U ⊂ ÛY . Si y ∈ Y − Y
alors l’inclusion (V ∩Y ) ⊂ U implique que la seule composante de Y \KY (S) à
laquelle y adhère est nécessairement U ; il s’ensuit, là encore par définition de ϕ,
que ϕ(y) ∈ ÛY .

Par conséquent, le voisinage V ∩Y de x dans Y est contenu dans ÛY , ce qui
achève d’établir la continuité de ϕ.

(1.4.4.2) L’application ϕ est injective. Par la définition même de ϕ, la seule
chose qu’il y a à vérifier est l’injectivité de ϕ|Y−Y .

Donnons-nous donc deux points distincts x et y sur Y − Y . En vertu du
caractère séparé de Y il existe V ∈ Vx et W ∈ Vy tels que V ∩W = ∅. Soit S
l’ensemble fini Y ∩(∂V ∪∂W ). L’intersection V ∩Y est connexe, non vide, ouverte
et fermée dans Y \ S ; c’est donc une composante connexe de Y \ S ; il en va de
même de W ∩ Y . Comme V ∩W = ∅, les deux composantes connexes Y ∩ V
et Y ∩W de Y \ S sont distinctes ; par définition de ϕ, il vient ϕ(x) 6= ϕ(y), ce
qui achève de prouver l’injectivité de ϕ|Y−Y , et partant celle de ϕ.

(1.4.4.3) L’application ϕ est surjective. Soit x ∈ Ŷ ; si x ∈ Y alors ϕ(x) =
x ; supposons maintenant que x ∈ dY . Pour toute famille finie S de points
de Y , notons ̟(S) la composante connexe de Y \ KY (S) égale à l’image de x ;
l’intersection des ̟(S) est non vide par compacité de X ; elle est contenue
dans Y .

Soit y ∈ Y ; il existe un voisinage ouvert U de y dans Y qui est relativement
compact et à bord fini ; comme ̟(∂Y U) est une composante connexe de Y \∂Y U
qui n’est pas relativement compacte, y /∈ ̟(∂Y U) ; il s’ensuit que l’ensemble non
vide

⋂
S

̟(S) est contenu dans Y − Y ; si z désigne un point de cet ensemble on

a par construction ϕ(z) = x ; par conséquent, ϕ est surjective. �

(1.4.5) Corollaire. Soit X un graphe et soit Y un sous-graphe connexe de X.
Supposons que dY est fini et que Y − Y a un cardinal supérieur ou égal à celui
de dY . Il existe alors un homéomorphisme canonique Y ≃ Ŷ .

Démonstration. Quitte à remplacerX par l’adhérence de Y , on peut supposer
que Y est un ouvert dense de X . Soit N le cardinal de dY . Soit r > N et
soit (x1, . . . , xr) une famille de points deux à deux distincts de ∂Y . Il existe une
famille (V1, . . . , Vr) d’ouverts de X qui satisfait les conditions suivantes :

α) pour tout i, l’ouvert Vi est un voisinage connexe et relativement compact
de xi dont le bord est fini ;

β) les Vi sont deux à deux disjoints.

Soit S l’ensemble fini Y ∩ (
⋃
∂Vi). On a Y = KY (S)

∐
U1

∐
. . .
∐
Us, où

les Uj sont les composantes connexes non relativement compactes (dans Y )
de Y \ S.
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Fixons i ∈ {1, . . . , r}. Le point xi adhère à Y ; comme KY (S) est compact, xi
n’adhère pas à KY (S) ; il existe donc un indice j(i) tel que xi adhère à Uj(i) ; la
composante Uj(i) rencontre alors Vi. Comme Y ∩ ∂Vi ⊂ S, l’intersection Uj(i) ∩
Vi est fermée dans Uj(i) ; étant par ailleurs ouverte et non vide, elle cöıncide
avec Uj(i) ; autrement dit, Uj(i) ⊂ Vi.

Ainsi, chacun des ouverts Vi contient une composante Uj(i). Comme les Vi
sont deux à deux disjoints, l’application i 7→ j(i) est injective, d’où il découle
que s > r > N . D’autre part, l’application naturelle dY → π0(Y \ KY (S)) est
surjective (1.4.1.4), d’où la majoration s 6 N , puis les égalités s = r = N .
Cela implique que le cardinal de ∂Y est égal à N , et que {x1, . . . , xr} = ∂Y ; on
renumérote les Uj de sorte que Ui soit contenu dans Vi pour tout i .

Fixons i. Comme Vi∩Vj = ∅ pour tout j 6= i, l’ouvert Vi ne rencontre pas S.
Si U est une composante connexe de Y \S qui diffère de Ui l’intersection U ∩Vi
est un ouvert fermé strict de Vi, et est donc vide par connexité de ce dernier ;
par conséquent, Vi ∩X cöıncide avec Ui, et est en particulier connexe.

Si W est un voisinage ouvert connexe à bord fini de xi dans V , la
famille (V1, . . . , Vi−1,W, Vi+1, . . . , VN ) satisfait encore les conditions α) et β)
ci-dessus ; par conséquent, W ∩ Y est connexe. Ainsi, xi possède une base de
voisinages à bord fini dont l’intersection avec Y est connexe.

Le graphe X est la réunion de KY (S), des Ui et de ∂Y = {x1, . . . , xN} ;
puisque Ui ⊂ Vi ⊂ Vi pour tout i, il vient X = KY (S)∪∐ Vi ; comme KY (S) et
les Vi sont compacts,X est compact. Par ce qui précède, chacun des points de ∂Y
a une base de voisinages à bord fini dont l’intersection avec Y est connexe ; le
théorème 1.4.4 assure alors qu’il existe un homéomorphisme canonique entre Y
(qui ici n’est autre que X) et Ŷ . �

(1.4.6) Corollaire. Soit X un arbre et soit Y un sous-arbre de X. La

compactification Y
X̂

de Y s’identifie à Ŷ .

Démonstration. Soit x ∈ ∂X̂Y . Soit S un sous-ensemble fini de X et soit U

la composante connexe de X \ S telle que x ∈ ÛX . On a les égalités

ÛX ∩ Y = (ÛX ∩X) ∩ Y = U ∩ Y.

Par convexité, U ∩ Y est connexe ; par conséquent, x possède dans X̂ une base
de voisinages ouverts et à bord fini dont l’intersection avec Y est connexe, et le
corollaire découle alors aussitôt du théorème 1.4.4 . �

(1.4.7) Corollaire. Soit X un graphe et soit U un sous-graphe ouvert et
connexe de X. Le bord de U dans X possède une base d’ouverts compacts ;
il est en particulier totalement discontinu, et profini s’il est compact.

Démonstration. Soit x ∈ ∂U ; il s’agit de montrer qu’il possède une base
de voisinages ouverts compacts dans ∂U . Soit V un voisinage de x dans X qui
est un arbre compact et à bord fini. En vertu de 1.1.10, l’ensemble π0(U ∩ V )
est fini ; soient U1, . . . , Ur les composantes connexes de V ∩ U dont l’adhérence
contient x. La question étudiée étant locale, il suffit de démontrer que x possède
une base de voisinages ouverts compacts dans

⋃
∂V Ui.

Soit W une composante connexe de V \ {x}. Soient i et j deux indices tels
que Ui et Uj soient incluses dans W . Soit y ∈ Ui et soit z ∈ Uj ; comme x adhère
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à Ui et Uj, les deux intervalles [y;x[ et [z;x[ sont respectivement inclus dans Ui
et Uj ; leur intersection étant non vide (elle est de la forme [t;x[ avec t ∈ W ),
on a nécessairement i = j.

Ainsi chaque composante connexe de V \ {x} contient au plus un ouvert Ui ;
on en déduit que ∂V Ui ∩ ∂V Uj = {x} pour tout couple (i, j) avec i 6= j.

Fixons i. Il résulte du corollaire 1.4.6 que Ui
V

s’identifie à Ûi ; par
conséquent, ∂V Ui est homéomorphe à dUi, et est en particulier profini ; il s’ensuit
que x possède une base de voisinages ouverts compacts dans ∂V Ui.

Soit Ω un voisinage de x dans
⋃
∂V Ui. Par ce qui précède, il existe pour tout i

un sous-ensemble compact Ki de ∂V Ui dont le complémentaire K ′
i dans ∂V Ui

est compact, contient x et est contenu dans Ω ; si i et j sont deux indices distincts
alors Ki ∩ ∂V Uj = ∅ puisque ∂V Ui ∩ ∂V Uj = {x}.

La réunion des Ki est un compact de
⋃
∂V Ui dont le complémentaire

dans
⋃
∂V Ui est le compact

⋃
K ′
i , qui contient x et est contenu dans Ω ; ceci

achève la démonstration. �

(1.4.8) Si X est un arbre, si Y est un sous-arbre de X , et si ω ∈ dX , nous
dirons que Y aboutit à ω si ce dernier appartient à dY modulo l’identification

entre Ŷ et Ŷ X̂ fournie par le corollaire 1.4.6.

L’enveloppe convexe d’une partie compacte d’un arbre

(1.4.9) On dira qu’un espace topologique est une droite éventuellement longue
s’il est connexe, non vide, non compact, et localement homéomorphe à R. Une
droite éventuellement longue est une ≪vraie≫ droite (i.e., est homéomorphe
à R) si et seulement si elle est paracompacte, ou encore si et seulement si elle
est métrisable ; toute droite éventuellement longue est un arbre à deux bouts.

Si x et y sont deux points d’un espace topologique X , on dira que X est
un segment éventuellement long d’extrémités x et y si X = {x} = {y} ou

s’il existe une droite éventuellement longue I et un homéomorphisme X ≃ Î
envoyant {x, y} sur dI.

Si x est un point d’un espace topologique X , on dira que X est une demi-
droite éventuellement longue issue de x s’il existe une droite éventuellement
longue I et un plongement topologique de X dans Î envoyant x sur l’un des
deux points de dI et identifiant X \ {x} à I.

(1.4.10) Proposition. Soit X un arbre et soit S un sous-ensemble fermé et
discret de X. Soit (Ij)j∈J une famille de sous-arbres fermés de X tels que chacun
des Ij soit ou bien une droite éventuellement longue, ou bien une demi-droite
éventuellement longue issue d’un point de S. La réunion Γ des Ii est alors un
sous-graphe fermé localement fini de X.

Démonstration. Soit V un sous-arbre ouvert de X relativement compact, à
bord fini, et rencontrant au plus un point de S ; nous allons montrer que Γ ∩ V
est un sous-graphe fini et fermé de V , ce qui suffira à conclure puisque X admet
un recouvrement par de tels V .

Soit I l’ensemble des sous-arbres I de V tels que l’une des deux propriétés
suivantes soit satisfaite :
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• il existe deux point distincts x et y de ∂V tels que I=]x; y[ ;
• V ∩ S est un singleton {z} et il existe t ∈ ∂V tel que I = [z; t[.

L’ensemble I est fini, et chacun de ses éléments est un sous-arbre fermé et
fini de V .

Soit j ∈ J . L’intersection Ij ∩ V est un ouvert convexe et relativement
compact de Ij , ce qui implique que V ∩ Ij est ou bien vide, ou bien un segment
tracé sur le fermé Ij . Supposons que V ∩ Ij est non vide, et distinguons deux
cas.

Le cas où Ij est une droite éventuellement longue. L’intersection Ij ∩ V est
alors de la forme ]x; y[ où x et y sont deux points distincts de Ij situés sur ∂V ,
et l’on a donc (Ij ∩ V ) ∈ I .

Le cas où Ij est une demi-droite éventuellement longue issue d’un point z
de S. L’intersection Ij ∩ V peut sous cette hypothèse : ou bien être de
la forme ]x; y[ où x et y sont deux points de Ij situés sur ∂V , et l’on a
alors (Ij ∩ V ) ∈ I ; ou bien être de la forme [z; t[ où t est un point de Ij
situé sur ∂V , et l’on a encore (V ∩ Ij) ∈ I .

Ainsi V ∩ Ij appartient-il à I dès qu’il est non vide. Par conséquent, V ∩Γ
est réunion d’éléments de I . Comme I est un ensemble fini de sous-arbres
fermés et finis de V , l’intersection V ∩ Γ est un sous-graphe fermé et fini de V ,
ce qui achève la démonstration. �

(1.4.11) Soit X un arbre et soit E une partie de X . La réunion Conv E des
segments [x; y], où (x, y) parcourt E2, est visiblement l’enveloppe convexe de E,
c’est-à-dire la plus petite partie convexe de X contenant E.

(1.4.12) Théorème. Soit X un arbre et soit E une partie compacte de X.
L’ensemble Conv E est un sous-arbre compact de X. Si x est un point de Conv E
tel que x /∈ E ou tel que x soit un point isolé de E, l’arbre Conv E est fini en x.

Démonstration. On procède en plusieurs étapes.

(1.4.12.1) Réduction au cas où X est compact. Tout point de X ayant un
voisinage qui est un arbre compact, on peut recouvrir le compact E par
une famille finie V1, . . . , Vn d’arbres compacts non vides. Pour tout i, on
choisit un point xi sur Vi. La réunion des Vi et des segments [xi;xj ] où (i, j)
parcourt {1, . . . , n} est un compact convexe, et donc un sous-arbre compact
de X ; par construction, il contient E, et Conv E ; en le substituant à X , on se
ramène au cas où ce dernier est compact.

(1.4.12.2) Posons U = X\E ; c’est une réunion disjointe d’arbres. Si V désigne
une composante connexe de U alors V ∩ Conv E est une réunion d’intervalles
ouverts de la forme ]y; z[ avec y ∈ E et z ∈ E ; ils sont tous fermés dans V .
Il résulte de la proposition 1.4.10 que V ∩ Conv E est un sous-graphe fermé et
localement fini de V . Par conséquent, U ∩ Conv E est un sous-graphe fermé et
localement fini de U ; cela entrâıne que E∪(U∩Conv E) = Conv E est une partie
fermée, et partant compacte, de X . Comme elle est convexe par construction,
c’en est un sous-arbre compact, dont on vient de voir qu’il est fini en tout point
de U .

(1.4.12.3) Soit x ∈ E tel que E \ {x} soit compact ; posons E′ = E \ {x}, et
soit U ′ la composante connexe de x− dans X \ E′. L’intersection U ′ ∩ Conv E
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est réunion d’intervalles ouverts de la forme ]y; z[ avec y ∈ E′ et z ∈ E′ et
d’intervalles semi-ouverts de la forme [x; t[ avec t ∈ E′ ; chacun d’eux est fermé
dans U ′. En vertu de la propostion 1.4.10, U ′∩Conv E est un graphe localement
fini ; en particulier, Conv E est fini en x. �

(1.4.13) Proposition. Soit X un arbre compact et soit U un sous-arbre ouvert
de X. L’espace topologique U est dénombrable à l’infini.

Démonstration. Si U est vide il n’y a rien à démontrer. On suppose U non
vide, on choisit x ∈ U , et l’on munit X de la relation d’ordre partiel définie
par x (1.3.14). Le fermé ∂U est une partie compacte et totalement discontinue
de X (cor. 1.4.7). L’enveloppe convexe Conv (∂U ∪{x}) cöıncide avec la réunion
des [y;x] où y parcourt ∂U . Comme x est un point isolé de ∂U∪{x}, l’intersection

Γ := Conv (∂U ∪ {x}) ∩ U

est un arbre localement fini en vertu du théorème 1.4.12 ci-dessus ; il
contient ]y;x] pour tout y ∈ ∂U (1.3.4.7). On note S l’ensemble des sommets
de Γ ; c’en est une partie fermée et discrète.

(1.4.13.1) Soit y ∈ ∂U . Nous allons définir une suite (σi(y))i de points de ]y;x]
par le procédé récursif suivant.

On pose σ0(y) = x. Si i est un entier tel que σi(y) soit défini, on distingue
deux cas : ou bien S∩]y;σi(y)[ est non vide, et l’on définit alors σi+1(y) comme
son plus grand élément (qui existe en raison du caractère fermé et discret de S) ;
ou bien il est vide, et l’on interrompt alors la construction de la suite, qui ne
sera donc définie que jusqu’au rang i.

Par construction, (σi(y))i est une suite strictement décroissante de points
de ]y;x], et {σi(y)}i>0 est égal à S∩]y;x[. Il résulte alors du caractère fermé et
discret de S que si la suite (σi(y))i est infinie, σi(y) tend vers y quand i tend
vers l’infini.

Supposons que (σi(y))i soit finie, et soit j le plus grand indice de son domaine
de définition. L’intervalle [σj(y); y[ ne comporte alors aucun sommet de Γ ; on
choisit une suite arbitraire et strictement décroissante de points de ]σj(y); y[ qui
tend vers y, et que l’on numérote σj+1(y), σj+2(y), etc. On prolonge ainsi la
suite finie (σi(y))i en une suite définie sur N.

(1.4.13.2) Supposons qu’un point z de Γ soit égal à σj(y) pour un certain
entier j et un certain y ∈ ∂U , et qu’il existe un point y′ de ∂U distinct de y et
tel que z ∈ [y′;x] ; nous allons montrer que z = σj(y

′).

Si z = x on a j = 0 et z = σ0(y′) ; si z 6= x alors j 6= 0. Plaçons-nous
sous cette dernière hypothèse ; l’intersection de [y;x] et [y′;x] contient z, elle
est donc de la forme [t;x] avec t 6= x ; comme y 6= y′, comme ]y;x] ⊂ Γ et
comme ]y′;x] ⊂ Γ, on a t ∈ Γ.

Par construction, [y; t] ∩ [y′; t] = [y; t] ∩ [t;x] = [y′; t] ∩ [t;x] = {t} ; par
conséquent, la valence de (Γ, t) est au moins 3, et t est un sommet de Γ.
L’intersection S∩ [t;x[ est finie et contient t ; elle est donc de la forme {t1, . . . tr}
où (ti) est une suite strictement décroissante telle que tr = t. On a par
construction σi(y) = ti et σi(y

′) = ti pour tout i ∈ {1, . . . , r}, et σi(y) < t
et σi(y

′) < t pour tout i > r ; comme z ∈ [t;x[ il est égal à ts pour un certain s
compris entre 1 et r ; on a par conséquent, j = s et z = σj(y

′), comme annoncé.
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(1.4.13.3) Qualifions de point marqué de Γ tout point de la forme σi(y) pour
un certain i et un certain y ∈ ∂U ; en vertu de 1.4.13.2, l’entier i ne dépend pas
du choix de y ; on l’appellera l’indice du point marqué en question. Si y ∈ ∂U , il
découle de 1.4.13.2 que l’ensemble des points marqués de Γ appartenant à [y;x]
est exactement l’ensemble {σi(y)}i. Par construction, tout sommet de Γ est
marqué.

Nous allons montrer par récurrence sur i que l’ensemble des points marqués
de Γ d’indice i est fini. C’est évident pour i = 0, puisque x est le seul point
marqué d’indice 0. Supposons que ce soit vrai à un certain rang i > 0, et
montrons-le au rang i+1. Si z est un point marqué d’indice i+1, l’ensemble des
points marqués de l’intervalle [z;x] est une suite strictement décroissante x =
z0, z1, . . . , zi+1 = z, où chacun des zj est d’indice j. L’intervalle ]z; zi[ ne contient
aucun point marqué de Γ.

Soit maintenant t un point marqué d’indice i de Γ et soient w et w′ deux
points marqués distincts d’indice i + 1 tels que ]w; t[ et ]w′; t[ ne contiennent
aucun point marqué de Γ. L’intersection [w; t] ∩ [w′; t] est de la forme [w′′; t].
Comme w et w′ sont tous deux marqués et distincts, on ne peut avoir w ∈ [w′; t[
ou w′ ∈ [w; t[ ; par conséquent, w′′ 6= w et w′′ 6= w′. Si w′′ était distinct de t, on
aurait alors [w;w′′] ∩ [w′;w′′] = [w;w′′] ∩ [w′′; t] = [w′;w′′] ∩ [w′′; t] = {w′′}, et
la valence de (Γ, w′′) serait au moins égale à 3, ce qui est absurde puisque ]w; t[
ne contient aucun point marqué de Γ, et a fortiori aucun sommet. On a dès
lors w′′ = t ; par conséquent, [w; t] ∩ [w′; t] = {t}.

Il s’ensuit que l’ensemble des points marqués w d’indice i+ 1 tels que ]w; t[
ne contienne aucun point marqué de Γ est fini, et plus précisément de cardinal
majoré par la valence de (Γ, t).

On déduit de ce qui précède et de la finitude du nombre de points marqués
d’indice i de Γ, qui constitue notre hypothèse de récurrence, que le nombre de
points marqués d’indice i + 1 de Γ est fini, ce qu’on souhaitait établir.

(1.4.13.4) Pour tout i > 0, notons Ei l’ensemble fini des points marqués
d’indice i de Γ, et désignons par Ui la composante connexe de U \ Ei qui
contient x.

L’adhérence Ui est contenue dans U . Pour le voir, on raisonne par l’absurde :
si ce n’était pas le cas, il existerait y ∈ ∂U qui soit adhérent à Ui.
L’intervalle ]y;x] serait alors contenu dans l’ouvert Ui (1.3.4.7) ; un tel intervalle
rencontrant Ei, on aboutirait à une contradiction.

Tout point de U appartient à Ui pour un certain i. En effet, soit y ∈ U . Nous
allons montrer que [y;x] ne contient qu’un nombre fini de points marqués de Γ ;
cela entrâınera l’existence d’un entier i tel que [y;x] ∩ Ei = ∅, c’est-à-dire tel
que y ∈ Ui. On distingue deux cas.

Si y ∈ Γ il est situé sur un intervalle [z;x] pour un certain x ∈ ∂U , et
l’intervalle [y;x] ⊂ [z;x] ne contient alors qu’un nombre fini de points marqués
de Γ.

Supposons maintenant que y /∈ Γ, et soit V la composante connexe de U −Γ
contenant y. Le bord de V dans U est un singleton {t} pour un certain t ∈ Γ,
et [y;x]∩Γ = [t;x] (1.3.4.9) ; par le raisonnement suivi ci-dessus, [t;x] ne contient
qu’un nombre fini de points marqués de Γ, et l’intervalle [y;x] ne contient donc
lui-même qu’un nombre fini de points marqués de Γ.
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Conclusion. Pour tout entier i, le compact Ui de X est contenu dans U ;
comme U est égal à la réunion des Ui, il est a fortiori égal à la réunion des Ui,
et est de ce fait dénombrable à l’infini. �

(1.4.14) Théorème. Soit X un graphe paracompact et soit U un ouvert de X ;
l’espace U est paracompact.

Démonstration. On se ramène immédiatement au cas où les graphes U et X
sont connexes ; l’espace X est alors dénombrable à l’infini, et il s’agit de montrer
qu’il en va de même de U .

Tout point de X possède un voisinage qui est un arbre compact à bord fini
(1.3.13). Par conséquent, X est réunion dénombrable de sous-arbres compacts à
bord fini. Soit Y un tel sous-arbre. L’intersection Y ∩U est un sous-graphe de X
(1.3.6) et est donc localement connexe. D’après le 1.1.10, le sous-graphe Y ∩ U
a un nombre fini de composantes connexes. En vertu de la proposition 1.4.13,
chacune d’elle est dénombrable à l’infini ; il s’ensuit que Y ∩U est dénombrable
à l’infini. Ceci valant quel que soit Y , l’ouvert U est dénombrable à l’infini. �

(1.4.15) Théorème. Soit X un arbre et soient x et y deux points de X̂. Il

existe un unique fermé [x; y] de X̂ qui soit un segment éventuellement long
extrémités x et y, et ]x; y[ est le sous-ensemble de X formé des points z tels

que x et y appartiennent à deux composantes connexes distinctes de X̂ \ {z}.
Si U est un ouvert connexe et à bord fini de X tel que x et y appartiennent
à ÛX alors [x; y] ⊂ ÛX .

Démonstration. Si x = y le théorème est évident ; on suppose maintenant
que x 6= y.

(1.4.15.1) Soit I l’ensemble des points z de X \ {x, y} tels que x et y soient

situés sur deux composantes connexes différentes de X̂ \ {z}. Rappelons que

si U est un ouvert à bord fini de X , on a ∂X̂ Û
X = ∂XU (1.4.1.6).

Soient U et V deux ouverts connexes, non vides et à bord fini de X , tels
que x ∈ ÛX et y ∈ V̂ X , et tels que (ÛX ∪ ∂XU) ∩ (V̂ X ∪ ∂XV ) = ∅.
Choisissons z ∈ U et t ∈ V . Comme t /∈ U , l’intersection de [z; t] et de U est de la
forme [z, u[ avec u ∈ ∂XU ; de même, [z; t]∩V est de la forme ]v; t] avec v ∈ ∂XV .
Comme U∪∂XU et V ∪∂XV sont disjoints, u < v si l’on oriente [z; t] de z vers t ;
nous allons montrer que l’intersection de I avec X − (U ∪ V ) est égale à [u; v]
(cela entrâınera que u et v ne dépendent pas de z et t, ce que l’on pourrait
vérifier directement).

On procède par double inclusion. Soit w un élément de X − (U ∪ V ) qui
n’appartient pas à [u; v]. Comme u ∈ ∂XU et comme v ∈ ∂XV , la réunion

ÛX ∪ [u; v] ∪ V̂ X

est une partie connexe de X̂ \ {w}, qui contient x et y ; par conséquent, w /∈ I ;
il s’ensuit que I ∩ (X − (U ∪ V )) ⊂ [u; v].

Réciproquement, soit w ∈ [u; v] et soit U ′ (resp. V ′) la composante connexe
de X \ {w} qui contient U (resp. V ). Comme w ∈ [z; t] ces deux composantes

sont distinctes. Il s’ensuit que Û ′X et V̂ ′X sont disjoints. Or X̂ \{w} est réunion

disjointe des ŴX , où W parcourt π0(X \{w}) ; par conséquent, Û ′X et V̂ ′X sont
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deux composantes connexes disjointes de X̂ \ {w} ; la première contient x et la
seconde y, ce qui montre que w ∈ I, et partant que [u; v] ⊂ I ∩ (X − (U ∪ V )).

Comme X̂ est compact, les ouverts de la forme ÛX
∐
V̂ X , où U et V sont

comme ci-dessus, forment une base de voisinages de {x, y} ; compte-tenu de ce
qui précède, on en déduit les faits suivants :

• I est non vide ;
• si w et w′ sont deux points de I il existe un ouvert de I contenant w et w′

et homéomorphe à R ;

• le compact I
X̂

contient x et y.

Il en découle que I est une variété topologique connexe et non vide de
dimension 1 ; comme son bord dans X̂ est non vide (il contient x et y), l’espace
topologique I n’est pas compact ; c’est donc une droite éventuellement longue.

L’ensemble dI comprend deux éléments, et ∂X̂I comprend au moins deux

éléments, à savoir x et y ; en vertu de la proposition 1.4.5, I
X̂

s’identifie alors
à Î, et est donc un segment éventuellement long d’extrémités x et y.

(1.4.15.2) Montrons maintenant que I
X̂

est le seul fermé de X̂ qui soit un
segment éventuellement long d’extrémités x et y. Soit J un tel fermé et soit w
un point de X \ {x, y} qui n’appartient pas à J . Comme J est connexe et
contient {x, y}, les points x et y sont situés sur la même composante connexe

de X̂ \ {w} ; par conséquent, w /∈ I. Il s’ensuit que I ⊂ J ; par compacité

de J , on a I
X̂ ⊂ J . Si z est un point de J différent de x et y alors J \ {z} a

deux composantes connexes ; il en découle que toute partie connexe de J qui

contient x et y cöıncide avec J ; en particulier, I
X̂

= J .

(1.4.15.3) Soit U un ouvert connexe et à bord fini de X tel que x et y

appartiennent à ÛX . Si w est un point de X − U et si U ′ désigne la
composante connexe de X \ {w} contenant U (celui-ci est non vide puisque x

et y appartiennent à ÛX) alors x et y appartiennent à Û ′X ; il s’ensuit que
w /∈]x; y[ ; comme on a par ailleurs ]x; y[⊂ X , cela signifie que ]x; y[⊂ U ; par

conséquent, [x; y] ⊂ ÛX , ce qui achève la démonstration. �

(1.4.16) Remarque. Soient X, x et y comme dans le théorème ci-dessus, et

soit z un point de dX \ {x, y}. Comme ]x; y[⊂ X , on a [x; y] ⊂ X̂ \ {z} ;
le segment éventuellement long [x; y] étant connexe, x et y sont situés sur la

même composante connexe de X̂ \ {z} ; ainsi, ]x; y[ peut être caractérisé comme

l’ensemble des points z de X̂ (et pas seulement de X) tels que x et y soient situés

sur deux composantes connexes distinctes de X̂ \ {z} : les résultats du 1.3.4.5

s’étendent donc mutatis mutandis à X̂.

Il en va de même, de façon évidente, de ceux énoncés au début du 1.3.14 :
si x ∈ X̂ la relation 6 définie par la condition z 6 y si et seulement si y ∈
[z;x] est une relation d’ordre partiel pour laquelle x est le plus grand élément

de X̂ ; si y ∈ X̂ l’ensemble X̂6y des éléments z tels que z 6 y est la réunion

de {y} et des composantes connexes de X̂ \ {y} qui ne contiennent pas x ; par

conséquent, X̂ − X̂6y est réunion de composantes connexes de X̂ \ {y}, et X̂6y

est ainsi une partie fermée de X̂ .
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(1.4.17) Lemme. Soit X un arbre, soient x et y deux points de X et soit z ∈
dX ; l’intersection [x; z] ∩ [y; z] est de la forme [t; z] pour un certain t ∈ X.

Démonstration. Comme [x; z] est compact, [x; z[ est un fermé de X ; son
intersection avec [y;x] est donc de la forme [y; t] pour un certain t ; la réunion
de [y; t] et de [t; z] est un segment éventuellement long joignant y à z, c’est
donc [y; z] et l’on a alors [y; z] ∩ [x; z] = [t; z]. �

(1.4.18) Lemme. Soit X un arbre, soit Y un sous-arbre de X et soit ω ∈ dX.
Les assertions suivantes sont équivalentes :

i) il existe x ∈ X tel que [x;ω[⊂ Y ;
ii) Y aboutit à ω ;
iii) Y est non vide et [x;ω[⊂ Y pour tout x ∈ Y .

Démonstration. Il est clair que i)⇒ii) et que iii)⇒i). Il reste à s’assurer
que ii)⇒i). Supposons donc que Y aboutit à ω. Dans ce cas, Y 6= ∅
puisque dY contient ω. Soit x ∈ Y ; comme dY contient ω, il existe un segment
éventuellement long joignant x à ω sur Ŷ ; ce dernier cöıncide nécessairement
avec l’unique segment éventuellement long joignant x à ω sur X , c’est-à-dire
avec [x;ω]. Par conséquent, [x;ω] ⊂ Ŷ ; il s’ensuit que [x;ω[⊂ Y . �

(1.4.19) Proposition. Soit X un arbre. Les quatre assertions suivantes sont
équivalentes :

i) il existe un plus petit arbre compact contenant X comme sous-arbre ;
ii) il existe un arbre compact contenant X comme sous-arbre ;
iii) X est paracompact ;

iv) X̂ est un arbre.

Si elles sont satisfaites, X̂ est le plus petit arbre compact contenant X comme
sous-arbre.

Démonstration. L’implication i) ⇒ ii) est évidente. Supposons que ii) soit
vraie, et soit Y un arbre compact dont X est un sous-arbre. Étant localement

fermé dans Y , l’arbre X est ouvert dans X
Y

, qui est un arbre compact (1.3.4.7) ;
la proposition 1.4.13 assure alors que X est paracompact.

Supposons maintenant que iii) soit vraie, et prouvons iv). Nous allons tout
d’abord vérifier que les propriétés α) et β) de 1.3.1 sont satisfaites par tout

ouvert de la forme ÛX , où U est un ouvert connexe et à bord fini de X .

Soit donc U un tel ouvert ; comme ∂X̂ Û
X est égal à ∂XU (1.4.1.6), il est fini

et ÛX satisfait β).

Montrons maintenant qu’il satisfait α). Soient x et y dans ÛX ; le
théorème 1.4.15 assure l’existence d’un unique segment éventuellement long
joignant x à y et tracé sur ÛX .

Il suffit maintenant de s’assurer que [x; y] est un ≪vrai≫ segment, autrement
dit que ]x; y[ est une ≪vraie≫ droite. Mais l’on a ]x; y[= [x; y] ∩ (X \ {x, y}).
Comme X est paracompact,X\{x, y} est paracompact (1.4.14) ; son fermé ]x; y[
est donc paracompact, et est de ce fait une vraie droite, ce qui achève de prouver
que ÛX satisfait α).

L’espace X̂ est compact, et chacun des ses points a une base de voisinages
satisfaisant α) et β) ; de plus, X̂ lui-même satisfait α) : il suffit d’appliquer ce

qui précède avec U = X . Par conséquent, X̂ est un arbre.
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Enfin, supposons que iv) soit vraie, et soit Y un arbre compact contenant X

comme sous-arbre. D’après le théorème 1.4.6, X
Y

s’identifie à X̂ , qui est un
arbre par hypothèse ; c’est donc le plus petit arbre compact contenant X comme
sous-arbre. �

(1.4.20) Corollaire. Soit X un graphe et soit U un sous-arbre ouvert de X ;
supposons que dU est fini. Les assertions suivantes sont équivalentes :

i) U
X

s’identifie à Û ;

ii) U
X

est un arbre compact ;
iii) le cardinal de ∂XU est égal à celui de dU ;
iv) le cardinal de ∂XU est supérieur ou égal à celui de dU .

Démonstration. Supposons que i) soit vraie. On sait que U
X

est un sous-
graphe compact de X (1.3.8), qui est connexe puisque U est connexe. Si x et y

sont deux points de U
X

il existe donc un segment d’extrémités x et y tracé

sur U
X

; on déduit alors du théorème 1.4.15 ci-dessus qu’un tel segment est

unique ; par conséquent, U
X

est un arbre compact.
Supposons que ii) soit vraie. Dans ce cas, U est un ouvert dense de l’arbre

compact U
X

; par conséquent, U
X

s’identifie à Û en vertu du théorème 1.4.6 ;
en particulier, ∂XU s’identifie à dU , d’où iii).

Il est clair que iii)⇒ iv). Si iv) est vraie, on déduit i) de la proposition 1.4.5. �

(1.4.21) Soit X un graphe et soit U un sous-arbre ouvert de X . Dans la suite,
nous utiliserons abondamment, sans la rappeler explicitement, l’équivalence des
propositions ci-dessous, qui résulte du corollaire 1.4.20 :

a) U a exactement un bout et est relativement compact ;
b) U a exactement un bout et ∂XU est non vide ;

c) ∂XU est un singleton et U
X

est un arbre compact.

Ainsi, on peut par exemple reformuler le 1.3.11.1 comme suit : si X est un
graphe connexe et si S est un sous-ensemble fini de X , presque toute composante
connexe de X \ S est un arbre à un bout relativement compact ; ou déduire
de 1.3.13 que si X est un graphe et x un point unibranche de X , alors x possède
un voisinage dans X qui est un arbre à un bout relativement compact.

(1.4.22) Corollaire. Soit X un arbre et soit Y un sous-arbre fermé et non
vide de X. Les assertions suivantes sont équivalentes :

i) dY = dX ;
ii) toute composante connexe de X − Y est relativement compacte ;
iii) toute composante connexe de X − Y est un arbre à un bout relativement

compact.

Démonstration. Comme Y est un sous-arbre fermé et non vide de l’arbre X ,
le bord de toute composante connexe de X−Y est un singleton ; par conséquent,
ii) ⇐⇒ iii).

Supposons que i) soit vraie. Soit U une composante connexe de X−Y ; nous

allons montrer que U
X

est compacte, ce qui revient à démontrer qu’elle est
fermée dans X̂ , c’est-à-dire encore que ∂X̂U ne rencontre pas dX . On raisonne
par l’absurde, en supposant que ∂X̂U contient un bout ω de X .
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Choisissons x ∈ U . Comme ω ∈ ∂X̂U , l’on a [x;ω[⊂ U . Par ailleurs,
on déduit du lemme 1.4.18 et de i) qu’il existe y ∈ Y tel que [y;ω[⊂ Y .
L’intersection [x;ω[∩[y;ω[ est de la forme [t;ω[ pour un certain t ∈ X et est
en particulier non vide ; mais elle est d’autre part contenue dans U ∩ Y qui est
vide, ce qui est contradictoire.

Supposons que ii) soit vraie. Soit ω ∈ dX ; nous allons montrer que ω ∈ dY ,
en raisonnant par l’absurde ; on suppose donc que ω /∈ dY . Choisissons un
point y sur l’arbre non vide Y . Comme Y n’aboutit pas à ω, il existe z ∈ [y;ω[
tel que z /∈ Y ; comme y ∈ Y ∩ [y;ω[ et comme Y ∩ [y;ω[ est convexe, [z;ω[ ne
rencontre pas Y . Si U désigne la composante connexe de X−Y contenant [z;ω[

alors ω ∈ U
X̂

; ceci entrâıne que U
X

n’est pas fermée dans X̂ , et partant pas
compacte, ce qui contredit ii). �

1.5 Sous-graphes admissibles et squelettes

Sous-graphes admissibles

(1.5.1) Soit X un graphe. On dira qu’un sous-graphe Γ de X est admissible
s’il est fermé et si toute composante connexe de X − Γ est un arbre à un bout
relativement compact.

(1.5.1.1) Si Γ est un sous-arbre admissible de X alors toute composante
connexe de X − Γ a un bord non vide ; il s’ensuit que Γ rencontre toutes les
composantes connexes de X ; il est notamment non vide dès que X est non vide.

(1.5.1.2) Si Γ est un sous-arbre admissible de X , il est convexe en vertu
de 1.3.15.2.

(1.5.1.3) Si Γ est un sous-arbre admissible de X et si V est une composante
connexe de X−Γ alors V est un sous-graphe convexe de X . En effet, soient x et y
deux points de V , et soit I un segment les joignant. Pour montrer que I ⊂ V , on
raisonne par l’absurde ; on suppose donc que I rencontre X − V , et l’on choisit
une composante connexe J de (X −V )∩ I. Comme J ne contient ni x ni y, son
bord dans I compte deux éléments ; mais ce bord est contenu dans ∂V qui est
un singleton, d’où une contradiction.

(1.5.2) Soit X un arbre non vide. Il résulte du lemme 1.4.22, de 1.5.1.1 et
de 1.5.1.2 qu’un sous-graphe fermé Y de X est admissible si et seulement si Y
est un arbre non vide tel que dY = dX .

(1.5.2.1) Supposons que l’arbreX soit compact, autrement dit que dX = ∅. On
déduit du 1.5.2 ci-dessus que si x ∈ X alors {x} est un sous-graphe admissible
de X . Comme tout sous-graphe admissible de X est non vide, il s’ensuit que les
sous-graphes admissibles minimaux de X sont exactement les singletons ; si X
lui-même n’est pas un singleton, il ne possède donc pas de plus petit sous-graphe
admissible.

(1.5.2.2) Supposons que l’arbre X ait exactement un bout, que l’on note ω.
On déduit du 1.5.2 ci-dessus que pour tout x ∈ X , le sous-arbre [x;ω[ de X est
admissible.
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Par ailleurs, si Γ un sous-graphe admissible de X contenant x, il aboutit à ω,
là encore en vertu de 1.5.2, et contient dès lors [x;ω[ ; pour tout t différent de x
et situé sur [x; y[, l’intervalle [t; y[ est encore un sous-graphe admissible de X ,
qui est contenu strictement dans Γ.

Il découle de ce qui précède, et du fait que tout sous-graphe admissible de X
est non vide, que X ne possède pas de sous-graphe admissible minimal.

Le squelette d’un graphe

(1.5.3) Soit X un graphe. Le sous-ensemble de X formé des points admettant
un voisinage qui est un arbre ayant au plus un bout est un ouvert de X ; son
fermé complémentaire est noté S(X) et est appelé le squelette de X . Il résulte
immédiatement de la définition : que si U est un ouvert (resp. une composante
connexe) de X alors S(X) ∩ U ⊂ S(U) (resp. S(X) ∩ U = S(U)) ; et que S(X)
est contenu dans tout sous-graphe admissible de X .

(1.5.4) SoitX un graphe. Si C est une boucle deX , elle est contenue dans S(X).
Pour le voir, on raisonne par l’absurde : on suppose qu’il existe x ∈ C et un
voisinage ouvert U de x qui soit un arbre ayant au plus un bout. Comme U est un
arbre, C n’est pas contenu dans U . La composante connexe I de x dans C∩U est
alors un intervalle ouvert, dont chacune des deux extrémités appartient à ∂U . Ce
dernier ayant au plus un élément, les deux extrémités en question cöıncident, ce
qui signifie que I = C, et implique que C ⊂ U ; mais U est un arbre (compact),
et l’on aboutit ainsi à une contradiction.

(1.5.5) Soit X un graphe ; il découle de 1.3.15.2 que S(X) est un sous-graphe
fermé et convexe de X .

(1.5.6) Lemme. Soit X un graphe, soit U un ouvert de X tel que ∂U ⊂ S(X),
et soit I un fermé de U qui est une droite éventuellement longue. Le sous-
graphe I de X est contenu dans S(X).

Démonstration. Soit x ∈ I. Pour montrer que x ∈ S(X), on raisonne par
l’absurde en supposant que ce n’est pas le cas. Il existe alors un voisinage
ouvert V de x dans X qui est un arbre ayant au plus un bout. Soit J
la composante connexe de x dans I ∩ V ; c’est une droite éventuellement
longue. L’adhérence de J dans V̂ s’identifie à Ĵ ; par conséquent, ∂V̂ J compte

exactement deux éléments. Comme V̂ − V contient par hypothèse au plus un
élément, ∂V J est non vide ; soit y ∈ ∂V J . La composante J étant fermée
dans I ∩ V , le point y ne peut appartenir à I ; il est donc situé sur ∂I ⊂ ∂U ,
et par conséquent sur S(X) en vertu de notre hypothèse. Mais cela contredit le
fait que y appartient à l’ouvert V , qui est un arbre ayant au plus un bout. �

(1.5.7) Corollaire Soit X un graphe et soit I un fermé de X qui est une
droite éventuellement longue. Le sous-graphe I de X est contenu dans S(X).

Démonstration. C’est simplement l’énoncé du lemme 1.5.6 ci-dessus, dans le
cas particulier où U = X . �

(1.5.8) Proposition. Soit X un graphe et soit U un sous-arbre ouvert de X tel
que ∂U ⊂ S(X). L’intersection S(X)∩U est alors égale à la réunion des ]x; y[,
où (x, y) parcourt (dU)2.
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Démonstration. On procède par double inclusion. Posons Γ =⋃
(x,y)∈(dU)2

]x; y[.

Montrons que S(X)∩U ⊂ Γ. Nous allons en fait établir que S(U) ⊂ Γ ce qui
suffira à conclure puisque S(X) ∩ U ⊂ S(U).

Il résulte de 1.4.10 que Γ est un sous-graphe fermé (et localement fini) de U ;
comme Γ est convexe par contruction, c’est même un sous-arbre fermé de U
dont l’ensemble des bouts, là encore par construction, cöıncide avec dU . On
déduit alors de 1.5.2 que si dU est non vide, Γ est un sous-arbre admissible
de U , contenant de ce fait S(U) ; et si dU = ∅ alors U est un arbre compact et
l’on a S(U) = ∅ = Γ.

Montrons que Γ ⊂ S(X) ∩ U . Cela découle directement du lemme 1.5.6 ci-
dessus. �

(1.5.9) Corollaire. Soit X un arbre. Le squelette S(X) cöıncide avec la
réunion des ]x; y[, où (x, y) parcourt (dX)2.

Démonstration. C’est simplement l’énoncé de la proposition 1.5.8 ci-dessus,
dans le cas particulier où U = X . �

(1.5.10) Proposition. Soit X un graphe connexe. Son squelette est vide si et
seulement si X est un arbre ayant au plus un bout.

Démonstration. Si X est un arbre ayant au plus un bout, son squelette
est vide par définition. Réciproquement, supposons que le squelette de X soit
vide. Comme toute boucle de X est contenue dans son squelette, X n’a pas de
boucle et est un arbre ; on déduit alors du corollaire 1.5.9 que dX a au plus un
élément. �

(1.5.11) Proposition. Soit X un graphe connexe dont le squelette est non vide.
Toute composante connexe de X − S(X) est un arbre à un bout relativement
compact.

Démonstration. Soit U une composante connexe de X−S(X) ; comme S(X)
est non vide, ∂U est un sous-ensemble non vide de S(X).

Toute boucle de X étant contenue dans S(X), l’ouvert U ne contient aucune
boucle et est donc un arbre. L’inclusion ∂U ⊂ S(X) implique, d’après la
proposition 1.5.8, que S(X) ∩ U est égale à la réunion des ]x; y[ pour (x, y)
parcourant (dU)2. Mais S(X) ∩ U = ∅ par définition de U ; il s’ensuit que U a
au plus un bout. Si dU était vide, U serait compact et son bord dans X serait
vide, ce qui est absurde ; dès lors U est un arbre à un bout, relativement compact
puisque ∂U est non vide. �

(1.5.12) Théorème. Soit X un graphe. Le graphe S(X) est localement fini, et
la valence de (S(X), x) est au moins égale à 2 pour tout x ∈ S(X).

Démonstration. Soit U un ouvert de X qui est un arbre à bord fini dont
l’adhérence est un arbre compact. Le squelette S(U) s’identifie, d’après le
corollaire 1.5.9, à

⋃
]x; y[ pour (x, y) parcourant (dU)2. Comme U est un arbre

compact, dU ≃ ∂U et est en particulier fini ; il s’ensuit que S(U) est un arbre
fini. L’arbre S(X) ∩ U est contenu dans S(U), et est par conséquent un arbre
fini ; ceci valant quel que soit U , le squelette S(X) est un graphe localement fini.
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Soit maintenant x ∈ S(X), et soit Γ un voisinage ouvert de x dans S(X) qui
est un arbre à bord fini ; l’arbre Γ est une composante connexe de S(X) \ ∂Γ.

Soit U la composante connexe de X\∂Γ contenant Γ. On a U∩S(X) = Γ. En
effet, supposons qu’il existe un point y de U ∩S(X) n’étant pas situé sur Γ ; par
connexité de U , il existerait un segment I d’extrémités x et y tracé sur U , et qui
ne rencontrerait dès lors pas ∂Γ. En vertu de la convexité de S(X), le segment I
serait contenu dans S(X) ; mais il n’existe pas de segment tracé sur S(X) et
reliant x à un point de S(X) − Γ sans passer par ∂Γ, d’où une contradiction.

Comme U ∩ S(X) = Γ, toute boucle de U est contenue dans Γ qui est un
arbre ; il s’ensuit que U n’a pas de boucle et est donc un arbre. Son bord est par
construction contenu dans S(X). La proposition 1.5.8 assure alors que S(X)∩U
est égal à la réunion des ]x; y[ où (x, y) parcourt (dU)2 ; on en déduit que la
valence de (S(X) ∩ U, y) est au moins égale à 2 pour tout y ∈ S(X) ∩ U ; en
particulier, la valence de (S(X), x) est au moins égale à 2, ce qui achève la
démonstration. �

(1.5.13) Proposition. Soit X un graphe. Il existe un sous-graphe admissible
et localement fini de X.

Démonstration. En raisonnant composante connexe par composante
connexe, on se ramène au cas où X est connexe et non vide. Si S(X) est non
vide, il répond à la question ; sinon X est un arbre ayant au plus un bout, et
l’on conclut à l’aide de 1.5.2.1 et 1.5.2.2. �

La rétraction canonique sur un sous-graphe admissible

(1.5.14) Soit X un graphe et soit Γ un sous-graphe admissible de X . Soit r
l’application de X vers Γ que l’on définit comme suit :

• si x ∈ Γ alors r(x) = x ;
• si x /∈ Γ alors r(x) est l’unique point du bord de la composante connexe

de x dans X − Γ .

Par construction, l’application r est une rétraction de l’inclusion Γ →֒ X ;
on l’appelle la rétraction canonique de X sur Γ.

(1.5.15) Soit X un graphe, soit Γ un sous-graphe admissible de X et soit r la
rétraction canonique de X sur Γ.

(1.5.15.1) Soit x ∈ X . Il existe un et un seul segment I tracé sur X et
joignant x à r(x). Si x /∈ Γ alors I \ {r(x)} est contenu dans la composante
connexe de x dans X − Γ.

En effet, c’est évident si x = r(x). Sinon, soit U la composante connexe
de X − Γ contenant x. Son adhérence U est un arbre, et ∂U = {r(x)} ; par
conséquent, il existe un unique segment I tracé sur U et joignant x à r(x), et
l’on a I \ {r(x)} ⊂ U . D’autre part, U est une partie convexe de X (1.5.1.3) ; il
s’ensuit que I est l’unique segment tracé sur X et joignant x à r(x).

Nous nous permettrons de désigner cet unique segment joignant x à r(x)
par [x; r(x)] même lorsque X n’est pas un arbre ; notons que [x; r(x)] ∩ Γ =
{r(x)}.
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(1.5.15.2) Soient x et y deux points de X , et soit I un segment tracé sur X
et joignant x à y. Le graphe Γ étant convexe, J := I ∩ Γ est un intervalle.

S’il existe une composante connexe U de X − Γ qui contient x et y alors I
est contenu dans U , puisque ce dernier est un arbre ; par conséquent, J = ∅.

Si ce n’est pas le cas alors J est non vide. Soit z (resp. t) la borne de J
située du côté de x (resp. de y) ; on a ou bien z = x, ou bien [x; z[⊂ X − Γ, et
de même avec y et t. Il s’ensuit que z = r(x) et t = r(y) ; autrement dit, I =
[x; r(x)] ∪ J ∪ [r(y); y], et J est un segment tracé sur Γ et joignant r(x) à r(y) ;
on a J ∩ [x; r(x)] = {x} et J ∩ [r(y); y] = {y}.

(1.5.15.3) Si ∆ est une partie de X contenant Γ telle que ∆∩ V soit un sous-
arbre compact de V pour toute composante connexe V de X−Γ alors ∆ est un
sous-graphe fermé convexe de X .

Pour le voir, commençons par remarquer que les hypothèses faites sur ∆
entrâınent que [x; r(x)] ⊂ ∆ pour tout x ∈ ∆.

Le sous-ensemble ∆ de X est fermé. Comme Γ ⊂ ∆, on peut écrire X − ∆
comme la réunion des V −(∆∩V ) pour V parcourant π0(X−Γ). Si V ∈ π0(X−Γ)
le singleton ∂V est contenu dans Γ, d’où l’égalité V − (∆ ∩ V ) = V − (∆ ∩ V ) ;
et ce dernier est, par compacité de ∆∩V , un ouvert de X . Il s’ensuit que ∆ est
un fermé de X .

Le sous-ensemble ∆ de X est convexe. Soient x et y deux points de ∆ et
soit I un segment les joignant. En vertu du 1.5.15.2 ci-dessus deux cas peuvent
se présenter :

• ou bien x et y sont situés sur une même composante connexe U de X −Γ,
et I ⊂ U ; comme ∆ ∩ U est un sous-arbre de U , on a alors I ⊂ ∆ ;

• ou bien I est de la forme [x; r(x)] ∪ J ∪ [y; r(y)] où J est un segment tracé
sur Γ et joignant r(x) à r(y) ; étant alors réunion de trois intervalles contenus
dans ∆, le segment I est lui-même contenu dans ∆.

Ainsi, ∆ est un sous-ensemble à la fois fermé et convexe de X ; c’en est donc
un sous-graphe fermé et convexe.

(1.5.16) Théorème. Soit X un graphe, soit Γ un sous-graphe admissible de X,
soit U un ouvert connexe, non vide et à bord fini de Γ, et soit ∆ un sous-graphe
de Γ. Soit r la rétraction canonique de X vers Γ.

i ) L’image réciproque r−1(U) est la composante connexe de X \ ∂ΓU
contenant U .

ii) L’application r : X → Γ est continue et compacte.
iii) L’image réciproque r−1(∆) est un sous-graphe de X.

iv) Le sous-graphe ∆ de r−1(∆) est admissible, et la rétraction canonique
de r−1(∆) sur ∆ est la restriction de r.

v) L’on a ∂X(r−1(∆)) = ∂Γ∆, et r−1(∆) est relativement compact si et
seulement si ∆ est relativement compact.

vi) Le sous-graphe ∆ de r−1(∆) est admissible, et la rétraction canonique
de r−1(∆) sur ∆ est la restriction de r.

Démonstration. On prouve chacune des assertions séparément.
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(1.5.16.1) Preuve de i). On appelle V la composante connexe de X \ ∂ΓU qui
contient U et l’on procède par double inclusion.

Soit x ∈ r−1(U). Si x ∈ Γ alors r(x) = x et l’on a donc x ∈ U ⊂ V .
Sinon, soit W la composante connexe de X − Γ contenant x ; c’est un arbre
ouvert relativement compact de X de bord {r(x)}. Comme r(x) adhère à W et
comme V est un voisinage de r(x), l’ouvert V ∩W de W est non vide ; le bord
de V est contenu dans ∂ΓU , donc dans Γ, et ne rencontre de ce fait pas W ;
par conséquent, V ∩W est également fermé dans W , et partant égal à W tout
entier. Autrement dit , W ⊂ V ; en particulier, x ∈ V .

Soit x ∈ V . Si x ∈ U alors x ∈ r−1(U). Sinon, soit W la composante connexe
de V − U contenant x ; son bord dans V est une partie non vide de U , au sein
de laquelle on choisit un point y.

La composante W ne rencontre pas Γ. En effet s’il existait un point z de Γ
situé sur W , l’on pourrait, en vertu de la connexité de V , tracer sur V un
segment d’extrémités y et z ; ce segment serait contenu dans Γ par convexité de
ce dernier (1.3.15.2), et relierait le point y de U au point z de Γ−U sans passer
par ∂ΓU (puisque V ∩ ∂ΓU = ∅), ce qui est absurde.

La composante connexe W de V − U ne rencontre pas Γ, et son bord est
contenu dans (U ∪ ∂V ) ⊂ Γ ; par conséquent, W est une composante connexe
de X − Γ ; on a alors nécessairement y = r(x), et donc x ∈ r−1(U).

(1.5.16.2) Preuve de ii. La continuité découle de i), et du fait que les ouverts
connexes, non vides et à bord fini forment une base de la topologie de Γ.

Soit K une partie compacte de Γ. Toute composante connexe de X−Γ dont
l’unique point du bord appartient à K est une composante connexe relativement
compacte de X\K ; on déduit alors de la définition de r et de 1.3.10 que r−1(K )
est compact.

(1.5.16.3) Preuve de iii). Comme r est continue, r−1(∆) est une partie
localement fermée de X . Nous allons montrer que c’est un graphe.

Étape technique intermédiaire. On suppose provisoirement que ∆ est un
arbre, et l’on se donne deux points x et y sur r−1(∆) ; nous allons vérifier qu’il
existe un unique segment d’extrémités x et y tracé sur r−1(∆).

• Existence. Si x et y sont situés sur une même composante connexe V
de X − Γ, on peut prendre le segment joignant x à y sur l’arbre V ; sinon, on
peut prendre la réunion [x; r(x)]∪I ∪ [r(y) : y], où I est le segment joignant r(x)
à r(y) sur l’arbre ∆.

• Unicité. Si x et y sont situés sur une même composante connexe V deX−Γ,
la convexité de V (1.5.1.3) assure que le seul segment joignant x à y sur X est
celui qui les relie sur V (et qui est en fait contenu dans V ) ; sinon, tout segment
joignant x à y sur r−1(∆) est, en vertu de 1.5.15.2, de la forme [x; r(x)] ∪ J ∪
[r(y); y], où J est un segment joignant r(x) à r(y) tracé sur Γ ∩ r−1(∆) =
∆ ; l’unicité souhaitée découle alors du fait qu’il y a, sur l’arbre ∆, un unique
segment joignant r(x) à r(y).

Fin de la preuve de iii). On ne suppose plus que ∆ est un arbre. Il
suffit maintenant de montrer que tout point de r−1(∆) a un voisinage ouvert
dans r−1(∆) qui est un arbre. Soit donc x ∈ r−1(∆), et soit Γ0 un voisinage
ouvert de r(x) dans Γ qui est un arbre tel que Γ0 ∩ ∆ soit un sous-graphe
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fermé de Γ0. Soit ∆0 la composante connexe de r(x) dans ∆ ∩ Γ0 ; c’est un
ouvert de ∆, et un sous-arbre fermé de Γ0. D’après l’étape technique ci-dessus,
l’ouvert r−1(Γ0) de X est un arbre, et son fermé r−1(∆0) en est une partie
convexe, et est donc elle-même un arbre. Or r−1(∆0) est un ouvert de r−1(∆)
qui contient x, ce qui achève de prouver iii).

(1.5.16.4) Preuve de iv). Par la définition même de r, toute composante
connexe de r−1(∆)−∆ est une composante connexe deX−Γ, et est en particulier
un arbre à un bout relativement compact ; comme on a par ailleurs, là encore par
définition de r, l’égalité ∆ = Γ∩r−1(∆), le graphe ∆ est fermé dans r−1(∆) et est
donc un sous-graphe admissible de ce dernier. Quant à la rétraction canonique
de r−1(∆) sur ∆, il résulte immédiatement de sa définition qu’elle est égale
à r|r−1(∆).

(1.5.16.5) Preuve de v). Montrons tout d’abord l’égalité ∂Xr
−1(∆) = ∂Γ∆ ;

on procède par double inclusion.

Soit x ∈ ∂Γ∆. Si U est un voisinage ouvert de x dans X alors U
rencontre ∆ ⊂ r−1(∆), et U rencontre aussi Γ−∆ ⊂ r−1(Γ−∆) = X−r−1(∆).
Par conséquent, x ∈ ∂Xr

−1(∆).

Réciproquement, soit x ∈ ∂Xr
−1(∆) ; on a alors x ∈ r−1(∆

X
). Montrons

tout d’abord que x ∈ ∆
X

. Si ce n’était pas le cas, la composante connexe de x
dans X−Γ serait un ouvert de X contenu dans r−1(r(x)) et serait donc ou bien
contenue dans r−1(∆), ou bien contenue dans son complémentaire, contredisant
ainsi l’hypothèse que x ∈ ∂Xr

−1(∆).
Montrons maintenant que x ∈ ∂Γ∆. Si ce n’était pas le cas, il existerait

un ouvert Γ0 de Γ contenu dans ∆ et contenant x, et r−1(Γ0) serait alors un
voisinage ouvert de x inclus dans r−1(∆), contredisant là encore l’appartenance
de x à ∂Xr

−1(∆).

On donc bien démontré que ∂Xr
−1(∆) = ∂Γ∆. Il reste à s’assurer que r−1(∆)

est relativement compact si et seulement si il en va de même pour ∆ ; mais c’est
une conséquence formelle de la compacité et de la surjectivité de r.

(1.5.16.6) Preuve de vi. En vertu de v), on a r−1(∆) = r−1(∆) ∪ ∂∆ ; par
conséquent, toute composante connexe de r−1(∆) − ∆ est une composante
connexe de r−1(∆) − ∆, et vi) est alors une conséquence immédiate de iv). �

(1.5.17) Soit X un graphe, soit Γ un sous-graphe admissible de X et soit r la
rétraction canonique de X sur Γ.

(1.5.17.1) La continuité de r établie par le théorème 1.5.16 ci-dessus assure
que l’application naturelle π0(Γ) → π0(X) est injective. Mais Γ rencontre par
ailleurs toutes les composantes connexes de X ; il en découle que π0(Γ) ≃ π0(X).

(1.5.17.2) Si X est connexe (cela équivaut par ce qui précède à la connexité
de Γ) alors X est un arbre si et seulement si Γ est un arbre : cela résulte du fait
que Γ contient S(X), qui lui-même contient toutes les boucles de X .

(1.5.17.3) Si K est une partie compacte de X alors r(K ) est une partie
compacte de Γ, et r−1(r(K )) est, par compacité de r, un compact de X
contenant K . L’ensemble des parties de X de la forme r−1(∆), où ∆ est un
compact de Γ, est donc cofinal dans l’ensemble des compacts de X . On en
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déduit, en se fondant sur 1.5.17.1, que les espaces topologiques b(Γ) et b(X)
sont naturellement homéomorphes. Dans le cas où X et Γ sont des arbres, cela
signifie plus précisément que l’inclusion naturelle Γ̂ ⊂ X̂ identifie dΓ et dX , ce
que l’on savait déjà (1.5.2).

(1.5.18) Lemme. Soit f : Y → X une application continue entre graphes,
et soit Γ un sous-graphe admissible de X tel que f−1(Γ) soit un sous-graphe
admissible de Y ; soient r et ρ les rétractions canoniques respectives de X sur Γ
et de Y sur f−1(Γ). On a l’égalité f ◦ ρ = r ◦ f .

Démonstration. Soit y ∈ Y . Si y ∈ f−1(Γ) alors f(y) ∈ Γ et l’on a
donc f(ρ(y)) = f(y) = r(f(y)). Supposons maintenant que y /∈ f−1(Γ), soit V
la composante connexe de y dans Y − f−1(Γ) et soit U la composante connexe
de X−Γ contenant f(V ). Le point ρ(y) est par définition l’unique point de ∂V ;
son image f(ρ(y)) est donc un point de Γ adhérant à U ; c’est de ce fait l’unique
point de ∂U , et il vient r(f(y)) = f(ρ(y)). �

(1.5.19) Proposition. Soit X un graphe, soit Γ un sous-graphe admissible
de X, et soit ∆ un sous-graphe fermé de X contenant Γ. Les propositions
suivantes sont équivalentes :

i) ∆ est admissible ;
ii) π0(Γ) → π0(∆) est une bijection ;
iii) pour toute composante connexe V de X −Γ, l’intersection ∆∩ V est un

arbre ;
iv) ∆ est convexe.

Démonstration. Si i) est vraie alors ii) est vraie en vertu de 1.5.17.1.

Supposons que ii) est vraie, et soit V une composante connexe de X − Γ ;
soit x l’unique point de ∂V . L’intersection ∆ ∩ V est un sous-graphe compact
de V contenant x. Si ce graphe n’était pas un arbre, il possèderait une
composante connexe ∆′ ne contenant pas x. On aurait donc ∆′ ⊂ V , et ∆′

serait par conséquent ouverte dans ∆∩V , et partant dans ∆ ; étant par ailleurs
compacte, connexe et non vide, ∆′ serait une composante connexe de ∆ ne
rencontrant pas Γ, ce qui contredirait ii) ; par conséquent, iii) est vraie.

Si iii) est vraie, la propriété iv) découle de 1.5.15.3.

Supposons que iv) soit vraie et soit W une composante connexe de X − ∆.
Nous allons montrer que W est un arbre à un bout relativement compact, ce qui
achèvera la démonstration. La composante connexe W ′ de X−Γ qui contient W
est un arbre à un bout relativement compact ; il s’ensuit que W est un arbre
relativement compact et à bord non vide ; la convexité de ∆ garantit alors, en
vertu de 1.3.16, que ∂W est un singleton. �

(1.5.20) Proposition. Soit X un graphe, soit Γ un sous-graphe admissible
de X et soit ∆ un sous-graphe fermé de X. Pour toute composante connexe V
de X − Γ, désignons par T (V ) l’enveloppe convexe de (∆ ∩ V ) ∪ ∂V dans
l’arbre V ; la réunion Θ := Γ ∪ ⋃

V ∈π0(X−Γ)
T (V ) est alors l’enveloppe convexe

de Γ∪∆ ; c’est aussi le plus petit sous-graphe admissible de X contenant Γ∪∆,
et Θ est localement fini dès que Γ et ∆ le sont.

Démonstration. On a par construction Θ ⊃ ∆ ∪ Γ. Il découle de 1.5.15.3
que Θ est un sous-graphe fermé et convexe de X ; comme il est par ailleurs clair
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que toute partie convexe de X contenant Γ et ∆ contient Θ, celui-ci est bien
l’enveloppe convexe de Γ ∪ ∆. On déduit alors de la proposition 1.5.19 que Θ
est le plus petit sous-graphe admissible de X contenant Γ ∪ ∆.

Supposons maintenant que Γ et ∆ sont localement finis. Dans ce cas, si V ∈
π0(X − Γ) alors ∆ ∩ V est un graphe compact et fini, d’où il découle que T (V )
est lui-même compact et fini : en effet, si l’on note y l’unique point de ∂V et
si l’on choisit un sous-ensemble fini S de ∆ ∩ V rencontrant chacune de ses
composantes connexes, l’on a T (V ) =

⋃
z∈S

[z; y].

Soit maintenant x ∈ Θ et soit Γ0 un voisinage de r(x) dans Γ qui est un sous-
graphe compact et fini de ce dernier. L’intersection de ∆ et du compact r−1(Γ0)
est un graphe compact et fini ; par conséquent, (∆∩ r−1(Γ0))−Γ0 a un nombre
fini de composantes connexes ; il s’ensuit que l’ensemble Π des composantes
connexes de r−1(Γ0) − Γ0 qui rencontrent ∆ est fini.

On a par construction Θ ∩ r−1(Γ0) = Γ0 ∪
⋃
V ∈Π

T (V ). Comme Π est fini, et

comme T (V ) est pour tout V ∈ π0(X −Γ) un arbre compact et fini (cf. supra),
l’intersection de Θ et de r−1(Γ0) est un graphe fini. Ainsi, x possède un voisinage
dans Θ qui est un graphe fini ; par conséquent, Θ est localement fini. �

(1.5.21) Lemme. Soit X un graphe et soit Γ un sous-arbre admissible de X.
Les propositions suivantes sont équivalentes :

i) Γ = S(X) ;
ii) Γ ne possède aucun point isolé ou unibranche.

Démonstration. L’implication i)⇒ ii) est une partie du théorème 1.5.12.
Prouvons maintenant que ii)⇒ i) ; nous allons en réalité établir l’implication
contraposée ; on suppose donc que Γ contient strictement S(X) (ce qui entrâıne
queX 6= ∅) et l’on va établir qu’il possède au moins un point isolé ou unibranche.

En raisonnant composante par composante, on se ramène au cas où X est
connexe.

Si S(X) est non vide c’est un sous-arbre admissible de X strictement contenu
dans Γ.

Si S(X) est vide alors X est ou bien un arbre à un bout, auquel cas Γ contient
strictement un sous-arbre admissible de X (1.5.2.2), ou bien un arbre compact
et non vide ; dans ce dernier cas, Γ peut ou bien être un singleton, auquel cas
il consiste en un point isolé et la démonstration est terminée, ou bien compter
au moins deux points, et le choix d’un point quelconque de Γ définit alors un
sous-arbre admissible de X (1.5.2.1), qui est strictement contenu dans Γ.

On peut donc faire l’hypothèse que Γ contient strictement un sous-arbre
admissible Γ′ de X . Il existe dès lors une composante connexe V de X − Γ′ et
un point x sur V ∩Γ ; le bord de V est un singleton {y} pour un certain y ∈ Γ′.

En vertu de la proposition 1.5.19, l’intersection Γ∩V est un arbre compact,
qui n’est pas réduit à {y} puisqu’il contient x. D’après 1.3.14, l’arbre Γ ∩ V
possède un point z distinct de y et unibranche. Comme z appartient à
l’ouvert V ∩ Γ de Γ, c’est un point unibranche de Γ. �

(1.5.22) Théorème. Soit X un graphe et soit ∆ un sous-graphe de X. Les
assertions suivantes sont équivalentes :
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i) il existe un sous-graphe admissible Γ de X dont ∆ est un ouvert ;
ii) il existe un ouvert U de X dont ∆ est un sous-graphe admissible.

De plus, si elles sont satisfaites :

- le graphe Γ de i) peut être choisi localement fini si ∆ est localement fini ;
- l’ouvert U de ii) est unique ;
- si Γ est comme dans i) et si r désigne la rétraction canonique de X sur Γ

alors l’unique ouvert U de ii) est égal à r−1(∆) (qui ne dépend donc pas du
choix de Γ).

Démonstration. On procède par double implication, en établissant en cours
de preuve les assertions supplémentaires énoncées en fin de théorème.

(1.5.22.1) Remarques préliminaires. Soit U un ouvert dont ∆ est un sous-
graphe admissible et soit V une composante connexe de U −∆ ; c’est un arbre à
un bout relativement compact dans U , dont l’unique point x du bord est situé
sur ∆ ; c’est a fortiori un arbre à un bout relativement compact dans X de
bord {x}.

Soit Γ un sous-graphe admissible de X dont ∆ est un ouvert. On a alors V ∩
Γ = ∅ : en effet, s’il existait y ∈ Γ∩V le segment [y;x] de l’arbre V serait contenu
dans Γ (1.5.1.2) ; mais alors tout voisinage de x dans Γ rencontrerait [y;x[ et
donc Γ − ∆, contredisant le fait que ∆ est ouvert dans Γ.

Par conséquent, V est une composante connexe de X − Γ.

(1.5.22.2) On suppose que i) est vraie. Soit r la rétraction canonique de X
sur Γ. On sait que r−1(∆) est un ouvert de X dont ∆ est un sous-graphe
admissible. Soit maintenant U un ouvert de X dont ∆ est un sous-graphe
admissible ; nous allons montrer que U = r−1(∆).

Montrons que U ⊂ r−1(∆). Soit V une composante connexe de U −∆. C’est
en vertu de 1.5.22.1 une composante connexe de X−Γ dont l’unique point x du
bord est situé sur ∆ ; par définition de r, on a r(y) = x ∈ ∆ pour tout y ∈ V . Il
s’ensuit que r(U − ∆) ⊂ ∆ ; comme par ailleurs r(∆) ⊂ ∆, on a r(U) ⊂ ∆, ce
que nous voulions prouver.

Montrons que r−1(∆) ⊂ U . Soit x ∈ r−1(∆). Si x ∈ Γ, on a r(x) = x et x
appartient donc à ∆, et en particulier à U . Sinon, soit V la composante connexe
de X−Γ contenant x ; son bord est {r(x)}. Comme U est un voisinage de r(x),
il rencontre V . Soit W une composante connexe de U −∆ telle que W ∩ V 6= ∅.
D’après 1.5.22.1, W est une composante connexe de X −Γ ; l’on a donc V = W
et V ⊂ U ; en particulier, x ∈ U .

(1.5.22.3) On suppose que ii) est vraie. Choisissons un sous-graphe admissible
localement fini Θ de X , et soit Ξ le plus petit sous-graphe admissible de X
contenant ∆ et Θ (prop. 1.5.20) ; si ∆ est localement fini, Ξ est localement fini.

Soit Γ le fermé Ξ− (U −∆) de Ξ ; on a Γ∩U = ∆, et ∆ est donc un ouvert
de Γ. Nous allons montrer que Γ est un sous-graphe admissible de X ; en tant
que sous-graphe fermé de Ξ, il sera alors automatiquement localement fini si Ξ
est localement fini, et donc si ∆ est localement fini.

Soit V une composante connexe de X − Γ ; le but de ce qui suit est de
prouver que V est un arbre à un bout relativement compact, ce qui permettra
de conclure. On distingue deux cas.
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Supposons que V ∩U = ∅. Dans ce cas V ne rencontre pas Ξ (puisque Ξ∩(X−
U) = Γ∩ (X −U)), et son bord est contenu dans Γ ⊂ Ξ ; par conséquent, V est
une composante connexe de X−Ξ, et est donc un arbre à un bout relativement
compact.

Supposons que V rencontre U . Soit x ∈ V ∩ U . Comme Γ ∩ U = ∆, le
point x n’est pas situé sur ∆, et la composante connexe U ′ de x dans U −∆ ne
rencontre pas Γ ; elle est donc contenue dans V . L’ouvert U ′ de X est un arbre à
un bout relativement compact dont l’unique point du bord est situé sur ∆ ⊂ Γ
(1.5.22.1).Par conséquent, U ′ est fermé dans V ; il s’ensuit que V est égal à U ′,
et est donc bien un arbre à un bout relativement compact. �

(1.5.23) Soit X un graphe. On dira d’un sous-graphe ∆ de X qui satisfait
les conditions équivalentes du théorème 1.5.22 ci-dessus qu’il est faiblement
admissible ; si c’est le cas, l’unique ouvert de X dont ∆ est un sous-graphe
admissible sera noté ∆♭.

(1.5.23.1) Si ∆ est un sous-graphe admissible de X alors ∆ est faiblement
admissible et ∆♭ = X .

(1.5.23.2) Si U est un ouvert de X et si ∆ est un sous-graphe faiblement
admissible de U , il existe un ouvert V de U dont ∆ est un sous-graphe
admissible ; par conséquent, ∆ est un sous-graphe faiblement admissible de X ,
et l’on ∆♭ = V indépendamment du fait que l’on voie ∆ comme un sous-graphe
faiblement admissible de U ou de X ; nous utiliserons ce fait implicitement à
plusieurs reprises.

(1.5.23.3) Soit ∆ un sous-graphe faiblement admissible de X . On déduit alors
des assertions v) et vi) du théorème 1.5.16 les faits suivants : ∂X∆♭ = ∆ − ∆,
et ∆♭ est relativement compact si et seulement ∆ est compact ; de plus, ∆ est

un sous-graphe admissible de ∆♭.

Dimension topologique d’un graphe paracompact

(1.5.24) Proposition. Soit X un graphe paracompact non vide. La dimension
topologique de X vaut 0 si X est discret, et 1 sinon.

Démonstration. Si le graphe X est discret, sa dimension topologique est
nulle. Réciproquement, si sa dimension topologique est nulle, tout recouvrement
ouvert de X peut être raffiné en un recouvrement constitué d’ouverts deux à
deux disjoints ; cela interdit à deux points de X de se trouver sur la même
composante connexe de X , et ce dernier est dès lors discret.

Il suffit donc maintenant de démontrer (sans plus s’inquiéter de savoir si X
est discret ou non) que la dimension topologique de X est majorée par 1.
Soit (Ui) un recouvrement ouvert de X ; nous allons montrer qu’il peut être
raffiné en un recouvrement localement fini par des ouverts dont les intersections
trois à trois sont vides, ce qui permettra de conclure.

CommeX est paracompact, et comme il possède une base d’ouverts connexes
à bord fini, on peut raffiner (Ui) en un recouvrement localement fini (Vj) où les Vj
sont des ouverts connexes, non vides et à bord fini. Pour tout j, choisissons un
point xj sur Vj . Comme (Vj) est localement fini, la réunion des ∂Vj et des {xj}
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est une partie fermée et discrète de X ; celle-ci est contenue dans un sous-graphe
admissible et localement fini Γ de X , et l’on note r la rétraction canonique de X
sur Γ.

Fixons j. L’ouvert Vj est une composante connexe de X \∂Vj. Si l’on désigne
par ∆j la composante connexe de Γ \ ∂Vj qui contient xj alors r−1(∆j) est une
composante connexe de X \ ∂Vj contenant xj ; par conséquent, r−1(∆j) = Vj .
Remarquons qu’on a alors r(Vj) = ∆j , ce qui entrâıne que les ∆j recouvrent Γ.

En tant que fermé de X , le graphe Γ est paracompact. Comme il est
localement fini, il est localement de dimension topologique majorée par 1 ; il
s’ensuit que la dimension topologique de Γ est majorée par 1.

On peut de ce fait raffiner (∆j) en un recouvrement localement fini (Θℓ)
de Γ constitué d’ouverts dont les intersections trois à trois sont vides. La
famille (r−1(Θℓ)) constitue alors un recouvrement localement fini de X par
des ouverts dont les intersections trois à trois sont vides ; par construction, ce
recouvrement raffine (Vj), et a fortiori (Ui). �

Sous-graphes admissibles et revêtements topologiques

(1.5.25) Si X est un graphe, on notera Revtop X la catégorie des revêtements
topologiques de X .

(1.5.26) Si X est un graphe (resp. un graphe localement fini) et si Y → X est
un revêtement topologique alors Y est séparé, et tout point de Y a un voisinage
ouvert qui est un arbre (resp. un arbre localement fini) ; par conséquent, Y est
un graphe (resp. un graphe localement fini).

(1.5.27) Proposition. Soit X un arbre. Tout revêtement topologique de X est
trivial.

Démonstration. Soit Y → X un revêtement topologique de X ; nous allons
montrer qu’il est trivial. On peut raisonner composante par composante, et
partant supposer que Y est connexe et non vide ; il s’agit alors de vérifier que
les fibres de Y → X sont des singletons.

On raisonne par l’absurde. On suppose donc qu’il existe un point x de X et
deux antécédents distincts y1 et y2 de x sur Y . Soit I un segment tracé sur Y
et d’extrémités y1 et y2, et soit Γ l’image de I sur X .

Comme Y → X est un revêtement, I → X est localement injective sur sa
source. Joint à la compacité de I, cela entrâıne que Γ est une réunion finie de
segments ; étant par ailleurs connexe, Γ est un sous-arbre compact et fini de X .

L’arbre compact et fini Γ contient x, sans être réduit à {x} (la flèche I → X
est localement injective, et en particulier non constante) ; par conséquent, Γ
possède au moins un point unibranche ξ qui est différent de x ; choisissons un
antécédent η de ξ sur I \ {y1, y2}. Comme I → Γ est injective au voisinage
de η, il existe un intervalle ouvert tracé sur Γ et contenant ξ, ce qui contredit
le caractère unibranche de ce dernier et achève la démonstration. �

(1.5.28) Théorème. Soit X un graphe et soit Γ un sous-graphe admissible
de X. Soit j l’inclusion de Γ dans X et soit r la rétraction canonique de X sur Γ.
Les foncteurs j∗ et r∗ établissent une équivalence entre Revtop X et Revtop Γ.
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Démonstration. Nous procédons en deux temps.

(1.5.28.1) Généralités sur les revêtements d’un graphe. Soit Y un graphe, et
soit F un ensemble de sous-arbres ouverts non vides de Y qui recouvrent Y ;
notons N (F ) l’ensemble des triplets (Z,Z ′, U) où Z et Z ′ appartiennent à F et
où U est une composante connexe de Z ∩ Z ′. Il résulte de la proposition 1.5.27
que Revtop Y est équivalente de manière naturelle à la catégorie CF dont la
définition suit.

• Un objet de CF consiste en :

⋄ pour tout Z ∈ F , un ensemble EZ ;
⋄ pour tout (Z,Z ′, U) ∈ N (F ), un isomorphisme ιZ,Z′,U : EZ ≃ EZ′ ;

ces données étant sujettes aux conditions de cocycle usuelles.

• Une flèche entre deux objets ((EZ), (ιZ,Z′,U )) et ((FZ), (υZ,Z′,U ))
consiste en une famille d’applications (EZ → FZ) compatible aux
isomorphismes ιZ,Z′,U et υZ,Z′,U .

(1.5.28.2) Retour à la preuve proprement dite. Soit F un ensemble de sous-
arbres ouverts non vides de Γ qui recouvrent Γ. Notons G l’ensemble des r−1(∆)
pour ∆ parcourant F ; c’est un ensemble de sous-arbres ouverts non vides de X
qui recouvrent X .

Pour tout ouvert Ω de Γ, on a Ω = Γ ∩ r−1(Ω), et π0(Ω) ≃ π0(r−1(Ω)). Il
s’ensuit :

• que ∆ 7→ r−1(∆) et Z 7→ Γ ∩ Z mettent F et G en bijection ;
• que (∆,∆′,Ω) 7→ (r−1(∆), r−1(∆′), r−1(Ω))

et (Z,Z ′, U) 7→ (Γ ∩ Z,Γ ∩ Z ′,Γ ∩ U)

mettent N (F ) et N (G ) en bijection.

Ces bijection permettent de définir deux foncteurs CF → CG et CG → CF

quasi-inverses (et même strictement inverses) l’un de l’autre, et partant deux
foncteurs Revtop Γ → Revtop X et Revtop X → Revtop Γ quasi-inverses l’un
de l’autre. Par construction, ces deux derniers sont respectivement isomorphes
à r∗ et j∗, ce qui achève la démonstration. �

(1.5.29) Corollaire. Soit X un graphe et soit ℓ un entier au moins égal à 2.
Les assertions suivantes sont équivalentes :

i) tout revêtement topologique de X est trivial ;
ii) H1(X,Z/ℓZ) = 0 ;
iii) les composantes connexes de X sont des arbres.

Démonstration. Il est clair que i)⇒ii). Montrons que ii)⇒iii) ; nous allons
plus précisément établir la contraposée. On fait donc l’hypothèse que l’une des
composantes connexes de X n’est pas un arbre ; il existe alors une boucle C
sur X . Choisissons un sous-graphe admissible et localement fini Γ de X ; il
contient S(X), et partant C. Nous allons montrer que H1(Γ,Z/ℓ) 6= 0, ce qui
entrâınera, en vertu du théorème 1.5.28, que H1(X,Z/ℓ) 6= 0 et achèvera ainsi
la preuve.
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Comme C est un cercle, il existe un Z/ℓZ-torseur connexe C′ → C. Le
graphe Γ étant localement fini, il existe un intervalle ouvert I non vide tracé
sur C ne rencontrant aucun sommet de Γ ; l’intervalle I est alors un ouvert de Γ ;
fixons x ∈ I.

Le torseur C′ est déployé au-dessus de C \ {x} ; donnons-nous un
isomorphisme ι : C′ ×C (C \ {x}) ≃ (C \ {x}) × Z/ℓZ. Soit Γ′ le Z/ℓZ-torseur
sur Γ obtenu en recollant (Γ \ {x}) × Z/ℓZ et C′ ×C I via la restriction de ι
à I \ {x}. Par construction, Γ′ ×Γ C ≃ C′ ; en conséquence Γ′ → Γ n’est pas
trivial et H1(Γ,Z/ℓZ) 6= 0, ce qu’on souhaitait prouver.

Enfin l’implication iii)⇒i) est une conséquence directe du lemme 1.5.27. �

1.6 Toises et homotopies

Toises sur un graphe

(1.6.1) Soit X un graphe et soit Y une partie de X ; soit I l’ensemble des
segments tracés sur Y . On appellera toise sur Y toute application l de I
dans R+ possédant les propriétés suivantes :

• si x ∈ Y et si I est un segment issu de x et tracé sur Y alors t 7→ l([x; t])
induit un homéomorphisme I ≃ [0 : l(I)] ;

• si I ∈ I et si I ′ et I ′′ sont deux segments tracés sur I tels que I = I ′ ∪ I ′′
alors l(I) = l(I ′) + l(I ′′) − l(I ∩ I ′′).

On parlera du réel l(I) comme de la longueur de I (relative à la toise l). On
dira qu’une toise l sur Y est bornée par un réel M si l(I) 6M pour tout I ∈ I .

(1.6.2) Remarque. Soit X un graphe muni d’une toise l. Pour tout x ∈ X
et tout r > 0 notons B(x, r) l’ensemble des points y de X tels qu’il existe un
segment tracé sur X joignant y à x et de longueur strictement inférieure à r.
Les B(x, r) constituent, pour x parcourant X et r parcourant R×+, une base
d’une topologie sur X . On prendra garde que celle-ci est en général strictement
plus fine que la topologie de X (elle permet de sectionner simultanément toutes
les branches issues d’un point donné) ; c’est pour cette raison que nous avons
choisi d’utiliser le terme ≪toise≫ plutôt que ≪métrique≫, qui nous a semblé être
implicitement supposé définir la topologie de l’espace considéré.

Notons toutefois un cas dans lequel la topologie définie par l cöıncide avec la
topologie de X : c’est celui où X est localement fini. Dans cette situation, une
toise n’est donc rien d’autre qu’une métrique au sens classique, sans ambigüıté ni
risque de confusion ; un graphe localement fini muni d’une toise (resp. admettant
une toise) est simplement un graphe localement fini métrisé (resp. métrisable).

(1.6.3) Proposition. Soit X un graphe localement fini et soit S un sous-
ensemble fermé et discret de X. Les assertions suivantes sont équivalentes :

i) X admet une toise ;
ii) X \ S admet une toise ;
iii) X est paracompact.

Démonstration. Il est clair que i)⇒ ii).
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(1.6.3.1) Montrons que ii) entrâıne i) et iii). On fait l’hypothèse qu’il existe une
toise l0 sur X\S. Quitte à agrandir S, on peut supposer que celui-ci contient tous
les sommets de X , ainsi qu’au moins un point sur chaque composante connexe
de X qui est une boucle. Soit I une composante connexe de X \ S ; c’est une
droite éventuellement longue. Si x ∈ I, la toise l0 permet d’immerger chacune des
deux demi-droites de I issues de x dans R+ ; par conséquent, I est paracompact
et est donc une vraie droite. Il existe dès lors un homéomorphisme ιI : I ≃]0; 1[.

Les homéomorphismes ιI permettent de définir la longueur l1(J) de tout
intervalle (compact ou non) tracé sur X \ S ; c’est un réel appartenant à [0; 1].

Soit I un segment tracé sur X ; l’ensemble I ∩ S est fini, et I \ S a donc un
nombre fini de composantes connexes. On note alors l(I) la somme des des l1(J),
où J parcourt π0(I \ S). Il est immédiat que l’application l ainsi construite est
une toise sur X .

Nous allons montrer que X est paracompact ; soit X ′ une composante
connexe de X , et soit x ∈ X ′. Pour tout N > 1, notons X ′N la réunion des
segments I tracés sur X ′ et issus de x possédant les propriétés suivantes :

i) I ∩ (S ∪ {x}) possède au plus N éléments ;
ii) si y désigne l’autre extrémité de I et si z désigne le point de I ∩ (S ∪{x})

le plus proche de y alors l([y; z]) 6 1 − 1/N .

Il résulte de la construction de l que chacun des X ′N est compact, et que
les X ′N recouvrent X ′. Par conséquent, X ′ est dénombrable à l’infini et X est
paracompact.

(1.6.3.2) Montrons que iii) entrâıne i). Supposons X paracompact, et soit Σ un
sous-ensemble fermé et discret de X contenant ses sommets ainsi qu’au moins
un point par composante connexe de X qui est une boucle. Chaque composante
connexe de X−Σ est un ouvert de X et est donc paracompacte ; comme une telle
composante est par ailleurs une droite éventuellement longue, les composantes
connexes de X −Σ sont finalement de vraies droites. Il existe dès lors une toise
sur X−Σ ; en vertu de l’implication ii)⇒i) déjà établie, cela entrâıne l’existence
d’une toise sur X . �

(1.6.4) Corollaire. Soit X un graphe. Les trois propositions suivantes sont
équivalentes :

i) tout sous-graphe localement fini de X admet une toise ;
ii) il existe un sous-graphe localement fini et admissible de X admettant une

toise ;
iii) X est paracompact.

Démonstration. Il est clair que i)⇒ii).

Supposons que ii) soit vraie et soit Γ un sous-graphe admissible et localement
fini de X admettant une toise. En vertu de la proposition 1.6.3 ci-dessus, Γ
est paracompact. La rétraction canonique de X sur Γ étant compacte, iii) est
vérifiée.

Supposons que iii) soit vraie et soit ∆ un sous-graphe localement fini
de X . Comme X est paracompact, ∆ est paracompact ; il résulte alors de la
proposition 1.6.3 ci-dessus que ∆ admet une toise ; par conséquent, i) est vérifiée,
ce qui achève la démonstration. �
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(1.6.5) SoitX un graphe et soit E un ensemble fini de sous-graphes fermés deX
recouvrant X ; supposons que chacun des graphes appartenant à E admette une
toise ; il existe alors une toise sur X lui-même. Pour le voir, on choisit pour
tout Y ∈ E une toise lY sur Y ; on étend par additivité la définition de lY (I)
à tout compact I de Y qui est une réunion finie disjointe de segments.

L’application I 7→ ∑
Y ∈E

lY (I ∩ Y ) est alors une toise sur X .

(1.6.6) Soit X un arbre, soit Y une partie convexe de X et soit x ∈ Y . Une
toise partielle sur Y basée en x est une application δ : Y → R+ telle que δ
induise pour tout y ∈ Y un homéomorphisme [x; y] ≃ [0; δ(y)].

Soit δ une toise partielle sur Y basée en x. Soit I un segment tracé sur Y ,
soient y et z ses deux extrémités et soit t le point tel que [y;x] ∩ [z;x] = [t;x].
Posons l(I) = δ(y) + δ(z) − δ(t) ; on vérifie aussitôt : que l est une toise sur Y ,
que l’on dira induite par δ ; que l([y;x]) = δ(y) pour tout y ∈ Y ; et que si δ est
bornée par un réel M alors l est bornée par 2M.

(1.6.7) Soit X un arbre et soit Y un sous-ensemble convexe de X . Supposons
que Y admet une toise l ; il admet alors une toise l′ bornée par 1.

En effet, si Y est vide c’est évident ; supposons maintenant Y 6= ∅
et choisissons x sur Y . L’application δ de Y dans R+ qui envoie y

sur
l([y;x])

2(1 + l([y;x]))
est une toise partielle basée en x, qui est par construction

bornée par 1/2 ; on peut alors prendre pour l′ la toise sur Y induite par δ.

(1.6.8) Soit X un graphe et soit Γ un sous-graphe admissible de X . Supposons
données :

• une toise lΓ sur Γ ;
• pour toute composante connexe U de X − Γ, une toise lU sur U .

Si x ∈ X on pose δ(x) = 0 si x ∈ Γ, et δ(x) = lU ([x; r(x)]) sinon, où U est
la composante connexe de X−Γ contenant x. Soit I un segment tracé sur X et
soient x et y ses extrémités. On définit le réel l(I) comme suit :

- si I∩Γ = ∅, on pose l(I) = lU (I) où U est la composante connexe de X−Γ
contenant I ;

- sinon, on sait (cf. 1.5.15.2) que I est de la forme [x; r(x)] ∪ J ∪ [r(y); y],
où J est un segment tracé sur Γ joignant r(x) à r(y), et l’on pose alors

l(I) = δ(x) + δ(y) + lΓ(J).

On vérifie aussitôt que l est une toise sur X , dont on dira qu’elle est obtenue
par concaténation de lΓ et des lU .

(1.6.9) Lemme. Soit X un graphe. Les assertions suivantes sont équivalentes :

i) X admet une toise ;
ii) tout sous-graphe compact de X admet une toise et tout sous-graphe

localement fini de X admet une toise ;
iii) X est paracompact et tout sous-graphe compact de X admet une toise.

Démonstration. Il est clair que i)⇒ii), et ii) ⇐⇒ iii) se déduit du
corollaire 1.6.4.
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Supposons que ii) soit vérifiée. Choisissons un sous-graphe localement fini et
admissible Γ deX . Par hypothèse, Γ admet une toise lΓ. Si U est une composante
connexe de X − Γ, son adhérence U est compacte et admet donc une toise lU .
La concaténation des lU et de lΓ fournit alors une toise sur X ; ainsi, ii)⇒i), ce
qui achève la démonstration. �

Homotopies

(1.6.10) Soit X un graphe, soit Γ un sous-graphe admissible de X et soit r la
rétraction canonique de X sur Γ. Si U est une composante connexe de X − Γ,
l’unique point de son bord sera noté γU .

Supposons donnée pour toute composante connexe U de X −Γ une toise lU
bornée par 1 sur l’arbre U ; nous allons construire explicitement, en fonctions
des lU , une homotopie reliant r à l’identité.

Si x ∈ X on posera δ(x) = 0 si x ∈ Γ et δ(x) = lU ([x; γU ]) si x /∈ Γ et si U est
la composante connexe de X − Γ contenant x ; par construction, δ est majorée
par 1 et induit pour tout x un homéomorphisme entre [r(x);x] et [0; δ(x)].

(1.6.11) Proposition. On reprend les notations du 1.6.10 ci-dessus.
L’application h de [0; 1] ×X vers X qui envoie un couple (x, t) sur δ−1|[r(x);x](t)

si t 6 δ(x) et sur x sinon est continue ; on a h(0, .) = r et h(1, .) = IdX .

Démonstration. Seule la continuité de h nécessite une preuve ; celle-ci requiert
un certain nombre de préliminaires.

(1.6.11.1) Images réciproques par h de sous-ensembles particuliers. Fixons une
composante connexe U de X − Γ et soit x un point de U .

Soit V une composante connexe de U \ {x} ne contenant pas γU , c’est-à-dire
encore une composante connexe relativement compacte de U \ {x} ; il résulte de
la définition de h que h−1(V ) ⊂ [0; 1]× U . Le complémentaire de V dans U est
un compact qui est réunion de {x} et de composantes connexes de U \ {x} ; il
est donc convexe. Il s’ensuit que si z ∈ U − V alors [z; γU ] ⊂ U − V , et l’on a
donc h(t, z) ∈ U − V pour tout t ; par conséquent, h−1(V ) ⊂ [0; 1] × V .

Si z ∈ V alors [z; γU ] contient x, et [z; γU ] ∩ V = [z;x[ ; dès lors h(t, z) ∈ V
si et seulement si t > δ(x).

En conclusion, on a démontré que h−1(V ) =]δ(x); 1] × V ; c’est un ouvert
de [0; 1] ×X .

Soit W la composante connexe de γU dans U\{x} ; son fermé complémentaire
dans U est le compact KU (x). Il résulte de la définition de h que

h−1(KU (x)) ⊂ [0; 1] × U.

Si z ∈ W alors [z; γv] ⊂ W , et l’on a donc h(t, z) ∈ W pour tout t ; par
conséquent, h−1(KU (x)) ⊂ [0; 1] × KU (x).

Si z ∈ KU (x) alors [z; γU ] contient x, et [z; γU ] ∩ KU (x) = [z;x] ; dès
lors h(t, z) ∈ KU (x) si et seulement si t > δ(x).

En conclusion, on a démontré que h−1(KU (x)) = [δ(x); 1]×KU (x) ; c’est un
compact de [0; 1] ×X .

(1.6.11.2) On désigne toujours par U une composante connexe de X − Γ.
Soit V un ouvert connexe, non vide et à bord fini de U pose S = ∂UV . Si W est
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une composante connexe de U \ S autre que V , c’est une composante connexe
de U−V , et comme V est un arbre, le bord deW est nécessairement un singleton,
dont l’unique élément appartient à S.

Soit x ∈ S. On peut écrire U comme la réunion disjointe de {x}, des
composantes connexes de U−V de bord {x}, de V , de S\{x}, et des composantes
connexes de U − V dont l’unique point du bord diffère de x. La réunion de V ,
de S \ {x}, et des composantes connexes de U − V dont l’unique point du bord
diffère de x étant convexe, c’est une composante connexe de U \ {x}.

(1.6.11.3) Les faits énoncés ci-dessus se déclinent comme suit dans deux cas
particuliers.

Supposons que V contient γU . On a alors

U − V =
∐

x∈S
KU (x).

Supposons que V ⊂ U et que γU /∈ S (autrement dit, V est relativement
compact dans U). Soit x l’unique point du bord de la composante connexe
de U−V contenant γU , et soit W la composante connexe de U\{x} contenant V .
On a alors

V = W −
∐

y∈S\{x}
KU (y).

(1.6.11.4) Continuité de h. Il s’agit de montrer que si V est un ouvert de X
alors h−1(V ) est ouvert ; il suffit bien entendu se limiter au cas où V appartient
à une base donnée de la topologie de X . Il est donc loisible de supposer que V
est connexe, non vide, et à bord fini ; on peut de surcrôıt faire l’hypothèse que
si V ne rencontre pas Γ, il est relativement compact dans X − Γ.

Le cas où V est un ouvert relativement compact de X − Γ. Soit U la
composante connexe de X − Γ contenant V ; l’ouvert V est connexe, non vide,
relativement compact et à bord fini dans U . D’après 1.6.11.3 il existe x ∈ ∂V
et une composante connexe relativement compacte W de V \ {x} tels que V =
W − ∐

y∈∂V \{x}
KU (y). Il découle alors de 1.6.11.1 que h−1(V ) est un ouvert

de [0; 1] ×X .

Le cas où V rencontre Γ. Soit V0 l’intersection de V et de Γ. C’est un ouvert
non vide de Γ dont le bord est l’ensemble fini ∂V ∩Γ ; de plus, V0 est connexe en
vertu de 1.5.1.2. Le théorème 1.5.16 assure alors que r−1(V0) est la composante
connexe de X − (∂V ∩ Γ) contenant V0 ; il s’ensuit que V ⊂ r−1(V0).

Soit U une composante connexe de r−1(V0) − V0 ; en d’autres termes, U
est une composante connexe de X − Γ telle que γU ∈ V0. Comme γU ∈ V ,
l’intersection V ∩ U est un ouvert non vide de U .

Si U ne rencontre pas ∂V , cet ouvert est fermé dans U et cöıncide donc
avec U , ce qui signifie que U ⊂ V .

Supposons que U rencontre ∂V (comme ce dernier est fini, cela ne se produit
que pour un ensemble fini de composantes connexes de r−1(V0)−V0), et soit S
l’ensemble fini U ∩∂V . Si x ∈ U ∩V la connexité de V entrâıne l’existence d’un
segment I tracé sur V et joignant x à γU . Soit J la composante connexe de x
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dans I ∩ U ; sa borne supérieure appartient à ∂U et est donc égale à γU ; par
conséquent, I est le segment [x; γU ] de l’arbre U , et [x; γU ] ⊂ V . Il s’ensuit que
l’ouvert V ∩U de U est connexe ; son bord dans U est par construction égal à S.

Il découle alors de 1.6.11.3 que U − V =
∐
x∈S

KU (x).

Pour tout x ∈ ∂V − Γ, notons Ux la composante connexe de X − Γ qui
contient x. Il résulte de ce qui précède que

V = r−1(V0) −
∐

x∈∂V−Γ
KUx(x).

On voit immédiatement à l’aide de la définition de h que h−1(r−1(V0)) est égal
à [0; 1] × r−1(V0) ; et d’après 1.6.11.1, h−1(KUx(x)) est compact pour tout x ∈
∂V s− Γ ; par conséquent, h−1(V ) est un ouvert de [0; 1] ×X . �

(1.6.12) Rappelons qu’un espace topologique X est dit fortement contractile
s’il est non vide et si X se rétracte par déformation sur chacun de ses points.

(1.6.13) Théorème. Soit X un graphe admettant une toise.

1) Soit Γ un sous-graphe admissible de X et soit r la rétraction canonique
de X sur Γ. L’inclusion de Γ dans X est une équivalence homotopique ;
plus précisément il existe une application continue h : [0; 1] × X → X
telle que h(0, .) = r, h(1, .) = IdX et h(t, x) = x pour tout t ∈ [0; 1] et
tout x ∈ Γ.

2) Le graphe X est paracompact.
3) Le graphe X est localement fortement contractile, et a le type d’homotopie

d’un graphe localement fini métrisable.
4) Les assertions suivantes sont équivalentes :

i) X est fortement contractile ;
ii) X est contractile ;
iii) X est un arbre non vide.

Démonstration. Choisissons un sous-graphe localement fini et admissible ∆
de X .

(1.6.13.1) Preuve de 1. Soit U une composante connexe de X − Γ ; par
restriction, l’arbre compact U admet par hypothèse une toise lU , et il résulte
de 1.6.7 qu’on peut choisir lU bornée par 1 ; la proposition 1.6.11 fournit alors
l’homotopie requise.

(1.6.13.2) Preuve de 2) et d’une partie de 3). Par restriction, le graphe
localement fini ∆ admet une toise (ce qui revient à dire qu’il est métrisable),
et le corollaire 1.6.4 assure alors que X est paracompact. D’après l’assertion 1)
déjà prouvée, X est homotopiquement équivalent à ∆, et a donc bien le type
d’homotopie d’un graphe localement fini métrisable.

(1.6.13.3) Preuve de 4) et conclusion..

Supposons que X soit fortement contractile ; il est alors clairement
contractile.

Supposons que X soit contractile. Ceci entrâıne que X est connexe, non vide,
et que chacun de ses revêtements topologiques est trivial ; il découle dès lors du
corollaire 1.5.29 que X est un arbre non vide.
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Supposons que X soit un arbre non vide. Soit x ∈ X ; il existe un sous-graphe
localement fini et admissible ∆′ de X contenant x ; étant admissible dans X , le
graphe ∆′ est lui-même un arbre non vide. Pour tout y ∈ ∆′ et tout t ∈ [0; 1]
notons h(t, y) l’unique point z de [x; y] tel que l([x; z]) = tl([x; y]) ; l’application h
définit alors une rétraction par déformation de ∆′ sur {x} ; comme X admet une
rétraction par déformation sur ∆′ (assertion 1) ), il admet par concaténation une
rétraction par déformation sur {x} ; en conséquence,X est fortement contractile.

Enfin tout point de X a un voisinage ouvert qui est un arbre, admettant
par restriction une toise, et est donc par ce qui précède fortement contractile ;
ainsi, X est localement fortement contractile, ce qui achève la preuve de 3) et
la démonstration. �

1.7 Branches d’un graphe

(1.7.1) Soit X un graphe et soit x ∈ X ; on notera Arb(X, x) l’ensemble des
sous-arbres ouverts de X contenant x. Une branche issue de x sera un élément
de lim

←
V

π0(V \ {x}) pour V parcourant Arb(X, x) ; on notera br(X, x) l’ensemble

des branches de X issues de x ; la flèche naturelle br(X, x) → π0(V \ {x}) est
une bijection pour tout V ∈ Arb(X, x).

(1.7.1.1) Le cardinal de br(X, x) est égal à la valence de (X, x).

(1.7.1.2) Si b est une branche issue de x et si V ∈ Arb(X, x), on notera b(V )
l’image de b dans π0(V \{x}) ; si V ∈ Arb(X, x) et si V ′ ∈ Arb(V, x) alors b(V ′) =
b(V ) ∩ V ′.
(1.7.1.3) Si b est une branche issue de x, une section de b sera un ouvert de X
de la forme b(V ) pour un certain V ; on désignera par Sec b l’ensemble des
sections de b ; remarquons que deux sections de b se rencontrent toujours.

On notera Secbr(X, x) l’ensemble des ouverts de X qui appartiennent à Sec b
pour au moins une branche b issue de x.

(1.7.1.4) Si {b1, . . . , br} est un ensemble fini de branches de X issues de x,
si Zi est pour tout i une section de bi, et si U est un voisinage ouvert de x, il
existe V ∈ Arb(X, x) que bi(V ) ⊂ Zi pour tout i : il suffit de se donner pour
tout i un élément Wi de Arb(X, x) tel que bi(Wi) = Zi, et de prendre pour V
n’importe quel élément de Arb(U ∩⋂Wi, x).

(1.7.1.5) Lemme. Soit U un ouvert connexe et non vide de X.

1) Si U ∈ Secbr(X, x) il existe une unique branche b ∈ br(X, x) telle que U ∈
Sec b.

2) Si U ∈ Secbr(X, x) alors x est un point isolé de ∂U .
3) Si x est un point isolé de ∂U et si U est un arbre alors U ∈ Secbr(X, x).

Démonstration. Supposons que U ∈ Sec b pour une certaine b ∈ br(X, x),
et soit V ∈ Arb(X, x) tel que b(V ) = U . Si β est une branche issue de x et
différente de b, la composante β(V ) de V \ {x} est disjointe de b(V ) ; c’est donc
une section de β qui ne rencontre pas U , ce qui exclut que U lui-même soit une
section de β, d’où 1).
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Supposons que U ∈ Secbr(X, x) ; il existe alors V ∈ Arb(X, x) tel que U soit
une composante connexe de V \ {x}. On a alors V ∩ ∂U = {x}, et x est bien un
point isolé de ∂U , d’où 2).

Supposons maintenant que x soit un point isolé de ∂U et que U soit un arbre.
Comme x est isolé dans ∂U , il existe un voisinage compact W de x dans X qui
est un arbre et ne rencontre pas ∂U \ {x}. Nous allons tout d’abord montrer
que le voisinage W ∪ U de x est un arbre.

Par construction, W ∪ U est un sous-graphe fermé et connexe de X ; pour
s’assurer que c’est un arbre, on peut se contenter de vérifier qu’il ne contient
aucune boucle. On raisonne par l’absurde : supposons qu’il existe une boucle C
tracée sur W ∪ U . Comme W est un arbre, il existe un point y sur C −W ;
comme U est un arbre, il existe un point z sur C − U . Comme ∂U∪WU = {x},
chacun des deux intervalles ouverts tracés sur C et joignant y à z contient x, ce
qui est contradictoire.

Soit V la composante connexe de x dans l’intérieur de W ∪U ; c’est un sous-
arbre ouvert de X qui contient U ∪{x}. Comme W est par ailleurs un compact
ne rencontrant pas ∂U \ {x}, aucun point de ∂U \ {x} n’appartient à l’intérieur
de W ∪ U ; par conséquent ∂U ∩ V = {x}. Il s’ensuit que U est une partie
ouverte, fermée, connexe et non vide de V \ {x}, c’est-à-dire une composante
connexe de V \ {x} ; ainsi, U ∈ Secbr(X, x). �

(1.7.1.6) Si U ∈ Secbr(X, x), l’unique branche issue de x dont U soit une
section (cf. lemme 1.7.1.5 ci-dessus) sera appelée la branche définie par U .

(1.7.1.7) Soit b une branche de X issue de x. Soit V ∈ Arb(X, x) et soit U
un élément de Secbr(X, x) contenu dans b(V ). Le lemme 1.7.1.5 assure que x

est un point isolé de ∂U ; c’est a fortiori un point isolé de ∂V U . Comme U
V

est nécessairement un arbre puisque V en est un, on déduit de l’assertion 3)
du lemme 1.7.1.5 l’existence de V0 ∈ Arb(V, x) tel que U soit une composante
connexe de V0 \ {x} ; il découle alors de l’inclusion U ⊂ b(V ) que U = b(V0).

Notons qu’en vertu de ce qui précède, deux éléments de Secbr(X, x) qui sont
comparables pour l’inclusion définissent la même branche.

(1.7.1.8) Si b est une branche de X issue de x, nous dirons par abus qu’un
ouvert U de X contient b s’il en contient une section. Si U est un ouvert de X
contenant b alors x ∈ U : cela résulte du fait que x adhère à toute section de b.

(1.7.1.9) Si V est un voisinage ouvert connexe de x dans X et si W est une
composante connexe de X \ {x} alors W contient au moins une branche issue
de x : cela résulte immédiatement du fait que si U ∈ Arb(V, x) alors U ∩W est
une réunion de composantes connexes de U \ {x} qui est non vide puisque x
adhère à W .

(1.7.1.10) Si b est une branche de X issue de x, on appellera base de sections
de b tout sous-ensemble B de Sec b tel que pour tout U ∈ Sec b, il existe V
appartenant à B et contenue dans U .

(1.7.1.11) Si b est une branche de X issue de x, on peut retrouver x et b elle-
même à partir de Sec b : le point x est l’unique point de X adhérent à tout ouvert
élément de Sec b ; et l’assertion 1) du lemme 1.7.1.5 assure qu’une branche issue
de x est uniquement déterminée par n’importe laquelle de ses sections.



Graphes réels 67

Cette remarque permet de définir une branche deX comme un sous-ensemble
de P(X) qui est l’ensemble des sections d’une branche β issue d’un point ξ
de X ; dans ce cas β et ξ sont uniquement déterminés, et l’on dira parfois que ξ
est l’origine de β.

Si E est un sous-ensemble de X , et si U est un ouvert de X , on
notera br(X,E) (resp. br(X,E)⊂U l’ensemble des branches de X dont l’origine
appartient à E (resp. dont l’origine appartient à E et qui sont contenues dans U).

Images directe et réciproque d’une branche

(1.7.2) Soit ϕ : Y → X une application continue entre graphes, soit x un point
de X dont la fibre est finie, et soit y un antécédent de x.

Soit U un élément de Arb(X, x) et soit V un élément de Arb(ϕ−1(U), y) qui
ne rencontre pas ϕ−1(x) \ {y}. Soit W une composante connexe de V \ {y} ;
son image est contenue dans une composante connexe de U \ {x}. Modulo les
bijections

br(X, x) ≃ π0(U \ {x}) et br(Y, y) ≃ π0(V \ {y}),

on définit ainsi une application br(Y, y) → br(X, x) qui ne dépend pas du choix
de U et V et sera notée b 7→ ϕ(b). Si a ∈ br(X, x) on désignera par ϕ−1(a)
l’ensemble des branches b de Y telles que ϕ(b) = a.

(1.7.3) Soit ϕ : Y → X une application continue compacte et ouverte entre
graphes, soit x un point de X dont la fibre est finie et soit a ∈ br(X, x). Soit U0

un élément de Arb(X, x) tel que ϕ−1(U0) soit une réunion disjointe d’arbres
séparant les antécédents de x.

(1.7.3.1) L’ouvert ϕ−1(U0) est la réunion disjointe des ϕ−1(U0)y où y parcourt
la fibre ϕ−1(x). Soit W une composante connexe de ϕ−1(a(U0)) ; elle est
contenue dans ϕ−1(U0)y pour un certain y uniquement déterminé, et est plus
précisément une composante connexe de ϕ−1(U0)y \ {y}. Elle définit donc
une branche bW de Y issue de y ; il résulte de la définition de l’image d’une
branche que W 7→ bW établit une bijection entre π0(ϕ−1(a(U0))) et ϕ−1(a) ;
nous noterons b 7→ b(U0) la bijection réciproque. Pour tout y ∈ ϕ−1(x) la
composante ϕ−1(U0)y se surjecte sur U0, ce qui entrâıne l’existence d’une
branche b appartenant à ϕ−1(a) telle que b(U0) ⊂ ϕ−1(U0)y , c’est-à-dire encore
telle que l’origine de b soit égale à y.

Soit U ∈ Arb(U0, x). On a ϕ−1(U)y = ϕ−1(U0)y ∩ ϕ−1(U) pour tout
élément y de ϕ−1(x) ; il s’ensuit que si b ∈ ϕ−1(a) alors

b(U) = b(U0) ×U0 U = b(U0) ×a(U0) a(U).

(1.7.3.2) Soit b ∈ ϕ−1(a) et soit y l’origine de b. Soit Ω ∈ Arb(ϕ−1(U0)y, y). Il
existe U ∈ Arb(U0, x) tel que ϕ−1(U)y ⊂ Ω ; on a alors b(U) ⊂ Ω ; la composante
connexe de Ω\{y} qui contient b(U) cöıncide nécessairement avec b(Ω) (1.7.1.7) ;
ainsi, b(U) ⊂ b(Ω). Par conséquent, {b(U)}U∈Arb(U0,x) est une base de sections
de b.

(1.7.3.3) Soit V une section de a telle que ϕ−1(V ) soit de la forme
∐
Wi où Wi

est pour tout i un ouvert de Y possédant les propriétés suivantes :
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• Wi contient un unique antécédent yi de x ;
• Wi ∈ Secbr(Y, yi).

Si bi désigne pour tout i la branche issue de yi et définie par Wi, alors {bi}i
cöıncide avec ϕ−1(a). En effet, soit U ∈ Arb(U0, x) tel que a(U) ⊂ V ; on a
alors ϕ−1(a(U)) =

∐
b∈ϕ−1(a)

b(U). Pour tout i, le produit fibré Wi ×V a(U) est

un ouvert fermé de ϕ−1(a(U)), qui est non vide puisque W se surjecte sur V ;
il s’écrit donc

∐
b∈Bi

b(U), où Bi est un sous-ensemble non vide de ϕ−1(a) ; on

a ϕ−1(a) =
∐

Bi.

Fixons i. Si b ∈ Bi l’origine de la branche b adhère à b(U), et a fortiori
à Wi ; elle est donc égale à yi. Les ouverts b(U) et Wi appartiennent alors tous
deux à Secbr(Y, yi), et b(U) ⊂Wi. Il s’ensuit qu’ils définissent la même branche
issue de yi (1.7.1.7) , et donc que b = bi. Ainsi, Bi = {bi} pour tout i, et l’on a
finalement bien ϕ−1(a) = {bi}i.
(1.7.3.4) Soit y un antécédent de x, et soit b une branche issue de y
appartenant à ϕ−1(a). Soit W une section de b telle que ϕ(W ) ∈ Secbr(X, x) ;
la branche définie par ϕ(W ) cöıncide alors avec a. En effet, on déduit de 1.7.3.2
que W contient une section W ′ de b telle que ϕ(W ′) soit une section de a ;
comme ϕ(W ′) ⊂ ϕ(W ), il résulte de 1.7.1.7 que ϕ(W ) est une section de a.

(1.7.4) SoitX un graphe, soit Y un sous-graphe deX et soit x ∈ Y ; nous allons
montrer que br(Y, x) → br(X, x) est injective. Soit X ′ ∈ Arb(X, x) et soit Y ′ ∈
Arb(Y ∩X ′, x) ; soit U une composante connexe de X ′ \ {x} , et soient V et W
deux composantes connexes de Y ′ \{x} contenues dans U . Choisissons v dans V
et choisissons w dans W . Les intervalles [v;x[ et [w;x[ sont respectivement tracés
sur V et W ; mais ils sont également tous deux tracés sur U , puisque v et w
appartiennent à U ; leur intersection est donc non vide (elle est de la forme [t;x[
avec t ∈ U), ce qui entrâıne que V = W ; ainsi, br(Y, x) s’injecte dans br(X, x),
comme annoncé.

Pour cette raison, nous identifierons le plus souvent implicitement br(Y, x)
à un sous-ensemble de br(X, x). Modulo cette convention, on peut par exemple
écrire que si X et Y sont des arbres et si b ∈ br(Y, x) alors b(Y ) = b(X) ∩ Y .

Notons par ailleurs une conséquence triviale de l’injectivité de la
flèche br(Y, x) → br(X, x) : si Y est localement fini, le cardinal de br(X, x)
est minoré par la valence de Y en x.

Branches et étoiles

(1.7.5) Soit X un graphe et soit x ∈ X .

(1.7.5.1) Nous dirons qu’un intervalle ouvert tracé sur X aboutit proprement
à x si x ∈ ∂I et si I est un arbre ; cela revient à demander que I soit ou bien
un segment dont x est l’une des extrémités, ou bien une demi-droite dont x est
l’extrémité. Si I aboutit proprement à x alors I ∪ {x} est un graphe localement
fini dont x est un point unibranche ; lorsqu’on verra l’unique branche de I ∪{x}
comme un élément de br(X, x), on dira que c’est la branche définie par I.

(1.7.5.2) L’ensemble des intervalles ouverts tracés sur X et aboutissant
proprement à X sera noté Interv(X, x) ; le sous-ensemble de Interv(X, x)
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formé des intervalles faiblement admissibles (resp. relativement compacts, resp.
faiblement admissibles et relativement compacts) dans X sera noté Interva(X, x)
(resp. Intervc(X, x), resp. Interva,c(X, x)). Si b ∈ br(X, x), le sous-ensemble
de Interv(X, x) formé des intervalles définissant une branche b donnée sera
désigné par Interv(X, b) ; si I ∈ Interv(X, x), le sous-ensemble de Interv(X, x)
formé des intervalles contenus dans I sera noté Interv(X, x)⊂I .

On emploiera également, avec un sens évident, des notations
telles Interva(X, b), Interva(X, x)⊂I , Interv(X, b)⊂I , Interva(X, b)⊂I , etc.

(1.7.5.3) Soit b ∈ br(X, x) et soit I ∈ Interva(X, b). Comme ∂I♭ = ∂I, lequel
contient au plus deux éléments dont x, le point x est isolé dans ∂I♭ ; comme I est

un arbre, I♭ est un arbre. On déduit alors du lemme 1.7.1.5 que I♭ ∈ Secbr(X, x) ;
comme I ⊂ I♭, la branche définie par I♭ est égale à b.

(1.7.6) Une étoile est la donnée d’un arbre fini Γ et d’un point x distingué
sur Γ, que l’on appelle son sommet, et qui est tel que Γ \ {x} soit réunion finie
disjointe d’intervalles ouverts, que l’on appelle les arêtes de Γ ; le nombre de ces
intervalles est égal à la valence de (Γ, x) ; on l’appellera simplement la valence
de Γ.

Si X est un graphe, si x ∈ X et si Γ est un sous-arbre de X contenant x,
on dira par abus que Γ est une étoile de sommet x si le couple (Γ, x) définit
une étoile de sommet x, c’est-à-dire si et seulement si Γ \ {x} est réunion finie
disjointe d’intervalles ouverts ; on dira aussi d’un tel Γ qu’il est une étoile de
sommet x tracée sur X .

(1.7.6.1) Si Γ est une étoile et si x est son sommet, la valence de Γ est nulle
(resp. égale à 1, resp. égale à 2) si et seulement si Γ = {x} (resp. Γ est un
intervalle ouvert, resp. Γ est une demi-droite d’origine x).

(1.7.6.2) Si Γ est une étoile et si x est son sommet, la valence de (Γ, y) est
égale à 2 pour tout y ∈ Γ \ {x} ; si la valence de Γ est différente de 2, le point x
ne dépend donc que du graphe localement fini Γ et peut être caractérisé comme
son unique sommet topologique.

Notons par contre que si I est un intervalle ouvert et si y est n’importe quel
point de I alors I peut être considéré comme une étoile de sommet y.

(1.7.6.3) Si Γ est une étoile et si x est son sommet, on appellera sous-étoile de Γ
tout voisinage ouvert convexe de x dans Γ ; les sous-étoiles de Γ sont exactement
les étoiles de sommet x tracées sur Γ.

(1.7.7) Soit X un graphe et soit x ∈ X . On notera St(X, x) l’ensemble des
étoiles de sommet x tracées surX dont l’adhérence dans X est un arbre. Un sous-
graphe Γ de X appartient à St(X, x) si et seulement si il est de la forme {x} ∪
N⋃
i∈E

Ii où E est un ensemble fini, où chacun des Ii est un intervalle ouvert

aboutissant proprement à x et où Ii ∩ Ij = {x} dès que i 6= j. Si c’est le cas,
les Ii sont alors les arêtes de Γ.

Le sous-ensemble de St(X, x) formé des étoiles dont toutes les arêtes sont
faiblement admissibles dans X sera noté Sta(X, x) ; celui formé des étoiles
relativement compactes dans X sera noté Stc(X, x) ; on désignera par Sta,c(X, x)
l’intersection de Sta(X, x) et Stc(X, x).



70 Graphes réels

(1.7.7.1) Pour tout Γ ∈ St(X, x), le sous-ensemble br(Γ, x) de br(X, x) est
constitué des branches définies par les arêtes de Γ.

(1.7.7.2) Si ∆ est un sous-graphe de X , on notera St(X, x)⊂∆ le sous-ensemble
de St(X, x) formé des étoiles contenues dans ∆ ; on utilisera à l’occasion les
notations Sta(X, x)⊂∆, etc., dans un sens évident.

Si ∆ contient x et est fini en x, et si N désigne la valence de (∆, x) alors
les étoiles de valence N appartenant à St(X, x)⊂∆ constituent une base de
voisinages ouverts de x dans ∆.

(1.7.8) Nous utiliserons librement dans la suite le fait élémentaire suivant :
soitX un graphe, soit x ∈ X et soit B un sous-ensemble fini de br(X, x) ; il existe
alors Γ ∈ St(X, x) telle que br(Γ, x) = B. En effet, choisissons V ∈ Arb(X, x) ;
donnons-nous pour chaque b ∈ B un point xb de b(V ). Pour tout b ∈ B,
l’intervalle [xb;x[ est tracé sur b(V ) ; il s’ensuit que Γ := {x}∪ ⋃

b∈B

]xb;x[ est une

étoile de sommet x tracée sur X et que br(Γ, x) = B.

(1.7.9) Soit X un graphe, soit x ∈ X et soient Γ et Γ′ deux étoiles tracées
sur X de sommet x.

(1.7.9.1) Il existe ∆ ∈ St(X, x) possédant les propriétés suivantes :

• ∆ est un ouvert de Γ ∪ Γ′ ;
• br(∆, x) = br(Γ, x) ∪ br(Γ′, x).
• la réunion de {x} et des b(∆) où b parcourt br(Γ, x) (resp. br(Γ′, x)) est

égale à l’ouvert ∆ ∩ Γ (resp. ∆ ∩ Γ′) de Γ (resp. Γ′).

Pour le voir, on choisit V ∈ Arb(X, x) ; la composante connexe Γ0 (resp. Γ′0)
de x dans V ∩Γ (resp. V ∩Γ′) appartient à St(V, x) ; il existe un voisinage ouvert
convexeW de x dans V tel que W ∩Γ ⊂ Γ0 et W ∩Γ′ ⊂ Γ′0 ; par convexité,W ∩Γ
(resp. W ∩ Γ′) appartient à St(W,x) ; quitte à remplacer X par W et Γ et Γ′

par leurs intersections avec W , il est loisible de supposer que X est un arbre.

Il est alors clair que l’on peut prendre pour ∆ la réunion de {x} et de

⋃

b∈br(Γ,x)−br(Γ′,x)
b(Γ) ∪

⋃

b∈br(Γ′,x)−br(Γ,x)
b(Γ′) ∪

⋃

b∈br(Γ,x)∩br(Γ′,x)
b(Γ) ∩ b(Γ′) .

(1.7.9.2) Soit ∆ ∈ St(X, x) satisfaisant les conditions énoncées au 1.7.9.1 ci-
dessus ; toute sous-étoile de ∆ les satisfait encore. L’ouvert ∆∩ Γ∩Γ′ de Γ∩Γ′

est égal à {x} ⋃
b∈br(Γ,x)∩br(Γ′,x)

b(∆) ; c’est une étoile tracée sur X dont l’ensemble

des branches issues de x est égal à br(Γ, x) ∩ br(Γ′, x).

(1.7.9.3) Comme Γ et Γ′ sont deux sous-graphes localement finis,
l’intersection Γ∩Γ′ est un graphe localement fini. Comme Γ et Γ′ sont deux sous-
graphes localement finis et fermés de X , leur réunion est un sous-graphe fermé
et localement fini de X . Le complémentaire de Γ ∪ Γ′ dans celui-ci est contenu
dans ∂Γ∪∂Γ′, et partant fini ; il est en particulier fermé. Par conséquent, Γ∪Γ′

est un ouvert de Γ ∪ Γ′ est de ce fait un sous-graphe localement fini de X .

Il découle de 1.7.9.1 et 1.7.9.2 que br(Γ ∩ Γ′, x) = br(Γ, x) ∩ br(Γ′, x), et
que br(Γ ∪ Γ′, x) = br(Γ, x) ∪ br(Γ′, x) ;
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(1.7.10) Soit X un graphe, soit x ∈ X et soit Γ une étoile de somme x
tracée sur X . Pour tout b ∈ br(Γ, x), donnons-nous une section Ub de b. Nous
allons montrer qu’il existe ∆ ∈ Sta,c(X, x)⊂Γ telle que pour tout b ∈ br(Γ, x)
l’arête b(∆) de ∆ soit contenue dans Ub.

Il existe V ∈ Arb(X, x) tel que b(V ) ⊂ Ub pour tout b ∈ br(Γ, x) (1.7.1.4) ;
la composante connexe Γ0 de x dans Γ∩V est une sous-étoile de Γ ; il existe un
sous-graphe admissible et localement fini Γ′ de V qui contient Γ0.

Soit b ∈ br(Γ, x). Comme Γ′ est localement fini, il existe un point xb sur b(Γ0)
tel que ]xb;x[ ne contienne aucun sommet de Γ′ ; l’intervalle ]xb;x[ est dès lors
ouvert dans Γ′, et partant faiblement admissible dans V .

Comme ∂
(
]xb;x[♭

)
= ∂ (]xb;x[) = {xb, x}, l’ouvert ]xb;x[♭ est inclus dans V \

{x} ; comme il est connexe et rencontre b(V ) (puisqu’il contient ]xb;x[), il est
contenu dans b(V ), et a fortiori dans Ub.

La réunion ∆ := {x} ∪⋃]xb;x[ satisfait alors les conditions requises.

Remarque. Si ∆ est une sous-étoile de Γ possédant les propriétés énoncées
ci-dessus, il en va de même de toute sous-étoile de ∆.

(1.7.11) Soit X un graphe, soit x ∈ X et soit Γ ∈ Sta(X, x). Soit V la
composante connexe de x dans X \ ∂Γ.

(1.7.11.1) Soit I une arête de Γ et soit b la branche qu’elle définit. L’ouvert I♭

appartient à Secbr(X, x) et la branche qu’il définit est précisément b (1.7.5.3) ; il
est connexe, non vide, et son bord est contenu dans {x}∪ ∂Γ ; il est donc fermé
dans V \ {x} et en est de ce fait une composante connexe. Soit J une arête de Γ
distincte de I et soit β la branche définie par J ; comme l’ouvert J♭ appartient
à Secbr(X, x) et définit β, il diffère de I♭ ; les composantes connexes I♭ et J♭

de V \ {x} sont dès lors disjointes.

(1.7.11.2) Soit N la valence de Γ et soient I1, . . . , IN ses arêtes ; les I♭i sont
en vertu de ce qui précède des composantes connexes deux à deux distinctes
de V \ {x}. Comme toute composante connexe de V \ {x} contient une branche
issue de x (1.7.1.9), les assertions suivantes sont équivalentes :

i) le cardinal de br(X, x) est égal à N ;
ii) V \ {x} =

∐
I♭i .

Supposons qu’elles soient satisfaites et soit W une composante connexe
de V − Γ. Si ∂W = {x} alors W est une composante connexe de V \ {x}
qui évite Γ et ne peut donc être l’un des I♭i , ce qui contredit ii) ; par conséquent,
il existe i et un point y ∈ Ii tel que y ∈ ∂W . L’intersection W ∩ I♭i est alors non
vide, ouverte et fermée dans W (puisque ∂I♭i ⊂ {x} ∪ ∂Γ) ; elle cöıncide donc
avec W , ce qui signifie que W ⊂ I♭i . Dès lors, W est une composante connexe
de I♭i − Ii ; comme Ii est un sous-graphe admissible de I♭i , la composante W est
un arbre à un bout relativement compact.

Il s’ensuit que le sous-graphe fermé Γ de V est admissible ; par conséquent, Γ
est faiblement admissible et V = Γ♭.

(1.7.12) Soit X un graphe et soit x ∈ X . Supposons que br(X, x) soit fini, et
notons N son cardinal.

Soit Γ un élément de St(X, x) de valence N et soient I1, . . . , In ses arêtes.

Les assertions suivantes sont alors équivalentes :
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i) Γ ∈ Sta(X, x), i.e. les Ii sont faiblement admissibles ;
ii) Γ est faiblement admissible.

En effet, i)⇒ ii) est une conséquence du 1.7.11.2 ci-dessus, et ii)⇒i) découle
du fait que chacun des Ii est un ouvert de Γ. Si ces conditions sont satisfaites, il
découle de 1.7.11.2 que les I♭i sont exactement les composantes connexes de Γ♭ \
{x}.

(1.7.12.1) Soit Γ un élément de St(X, x) de valence N (ce qui revient à
demander que br(Γ, x) = br(X, x)). Nous allons montrer que x possède une
base de voisinages ouverts de la forme ∆♭, où ∆ ∈ Sta,c(X, x)⊂Γ.

Soit V un voisinage ouvert de x ; il contient une sous-étoile Γ0 de Γ, qui est
une x-étoile de V . On déduit de 1.7.10 qu’il existe une sous-étoile ∆ de Γ0 dont
les arêtes sont faiblement admissibles dans V ; il découle alors de 1.7.11.2 que ∆
est faiblement admissible dans V ; cela équivaut à dire que ∆ est faiblement
admissible dans X et que ∆♭ ⊂ V , ce qui achève notre preuve.

(1.7.12.2) Si Γ est un élément de Sta(X, x) de valence N , l’ouvert Γ♭ est un
arbre à N bouts relativement compact dont Γ est un sous-arbre admissible, et
est même le squelette si N > 2, puisque la valence de (Γ, y) est alors au moins
égale à 2 pour tout point y de Γ. Ainsi, le point x possède en particulier une
base de voisinages qui sont des arbres à N bouts.

(1.7.13) Soit X un graphe et soit x ∈ X . Nous allons montrer que br(X, x) est
fini si et seulement si il existe un entier n tel que x possède une base de voisinages
formée d’arbres à n bouts, et que si c’est le cas, le cardinal de br(X, x) est le plus
petit entier n à satisfaire cette propriété. Compte-tenu du 1.7.12.2 ci-dessus, il
suffit de vérifier que si x possède une base de voisinages formée d’arbres à n
bouts, alors br(X, x) a pour cardinal au plus n.

On raisonne par contraposition. On suppose donc qu’il existe n+ 1 éléments
distincts b1, . . . , bn+1 dans br(X, x). En vertu de 1.7.10, il existe Γ ∈ Sta(X, x)
telle que br(Γ, x) = {b1, . . . , bn+1}. Si V désigne la composante connexe de x
dans X \ ∂Γ, il découle de 1.7.11.1 que les ouverts b1(Γ)♭, . . . , bn+1(Γ)♭ sont des
composantes connexes deux à deux distinctes de V \ {x}.

Soit W un sous-arbre ouvert de V contenant x ; nous allons monter que W
a au moins n + 1 bouts, ce qui permettra de conclure. Il suffit de s’assurer
que W \ {x} a au moins n+ 1 composantes connexes non compactes. Fixons i,
et soit Wi une composante connexe de W \{x} contenue dans bi(Γ)♭ (il en existe
au moins une car W rencontre bi(Γ)♭, à laquelle x adhère). Si Wi était compacte,
ce serait un ouvert fermé non vide de I♭i , et donc I♭i elle-même, qui n’est pas
compacte (c’est un arbre à deux bouts) ; par conséquent Wi n’est pas compacte,
ce qui achève la démonstration.

(1.7.14) Soit X un graphe et soit x ∈ X . Les résultats énoncés ci-dessus
s’appliquent notamment au cas des étoiles de sommet x dont la valence 1, c’est-
à-dire au cas des demi-droites issues de x ; ils se déclinent alors comme suit.

Si b ∈ br(X, x), il existe I ∈ Interv(X, b) (1.7.8 ; nous utiliserons librement
ce fait dans la suite) ; si I et I ′ sont deux intervalles appartenant à Interv(X, b),
il existe un intervalle I ′′ appartenant à Interv(X, b) qui est contenu dans I ∩ I ′
(1.7.9.1) ; et si I ∈ Interv(X, b) les ouverts J♭, où J ∈ Interva,c(X, x)⊂J , forment
une base de sections de b (1.7.10).
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Le point x est unibranche si et seulement si il est non isolé et possède une
base de voisinages ouverts constituée d’arbres à un bout (1.7.13) ; si c’est le cas
et si I ∈ Interv(X, x) alors :

• pour tout J ∈ Interva(X, x)⊂I la demi-droite J ∪ {x} est faiblement
admissible dans X (1.7.11.2) ;

• les arbres à un bout (J ∪ {x})♭ constituent, lorsque l’intervalle J parcourt
Interva(X, x)⊂I , une base de voisinages ouverts de x (1.7.12.1).

(1.7.15) Soit X un graphe, soit x ∈ X et soit b ∈ br(X, x). Pour tout
intervalle non vide I, on note Or(I) l’ensemble des orientations de I. Soient I
et I ′ deux intervalles appartenant à Interv(X, b). D’après le 1.7.14 ci-dessus, il
existe un intervalle I ′′ appartenant à Interv(X, b) qui est contenu dans I ∩ I ′. La
famille {Or(I)}I∈Interv(X,b) apparâıt ainsi comme un système filtrant dont toutes
les flèches de transition sont des isomorphismes. On note Or(b) sa limite (à la fois
inductive et projective, selon le sens dans lequel on considère les isomorphismes) ;
c’est un ensemble à deux éléments appelées orientations de la branche b. Pour
tout I ∈ Interv(X, b), on dispose d’un isomorphisme naturel Or(I) ≃ Or(b).

On dit que b est orientée si on a choisi une orientation de b ; on dit que b
est orientée vers x si on a choisi l’orientation induisant sur tout I ∈ Interv(X, b)
l’orientation vers x, et depuis x sinon.

Branches et bouts

(1.7.16) Proposition. Soit X un graphe et soit S un sous-ensemble fini de X.
Soit U une composante connexe de X \ S, soit F l’ensemble des fermés de X
contenus dans U et soit Π l’ensemble lim

←

Y ∈F

π0(U − Y ).

i) Pour tout x ∈ S l’ensemble br(X, x)⊂U est fini, et non vide si et seulement
si x ∈ ∂U .

ii) Si Zb est pour tout b ∈ br(X,S)⊂U une section de b contenue dans U
alors U −⋃Zb est un fermé de X.

iii) Pour tout Y ∈ F , il existe Y ′ ∈ F tel que Y ⊂ Y ′ et tel que U − Y ′

s’écrive ∐

b∈br(X,S)⊂U

Zb,

où Zb est pour tout b une section de b ; on dispose donc d’une bijection
naturelle br(X,S)⊂U ≃ Π.

iv) La flèche naturelle Π → dU est injective, et bijective si et seulement
si U est relativement compacte. On dispose donc en vertu de iii) d’une
injection br(X,S)⊂U →֒ dU qui est bijective si et seulement si U est relativement
compacte.

Démonstration. On procède en plusieurs temps.

(1.7.16.1) Réduction au cas où S = ∂U . Le bord de U est contenu dans S, et U
est une composante connexe de X \∂U . Par ailleurs, si x est un élément de S tel
qu’il existe une branche de X issue de x et contenue dans U alors x ∈ ∂U ; on
peut donc, pour établir la proposition, remplacer S par ∂U , c’est-à-dire supposer
que S = ∂U .
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(1.7.16.2) Remarques générales et preuve de i). Soit x un point de S et soit V ∈
Arb(X, x) tel que V ∩ S = {x}. Soit X ′ la composante connexe de x dans X −
(S \ {x}) ; on a V ⊂ X ′ ; comme x ∈ ∂U , l’ouvert U est contenu dans X ′

et U est ainsi une composante connexe de X ′ \ {x}. Par conséquent V ∩ U est
une réunion finie de composantes connexes de V \{x} (1.3.3.2), qui est non vide
puisque x ∈ ∂U ; les composantes en question sont nécessairement celles qui sont
de la forme b(V ) où b ∈ br(X, x)⊂U . On en déduit notamment que br(X, x)⊂U
est fini et non vide, d’où l’assertion i).

(1.7.16.3) Soit V un voisinage ouvert de S. Comme S = ∂U , le fermé U − V
de U est également fermé dans X .

(1.7.16.4) L’ensemble fini S possède une base de voisinages de la forme
∐
Vx,

où Vx est pour tout x ∈ S un élément relativement compact et à bord fini
de Arb(X, x), et où les Vx sont deux à deux disjoints. Si V =

∐
Vx est un tel

voisinage et si l’on pose T = U ∩ ∂V les faits suivants sont vérifiés :

• V ∩ U =
∐

x∈S,b∈br(X,x)⊂U

b(Vx) (cela résulte de 1.7.16.2) ;

• U − V est fermé dans X (1.7.16.3) ;
• chacune des b(Vx) est une composante connexe de U \ T , qui n’est pas

relativement compacte dans U puisque x ∈ ∂b(Vx) ;
• le compact KU (T ) est contenu dans U − V (c’est une conséquence directe

de l’assertion précédente).

(1.7.16.5) Preuve de ii. Choisissons V =
∐
Vx comme au 1.7.16.4 ci-dessus,

en exigeant de surcrôıt que b(Vx) ⊂ Zb pour tout x et toute b ∈ br(X, x)⊂U
(1.7.1.4). Le fermé U − ⋃Zb de U est alors contenu dans U − V , lequel est
fermé dans X ; par conséquent, U −⋃Zb est fermé dans X .

(1.7.16.6) Preuve de iii). Soit Y ∈ F . Choisissons V =
∐
Vx comme

au 1.7.16.4 ci-dessus, en exigeant de surcrôıt que chacun des Vx évite Y . Le
sous-ensemble U − V de U est alors un fermé de X qui possède la propriété
requise.

(1.7.16.7) Assertion iv) : preuve de l’injectivité. Soient ̟ et ̟′ deux éléments
de Π dont les images dans dU cöıncident ; pour tout Y ∈ F , on notera ̟(Y )
et ̟′(Y ) les images respectives de ̟ et ̟′ dans π0(U − Y ).

Soit Y ∈ F . Choisissons V =
∐
Vx comme au 1.7.16.4 ci-dessus, en exigeant

de surcrôıt que chacun des Vx évite Y ; posons T = U ∩ ∂V et Z = U − V . Le
sous-ensemble Z de U est fermé dans X et contient Y ; on a ∂UZ = ∂XZ = T
et KU (T ) ⊂ Z.

Les ouverts ̟(Z) et ̟′(Z) étant deux composantes connexes de U − Z, ce
sont deux composantes connexes de U\T qui ne sont pas contenues dans KU (T ) ;
autrement dit, ce sont deux composantes connexes de U \ KU (T ). Comme les
images de ̟ et ̟′ dans dU cöıncident par hypothèse, on a l’égalité ̟(Z) =
̟′(Z), d’où ̟(Y ) = ̟′(Y ). Ceci valant pour tout Y ∈ F , l’application Π → dU
est bien injective.

(1.7.16.8) Fin de la preuve de iv). Si U est relativement compacte alors F est
l’ensemble des compacts de U , et Π → dU est clairement bijective.

Supposons maintenant que U ne soit pas relativement compacte.
Choisissons V =

∐
Vx comme au 1.7.16.4 ci-dessus ; posons Z = U − V
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et T = U ∩∂V . On a KU (T ) ⊂ Z. Comme U n’est pas relativement compact, il
ne peut être contenu dans KU (T )∪V ; il existe donc une composante connexe W
de U \T qui n’est pas relativement compacte dans U et n’est pas l’une des b(Vx),
ce qui veut dire que W ⊂ Z. Comme W n’est pas relativement compacte, il
existe y ∈ Û dont l’image dans π0(U \ T ) est égale à W . Si y était l’image d’un
certain élément ̟ de Π, la composante ̟(Z) de U − Z devrait être contenue
dans W , ce qui est absurde puisque W ⊂ Z. �

(1.7.17) On conserve les notations de la proposition 1.7.16 ci-dessus. Soit ω ∈
dU . Si ω est l’image d’une branche b ∈ br(X,S) ⊂ U et si x désigne l’origine
de b on dira alors que ω converge vers x.

(1.7.18) Illustrons la proposition 1.7.16 dans deux cas très simples, qui seront
constamment utilisés par la suite.

(1.7.18.1) SoitX un graphe et soit U un ouvert deX qui est un graphe connexe
relativement compact ayant exactement un bout (le cas le plus utilisé sera celui
où U est un arbre à un bout relativement compact). Comme U a exactement
un bout, il n’est pas compact ; comme il est relativement compact, ∂U est non
vide. La proposition 1.4.5 assure alors que ∂U est un singleton ; si x désigne son
unique élément, on déduit de la proposition 1.7.16 ci-dessus que br(X, x)⊂U est
un singleton. L’unique bout de U converge vers x.

(1.7.18.2) Soit X un graphe et soit U un ouvert de X qui est un arbre à deux
bouts. Son squelette S(U) est alors un sous-graphe faiblement admissible de X ,
son adhérence S(U) est égale S(U)∪∂U et est un sous- graphe admissible de U .
Trois cas peuvent se présenter.

• L’ensemble br(X, ∂U)⊂U est vide. Cela se produit si et seulement si ∂U
est vide, et aucun des deux bouts de U ne converge alors.

• L’ensemble br(X, ∂U)⊂U est un singleton. Dans ce cas U n’est
pas relativement compact, et ∂U est nécessairement lui-même un
singleton {x}. Comme S(U) ∪ {x} est un sous-graphe admissible de U ,
il est connexe et non compact ; par conséquent, c’est une demi-droite
éventuellement longue issue de x, et U est un arbre à un bout.
L’ensemble br(X, x)⊂U est un singleton. L’un des bouts de U converge
vers x, l’autre ne converge pas.

• L’ensemble br(X, ∂U)⊂U a deux éléments. Dans ce cas U est compact, et
son sous-graphe admissible S(U) ∪ ∂U est compact et connexe.

⋄ Si ∂U a deux éléments x et y alors U s’identifie à la compactification
arboricole de U , et S(U) ∪ {x, y} est un segment. Chacun des
ensembles br(X, x)⊂U et br(X, y)⊂U est un singleton. L’un des bouts
de U converge vers x, l’autre vers y.

⋄ Si ∂U est un singleton {x} alors le graphe compact S(U) ∪ {x}
est un cercle, et U n’est donc pas un arbre. Comme S(U) ∪ {x}
est de valence 2 en chacun de ses points, c’est le squelette de U .
L’ensemble br(X, x)⊂U a deux éléments, et chacun des deux bouts
de U converge vers x.
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1.8 Cochâınes harmoniques sur un graphe
localement fini

Définition et premières propriétés

(1.8.1) Soit X une variété topologique séparée purement de dimension 1,
connexe et non vide. C’est un cercle ou une droite éventuellement longue, et
elle possède donc exactement deux orientations.

Si U est un ouvert connexe et non vide de X et si o est une orientation
sur U (resp. X) on se permettra de noter encore o l’orientation induite sur X
(resp. U), si cela ne prête pas à confusion.

(1.8.2) Soit Γ un graphe localement fini et soit S un sous-ensemble fermé et
discret de Γ, contenant tous ses sommets. L’ouvert Γ \ S de Γ est alors une
variété topologique purement de dimension 1. On note Or(Γ, S) l’ensemble des
couples (I, o) où I est un ouvert connexe non vide de Γ \ S et où o est une
orientation sur celui-ci ; on note Ormax(Γ, S) le sous-ensemble de Or(Γ, S) formé
des couples (I, o) tels que I soit une composante connexe de Γ \ S.

(1.8.3) Soit A un groupe abélien. Une A-cochâıne sur (Γ, S) est une
application ϕ : Or(Γ, S) → A satisfaisant les deux axiomes suivants :

• pour tout (I, o) ∈ Or(Γ, S) eut tout ouvert connexe J de Γ\S contenant I,
on a ϕ(I, o) = ϕ(J, o) ;

• pour tout ouvert connexe non vide I de Γ \S dont on note o et o′ les deux
orientations, on a ϕ(I, o) + ϕ(I, o′) = 0.

(1.8.3.1) L’ensemble Coch(Γ, S, A) des A-cochâınes sur (Γ, S) constituent de
façon naturelle un groupe abélien, et un A-module si A est le (groupe abélien
sous-jacent à) un anneau commutatif unitaire.

(1.8.3.2) On peut également définir une A-cochâıne sur (Γ, S) comme une
application ϕ de Ormax(Γ, S) vers A telle que ϕ(I, o) + ϕ(I, o′) = 0 pour toute
composante connexe I de Γ \ S dont on note o et o′ les deux orientations.
En effet, une telle ϕ étant donnée, on vérifie aussiôt qu’elle admet un unique
prolongement ψ à Or(Γ, S) satisfaisant les axiomes requis ; si (I, o) ∈ Or(Γ, S) et
si J désigne la composante connexe de Γ\S contenant I, alors ψ(I, o) = ϕ(J, o).

(1.8.3.3) Soit x ∈ S et soit ϕ une A-cochâıne sur (Γ, S). Comme Γ est
localement fini et comme S est discret, il existe un voisinage ouvert ∆ de x dans Γ
qui est une étoile de sommet x et est tel que ∆ ∩ S = {x}. Soient I1, . . . , In les
composantes connexes de ∆\{x} ; pour tout s, on note oi l’orientation de Ii dans
la direction de x. La somme

∑
j ϕ(Ii, oi) ne dépend pas de ∆, et est notée ∂x(ϕ).

(1.8.3.4) La cochâıne ϕ est dite harmonique si ∂x(ϕ) = 0 pour tout point x
de S. L’ensemble des A-cochâınes harmoniques sur (Γ, S) est un sous-groupe
de Coch(Γ, S, A), et un sous-module de ce dernier lorsque A est un anneau.

(1.8.4) Soit T un sous-ensemble fermé et discret de Γ contenant S. L’ensemble
Or(Γ, T ) est un sous-ensemble de Or(Γ, S), et la restriction induit un morphisme
Coch(Γ, S, A) → Coch(Γ, T, A).

(1.8.4.1) Ce morphisme est injectif. En effet, soit ϕ ∈ Coch(Γ, S, A) une
cochâıne induisant la cochâıne nulle sur (Γ, T ), et soit (I, o) ∈ Or(Γ, S).
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Comme T est discret, il existe un intervalle ouvert non vide J contenu dans I
et ne rencontrant pas T ; on a alors ϕ(I, o) = ϕ(J, o) = 0, et ϕ est bien nulle.

(1.8.4.2) Soit ϕ ∈ Coch(Γ, S, A) et soit ψ la cochâıne induite sur (Γ, T ).
Soit x ∈ S. Soit ϕ une A-cochâıne sur (Γ, S) et soit ψ la A-cochâıne induite
sur (Γ, T ). Soit x ∈ S. Choisissons un voisinage ouvert ∆ de x dans Γ qui est
une étoile telle que ∆∩T = {x}. On a a fortiori ∆∩S = {x}, et il résulte alors
immédiatement des définitions que ∂x(ψ) = ∂x(ϕ).

(1.8.5) Nous allons montrer que Coch(Γ, S, A) →֒ Coch(Γ, T, A) induit un
isomorphisme entre les groupes de A-cochâınes harmoniques sur (Γ, S) et (Γ, T ).

(1.8.5.1) Soit ϕ une A-cochâıne harmonique sur (Γ, S), et soit ψ son image
dans Hom(Or(Γ, T ), A). Nous allons vérifier que ψ est une cochâıne harmonique
sur (Γ, T ). Soit x ∈ T .

Supposons que x ∈ S. On a d’après 1.8.4.2 l’égalité ∂x(ψ) = ∂x(ϕ) = 0.

Supposons que x /∈ S. Le graphe Γ est de valence 2 en x ; il existe donc un
voisinage ouvert I de x dans Γ qui est un intervalle dont l’intersection avec T
est égale à {x}. Soient I ′ et I ′′ les deux composantes connexes de I \ {x} ; on
note o′ (resp. o′′) l’orientation de I ′ (resp. I ′′) dans la direction de x. On a alors

∂x(ψ) = ψ(I ′, o′) + ψ(I ′′, o′′) = ϕ(I ′, o′) + ϕ(I ′′, o′′) = ϕ(I, o) + ϕ(I, o′′) = 0

puisque les deux orientations o′ et o′′ de I sont opposées. Ainsi, ψ est
harmonique.

(1.8.5.2) Soit ψ une A-cochâıne harmonique sur (Γ, T ), soit (I, o) ∈ Or(Γ, S),
et soit J un ouvert connexe et non vide de I ne rencontrant pas T . Nous allons
montrer que ψ(J, o) ne dépend que de (I, o), et pas du choix de J .

Pour ce faire, on choisit un second ouvert connexe et non vide J ′ de I ne
rencontrant pas T . On se donne un point a sur J , un point b sur J ′, et un
segment joignant a à b que l’on se permet de noter [a; b] (même si I est un
cercle). L’intervalle J contient un intervalle ouvert non vide inclus dans ]a; b[, et
de même pour J ′ ; on est donc ramené au cas où J et J ′ sont contenus dans ]a; b[
puis, quitte à les agrandir, à celui où chacun d’eux est une composante connexe
de ]a; b[\T .

L’intersection ]a; b[∩T est un ensemble fini x1 < x2 < . . . xn. Il suffit dès lors
de démontrer que pour tout i compris entre 1 et n, on a

ψ(]xi−1;xi[, o) = ψ(]xi;xi+1[, o),

avec les conventions x0 = a et xn = b. Mais c’est une conséquence immédiate
du fait que δxi(ψ) = 0.

Il est en conséquence licite de poser ϕ(I, o) = ψ(J, o) où J est n’importe
quel ouvert connexe et non vide de I ne rencontrant par T . Par construction, ϕ
est une A-cochâıne sur (Γ, S), qui induit la A-cochâıne ψ sur (Γ, T ). Comme ψ
est harmonique, on déduit de 1.8.4.2 que ϕ est harmonique, ce qui achève la
démonstration.

(1.8.6) Le groupe des A-cochâınes harmoniques sur (Γ, S) est donc
canoniquement indépendant de S ; on le note Harm(Γ, A), et on dira simplement
de ses éléments que ce sont des A-cochâınes harmoniques sur Γ.
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Interprétation cohomologique

(1.8.7) Supposons que A est un anneau commutatif unitaire, et soit λ une
application A-linéaire de H1

c(Γ, A) vers A.
Soit S0 l’ensemble des sommets de Γ, et soit I un ouvert connexe et non

vide de Γ\0. Soit u : I →֒ Γ l’immersion ouverte, et soit o une orientation
sur I. Le choix de o fournit une classe fondamentale h appartenant à H1

c(I, A) ;
posons ϕ(I, o) = λ(u∗h). L’application ϕ est alors une A-cochâıne harmonique
sur (Γ, S0), et l’on définit ainsi un morphisme de A-modules

HomA(H1
c(Γ, A), A) → Harm(Γ, A).

(1.8.8) On munit A de la topologie discrète, et on fait de HomA(H1
c(Γ, A), A)

et Harm(Γ, A) des A-modules topologiques comme suit.

• On considère HomA(H1
c(Γ, A), A) comme la limite projective desA-modules

discrets HomA(M,A), où M parcourt l’ensemble des sous-modules de type fini
de H1

c(Γ, A).

• On munit Harm(Γ, A) de la topologie induite par la topologie produit
de AOrmax(Γ,S0).

La flèche HomA(H1
c(Γ, A), A) → Harm(Γ, A) construite au 1.8.7 ci-dessus est

alors un isomorphisme de A-modules topologiques.

1.9 Quotients d’un graphe

Dans tout ce paragraphe, on désigne par G un groupe profini.

(1.9.1) Si Γ est un arbre localement fini et si S est l’ensemble de ses sommets,
on appellera arête de Γ toute composante connexe de Γ \ S. Toute arête de Γ
est une droite éventuellement longue.

Si ϕ est une application dont la source Γ est un graphe localement fini,
on dira que ϕ est injective par morceaux s’il existe un sous-ensemble fermé et
discret S de Γ tel que la restriction de ϕ à toute composante connexe de Γ \ S
soit injective.

Action de G sur un graphe : premières propriétés

(1.9.2) Commençons par quelques remarques générales. Soient X et Y deux
graphes et soit ϕ un homéomorphisme Y ≃ X . Soit ∆ un sous-graphe de Y
et soit y ∈ Y ; les propriétés qui suivent sont conséquences immédiates des
définitions.

• ϕ(S(Y )) = S(X) ;
• ϕ(∆) est admissible si et seulement si ∆ est admissible et si c’est le cas, ϕ

commute aux rétractions canoniques respectives de Y sur ∆ et X sur ϕ(∆) ;
• ϕ(∆) est faiblement admissible si et seulement si ∆ est faiblement

admissible et si c’est le cas, ϕ(∆♭) = ϕ(∆)♭.

De plus, si y ∈ Y et si x = ϕ(y) alors ϕ induit une bijection br(Y, y) ≃
br(X, x) ; cela résulte de la définition même des branches, et peut également
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être vu également comme un cas particulier des constructions de 1.7.2 et sq..
Si y est situé sur ∆, on vérifie aussitôt que les bijections br(Y, y) ≃ br(X, x)
et br(∆, y) ≃ br(ϕ(∆), x) sont compatibles aux inclusions br(∆, y) ⊂ br(Y, y)
et br(ϕ(∆), x) ⊂ br(X, x).

Nous aurons surtout l’occasion d’appliquer les remarques qui précèdent en
travaillant avec un graphe X muni d’une action de G, sur lequel on considèrera
des automorphismes de la forme x 7→ g(x) avec g ∈ G ; elles ont notamment,
dans ce contexte, les conséquences suivantes :

• si ∆ est un sous-graphe faiblement admissible de X stable sous G alors ∆♭

est stable sous G ;
• si x ∈ X , le stabilisateur H de x agit sur br(X, x).

(1.9.3) Proposition. Soit X un graphe connexe sur lequel G agit. L’action

de G sur X s’étend d’une unique manière en une action de G sur X̂.

Démonstration. Il résulte de la définition de X̂ et de la densité de X dans X̂
que tout automorphisme de X s’étend de manière unique en un automorphisme
de X̂ . Par conséquent, l’action de G sur X s’étend d’une unique manière en
une opération ensembliste de G sur X̂ qui est continue par rapport à la seconde
variable ; il reste à s’assurer que G× X̂ → X̂ est continue.

Soit S un sous-ensemble fini de X et soit U une composante connexe de X\S.

Soit (g, x) un élément de G×X̂ tel que g(x) ∈ ÛX ; nous allons établir l’existence

d’un voisinage de (g, x) dans G× X̂ dont l’image est contenue dans ÛX , ce qui
permettra de conclure.

(1.9.3.1) Si x ∈ X alors g(x) ∈ ÛX ∩ X = U , et il résulte de la continuité
de G × X → X qu’il existe un voisinage ouvert de (g, x) dans l’ouvert G ×X

de G× X̂ dont l’image est contenue dans U , et a fortiori dans ÛX .

(1.9.3.2) Supposons maintenant que x ∈ dX ; choisissons un voisinage
compact G0 de g dans G. Le sous-ensemble G−10 .S de X en est une partie
compacte ; il existe donc un sous-ensemble fini T de X tel que G−10 .S ⊂ KX(T ).
Si h ∈ G0 on a S ⊂ h(KX(T )) = KX(h(T )).

Comme x ∈ dX il appartient à V̂ X pour une certaine composante connexe V
de X \ KX(T ). Si h appartient à G0 alors h(V ) est une composante connexe
de X \KX(h(T )), et est donc contenue dans une composante connexe de X \S.

En particulier, g(V ) est contenu dans une composante connexeW de X\S ; il

s’ensuit que g(V̂ X) ⊂ ŴX ; comme g(x) ∈ ÛX , on a W = U et donc g(V ) ⊂ U .

Choisissons y ∈ V . Par continuité de G × X → X , il existe un voisinage
ouvert H de g dans G0 tel que H.y ⊂ U . Si h ∈ H alors h(V ) rencontre U
par construction ; par conséquent, la composante connexe de X \ KX(S)

contenant h(V ) n’est autre que U ; il s’ensuit que h(V̂ X) ⊂ ÛX .

Ainsi, l’image réciproque de ÛX par la flèche G × X̂ → X̂ contient le
voisinage H× V̂ X de (g, x), ce qui achève la démonstration. �

(1.9.4) Lemme. Soit X un arbre sur lequel G agit. Soit g ∈ G et soit x un point

de X̂ tel que g(x) = x ; munissons X̂ de l’ordre partiel défini par x (rem. 1.4.16).

Si y ∈ X̂ est tel que y et g(y) soient comparables alors g fixe [y;x] point par
point.
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Démonstration. Comme g(x) = x l’automorphisme g est croissant.

(1.9.4.1) Montrons tout d’abord que g(y) = y. Quitte à remplacer g par g−1 et y
par g(y), on peut supposer que y 6 g(y). Par une récurrence immédiate gn(y) >
y pour tout n. Comme G est profini, gn! tend vers l’élément neutre e de G quand n
tend vers l’infini ; par conséquent, gn!−1(y) → g−1(y) quand n tend vers l’infini.

Par ce qui précède, gn!−1(y) > y pour tout n > 2 ; on en déduit par passage

à la limite (licite du fait que X̂6z est fermé pour tout z ∈ X̂ , cf. rem. 1.4.16)
que g−1(y) > y ; en appliquant g, il vient y > g(y) ; comme par ailleurs y 6 g(y),
on a bien g(y) = y.

(1.9.4.2) Conclusion. Comme g(y) = y on a g([y;x]) = [y;x]. Soit z ∈ [y;x].
Par ce qui précède, g(z) appartient à [y;x] et est de ce fait comparable à z ; on
déduit alors du 1.9.4.1, appliqué à z au lieu de y, que g(z) = z. �

(1.9.5) Corollaire. Soit I une droite éventuellement longue sur laquelle G agit.
Si g est un élément de G qui ne permute pas les orientations de I alors g agit
trivialement sur I.

Démonstration. Soient x et y les deux bouts de I. Dire que g n’échange pas
les orientations de I signifie que g(x) = x (ou encore que g(y) = y). Il n’y a plus
alors qu’à appliquer le lemme précédent en remarquant que l’ordre induit par x
sur Î est total. �

(1.9.6) Corollaire. Soit I une droite éventuellement longue. Si G agit sur I
de façon non triviale, il existe x ∈ I et une symétrie σ de centre x telle que
l’action de G se factorise par une surjection continue G → {Id, σ}.

Démonstration. Donnons-nous une action non triviale de G sur I ; par
hypothèse, il existe g ∈ G et y ∈ I tels que g(y) 6= y. L’action de g2 respecte
nécessairement les orientations de I (c’est le cas pour le carré de n’importe
quel homéomorphisme de I) ; il s’ensuit, en vertu du corollaire 1.9.5 ci-dessus,
que l’action de g2 est triviale ; on a en particulier g2(y) = y, et g stabilise
donc le segment [y; g(y)]. Il induit de ce fait un automorphisme de [y; g(y)] qui
en permute les extrémités, et possède donc un point fixe x sur ]y; g(y)[. Si I1
(resp. I2) désigne la composante connexes de I \ {x} contenant y (resp. g(y))
alors g induit un homéomorphisme τ : I1 ≃ I2, dont la réciproque est également
induite par g, l’action de g2 étant triviale. L’application σ de I dans I qui fixe x
et envoie z sur τ(z) (resp. τ−1(z)) si z ∈ I1 (resp. I2) est une symétrie de
centre x, et g(z) = σ(z) pour tout z ∈ I.

Si h est maintenant un élément quelconque de G alors ou bien h agit en
préservant les orientations de I, c’est-à-dire trivialement en vertu du lemme 1.9.4
ci-dessus, ou bien il les inverse ; mais dans ce dernier cas hg les préserve et agit
trivialement, ce qui signifie que h(z) = g−1(z) = σ(z) pour tout z ∈ I. �

(1.9.7) Si Γ est un arbre localement fini sur lequel G agit, le groupe G agit sur
l’ensemble des arêtes de Γ. On dira que G préserve les orientations des arêtes
de Γ si pour toute arête I de Γ et tout élément g du stabilisateur de I, l’action
de g sur I préserve les orientations de I – ce qui revient à demander qu’elle soit
triviale (cor. 1.9.5).

(1.9.8) Lemme. Soit Γ un arbre compact, fini et non vide sur lequel G agit. Il
existe un point de Γ qui est fixe sous G ; si G agit sans permuter les orientations
des arêtes de Γ ce point peut être choisi parmi les sommets de Γ.
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Démonstration. On procède en deux temps.

(1.9.8.1) Montrons que G possède un point fixe sur Γ. On procède par
récurrence sur le nombre N de sommets de Γ.

Si N = 1 alors Γ est réduit à un point, et l’assertion est trivialement vraie.
Si N = 2 alors Γ est un segment (non trivial), et l’assertion se déduit alors

immédiatement du corollaire 1.9.6.
On suppose maintenant que N > 3 et que l’assertion est vraie en rang

inférieur ou égal à N − 1. Soit S l’ensemble des sommets unibranches de Γ.
Si x ∈ S il existe une unique arête de Γ issue de x ; l’autre extrémité de cette
arête sera notée ρ(x). C’est un sommet de Γ ; comme N > 3 le graphe Γ n’est pas
un segment, et la valence de ρ(x) est donc au moins 3 ; en particulier, ρ(x) /∈ S.

Soit Γ′ le sous-ensemble de Γ égal à Γ − ⋃
x∈S

[x; ρ(x)[ ; c’est un sous-arbre

compact et non vide de Γ qui est stable par G et possède strictement moins
de N sommets. En vertu de l’hypothèse de récurrence, il existe un point de Γ′

qui est fixe sous G, ce qui achève de prouver notre assertion.

(1.9.8.2) Montrons que si G ne permute pas les orientations des arêtes de Γ il
existe un sommet de Γ qui est fixe sous G. D’après le 1.9.8.1 ci-dessus, G possède
un point fixe x sur Γ. Si x est un sommet, la démonstration est terminée. Sinon,
l’arête I de Γ qui contient x est stable sous G ; comme G ne permute pas les
orientations des arêtes de Γ, l’action de G sur I est triviale et si y désigne l’un
des deux points de ∂I alors y est un sommet de Γ qui est fixe sous G. �

(1.9.9) Lemme. Soit Γ un graphe localement fini sur lequel G agit. Les orbites
de G sur Γ sont finies.

Démonstration. Soit S l’ensemble des sommets de Γ.

(1.9.9.1) Si Γ est une droite éventuellement longue, la finitude des orbites de G

est une conséquence immédiate du corollaire 1.9.6.

(1.9.9.2) Si x ∈ S, son orbite est un compact contenu dans l’ensemble des
sommets de Γ, lequel est discret ; par conséquent, G.x est fini.

(1.9.9.3) Il reste à s’assurer que les orbites de G sur Γ \ S sont finies. Une
telle orbite est un compact contenu dans

∐
I∈π0(Γ\S)

I et ne rencontre donc qu’un

nombre fini de composantes connexes. Il suffit dès lors de démontrer que si I est
une composante connexe de Γ \ S et si H est son stabilisateur, les orbites de H

sur I sont finies ; autrement dit on s’est ramené, quitte à remplacer G par H

et Γ par I, au cas où Γ est connexe, non vide, et sans sommets. On distingue
deux cas.

Premier cas : Γ n’est pas compact. C’est alors une droite éventuellement
longue, et la conclusion découle de 1.9.9.1.

Second cas : Γ est compact. C’est alors un cercle. Soit x ∈ Γ. L’orbite G.x
étant totalement discontinue, elle n’est pas égale à Γ tout entier ; choisissons
un point y sur Γ qui ne rencontre pas G.x ; le point x n’appartient alors pas
à G.y. L’orbite de x est un compact contenu dans

∐
I∈π0(Γ−G.y)

I ; elle ne rencontre

donc qu’un nombre fini de composantes connexes de Γ − G.y ; chacune de ces
composantes est un ouvert connexe et non vide de Γ \ {y}, et est de ce fait un
intervalle ouvert. La finitude de G.x découle alors de 1.9.9.1. �
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Quotient d’un arbre sous l’action de G

(1.9.10) Proposition. Soit X un arbre sur lequel G agit et soient x et y deux
points de X ; on désigne par p la flèche quotient X → X/G.

i) L’image p([x; y]) est un arbre compact et fini ayant au plus trois arêtes,
et p|[x;y] est injective par morceaux.

ii) Il existe un unique fermé de X/G homéomorphe à un segment
d’extrémités p(x) et p(y).

Démonstration. Notons tout d’abord les faits suivants, que nous utiliserons
implicitement tout au long de la preuve : l’espace quotient X/G est séparé et
l’application p est compacte (1.1.9 et sq.).

Si x = y la proposition est évidente ; on suppose à partir de maintenant
que x 6= y. Soit Z l’enveloppe convexe du compact G.x ∪ G.y de X ; c’est un
sous-arbre compact de X ; l’ouvert Z ′ := Z − (G.x ∪ G.y) de Z est un graphe
localement fini.

Comme x 6= y le segment [x; y] n’est pas réduit à un singleton ; il ne peut
donc être entièrement contenu dans le compact totalement discontinu G.x∪G.y,
et il s’ensuit que Z ′ est non vide. Choisissons un point z sur Z ′. Son orbite est
finie (lemme 1.9.9) ; la réunion des segments [w;w′], où (w,w′) parcourt (G.z)2,
est un sous-arbre non vide, compact et fini de Z qui est stable sous l’action
de G. Il possède donc en vertu du lemme 1.9.8 un point t invariant sous G.

(1.9.10.1) Nous allons montrer que p|[y;t]∪[x;t] est injective par morceaux et
que p([y; t] ∪ [x; t]) est un arbre compact et fini ayant au plus trois arêtes ; cela
entrâınera immédiatement l’assertion i).

Les applications p|[x;t] et p|[y;t] sont injectives. En effet il suffit pour le voir, les
points x et y et jouant des rôles analogues, de montrer que p|[x;t] est injective.
Soient x1 et x2 deux points de [x; t] ayant même image par p. Cela signifie
qu’il existe g ∈ G tel que g(x1) = x2. Étant tous deux situés sur [x; t], les
points x1 et x2 sont comparables pour l’ordre défini par t, lequel est fixe sous G ;
le lemme 1.9.4 assure alors que x1 = g(x1) = x2, et p|[x;t] est bien injective.

L’image p([x; t] ∪ [y; t]) est un arbre compact fini ayant au plus trois arêtes.
Par ce qui précède, p([x; t]) (resp. p([y; t]) est un segment d’extrémités p(x)
et p(t) (resp. p(y) et p(t)) ; posons I = p([x; t])∩p([y; t]). Nous allons démontrer
que I est un segment dont p(t) est l’une des extrémités, ce qui entrâınera aussitôt
que p([x; t] ∪ [y; t]) = p([x; t]) ∪ p([y; t]) est un arbre fini et compact ayant au
plus trois arêtes.

On sait déjà que I est compact ; pour établir qu’il s’agit d’un segment
dont p(t) est l’une des extrémités, il suffit dès lors de vérifier que si ω ∈ I
alors le segment [ω; p(t)] de p([x; t]) est contenu dans I.

Soit donc ω ∈ I ; il existe un (unique) point ξ ∈ [x; t] tel que ω = p(ξ) et
un (unique) point η ∈ [y; t] tel que ω = p(η). Les points ξ et η ayant même
image par p, il existe g ∈ G tel que ξ = g(η). Le point t étant invariant sous G

on a alors g([η; t]) = [ξ; t] ; par conséquent, p([ξ; t]) est contenu dans I. Or par
injectivité de p|[x;t] l’image p([ξ; t]) est exactement le segment [ω; p(t)] de p([x; t]),
ce qui achève la preuve de l’assertion requise.
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(1.9.10.2) Nous allons maintenant montrer ii). Commençons par une
remarque : le point t étant fixe sous G, le compact Z peut s’écrire comme la
réunion des [g(x); t] ∪ [g(y); t] où g parcourt G ; par conséquent, p(Z) est égal
à p([x; t]∪ [y; t]), et est en particulier un arbre. Pour établir ii), il suffit dès lors
de vérifier que tout segment d’extrémités p(x) et p(y) tracé sur X/G est contenu
dans p(Z).

Soit U une composante connexe de X/G − p(Z) et soit V une composante
connexe de p−1(U) ; l’ouvert V de X est une composante connexe de X − Z ;
comme Z est un arbre, ∂V est un singleton {v} pour un certain v ∈ Z. La
projection p étant fermée, p(V ) = p(V ) ∪ {p(v)} = U ∪ {p(v)} est un fermé
de X/G ; par conséquent, ∂U est le singleton {p(v)}.

Il s’ensuit, en vertu de 1.3.15.2, que tout segment tracé sur X/G et joignant
deux points de p(Z) est contenu dans p(Z), ce qui achève la démonstration. �

(1.9.11) Théorème. Soit X un graphe sur lequel G agit et soit p : X → X/G
la flèche quotient.

i) L’espace quotient X/G est un graphe ; si X est un arbre, X/G est un arbre.
ii) Tout point de X/G possède une base de voisinages V satisfaisant la

condition suivante : V est un arbre compact et p−1(V ) est une réunion disjointe
finie d’arbres compacts.

iii) Si Γ est un sous-graphe fermé de X alors p(Γ) est un sous-graphe fermé
de X/G ; si de plus Γ est localement fini alors p(Γ) est localement fini, et p|Γ
est injective par morceaux.

Démonstration. Remarquons pour commencer que l’espace quotient X/G
est séparé et localement compact, et que l’application p est compacte et ouverte
(1.1.9 et sq.).

(1.9.11.1) Preuve de i) et ii). Soit x ∈ X/G, soit ξ un antécédent de x sur X ,
et soit U un voisinage ouvert de x dans X/G. Il existe un voisinage ouvert
connexe Ω de ξ dans p−1(U) tel que Ω soit compact et contenu dans p−1(U).
Comme G.ξ est compact et rencontre toutes les composantes connexes de G.Ω
(l’ouvert g(Ω) étant connexe pour tout g ∈ G), le nombre de composantes
connexes de G.Ω est fini.

Le sous-ensemble G.Ω de X est compact (c’est l’image de G×Ω), contient G.Ω
et est contenu dans G.Ω ; en conséquence, G.Ω cöıncide avec G.Ω et est en
particulier compact ; par ailleurs, il découle de la finitude de π0(G.Ω) que G.Ω =
G.Ω est un sous-graphe de X .

Le graphe compact G.Ω comprend un nombre fini de boucles, puisqu’elles
sont toutes situées sur son squelette, lequel est un arbre compact et fini.
Soit (ξ1, . . . , ξr) une famille finie de points de G.Ω telle que chaque boucle de G.Ω
contienne l’un des ξi et telle que G.ξ ne rencontre pas {ξ1, . . . , ξr} (c’est possible
car le compact totalement discontinu G.ξ ne contient aucune boucle). Il existe un
voisinage ouvert connexe Ω0 de ξ dans Ω qui possède les propriétés suivantes :

• le compact Ω0 est contenu dans Ω − G.{ξ1, . . . , ξr} ;
• ∂Ω0 est fini.

En appliquant à Ω0 le raisonnement tenu ci-dessus à propos de Ω, on voit
que le sous-graphe ouvert G.Ω0 de X a un nombre fini de composantes connexes,
que son adhérence est compacte et qu’elle cöıncide avec G.Ω0. Par construction,
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cette adhérence ne contient aucun des ξi, et donc aucune des boucles tracées
sur G.Ω. Ainsi, G.Ω0 apparâıt comme un graphe compact sans boucle, c’est-à-
dire comme une réunion disjointe finie d’arbres compacts.

On note Ω′0 (resp. Ω′′0 ) la composante connexe de ξ dans G.Ω0 (resp. G.Ω0),
et G′ (resp. G′′) le stabilisateur de Ω′0 (resp. Ω′′0). Par construction, Ω′0 (resp. Ω′′0 )
est un sous-arbre ouvert (resp. un sous-arbre compact) de X .

Posons U0 = p(Ω0). Comme p est ouverte, U0 est un voisinage ouvert de x
dans U . Comme p est fermée, p(Ω0) est fermé dans X , ce qui implique que ∂U0 ⊂
p(∂Ω0) ; comme ∂Ω0 est fini, ∂U0 est fini.

On a U0 = p(Ω0) = p(G.Ω0) = p(Ω′0). L’ouvert U0 s’identifie au
quotient Ω′0/G

′ ; la proposition 1.9.10 assure alors que pour tout couple (z, t) de
points de U0, il existe un unique segment d’extrémités z et t tracé sur U0 ; ceci
achève de prouver que X/G est un graphe.

Cela étant établi, on déduit immédiatement de la proposition 1.9.10 queX/G
est un arbre si X est un arbre ; ainsi, i) est établie.

Posons V = p(Ω0) = p(G.Ω0) = p(Ω′′0) ; c’est un voisinage compact
de x contenu dans U . Par compacité, V s’identifie au quotient Ω′′0/G

′′ ;
comme Ω′′0 est un arbre, V est un arbre d’après l’assertion i) déjà établie. Par
construction, p−1(V ) = G.Ω0 est une réunion finie disjointe d’arbres compacts,
d’où ii).

(1.9.11.2) Preuve de iii). Soit Γ un sous-graphe fermé de X . Les assertions
à établir pouvant se vérifier localement sur X/G l’on peut, grâce à l’assertion
ii) prouvée ci-dessus, supposer que X est une réunion finie disjointe d’arbres
compacts, et que X/G est un arbre.

Une réunion finie de sous-graphes fermés (resp. de sous-graphes fermés et
localement finis) de X/G est encore un sous-graphe fermé (resp. un sous-graphe
fermé et localement fini) de X/G ; cela permet de se ramener, en raisonnant
composante par composante, au cas où le graphe compact Γ est connexe et non
vide puis, quitte à remplacer X par la composante connexe de X contenant Γ,
et G par le stabilisateur correspondant, à celui où X est lui-même également
connexe. Autrement dit, il suffit de traiter le cas où X est un arbre compact et
où Γ est un sous-arbre fermé de X .

L’image de Γ sur X/G est une partie compacte de X/G. Soient x et y deux
éléments de p(Γ), et soit ξ (resp. η) un antécédent de x (resp. y) sur Γ. L’assertion
i) de la proposition 1.9.10 assure que p([ξ; η]) est un arbre ; il contient donc [x; y] ;
par conséquent, le compact p(Γ) de X/G est convexe, et en est dès lors un sous-
arbre fermé.

Si le sous-arbre compact Γ de X est localement fini, il est fini. Il découle alors
de l’assertion i) de la proposition 1.9.10 : que le sous-arbre p(Γ) de X/G est
réunion finie de sous-arbres compacts et finis, ce qui entrâıne qu’il est lui-même
compact et fini ; et que p|Γ est injective par morceaux. �

(1.9.12) Lemme. Soit X un graphe sur lequel G agit, soit p : X → X/G
la flèche quotient et soit Γ un sous-graphe admissible de X stable sous G ;
l’image p(Γ) est alors un sous-graphe admissible de X/G.

Démonstration. Comme Γ est un sous-graphe fermé de X , son image p(Γ)
est un sous-graphe fermé de X/G (th. 1.9.11, iii) ).
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(1.9.12.1) Soit U une composante connexe de X/G − p(Γ) et soit V une
composante connexe de p−1(U). L’ouvert V est une composante connexe
de X − Γ et est donc un arbre à un bout relativement compact dans X ; on
note H le stabilisateur de V dans π0(p−1(U)), et x l’unique point de ∂V ; le
point x appartient à Γ et est fixe sous H, et son image sur X n’appartient pas
à U .

On a par compacité de p l’égalité U = p(V ) = U∪{p(x)}. Comme V ≃ U/H,
comme p(x) /∈ U et comme x est fixe sous H, la flèche V → p(V ) se factorise
par une bijection continue de (V /H) sur p(V ) ; le graphe V étant compact, il
vient p(V ) ≃ V /H ; en vertu du théorème 1.9.11, le compact V /H est un arbre.

Ainsi, U = p(V ) ≃ V /H est un arbre compact et U − U est le
singleton {p(x)} ; l’ouvert U est de ce fait un arbre à un bout relativement
compact dans X/G. Par conséquent, le sous-graphe fermé p(Γ) de X/G est
admissible. �

(1.9.13) Lemme. Soit X un graphe sur lequel G agit, soit x ∈ X et soit H le
stabilisateur de x.

A) Si x est pluribranche, H est un sous-groupe ouvert de G.

B) Soit Γ ∈ St(X, x). Il existe ∆ ∈ Sta,c(X, x), stable sous H, et possédant
les propriétés suivantes :

i) br(∆, x) ⊃ br(Γ, x) ;
ii) la réunion {x} ∪ ⋃

b∈br(Γ,x)
b(∆) est une sous-étoile de Γ.

C) Soit ∆ comme en B) et soit b ∈ br(∆, x). Le stabilisateur de b dans H

cöıncide avec le stabilisateur de la composante connexe b(∆) de ∆ \ {x} et
fixe b(∆) point par point.

Démonstration. D’après l’assertion ii) du théorème 1.9.11, il existe un
voisinage compact V de x tel que G.V soit une réunion disjointe finie d’arbres
compacts. Quitte à remplacer x par sa composante connexe dans l’intérieur
de G.V , et G par le stabilisateur de la composante en question (qui est un
ouvert de G), on peut supposer que X est un arbre.

(1.9.13.1) Preuve de A). Supposons que x est pluribranche ; il existe alors deux
points y et z de X tels que x ∈]y; z[. L’orbite G.x étant un compact totalement
discontinu, elle ne contient ni ]y;x[ ni ]z;x[ ; par conséquent on peut supposer,
quitte à rapprocher y et z de x, que ni y ni z n’appartiennent à G.x. Soit E
l’enveloppe convexe du compact G.y ∪ G.z ; c’est un sous-arbre compact de X
qui contient x. Ni y ni z n’appartenant à G.x, le point x n’est pas situé sur
G.y ∪ G.z ; or le graphe E − (G.y ∪ G.z) est localement fini, et stable sous G. Il
découle alors du lemme 1.9.9 que G.x est finie, ce qui achève de prouver A).

(1.9.13.2) Preuve de B). En vertu de 1.7.10, Sta,c(X, x)⊂Γ est non vide ; soit Γ0

un élément de cet ensemble. Choisissons pour tout b ∈ br(Γ, x) un point xb sur
l’arête b(Γ0) ; étant situé sur un intervalle ouvert, le point xb est pluribranche ;
en vertu de l’assertion A) déjà prouvée, l’orbite H.xb est finie.

Il s’ensuit que le compact Γ1 := G. (
⋃

[xb;x]) =
⋃
g∈H

[g(xb);x] est un arbre

compact et fini, évidemment invariant par H. Soit S l’ensemble de ses sommets
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et soit ∆ la composante connexe de x dans Γ1 \ S ; c’est étoile de sommet x
tracée sur X , relativement compacte et stable sous H ; nous allons montrer que ∆
satisfait i) et ii), puis que ses arêtes sont faiblement admissibles.

La condition i). Elle résulte du fait que ∆ contient pour tout b ∈ br(Γ, x)
l’intervalle ouvert ]xb;x[ qui aboutit proprement à x et définit b.

La condition iii). Soit b ∈ br(Γ, x). Comme ]xb;x[ et b(∆) sont toutes deux
tracées sur b(X), leur intersection est un intervalle ouvert I tracé sur b(∆) et
aboutissant à x. Nous allons montrer par l’absurde que I = b(∆) ; il en découlera
que b(∆) ⊂]xb;x[⊂ b(Γ), ce qui permettra de conclure.

Supposons donc que I 6= b(∆) ; l’intervalle I aboutit dans ce cas à un point y
de b(∆). Mais il y a alors au moins trois branches de Γ1 issues de y, à savoir
celles respectivement définies par les intervalles ]y;x[, ]xb; y[ et b(∆)− [y;x[ ; dès
lors y est un sommet de Γ1, ce qui contredit son appartenance à b(∆).

Les arêtes de ∆ sont faiblement admissibles. Soit I une arête de ∆ ; elle
aboutit à un sommet y de Γ1 qui diffère de x ; ce sommet est un point de [g(xb);x[
pour un certain g ∈ H et un certain b ∈ br(Γ, x) ; par conséquent, I est un
ouvert de ]g(xb);x[= g(]xb;x[). Or ]xb;x[ est lui-même un ouvert de b(Γ0), qui
est faiblement admissible par choix de Γ0 ; par conséquent, I est faiblement
admissible.

Preuve de C). Soit g ∈ H. Comme b est la branche issue de x définie par b(∆),
il résulte des définitions que g envoie la branche b sur la branche issue de x définie
par l’arête g(b(∆)) de ∆ ; par conséquent, le stabilisateur de b dans H cöıncide
avec le stabilisateur de la composante connexe b(∆) de ∆ \ {x}.

Si h appartient au stabilisateur en question et si y ∈ b(∆) alors h(y)
appartient aussi à b(∆), et est donc comparable à y pour l’ordre induit par x
sur l’arbre X ; compte-tenu du fait que h(x) = x, cela entrâıne en vertu du
lemme 1.9.4 que h(y) = y, ce qui achève la démonstration. �

(1.9.14) Soit X un graphe sur lequel G agit et soit x ∈ X ; soit p la flèche
quotient X → X/G , et soit ξ l’image de x sur X/G.

(1.9.14.1) Supposons que x est pluribranche. D’après l’assertion A) du
lemme 1.9.13 ci-dessus, la fibre de p en ξ est finie ; comme p est par ailleurs
compacte et ouverte, les résultats généraux de 1.7.2, 1.7.3 et 1.7.3.1-1.7.3.4
s’appliquent ici ; on dispose notamment d’une application naturelle br(X, x) →
br(X/G, ξ).

(1.9.14.2) Supposons que x est unibranche ; nous allons montrer que ξ l’est
aussi. L’assertion ii) du théorème 1.9.11 fournit un voisinage ouvert V de ξ
dans X/G qui est un arbre, et qui est tel que p−1(V ) soit une réunion finie
d’arbres. Quitte à remplacer X par la composante connexe de x dans p−1(V ),
et G par le stabilisateur de la composante en question, on peut supposer que X
et X/G sont des arbres.

Comme x est unibranche il n’est pas isolé et X n’est pas réduit à {x} ; par
conséquent, le compact totalement discontinu G.x n’est pas égal à X tout entier,
et X − G.x est un ouvert non vide de X . Il est convexe : en effet, si y et z sont
deux points de X−G.x, alors tout point de ]y; z[ est pluribranche (puisque situé
sur un intervalle ouvert) et ne peut donc appartenir à G.x.
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Il s’ensuit que l’image de X−G.x sur X/G, qui n’est autre que X/G\{ξ}, est
connexe et non vide. Par conséquent, ξ est un point unibranche de l’arbre X/G.

(1.9.14.3) Supposons que x est isolé. Dans ce cas c’est une composante connexe
de X ; son stabilisateur est alors nécessairement ouvert, et X est donc un
ensemble fini discret. Il en va dès lors de même de X/G, et ξ est en particulier
isolé.

Compactification et quotient

(1.9.15) Proposition. Soit X un graphe connexe sur lequel G agit. Il existe un

homéomorphisme naturel X̂/G ≃ (̂X/G) qui identifie (dX)/G et d(X/G).

Démonstration. On désigne par p la projection X → X/G. Soit E l’ensemble
des points pluribranches deX ; c’est une partie stable sous l’action de G ; si x ∈ E
l’orbite G.x est finie par la proposition 1.9.13. Soit S l’ensemble des parties finies
de E stable sous G.

L’ensemble des compacts de la forme KX(S), où S est une partie finie de E,
est cofinal dans l’ensemble des compacts de X (1.4.1.1). Si S est une partie finie
de E, l’ensemble G.S appartient à S ; comme S ⊂ G.S, le compact KX(G.S)
contient KX(S) ; par conséquent, l’ensemble des compacts de la forme KX(S),
où S ∈ S , est cofinal dans l’ensemble des compacts de X .

Soit S ∈ S ; le compact KX(S) est invariant sous G ; son image p(KX(S))
est une partie compacte de X/G. L’invariance de S sous G implique que

p(KX(S)) − p(S) = p(KX \ S) ;

de ce fait, KX(S) − p(S) est un ouvert de X/G ; comme c’est aussi un fermé
de X/G− p(S), c’est une réunion de composantes connexes de X/G− p(S), qui
sont toutes relativement compactes.

Soit U une composante connexe de X/G− p(KX(S)) ; son image réciproque
est une réunion disjointe et non vide de composantes connexes de X \ KX(S) ;
si U était relativement compacte dans X/G, chacune de ces composantes le
serait dans X par compacité de p, contredisant la définition de KX(S) ; par
conséquent, U n’est pas relativement compacte.

Il résulte de tout ceci que p(KX(S)) est égal à KX/G(p(S)).

Par ailleurs, si K est un compact de X/G, son image réciproque p−1(K )
est compacte, et donc contenue dans KX(S) pour un certain S ∈ S ; par
conséquent, K ⊂ KX/G(p(S)) ; ainsi, l’ensemble des compacts de X/G de la
forme KX/G(p(S)) est cofinal dans l’ensemble des compacts de X/G.

On dispose donc de deux identifications canoniques

dX ≃ lim
S∈S←

π0 (X \ KX(S)) et d(X/G) ≃ lim
S∈S←

π0 (X/G \ KX(p(S)) ) .

Pour tout S appartenant à S , le groupe G agit sur π0(X \ KX(S)) et le
quotient π0(X\KX(S))/G s’identifie via p à π0(X/G\KX(p(S)) ).On en déduit,
compte-tenu de ce qui précède, l’existence d’une application naturelle (dX)/G →
d(X/G).
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Cette application est injective. Soient x et y deux points de dX ayant même
image dans d(X/G). Pour tout S ∈ S , notons xS et yS les images de x et y
dans π0(X \ KX(S)), et GS l’ensemble des g ∈ G qui envoient xS sur yS ; c’est
une partie compacte (et ouverte) de G.

Si S ∈ S il résulte de notre hypothèse que xS et yS ont même image
dans π0(X/G \ KX(p(S)) ) = π0(X \ KX(S))/G ; par conséquent, GS est non
vide. Par compacité, l’intersection des GS pour S parcourant S est non vide ;
si g est un élément quelconque de celle-ci alors y = g(x) ; il s’ensuit que y et x
ont même image dans (dX)/G et l’application étudiée est bien injective.

Cette application est surjective. Soit x un point de d(X/G). Pour tout S ∈ S ,
soit xS l’image de x dans π0(X/G \ KX(p(S)) ) et soit ξS l’image réciproque
de xS dans π0(X \KX(S)). La famille des (ξS) est un système projectif filtrant
d’ensembles finis et non vide, sa limite projective est donc non vide et si ξ
désigne un point de cette dernière, on a par construction p(ξ) = x ; l’application
étudiée est donc bien surjective.

Ainsi, (dX)/G s’identifie à d(X/G) ; on définit par ce biais une bijection

ensembliste X̂/G → X̂/G ; il reste à s’assurer que c’est un homéomorphisme. Ses
source et but étant compacts, on peut se contenter d’en vérifier la continuité,

c’est-à-dire de prouver que la flèche composée X̂ → X̂/G → X̂/G est continue.

Il s’agit de démontrer que si U est un ouvert de X̂/G, son image
réciproque sur X est ouverte ; il suffit de le faire lorsque U parcourt une base

donnée d’ouverts de X̂/G. Par cofinalité de l’ensemble des KX/G(p(S)), où S
parcourt S , dans celui de tous les compacts de G, on se ramène ainsi à traiter
les deux cas suivants :

• le cas où U est un ouvert de X/G, qui est trivial ;

• le cas où U est de la forme V̂ X/G où V est une composante connexe
de X/G \KX(p(S)) pour un certain S ∈ S . L’ouvert p−1(V ) de X est réunion
finie de composantes connexes de X \ KX(S), et il résulte de la construction

de notre bijection que l’image réciproque de V̂ X/G est égale à V̂ X , qui est un
ouvert de X̂ ; ceci achève la démonstration. �

(1.9.16) Exemple : l’action de G sur un arbre à un bout. Soit X un
arbre un bout sur lequel G agit ; on note ω l’unique élément de dX , qui est fixe
sous G. Il résulte du théorème 1.9.11 et de la proposition 1.9.15 que X/G est un
arbre à un bout.

(1.9.16.1) Soit y un point pluribranche de X ; son orbite sous G est finie d’après
la proposition 1.9.13). Posons I =

⋂
z∈G.y

[y;ω]. Il découle de la finitude de G.y et

le lemme 1.4.17 que I est de la forme [x;ω] pour un certain x ∈ X .

Le point ω est invariant sous G ; si t ∈ [x;ω] et g ∈ G on a g(t) ∈ [x;ω], et g(t)
est donc comparable à t pour l’ordre défini par ω. En vertu du lemme 1.9.4, le
groupe G fixe [x;ω] point par point.

(1.9.16.2) Si ξ ∈ X l’application [ξ;ω] → X̂/G est injective. En effet, soient η

et ζ deux points de [ξ;ω] ayant même image sur X̂/G ≃ X̂/G ; il existe alors g ∈
G tel que g(η) = ζ ; comme ils sont situés sur [ξ;ω], les points η et ζ sont
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comparables pour l’ordre induit par ω. Ce dernier étant fixe par g, on conclut
à l’aide du lemme 1.9.4 que η = g(η) = ζ, d’où notre assertion.

Soit x l’image de ξ sur X̂/G, et soit w celle de ω. On en déduit de ce

qui précède, en vertu de la compacité de [ξ;ω], que X̂ → X̂/G induit un
homéomorphisme entre [ξ;ω] et son image ; cette dernière est donc un segment
éventuellement long d’extrémités x et w ; elle cöıncide dès lors avec [x;w].

Si ξ est pluribranche il existe une composante connexe de X \ {x} qui n’est
pas celle contenant ]x;ω[ ; par conséquent, il existe x′ ∈ X tel que x ∈]x′;ω[. En
vertu de ce qui précède, l’image de ]x′;ω[ sur X/G est un intervalle ouvert, qui
contient évidemment ξ. On en déduit que ξ est pluribranche.

(1.9.16.3) Soit x un point de X/G ayant un nombre fini N d’antécédents
sur X . Pour tout t ∈ [x;w[, le point t a au plus N antécédents sur X . En effet,
soient ξ1, . . . , ξN les antécédents de x sur X . Pour tout g ∈ G et tout indice i,
l’image de [xi;ω[ par g est égale à [g(ξi);
omega[ et donc à [ξj ;ω[ pour un certain j. Il s’ensuit que la réunion des [ξi;ω[
est stable sous G. Comme son image est égale à [x;w[ en vertu du 1.9.16.2 ci-
dessus,

⋃
[ξi;ω[ est égale à l’image réciproque de [x;w[. Toujours d’après 1.9.16.2,

la flèche [ξi;ω[→ [x;w[ est un homéomorphisme pour tout i. Par conséquent,
tout point de [x;w[ a au plus N antécédents sur X , comme annoncé.

(1.9.17) Exemple : l’action de G sur un arbre à deux bouts. Soit X
un arbre à deux bouts sur lequel G agit. Le squelette de X est la droite
éventuellement longue ]ξ; η[ où ξ et η sont les deux bouts de X .

(1.9.17.1) Le cas où G échange ξ et η. Il découle alors de la proposition 1.9.15
ci-dessus que X/G est un arbre à un bout ; si ω désigne l’unique élément
de d(X/G), le corollaire 1.9.6 entrâıne que l’image de S(X) sur X/G est de
la forme [t;ω[ pour un certain t ∈ X/G, égal à l’image de l’unique point fixe
de G sur S(X). La demi-droite [t;ω[ est un sous-arbre admissible de X/G (1.5.2.2
ou lemme 1.9.12) mais n’en est pas le squelette – ce dernier est vide.

(1.9.17.2) Le cas où G n’échange pas ξ et η. Il découle alors de la
proposition 1.9.15 ci-dessus que X/G est un arbre à deux bouts, qui

correspondent aux images de ξ et η sur X̂/G, que l’on notera respectivement x
et y. En vertu du corollaire 1.9.5, l’action de G sur [ξ; η] est triviale ; l’image
de S(X) sur X/G s’identifie donc à ]x; y[, c’est-à-dire à S(X/G).

Par conséquent, l’image réciproque de S(X/G) sur X est égale à S(X),
et S(X) → S(X/G) est un homéomorphisme. Le lemme 1.5.18 asssure que X →
X/G commute aux rétractions canoniques de ses source et but sur leurs
squelettes respectifs.

Si H est un sous-groupe fermé de G, on déduit de ce qui précède, appliqué
d’une part directement et d’autre part à la flèche quotient X → X/H, que X/H
est un arbre à deux bouts, que l’image réciproque de S(X/G) sur X/H est égale
à S(X/H), que S(X/H) → S(X/G) est un homéomorphisme et que X/H → X/G
commute aux rétractions canoniques de ses source et but sur leurs squelettes
respectifs.
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Étude locale autour d’un point fixe : sections et voisinages
stables

(1.9.18) Proposition. Soit X un graphe sur lequel G agit, soit p : X → X/G
la flèche quotient et soit x un point de X invariant par G ; soit b une branche
issue de x.

1) Le stabilisateur H de b dans G est un sous-groupe ouvert de G.
2) Soit I le sous-ensemble de Interva,c(X, b) constitué des intervalles I

possédant les propriétés suivantes :

α) I est fixé point par point par H ;
β) si g ∈ G− H l’on a g(I♭) ∩ I♭ = ∅ ;
γ) l’application p induit un homéomorphisme I ≃ p(I).

Les ouverts de X de la forme I♭ avec I ∈ I forment une base de
sections de b.

3) Si I ∈ I l’intervalle ouvert p(I) aboutit proprement à p(x), est
faiblement admissible dans X/G et l’on a p(I)♭ = p(I♭) ; ce dernier
s’identifie à I♭/H et est une section de p(b).

4) Le groupe G agit transitivement sur p−1(p(b)).

Démonstration. Choisissons une demi-droite Γ issue de x telle que Γ \ {x}
définisse b.

(1.9.18.1) Preuve de 1). On peut voir Γ comme une étoile tracée sur X , de
sommet x et de valence 1, et l’on a br(Γ, x) = {b}. L’assertion B) du lemme 1.9.13
affirme alors l’existence d’une étoile ∆ ∈ Sta(X, x) qui est table sous G et
satisfait les conditions i) et ii) de son énoncé. La branche b appartient à br(∆, x)
(condition i) ), et H s’identifie au stabilisateur de la composante connexe b(∆)
de ∆ \ {x} (loc. cit., assertion C)) ; c’est donc automatiquement un sous-groupe
ouvert de G.

(1.9.18.2) Preuve de 2). Les ouverts de la forme I♭, où I ∈ Interva(X, b),
forment une base de sections de b (1.7.14). Par ailleurs, si I ∈ I , il en va de
même de tout intervalle ouvert de I aboutissant à x ; il suffit donc pour établir
2) d’exhiber un intervalle I appartenant à I .

L’intervalle b(∆) aboutit à x et est relativement compact dans X ; il est
faiblement admissible. Le stabilisateur de b(∆) dans ∆ \ {x} est exactement H,
et ce dernier fixe b(∆) point par point (lemme 1.9.13, assertion C). Si g ∈ G−H

alors g ne stabilise pas l’arête b(∆) de ∆, ce qui signifie que l’arête g(b(∆)) est
distincte de (

¯
∆) ; ceci entrâıne que les ouverts b(∆)♭ et g(b(∆))♭ sont disjoints

(1.7.11.1).

La restriction de p à b(∆) étant injective par morceaux en vertu de l’assertion
iii) du théorème 1.9.11, il existe I ∈ Interv(X, x)⊂b(∆) tel que p induise un

homéomorphisme I → p(I) ; par construction, I ∈ I , ce qui achève de prouver
3).

(1.9.18.3) Preuve de 3). Soit I ∈ I ; il découle directement de γ) que p(I) est
un intervalle ouvert aboutissant proprement à x. En vertu de β) ’image p(I♭)
s’identifie à I♭/H. Comme I♭ est un arbre à deux bouts, et comme H agit
trivialement sur I en vertu de α), l’ouvert p(I♭) ≃ I♭/H est un arbre à deux bouts
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de squelette p(I) (1.9.17.2 ). En particulier, p(I) est un sous-arbre admissible
de p(I♭) ; il s’ensuit que p(I) est un intervalle faiblement admissible de X/G et
que p(I)♭ = p(I♭).

L’intervalle I aboutit proprement à x. Par conséquent, l’ouvert p(I)♭

appartient à Secbr(X/G, p(x)) ; comme I♭ est une section de b, la branche définie
par p(I)♭ = p(I♭) est nécessairement p(b) (1.7.3.4).

(1.9.18.4) Preuve de 4). Choisissons I ∈ I . Pour tout g ∈ G l’ouvert g(I♭)
est une section de g(b) ; il résulte par ailleurs de α) et β) que p−1(p(I♭)) est la
réunion disjointe des g(I♭) où g parcourt un système de représentants de G/H ;
on peut donc écrire comme une réunion disjointe

∐
c∈G.b

Uc où Uc est pour tout c

une section de c.
D’après 3), l’ouvert p(I♭) est une section de p(b). Le point x étant le seul

antécédent de p(x) sur X (il est fixe sous G) il découle de ce qui précède et
de 1.7.3.3 que p−1(p(b)) = G.b, ce qui prouve 4) et achève la démonstration. �

(1.9.19) Corollaire. Soit X un graphe sur lequel G agit, soit p : X → X/G
la flèche quotient et soit ξ un point de X/G tel que p−1(ξ) soit finie. Soit a
appartenant à br(X/G, ξ) ; il existe J0 ∈ Interva(X/G, a) tel que pour tout
intervalle ouvert J de J0 aboutissant à ξ les propriétés suivantes soient vérifiées :

a) p−1(J) → J est un revêtement topologique (évidemment trivial) dont les
feuillets sont en nombre finis et sont tous des intervalles ouverts admissibles
de X.

b) p−1(J♭) =
∐

I∈π0(p−1(I))

I♭.

Démonstration. Il existe un voisinage ouvert U de ξ tel que p−1(U) sépare
les antécédents de ξ. Pour tout x ∈ p−1(ξ), le stabilisateur de la composante
connexe p−1(U)x de p−1(U) cöıncide avec le stabilisateur Gx de x, et U s’identifie
à p−1(U)x/Gx ; par conséquent on peut, en raisonnant composante connexe par
composante connexe, se ramener au cas où p−1(ξ) est de la forme {x} pour
un certain x fixe sous G. Choisissons une branche b de X issue de x et située
au-dessus de a.

Soit I comme dans le corollaire 1.9.18 ci-dessus et soit I0 ∈ I (son existence
étant assurée par l’assertion 2) de loc. cit.) ; posons J0 = p(I0). Par définition
de I et en vertu de l’assertion 3) de loc. cit, l’intervalle J0 satisfait les conditions
souhaitées. �

(1.9.20) Corollaire. Soit X un graphe sur lequel G agit et soit H un sous-
groupe fermé de G. Soit Γ un sous-graphe fermé de X/G et soit Γ′ son image
réciproque sur X/H ; on suppose que les fibres sur X des points de Γ sont toutes
finies.

1) Le sous-ensemble fermé Γ′ de X/H en est un sous-graphe.
2) Si de plus Γ est localement fini alors Γ′ est localement fini, et Γ′ → Γ est

injective par morceaux.

Démonstration. Soit Γ′′ l’image réciproque de Γ sur X/G. On procède en
deux temps, en commençant par établir 2).

(1.9.20.1) Preuve de 2). On suppose que Γ est localement fini. En vertu
du corollaire 1.9.20 ci-dessus (et sans avoir recours à la propriété b) de son
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énoncé), le fermé Γ′′ de X en est un sous-graphe localement fini, et Γ′′ → Γ est
injective par morceaux. Comme Γ′ s’identifie à Γ′′/H, on déduit de l’énoncé iii)
du théorème 1.9.11 que Γ′ est un sous-graphe fermé localement fini de X/H, et
que Γ′′ → Γ′ est injective par morceaux. L’assertion requise s’ensuit aussitôt.

(1.9.20.2) Preuve de 1). On ne fait plus d’hypothèse sur Γ. Comme Γ′ ≃ Γ′′/H
il suffit, grâce à l’énoncé i) du théorème 1.9.11, de démontrer que Γ′′ est un sous-
graphe de X . La propriété requise étant locale, l’énoncé ii) de loc. cit. permet
de supposer que X/G est un arbre et que X est une réunion finie disjointe
d’arbres ; en raisonnant composante par composante sur X (et en remplaçant
à chaque fois G par le stabilisateur de la composante considérée), on se ramène
ensuite au cas où X et X/G sont des arbres ; on peut enfin, en raisonnant encore
composante par composante, mais cette fois-ci sur Γ, supposer que celui-ci est
un sous-arbre de X/G. Soit x ∈ Γ′′ et soit ξ son image sur X/G.

Soit ∆ un sous-arbre fermé et localement fini de Γ qui contient ξ. L’image
réciproque de ∆ sur X est, en vertu de l’assertion 2) déjà établie, un sous-graphe
fermé et localement fini de X ; notons Cx(∆) la composante connexe de x dans
ce dernier ; c’est un sous-arbre fermé de X . Soit Θ(x) la réunion des Cx(∆), où ∆
parcourt l’ensemble des sous-arbres fermés et localement finis de Γ contenant ξ.
Par sa construction même, Θ(x) est une partie convexe de X qui est contenue
dans Γ′′.

Nous allons montrer que Θ(x) est un fermé de Γ′′. Pour ce faire, considérons
un point x′ de Γ qui n’appartient pas à Θ(x). Le segment [x′;x] n’est alors pas
contenu dans Γ′′. En effet, s’il l’était, son image sur X/G serait, par l’énoncé iii)
de loc. cit., un sous-arbre compact et fini ∆ de Γ, contenant ξ ; mais on aurait
alors [x′;x] ⊂ Cx(∆) ⊂ Θ(x), ce qui est absurde.

Il existe donc un point z ∈]x′;x[ qui n’appartient pas à Γ′′. Soit U la
composante connexe de x′ dans X \ {z} et soit t ∈ U ∩ Γ′′. Le segment [t;x]
contient z, et n’est donc pas inclus dans Γ′′ ; par convexité de Θ(x), il s’ensuit
que t /∈ Θ(x).

Ainsi, U ∩ Γ′′ est un voisinage de x′ dans Γ′′ qui ne rencontre pas Θ(x) ;
ce dernier est donc bien fermé dans Γ′′, et partant dans X ; étant par ailleurs
convexe, Θ(x) est un sous-arbre fermé de X .

Soit y un antécédent de ξ, et supposons que Θ(x)∩Θ(y) 6= ∅. Si t désigne un
point de cette intersection alors il existe deux sous-arbres fermés et localement
finis ∆ et ∆′ de Γ qui contiennent x et qui sont tels que t ∈ Cx(∆) ∩ Cy(∆′) ; il
s’ensuit que t ∈ Cx(∆∪∆′) et que t ∈ Cy(∆∪∆′) ; par conséquent, Cx(∆∪∆′)
et Cy(∆∪∆′), cöıncident, ce qui entrâıne que Θ(x) = Θ(y). Ainsi l’ensemble des
fermés Θ(y), où y parcourt la fibre de ξ, est-il un ensemble de parties fermées
deux à deux disjointes de Γ′′.

Par ailleurs, ces fermés recouvrent Γ′′. En effet, soit x′ ∈ Γ′′ et soit ξ′ son
image sur Γ. La composante connexe de x′ dans l’image réciproque de [ξ′; ξ]
sur X se surjecte sur [ξ′; ξ] et contient donc un antécédent y de ξ ; on a alors x′ ∈
Cy([ξ′; ξ]) ⊂ Θ(y).

Il s’ensuit que chacun des Θ(y) est également un ouvert de Γ′′ ; c’est en
particulier le cas de Θ(x), qui est par ailleurs un arbre. Ainsi, x possède un
voisinage ouvert dans Γ′′ qui est un arbre ; ceci valant pour tout x ∈ Γ′′, le
fermé Γ′′ de X en est bien un sous-arbre. �
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(1.9.21) Proposition. Soit X un graphe sur lequel G agit et soit x un point
de X fixe sous G. Supposons que br(X, x) est fini, et soit Γ une étoile de
sommet x tracée sur X dont la valence est égale au cardinal de br(X, x).
Les ouverts G-invariants de la forme ∆♭, où ∆ est une étoile appartenant
à Sta,c(X, x)⊂Γ et stable sous G, forment une base de voisinages de x.

Démonstration. Soit V un voisinage ouvert de X ; il s’agit de montrer qu’il
contient un voisinage de x de la forme ∆♭, où ∆ appartient à Sta,c(X, x)⊂Γ et
est stable sous G.

L’ouvert V contient une sous-étoile Γ0 de Γ ; et il existe une sous-étoile Γ1

de Γ0 qui appartient à Sta(V, x) (1.7.10) ; on peut donc, quitte à remplacer Γ
par Γ1, supposer que Γ appartient à Sta(V, x). L’assertion B) du lemme 1.9.13
affirme l’existence d’une étoile ∆ appartenant à Sta,c(X, x), stable sous G et
satisfaisant les conditions i) et ii) de son énoncé.

Comme br(∆, x) ⊃ br(Γ, x) (condition i) ) et comme br(X, x) a pour
cardinal N , on a br(∆, x) = br(Γ, x) ; il découle alors de la condition ii) que ∆ est
une sous-étoile de Γ. Comme les arêtes de Γ sont faiblement admissibles dans V
et comme leur nombre est égal au cardinal de br(V, x), l’étoile Γ est elle-même
faiblement admissible dans V (1.7.11.2), et il en va de même de son ouvert ∆ ;
cela entrâıne que ∆♭ ⊂ V et achève la démonstration. �

Quotient d’un graphe par une relation d’équivalence d’un
type particulier

(1.9.22) Proposition. Soit X un graphe, soit S un sous-ensemble fermé et
discret de X et soit R une relation d’équivalence sur X dont toute classe non
singleton est une partie finie de S. L’espace quotient X/R est alors un graphe, la
flèche quotient p : X → X/R est compacte, et siX est localement fini alors X/R
est localement fini. De plus si Γ est un sous-graphe de X/R alors p−1(Γ) est un
sous-graphe de X.

Démonstration. On procède en plusieurs étapes.

(1.9.22.1) L’espace X/R est séparé. Soient x et y deux points distincts
de X/R ; les fibres p−1(x) et p−1(y) sont deux ensembles finis disjoints. Le
sous-ensemble S étant fermé et discret, il existe deux ouverts U et V de X
possédant les propriétés suivantes :

• U ∩ V = ∅ ;
• U contient p−1(x) et V contient p−1(y) ;
• (U ∩ S) ⊂ p−1(x) et (V ∩ S) ⊂ p−1(y).

Par construction, U et V sont saturés pour R, et p(U) ∩ p(V ) = ∅ ; dès
lors p(U) et p(V ) sont deux ouverts disjoints de X/R dont le premier contient x
et le second y ; ainsi, X/R est séparé.

(1.9.22.2) L’espace X/R est localement compact et p est compacte. Nous allons
établir que tout point de X /R possède un voisinage compact dont l’image
réciproque est compacte, ce qui permettra de conclure. Soit x ∈ X/R. La
fibre p−1(ξ) étant finie et S étant discret, il existe un voisinage ouvert U
de p−1(x) qui est relativement compact et tel que U ∩ S ⊂ p−1(x). L’ouvert U
est saturé pour R, et p(U) est dès lors un voisinage ouvert de x. Il est contenu
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dans p(U) qui est compact ; remarquons que U est lui aussi saturé, ce qui entrâıne
que p−1(p(U)) cöıncide avec le compact U .

(1.9.22.3) L’espace X/R est un arbre. Soit x ∈ X/R et soit U un voisinage
ouvert de X dans X/R. Soient ξ1, . . . , ξr les antécédents de x sur ξ. Il existe r
sous-arbres ouverts V1, . . . , Vr de X possédant les propriétés suivantes :

i) pour tout i l’ouvert Vi est un voisinage de ξi dont le bord est fini, et qui
est réunion finie d’intervalles ouverts si X est localement fini ;

ii) les Vi sont deux à deux disjoints ;
iii) S ∩ (

⋃
Vi) ⊂ {ξ1, . . . , ξr}.

Posons V = p(
⋃
Vi) ; par construction,

⋃
Vi est un ouvert de p−1(U) saturé

pour R ; il s’ensuit que V est un voisinage ouvert de x dans U , dont nous allons
montrer qu’il satisfait les conditions α) et β) du 1.3.1.

Comme p est fermée, la finitude de ∂Vi pour tout i entrâıne celle de ∂V .

Soient maintenant z et t deux points de V ; soit ζ (resp. τ) un antécédent
de z (resp. t) et soit i0 (resp. i1) l’entier tel que ζ ∈ Vi0 (resp. τ ∈ Vi1). Nous
allons établir l’existence et l’unicité d’un segment d’extrémités z et t tracé sur V .

Existence. Nous allons construire un segment I joignant z à t. On distingue
deux cas. Supposons d’abord que i0 = i1. La restriction de p à VI0 est injective ;
par conséquent, l’image I par p du segment [ζ; τ ] de l’arbre Vi0 est alors un
segment d’extrémités z et t.

Supposons maintenant que i0 6= i1. La restriction de p à Vi0 (resp. Vi1) étant
injective, l’image par p du segment [ζ; ξi0 ] de l’arbre Vi0 (resp. du segment [τ ; ξi1 ]
de l’arbre Vi1) est un segment I0 (resp. I1) d’extrémités z et x (resp. t et x) ; de
plus, on a par construction I0∩I1 = {x} ; par conséquent, la réunion I := I0∪I1
est un segment d’extrémités z et t.

Unicité. Nous allons montrer que I est le seul segment tracé sur V et qui
joigne z à t. Il suffit, en vertu de 1.3.15.2, de prouver que le bord dans V de toute
composante connexe de V −I est un singleton. Remarquons pour commencer que
si Ω est un ouvert saturé de X alors (X/R)− p(Ω) = p(X −Ω) ; l’application p
étant fermée, p(X − Ω) est fermé et p(Ω) est en conséquence ouvert.

On définit le sous-ensemble Π de P(
⋃
Vi) de la façon suivante, en distinguant

trois cas.

• Le cas où i0 = i1 et où ξi0 /∈ [ζ; τ ]. On appelle W la composante
connexe de Vi0 − [ζ; τ ] contenant ξi0 , et W ′ la réunion W ∪ ⋃

i6=i0
Vi ; on pose

alors Π = π0(Vi0 − [ζ; τ ]) \ {W} ∪ {W ′}.
• Le cas où i0 = i1 et où ξi0 ∈ [ζ; τ ]. On pose alors

Π = π0(Vi0 − [ζ; τ ]) ∪
⋃

i6=i0
π0(Vi \ {ξi}).

• Le cas où i0 6= i1. On pose alors

Π = π0(Vi0 − [ζ; ξi0 ]) ∪ π0(Vi1 − [ξi1 ; τ ]) ∪
⋃

i/∈{i0,i1}
π0(Vi \ {ξi}).

L’ouvert V − I est par construction la réunion disjointes des p(Ω), où Ω
parcourt Π ; ce sont tous des sous-ensembles connexes et non vides de V (en ce
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qui concerne p(W ′) dans le premier cas, cela résulte du fait qu’il est réunion de
parties connexes contenant toutes x). Soit Ω ∈ Π ; c’est par sa définition même
un ouvert saturé de V ; les p(Ω) pour Ω parcourant Π sont dès lors des ouverts
de V , et ce sont ainsi nécessairement les composantes connexes de V − I.

On déduit du fait qu’un sous-arbre fermé d’un arbre est admissible
que ∂⋃Vi

Ω est pour tout Ω ∈ Π un singleton ; l’application
⋃
Vi → V induite

par p est encore compacte, et partant fermée ; il s’ensuit que ∂V p(Ω) est un
singleton pour tout Ω ∈ Π, ce qui achève la preuve de l’unicité ; ainsi, X/R est
un arbre.

(1.9.22.4) Si X est localement fini, il existe dans chacun des Vi ci-dessus un
voisinage compact Wi de ξi qui est une réunion finie de segments ; soit W ′i
l’intérieur de Wi dans X . La flèche p|Wi

étant injective pour tout i, l’image par p
de
⋃
Wi est une réunion finie de segments ; l’ouvert

⋃
W ′i étant saturé, p(

⋃
W ′i )

est un ouvert. Par conséquent, p(
⋃
Wi) est un voisinage compact de x dans le

graphe X/R ; ce voisinage étant réunion finie de segments, X/R est localement
fini.

(1.9.22.5) Soit Γ un sous-graphe de X/R. Son image réciproque p−1(Γ) est
localement fermée ; pour montrer que c’est un sous-graphe de X , il suffit de
s’assurer que chacun de ses points possède un voisinage qui est un arbre.

Soit ξ ∈ p−1(Γ) ; posons x = p(ξ), et notons ξ = ξ1, . . . , ξn les antécédents
de ξ sur X . Il existe une famille finie (V1, . . . , Vn) de sous-arbres ouverts deux à
deux disjoints de X tels que Vi ∩ S ⊂ {ξ} pour tout i. La réunion V =

⋃
Vi est

un ouvert saturé de X ; par conséquent, U := p(V ) est un voisinage ouvert de x
dans X/R. Soit U ′ un voisinage compact de x dans U qui est un arbre et qui
est tel que U ′ ∩ Γ soit un sous-arbre compact de U ′ ; posons V ′i = p−1(U) ∩ Vi
pour tout i. Comme p est compacte, chacun des V ′i est un voisinage compact
de ξi dans Vi. Comme Γ∩U ′ est compact, p−1(Γ)∩V ′i est compact pour tout i.

Soient η et τ deux points de p−1(Γ) ∩ V ′1 et soient y et t leurs images
respectives sur X . Par définition des Vi, la restriction de p à V1 est injective ;
elle induit donc un homéomorphisme entre le segment [η; τ ] de l’arbre V1 et
son image sur U ′, qui cöıncide dès lors avec [z; t]. Puisque Γ ∩ U ′ est un sous-
arbre de U ′, le segment [z; t] est contenu dans Γ ∩ U ′ ; par conséquent, [η; τ ] ⊂
p−1(Γ) ∩ V ′1 . Ainsi, le voisinage p−1(Γ) ∩ V ′1 de ξ = ξ1 dans p−1(Γ) apparâıt-il
comme une partie convexe et compacte de l’arbre V1 ; c’est donc un arbre, ce
qui achève la démonstration. �

Quotients et toises

(1.9.23) Lemme. Soit ϕ : Y → X une application continue et compacte entre
graphes, telle que la restriction de ϕ à tout sous-graphe localement fini de Y soit
injective par morceaux. Supposons que tout sous-graphe compact de X admette
une toise ; il en va alors de même de tout sous-graphe compact de Y .

Démonstration. Soit V un sous-graphe compact de Y . Son image étant
compacte, elle est contenue dans un sous-graphe compact U de X . Par
hypothèse, il existe une toise λ sur U .

Soit I un segment tracé sur V et soient x et y ses deux extrémités. Orientons I
de x vers y. La restriction de ϕ à I étant injective par morceaux, il existe une
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suite finie x0 = x < x1 < . . . < xn = y de points de I tels que ϕ soit injective
sur [xi;xi+1] pour tout i ∈ {0, . . . , n − 1} ; si 0 6 i 6 n − 1 alors ϕ([xi;xi+1])
est un segment tracé sur U .

Le réel
∑
i

λ(ϕ([xi;xi+1])) ne dépend pas du choix de la subdivision (xi) : il

suffit en effet de vérifier qu’il est invariant par raffinement de cette dernière, ce
qui est immédiat ; il est donc licite de le noter l(I).

Par sa construction même, l est une toise sur V . �

(1.9.24) Proposition. Soit X un graphe sur lequel G agit. Les assertions
suivantes sont équivalentes :

i) tout sous-graphe compact de X admet une toise ;
ii) tout sous-graphe compact de X/G admet une toise.

Démonstration. On note p la flèche quotient X → X/G. Comme la restriction
de p à tout sous-graphe localement fini de X est, en vertu du théorème 1.9.11,
injective par morceaux, l’implication ii)⇒i) est une conséquence directe du
lemme 1.9.23. Il reste à montrer que i)⇒ ii) ; on suppose donc que tout sous-
graphe compact de X admet une toise. Soit U un sous-graphe compact de X .

(1.9.24.1) Modification du problème à traiter. Comme U est compact, il existe
une famille finie (X ′i, Xi)i où Xi est pour tout i un sous-arbre ouvert de X/G,
où X ′i est pour tout i un sous-arbre compact de X ′i, et où les X ′i recouvrent U .
Il suffit de montrer que chacun des Xi admet une toise : en effet si c’est le cas
alors par restriction chacun des X ′i ∩ U admettra une toise, et il n’y aura plus
qu’à appliquer 1.6.5 au recouvrement fini de U par les U ∩X ′i.

L’application p étant compacte, p−1(Xi) est pour tout i un sous-graphe
ouvert relativement compact de X ; il admet donc une toise d’après l’hypothèse
faite sur X .

On s’est ainsi ramené à établir l’assertion suivante : soit X un graphe sur
lequel G agit ; supposons que X admet une toise et que X/G est un arbre ; le
quotient X/G admet alors une toise.

C’est elle que nous entendons désormais démontrer ; on fixe une toise l sur X ;
on note Xpluri (resp. (X/G)pluri) l’ensemble des points pluribranches de X (resp.
de X/G).

(1.9.24.2) Construction d’une toise l′ sur (X/G)pluri. Soit I un segment tracé
sur (X/G)pluri et soient x et y les extrémités de I. En vertu de 1.9.14.2
et 1.9.14.3, p−1(I) ⊂ Xpluri. On déduit dès lors de la compacité de I et du
corollaire 1.9.19 l’existence d’une suite finie x = x0 < x1 < . . . < xr = y
d’éléments de I (orienté de x vers y) telle que pour tout i compris entre 0 et r−1,
l compact p−1([xi;xi+1]) s’écrive comme une réunion finie

⋃
j

Ii,j , où Ii,j est pour

tout (i, j) un segment s’envoyant homéomorphiquement sur [xi;xi+1], et où les
intérieurs des Ii,j sont deux à deux disjoints.

Pour tout i ∈ {0, . . . , r− 1} notons li la moyenne des l(Yi,j) pour j variable.
La somme des li ne dépend que de I, et pas de la subdivision (xi) : il suffit en
effet de s’assurer qu’elle est insensible à un raffinement de cette dernière, ce qui
est immédiat ; il est dès lors licite de poser l′(I) =

∑
li. Par sa construction

même, l′ définit une toise sur (X/G)pluri.
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(1.9.24.3) Conclusion. Comme tout point de X/G situé sur un intervalle
ouvert appartient à (X/G)pluri, ce dernier ensemble est une partie convexe de
l’arbre X/G. On déduit alors du 1.9.24.2 ci-dessus et de 1.6.7 qu’il existe une
toise l′′ sur (X/G)pluri qui est bornée par 1.

Soit I un segment tracé sur X/G. Notons λ(I) la borne supérieure des l′′(J),
où J parcourt l’ensemble des segments contenus dans l’intérieur de I (qui est
constitué de points pluribranches) ; l’application I 7→ λ(I) est alors une toise
sur X/G. �

(1.9.25) Corollaire. Soit X un graphe sur lequel G agit. Le quotient X/G
admet une toise si et seulement si X admet une toise.

Démonstration. Comme X → X/G est compacte, X est paracompact si et
seulement si X/G est paracompact. Le corollaire est dès lors une conséquence
immédiate de la proposition 1.9.24 ci-dessus et du lemme 1.6.9. �

(1.9.26) Proposition. Soit X un graphe, soit S un sous-ensemble fermé et
discret de X et soit R une relation d’équivalence sur X dont toute classe non
singleton est une partie finie de S. Les assertions suivantes sont équivalentes :

i) tout sous-graphe compact de X admet une toise ; ii) tout sous-graphe
compact du graphe X/R (cf. prop.1.9.22) admet une toise.

Démonstration. Soit p la projection X → X/R. Il résulte de la forme
même de R que la restriction de p à tout sous-graphe localement fini de X
est injective par morceaux. Par conséquent, ii)⇒i) résulte du lemme 1.9.23.
Supposons maintenant que i) est vraie, et montrons ii).

Soit U un sous-graphe compact de X . Par compacité de U et de p, il existe
une famille finie (Xi) de sous-arbres compacts de X/R possédant les propriétés
suivantes :

• les Xi recouvrent U ;
• pour tout i, l’image réciproque de Xi s’écrit comme une union finie

disjointe
∐
X ′ij , où X ′ij est pour tout j un compact comprenant au plus un

élément de S.

Fixons i et j. Comme p−1(Xi) est un sous-graphe compact de X
(prop. 1.9.22), son ouvert fermé X ′ij est un sous-graphe compact de X .
Comme X ′ij contient au plus un élément de S, l’application p induit un
homéomorphisme de X ′ij sur son image Xij , qui est donc un sous-graphe
compact de X/R.

En vertu de notre hypothèse, le sous-graphe compact X ′ij de X admet une
toise ; par conséquent, Xij qui lui est homéomorphe en admet une aussi. Le
sous-graphe U de X est recouvert par ses sous-graphes fermés U ∩ Xij , qui
admettent chacun une toise par restriction. On déduit alors de 1.6.5 que U
admet une toise. �

(1.9.27) Corollaire. Soient X et R comme dans la proposition 1.9.26 ci-
dessus. Le quotient X/R admet une toise si et seulement si X admet une toise.

Démonstration. Comme X → X/R est compacte d’après la propo-
sition 1.9.22, le graphe X est paracompact si et seulement si X/R est
paracompact. Le corollaire est dès lors une conséquence immédiate de la
proposition 1.9.26 ci-dessus et du lemme 1.6.9. �
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1.10 Espaces dont un quotient d’un certain type
est un graphe

(1.10.1) Théorème. Soit G un groupe fini et soit Y un espace topologique
séparé, localement connexe par arcs et localement compact sur lequel G agit.
Supposons que les deux conditions suivantes soient satisfaites :

i) il existe un entier ℓ > 2 tel que H1(Y,Z/ℓZ) soit fini ;
ii) Y/G est un graphe.

L’espace Y est alors lui-même un graphe.

Démonstration. On peut supposer, en raisonnant composante par
composante, que Y est connexe. Désignons par X l’espace quotient Y/G (qui
est alors lui aussi connexe), par ϕ la flèche quotient Y → X (qui est ouverte,
propre et à fibres finies) et par d le cardinal maximal d’une famille libre du Z/ℓZ-
module H1(Y,Z/ℓZ) (qui est fini d’après i) ).

(1.10.1.1) Soit C un cercle tracé sur Y et soit J un ouvert de C possédant la
propriété suivante :

(∗) il existe un intervalle ouvert I non vide tracé sur X tel que J soit un
ouvert fermé de ϕ−1(I) s’envoyant homéomorphiquement sur I.

Nous allons démontrer qu’il existe alors un Z/ℓZ-revêtement topologique Z
de Y déployé sur Y −J et tel que la classe de Z×Y C dans H1(C,Z/ℓZ) engendre
ce dernier.

Simplification du contexte. Pour cela, choisissons un point y sur J ; son
image x sur I est un point pluribranche de X . Il existe un voisinage ouvert U
de x dans X qui possède les propriétés suivantes :

• U est un arbre et U ∩ I est un intervalle ouvert ;
• si V désigne la composante connexe de y dans ϕ−1(U), alors V ∩ C ⊂ J

et V ∩ ϕ−1(I) ⊂ J .

Choisissons un intervalle ouvert J ′ de J contenant y et inclus dans V , et
notons I ′ l’image de J ′ sur I. Il existe un intervalle ouvert I ′′ de I ′ aboutissant
à x qui est faiblement admissible dans X et tel que l’arbre à deux bouts Ω :=
(I ′′)♭ soit contenu dans U (1.7.14). Notons que Ω ∩ I = Ω ∩ U ∩ I est par
convexité un intervalle ouvert, dont I ′′ est une partie fermée puisque ∂I ′′ ne
rencontre pas Ω ; par conséquent, Ω ∩ I = I ′′.

Soit J ′′ l’image réciproque de I ′′ sur J et soit W la composante connexe
de ϕ−1(Ω) qui contient J ′′. Comme J ′′ ⊂ J ′ ⊂ V , l’on a W ⊂ V , et donc W ∩
C ⊂ J et W ∩ ϕ−1(I) ⊂ J ; comme Ω ∩ I = I ′′, il s’ensuit que W ∩ C = J ′′

et W ∩ ϕ−1(I ′′) = J ′′.

Quitte à remplacer I par I ′′ et J par J ′′, l’on peut donc supposer qu’il existe
un ouvert Ω de X qui est un arbre à deux bouts dont I est le squelette et une
composante connexe W de ϕ−1(Ω) telle que W ∩ C = J et W ∩ ϕ−1(I) = J .
On fixe deux intervalles ouverts I0 et I1 de I, disjoints et aboutissant chacun
à l’une de ses extrémités ; l’on note J0 et J1 les images réciproques respectives
de I0 et I1 sur J , et Ω0 et Ω1 les images réciproques respectives de I0 et I1
par la rétraction canonique Ω → I ; enfin, l’on désigne par W0 et W1 les images
réciproques respectives de Ω0 et Ω1 sur W .
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Construction d’un Z/ℓZ-torseur Z → Y . Soit K l’image réciproque sur W
du compact Ω−(Ω0∪Ω1) ; c’est un compact de Y . L’on construit alors un Z/ℓZ-
revêtement topologique Z de Y en recollant (Y −K )×Z/ℓZ et W×Z/ℓZ comme
suit : au-dessus de W0, l’on identifie pour tout i le feuillet W0 × {i} du premier
revêtement au feuillet W0 ×{i} du second ; au-dessus de W1, l’on identifie pour
tout i le feuillet W1 × {i} du premier revêtement au feuillet W1 × {i + 1} du
second.

Étude du torseur Z×yC. Il découle de notre construction, du fait que W ∩C
est égal à J , et de la description explicite des revêtements du cercle que la classe
de Z ×Y C dans H1(C,Z/ℓZ) engendre ce dernier.

Trivialisation de Z au-dessus de Y − J . Soit W ′ une composante connexe
de W − J . Comme J est l’image réciproque de I sur W , l’ouvert W ′ est une
composante connexe de ϕ−1(Ω′) pour une certaine composante connexe Ω′

de Ω−I. L’espace Ω étant un arbre de squelette I, le bord de Ω′ dans Ω consiste
en un et un seul point de I ; la flèche J → I étant un homéomorphisme, le bord
de W ′ dans W consiste en un et un seul point de J . Soit i ∈ {0, 1}. Puisque Ω′

est contenue dans Ωi si et seulement si l’unique point de son bord appartient
à Ii, la composante W ′ est contenue dans Wi si et seulement si l’unique point
de son bord appartient à Ji.

Soit σ l’application de Y − J dans Z définie comme suit : si y appartient
à Y −J \K l’on pose σ(y) = (y, 0) ∈ (Y −K )×Z/ℓZ ⊂ Z ; si y ∈W −J alors y
appartient à une composante connexe W ′ de W − J ; si l’unique point du bord
de W ′ dans W appartient (resp. n’appartient pas) à J0, l’on définit σ(y) comme
l’élément (y, 0) (resp. (y, 1)) de W × Z/ℓZ ⊂ Z. Par construction, σ est une
section continue de Z ×Y (Y − J) → Y − J ; dès lors, Z se trivialise au-dessus
de Y − J .

(1.10.1.2) Remarque à propos de la propriété (*) ci-dessus. Soit C un cercle
tracé sur Y ; supposons qu’il existe un graphe compact et fini Γ sur X tel
que ϕ−1(Γ) soit un graphe compact et fini contenant C ; tout ouvert non vide
de C contient alors un ouvert J satisfaisant (∗) : cela résulte du fait que la
flèche ϕ−1(Γ) → Γ ≃ ϕ−1(Γ)/G est alors injective par morceaux d’après le
théorème 1.9.11.

(1.10.1.3) Soit Γ un graphe compact et fini tracé sur X , soit Γ0 le
complémentaire d’un nombre fini de points dans Γ et soit N un entier non nul.
Supposons que les fibres de ϕ en les points de Γ0 sont toutes de cardinal N ;
nous allons montrer que ϕ−1(Γ0) → Γ0 est un revêtement à N feuillets, puis
que ϕ−1(Γ) est un graphe fini. On peut supposer pour ce faire que Γ est sans
point isolé, auquel cas il cöıncide avec l’adhérence de Γ0.

Soit x ∈ Γ0 et soient x1, . . . , xN ses antécédents. Soient V1, . . . , VN des
voisinages ouverts respectifs de x1, . . . , xN dans ϕ−1(Γ), que l’on choisit deux
à deux disjoints, et soit W un voisinage compact de x dans Γ0 qui est contenu
dans

⋂
ϕ(Vi). Désignons pour tout i par Wi l’image réciproque de W dans Vi ;

c’est un fermé de ϕ−1(W ) et donc un compact ; par choix de W , les flèches Wi →
W sont toutes surjectives ; comme tout point de Γ0 a exactement N antécédents,
elles sont toutes bijectives ; par compacité de leurs sources et buts, ce sont des
homéomorphismes, et ϕ−1(Γ0) → Γ0 est bien un revêtement à N feuillets.
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Pour montrer que ϕ−1(Γ) est un arbre on peut, quitte à amputer Γ0 d’un
ensemble fini de points, supposer que l’adhérence dans Γ de toute composante
connexe de Γ0 est un arbre. Soit ∆ une composante connexe de ϕ−1(Γ0) ;
l’application ∆ → ϕ(∆) est un homéomorphisme, et ϕ(∆) est une composante
connexe de Γ0 ; dès lors, ϕ(∆) et ϕ(∆) sont deux arbres. Comme ϕ(∆) est un
fermé de X contenu dans le compact ϕ(∆), c’est exactement ϕ(∆). Soit a ∈
ϕ(∆) − ϕ(∆). Il existe un voisinage ouvert U connexe de a dans X tel que les
composantes connexes de ϕ−1(U) séparent les antécédents de a ; comme ϕ(∆)
est un arbre, ϕ(∆) \ {a} est connexe, et ϕ(∆) est donc de valence 1 en a. Il est
par conséquent loisible de supposer, quitte à restreindre U , que U ∩ ϕ(∆) est
de la forme [a;x[ pour un certain x tel que ]a;x[⊂ ϕ(∆). L’intersection de ∆
et ϕ−1(U) est dès lors égale à ϕ−1|∆ (]a;x[), qui est homéomorphe à ]a;x[ et est

de ce fait contenu dans une composante connexe de ϕ−1(U) ; par conséquent, ∆
contient au plus un antécédent de a. Ceci étant vrai quel que soit le point a
de ϕ(∆) − ϕ(∆), la surjection ∆ → ϕ(∆) = ϕ(∆) est une bijection continue
entre compacts, et donc un homéomorphisme ; on en déduit que ∆ est un arbre
compact ; ceci vaut pour tout ∆ ∈ π0(ϕ−1(Γ0)).

Comme ϕ−1(Γ) → Γ est ouverte et comme Γ0 est dense dans Γ,
l’ouvert ϕ1(Γ0) de ϕ−1(Γ) en est une partie dense. Autrement dit, l’on a

ϕ−1(Γ) = ϕ−1(Γ0) =
⋃

∆∈π0(ϕ−1(Γ0))

∆.

Étant compact, ϕ−1(Γ) est donc homéomorphe au quotient de
∐

∆∈π0(ϕ−1(Γ0))

∆

par une relation d’équivalence convenable, qu’engendre un ensemble fini de
couples de points ; il s’ensuit que ϕ−1(Γ) est un graphe fini (prop. 1.9.22).

(1.10.1.4) Supposons donnés un entier N et, pour tout i compris entre 1 et N ,
un intervalle [ai; bi] tracé sur X (avec ai 6= bi) ; nous faisons les hypothèses
suivantes :

• les intervalles [ai; bi] sont deux à deux disjoints ;
• pour tout i, les fibres de ϕ en les points de ]ai; bi[ ont toutes même cardinal,

et ce dernier majore strictement les cardinaux de ϕ−1(ai) et ϕ−1(bi).

Nous allons montrer que sous ces conditions ϕ−1([ai; bi]) est pour tout i un
graphe fini ayant au moins une boucle, puis que N est nécessairement inférieur
ou égal à d.

Fixons i. Il résulte du 1.10.1.3 ci-dessus que ϕ−1(]ai; bi[) →]ai; bi[ est un
revêtement, et que ϕ−1([ai; bi]) est un graphe compact, que l’on note Γ.

Nous allons montrer que Γ possède au moins une boucle. Le cardinal
de ϕ−1(ai) étant par hypothèse strictement inférieur au nombre de feuillets
du revêtement ϕ−1(]ai; bi[) →]ai; bi[, il existe un antécédent de ai auquel
aboutissent au moins deux branches de Γ. Par homogénéité (l’on a [ai; bi] ≃
Γ/G), c’est le cas de tous les antécédents de ai ; il en va de même de ceux
de bi. Soit Γ0 une composante connexe de Γ et soit n le nombre de feuillets
de ϕ−1(]ai; bi[) qu’elle contient. À chaque point de Γ0 situé au-dessus de ai
aboutissent au moins deux de ces feuillets. Il y a donc au plus n/2 tels
points ; de même, il y a au plus n/2 antécédents de bi sur Γ0. Il en résulte
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que la caractéristique d’Euler de Γ0 est majorée par −n + 2n/2 = 0 ; par
conséquent, h1(Γ0) est non nul, et Γ possède ainsi au moins une boucle.

Pour tout i, choisissons une boucle Ci sur le graphe ϕ−1([ai; bi]). On déduit
de la remarque 1.10.1.2 et de la construction faite au 1.10.1.1 qu’il existe pour
chaque i un Z/ℓZ-revêtement topologique Zi de Y trivial en dehors de Ci tel que
la classe de Zi ×Y Ci engendre H1(Ci,Z/ℓZ), lequel est isomorphe à Z/ℓZ ; il
en découle aisément que les classes des Zi dans H1(Y,Z/ℓZ) forment une famille
libre, et donc que N 6 d.

(1.10.1.5) Soit Γ un graphe fini et compact tracé sur X ; nous allons établir
que ϕ−1(Γ) est un graphe fini et que h1(ϕ−1(Γ)) 6 d.

Soit N le cardinal maximal d’une fibre de ϕ au-dessus d’un point de Γ ;
montrons par récurrence sur N que ϕ−1(Γ) est un graphe fini.

Si N = 1 alors ϕ−1(Γ) → Γ est une bijection continue entre compacts, et
donc un homéomorphisme ; par conséquent, ϕ−1(Γ) est un graphe fini.

Supposons que N > 1 et que la propriété est vraie pour tous les entiers
compris entre 1 et N − 1. Soit U l’ensemble des points de Γ dont les fibres ont
exactement N points ; il résulte du caractère ouvert et propre de ϕ que U est
un ouvert. Sa trace sur chaque arrête ouverte de Γ est une réunion (au plus)
dénombrable d’intervalles ouverts ; en vertu de 1.10.1.4, cette réunion est en
réalité finie. Par conséquent :

- le complémentaire de U dans Γ est un graphe fini ;
- l’adhérence de U dans Γ est un graphe fini ∆, et ∆ − U est fini.

Il découle de la définition de U et de 1.10.1.3 que ϕ−1(∆) est un graphe
fini. Par ailleurs les fibres de ϕ en les points de Γ − U sont toutes de
cardinal strictement inférieur à N ; par l’hypothèse de récurrence, ϕ−1(Γ − U)
est un graphe fini. Comme ϕ−1(Γ) est compact, il s’identifie au quotient
de ϕ−1(Γ−U)

∐
ϕ−1(∆) par une relation d’équivalence convenable, qu’engendre

un ensemble fini de couples de points ; en conséquence, ϕ−1(Γ) est un graphe
fini (prop. 1.9.22).

Posons r = h1(ϕ−1(Γ)). Il existe r boucles C1, . . . , Cr sur ϕ−1(Γ) et, pour
tout i ∈ {1, . . . r}. On déduit de la remarque 1.10.1.2 et du 1.10.1.1 qu’il existe
pour tout i un intervalle ouvert Ii non vide tracé sur C − ⋃

j 6=i
Cj et un Z/ℓZ-

revêtement Zi de Y qui est trivial au-dessus de Y − Ii, et tel que Zi ×Y Ci
engendre H1(Ci,Z/ℓZ). Il s’ensuit que les classes des Zi dans H1(Y,Z/ℓZ)
forment une famille libre ; en conséquence, r 6 d.

(1.10.1.6) Soient Γ et Γ′ deux graphes finis compacts et connexe tracés sur X
tels que Γ soit contenu dans Γ′. L’on a d > h1(ϕ−1(Γ)′) > h1(ϕ−1(Γ)) ; comme
toute composante connexe de ϕ−1(Γ′) se surjecte sur Γ′, l’application naturelle
de π0(ϕ−1(Γ)) vers π0(ϕ−1(Γ′)) est surjective ; notons que sa source et sont buts
sont finis et de cardinal majoré par celui de G.

Il en résulte qu’il existe un graphe fini compact et connexe Γ0 tracé sur X
tel que pour tout couple (Γ,Γ′) de graphes finis, compacts et connexes tracés
sur X , contenant Γ0 et tels que Γ ⊂ Γ′, les flèches

π0(ϕ−1(Γ)) → π0(ϕ−1(Γ)′) et H1(ϕ−1(Γ′),Z) → H1(ϕ−1(Γ),Z)
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soient bijectives ; cela signifie que ϕ−1(Γ) est un sous-graphe admissible
de ϕ−1(Γ′).

Notons G l’ensemble des graphes finis compacts et connexes tracés sur X et
contenant Γ0 ; il est naturellement ordonné et filtrant ; l’on a X =

⋃
Γ∈G

Γ.

(1.10.1.7) Soient y et y′ deux points distincts d’un ouvert connexe Ω de Y .
Nous allons démontrer qu’il existe Γ ∈ G tel que y et y′ soient situés sur la
même composante connexe de ϕ−1(Γ) ∩ Ω.

Comme Y est localement connexe par arcs, il existe un chemin
continu [0; 1] → Ω joignant y à y′ ; comme Y est séparé, l’on peut supposer
que ce chemin est injectif, autrement dit que c’est un homéomorphisme sur son
image ; soit I cette dernière. Nous allons montrer que pour tout point t de I
il existe Γt ∈ G et un voisinage ouvert It de t dans I tel que It ⊂ ϕ−1(Γt).
La compacité de I permettra alors de le recouvrir par un nombre fini de It, et
si Γ désigne un élément de G contenant les Γt correspondant, l’on aura I ⊂
ϕ−1(Γ) ∩ Ω et la conclusion requise.

Soit t ∈ I et soit x son image sur X . Il existe un voisinage ouvert U
de x qui est un arbre, et qui est tel que la composante connexe V de t
dans ϕ−1(U) ne contienne aucun autre antécédent de x. Fixons une branche
de I issue de t (il y en a au plus deux) et soit τ un point de cette branche, tel
que [t; τ ] ⊂ V ; posons ξ = ϕ(τ). Comme ϕ([t; τ ]) est un sous-ensemble connexe
de l’arbre U , il contient l’intervalle [x; ξ]. La composante connexe ∆ de t dans
le graphe ϕ−1([x; ξ]) est contenue dans V , et cöıncide avec ϕ−1|V ([x; ξ]). Soit U ′

une composante connexe de U − [x; ξ] aboutissant à un point ζ de ]x; ξ[ et soit J
une composante connexe de ϕ−1|]t;τ [(U

′) ; c’est un intervalle ouvert tracé sur ]t; τ [ ;

notons α et β ses deux bornes ; l’on a ϕ(α) = ϕ(β) = ζ. La concaténation de J et
de l’un des intervalles reliant α à β sur ∆ est un cercle C. L’on déduit du 1.10.1.1
qu’il existe un Z/ℓZ-torseur Z → Y qui est trivial sur Y − J et tel que la classe
de Z ×Y C engendre H1(C,Z/ℓZ).

Soit r ∈ N. Supposons qu’il existe pour tout i ∈ {1, . . . , r} une composante
connexe Ui de U − [x; ξ] aboutissant à un point de ]x; ξ[ et une composante
connexe Ji de ϕ−1|]t;τ [(Ui), les Ji étant en outre supposées deux à deux disjointes.

Le procédé ci-dessus fournit pour tout i un Z/ℓZ-torseur Zi → Y trivial au-
dessus de Y − Ji et un cercle Ci ne rencontrant aucun des Jj pour j 6= i et tel
que Zi ×Y Ci engendre H1(Ci,Z/ℓZ). Les classes des Zi dans H1(Y,Z/ℓZ) sont
alors linéairement indépendantes ; par conséquent, r 6 d.

Ceci implique l’existence de ξ0 ∈]x; ξ[ tel que ϕ(]t; τ [) ne rencontre aucune
composante connexe de U − [x; ξ] aboutissant à un point de ]x; ξ0[. Soit τ0
un antécédent de ξ0 sur ]t; τ [. Comme x et ξ0 adhèrent tous deux à ϕ(]t; τ0[),
la composante connexe U0 de U \ {x; ξ0} qui contient ϕ(]t; τ0[) est celle qui
contient ]x; ξ0[ ; par ce qui précède, ϕ(]t; τ0[) ne rencontre aucune composante
connexe de U0−]x; ξ0[ ; dès lors, ϕ(]t; τ0[) ⊂]x; ξ0[ et l’on a donc ϕ([t; τ0[) ⊂
[x; ξ0[.

En raisonnant de même le cas échéant sur la seconde branche de I issue de t,
on obtient l’existence d’un voisinage ouvert It de t dans I et d’un graphe fini
compact et connexe Γt de X , que l’on peut toujours supposer appartenir à G

quitte à l’agrandir, tel que It ⊂ ϕ−1(Γt) ; c’est ce que l’on souhaitait démontrer.
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(1.10.1.8) Fixons Γ ∈ G. Soit y ∈ Y . Si Γ′ est un graphe appartenant à G et
contenant Γ tel que y ∈ ϕ−1(Γ′), alors ϕ−1(Γ) est un sous-graphe admissible
de ϕ−1(Γ′) ; l’image de y par la rétraction canonique de ϕ−1(Γ′) vers ϕ−1(Γ) ne
dépend pas du choix de Γ′ (il suffit de vérifier qu’elle ne change pas lorsqu’on
agrandit Γ′, ce qui est immédiat) ; il est donc licite de la noter rΓ(y). Notons
que si y ∈ ϕ−1(Γ) alors rΓ(y) = y.

Supposons que y /∈ ϕ−1(Γ) et soit U sa composante connexe dans Y −ϕ−1(Γ).
Montrons que ∂U = {rΓ(y)}. Par définition de rΓ(y), il existe un intervalle
fermé I tracé sur Y d’extrémités y et rΓ(y), et tel que I ∩ ϕ−1(Γ) = {rΓ(y)}.
Cette dernière condition garantit que I \ {rΓ(y)} est tracé sur U , et donc
que rΓ(y) est adhérent à U .

Supposons qu’il existe z ∈ ϕ−1(Γ) qui soit adhérent à U et soit distinct
de rΓ(y). Il existe un voisinage ouvert et connexe V de z qui ne contient
pas rΓ(y). Puisque z adhère à U , son voisinage V rencontre U , et V ∪ U est
par conséquent connexe. Il existe donc, en vertu du 1.10.1.7, un graphe Γ′

appartenant à G, que l’on peut toujours supposer contenir Γ, et tel que y
et z soient situés sur la même composante connexe de ϕ−1(Γ′) ∩ (U ∪ V ). Ceci
entrâıne l’existence d’un intervalle tracé sur ϕ−1(Γ′) qui relie y à z sans passer
par rΓ(y), ce qui contredit le fait que ce dernier est l’image de y par la rétraction
canonique ϕ−1(Γ′) → ϕ−1(Γ) ; par conséquent, ∂U = {rΓ(y)} ; remarquons que
ceci entrâıne que rΓ(z) = rΓ(y) pour tout z ∈ U .

(1.10.1.9) Nous nous proposons maintenant d’établir la continuité de
l’application rΓ. Soit ∆ un ouvert de Γ. Pour montrer que r−1Γ (∆) est ouvert,
on peut supposer que ∆ est connexe et non vide. Soit Θ le compact Γ − ∆ et
soit U la composante connexe de Y − Θ qui contient ∆ ; nous allons démontrer
que r−1Γ (∆) est égal à U .

Soit y ∈ r−1Γ (∆). Si y ∈ ϕ−1(Γ) alors y ∈ ∆ ⊂ U ; supposons que y /∈
ϕ−1(Γ) et soit V la composante connexe de y dans Y −ϕ−1(Γ). La composante
connexeW de y dans Y −Θ est fermée dans ce dernier, et contient V . Comme ∂V
est égal à {rΓ(y)} et comme rΓ(y) /∈ Θ, on a rΓ(y) ∈ W . Par conséquent, W
rencontre ∆ et cöıncide de ce fait avec U ; ainsi, y ∈ U .

Soit y ∈ U . Si y ∈ ϕ−1(Γ) alors y ∈ U ∩ϕ−1(Γ) = ∆, et l’on a donc rΓ(y) =
y ∈ ∆. Supposons que y /∈ ϕ−1(Γ), et soit V sa composante connexe dans Y −
ϕ−1(Γ). Le sous-ensemble V de U en est une partie ouverte, connexe et non
vide ; comme elle diffère de U (elle ne rencontre pas ϕ−1(Γ)), elle n’est pas fermée
dans U . L’unique point du bord de V , qui n’est autre que rΓ(y), appartient donc
à U ; comme U ∩ϕ−1(Γ) = ∆, on a rΓ(y) ∈ ∆ ; ainsi, y appartient à r−1Γ (∆), ce
qu’il fallait démontrer.

(1.10.1.10) Soit ∆ un sous-arbre ouvert de Γ, et soit U l’ouvert r−1Γ (∆).
Soient x et y deux points de U ; nous allons démontrer qu’il existe un et un
seul fermé de U homéomorphe à un intervalle fermé d’extrémités x et y. Tout
tel fermé est, en vertu du 1.10.1.7 contenu dans ϕ−1(Γ′) ∩ U pour un certain
graphe Γ′ appartenant à G, que l’on peut toujours supposer contenir Γ. Il suffit
donc de démontrer que pour tout Γ′ appartenant à G, contenant Γ, ϕ(x) et ϕ(y),
il existe un et un seul fermé de ϕ−1(Γ′) ∩ U homéomorphe à un intervalle
fermé d’extrémités x et y. Mais si l’on se donne Γ′ satisfaisant ces conditions,
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ϕ−1(Γ′)∩U est l’image réciproque de ∆ par la rétraction canonique de ϕ−1(Γ′)
sur ϕ−1(Γ), et est donc un arbre, d’où l’assertion.

Montrons maintenant que ∂U est fini. Comme rΓ est continue, r−1Γ (∆) est
un fermé de Y , qui contient donc le bord de U . Soit x un élément de r−1Γ (∆)−U .
Supposons que x n’appartienne pas à ϕ−1(Γ) et soit V la composante connexe
de x dans Y −ϕ−1(Γ). On a pour tout z ∈ V l’égalité rΓ(z) = rΓ(x) ; or rΓ(x) /∈
∆ (puisque x /∈ U) ; par conséquent, V ne rencontre pas U et x n’appartient
pas au bord de U . Il s’ensuit que ∂U ⊂ ϕ−1(Γ). Compte-tenu du fait que ∂U ⊂
r−1Γ (∆), il vient ∂U ⊂ ∂∆, et ∂U est dès lors fini (l’inclusion réciproque étant
triviale, on a en fait ∂U = ∂∆).

(1.10.1.11) Conclusion : Y est un graphe. L’espace Y est séparé et localement
compact. Soit y ∈ Y et soit V un voisinage ouvert de y dans Y ; on va montrer
que V contient un voisinage ouvert de y satisfaisant les conditions i) et ii)
du 1.3.1, ce qui prouvera que Y est un graphe. Quitte à restreindre V , on
peut le supposer relativement compact ; son bord est alors une partie compacte
de Y , qui ne rencontre de ce fait qu’un nombre fini de composantes connexes
de Y \ {y}. Choisissons Γ ∈ G tel que ϕ−1(Γ) contienne y et rencontre toutes
les composantes connexe de Y \ {y} qui intersectent ∂V , c’est-à-dire qui ne
sont pas contenues dans V . Soit ∆ un arbre ouvert de ϕ−1(Γ) contenant y et
tel que ∆ ⊂ V . Le bord de V étant compact, il ne rencontre qu’un nombre
fini de composantes connexes de Y − ∆ ; par conséquent, V contient toutes
les autres. En particulier, V contient presque toutes les composantes connexes
de Y −ϕ−1(Γ) dont l’unique point du bord appartient à ∆ ; notons par ailleurs
qu’une composante connexe de Y − ϕ−1(Γ) dont l’unique point du bord est y
est une composante connexe de Y \{y} qui ne rencontre pas ϕ−1(Γ), et est donc
contenue dans V .

Il découle de ce qui précède que l’on peut supposer, quitte à restreindre ∆,
que V contient toutes les composantes connexes de Y − ϕ−1(Γ) dont l’unique
point du bord appartient à ∆ ; comme ∆ ⊂ V , on a r−1Γ (∆) ⊂ V ; et
d’après 1.10.1.10 ci-dessus, r−1Γ (∆) satisfait les conditions i) et ii) du 1.3.1,
ce qui achève la démonstration. �

(1.10.2) Remarque. Dans l’énoncé du théorème 1.10.1 ci-dessus, l’hypothèse
que H1(Y,Z/ℓZ) est fini pour au moins un entier ℓ supérieur ou égal à 2 est
indispensable.

Pour le voir, désignons par Y le quotient de [0; 1] × {0, 1} par la relation
d’équivalence obtenue en identifiant (1/n, 0) à (1/n, 1) pour tout n > 0 ainsi
que (0, 0) à (0, 1). On vérifie aisément que l’involution de [0; 1]× {0, 1} induite
par la transposition de {0, 1} passe au quotient et définit ainsi une action
de Z/2Z sur Y , qui est telle que Y/(Z/2Z) soit homéomorphe à [0; 1].

Et pourtant l’espace compact Y n’est pas un graphe, puisqu’il contient
une infinité de boucles qui s’accumulent au voisinage de (0, 0) = (0, 1) ; mais
la présence de cette infinité de boucles implique justement (par exemple via
le 1.10.1.1) que H1(Y,Z/ℓZ) est infini pour tout ℓ > 2.
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2.1 Morphismes étales et anneaux locaux

henséliens

Schémas étales sur une base normale

(2.1.1) Soit X un schéma intègre, soit Y un X -schéma et soit U un ouvert
non vide de X .

(2.1.1.1) Supposons Y plat et localement de présentation finie sur X . Il est
alors localement connexe. En effet, la propriété étant locale sur Y , on peut le
supposer de présentation finie. La flèche Y → X étant ouverte, tout point de Y
est adhérent à la fibre générique de Y → X . Comme celle-ci a un nombre fini de
composantes irréductibles, le schéma Y est réunion finie de fermés irréductibles,
d’où l’assertion.

(2.1.1.2) On suppose à partir de maintenant que X est normal et que le
morphisme Y → X est étale. Le schéma Y est alors normal, et ses composantes
connexes sont dès lors irréductibles. En conséquence, si Z est une composante
connexe de Y , son ouvert Z ×X U , qui est non vide puisque Y → X est
ouvert, est irréductible. Il en résulte que l’application π0(Y ×X U ) → π0(Y )
est bijective.

(2.1.1.3) On fait l’hypothèse supplémentaire que le morphisme étale Y → X
est fini. L’ensemble des sections de Y au-dessus de X (resp. U ) est alors en
bijection avec l’ensemble des composantes connexes de Y (resp. Y ×X U ) dont
le degré sur X (resp. U ) est égal à 1. ll s’ensuit, compte-tenu de 2.1.1.2, que
la restriction induit une bijection Y (X ) ≃ Y (U ).

(2.1.1.4) On suppose toujours que Y → X est fini étale ; pour tout X -
schéma Z , on note ZU le produit fibré Z ×X U . Soit Z un X -schéma étale.
Il est normal, et en appliquant 2.1.1.3 à chacune des composantes connexes
de Z , on voit que la flèche Y (Z ) → Y (ZU ) est bijective.

Autrement dit,

HomX (Z ,Y ) → HomU (ZU ,YU )
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est bijective.

(2.1.1.5) Soit G un schéma en groupes fini étale sur X . Supposons donnée une
action de GU sur YU . Il résulte de 2.1.1.4 qu’elle s’étend d’une unique manière
en une action de G sur Y .

Supposons de plus que YU soit un GU -torseur. La flèche induite

GU ×U YU → YU ×U YU

est alors un isomorphisme. En utilisant à nouveau 2.1.1.4, on en déduit que G×X

Y → Y ×X Y est un isomorphisme ; en conséquence, Y est un G -torseur.

Donnons-nous maintenant un (autre) G -torseur T sur X , et supposons
qu’il existe un isomorphisme de GU -torseurs TU ≃ YU . En utilisant une fois
encore 2.1.1.4, on voit que cet isomorphisme se prolonge (d’une unique manière)
en un isomorphisme de G -torseurs T ≃ Y .

Généralités sur les µℓ-torseurs

(2.1.2) Soit ℓ un entier. Soit (C,O) un site annelé, et soit µℓ le faisceau
des racines ℓ-ièmes de l’unité sur C. On suppose que sur le site annelé C,
l’endomorphisme z 7→ zℓ du faisceau Gm est surjectif ; le cas à avoir en tête
est celui où C est le (petit) site étale d’un schéma ou d’un espace analytique sur
lequel ℓ est inversible. On dispose alors sur le site C d’une suite exacte dite de
Kummer

1 // µℓ // Gm
z 7→zℓ // Gm // 1 ,

qui induit pour tout objetX de C une injection O(X)×/(O(X)×)ℓ →֒ H1(X,µℓ).
Si f ∈ O(X)×, et s’il n’y a pas d’ambigüıté sur X ni sur ℓ, on notera (f)
l’image de f dans H1(X,µℓ). La classe de cohomologie (f) correspond à une
classe d’isomorphie de µℓ-torseurs sur X , que l’on peut décrire explicitement :
c’est la classe du µℓ-torseur U 7→ {z ∈ O(U)×, zℓ = f|U}.

(2.1.2.1) Soit X un schéma sur lequel ℓ est inversible et soit f une
fonction inversible sur X . Tout faisceau étale localement constant sur Xét est
représentable, et c’est en particulier le cas de tout µℓ-torseur. En conséquence,
H1(Xét, µℓ) classifie les µℓ-torseurs étales schématiques sur X à isomorphisme
près ; la classe d’isomorphie correspondant par ce biais à (f) est celle
de Spec OX [T ]/(T n − f).

Bien qu’il ne soit défini qu’à isomorphisme près, nous nous permettrons
souvent de parler du torseur, et parfois simplement du revêtement étale (si
l’on oublie l’action de µℓ) défini par (f) ; dans le cas d’une base affine, nous
évoquerons tout aussi bien l’algèbre finie étale définie par (f).

(2.1.2.2) Soit A un anneau local dans lequel ℓ est inversible. Le théorème 90
de Hilbert assure que H1(A,Gm) = 0 (nous commettons l’abus usuel consistant
à écrire H•(A, .) au lieu de H•((Spec A)ét, .)). Il s’ensuit que la flèche f 7→ (f)
induit un isomorphisme A×/(A×)ℓ ≃ H1(A, µℓ).

(2.1.2.3) Soit K un corps dans lequel ℓ est inversible ; on suppose que T ℓ − 1
est scindé dans K.
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Soit y ∈ K×, soit d l’ordre de (y) et soit z une racine ℓ-ième de y dans
une clôture algébrique Ka de K. Le polynôme T n − y s’écrit

∏
ω∈µℓ(K)

T − ωz.

Soit P un diviseur unitaire irréductible de T n − ℓ dans K[T ], soit r son degré,
et soit s le PGCD de n et r. Le polynôme P s’écrit

∏
ω∈Ω

T − ωz pour un certain

sous-ensemble Ω de µℓ(K) de cardinal r. Son terme constant est égal à zr
∏
ω∈Ω

ω ;

comme il appartient à K, on a zr ∈ k× ; puisque zℓ ∈ k×, on a zs ∈ k×. Par
conséquent, ys = (zs)ℓ ∈ (k×)ℓ, et d divise donc s, et a fortiori r.

Soit u ∈ k× tel que yd = uℓ ; il existe alors ω ∈ µℓ(K) tel que y = (ωu)ℓ/d

(en effet µd(K) = (µℓ(K))ℓ/d puisque T ℓ−1 est scindé dans K). Posons v = ωu.
On a les égalités

T ℓ − y = T ℓ − vℓ/d = (T d)ℓ/d − vℓ/d =
∏

ζ∈µℓ/d(K)

T d − ζv.

Chacun des facteurs de la décomposition ci-dessus appartient à K[T ] et est de
degré d ; par ce qui précède, ces facteurs sont nécessairement irréductibles. Il
y en a exactement ℓ/d ; en particulier, T ℓ − y est irréductible si et seulement
si d = ℓ.

En termes géométriques, le µℓ-torseur défini par (y) a ℓ/d composantes
connexes ; il est connexe si et seulement si d = ℓ.

La notion de résidu

(2.1.3) Soit F un corps, soit C une F -courbe projective, irréductible et
normale, et soit ℓ un entier inversible dans F .

(2.1.3.1) Soit h ∈ H1(F (C ), µℓ) ; cette classe définit une F (C )-algèbre étale A.
On note D la F -courbe projective et normale, finie sur C , dont la fibre générique
s’identifie à Spec A. Soit C ′ l’ouvert dense de C au-dessus duquel D est étale.
En vertu de 2.1.1.5, la structure de µℓ-torseur sur Spec A→ Spec F (C ) définie
par la classe h se prolonge d’une unique manière à D ×C C ′ → C ′.

Par ailleurs, soit V un ouvert non vide de C au-dessus duquel le
morphisme Spec A → Spec F (C ) admet un prolongement fini étale W → V .
Comme W est normal, il s’identifie à D ×C V ; en conséquence, V ⊂ C ′.

Ainsi, un point P de C appartient à C ′ si et seulement si le µℓ-
torseur Spec A→ Spec F (C ) s’étend en un µℓ-torseur au-dessus de Spec OC ,P .

(2.1.3.2) Fixons une fonction f ∈ F (C )× telle que h = (f). Soit P un point
fermé de C . La classe modulo ℓ de la valuation P -adique de f ne dépend que
de h ; on la note δP (h). On dit que δP (h) est le résidu de h en P .

Il résulte de 2.1.3.1 et 2.1.2.2 que le point P appartient à C ′ si et seulement
si f appartient à O×C ,P modulo (F (C )×)ℓ, soit encore si et seulement si δP (h) =
0.
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La suite exacte des résidus

À partir de maintenant, on suppose F algébriquement clos.

(2.1.4) Soit J la jacobienne de la courbe C , et soit ℓJ le sous-groupe de ℓ-
torsion de J . Nous allons démontrer qu’il existe un morphisme naturel ι :

ℓJ (F ) → H1(F (C ), µℓ) tel que la suite

0 //
ℓJ (F )

ι // H1(F (C ), µℓ)
∏
∂P // ⊕

P∈C (F )

Z/ℓZ
∑

// ZℓZ // 0

soit exacte.

• Soit x ∈ ℓJ (F ) et soit D un diviseur de degré 0 sur C dont la classe
dans le groupe de Picard est égale à x. Comme le point x est de ℓ-torsion,
le diviseur ℓD est égale à div(f) pour une certaine fonction f ∈ F (C )×,
bien déterminée à un élément de F× près ; comme F est algébriquement
clos, la classe (f) est bien définie. Elle ne dépend pas du choix de D.
En effet, soit D′ un (autre) représentant de x ; choisissons g ∈ F (C )×

telle que div(g) = ℓD′. On a alors div(f/g) = ℓ(D − D′) ; puisque D
et D′ représentent x, il existe h ∈ F (C )× telle que D − D′ = div(h).
En conséquence, div(f/g) = div(hℓ), ce qui signifie qu’il existe λ ∈ F×

tel que f = λhℓg ; comme F est algébriquement clos, il vient (f) = (g),
comme annoncé.

On définit ainsi un morphisme ι : ℓJ (F ) → H1(F (C ), µℓ). Montrons
qu’il est injectif. Soit x tel que ι(x) = 0, et soient D et f comme ci-dessus.
Puisque ι(x) = 0, il existe g ∈ F (C )× telle que f = gℓ ; comme le diviseur
de f est égal à ℓD, on a div(g) = D et x = 0.

• La surjectivité de Σ est évidente.

• La composée Σ ◦ ∏ ∂P est nulle parce que le diviseur d’une fonction
rationnelle inversible a un degré nul.

Soit (Pi) une famille finie de points fermés deux à deux distincts
de C et soit (ei) une famille d’entiers de somme nulle modulo ℓ. Soit D
le diviseur

∑
eiPi. Choisissons un point fermé Q de C , et soit N tel

que deg D =
∑
ei = Nℓ. Le diviseur D −NℓQ est de degré 0, et définit

donc un point x ∈ J (F ).
Par divisibilité du groupe J (F ), il existe y ∈ J (F ) tel que ℓy = x.

En d’autres termes, il existe un diviseur E de degré 0 sur C et une
fonction rationnelle inversible f sur C tels que

div(f) = D −NℓQ− ℓE = D − ℓ(NQ+ E).

Par construction, l’image de (f) dans
⊕

P∈C (F )

Z/ℓZ est égale à
∑
eiPi.

Ainsi, la suite étudiée est exacte en
⊕

P∈C (F )

Z/ℓZ.

• Il reste à montrer l’exactitude de la suite en H1(F (C ), µℓ). Si x ∈ ℓJ (F ),
son image h dans H1(F (C ), µℓ) est par construction la classe d’une
fonction dont le diviseur est multiple de ℓ ; il s’ensuit que ∂P (h) = 0
pour tout P ∈ C (F ).
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Réciproquement, soit f ∈ F (C )× telle que (f) ait un résidu nul en
tout point P de C (F ). Cette dernière condition signifie que div(f) = ℓD
pour un certain diviseur D, dont le degré est nécessairement nul ; si l’on
appelle x la classe de D dans J (F ), l’égalité div(f) = ℓD entrâıne
que x ∈ ℓJ (F ) ; on a alors ι(x) = (f) par définition de ι, ce qui achève
la démonstration.

(2.1.5) Soit U un ouvert de C . On peut reformuler les résultats de 2.1.3
et sq. comme suit : la restriction au point générique induit un isomorphisme
entre H1(Uét, µℓ) et le sous-groupe de H1(F (C ), µℓ) formé des classes de résidu
nul en tout point fermé de U .

(2.1.5.1) Remarque. Soit h ∈ H1(Uét, µℓ), soit d son ordre et soit V → U le µℓ-
torseur qu’elle définit. Comme F est algébriquement clos, le polynôme T ℓ − 1
est scindé dans F , et a fortiori dans F (C ).

D’après 2.1.2.3, le schéma V ×C Spec F (C ) a ℓ/d composantes connexes.
Comme U est normal, V est normal et ses composantes connexes sont dès lors
irréductibles. En conséquence, V a lui aussi ℓ/d composantes connexes.

(2.1.5.2) En vertu de 2.1.5, le groupe H1(Cét, µℓ) s’identifie au sous-groupe
de H1(F (C ), µℓ) formé des classes de résidu nul en tout point fermé de C ;
on déduit alors de la suite exacte des résidus (2.1.4) que H1(Cét, µℓ) est
canoniquement isomorphe à ℓJ (F ).

Soit g le genre de C . La variété abélienne J est de dimension g, et ℓJ (F )
est donc isomorphe (non canoniquement si g > 0 et ℓ > 1) à (Z/ℓZ)2g.
Ainsi H1(C , µℓ) ≃ (Z/ℓZ)2g.

(2.1.6) Remarque. Comme F est algébriquement clos, les faisceaux étales µℓ
et Z/ℓZ sont isomorphes (non canoniquement si ℓ > 2) sur F .

Une fois fixé un tel isomorphisme, on peut récrire 2.1.4, 2.1.5, 2.1.5.1
et 2.1.5.2 en remplaçant partout H1(., µℓ) par H1(.,ZℓZ).

Anneaux locaux henséliens

(2.1.7) Soit A un anneau local d’idéal maximal m, et soit k son corps résiduel.

(2.1.7.1) Soit B0 une k-algèbre finie étale. Il existe alors une A-algèbre finie
étale B telle que B0 ≃ B/m ; en effet, pour le voir, on se ramène immédiatement
au cas où B0 est une extension finie séparable de k. Le théorème de l’élément
primitif assure l’existence d’un polynôme unitaire, irréductible et séparable P0 ∈
k[T ] tel que B ≃ k[T ]/(P0). Si P désigne un relevé unitaire de P0 dans A[T ] on
peut alors prendre B = A[T ]/P .

(2.1.7.2) SoientQ un polynôme unitaire de k[T ] et soit P un polynôme unitaire
de A[T ] relevant Q.

Supposons donnés deux polynômes unitaires Q1 et Q2 de k[T ] tels que Q1

et Q2 soient premiers entre et tels que Q = Q1Q2. Il existe alors au plus un
couple (P1, P2) de polynômes unitaires de A[T ] relevant respectivementQ1 et Q2

et tels que P = P1P2.
En effet, supposons qu’un tel couple (P1, P2) existe. L’anneau quo-

tient A[T ]/(P1, P2) est un A-module fini, dont la réduction modulo m s’identifie
à k[T ]/(Q1, Q2) qui est nul par hypothèse ; par le lemme de Nakayama, il
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vient A[T ]/(P1, P2) = 0. Ainsi, (P1) + (P2) = A[T ], et le lemme chinois
fournit alors un isomorphisme i : A[T ]/P ≃ A[T ]/P1 × A[T ]/P2, qui relève
l’isomorphisme j : k[T ]/Q ≃ k[T ]/Q1×k[T ]/Q2. Soit e l’idempotent de A[T ]/P
correspondant à (1, 0) via i. Il relève l’idempotent f de k[T ]/Q qui correspond
à (1, 0) via j. Or f admet au plus un relevé idempotent dans A[T ]/P . Pour le
voir, considérons un élément x de mA[T ]/P tel que e′ := e+ x soit idempotent.
On a alors

x3 = (e− e′)3 = e− 3ee′ + 3ee′ − e′ = e− e′ = x,

et donc x(1 − x2) = 0. Mais x appartient à mA[T ]/P , qui est le radical de
Jacobson de A[T ]/P ; en conséquence, 1 − x2 est inversible et x = 0, d’où
l’assertion requise. Il s’ensuit que e ne dépend pas du couple (P1, P2).

Or P1 peut se caractériser comme l’annulateur de e, et P2 comme celui
de 1 − e. En conséquence, le couple (P1, P2) est uniquement déterminé, comme
annoncé.

Si α ∈ k alors α est racine simple de Q si et seulement si Q s’écrit (X −α)R
avec R premier à X − α ; et si a ∈ A, on a P (a) = 0 si et seulement si X − a
divise P .

On déduit alors de ce qui précède qu’une racine simple de Q admet au plus
un relèvement en une racine de P .

(2.1.8) Soit A un anneau local d’idéal maximal m et de corps résiduel k. On
note a 7→ a la réduction modulo m. Les propriétés suivantes sont équivalentes.

i) Toute B-algèbre finie est un produit fini d’anneaux locaux.
ii) Pour tout polynôme unitaire P ∈ A[T ] et toute factorisation P = Q1Q2

oùQ1 etQ2 sont deux polynômes unitaires et premiers entre eux de k[T ], il existe
un (unique) couple (P1, P2) de polynômes unitaires de A[T ] tels que P = P1P2

et Pi = Qi pour tout i.
iii) Pour tout polynôme unitaire P ∈ A[T ] et toute racine simple α de P

dans k, il existe un (unique) élément a ∈ A tel que a = α et P (a) = 0.

Lorsqu’elles sont satisfaites, on dit que A est hensélien.

(2.1.9) Soit A un anneau local d’idéal maximal m. Si A est complet pour la
topologie m-adique, il est hensélien (on prouve iii) par la méthode de Newton,
c’est le ≪lemme de Hensel≫ originel).

(2.1.10) Soit A un anneau local hensélien.

(2.1.10.1) Toute A-algèbre finie locale est hensélienne, comme on le voit à
l’aide de la propriété i).

(2.1.10.2) Soit B une A-algèbre finie étale. C’est un produit de A-algèbres
finies étales locales ; il résulte aisément de la forme explicite de ces dernières et
de iii) que HomA(B,A) → Homk(B ⊗A k, k) est bijective.

(2.1.10.3) Soit C une A-algèbre finie étale. Elle s’écrit comme un produit
∏
Ci

de A-algèbres finies, étales, locales et henséliennes ; pour tout i, l’idéal mCi de Ci
est son idéal maximal, puisque Ci/mCi est une k-algèbre locale finie étale, et
partant un corps.

En appliquant 2.1.10.2 à la Ci-algèbre finie étale B ⊗A Ci pour tout i, on
voit que HomA(B,C) → Homk(B ⊗A k, C ⊗A k) est bijective.
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Le foncteur B 7→ B ⊗A k, de la catégorie des A-algèbres finies étales vers
celle des k-algèbres finies étales, est ainsi pleinement fidèle. En vertu de 2.1.7.1,
c’est une équivalence de catégories.

Hensélisé d’un anneau local

(2.1.11) Soit A un anneau local, soit m son idéal maximal et soit k son corps
résiduel. On note X et x les spectres respectifs de A et k, et j l’immersion
fermée x →֒ X . On considère OX comme un faisceau sur le petit site étale Xét ;
on pose Ah = H0(xét, j

−1OX ).

(2.1.11.1) Soit F l’ensemble des (classes d’isomorphie de) couples (Y , π) où Y
est un X -schéma étale et de présentation finie, et où π : x → Y est un
morphisme tel que j soit la flèche composée

x
π // Y // X .

L’anneau Ah est alors la limite inductive des anneaux locaux OY ,π(x),
pour (Y , π) parcourant F ; c’est donc une A-algèbre locale.

Remarquons que les morphismes de transition du système inductif considéré
sont des morphismes locaux et plats entre anneaux locaux ; ils sont dès lors
fidèlement plats, et en particulier injectifs.

Soit (Y , π) ∈ F. Le schéma Y ×X x est un k-schéma étale de type
fini, c’est donc le spectre d’un produit fini d’extension finies séparables
de k. En particulier, OY ,π(x)/mOY ,π(x) est une extension finie séparable
de k. Cette extension se plonge par construction dans κ(x) = k ; il
vient OY ,π(x)/mOY ,π(x) = k. Il s’ensuit que l’idéal maximal de Ah est mAh

et que son corps résiduel est k.

L’anneau Ah est hensélien. En effet, soit P un polynôme unitaire de Ah[T ],
et soit α une racine simple de l’image P de P dans k[T ]. Le polynôme P provient
d’un polynôme (que nous notons encore P ) à coefficient dans OY ,π(x) pour un
certain (Y , π) ∈ F ; quitte à restreindre Y , on peut supposer qu’il est affine et
que P ∈ OY (Y )[T ]. Le schéma Z := Spec OY (Y )[T ] est fini et plat sur Y ;
la racine simple α de P définit un point z de Z situé au-dessus de π(x), et
de corps résiduel k. Le schéma Z est étale en z au-dessus de Y , et a fortiori
au-dessus de X ; comme z a pour corps résiduel k, l’immersion π se factorise
par une flèche x → Z d’image z.

Il existe donc un morphisme naturel de OY ,y-algèbres de OZ ,z vers Ah. Par
construction, ce morphisme envoie T sur une racine de P qui relève α, ce qui
permet de conclure.

On dit que Ah est le hensélisé de A.

(2.1.11.2) Nous allons maintenant donner une description un peu plus explicite
de Ah. Soit E l’ensemble des couples (P, α) où P est un polynôme unitaire à
coefficients dans A[T ] et α une racine simple de P dans k.

Soit (P, α) ∈ E. Soit Y l’ouvert de Spec A[T ]/P formé des points en
lesquels celui-ci est étale sur X . L’évaluation en α définit un morphisme
surjectif A[T ]/P → k, dont on notera n(α) le noyau ; c’est un idéal maximal
de A[T ]/P . Le point correspondant de Spec A[T ]/P est situé sur Y , et son
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corps résiduel est k ; c’est donc l’image d’un X -morphisme π : x → Y . Le
couple (Y , π) appartient à F, et la A-algèbre locale (A[T ]/P )n(α) est égale
à OY ,π(x).

Réciproquement, il résulte de la description locale des morphismes étales que
pour tout (Y , π) ∈ F, il existe (P, α) ∈ E tel que OY ,π(x) ≃ (A[T ]/P )n(α). On
en déduit aussitôt les assertions suivantes.

• La famille des anneaux (A[T ]/P )n(α) constitue, lorsque (P, α) parcourt E,
un système inductif filtrant de A-algèbres locales, de corps résiduel k et d’idéal
maximal engendré par m ; les morphismes de transition de ce système sont
fidèlement plats, et en particuliers injectifs.

• L’anneau Ah est la limite inductive du système précédent.

(2.1.11.3) Soit B un anneau local hensélien et soit A→ B un morphisme local.
Soit (P, α) ∈ E ; comme B est hensélien, le polynôme P possède dans B une
unique racine relevant α. On en déduit immédiatement, à l’aide de la description
de Ah donnée au 2.1.11.2 ci-dessus, qu’il existe un unique morphisme local de A-
algèbres de Ah dans B.

(2.1.12) Supposons que A est normal, et soit (P, α) ∈ E. En tant que localisé
d’une A-algèbre étale, l’anneau local (A[T ]/P )n(α) est normal, et en particulier
intègre. La fibre générique de Spec (A[T ]/P )n(α) → Spec A est intègre et de
dimension nulle ; elle est donc réduite au point générique de Spec (A[T ]/P )n(α).

Soit B une A-algèbre locale hensélienne et intègre telle que A → B
soit injective. Le noyau de (A[T ]/P )n(α) → B est alors un idéal premier
de (A[T ]/P )n(α) situé au-dessus de l’idéal (0) de A. Par ce qui précède, ce noyau
est nécessairement trivial ; autrement dit, la flèche canonique (A[T ]/P )n(α) → B
est injective.

Ceci valant pour tout (P, α) ∈ E, l’anneau Ah est normal, et s’injecte dans B.

2.2 Algèbre commutative graduée

Dans son article publié dans Israel Journal of Maths., Temkin a développé
une théorie de la réduction des germes d’espaces analytiques, extrêmement
efficace pour l’étude locale des espaces de Berkovich, et dont nous ferons
un usage abondant dans la suite. Elle repose sur le formalisme de l’algèbre
commutative graduée, et sur la réduction graduée des algèbres normées.

Par ailleurs, l’algèbre commutative graduée et la réduction graduée se
sont révélées particulièrement adaptées à l’étude des extensions de corps
valués. D’une part, elles permettent souvent une présentation unifiée de
raisonnements qui jusqu’alors nécessitaient de considérer séparément le corps
résiduel et le groupe des valeurs ; d’autre part, elles fournissent une description
particulièrement agréable des extensions modérément ramifiées, lesquelles jouent
un rôle absolument crucial dans notre mise au jour de la structure locale des
courbes analytiques : en quelque sorte, ces extensions sont à la réduction graduée
ce que les extensions non ramifiées sont à la réduction classique.

En conséquence, nous allons, dans cette section, présenter succinctement
le formalisme de l’algèbre commutative graduée, et les avatars gradués d’un
certain nombre de théorèmes d’algèbre commutative usuelle, la plupart du temps
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sans démonstrations – celles-ci étant en général des retranscriptions mutatis
mutandis des preuves classiques. Puis nous referons en détail, en utilisant
systématiquement la réduction graduée, toute la théorie des extensions
algébriques de corps valués : groupes de décomposition, d’inertie et de
ramification, hensélisation, extensions non ramifiées et modérément ramifiées.

Mentionnons que nous avons choisi une approche un peu inhabituelle de
l’algèbre graduée, qui diffère notamment de celle de Temkin. Celui-ci considère
un anneau gradué comme un anneau A muni d’une décomposition en somme
directe A =

⊕
Ar, où r parcourt un groupe abélien. Mais comme en pratique il

n’arrive jamais, pour le type de problème que nous aurons à considérer ici, que
l’on ait à additionner deux éléments (non nuls) appartenant à des sommandes
distincts, il nous a semblé plus simple de remplacer les sommes directes par des
réunions disjointes : cela ne change sur le fond strictement rien aux énoncés
ni à leurs preuves, et permet d’éviter les répétitions fastidieuses de l’adjectif
≪homogène≫, indispensables lorsqu’on s’en tient à la définition traditionnelle.

De ce fait, les objets qui nous tiendront lieu d’anneaux gradués ne sont pas
des anneaux (l’addition n’y est pas partout définie). Nous avons donc modifié
la terminologie.

Généralités

On fixe un groupe abélien divisible D, noté multiplicativement (son élément
neutre est en particulier noté 1) ; en pratique, D sera souvent égal à R×+.

(2.2.1) Un D-annélöıde (sous-entendu, commutatif et unitaire) est un
ensemble A muni d’une décomposition A =

∐
r∈D

Ar, que l’on appelle graduation,

et des données supplémentaires suivantes :

• pour tout r ∈ D, une loi interne + sur Ar faisant de ce dernier un groupe
abélien, d’élément neutre noté 0r ;

• une loi interne commutative et associative × sur A induisant pour
tout (r, s) ∈ D2 une application bilinéaire Ar ×As → Ars ;

• un élément 1 ∈ A1 tel que 1 · a = a pour tout a ∈ A.

(2.2.2) Soit A un D-annélöıde.

(2.2.2.1) Si a ∈ A, on appelle degré de a l’unique élément r de D tel que a
appartienne à Ar .

(2.2.2.2) Une convention. Il arrivera fréquemment, lorsque la valeur de r est
définie sans ambigüıté par le contexte, que l’on utilise le symbole 0 au lieu de 0r.
Par exemple, on se permettra le plus souvent d’écrire a = 0 au lieu de a = 0deg a.

On notera A6=0 l’ensemble des éléments non nuls de A, c’est-à-dire la réunion
disjointe des Ar \ {0r}. Le sous-ensemble deg(A6=0) de D est non vide si et
seulement si A est non nul, c’est-à-dire si et seulement si A 6= ∐{0}r ; cela
revient à demander que 1 6= 0.

(2.2.2.3) Un élément a de A est dit inversible s’il possède un inverse pour la
multiplication ; cet inverse est alors nécessairement unique, et sera en général
noté a−1. On désignera par A× l’ensemble des éléments inversibles de A ; il est
stable sous la loi × qui en fait un groupe abélien.
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(2.2.2.4) Si B est un D-annélöıde, un morphisme de D-annélöıdes de A vers B
est une application f de A vers B qui préserve le degré, qui est telle que
l’application induite Ar → Br soit un morphisme de groupes pour tout r,
qui commute au produit et qui envoie 1 sur 1. On note D-Annel la catégorie
des D-annélöıdes.

(2.2.2.5) Changement de groupes. Soit D′ un groupe divisible contenant D.
Si B est un D-annélöıde, on note B ⊙D D′ le D′-annélöıde B

∐
(
∐

r∈D′\D
{0r}) ;

si C est un D′-annélöıde, on note CD le D-annélöıde
∐
r∈D

Cr. Le couple

(B 7→ B ⊙D D′, C 7→ CD)

est un couple de foncteurs adjoints. Il induit une équivalence entre D-Annel et
la sous-catégorie pleine de D′-Annel constituée des objets C tels que deg(C 6=0)
soit contenu dans D.

(2.2.2.6) En pratique, les propriétés que nous allons considérer dans ce texte
seront invariantes par cette équivalence de catégories ; il pourra donc arriver
que l’on identifie subrepticement un D′-annélöıde dont toutes les composantes
de degré appartenant à D′ \D sont nulles au D-annélöıde correspondant.

(2.2.2.7) Si A est un D-annélöıde, le sommande A1 est un anneau ordinaire.
On définit par ce biais une équivalence entre la catégorie des anneaux et
celle des {1}-annélöıdes. La théorie des annélöıdes contient donc l’algèbre
commutative ordinaire comme cas particulier.

À partir de maintenant, nous dirons ≪annélöıde≫ au lieu de ≪ D-
annélöıde≫.

(2.2.3) Soit A un annélöıde. Une A-algèbre est un annélöıde B muni d’un
morphisme A→ B. Un idéal de A est une partie I de A stable par multiplication
par tous les éléments de A, et telle que I ∩ Ar soit pour tout r un sous-groupe
de Ar.

On définit de façon évidente le quotient de A par un idéal.

(2.2.4) Soit A un annélöıde. Si S est une partie multiplicative de A (i.e. S
contient 1 et est stable par multiplication), la catégorie des A-algèbres dans
lesquelles les éléments de S sont inversibles admet un objet initial, noté S−1A.
Pour tout r ∈ D, le sommande (S−1A)r est constitué de fractions a/s avec a ∈
A, s ∈ S, et deg a/ deg s = r. Si a/s et b/t sont deux telles fractions alors (a/s) =
(b/t) si et seulement si il existe σ ∈ S vérifiant l’égalité σ(at − bs) = 0. Si S =
{fn}n pour un certain f ∈ A on écrira Af au lieu de S−1A.

(2.2.5) Soit f : A→ B un morphisme d’annélöıdes. L’image de f est un sous-
annélöıde de B, en un sens évident. Son noyau I est l’ensemble des éléments a
de A tels que f(a) = 0. C’est un idéal de A, et f induit un isomorphisme
entre A/I et f(A).

(2.2.6) Un annélöıdeA est dit intègre s’il est non nul et si ab = 0 si et seulement
si a = 0 ou b = 0. Si A est un annélöıde intègre, deg(A6=0) est un sous-monöıde
unitaire de D.

(2.2.7) Un corpöıde est un annélöıde non nul dans lequel tout élément non nul
est inversible. Si K est un corpöıde, deg(K×) = deg(K 6=0) est un sous-groupe
de D.
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Un corpöıde est intègre ; si A est un annélöıde intègre et si S désigne
l’ensemble des éléments non nuls de A, le localisé K := S−1A est un corpöıde,
appelé corpöıde des fractions de A, dont les éléments sont de la forme a/b, où a
et b sont deux éléments de A, et où b est non nul. Tout plongement de A dans
un corpöıde se factorise d’une unique manière par K.

Tout morphisme d’un corpöıde dans un annélöıde non nul est injectif.

(2.2.8) Soit A un annélöıde. Un idéal I de A est dit premier (resp. maximal)
si A/I est intègre (resp. est un corpöıde). Si I est un idéal strict de A, il est
contenu dans un idéal maximal ; en particulier, tout annélöıde non nul possède
un idéal maximal (appliquer ce qui précède à l’idéal nul

∐{0r}).

(2.2.9) Un annélöıde est dit local s’il possède un et un seul idéal maximal.
Soit A un annélöıde et soit p un idéal premier de A ; posons S = A \ p. Le
localisé S−1A est un annélöıde local, qui sera le plus souvent noté Ap.

(2.2.10) Spectre d’un annélöıde. Soit A un annélöıde. On note Spec A
l’ensemble des idéaux premiers de A, muni de la topologie dite de Zariski, dont
les fermés sont exactement les V (I) =: {p, p ⊂ I} où I est un idéal de A. On
vérifie aussitôt qu’une base d’ouverts de Spec A est constituée des parties de
la forme D(f) := {p, f /∈ p} où f ∈ A. On a Spec A = ∅ si et seulement
si A = {0}.

(2.2.10.1) Comme en théorie de schémas classiques, on préfère penser à Spec A
comme à un espace topologique dont chaque point correspond à un idéal premier
de A. Soit x ∈ Spec A et soit p l’idéal premier correspondant. On note κ(x) le
corpöıde Frac Ap, qui est appelé le corpöıde résiduel de x ; et f 7→ f(x) le
morphisme naturel de A dans κ(x).

On peut dès lors écrire V (I) = {x ∈ Spec A, f(x) = 0 ∀ x ∈ I} pour tout
idéal I de A, et D(f) = {x ∈ Spec A, f(x) 6= 0} pour toute f ∈ A.

(2.2.10.2) Si B est un annélöıde et si ϕ:A → B est un morphisme, la
formule q 7→ ϕ−1(q) définit une application continue de Spec B vers Spec A ;
si y ∈ Spec B et si x désigne son image sur Spec A, on dispose d’un plongement
naturel κ(x) →֒ κ(y).

Pour tout idéal I de A la flèche naturelle Spec A/I → Spec A
identifie Spec A/I au fermé V (I) de Spec A, en préservant les corpöıdes
résiduels : pour tout f ∈ A la flèche naturelle Spec Af → Spec A
identifie Spec Af à l’ouvert D(f) de Spec A, en préservant les corpöıdes
résiduels.

(2.2.10.3) Soit f ∈ A.

Dire que f(x) 6= 0 pour tout x ∈ A signifie que f n’appartient à aucun
idéal premier de A ; cela revient à demander qu’elle n’appartienne à aucun idéal
strict de A, c’est-à-dire encore que (f) = A. Autrement dit, D(f) = Spec A si
et seulement si f ∈ A×.

Dire que f(x) = 0 pour tout x ∈ Spec A, c’est-à-dire que f appartient à tous
les idéaux premiers de A, revient à demander que Spec Af ≃ D(f) = ∅ et donc
que Af = {0} ; mais la description explicite de Af au moyen de fractions assure
que c’est le cas si et seulement si f est nilpotent.
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(2.2.10.4) SiA est intègre l’idéal nul deA est premier, et le point correspondant
de Spec A est dense ; en particulier, Spec A est un espace topologique
irréductible.

(2.2.11) Soit A un annélöıde et soit r = (ri) une famille d’éléments de D.
Posons T = (Ti). On note A[r−1T] l’annélöıde défini comme suit : pour
tout s appartenant à D, le sommande A[r−1T]s est constitué des sommes finies
(formelles)

∑
aIT

I avec aI ∈ Asr−I pour tout I ; les opérations sont définies
de façon évidentes. Lorsqu’on voudra évoquer le degré usuel d’un élément
de A[r−1T], on parlera de son degré monomial.

(2.2.11.1) Soit (bi) une famille d’éléments d’une A-algèbre B, chaque bi étant
de degré ri. Il existe un unique morphisme de A-algèbres de A[r−1T] vers B
qui envoie Ti sur bi pour tout i. Ce morphisme est noté P 7→ P (bi)i, et est
évidemment donné par la formule que cette notation suggère. Son image est la
plus petite sous-A-algèbre de B contenant les bi et sera notée A[bi]i ; on dit que
c’est la sous-algèbre de B engendrée par les bi.

(2.2.11.2) On dit qu’une A-algèbre B est de type fini s’il existe une famille
finie (bi) d’éléments de B telle que B = A[bi]i.

(2.2.12) Soit K un corpöıde. Une extension de K est une K-algèbre qui est
un corpöıde, c’est-à-dire encore un corpöıde L muni d’un plongement K →֒ L.

Si L est une extension de K et si (xi)i est une famille d’éléments de L, la
plus-petite sous-extension de L contenant les xi s’identifie au corps des fractions
de la K-algèbre K[xi]i, et sera noté K(xi)i.

(2.2.13) Soit K un corpöıde et soit r un polyrayon. La K-algèbre K[r−1T]
est intègre, et son corpöıde des fractions sera noté K(r−1T). On dira que r
est K-libre s’il constitue une famille libre de Q ⊗Z (D/ deg(K×)). Si r est K-
libre le corpöıde K(r−1T) est égal à K[r−1T, rT−1], c’est-à-dire au quotient
de K[r−1T, rS] par l’idéal (T · S− 1).

(2.2.14) Soit K un corpöıde et soit r ∈ D. L’annélöıde intègre K[T/r] est
euclidien : si P ∈ K[T/r] et si S est un élément non nul de K[T/r], il existe
un unique couple (Q,S) d’éléments de K[T/r] tel que P = SQ + R et tel que
le degré monomial de R soit strictement inférieur à celui de P . On en déduit
que l’annélöıde intègre K[T/r] est principal, c’est-à-dire que ses idéaux sont
monogènes. À ce titre, il satisfait la déclinaison dans notre cadre des propriétés
arithmétiques usuelles des anneaux principaux : existence d’un PGCD, lemme
de Gauß, existence et unicité de la décomposition d’un élément non nul en
produit d’irréductibles (qui s’étend au corpöıde K(T/r), à condition d’accepter
les exposants négatifs).

Si P ∈ K[T/r], une racine de P dans K est un élément x de Kr tel
que P (x) = 0. On vérifie à l’aide de la division euclidienne qu’un élément x
de Kr est une racine de P si et seulement si T − x divise P ; on en déduit que
si P est non nul et de degré monomial n, il a au plus n racines dans K, comptées
avec multiplicités – la multiplicité d’une racine x de P est le plus grand entier e
tel que (T − x)e divise P .

(2.2.15) Soit K un corpöıde.

(2.2.15.1) Soit r ∈ D. Le corpöıde K(T/r) est de type fini comme K-algèbre
si et seulement si r est K-libre.
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En effet, si r est K-libre le corpöıde K(T/r) est égal à K[T/r, rT−1] et il est
donc engendré par T et T−1 comme K-algèbre.

Supposons maintenant que r est d’ordre fini n dans D/ deg(K×), et soit λ ∈
K× tel que rn = deg λ. Nous allons montrer par l’absurde que K(T/r) n’est
pas de type fini. On suppose donc qu’il est de type fini. Il est alors engendré
par un nombre fini de fractions, et il existe donc une famille finie (P1, . . . , Pn)
d’éléments non nuls de K[T/r] tels que tout élément de K[T/r] puisse s’écrire
comme une fraction ayant un dénominateur de la forme

∏
Pni

i . Il s’ensuite, en
vertu de la théorie de la décomposition des éléments de K(T/r)× en produit
d’éléments irréductibles (avec exposants éventuellement négatifs), que K[T/r]
n’a qu’un nombre fini d’éléments irréductibles.

Soit P l’ensemble des polynômes irréductibles unitaires appartenant àK1[τ ].
On vérifie aussitôt que

{P (T n/λ)}P∈P

est une ensemble d’éléments irréductibles deux à deux non associés de K[T/r] ;
il est infini puisque P l’est, et l’on aboutit ainsi à une contradiction.

(2.2.15.2) Soit maintenant r = (r1, . . . , rn) une famille finie d’éléments de D.
Nous allons montrer que le corpöıde K(T/r) est de type fini comme K-algèbre
si et seulement si r est K-libre.

Si r est K-libre, la K-algèbre K(T/r) est de type fini : on le voit en
combinant 2.2.15.1 et une récurrence triviale sur n.

Supposons que r ne soit pas K-libre. Quitte à renuméroter les ri,
on peut supposer que rn n’est pas K(T1/r1, . . . , Tn−1/rn−1)-libre ; il
résulte alors de 2.2.15.1 que le corpöıde K(T/r) n’est pas de type fini
comme K(T1/r1, . . . , Tn−1/rn−1)-algèbre ; il n’est a fortiori pas de type fini
comme K-algèbre.

(2.2.16) Modules et espaces vectoriels. Soit A un annélöıde. On appelle
A-module un ensemble M muni d’une décomposition M =

∐
r∈D

Mr, d’une

structure de groupe abélien sur chacun des Mr, et d’une famille d’applications
bilinéaires Ar × Ms → Mrs telles que a(bm) = (ab)m et 1m = m pour
tout (a, b,m). On dispose d’une notion évidente d’application linéaire graduée
de degré donné r entre deux A-modules (une telle application multiplie le degré
par r), de sous-module, de somme directe de modules, de produit tensoriel de
modules, etc.

Si r ∈ D on note A(r) le A-module déduit de A par décalage de la graduation
de sorte que A(r)s = Ars pour tout s. Si M est un A-module et si (mi) est une
famille d’éléments de M de degrés respectifs ri, il existe une unique application
linéaire de degré 1 de

⊕
A(r−1i ) dans M qui envoie 1i sur mi pour tout i ;

on dit que la famille (mi) est libre (resp. génératrice, resp. une base) si cette
application est injective (resp. surjective, resp. bijective). Un A-module est dit
de type fini s’il admet une famille génératrice finie.

Si D′ est un groupe abélien divisible contenant D et si M est un A-module,
le A⊙D D′-module M ⊙D D′ est défini de façon évidente.
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Si K est un corpöıde, on parlera de K-espace vectoriel plutôt que de K-
module gradué. Si M est un K-espace vectoriel, il possède une base, et toutes
ses bases ont même cardinal ; ce dernier est appelé la dimension de M .

(2.2.17) Soit A un annélöıde, soit B une A-algèbre et soit M un B-module.
Une A-dérivation de B dans M est une application A-linéaire d : B → M de
degré 1 telle que da = 0 pour tout a ∈ A et

d(bb′) = b db′ + b′db

pour tout couple (b, b′) d’éléments de B. La catégorie des B-modules munis
d’une A-dérivation de source B admet un objet initial que l’on note ΩB/A ; c’est
le module des différentielles de B sur A.

(2.2.18) On dispose d’un avatar du lemme de Nakayama : si A est un annélöıde
local d’idéal maximal m et si le A-module m est de type fini, une famille finie
(mi) d’éléments de m engendre m si et seulement si les classes des mi engendrent
le k-espace vectoriel m/m2, où k = A/m. Le cardinal minimal d’une famille
génératrice de m est donc égal à la dimension de m/m2.

(2.2.19) Soit A un annélöıde et soit B une A-algèbre. Soit b ∈ B et soit r son
degré. La plus petite sous-A-algèbre de B contenant b est l’ensemble A[b] des
éléments de la forme P (b) où P ∈ A[T/r]. On dit que b est entier sur A s’il
existe un entier n et un élément P ∈ A[T/r]rn unitaire et de degré monomial
égal à n tel que P (b) = 0 ; si b n’est pas nilpotent, un tel P n’est pas un
monôme, ce qui force r à appartenir à deg(A6=0)Q (écrire l’égalité des degrés
de deux monômes distincts de P ). Si b est entier, la A-algèbre A[b] est finie,
c’est-à-dire finie comme A-module. Réciproquement, on voit aisément, via par
exemple grâce à un avatar gradué du théorème de Cayley-Hamilton, que si b vit
dans dans une sous-A-algèbre de B qui est finie, b est entier sur A. Lorsque A
est un corpöıde, on emploiera l’adjectif ≪algébrique≫ de préférence à ≪entier≫.
L’ensemble des éléments de B entiers sur A est une sous-A-algèbre de B que
l’on appelle la fermeture intégrale de A dans B.

(2.2.20) Soit f : A→ B un morphisme d’annélöıdes.

(2.2.20.1) Comme dans le cas classique, on démontre que si f est injective,
si A et B sont intègres et si la A-algèbreB est entière (i.e. constituée d’éléments
entiers), alors A est un corpöıde si et seulement si B est un corpöıde.

(2.2.20.2) Par des méthodes standard, on déduit de 2.2.20.1 le lemme de going-
up, dont voici l’énoncé. Supposons que la A-algèbre B est entière. Soit p un idéal
premier de A, et soit P l’ensemble des idéaux premiers q de l’annéloide B tels
que f−1(q) = p.

1) Si q ∈ P alors q est un idéal maximal de B si et seulement si p est un
idéal maximal de A.

2) Les éléments de P sont deux à deux non comparables pour l’inclusion.

3) Si p′ est un idéal premier de A contenant p et si q ∈ P, il existe un idéal
premier q′ de B contenant q tel que f−1(q′) = p′.
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Extensions de corpöıdes, degré de transcendance et théorie
de Galois

(2.2.21) Soit K un corpöıde et soit A une K-algèbre. Soit (xi) une famille
d’éléments de A. Pour tout i, on note ri le degré de xi. On dit que les xi sont
algébriquement indépendants sur K si P (xi) 6= 0 pour tout élément non nul P
de K[T/r] ; notons que la famille vide est algébriquement indépendante sur K
si et seulement si A est non nulle. Si x est un élément de F on dira qu’il est
transcendant sur K si la famille singleton {x} est algébriquement indépendante ;
l’élément x est transcendant si et seulement si il n’est pas algébrique. Il est
algébrique si et seulement si K[x] est de dimension finie sur K.

(2.2.22) Soit K →֒ F une extension de corpöıdes.

(2.2.22.1) Un élément x de F est algébrique sur K si et seulement siK[x] est un
corpöıde. L’ensemble des éléments de F algébriques sur K est un sous-corpöıde
de F . On dit que F est une extension algébrique de K si tous les éléments de F
sont algébriques sur K ; notons que si c’est le cas, deg(F×)/ deg(K×) est de
torsion.

Si F est une extension algébrique de K, on notera Gal(F/K) le groupe
des K-automorphismes de F .

(2.2.22.2) Soit x un élément de F algébrique sur K, et soit r son degré.
On appelle polynôme minimal de x sur K l’unique générateur unitaire de
l’annulateur de x dans k[T/r]. Il est irréductible ; son degré monomial est
simplement appelé le degré de x sur K, et il cöıncide avec la dimension du K-
espace vectoriel K[x].

(2.2.22.3) Une base de transcendance de F sur K est une famille maximale
d’éléments de F -algébriquement indépendants sur K.

Si (xi)i∈I est une famille d’éléments de F telle que F soit algébrique
sur K(xi)i et si J est un sous-ensemble de I tel que les xi pour i parcourant J
soient algébriquement indépendants sur K, il existe par le lemme de Zorn un
sous-ensemble J ’ de I contenant J , tel que les xi pour i parcourant J ′ soient
algébriquement indépendants sur K, et qui est maximal pour cette propriété.
On vérifie que (xi)i∈J′ est une base de transcendance de L sur K.

Il existe donc des bases de transcendance de L sur K : il suffit d’appliquer
ce qui précède à n’importe quelle famille (xi)i∈I énumérant tous les éléments
de F et au sous-ensemble J = ∅ de I.

On démontre que toutes les bases de transcendance de F sur K ont le même
cardinal, appelé le degré de transcendance de F sur K.

(2.2.23) Soit K un corpöıde. Les assertions suivantes sont équivalentes.

• Le corpöıde K n’admet aucune extension algébrique stricte.
• Pour tout r ∈ D, tout polynôme non nul appartenant à K[T/r] est scindé

dans K.
• Pour tout r ∈ D, tout polynôme appartenant à K[T/r] et de degré

monomial strictement positif a une racine dans K.

Lorsqu’elles sont satisfaites, on dit que K est algébriquement clos.
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(2.2.24) Le Nullstellensatz gradué. Soit K un corpöıde et soit F une
extension de K. Les assertions suivantes sont équivalentes :

i) il existe une famille finie et K-libre r d’éléments de D telle que F soit
isomorphe (comme extension de K) à une extension finie de K(r−1T) ;

ii) la K-algèbre F est de type fini.

En effet, si i) est vraie alors comme K(r−1T) est une K-algèbre de type fini
(2.2.15.2), la K-algèbre F est de type fini et ii) est vraie.

Supposons ii) vraie et choisissons une famille génératrice finie (t1, . . . , tn) de
la K-algèbre F . Quitte à renuméroter les ti, on peut supposer qu’il existe m
tel que les ti pour i 6 m soient algébriquement indépendants sur K, et tel que
pour tout j 6 m, l’élément tj soit algébrique sur K(ti)16i6m. Pour tout i 6 m,
posons ri = deg ti. Le corpöıde F est alors fini sur K(ti)i6m ≃ K(r−1T) ; il
suffit pour conclure de démontrer que r est K-libre, c’est-à-dire encore en vertu
de 2.2.15.2 que la K-algèbre K(ti)i6m ≃ K(r−1T) est de type fini.

Pour tout j > m, l’élément tj de F est algébrique sur K(ti)i6m, et est
donc entier sur un localisé (K[ti]i6m)fj de K[ti]i6m pour un certain fj non
nul de K[ti]i6m. Si l’on note f le produit des fj chacun des tj est entier
sur (K[ti]i6m)f , et F est donc entière sur (K[ti]i6m)f . Comme F est un
corpöıde, (K[ti]i6m)f est un corpöıde (2.2.20.1). Puisque

K[ti]i6m ⊂ (K[ti]i6m)f ⊂ K(ti)i6m,

il vient
(K[ti]i6m)f = K(ti)i6m

et ce dernier est donc une K-algèbre de type fini, ce qui achève la démonstration.

(2.2.25) Soit A une K-algèbre de type fini. Notons (Spec A)⋄ le sous-ensemble
de Spec A constitué des points x tels que κ(x) soit une extension finie deK(r−1t)
pour une certaine famille finie K-libre r d’éléments de D. Soit E un sous-
ensemble de Spec A qui est une combinaison booléenne finie d’ouverts et fermés
de Spec A ; il est alors non vide si et seulement si son intersection avec (Spec A)⋄
est non vide.

En effet, supposons que E soit non vide ; nous allons montrer que E
rencontre (Spec A)⋄. L’ensemble E est réunion finie de parties de la forme
U ∩ F , où U et F sont respectivement ouverts et fermés dans Spec A ; l’une de
ces parties est donc non vide, ce qui permet de supposer que E lui-même est de
la forme U ∩ F avec U et F comme ci-dessus.

On peut écrire F = V (I) pour un certain idéal I de A, et F s’identifie dès
lors au spectre de la K-algèbre de type fini A/I, avec préservation des corpöıdes
résiduels. En remplaçant A par A/I, on se ramène au cas où F = Spec A et où E
est ouvert. Il est dès lors réunion de parties de la forme D(f) avec f ∈ A ; l’une
de ces parties est donc non vide, ce qui permet de supposer que E lui-même est
de la forme D(f) avec f ∈ A. Il s’identifie dès lors au spectre de la K-algèbre
de type fini Af , avec préservation des corpöıdes résiduels. On peut maintenant,
quitte à remplacer A par Af , se ramener au cas où E = Spec A.

Puisque E est non vide, A est non nul et possède donc un idéal maximal. Si x
désigne le point correspondant de Spec A alors le corpoide κ(x) est un quotient
de A, et donc une K-algèbre de type fini. Le Nullstellensatz établi au 2.2.23
ci-dessus assure alors que x ∈ (Spec A)⋄.
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(2.2.26) On fixe un sous-groupe divisible ∆ de D. Dans la pratique, ce qui suit
sera le plus souvent appliqué lorsque ∆ = {1}.

(2.2.27) Soit K →֒ L une extension de corpöıdes. On note E∆(L/K) le
groupe deg(L×)/ deg(K×) · (∆ ∩ deg(L×)). Remarquons que E{1}(L/K) est
simplement le groupe deg(L×)/ deg(K×).

(2.2.27.1) Soit a un sous-ensemble de L× tel que deg(a) constitue un système
de représentants de la flèche quotient (degL×) → E∆(L/K), et soit b une base
de L∆ sur K∆. Nous allons montrer que a · b est une base de L sur K, ce qui
impliquera que

[L : K] = cardE∆(L/K) · [L∆ : K∆],

et en particulier que

[L : K] = (deg(L×) : deg(K×)) · [L1 : K1].

La famille a · b est libre. Soit r ∈ D, et soient (λa,b)a∈a,b∈b une famille
d’éléments de K presque tous nuls tels que deg(λa,b) = r(deg a)−1(deg b)−1

pour tout (a, b). Supposons que
∑
λa,bab = 0. Comme les degrés des éléments

de a sont deux à deux distincts modulo deg(K×) · (∆ ∩ deg(L×)), on déduit
de la famille d’égalités deg(λa,b) = r(deg a)−1(deg b)−1 qu’il existe a0 ∈ a tel
que λa,b soit nul dès que a 6= a0. Pour tout b, posons µb = λa0,ba0. C’est un
élément de K de degré (deg b)−1, et l’on a

∑
µbb = 0 ; comme b est libre sur le

corps KD, il vient µb = 0 pour tout b, et donc λa0,b = 0 pour tout b. Finalement,
on a bien λa,b = 0 pour tout (a, b), ce qu’il fallait démontrer.

La famille a · b est génératrice. Soit x ∈ L×. Il existe a ∈ a tel que deg x
soit égal à deg a modulo deg(K×) · (∆ ∩ deg(L×)). On peut en conséquence
écrire x = λay avec y ∈ L∆ et λ ∈ K×. Comme b est une base de L∆ sur K∆,
on peut écrire y =

∑
µbb où les µb appartiennent à K∆. Il vient x =

∑
b λµbab,

ce qui termine la preuve.

(2.2.27.2) Soit S un système de représentants de D/∆. Supposons
que deg(L×) = deg(K×) · (∆ ∩ deg(L×)) et soit F une sous-extension de L.
On a alors deg(F×) = deg(K×) · (∆∩deg(F×)). Il s’ensuit, en vertu de 2.2.27.1
(ou par un calcul explicite direct) que F =

∐
r∈S F∆ ·Kr. Les flèches

F 7→ F∆,Λ 7→
∐

r∈S
Λ ·Kr

établissent ainsi une bijection entre l’ensemble des sous-extensions de L et celui
des sous-extensions de L∆.

(2.2.27.3) On ne suppose plus que deg(L×) = deg(K×) · (∆∩deg(L×)). Soit u
une base de transcendance de L∆ sur K∆, et soit v une partie de L× tels
que deg(v) soit une base de Q⊗ZE∆(L/K). Nous allons montrer que u∪v est
une base de transcendance de L sur K, ce qui impliquera que

deg tr.(L/K) = deg tr.(L∆/K∆) + dimQ Q⊗Z E∆(L/K),

et en particulier que

deg tr.(L/K) = deg tr.(L1/K1) + dimQ Q⊗Z (deg(L×)/ deg(K×)).



122 Algèbre commutative

La famille u ∪ v est algébriquement indépendante.
Soit P ∈ K[|u|−1T, |v|−1S] tel que P (u,v) = 0. Nous allons montrer que P
est nul.

Les monômes qui constituent P ont tous même degré r ; comme deg(v) est
une Q-base de deg(L×) modulo deg(K×) · (∆ ∩ deg(L×)), il existe un monôme
unitaire Q ∈ K[deg(v)−1S] et un élément R de K[|u|−1T] tels que P = QR.
Comme Q est un monôme unitaire, on a Q(v) 6= 0 ; par conséquent, R(u) = 0.
On peut écrire R = αR♯, où α est un élément non nul de K et où R♯ est somme
de monômes dont tous les coefficients appartiennent à K∆. On a R♯(u) = 0 ;
comme u est une base de transcendance de L∆ sur K∆, il vient R♯ = 0 et
finalement P = 0, ce qu’il fallait démontrer.

Le corpöıde L est algébrique sur K(u ∪ v). Soit λ ∈ L×. Comme deg(v)
est une base de Q ⊗Z E∆(L/K), il existe un entier n > 0, un multi-indice J à
coordonnées dans Z, un élément α ∈ K× et un élément β ∈ L×∆ tels que l’on
ait λn = αβ ·vJ . Comme β ∈ L∆, il est algébrique sur K∆(u) ; par conséquent, λ
est algébrique sur K(u ∪ v), ce qui achève la démonstration

(2.2.27.4) Soit w une partie de L∆ l’engendrant (comme corppöıde) sur K∆,
et soit g une partie de L× telle que deg(g) engendre E∆(L/K). Le sous-
ensemble w ∪ g de L engendre alors ce dernier sur K.

En effet, soit λ ∈ L×. Comme deg(g) engendre E∆(L/K), il existe un multi-
indice J à coordonnées dans Z, un élément α de K× et un élément β de L×∆.
tels que λ = αβ ·gJ . Comme β ∈ L∆, il appartient à K∆(w) ; par conséquent, λ
appartient K(w ∪ g), ce qui achève la démonstration.

Notons le cas particulier où ∆ = {1} : si w est une partie de L1

l’engendrant (comme corps) sur K1, et si g une partie de L× telle que deg(g)
engendre deg(L×) modulo deg(K×), alors w ∪ g engendre L sur K.

(2.2.27.5) Supposons que L soit une extension algébrique de K, et soit p
l’exposant caractéristique de K. On a alors équivalence entre les assertions
suivantes :

i) L est séparable sur K ;
ii) L∆ est séparable sur K∆, et E∆(L/K) est sans p-torsion.

En effet, supposons que i) soit vraie ; le polynôme minimal sur K de tout
élément de L est alors séparable. C’est en particulier vrai pour les éléments
dont le degré appartient à ∆, et L∆ est dès lors séparable sur K∆. Par ailleurs,
soit x ∈ L∗ tel que deg(xp) appartienne à deg(K×) · (∆ ∩ deg(L×)). Il existe
alors ℓ ∈ L∆ et ω ∈ K tel que xp = ℓω.

On en déduit que x est purement inséparable sur le sous-corpöıdeL∆·K de L.
Le corpöıde L est par hypothèse séparable sur K, il l’est a fortiori sur L∆ ·K.
En conséquence, x ∈ L∆ · K ; ceci implique que le degré de x appartient
à deg(K×) · (∆ ∩ deg(L×)), et achève de prouver ii).

Supposons réciproquement que ii) soit vraie. Le sous-corpöıde L∆ ·K de L
est alors séparable sur K. Soit x ∈ L×. Il existe un entier m premier à p tel
que δ(x)m ∈ deg(K×) · (∆ ∩ deg(L×)). Il existe donc ℓ ∈ L∆ et ω ∈ K tel
que xm = ℓω ; en conséquence, x est séparable sur L∆ · K. Le corpöıde L est
donc séparable sur Lδ ·K, lequel est lui-même séparable sur K ; dès lors, L est
séparable sur K, ce qui termine la preuve de i).
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(2.2.28) Soit K un corpöıde. Les assertions suivantes sont équivalentes :

i) le corps K1 est algébriquement clos et deg(K×) est divisible :
ii) le corpöıde K est algébriquement clos.

En effet, supposons i) vraie, et soit L une extension finie de K.
D’après 2.2.27.1, le corps L1 est une extension finie de K1, et est donc égal
à K1 puisque celui-ci est algébriquement clos ; et le groupe deg(L×)/ deg(K×)
est fini, et donc trivial puisque deg K× est divisible. En utilisant à nouveau loc.
cit., il vient [L : K] = 1 ; ainsi, L = K, d’où ii).

Supposons que ii) soit vraie. Soit P ∈ K1[T ] un polynôme unitaire non
constant. On peut le voir comme un élément de K[T ] ; l’hypothèse ii) assure
qu’il a une racine dans K, laquelle appartient à K1 par définition (le degré de T
a été choisi égal à 1) ; en conséquence, K1 est algébriquement clos.

Soit x ∈ K×, soit r son degré et soit n > 0. Comme K est algébriquement
clos, le polynôme T n−x ∈ K[T/r1/n] a une racine y dans K. Par construction,
y ∈ K× et deg y = deg x/n. En conséquence, deg(K×) est divisible.

(2.2.29) Soit K un corpöıde, soit (Ti) une famille d’indéterminées et soit (ri)
une famille d’éléments de D.

(2.2.29.1) Le corpöıde K est algébriquement clos dans K(r−1T). Par un
argument fondé sur le lemme de Zorn (ou une récurrence transfinie), il suffit
de traiter le cas où (Ti) est une famille singleton {T }, et (ri) une famille
singleton {r}. Soit f ∈ K(r−1T ) un élément algébrique sur K ; il s’agit de
montrer que f ∈ K. Si f = 0 c’est évident, on peut donc supposer f non nul ;
soit s son degré. Il existe un polynôme unitaire P ∈ K[X/s] tel que P (f) = 0 ;
écrivons P =

∑
aiT

i. Comme f 6= 0 et comme P est irréductible, a0 6= 0. On
note δ le degré monomial de P en la variable T ; il est nécessairement au moins
égal à 1.

L’élément f est de la forme Q0/Q1 où les Qi appartiennent à K[T/s] et
où Q1 6= 0 ; on peut supposer que les Qi sont premiers entre eux. On a P (f) = 0 ;
il vient

Qn0 + an−1Q
n−1
0 Q1 + . . .+ a0Q

n
1 = 0.

On en déduit que Q0 divise a0Q
n
1 , et donc que Q0 divise a0 par le lemme de

Gauß ; autrement dit, Q0 est constant. De même Q1 divise Qn0 , donc divise 1 et
est lui aussi constant, ce qui prouve que f ∈ K.

(2.2.29.2) Supposons que la famille (Ti) est finie. Le groupe quo-
tient deg(K(r−1T )×)/ deg(K×) est alors de type fini, et l’extension de
corps K∆ →֒ K(r−1T )∆ est de type fini, et est transcendante pure.

Pour le voir, on se ramène, en raisonnant par récurrence, au cas où (Ti)
est une famille singleton {T }, et (ri) une famille singleton {r}. Il découle
immédiatement de la définition de K(r−1T ) que deg(K(r−1T )×) est égal
à deg(K×) · rZ, d’où la première assertion.

En ce qui concerne la seconde assertion, on distingue deux cas.

Le cas où r n’appartient pas au groupe divisible deg(K×)Q ·∆. Le degré d’un
monôme de K[T/r] de la forme aT i avec a et i non nuls ne peut alors appartenir
à ∆ ; il s’ensuit que K(T/r)∆ = K∆.



124 Algèbre commutative

Le cas où r ∈ deg(K×)Q · ∆. Soit m l’ordre de r modulo deg(K×) · ∆, et
soit λ un élément de K de degré rm modulo ∆. Posons S = Tm/λ ; c’est un
élément de K(T/r)∆. Soit f un élément non nul de K(T/r)∆. Il s’écrit P/Q,
où P et Q sont deux éléments de K[T/r], avec Q 6= 0. Soit p le degré de P
et soit s celui de Q. Écrivons p = p′ri et s = s′rj , où p′ et s′ appartiennent
à deg(K×) et i et j à Z. Soient a et b deux éléments de K× de degrés respectifs p′

et s′. On peut alors écrire P = aT iP0 et Q = bT jQ0 avec P0 et Q0 de degré 1.
Ainsi, f = (a/b)T i−jP0/Q0.

Le degré de f est égal à ri−j deg(a/b), et il appartient à ∆ par définition
de f . Par ailleurs, m est l’ordre de r modulo deg(K×) · ∆. Il s’ensuit :

• que P0 s’écrit
∑
aiT

mi, avec ai de degré r−im pour tout i, ou
encore

∑
αi(T

m/λ)i avec αi de degré 1 pour tout i ;
• de même, que Q0 s’écrit

∑
βi(T

m/λ)i avec βi de degré 1 pour tout i ;
• que i− j s’écrit mℓ pour un certain ℓ, et que (a/b)T i−j = λℓ(a/b)(Tm/λ)ℓ.

Comme le degré de f et celui de Tm/λ appartiennent à ∆, il en va
de même du degré de λℓ(a/b) ; en conséquence, f ∈ K∆(Tm/λ) et l’on a
finalement K(T/r)∆ = K∆(Tm/λ).

(2.2.29.3) Soit L une extension de type fini de K, et soit (t1, . . . , tn) une base
de transcendance de L sur K. Posons F = K(t1, . . . , tn) ; le corpöıde L est alors
fini sur F .

En vertu du 2.2.29.2 ci-dessus, F∆ est de type fini sur K∆, et deg(F×) est
de type fini modulo deg(K×). Il résulte par ailleurs de 2.2.27.1 que L∆ est fini
sur F∆, et que deg(L×) est fini modulo deg(F×). Par conséquent, L∆ est de
type fini sur K∆, et deg(L×)/ deg(K×) est de type fini.

Réciproquement, supposons que L∆ est de type fini sur K∆, et
que deg(L×)/ deg(K×) est de type fini, ou même seulement que E∆(L/K) est
de type fini. Il résulte alors de 2.2.27.4 que L est de type fini sur K.

(2.2.29.4) On suppose maintenant que K est algébriquement clos, c’est-à-
dire que K1 est algébriquement clos et que deg(K×) est divisible (2.2.28), et
l’on désigne toujours par L est une extension de type fini de K. Les assertions
suivantes sont alors équivalentes :

i) il existe une famille finie et k-libre r d’éléments de D telle que L soit une
extension finie de K(r−1T) ;

ii) L1 = K1 ;
iii) dimQ Q⊗Z deg(L)/ deg(K×) = deg.tr(L/k) ;
iv) il existe une famille finie et k-libre s d’éléments de D telle que L soit

isomorphe à K(s−1T).

Il en effet clair que i)⇒ii), et ii) ⇐⇒ iii) en vertu de 2.2.27.3 et du fait
que K1 est algébriquement clos.

Supposons maintenant que les propriétés équivalentes iii) et ii) soient
satisfaites. Le quotient deg(L×)/ deg(K×) est un groupe abélien de type fini
d’après 2.2.29.3, et est sans torsion puisque deg(K×) est divisible. Il est donc
libre de rang fini. Choisissons un n-uplet (s1, . . . , sn) de deg(L×)n qui soit une
base de deg(L×) modulo deg(K×) ; pour tout i, soit ti ∈ L× tel que deg ti = si.
Par construction, s est K-libre, et le sous-corps F := K(ti) de L s’identifie
à K(s−1T).
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Il vient F1 = K1 = L1, et deg(F×) = deg(K×) · sZ1 · . . . · sZn = deg(L×). On
déduit alors de 2.2.27.1 que [L : F ] = 1, et donc que

L = F ≃ K(s−1T),

d’où iv). L’implication iv)⇒i) est triviale.

(2.2.30) Soit K un corpöıde algébriquement clos et soient A et B deux K-
algèbres réduites (resp. intègres). Nous allons montrer que A ⊗K B est réduit
(resp. intègre).

(2.2.30.1) Preuve dans un cas particulier. On suppose que B est de la
forme K(r−1T) pour une certaine famille finie et K-libre r = (r1, . . . , rn)
d’éléments de D. Le produit tensoriel (A ⊗K B)r s’identifie pour tout r ∈ D à
l’ensemble des polynômes de la forme

∑
I∈Zn aIT

I tels que deg(aI)r
I = r pour

tout I. Un calcul immédiat montre alors que A⊗K B est intègre (resp. réduit).

(2.2.30.2) Preuve dans le cas général. Un raisonnement standard fondé sur le
passage à la limite inductive permet de se ramener au cas où les K-algèbres A
et B sont de type fini.

Rappelons que (Spec B)⋄ désigne l’ensemble des points x ∈ Spec B tels
que κ(x) soit une extension finie de K(r−1T) pour une certaine famille finie
et K-libre r d’éléments de D ; mais comme K est algébriquement clos, il revient
au même, en vertu de 2.2.29.4, de demander que κ(x) soit isomorphe à K(r−1T)
pour une certaine famille finie et K-libre r d’éléments de D. Fixons une base (ai)
de A comme K-espace vectoriel.

Supposons A et B réduits. Soit f un élément nilpotent de A ⊗K B ;
écrivons f =

∑
ai ⊗ bi avec les bi ∈ B. Pour tout x ∈ (Spec B)⋄, l’élément∑

ai⊗ bi(x) de A⊗K κ(x) est nilpotent ; comme A⊗K κ(x) est réduit d’après le
cas particulier traité au 2.2.30.1, on a

∑
ai ⊗ bi(x) = 0, et donc bi(x) = 0 pour

tout i puisque les ai ⊗ 1 forment une base du κ(x)-espace vectoriel A⊗K κ(x).
On a ainsi montré que bi(x) = 0 pour tout i et tout x ∈ (Spec B)⋄. Il s’ensuit

d’après 2.2.25 que V (bi) = Spec B pour tout i, c’est-à-dire que chacun des bi
est nilpotent. Comme B est réduit les bi sont tous nuls, f = 0 et A ⊗K B est
réduit.

Supposons A et B intègres. Ils sont alors en particulier non nuls, et A⊗K B
est donc non nul. Soient maintenant f et g deux éléments de A ⊗K B tels
que fg = 0. Écrivons f =

∑
ai⊗bi et g =

∑
ai⊗ci où les bi les ci appartiennent

à B. Posons F = V (bi)i ⊂ Spec B, et G = V (ci)i.
Soit x ∈ (Spec B)⋄. On a (

∑
ai ⊗ bi(x))(

∑
ai ⊗ ci(x)) = 0 dans A⊗K κ(x) ;

comme A ⊗K κ(x) est intègre d’après le cas particulier traité au 2.2.30.1, on
a
∑
ai ⊗ bi(x) = 0 ou

∑
ai ⊗ ci(x) = 0 ; puisque les ai ⊗ 1 forment une base

du κ(x)-espace vectoriel A ⊗K κ(x), il s’ensuit que l’une au moins des deux
familles (bi(x))i et (ci(x))i est nulle. Autrement dit, x ∈ F ∪G.

Il en résulte que le fermé F ∪ G de Spec B contient (Spec B)⋄ ; il est de
ce fait égal à Spec B en vertu de 2.2.25. Puisque B est intègre, Spec B est
irréductible, et il est donc égal à F ou G. S’il est égal à F on a V (bi) = Spec B
pour tout i, et chacun des bi est dès lors nilpotent et partant nul (puisque B est
intègre) ; il vient f = 0. De même, on a g = 0 si Spec B = G, ce qui achève la
démonstration.
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(2.2.31) Soit K un corpöıde, soit r ∈ D et soit P un élément irréductible de
K[T/r]. Un corpöıde de rupture de P est une extension F de K (i.e. une K-
algèbre qui est un corpöıde) engendrée par une racine de P . Si P est un élément
non nul de K[T/r], un corpöıde de décomposition de P est une extension de K
dans laquelle P est scindé, et qui est engendrée par les racines de P .

Si P est un élément irréductible de K[T/r], il admet un corpöıde de rupture,
à savoir K[T/r]/(P ) ; on en déduit que si P est un élément non nul de K[T/r], il
admet un corps de décomposition. Combiné avec un raisonnement fondé sur le
lemme de Zorn, ceci entrâıne l’existence d’une clôture algébrique de K, c’est-à-
dire d’une extension algébrique L de K telle que pour tout r ∈ D, tout élément
non nul P de L[T/r] soit scindé dans L.

(2.2.32) SoitK un corpöıde, soit A uneK-algèbre et soit L une extension de K.
L’ensembleE des applicationsK-linéaires de A dans L est unK-espace vectoriel,
gradué par le degré des applications. Si ϕ1, . . . , ϕn sont des morphismes deux à
deux distincts de A dans L, ils forment une famille libre dans E : c’est l’avatar
gradué du lemme d’indépendance des caractères. On en déduit, en appliquant
ce lemme sur le corpöıde L à la famille des application ψi : L⊗KA→ L induites
par les ϕi, que si A est de dimension finie d sur k, il existe au plus d morphismes
de A dans L.

(2.2.32.1) En particulier, si F est une extension finie de K, l’ensemble des K-
plongements de F dans L est fini, de cardinal majoré par [F : K].

(2.2.32.2) Supposons de plus que F soit un corpöıde de décomposition d’un
élément P non nul deK[T/r] pour un certain r. Dans ce cas, si P est scindé (resp.
scindé à racines simples) dans L il y a au moins un (resp. exactement [F : K])
plongement(s) de F dans L. Cela peut se démontrer par récurrence sur [F : K],
le point clef étant que si Q est un élément irréductible de K[T/r] alors T 7→ ϕ(T )
établit une bijection entre HomK(K[T/γ]/Q,L) et l’ensemble des racines de Q
dans L.

(2.2.32.3) Il s’ensuit que deux corpöıdes de décomposition d’un même élément
non nul P de K[T/r] sont isomorphes ; on en déduit, à l’aide du lemme de Zorn,
que deux clôtures algébriques de K sont isomorphes.

(2.2.33) Algèbres étales. Soit K un corpöıde et soit K une clôture algébrique
de K.

(2.2.33.1) Si r ∈ D, un élément non nul P de ∈ K[T/r] est dit séparable s’il est
premier à son polynôme dérivé P ′ (qui est de degré s/r si P est de degré s) ; il
revient au même de demander que les racines de P dans K soient toutes simples,
ou encore que K[T/r]/P soit réduit. Si P est irréductible, il est séparable si et
seulement si P ′ 6= 0 ; en général, P est séparable si et seulement si il n’a que des
facteurs irréductibles simples et eux-mêmes séparable.

Soit L une extension algébrique de K et soit x ∈ L. On dit que x est séparable
sur K si son polynôme minimal est séparable.

On dit que L est séparable sur K si tous ses éléments sont séparables sur K.

(2.2.33.2) Si A est une K-algèbre finie, elle est isomorphe à un produit fini de
K-algèbres locales artiniennes (i.e. dont l’idéal maximal est constitué d’éléments
nilpotents). Si A est locale, si m désigne son idéal maximal et si A/m = K alors
ΩA/K s’identifie au dual de m/m2.



Algèbre commutative 127

(2.2.33.3) On en déduit à l’aide du lemme de Nakayama gradué que pour une
K-algèbre finie locale (resp. finie quelconque) A les assertions suivantes sont
équivalentes :

1) A est réduite ;
2) A est égale à K (resp. est le produit d’un nombre fini de copies de K) ;
3) ΩA/K = 0.

(2.2.33.4) Si A est une K-algèbre finie, on dit que A est étale si ΩA/K = 0.

Par ce qui précède, il revient au même de demander que K⊗KA soit réduite,
ou encore que K ⊗K A soit un produit fini de copies de K.

Indiquons quelques propriétés qui résultent immédiatement de la définition.
Si A est une K-algèbre étale, elle est réduite (puisqu’elle se plonge dans

K ⊗K A) et est donc un produit de corps.
Si A et B sont deux K-algèbres finies, A × B est étale si et seulement si A

et B sont étales.
Si A est une K-algèbre étale et si B est une sous-algèbre de A alors B est

étale : cela résulte du fait que K ⊗K A est alors une sous-algèbre de K ⊗K B,
et est en particulier réduite.

(2.2.33.5) Il résulte de ce qui précède qu’une K-algèbre finie est étale si et
seulement si elle s’écrit comme un produit d’extensions finies de K qui sont
étales. Pour comprendre ce que sont les Kalgèbres étales, il suffit donc de
comprendre à quelle condition une extension finie L de K est étale. Soit donc L
une extension finie de K.

Supposons que L soit étale, soit x un élément de L dont on note r le degré et
soit P son polynôme minimal. En tant que sous-algèbre de L, la K-algèbre
graduée K[x] ≃ K[T/r]/P est étale, c’est-à-dire qu’elle reste réduite après
extension des scalaires à K ; par conséquent, P est séparable. On en conclut
que L est séparable.

Réciproquement, soit L une extension finie de K engendrée comme K-
algèbre par une famille finie (x1, . . . , xn) d’éléments séparables sur K. Pour
tout i, notons Pi le polynôme minimal de xi. Comme xi est séparable, P ′i
est premier à Pi et P ′i (xi) est donc non nul ; l’égalité Pi(xi) = 0 entrâıne
que P ′i (xi)dxi = 0 et donc que dxi = 0 ; ceci valant pour tout i, on a ΩL/K = 0,
et L est étale.

Ainsi, une K-algèbre finie est étale si et seulement si elle s’écrit comme un
produit fini d’extensions séparables de K. Et pour qu’une extension finie L de K
soit séparable, il suffit qu’elle soit engendrée par une famille finie d’éléments
séparables.

(2.2.33.6) Énonçons maintenant quelques conséquences de ce qui précède.

Si L est une extension finie séparable de K et si F est une extension finie
séparable de L alors F est une extension finie séparable de K.

Si L est une extension quelconque de K, l’ensemble des éléments de L
séparables sur K est une extension algébrique de K appelée fermeture séparable
de K dans L ; celle-ci ne possède aucune extension séparable stricte dans L.

Si L est une extension algébrique de K, la fermeture séparable de K dans L
est réduite à K si et seulement si L est une extension radicielle de K, c’est-à-dire
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si et seulement si le polynôme minimal de tout élément de L est de la forme
T p

n − a où a ∈ K et où p est l’exposant caractéristique de K.

La fermeture séparable Ks de K dans K est une extension séparable
de K n’admettant aucune extension finie séparable stricte. Une telle extension
est appelée une clôture séparable de K ; deux clôtures séparables de K sont
isomorphes.

(2.2.34) Soit L une extension de K et soit G un groupe fini d’automorphismes
de L ; supposons que LG = K. Soit x ∈ L et soit r son degré. Soit P
l’élément

∏
y∈G.x

(T − y) de L[T/r] ; il est de degré rcard(G.x). Le polynôme P

est invariant sous G et appartient donc à K[T/r] ; il est scindé à racines simples
dans L et annule x ; par conséquent, x est séparable sur K, et G.x engendre une
sous-extension de L finie et séparable sur K qui est stable sous G.

Ainsi, L est réunion de ses sous-extensions finies et séparables sur K stables
sous G. Soit F l’une d’elle et soit n sa dimension sur K. Le groupe G agit sur
K ⊗K F ≃ K

n
; il découle de l’égalité LG = K que l’ensemble des éléments

de K ⊗K F ≃ K
n

invariants sous G est la diagonale K · (1, . . . , 1).
Par ailleurs, le groupe des automorphismes de la K-algèbre K

n
s’identifie à

Sn, agissant par permutation des facteurs : cela résulte (par exemple) du fait
que les éléments de la forme (0, . . . , 0, 1, 0, . . . , 0) de K

n
sont ses idempotents

non nuls minimaux, et sont donc permutés par tout automorphisme. Comme
la sous-algèbre de K

n
formée des éléments invariants sous G est égale à la

diagonale, G agit transitivement sur {1, . . . , n}, ce qui oblige n à être inférieur
ou égal au cardinal de G ; ainsi, [F : K] 6 card(G).

Par conséquent, L est une extension finie séparable de K, et l’on a la
majoration [L : K] 6 card(G). Comme par ailleurs G se plonge dans le groupe
des K-automorphismes de L, lequel a un cardinal borné par [L : K], on en déduit
que [L : K] = card(G) et que G est égal au groupe des K-automorphismes de L.

(2.2.35) Les ingrédients sont désormais réunis pour disposer d’une théorie de
Galois graduée, qui se déduit formellement de tout ce qui précède. Nous allons
en donner une formulation classique, et une plus catégorique, fidèle au point de
vue de Grothendieck.

(2.2.35.1) La formulation classique pour les extensions finies. Soit K
un corpöıde et soit L une extension de K. Les assertions suivantes sont
équivalentes :

i) il existe un groupe fini G d’automorphismes de L tel que K = LG ;
ii) l’extension graduée L/K est finie, séparable, et normale (ce qui signifie

que si x est un élément de L, son polynôme minimal P est scindé dans L) ;
iii) il existe r ∈ D et un élément non nul et séparable P de K[T/r] tel que L

soit un corpöıde de décomposition de P sur K.

De plus si i) est vraie alors G = Gal(L/K) et [L : K] = card(G), et si ii) ou
iii) est vraie alors K = LGal(L/K).

Lorsqu’une extension L de K satisfait ces conditions équivalentes, on dit
qu’elle est finie galoisienne. Si L est une extension finie galoisienne de K, on
dispose sur L de la correspondance de Galois : les applications H 7→ LH et
F 7→ Gal(L/F ) établissent une bijection décroissante entre l’ensemble des sous-
groupes de Gal(L/K) et celui des sous-extensions de L/K.
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Si H est un sous-groupe de Gal(L/k) et si F est la sous-extension qui lui
correspond, F est une extension galoisienne de K si et seulement si H est
un sous-groupe distingué de Gal(L/K), ce qui revient à demander que F soit
stable sous Gal(L/K) ; si c’est le cas, la restriction des automorphismes induit
un isomorphisme Gal(L/K)/H ≃ Gal(F/K).

(2.2.35.2) La formulation classique, pour les extensions quelconques. Soit L
une extension algébrique de K et soit G le groupe Gal(L/K). Soit x ∈ L. Son
orbite sous G est constituée d’éléments annulés par le polynôme minimal de x,
et elle est donc finie ; il s’ensuit que L est réunion de ses sous-extensions finies
stables sous G, puis que G est isomorphe à la limite projective des Gal(F/K)
où F parcourt l’ensemble des sous-extensions finies de K. C’est donc un groupe
profini.

On dit que L est galoisienne si elle est séparable et normale. On suppose à
partir de maintenant que c’est le cas. Soient x1, . . . , xr des éléments de L, soit P
l’ensemble (et non la famille) des polynômes minimaux des xi et soit P le produit
des éléments de P. Il résulte de notre hypothèse sur L que P est scindé à racines
simples dans L ; la sous-extension de L engendrée par les racines de P est par
construction finie galoisienne, et stable sous l’action de G.

Les faits suivants se démontrent par passage à la limite à partir du cas
des extensions finies galoisiennes. Les applications H 7→ LH et F 7→ Gal(L/F )
établissent une bijection décroissante entre l’ensemble des sous-groupes fermés
de Gal(L/K) et celui des sous-extensions de L/K.

Si H est un sous-groupe fermé de Gal(L/k) et si F est la sous-extension qui
lui correspond, F est une extension galoisienne de K si et seulement si H est
un sous-groupe distingué de Gal(L/K), ce qui revient à demander que F soit
stable sous Gal(L/K) ; si c’est le cas, la restriction des automorphismes induit
un isomorphisme Gal(L/K)/H ≃ Gal(F/K).

(2.2.35.3) La formulation catégorique de la théorie de Galois. Soit G le
groupe Gal(Ks/K) ; notons qu’il cöıncide avec Gal (K/K) (cela provient du
fait qu’une extension radicielle n’a pas d’automorphismes non triviaux).

Le foncteur A 7→ HomK(A,Ks) établit une équivalence entre la catégorie des
K-algèbres étales et celle des G-ensembles discrets finis (un G-ensemble discret
est un ensemble muni d’une action continue de G pour laquelle les stabilisateurs
sont ouverts).

(2.2.36) Remarque. Ainsi, la théorie de Galois classique survit à peu près mot
pour mot dans le contexte gradué. Mentionnons toutefois un théorème qui n’est
plus vrai : celui de l’élément primitif ; nous allons en effet construire un contre-
exemple à celui-ci.

Soit F un corps, et soit K le corpöıde tel que K1 = F et Kr = {0r} pour
tout r 6= 1. Soit (r, s) une famille libre du Q-espace vectoriel D, et soit L le
corpöıde K[T/r, rT−1, S/s, sS−1]. Soit n un entier strictement supérieur à 1 et
inversible dans F , et soit L′ la L-algèbre L[U/r1/n, V/s1/n]/(Un − T, V n − S).

On vérifie aisément que L′ est une extension graduée finie et séparable
de degré n2 de L. Soit x ∈ L′ ; il est de la forme aUmV m

′

où a ∈ L ; par
conséquent, xn ∈ L et x ne peut engendrer L′ qui est de degré n2 sur L.

(2.2.37) Lemme. Soit K un corpöıde et soit L une extension normale de K.
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i) Le corps L1 est alors une extension normale de K1, qui est galoisienne
si L est galoisienne.

ii) La restriction Gal(L/K) → Gal(L1/K1) est surjective.
iii) Si g ∈ Gal(L/K) agit trivialement sur L1 alors pour tout x ∈ L×,

l’élément g(x)/x de L×1 ne dépend que de deg x, et l’on construit par ce biais un
isomorphisme

Ker(Gal(L/K) → Gal(L1/K1)) ≃ Hom(deg(L×)/ deg(K×), L×1 ).

Démonstration. Supposons L est normale (resp. normale et séparable sur K),
et soit x ∈ L1. Le polynôme minimal de x appartient par définition à K1[T ].
En vertu de notre hypothèse sur L, il est scindé (resp. scindé à racines simples)
dans L. Comme ses racines appartiennent nécessairement à L1, il est scindé
(resp. scindé à racines simples) dans L1, et L1 est une extension normale (resp.
normale et séparable) de K1, ce qui achève de prouver i).

Le sous-corpöıde L1K de L est égal à
∐
r∈D L1Kr. Il en résulte que tout K-

automorphisme de L stabilise L1K, et que toutK1-automorphisme de L1 s’étend
d’une unique manière en un K-automorphisme de L1K.

Autrement dit, L1K est une sous-extension galoisienne de L, et Gal(L1K/K)
s’identifie via la restriction à Gal(L1/K1). L’assertion ii) découle dès lors de la
surjectivité de Gal(L/K) → Gal(L1K/K).

Nous allons maintenant prouver iii). Pour tout d ∈ deg(L×)/ deg(K×),
posons

Λd =
∐

r∈deg(L×),r=d mod deg(K×)

Lr.

Pour tout d ∈ deg(L×)/ deg(K×), le groupe (L1K)× agit sur Λd, et
l’ensemble des éléments non nuls de Λd est un torseur sous (L1K)×. Remarquons
par ailleurs que L× ⊂∐Λd.

Soit ψ un morphisme de groupes de deg(L×)/ deg(K×) dans L×1 . Il existe un
unique automorphisme gψ de L qui agit pour tout d sur Λd par multiplication
par ψ(d) ; l’action de gψ sur Λ1 étant triviale, l’automorphisme gψ appartient
à Gal(L/L1K).

La flèche ψ 7→ gψ est visiblement un morphisme de groupes injectif
de Hom(deg(L×)/ deg(K×), L×1 ) vers Gal(L/L1K). Il suffit pour conclure de
montrer que ce morphisme est surjectif.

Soit ϕ ∈ Gal(L/L1K) et soit d ∈ deg(L×)/ deg(K×). Si x et y sont
deux éléments non nuls de Λd, leur quotient appartient à L1K et l’on a
donc ϕ(x)/ϕ(y) = x/y ; ceci implique l’existence d’un élément ψ(d) de (L1K)×

tel que ϕ(x) = ψ(d)x pour tout x ∈ Λd ; cette égalité appliquée à n’importe
quel élément non nul x de Λd force le degré de ψ(d) à être égal à 1,
et l’on a donc ψ(d) ∈ L×1 . Comme ϕ commute à la multiplication, on a
nécessairement ψ ∈ Hom(deg(L×)/ deg(K×), L×1 ) ; par construction, ϕ = gψ. �

(2.2.38) On conserve les hypothèses et notations du lemme 2.2.37 ci-dessus.

(2.2.38.1) Le noyau de la surjection Gal(L/K) → Gal(L1/K1) étant abélien,
l’action extérieure de Gal(L1/K1) sur celui-ci est une vraie action ; il résulte
alors de sa construction que l’isomorphisme de iii) est Gal(L1/K1)-équivariant.
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(2.2.38.2) Comme L est une extension algébrique de K, le groupe
deg(L×)/ deg(K×) est de torsion. Il s’ensuit que

Hom(deg(L×)/ deg(K×), L×1 ) = Hom(deg(L×)/ deg(K×), µ(L1)),

où µ désigne le foncteur des racines de l’unité.

(2.2.38.3) Soit p l’exposant caractéristique de K. Désignons par E le groupe
quotient deg(L×)/ deg(K×). Pour tout entier n > 0, on note np′ le plus grand
diviseur premier à p de n ; si A est un groupe abélien de torsion, on note Ap′ sa
partie de torsion première à p.

Supposons que L est une extension finie de K. On pose c = card(Gal(L/K))
et c1 = card(Gal(L1/K1)), et l’on note d le cardinal du groupe Hom(E, µ(L1)).
Le groupe multiplicatif de L1 étant sans p-torsion, l’entier d est premier à p,
et Hom(E, µ(L1)) = Hom(Ep′ , µ(L1)). Comme l’extension L est une extension
normale de K, on a [L : K]p′ = cp′ ; et puisque L1 est une extension normale
de K1 en vertu du lemme 2.2.37, il vient aussi c1,p′ = [L1 : K1]p′ . On déduit par
ailleurs du même lemme et de 2.2.38.2 que c = c1d, puis que cp′ = c1,p′d. On a
également [L : K] = [L1 : K1] · cardE (2.2.27.1). En conséquence,

[L : K]p′ = [L1 : K1]p′ · cardEp′ = c1,p′ · cardEp′ .

Comme on a d’autre part [L : K]p′ = cp′ = c1,p′d, il vient d = cardEp′ .
Autrement dit, on obtient tous les caractères de Ep′ par plongement dans L×1 .

Cela signifie que si a désigne l’exposant de Ep′ , le polynôme T a − 1 est
scindé dans L1. Tout plongement de µ(L1) dans Q/Z induit un isomorphisme
entre Hom(E, µ(L1)) = Hom(Ep′ , µ(L1)) et le dual E∨p′ de Ep′ (qui est lui-même
isomorphe, non canoniquement sauf cas triviaux, à Ep′).

(2.2.38.4) On ne suppose plus que L est finie sur K. Par passage à la limite,
on déduit les faits suivant du 2.2.38.3 ci-dessus :

• si a divise l’exposant généralisé de Ep′ , le polynôme T a − 1 est scindé
dans L1 ;

• tout plongement de µ(L1) dans Q/Z induit un isomorphisme
entre Hom(E, µ(L1)) et le dual de Pontrjagin E∨p′ de Ep′ .

Valuations

(2.2.39) Soit K un corpöıde, et soient A et B deux sous-annélöıdes locaux
de K. On dit que B domine A si A ⊂ B et si l’idéal maximal de A est contenu
dans celui de B.

Soit A un sous-annélöıde K. Nous allons montrer qu’il est maximal pour la
relation de domination si et seulement si il possède la propriété suivante : pour
tout élément non nul x de K, on a x ∈ A ou x−1 ∈ A (notons qu’elle entrâıne
que K est le corpöıde des fractions de A).

(2.2.39.1) Supposons que pour tout élément non nul x de K, on a x ∈ A
ou x−1 ∈ A, et soit B un sous-annélöıde local de K dominant A. Soit x ∈ B.
Supposons que x /∈ A. On a alors par hypothèse x−1 ∈ A.

Comme x /∈ A, l’élément x−1 de A est non inversible. Il appartient donc à
l’idéal maximal de A, et partant à celui de B ; mais cela contredit l’appartenance
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de x = (x−1)−1 à B. Ainsi, x ∈ A. Il s’ensuit que B ⊂ A, et donc que B = A.
En conséquence, A est maximal pour la relation de domination.

(2.2.39.2) Supposons que A est maximal pour la relation de domination.
Soit x ∈ K, soit r son degré, et soit m l’idéal maximal de A. Nous allons
montrer que x ∈ A, ou que x 6= 0 et x−1 ∈ A.

Supposons que A[x]/mA[x] est non nul. Il possède alors un idéal maximal,
dont l’image réciproque dans A[x] est un idéal premier n de ce dernier,
contenant m. Le localisé A[x]n est un sous-annélöıde local de K dominant A ;
par maximalité, il est égal à A et l’on a donc x ∈ A.

Supposons que A[x]/mA[x] = 0. On a en particulier 1 ∈ mA[x] , ce qui veut
dire que l’on peut écrire 1 = a0 +

∑
i>1

aix
i où les ai appartiennent à m, et où

chaque ai est de degré r−i. Comme a0 ∈ m, l’élément 1−a0 de A est inversible ;
en faisant passer a0 à gauche puis en multipliant par (1−a0)−1 les deux membres
de l’égalité, on se ramène au cas où a0 = 0.

Comme 1 =
∑
i>1

aix
i on a x 6= 0. Si N est le plus grand exposant de x

apparaissant dans le membre de droite, on voit en divisant l’égalité par xN

que 1/x est entier sur A. Le going-up assure alors que A[1/x] possède un idéal
maximal n dont l’intersection avec A est égale à m. Le localisé A[1/x]n est un
sous-annélöıde local de K dominant A, c’est donc A lui-même et il s’ensuit
que (1/x) ∈ A.

(2.2.40) Soit K un corpöıde. Soit G un groupe abélien totalement ordonné,
noté multiplicativement. On désigne par G0 le monöıde ordonné obtenu en
adjoignant formellement à G un plus petit élément absorbant 0. Une valuation
sur K à valeurs dans G0 est une application |.| de K vers G0, où 0 est un

• |1| = 1, |0r| = 0 pour tout r, et |ab| = |a| · |b| pour tout (a, b) (ce qui
implique que |a| 6= 0 dès que a 6= 0) ;

• pour tout r ∈ D et tout couple (a, b) d’éléments de Kr on a l’inégalité
ultramétrique |a+ b| 6 max(|a|, |b|).

Deux valuations |.| : K → G0 et |.|′ : K → G′0 sont dites équivalentes
s’il existe une valuation |.|′′ : K → G′′0 et deux morphismes strictement
croissants G′′ →֒ G et G′′ →֒ G′ tels que le diagramme

G0

K

|.|
88qqqqqqqqqqqqq

|.|′
&&▼▼

▼▼
▼▼

▼▼
▼▼

▼▼
▼

|.|′′ // G′′0

OO

��
G′0

commute.

(2.2.40.1) Soit |.| une valuation sur K. L’ensemble des éléments x de K tels
que |x| 6 1 est un sous-annélöıde O|.| de K, qui est appelé l’annélöıde de |.|.
L’annélöıde O|.| est un annélöıde local ; son idéal maximal est l’ensemble des
éléments x de K tels que |x| < 1.
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Il résulte immédiatement de la définition d’une valuation que si x est un
élément non nul de K alors x ∈ O|.| ou x−1 ∈ O|.|.

Réciproquement, soit A un sous-annélöıde local de K tel que l’on ait x ∈ A
ou x−1 ∈ A pour tout x ∈ K×. Le groupe quotient G := K×/A× possède alors
un ordre dont les éléments 6 1 sont exactement les classes d’éléments non nuls
de A, et la flèche K → G0 obtenue en prolongeant la flèche quotient K× → G
est une valuation d’annélöıde A.

Il est immédiat que ces constructions établissent une bijection entre
l’ensemble des classes d’équivalence de valuations sur K et celui des sous-
annélöıdes locaux A de K tels que x ∈ A ou x−1 ∈ A pour tout x ∈ k×,
c’est-à-dire encore celui des sous-annélöıdes locaux de K maximaux pour la
relation de domination (cf. 2.2.39 et sq.).

(2.2.40.2) La valuation triviale sur K est celle dont l’annélöıde est K tout
entier ; elle envoie tout élément non nul sur 1.

(2.2.40.3) Soit K →֒ F une extension de corpöıdes et soit |.| une valuation
sur K. Il résulte du lemme de Zorn que tout sous-annélöıde local de F est dominé
par un sous-annélöıde local maximal pour la relation de domination, donc par
l’annélöıde d’une valuation. C’est en particulier le cas de l’annélöıde de |.| ; en
conséquence, la valuation |.| admet un prolongement à F .

(2.2.40.4) Soit K un corpöıde valué et soit G un groupe ordonné
contenant |K×|. Soit d = (di)i∈I une famille d’éléments de D, et soit r = (ri)i∈I
une famille d’éléments de G (indexée par le même ensemble que d). La formule

∑
aIT

I 7→ max |aI | · rI

définit une valuation (dite de Gauß) sur K(d−1T) ; on la notera ηK,d,r, ou
parfois simplement ηK,r ou même ηr si le contexte est suffisamment clair.

(2.2.40.5) Soit K →֒ F une extension de corpöıdes et soit |.| une valuation
sur F . Soit t un élément de F× algébrique sur K, et soit P =

∑
aiT

i son
polynôme minimal. L’égalité

∑
ait

i = 0 entrâıne l’existence de deux entiers i
et j distincts tels que |aiti| = |ajtj | ; il s’ensuit qu’il existe un entier n > 0,
majoré par le degré de t sur K, tel que |t|n ∈ |K×|. Il s’ensuit aussi que si la
restriction de |.| à K est triviale, alors |.| est elle-même triviale.

(2.2.40.6) Soit K →֒ F une extension de corpöıdes et soit |.| une valuation
sur K. Soit G un groupe ordonné contenant |K×|, soit (ti) une famille d’éléments
de F algébriquement indépendants sur K et soit (ri) une famille d’éléments
de G. Il existe alors une valuation sur F à valeurs dans GQ

0 , prolongeant |.| et
envoyant ti sur ri pour tout i.

En effet, quitte à agrandir les familles (ti) et (ri), on peut supposer
que (ti) est une famille algébriquement indépendante maximale de F sur K,
et donc que F est algébrique sur son sous-corpöıde K(ti)i. On choisit alors un
prolongement quelconque à F de la valuation de Gauß ηr sur K(ti)i∈I ; il résulte
du 2.2.40.5 ci-dessus que ledit prolongement est à valeurs dans GQ

0 .

En particulier, |.| admet un prolongement à F à valeurs dans |K|Q : il suffit
d’appliquer ce qui précède en prenant pour (ti) et (ri) les familles vides.
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(2.2.41) Soit F un corpöıde. On note PF l’espace de Riemann-Zariski de F ,
c’est-à-dire l’ensemble des classes d’équivalence de valuations de K. Pour toute
partie X de PF et tout sous-ensemble A de F , on note X{A} (resp. X{{A}})
le sous-ensemble de X formé des valuations |.| dont l’annélöıde (resp. l’idéal
maximal) contient A ou, si l’on préfère, telles que |a| 6 1 (resp. |a| < 1)
pour tout a ∈ E. On munit PK de la topologie engendrée par les parties de
la forme PK{A} où A est fini.

Soient A et B deux sous-ensembles de F ; posons X = PF {A}{{B}}, et
munissons-le de la topologie induite. Il est quasi-compact : cela résulte du fait
qu’il est fermé dans PF {A}, et que ce dernier est quasi-compact. On qualifiera
d’affine tout ouvert de X de la forme X{C} où C est un sous-ensemble fini
de K ; remarquons que X est lui-même affine (prendre C = ∅).

Soit K un sous-corpöıde de F et soit |.| une valuation de K. Soit A (resp. m)
l’annélöıde de |.| (resp. l’idéal maximal de |.|). Le sous-ensemble PF {A}{{m}}
de PK est alors l’ensemble des valuations qui prolongent |.|. On le notera le plus
souvent PF/(K,|.|), ou simplement PF/K s’il n’y a pas d’ambigüıté sur la valuation
de K ; lorsque celle-ci n’est pas précisée, K sera implicitement considéré comme
muni de la valuation triviale.

(2.2.42) Valuations classiques. Soit K un corps. On peut le voir comme
un {1}-corpöıde, et dès lors définir une valuation sur K au sens de la section
précédente. Il n’y a pas de conflit de terminologie : une telle valuation est
précisément une valuation (de Krull) usuelle sur K. Les espaces PK et PK/(K0,|.|)
(où K0 est un sous-corps de K muni d’une valuation de Krull |.|) sont eux-
mêmes les espaces de Riemann-Zariski usuels ; si K est une extension de type fini
de K0, l’espace topologique PK/(K0,|.|) s’identifie à la limite projective des fibres
spéciales de tous les modèles intègres, propres et plats du corps K sur Spec O|.|.

Réduction à la Temkin

On désigne toujours par D un groupe abélien divisible ; on fixe par ailleurs un
groupe abélien divisible ordonné G. Dans ce qui suit, et sauf mention expresse du
contraire, les annélöıdes seront des D-annélöıdes, et les valuations des valuations
à valeurs dans G0.

(2.2.43) Soit A un annélöıde. Une semi-norme ||.|| sur A est une application
de A dans G0 qui satisfait les axiomes suivants :

• ||0|| = 0 et ||ab|| 6 ||a|| · ||b|| pour tout (a, b) ∈ A2 ;
• ||a+ b|| 6 max(||a||, ||b||) pour tout r ∈ D et tout (a, b) ∈ A2

r .

(2.2.43.1) Exemples. Si K est un corpöıde, toute valuation sur K est une
semi-norme, et même une norme (i.e son noyau est trivial). Plus généralement,
donnons-nous une famille finie (Ki) de corpöıdes, chacun des Ki étant muni
d’une valuation. L’application (x1, . . . , xn) 7→ max |xi| est alors une semi-norme
sur

∏
Ki.

(2.2.44) Soit A un annélöıde muni d’une semi-norme ||.||. Pour tout (r, g)
appartenant à D × G, on note Ar,6g (resp. Ar,<g) le sous-groupe additif
de Ar formé des éléments a tels que ||a|| 6 g (resp. ||a|| < g). Nous

désignerons par Ã la réduction de A au sens de Temkin, c’est-à-dire le (D×G)-
annélöıde

∐
(r,g)∈D×G

Ar,6g/Ar,<g. Si a ∈ A et si g est un élément de G tel
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que ||a|| 6 g, on notera ãg l’image de a dans Ãdeg a,g ; si g = ||a||, on écrira
simplement ã.

La formation de Ã est fonctorielle en A pour les morphismes contractants
d’annélöıdes semi-normés ; notons qu’un morphisme isométrique d’annélöıdes
semi-normés induit une injection entre les annélöıdes résiduels correspondants.

(2.2.45) Soit K un corpöıde muni d’une valuation |.|, soit O|.| l’annélöıde
correspondant, et soit m|.| son idéal maximal.

(2.2.45.1) Le (D × G)-annélöıde K̃ est alors un corpöıde, appelé corpöıde

résiduel de K ; le corpöıde quotient O|.|/m|.| s’identifie à K̃D×{1}. Le

groupe deg(K̃×) est égal à (deg, |.|)(K×).

(2.2.45.2) Soit A une K-algèbre munie d’une semi-norme ||.|| compatible avec
la valuation de K. Soit (ai) une famille d’éléments de A telle que ||ai|| 6= 0 pour
tout i. Les propositions suivantes sont équivalentes :

i) on a ||∑λiai|| = max |λi| · ||ai|| pour toute famille (λi) d’éléments de K
presque tous nuls et tels que les λiai aient tous même degré (dans la suite, nous
dirons simplement qu’une telle famille (λi) est adaptée à (ai)).

ii) (ãi) est une famille libre du K̃-espace vectoriel Ã.

Pour le voir, posons gi = ||ai|| pour tout i. La propriété i) est fausse si et
seulement si il existe h ∈ G, et une famille (λi) de scalaires adaptée à (ai) telle
que |λi| 6 hg−1i pour tout i, telle que |λi| = hg−1i pour au moins un i, et telle
que ||∑λiai|| < h. Mais cela revient à demander qu’il existe une famille (µi)

d’éléments de K̃ adaptée à (ãi) telle que l’un au moins des µi soit non nul, et

telle que l’élément
∑
µiãi de Ã soit nul (prendre µi = λ̃ihg−1

i
). Autrement dit,

cela revient à nier que (ãi) soit libre sur K̃. Ainsi, i) est fausse si et seulement
si ii) est fausse, ce qu’il fallait démontrer.

(2.2.45.3) Soit (xi) une base de Ã sur K̃. Chaque xi est alors non nul, donc
de la forme ãi pour un certain ai de norme non nulle dans A. Comme (ai)
satisfait ii) par construction, elle satisfait i) et est dès lors libre. Il s’ensuit

que dimK̃ Ã 6 dimK A.

(2.2.45.4) Soit (ti) une famille d’éléments de A. Pour tout i, on pose ri = ||ti||
et l’on suppose que ri 6= 0. Les assertions suivantes sont alors équivalentes :

a) on a
∥∥∑λIt

I
∥∥ = max |λI | · rI pour toute famille (λI) adaptée à (t)I ;

b) la famille (t̃) est algébriquement indépendante sur K̃.

En effet, supposons que a) soit vérifiée. On en déduit pour commencer
que ||tI || = rI pour tout I, et donc que ||∑λIt

I || = max |λI | · ||tI || pour
toute famille (λI) adaptée à tI . Il découle alors de 2.2.45.2 que (t̃I) est une

famille libre sur K̃ ; autrement dit, b) est vérifiée.

Réciproquement, supposons que b) soit vérifiée. On en déduit pour
commencer que t̃I est non nul pour tout I, c’est-à-dire que ||tI || = rI pour
tout I.

Comme b) est vérifiée, (t̃I) est libre sur K̃ ; on déduit alors de 2.2.45.2 et
de ce qui précède que ||∑λIt

I || = max |λI | · ||tI || = max |λI | · rI pour toute
famille (λI) adaptée à (tI), d’où a).
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(2.2.45.5) Remarquons que la propriété a) peut se reformuler en demandant
que les ti soient algébriquement indépendants sur K et que ||.|||K[t] soit égale à
(la restriction de) la valuation de Gauß ηK,deg(t),r.

Supposons que a), et partant b), soient satisfaites. Soit f =
∑
λIt

I un
élément non nul de K[t]. Soit J l’ensemble des indices I tels que ||f || = |λI |rI .
Posons g =

∑
I∈J λIt

I . On a alors en vertu de a) l’inégalité ||f − g|| < ||f || ;
en conséquence, f̃ = g̃ =

∑
I∈J λ̃I t̃I . Ainsi, K̃[t] est égal à K̃ [̃t]. Comme t̃ est

une famille algébriquement indépendante sur K̃, la K̃-algèbre K̃ [̃t] s’identifie à

l’algèbre de polynômes K̃[(deg(t), r)−1T].

(2.2.45.6) Supposons maintenant donnés deux éléments r et s de G avec r 6 s,
et un élément t inversible de A tel que ‖∑ ait

i|| = max{|ai|ri, |ai|si}i pour
toute famille (ai)i∈Z adaptée à (ti). On a alors ||t|i|| = si et ||t−i|| = r−i pour
tout i > 0, et ‖∑ ait

i|| = max |ai| · ||ti|| pour toute famille (ai) adaptée à (ti).

Posons τ = t̃ et σ = t̃−1 ; on a par ce qui précède t̃i = τ i et t̃−i = σi pour
tout i > 0.

On déduit alors de 2.2.45.2 que la famille b formée des σi pour i < 0, de {1}
et des τ i pour i > 0 est libre sur K̃. De plus, soit f =

∑
ait

i un élément non
nul de K[t, t−1], et soit J l’ensemble des indices i tels que ||f || = |ai| · ||ti||.
Posons g =

∑
i∈J ait

i. On a alors en vertu de a) l’inégalité ||f − g|| < ||f || ; en
conséquence,

f̃ = g̃ =
∑

i∈J ,i<0

ãiσ
−i +

∑

i∈J ,i>0

ãiτ
i.

Ainsi, b est une base de K̃[t, t−1] sur K̃.

Le produit τσ est égal par définition à t̃t−11,s/r = 1̃1,s/r ; il est donc égal à 1
si r = s, et à 01,s/r sinon. Si l’on pose g = (s−1, deg t−1) et h = (r, deg t) on

dispose donc d’un morphisme naturel de K̃[g−1S, h−1T ]/(TS−ε) vers K̃[t, t−1]
envoyant T sur τ et S sur σ, où ε est égal à 1 si r = s et à 01,r/s sinon. Comme b

est une base de K̃[t, t−1], ce morphisme est un isomorphisme.

(2.2.46) Soit K →֒ L une extension de corpöıdes valués. Lorsqu’on parlera de

sous-extension de L̃, c’est toujours à sa structure naturelle d’extension de K̃
que l’expression fera référence.

(2.2.46.1) Si L est une extension finie de K alors L̃ est une extension finie
de K en vertu de 2.2.45.3. Il s’ensuit, par un argument de passage à la limite
inductive, que si L est algébrique sur K, alors L̃ est algébrique sur K̃.

(2.2.46.2) Posons δ = (deg, |.|) : L× → D ×G. Le groupe quotient

deg(L̃×)/
[
(deg(K̃×) · ((D × {1}) ∩ deg(L̃×))

]

est égal à

δ(L×)/
[
δ(K×) ·

(
(D × {1}) ∩ δ(L×)

)]
.

Le sous-groupe δ(K×) · ((D × {1}) ∩ δ(L×)) de D × G est l’ensemble des
éléments de la forme (deg z, |z|) avec z ∈ L× et tels que |z| ∈ |K×| ; en
conséquence, le groupe quotient considéré ci-dessus s’identifie à |L×|/|K×|.
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(2.2.46.3) Soit a un sous-ensemble de L× tel que |a| constitue un système

de représentants de |L×|/|k×| et soit b une base de L̃D×{1} sur K̃D×{1}. Il

résulte de 2.2.27.1 et de 2.2.46.2 que ã · {b} est une base de L̃ sur K̃ ; on a

donc [L̃ : K̃] = [L̃D×{1} : K̃D×{1}] · (|L×| : |k×|).
Compte-tenu de 2.2.45.3, il vient

[L : K] > [L̃ : K̃] = [L̃D×{1} : K̃D×{1}] · (|L×| : |k×|).

(2.2.46.4) Soient d le degré de transcendance de L̃D×{1} sur K̃D×{1}, et
ρ la dimension du Q-espace vectoriel Q ⊗Z (|L×|/|k×|). Soit u une base de

transcendance de L̃D×{1} sur K̃D×{1}, et soit v une partie de L× tels que |v| soit
une base de Q⊗Z(|L×|/|k×|). Il résulte de 2.2.27.3 et de 2.2.46.2 que u∪ṽ est une

base de transcendance de L̃ sur K̃. En conséquence, le degré de transcendance
de L̃ sur K̃ est égal à d+ ρ.

(2.2.46.5) Soit (ti) une famille d’éléments de L×. Il résulte de 2.2.45.4 que les
assertions suivantes sont équivalentes :

a) les ti sont algébriquement indépendants sur K, et |.||K(t) = ηK,|t| ;

b) les éléments t̃i de L̃ sont algébriquement indépendants sur K̃.

En conséquence, le degré de transcendance de L̃ sur K̃ est majoré par celui
de L sur K.

(2.2.46.6) On suppose de maintenant que les conditions équivalentes a) et b)

ci-dessus sont satisfaites. En vertu de 2.2.45.4, l’annélöıde K̃[t] s’identifie

à K̃ [̃t] ; en conséquence, le corpöıde résiduel K̃(t) est égal au sous-corpöıde

de L̃ engendré par K̃ et t̃. Notons que ledit sous-corpöıde est par ailleurs
naturellement isomorphe à K̃((deg(t, |t|)−1T) puisque b) est vraie par
hypothèse.

(2.2.47) Soit K →֒ L une extension de corpöıdes valués, de type fini
comme extension de corpöıdes. On a vu au 2.2.46.5 ci-dessus que le degré de
transcendance de L̃ sur K̃ est majoré par celui de L sur K. Supposons que l’on
ait égalité, et soit (t1, . . . , tn) une base de transcendance de L̃ sur K̃. Chaque ti
est alors non nul, et est donc de la forme ãi pour un certain ai ∈ k×. En
vertu de 2.2.46.5, les ai sont algébriquement indépendants sur K ; d’après notre
hypothèse sur les degrés de transcendance, ils forment une base de transcendance
de L sur K. Le corps L est donc fini sur F := K(a1, . . . , an).

Il résulte de 2.2.46.6 que F̃ = K̃(t1, . . . , tn), et de 2.2.45.3 que L̃ est fini sur F̃ .

En conséquence, le corpöıde L̃ est de type fini sur K̃. En d’autres termes, L̃D×{1}
est de type fini sur K̃D×{1}, et |L×|/|k×| est de type fini (2.2.29.3).

(2.2.48) Soit K →֒ L une extension aglébrique de corpöıdes valués. Donnons-
nous une famille d = (di)i∈I d’éléments de D et une familler = (ri)i∈I
d’éléments de G, les deux familles étant indexées par le même ensemble I.
La valuation ηL,d,r est alors l’unique prolongement à L(d−1T) de la valuation
ηK,d,r du corps K(d−1T).

En effet, fixons un prolongement |.|′ de ηK,d,r à L(d−1T). La famille T̃ est

algébriquement indépendante sur K̃ d’après 2.2.46.5, et comme L est algébrique
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sur K, le corpöıde L̃ est algébrique sur K̃ (2.2.46.1) ; il s’ensuit que T̃ est

algébriquement indépendante sur L̃. Comme on a par ailleurs |T|′ = r il découle
de 2.2.46.5 que |.|′ = ηL,d,r.

Un théorème de Chevalley pour les espaces de Zariski-
Riemann gradués

(2.2.49) Lemme. Soit K un corpöıde, soit r ∈ D et soit P =
∑
aiT

i un
élément de K[T/r] ; soit |.| une valuation de K et soit L une extension de K
dans laquelle P est scindé. Les assertions suivantes sont équivalentes :

i) il existe une racine α de P telle que |α| 6 1 ;
ii) il existe i > 1 tel que |ai| > |a0|.
Démonstration. Supposons que i) soit vraie ; on a a0 = −∑

i>1

aiα
i, d’où

l’inégalité
|a0| 6 max

i>1
|ai||αi| 6 max

i>1
|ai|

(puisque |α| 6 1) et ii) est établie.
Si ii) est vraie, écrivons P = an

∏
(T − αi) avec αi ∈ Lr pour tout i. Si

chacun des |αi| était strictement supérieur à 1, les relations coefficients-racines
entrâıneraient immédiatement que |a0| > |ai| pour tout i > 1, ce qui contredirait
l’hypothèse ii) ; par conséquent, i) est vraie. �

(2.2.50) Proposition. Soit F un corpöıde, et soit K →֒ L une extension finie
de corpöıdes au-dessus de F . Soit U un ouvert quasi-compact de PL/F ; l’image
de U sur PK/F est alors un ouvert quasi-compact de ce dernier.

Démonstration. On peut supposer que U est de la forme PL/F {f1, . . . , fn}
où chacun des fi est un élément de L dont on note ri le degré.

(2.2.50.1) Le cas où n = 1 ; on pose alors f = f1 et r = r1. Soit P ∈ K[T/r] le
polynôme minimal de f sur K ; écrivons P =

∑
aiT

i ; notons que comme f 6= 0
on a a0 6= 0 ; soit J l’ensemble des indices i tels que ai 6= 0. Soit |.| une valuation
de K et soit K une clôture algébrique de K ; choisissons un prolongement |.|′
de |.| à K. Dire que la valuation |.| appartient à l’image de PL/F signifie qu’elle
admet une extension à L dont l’anneau contient f . Comme toute extension
de |.| à L se déduit de |.|′ via un K-plongement de L dans K, la valuation |.|
appartient à l’image de PL/F si et seulement si P possède dans K une racine α
telle que |α|′ 6 1 ; en vertu du lemme 2.2.49 ci-dessus, cela revient à demander
qu’il existe i avec |ai| > |a0|. Le scalaire a0 étant non nul, l’image de U est
finalement égale à la réunion des PK/F {a0/ai} pour i parcourant J ; c’est donc
bien un ouvert quasi-compact de PK/F , ce qui achève la preuve dans le cas
où n = 1.

(2.2.50.2) Le cas général. Si n = 0 alors PL/F {f1, . . . , fn} = PL/F , et son
image est égale à PK/F tout entier, ce qui termine la démonstration.

Supposons maintenant que n > 0.

Soit f l’élément
∑
fiTi de L(r−11 T1, . . . , r

−1
n Tn) ; remarquons que f est de

degré 1. Si |.|′ est une valuation sur L, il est immédiat que |.|′ ∈ PL/F {f1, . . . , fn}
si et seulement si η(L,|.|′),r,1 ∈ PL(r−1T)/F {f}.
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Par ailleurs, il découle de 2.2.48 que si |.| ∈ PK/F et si |.|′ est un prolongement
de |.| à L, alors η(L,|.|′),r,1 est l’unique prolongement de η(K,|.|),r,1 à L(r−1T).

Il s’ensuit que la valuation |.| appartient à l’image de l’ouvert quasi-
compact PL/F {f1, . . . , fn} si et seulement si η(K,|.|),r,1 appartient à l’image V

de PL(r−1T)/F {f} sur PK(r−1T)/F .
Or en vertu du cas n = 1 traité au 2.2.50.1 ci-dessus, V est un ouvert quasi-

compact de PK(r−1T)/F ; il en résulte, en vertu de la description explicite d’une
valuation de Gauß, que l’image récirproque de V par l’application

|.| 7→ η(K,|.|),r,1

est un ouvert quasi-compact de PK/F , ce qui achève la démonstration. �

Exemples d’homéomorphismes entre espaces de Zariski-
Riemann gradués

(2.2.51) Lemme. Soit F un corpöıde, soit K une extension de F et soit L
une extension de K. Supposons que L×/K× est de torsion. L’application
continue PL/F → PK/F est alors un homéomorphisme qui préserve les ouverts
affines.

Démonstration. Soit |.| une valuation sur L et soit f ∈ L. Par hypothèse, il
existe un entier n tel que fn ∈ K. Comme fn appartient à l’annélöıde de |.| si
et seulement si c’est le cas de f , on en déduit :

• que |.| est entièrement déterminée par sa restriction à K, et donc
que PL/F → PK/F est injective ;

• que si (f1, . . . , fr) sont des éléments de L, et si les ni sont des entiers tels
que fni

i ∈ K pour tout i alors l’image de PL/F {f1, . . . , fr} sur PK/F est égale
à PL/F {fn1

1 , . . . , fnr
r } ; la bijection continue PL/F → PK/F est donc bien un

homéomorphisme qui préserve les ouverts affines. �

(2.2.52) Exemples. Mentionnons deux cas particuliers dans lesquels ce lemme
s’applique.

(2.2.52.1) Si L est une extension algébrique purement inséparable de K
alors L×/K× est de torsion (p-primaire).

(2.2.52.2) S’il exixte un sous-groupe ∆ de D tel que D/∆ soit de torsion et
tel que K = L∆ alors L×/K× est de torsion.

(2.2.53) Lemme. Soit K un corpöıde et soit L une extension de K.
Si deg(L×) deg(K×) est de torsion alors PL/K → PL1/K1

est un
homéomorphisme préservant les ouverts affines.

Démonstration. Posons ∆ = deg(K×). Le lemme 2.2.51 assure que
l’application continue PL/K → PL∆/K est un homéomorphisme préservant les
ouverts affines. Comme (L∆)1 = L1 on peut remplacer L par L∆ et ainsi
supposer que deg(L×) = deg(K×).

Soit |.| ∈ PL1/K1
et soit f ∈ L. Comme deg(L×) = deg(K×) il existe g ∈ L1

et h ∈ K× tels que f = gh. La trivialité de |.||K1
assure que |g| ne dépend que

de f , et pas du choix de g et h ; il est donc licite de le noter |f |′. On vérifie
immédiatement que |.|′ est une valuation, dont la restriction à K est triviale et
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donc la restriction à L1 cöıncide avec |.|. De plus, on voit aussitôt à l’aide de
la formule qui définit |.|′ que celle-ci est l’unique prolongement de |.| à L dont
la restriction à K soit triviale. Ainsi, l’application continue PL/K → PL1/K1

est
bijective.

Soient f1, . . . , fn des éléments de L. Comme deg(L×) = deg(K×),
on peut écrire chacune des fi s comme un produit gihi où gi ∈ L1

et hi ∈ K× ; on a alors PL/K{f1, . . . , fn} = PL/K{g1, . . . , gr} ; ainsi, l’image
de PL/K{f1, . . . , fn} sur PL1/K1

est l’ouvert affine PL/K{g1, . . . , gr}, ce qui
termine la démonstration. �

2.3 Les corps henséliens et leurs extensions

modérément ramifiées

On désigne par D un groupe abélien divisible. Dans cette section, les
valuations seront à valeurs dans D, et les annélöıdes seront des D-annélöıdes.

Rappels sur les prolongements d’une valuation à une
extension algébrique

(2.3.1) Quelques conventions. Sauf mention expresse du contraire, la
valuation d’un corps valué K sera notée |.|, son anneau sera noté Ko et l’idéal
maximal de celui-ci sera noté Koo.

La notation K̃ désignera le corpöıde résiduel de K ; le corps résiduel
traditionnel sera vu comme un sommande de K̃, et noté en conséquence K̃1.

(2.3.2) Soit K un corps valué, et soit L une extension algébrique de K. Soit B
la fermeture intégrale de Ko dans L. On démontre les faits suivants.

i) L’application m 7→ Bm établit une bijection entre l’ensemble des idéaux
maximaux de B et l’ensemble des anneaux de valuation de L qui dominent Ko ;
ces ensembles sont finis dès que L est finie sur K.

ii) Si L est une extension galoisienne de K, le groupe Gal(L/K) agit
transitivement sur l’ensemble des idéaux maximaux de B, et donc d’après i)
sur l’ensemble des prolongements de |.| à L.

(2.3.3) Soient |.|1, . . . , |.|r des prolongements deux à deux distincts de |.| à L,
et soient m1, . . . ,mr les idéaux maximaux de B correspondants.

Soit I un sous-ensemble de {1, . . . , r}. Il existe alors x ∈ B tel que |x−1|i < 1
pour tout i ∈ I et |x|j < 1 pour tout j /∈ I.

En effet, soit j /∈ I. Par le lemme d’évitement des idéaux premiers, mj n’est
pas contenu dans

⋃
i∈I

mi ; choisissons yj ∈ mj tel que yj n’appartienne à aucun

des mi.

Posons y =
∏
j /∈I

yj. On a alors y ∈ ⋂
j /∈I

mj , et y /∈ ⋃
i∈I

mi.

Comme mi + mj = B si i 6= j, le lemme chinois assure que

B/
∏

i∈I
mi ≃

∏

i∈I
B/mi.
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Par construction, l’image de y dans le terme de droite est inversible ; en
conséquence, il existe z ∈ B tel que zy − 1 ∈ ∏

i∈I
mi.

L’élément x := yz de B satisfait alors aux conditions requises.

La notion de corps valué hensélien

(2.3.4) Soit K un corps valué. Soit P = T n +
∑
i6n−1 aiT

i un polynôme
unitaire à coefficients dans K, et soit L une extension valuée de K dans
laquelle P est scindé. Posons ρ(P ) = sup06i6n−1 |ai|1/(n−i). Si x est un

élément de L tel que |x| > ρ(P ), alors |x|n > |ai| · |x|i pour tout
entier i 6 n − 1 ; en conséquence, x ne peut être racine de P . Par ailleurs,
si ρ(P ) majorait strictement en valeur absolue toutes les racines de P
dans L, l’expression des ai en fonction de ces dernières fournirait l’inégalité
absurde sup06i6n−1 |ai|1/(n−i) < ρ(P ) ; il en découle que ρ(P ) cöıncide avec la
borne supérieure (et même le maximum dès que n > 0) des valeurs absolues des
racines de P dans L. Il s’ensuit que si Q divise P , alors ρ(Q) 6 ρ(P ).

(2.3.4.1) Pour tout r ∈ D majorant ρ(P ), on notera P̃r le polynôme Xn +∑
ãi,rn−iT i ; c’est un élément de K̃[T/r] de degré rn. Il est égal à T n si et

seulement si r > ρ(P ). Si P s’écrit RS avec R et S unitaires, on a P̃r = R̃rS̃r ;

en particulier, si l’on écrit P =
∏

(T − xi) dans L, alors P̃r =
∏

(T − x̃i,r).

Notons une conséquence simple de ce fait : si P̃r est séparable, P est séparable.

Si ρ(P ) > 0 (autrement dit si P n’est pas une puissance de X), on écrira

simplement P̃ au lieu de P̃ρ(P ).

Si r ∈ D et si R est un élément unitaire de K̃[T/r], on appellera relèvement
admissible de R tout polynôme unitaire R appartenant à K[T ], tel que ρ(R) 6 r

et tel que R̃r = R ; l’existence d’un tel relèvement est immédiate.

(2.3.4.2) Soit r ∈ D et soit P un polynôme unitaire de K[T ]] tel que ρ(P ) 6 r.

Supposons donnée une factorisation P̃r = QR dans K̃[T/r], où Q et R
sont unitaires et premiers entre eux, Il y a alors au plus un relèvement
admissible (Q,R) de (Q,R) tel que P = QR.

En effet, supposons donné un tel relèvement, choisissons un corps de
décomposition L de P , et un prolongement de |.| à L. Écrivons P =

∏
(T − λi)

avec λi ∈ L pour tout i.

Pour tout indice i, la réduction λ̃ir est une racine de P̃r. C’est donc ou bien
une racine de Q, ou bien une racine de R, les deux situations étant exclusives
l’une de l’autre puisque Q et R sont premiers entre eux. Si l’on note I (resp. J)

l’ensemble des indices i tels que λ̃ir est une racine de Q (resp. de R), on voit
que l’on a nécessairement

Q =
∏

i∈I
(X − λi) et R =

∏

i∈J
(X − λi),

d’où notre assertion.

Notons un cas particulier : si α est une racine simple de P̃r, il existe au plus
un élément a de K tel que |a| 6 r, ãr = α et P (a) = 0.
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(2.3.5) Lemme. Soit K un corps valué. Si K est algébriquement clos (resp.

séparablement clos), il en va de même de K̃.

Démonstration. Soit P un polynôme unitaire appartenant à K[T/r] pour un
certain r ∈ D, et soit P un relèvement admissible de P . On a vu au 2.3.4.1
ci-dessus que si P est séparable, il en va de même de P ; et que si P est scindé,
il en va de même de P . La conclusion du lemme s’ensuit aussitôt. �

(2.3.6) Lemme. Soit K un corps valué, soit P un polynôme unitaire
irréductible de K[T ], et soit r un élément de D majorant ρ(P ). Si il existe deux

polynômes unitaires R et S non constants et premiers entre eux dans K̃[T/r] tels

que P̃ = RS alors r = ρ(P ) et il existe au moins deux prolongements distincts
de |.| à L.

Démonstration. Comme R et S sont premiers entre eux, P̃r n’est pas une
puissance de T et l’on a donc ρ(P ) = r. Fixons un prolongement de |.| à L,

encore noté |.|. Écrivons P =
∏

(T − xi) dans L. Puisque P̃r = RS, il existe
deux indices i et j distincts tels que x̃i,r (resp. x̃j,r) soit une racine de R (resp.
de S) ; comme R et S sont premiers entre eux, x̃j,r n’annule pas R.

Soit R un relevé admissible de R. Si m désigne le degré monomial de R on

a alors |R(xi)| < rm puisque R(x̃i,r) = 0, et |R(xj)| = rm puisque R(x̃j,r) 6= 0.

Comme P est irréductible, il existe un k-automorphisme g de L envoyant xi
sur xj ; on a alors g(R(xi)) = R(xj). Par ce qui précède,

|g(R(xi))| = rm > |R(xi)|.

Ainsi, |.| ◦ g est un prolongement de |.| à L qui est distinct de |.| . �

(2.3.7) Proposition. Soit K un corps valué. Les assertions suivantes sont
équivalentes.

i) L’anneau local Ko est hensélien.
ii) Pour toute extension algébrique L de K, la valuation |.| admet un unique

prolongement à L.
iii) Pour tout r ∈ D, pour tout polynôme unitaire P ∈ K[T ] tel que ρ(P ) 6 r,

pour toute factorisation P̃r = QR où Q et R sont des polynômes unitaires et
premiers entre eux de K[T/r], il existe un (unique) relèvement admissible (Q,R)
de (Q,R) tel que P = QR.

iv) Pour tout r ∈ D, pour tout polynôme unitaire P ∈ K[T ] et pour toute

racine simple α de P̃r dans K̃, il existe un (unique) élément a de K tel que l’on
ait |a| 6 r, ãr = α et P (a) = 0.

Démonstration. On procède par implications successives.

(2.3.7.1) Supposons i) vraie, et soit L une extension algébrique de K. Soit B
la fermeture intégrale de A dans L, et soit B l’ensemble des sous-algèbres de
type fini de B. Soit C ∈ B. L’algèbre C est un produit fini d’anneaux locaux
puisque A est hensélien ; étant d’autre part intègre, elle est locale.

Par ailleurs, si C et C′ sont deux éléments de B avec C ⊂ C′ alors C′ est
entière sur C, et C →֒ C′ est dès lors un morphisme local. On en déduit que B
est un anneau local. En vertu de 2.3.2, cela équivaut à dire que |.| admet un
unique prolongement à L, d’où ii).
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(2.3.7.2) Supposons ii) vraie, et montrons iii). On raisonne par récurrence
sur degP . S’il est nul le résultat est trivial ; on suppose donc qu’il est strictement
positif, et que le résultat a été prouvé en degré < degP .

Si R ou S est constant, le résultat est évident. On peut donc les supposer non
constants. Comme on fait l’hypothèse que ii) est vraie, il résulte du lemme 2.3.6
que P n’est pas irréductible. Écrivons P = P1P2, où P1 et P2 sont unitaires de
degré strictement inférieur à celui de P .

Pour tout i notons Qi (resp. Ri) le PGCD unitaire de Q (resp. R) et P̃i,r .

Comme P̃r = QR et commeQ et R sont premiers entre eux, il vient P̃1,r = Q1R1

et P̃2,r = Q2R2. Les polynômes Q1 et R1 étant premiers entre eux, l’hypothèse
de récurrence assure l’existence d’un relèvement admissible (Q1,R1) de (Q1, R1)
tel que P1 = Q1R1. De même, il existe un relèvement admissible (Q2,R2)
de (Q2, R2) tel que P2 = Q1R2. Le couple (Q1Q2,R1R2) est alors un relèvement
admissible de (Q,R), et l’on a P = P1P2 = Q1Q2R1R2, d’où iii).

(2.3.7.3) Si iii) est vraie, alors iv) est vraie : ce n’est qu’une reformulation
de iii) dans le cas particulier où l’un des deux polynômes Q ou R est de degré
monomial égal à 1.

(2.3.7.4) Supposons que iv) est vraie. Dans le cas particulier où r = 1,
cette propriété signifie exactement que toute racine simple modulo Koo d’un
polynôme unitaire P ∈ K[T ] se relève en une racine de P . En conséquence, Ko

est hensélien. �

(2.3.8) On dit qu’un corps valué K est hensélien s’il satisfait les quatre
propriétés équivalentes ci-dessus.

(2.3.8.1) Si L →֒ L′ est une extension algébrique radicelle, alors pour tout x ∈
L′ il existe un entier N > 0 tel que xN ∈ L. Il s’ensuit que toute valuation
de L admet un unique prolongement à L′ ; pour s’assurer qu’un corps K est
hensélien, on peut donc se contenter de vérifier propriété ii) ci-dessus pour les
extensions algébriques séparables L de K.

(2.3.8.2) Il résulte de la caractérisation d’un corps hensélien par la propriété ii)
de la proposition 2.3.7 ci-dessus que toute extension algébrique d’un corps
hensélien est encore hensélienne.

Groupe de décomposition, hensélisé d’un corps valué

(2.3.9) Soit K →֒ L une extension galoisienne de corps valués. On appelle
groupe de décomposition de L sur K le sous-groupe de Gal(L/K) formé des
automorphismes g tels que |.| ◦ g = |.|, et on le note D(L/K).

(2.3.10) Soit F une sous-extension galoisienne de L. La restriction induit un
morphisme D(L/K) → D(F/K).

Ce morphisme est surjectif. En effet, soit g ∈ D(F/K). Prolongeons
l’automorphisme g en un automorphisme de L, noté encore g. Les valuations |.|
et |.|◦g de L induisent toutes deux la valuation |.| sur F , puisque g|F ∈ D(F/K).
En conséquence, il existe un élément h ∈ Gal (L/F ) tel que |.| ◦ g = |.| ◦ h.

Il vient |.| ◦ gh−1 = |.| . Ainsi, gh−1 ∈ D(L/K). Comme h ∈ Gal (L/K), on
a gh−1|F = g|F , ce qui achève la démonstration.
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(2.3.11) Proposition. Soit K →֒ L une extension galoisienne de corps valués,

et soit F le corps LD(L/K). On a F̃ = K̃ (ou, ce qui revient au même, F̃1 = K̃1

et |F×| = |k×|).
Démonstration. En vertu de 2.3.10, il suffit de montrer l’assertion pour les

sous-extensions finies galoisiennes de L, ce qui autorise à supposer que L est
finie sur K. Soient |.| = |.|0, |.|1, . . . , |.|r les prolongements à L de la valuation |.|
du corps K.

Comme deux prolongements de la valuation |.| de F au corps L sont
conjugués sous l’action de Gal(L/F ) = D(L/K), la restriction de |.|i à F est
différente de |.| dès que i 6= 0. Il résulte alors de 2.3.3, qu’il existe z ∈ F× tel
que |z − 1| < 1 et |z|j < 1 pour tout j > 0.

Soit x ∈ F×. Nous allons montrer que x̃ ∈ K̃. Pour tout entier n, on a z̃n = 1
et partant z̃nx = x̃. Par ailleurs, comme |z|j 6= 1 pour tout j > 0, il existe un
entier n tel que |z|nj · |x|j soit différent de |znx| = |x| pour tout j > 0. On peut
donc, quitte à remplacer x par znx, supposer que |x|j 6= |x| dès que j > 0.

Soit E l’ensemble des conjugués de x. Soit y ∈ E. Il est de la forme g(x)
avec g ∈ Gal(L/K). Si y 6= x alors g /∈ D(L/K), ce qui veut dire que |.| ◦ g = |.|j
pour un certain j > 0 ; par conséquent, |y| = |x|j 6= |x|. On note F le sous-
ensemble de E formé des conjugués y de x tels que |y| > |x|, et P le polynôme
minimal de x. On écrit P = Tm + a1T

m−1 + . . . + am, et l’on pose a0 = 1.
Soit N le cardinal de F. Pour toute partie P de E de cardinal N + 1 et différente
de F ∪ {x}, on a ∣∣∣∣∣∣

∏

y∈P
y

∣∣∣∣∣∣
<

∣∣∣∣∣∣
∏

y∈F∪{x}
y

∣∣∣∣∣∣
.

Comme

aN+1 = (−1)N+1
∑

P⊂E, card P=N+1

∏

y∈P
y,

il vient ãN+1 = (−1)N+1
∏

y∈F∪{x}
ỹ.

Pour toute partie P de E de cardinal N et différente de F, on a

∣∣∣∣∣∣
∏

y∈P
y

∣∣∣∣∣∣
<

∣∣∣∣∣∣
∏

y∈F
y

∣∣∣∣∣∣
.

Comme

aN = (−1)N
∑

P⊂E, card P=N

∏

y∈P
y,

il vient ãN = (−1)N
∏
y∈F

ỹ.

Il s’ensuit que ãN 6= 0, et que x̃ = −ãN+1/ãN . En conséquence, x̃ ∈ K̃. �

(2.3.12) Proposition. Soit K un corps valué, et soit Ks une clôture séparable
de K. On fixe un prolongement de |.| à Ks, que l’on note encore |.| . Soit F le
sous-corps (Ks)D(Ks/K).
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i) Le corps valué F (muni de la restriction de |.|) est hensélien, et l’anneau F o

s’identifie au hensélisé de Ko.
ii) Pour toute extension valuée hensélienne L de K, il existe un unique K-

plongement isométrique de K dans L.

Démonstration. Comme le groupe de Galois de Ks sur F est le stabilisateur
de |.|, la valuation |.| de F admet une unique extension à F s, et donc à toute
extension séparable de F . En conséquence, F est hensélien (2.3.8.1). L’anneau
local F o est donc lui-même hensélien. Il en résulte l’existence d’un (Ko)-
morphisme canonique de (Ko)h dans F o.

L’anneau Ko est par ailleurs normal, F o est intègre, et Ko s’injecte dans F o.
On déduit alors de 2.1.12 que (Ko)h est normal et s’injecte dans F o.

Soit E le corps des fractions de (Ko)h ⊂ F . Comme (Ko)h est normal,
il contient la fermeture intégrale B de Ko dans E. D’autre part, l’anneau
local (Ko)h domine Ko ; en conséquence, il domine Bm pour un certain idéal
maximal m de B. L’anneau Bm étant l’anneau d’une valuation qui prolonge |.|,
il cöıncide par maximalité avec (Ko)h.

L’inclusion (Ko)h →֒ F o est locale. L’idéal maximal de (Ko)h est dès lors
égal à Eoo. Comme un anneau de valuation d’un corps est connu dès qu’on
connâıt son idéal maximal, il vient (Ko)h = Eo.

L’anneau (Ko)h est hensélien ; le sous-corps E de Ks est donc hensélien. En
conséquence, la valuation |.| de E admet un unique prolongement à Ks. Cela
signifie que Gal(Ks/E) ⊂ D(Ks/K). Autrement dit, F ⊂ E ; compte-tenu du
fait que E ⊂ F , il vient E = F et F o = (Ko)h, ce qui achève de prouver i).

Donnons-nous maintenant une extension valuée hensélienne L de K. Il existe
alors un unique Ko-morphisme local de F o = (Ko)h dans Lo, qui est injectif
d’après la remarque 2.1.12.

Or la donnée d’un K-plongement isométrique de F dans L équivaut à celle
d’un Ko-plongement local de F o dans Lo ; compte-tenu de ce qui précède, on en
déduit ii). �

(2.3.13) Si K est un corps valué, son hensélisé Kh est canonique en vertu de
l’assertion ii) de la proposition 2.3.12. Cette même assertion, ou la définition
directe de Kh, assurent que Kh = K dès que K est hensélien.

Si L est une extension algébrique de Kh, on la considèrera comme
implicitement munie de l’unique prolongement de la valuation de Kh ; ce
prolongement fait de L un corps valué hensélien.

(2.3.14) Lemme. Soit K un corps valué et soit L une extension algébrique K.

i) La Kh-algèbre Kh ⊗K L est réduite ; c’est en particulier un produit fini
d’extensions de Kh si L est finie sur K.

ii) Soit (Kh⊗KL→ Li)i la famille des quotients de Kh⊗K L par ses idéaux
maximaux. Pour tout i, désignons par |.|i la restriction à L de la valuation de Li.
Les |.|i sont alors deux à deux distinctes, et sont exactement les prolongements
de |.| à L. De plus, Li s’identifie pour tout i à (L, |.|i)h.

iii) Supposons que L soit galoisienne. Pour tout i, l’injection natu-
relle Gal(Li/K

h) →֒ Gal (L/K) a pour image le groupe de décomposition de
la valuation |.|i.
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Démonstration. Comme Kh est réunion d’extensions finies séparables de K,
la Kh-algèbre Kh ⊗K L est réduite, d’où i).

Fixons i. Le corps valué Li est hensélien ; en conséquence (L, |.|i)h se
plonge canoniquement de manière isométrique dans Li ; par ailleurs, Kh se
plonge également canoniquement de manière isométrique dans (L, |.|i)h. Le sous-
corps (L, |.|i)h de Li contenant L et Kh, il cöıncide avec Li (puisque ce dernier
est un quotient de Kh⊗K L) ; plus précisément, ce sont les Kh⊗K L-algèbres Li
et (L, |.|i)h, que l’on identifie par ce biais. Comme la Kh⊗K L-algèbre (L, |.|i)h
ne dépend que de |.|i, on peut retrouver le facteur Li à partir de |.|i. De ce fait,
les |.|i sont deux à deux distinctes.

Enfin, soit |.|′ une valuation de L prolongeant |.| . Comme Kh se
plonge canoniquement de manière isométrique dans (L, |.|′)h, il existe un
morphisme Kh⊗KL→ (L, |.|′)h, qui se factorise nécessairement par l’un des Li.
On a alors par construction |.|′ = |.|i, ce qui achève de prouver ii). �

Supposons maintenant que L est galoisienne, et fixons i. Comme Kh est
hensélien, tout Kh-automorphisme de Li en préserve la valuation, et l’image
de Gal(Li/K

h) est donc bien contenue dans D((L, |.|i)/K).
Pour établir l’inclusion réciproque, fixons un K-plongement de L dans une

clôture séparable Ks de K, et munissons celle-ci d’un prolongement arbitraire
de |.|i, encore noté |.|i. On identifie Kh (resp. Li) au sous-corps de Ks formé
des éléments invariants sous D((Ks, |.|i)/K) (resp. D((Ks, |.|i)/L)).

Soit g un élément de D((L, |.|i)/K). D’après 2.3.10, on peut relever g en un
élément γ de D((Ks, |.|i)/K). On a alors (γ|Li

)|L = g, et la démonstration est
terminée. �

(2.3.15) Soit K →֒ L une extension galoisienne de corps valués et soit g un

élément de D(L/K). Comme g préserve |.|, il induit un K̃-automorphisme du

corpöıde résiduel L̃, et le morphisme D(L/K) → Gal(L̃/K̃) ainsi induit est
continu (pour que l’image d’un élément g de D(L/K) fixe un ensemble fini E

d’éléments de L̃×, il suffit qu’il fixe un ensemble fini F ⊂ L× tel que F̃ = E).

En vertu du lemme 2.3.14 ci-dessus, l’extension Kh →֒ Lh est galoisienne,
et son groupe de Galois s’identifie naturellement à D(L/K). De plus, la

proposition 2.3.11 assure que K̃h = K̃ et L̃h = L̃.
En conséquence, pour étudier le groupe D et son action sur K̃, on peut

remplacer K par Kh et L par Lh, supposer que K (et L) sont henséliens, et
que D = Gal(L/K).

(2.3.16) Soit K un corps valué et soit L une extension finie de K.

Soient |.|1, . . . , |.|n les prolongements de |.| à L. Pour tout i, notons L̃i le corpöıde
résiduel de (L, |.|i).

Le lemme 2.3.14 ci-dessus assure que Kh⊗K L ≃∏(L, |.|i)h. On a K̃h = K̃

et ˜(L, |.|i)h = L̃i ; en vertu de2.2.45.3, il vient [L̃i : K̃] 6 [(L, |.|i)h : Kh].
On en déduit que ∑

[L̃i : K̃] 6 [L : K].

(2.3.16.1) On dit que l’extension L deK est sans défaut si
∑

[L̃i : K̃] = [L : K].
Le corps valué K est dit stable si toute extension finie de K est sans défaut.
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(2.3.16.2) Si la valuation de K est triviale, le corps K est stable.

(2.3.16.3) Si la valuation de K est ≪discrète≫, c’est-à-dire si |K×| est libre
de rang 1, le corps K est stable si et seulement si l’anneau de valuation
discrète Ko est excellent. C’est automatiquement le cas dans chacune des
situations suivantes :

• K est de caractéristique nulle ;
• K est complet ;
• K est le corps des fonctions d’une courbe projective normale et

irréductible C sur un corps k et Ko est l’anneau local en un point fermé
de C .

(2.3.16.4) Nous verrons un peu plus bas que si K̃ est de caractéristique nulle
alors K est stable.

(2.3.17) Soit K un corps valué hensélien. Une extension finie L de K est sans

défaut si [L̃ : K̃] = [L : K].
Si F est une extension finie de K et si L est une extension finie de F , alors L

est sans défaut sur K si et seulement si F est sans défaut sur K et L est sans
défaut sur F : c’est une conséquence triviale de la transitivité des degrés et des
inégalités

[L̃ : K̃] 6 [L : K], [L̃ : F̃ ] 6 [L : F ] et [F̃ : K̃] 6 [L : K].

Théorie de Galois d’un corps valué hensélien

(2.3.18) Proposition. Soit K un corps valué hensélien et soit L une

extension galoisienne de K. L’extension L̃ de K̃ est alors normale, et la
flèche Gal(L/K) → Gal(L̃/K̃) est surjective.

Démonstration. Soit ξ un élément non nul de L̃, soit r son degré et soit x ∈ L
tel que x̃ = ξ ; soit P le polynôme minimal de x sur L. Écrivons P =

∏
(T −xi),

où x1, . . . , xd sont les éléments de l’orbite de x sous Gal(L/K). Les xi sont tous

de valeur absolue égale à r. Le polynôme P̃r est un élément unitaire de K̃[T/r]

qui annule ξ et est scindé dans L̃ (il est égal à
∏

(T − x̃i) ) ; le polynôme minimal

R de ξ est donc scindé dans L̃, ce qui montre que L̃ est une extension normale
de K̃.

Soit η une racine de R distincte de ξ ; elle cöıncide avec x̃i pour un certain
entier i. Il existe g ∈ Gal(L/k) tel que g(x) = xi, et l’image de g dans Gal(L̃/K̃)

envoie par construction ξ sur η. On en déduit qu’un élément L̃ est invariant
sous l’image de Gal(L/k) si et seulement s’il cöıncide avec tous ses conjugués,

donc si et seulement s’il est invariant sous Gal(L̃/K̃) ; par la correspondance de

Galois, l’image de Gal(L/K) (qui est un sous-groupe compact de Gal(L̃/K̃)) est

égale à Gal(L̃/K̃) tout entier. �

(2.3.19) On conserve les hypothèses et notations de la proposition 2.3.18 ci-
dessus.

(2.3.19.1) Il découle de 2.2.37 et sq. que L̃1 est une extension normale de K̃1,

que la restriction Gal(L̃/K̃) → Gal(L̃1/K̃1) est surjective, et que la formule

g 7→ (|x| 7→ g̃(x)/x)
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définit sans ambigüıté un isomorphisme

Ker(Gal(L̃/K̃) → Gal(L̃1/K̃1)) ≃ Hom(|L×|/|K×|, µ(L̃1)).

Comme Ker(Gal(L̃/K̃) → Gal(L̃1/K̃1)) est abélien, il hérite d’une structure

naturelle de Gal(L̃1/K̃1)module, et l’isomorphisme ci-dessus est alors Gal(L̃1/F̃1)
équivariant.

(2.3.19.2) On note W(L/K) le noyau de Gal(L/K) → Gal(L̃/K̃), et I(L/K)

celui de la surjection composée Gal(L/K) → Gal(L̃/K̃) → Gal(L̃1/K̃1). On
dit que I(L/K) (resp. W(L/K)) est le groupe d’inertie (resp. le groupe de
ramification) de L sur K.

Soit g ∈ Gal(L/K). Par définition, g appartient à W(L/K) si et seulement
si |g(x) − x| < |x| pour tout x ∈ L× ; et il appartient à I(L/K) si l’inégalité
précédente est vraie pour tout x de valeur absolue égale à 1.

(2.3.19.3) Par définition, I(L/K) est un sous-groupe distingué de Gal(L/K),

et Gal(L/K)/I(L/K) s’identifie à Gal(L̃1/K̃1).

De même, W(L/K) est un sous-groupe distingué de Gal(L/K),

et Gal(L/K)/W(L/K) s’identifie à Gal(L̃/K̃).

Quant au quotient I(L/K)/W(L/K), il s’identifie d’après 2.3.19.1

à Hom(|L×|/|k×|, µ(L̃1)), par la formule g 7→ (|x| 7→ g̃(x)/x).
Comme I(L/K)/W(L/K) est abélien, il hérite d’une vraie action du

groupe Gal(L̃1/K̃1), pour laquelle l’identification ci-dessus est équivariante.

(2.3.19.4) Soit p l’exposant caractéristique de K̃. Rappelons que si A est
un groupe abélien de torsion, on désigne par Ap′ sons sous-groupe de torsion
première à p, et par A∨ son dual de Pontrjagin.

D’après 2.2.38.4, le polynôme T a − 1 est scindé dans L̃1 pour tout entier a
divisant l’exposant généralisé de (|L×|/|K×|)p′ , et tout plongement de µ(L̃1)
dans Q/Z induit un isomorphisme

Hom(|L×|/|k×|, µ(L̃1)) ≃ (|L×|/|K×|)∨p′ .

(2.3.20) Lemme. Soit K un corps valué hensélien, soit L une extension
galoisienne de K, et soit F une sous-extension galoisienne de L. Les
restrictions W(L/K) → W(F/K) et I(L/K) → I(F/K) sont surjectives.

Démonstration. Soit g ∈ Gal(F/K) agissant trivialement sur F̃ (resp. F̃1).
Relevons g en un élément h de Gal(L/K). La restriction induisant une surjection

de Gal(L/F ) vers le groupe de Galois de L̃ sur F̃ (resp. de L̃1 sur F̃1), il

existe h′ ∈ Gal(L/F ) tel que hh′ agisse trivialement sur F̃ (resp. F̃1).

Par construction, hh′ est un relevé de g à W(L/K) (resp. I(L/K)). �

(2.3.21) Lemme. Soit K un corps valué hensélien, soit L une extension

galoisienne de K, et soit p l’exposant caractéristique de K̃. Le groupe W(L/K)
est trivial si p = 1, et est l’unique pro-p-sous-groupe de Sylow de I(L/K) sinon.

Démonstration. Comme le groupe quotient I(L/K)/W(L/K) est isomorphe
à (|L×|/|K×|)∨p′ , il est d’ordre généralisé premier à p. Puisque W(L/K) est
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distingué dans I(L/K), il suffit de démontrer que c’est un pro-p-groupe si p 6= 1,
et qu’il est trivial sinon.

Le lemme 2.3.20 ci-dessus permet de supposer que L est une extension finie
de K (le cas général s’en déduira par passage la limite). Il suffit de démontrer
que tout élément d’ordre premier à p de W(L/K) est trivial. Soit g un élément
de W(L/K) dont l’ordre q est premier à p et soit E le sous-corps de L formé des
éléments invariants sous g. Soit x appartenant à L ; l’élément y = x−TrL/E(x)/q
de L est de trace nulle sur E. Autrement dit, on a

∑
gi(y) = 0, soit encore qy−∑

(gi(y) − y) = 0. Comme q est premier à p, on a |qy| = |y| ; et puisque g
appartient à W(L/k), on a |gi(y)− y| < |y| pour tout i si y 6= 0 ; par conséquent
y = 0 et x ∈ E. Ainsi, E = L, et g = Id. �

(2.3.22) Soit K un corps valué hensélien et soit L une extension algébrique
de K. On note Sf (L/K) l’ensemble des sous-extensions finies et séparables

de L̃, et Df (L/K) l’ensemble des sous-extensions finies et sans défaut de L dont

le corpöıde résiduel est séparable sur K̃.

Si E est une sous-extension finie de L et si F est une sous-extension de E
alors E ∈ Df (L/K) si et seulement si F ∈ Df (L/K) et E ∈ Df (L/F ) (2.3.17).

(2.3.23) Lemme. La flèche E 7→ Ẽ établit une bijection d’ensembles ordonnées
entre Df (L/K) et Sf (L/K).

Démonstration. La flèche E 7→ Ẽ est clairement croissante. Montrons
maintenant qu’elle induit une bijection de Df (L/K) vers Sf (L/K). Soit Λ
appartenant à Sf (L/K) ; nous allons prouver qu’elle possède un unique

antécédent dans Df (L/K). On pose d = [Λ : K̃], et l’on raisonne par récurrence

sur d. Si d = 1 on a Λ = K̃ et l’assertion à prouver est immédiate. Supposons d
strictement supérieur à 1 et la propriété vraie pour les entiers < d.

Comme d > 1 il existe x ∈ Λ \ K̃. Soit P son polynôme minimal, soit δ
le degré de P (il est > 1 par choix de x) et soit P un relèvement admissible
de P dans K[T ]. Comme L est hensélien et comme P est séparable, il existe une
unique racine ξ de P dans L ; posons F = K[ξ].

Le polynôme P étant de degré δ, on a [F : K] 6 δ. Par ailleurs,

[F : K] > [F̃ : K̃] > [K̃[x] : K̃] = δ.

Par conséquent, [F : K] = δ et F̃ = K̃[x] ; ainsi, F ∈ Df (L/K).

Si E est une sous-extension de L telle que x ∈ Ẽ le caractère hensélien
de E assure qu’il existe une unique racine de P dans E relevant x, qui cöıncide
nécessairement avec ξ ; ainsi, F ⊂ E. Puisque F ∈ Df (L/K), le corps E
appartient à Df (L/K) si et seulement si il appartient à Df (L/F ).

Comme δ > 1, on a [Λ : K̃[x]] < d. L’hypothèse de récurrence assure alors

qu’il existe une unique E ∈ Df (L/F ) telle que Ẽ = Λ ; par ce qui précède, E

est l’unique extension appartenant à Df (L/K) telle que Ẽ = Λ. Ainsi, Λ a bien
un unique antécédent dans Df (L/K), comme annoncé.

Soit maintenant Λ et Λ′ deux extensions appartenant à Sf (L/K) telle
que Λ ⊂ Λ′, et soient E et E′ leurs antécédents respectifs dans Df (L/K).
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Comme Λ ∈ Sf (E′/K), elle possède un unique antécédent dans Df (E′/K) ; par
unicité, celui-ci cöıncide nécessairement avec E et l’on a en particulier E ⊂ E′,
ce qui achève la démonstration. �

(2.3.24) Comme Sf (L/K) est un ensemble ordonné filtrant, il en va de même
en vertu du lemme 2.3.23 ci-dessus de l’ensemble ordonné Df (L/K).

Soit (Fi) une famille finie de sous-extensions de L appartenant à Df (L/K).
Par ce qui précède, il existe une extension F ∈ Df (L/K) contenant les Fi ; il
s’ensuit que la composée des Fi appartient à D(L/K).

(2.3.25) Soit E une sous-extension de L. Il résulte de 2.3.24 que les assertions
suivantes sont équivalentes :

i) toute sous-extension finie de E appartient à Df (L/K) ;
ii) E est réunion d’extensions finies appartenant à Df (L/K).

On note D(L/K) l’ensemble des sous-extensions de L satisfaisant ces
conditions. Si E ∈ D(L/K), il en va de même de toute sous-extension de E.

Soit S (L/K) l’ensemble de toutes les sous-extensions séparables de L̃.
Soit Λ ∈ S (L/K). Le sous-ensemble de Df (L/K) constitué des corps E tels

que Ẽ ⊂ Λ est filtrant ; la réunion des extensions appartenant audit sous-
ensemble est un élément Λ⋄ de D(L/K).

(2.3.26) Lemme. Les flèches E 7→ Ẽ et Λ 7→ Λ⋄ établissent une bijection
entre D(L/K) et S (L/K).

Démonstration. Si Λ ∈ S (L/K), il résulte immédiatement de la définition

que Λ̃⋄ = Λ.

Soit E ∈ D(L/K). Si F est une sous-extension finie de E alors F ∈ Df (L/K)

et F̃ ⊂ Ẽ ; en conséquence E ⊂ Ẽ⋄.
Inversement, soit F ∈ Df (L/K) telle que F̃ ⊂ Ẽ. Choisissons une partie

génératrice finie S de F̃ sur K̃. Pour tout ξ ∈ S, il existe une sous-extension Eξ
de E, appartenant à D(L/K)f et telle que ξ ∈ Ẽξ. La composée des Eξ est
contenue dans E, et appartient à Df (L/K) ; par construction, son corpöıde

résiduel contient F̃ . On déduit alors du lemme 2.3.23 qu’elle contient F , d’où
l’inclusion F ⊂ E. Il vient Ẽ⋄ ⊂ E. �

(2.3.27) L’ensemble S (L/K) admet un plus grand élément : la fermeture

séparable L̃sep de K̃ dans L̃ ; par conséquent, D(L/K) admet un plus grand

élément E, à savoir L̃⋄sep.

(2.3.28) Théorème. Supposons que L est galoisienne sur K. On a

l’égalité LW(L/K) = L̃⋄sep.

Démonstration. Le lemme 2.3.20 permet de se ramener au cas où L est finie
sur K.

Par définition de W(L/K), le groupe Gal(F/K) s’identifie naturellement

à Gal(L̃/K̃) ; cela signifie que les surjections

Gal(F/K) → Gal(F̃ /K̃) et Gal(L̃/K̃) → Gal(F̃ /K̃)

sont bijectives. La bijectivité de la seconde implique que L̃ est purement
inséparable sur F̃ .
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On a par ailleurs

card(Gal(F/K)) = [F : K] > [F̃ : K̃] > card(Gal(F̃ /K̃)) = card(Gal(F/K)).

On en déduit que [F̃ : K̃] = [F : K] et que F̃ est galoisienne sur K̃. Il

s’ensuit que F ∈ D(L/K), et que F̃ = L̃sep. En conséquence, F = L̃⋄sep. �

Extensions modérément ramifiées

(2.3.29) Soit K un corps valué hensélien, soit p son exposant caractéristique
résiduel, et soit F une extension algébrique de K. On dit que F est modérément
ramifiée si F ∈ D(F/K), c’est-à-dire si F̃ est séparable sur K̃ et si F = F̃ ⋄ ;

il revient au même de demander que F̃ soit séparable sur K̃ et que toute
sous-extension finie de F soit sans défaut. Notons qu’en vertu de 2.2.27.5, la
séparabilité de F̃ sur K̃ peut elle-même se reformuler comme suit, dans un
langage plus classique : F̃1 est séparable sur K̃1, et F×|/|K×| est sans p-
torsion. Si F est modérément ramifiée, il en va de même de chacune de ses
sous-extensions.

(2.3.29.1) Si F est finie sur K, elle est modérément ramifiée si et seulement si

elle est sans défaut et si F̃ séparable sur K̃.

(2.3.29.2) Supposons que F soit modérément ramifiée. Toute sous-extension

de F appartient alors à D(F/K), et toute sous-extension de F̃ appartient

à S (F/K). On déduit dès lors du lemme 2.3.26 que l’application E 7→ Ẽ
établit une bijection entre l’ensemble des sous-extensions de F et celui des sous-
extensions de F̃ .

(2.3.29.3) Soit L une extension algébrique de F qui est galoisienne sur K.
On déduit du théorème 2.3.20 que F est modérément ramifiée si et seulement
si F ⊂ LW(L/K).

(2.3.29.4) Supposons que F soit galoisienne. D’après le 2.3.29.3 ci-dessus, elle
est modérément ramifiée si et seulement si W(F/K) est trivial. Plaçons-nous
sous cette hypothèse. On dispose alors par définition du groupe W(F/K) d’un

isomorphisme Gal(F/K) ≃ Gal(F̃ /K̃).

Si g ∈ Gal(F/K) et si E est une sous-extension de F , on a g̃(E) = g̃(Ẽ),

où g̃ désigne l’image de g dans Gal(F̃ /K̃). Il s’ensuit que la bijection E 7→ Ẽ

de 2.3.29.2 cöıncide avec celle déduite de l’isomorphisme Gal(F/K) ≃ Gal(F̃ /K̃)
et de la correspondance de Galois.

Le groupe W(F/K) étant trivial, le groupe I(F/K) est naturellement

isomorphe à Hom(|F×|/|K×|), µ(F̃1)) (2.3.19.3). L’indice (|E×| : |K×|) est de
surcrôıt premier à p pour toute sous-extension finie E de F (cf. 2.3.29.1). En

conséquence, il résulte de 2.3.19.4 que tout plongement de µ(F̃1) dans Q/Z
induit un isomorphisme I(F/K) ≃ (|F×|/|K×|)∨.

(2.3.30) Soit A une K-algèbre étale ; écrivons A =
∏
Ki, où (Ki) est une

famille finie d’extensions séparables de K. On munit l’algèbre A de la semi-
norme (xi) 7→ sup |xi| ; notons que Ã ≃ ∏

K̃i. On dit que A est modérément
ramifiée si c’est le cas de chacune des Ki.
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Fixons une clôture séparable Ks de K. La catégorie des K-algèbres finies
étales s’identifie à celle des Gal(Ks/K)-ensembles finis et discrets. Si A est
une K-algèbre étale, on déduit de 2.3.29.3 que A est modérément ramifiée
si et seulement si W(Ks/K) agit trivialement sur le Gal(Ks/K)-ensemble
correspondant ; on dispose donc d’une équivalence entre la catégorie des K-
algèbres finies étales modérément ramifiées et celle des Gal(K̃s/K̃)-ensembles

finis discrets. Comme K̃s est séparablement clos en vertu du lemme 2.3.5, cette
dernière catégorie est elle-même équivalente à celle des K̃-algèbres finies étales.

On a ainsi construit une équivalence entre la catégorie des K-algèbres étales
modérément ramifiées et celle des K̃-algèbres étales. On déduit du 2.3.29.4 que
cette équivalence est donnée par la flèche A 7→ Ã.

(2.3.31) Lemme. Soit K un corps valué hensélien et soit E une extension

finie de K de degré premier à l’exposant caractéristique p de K̃. L’extension E
est alors modérément ramifiée.

Démonstration. Soit L une extension finie de E galoisienne sur K. Si p = 1
le groupe W(L/K) est trivial (lemme 2.3.21), et E est modérément ramifiée.

Supposons p > 1, et soit H un p-sous-groupe de Sylow de Gal(L/E).
Comme [E : K] est premier à p, le groupe H est aussi un p-sous-groupe de
Sylow de Gal(L/K). Puisque le sous-groupe distingué W(L/K) de Gal(L/K)
est un p-groupe d’après le lemme 2.3.21, il est contenu dans H, et a fortiori
dans Gal(L/E), ce qui termine la preuve. �

Extensions non ramifiées

(2.3.32) Soit K un corps valué hensélien, soit p son exposant caractéristique
résiduel, et soit F une extension algébrique de K. On dit que F est non ramifiée
si F est modérément ramifiée et si |F×| = |K×|. Si F est non ramifiée, il en va
de même de chacune de ses sous-extensions.

(2.3.32.1) Si F est finie sur K, elle est non ramifiée si et seulement si F̃1 est

une extension séparable sur K̃1, de degré [F : K] : cela provient de l’égalité

[F̃ : K̃] = (|F×| : |K×|) · [F̃1 : K̃1]

et de 2.2.27.5.

(2.3.32.2) Supposons que F soit non ramifiée. On déduit de 2.3.29.2 et

de 2.2.27.2 queE 7→ Ẽ1 établit une bijection entre l’ensemble des sous-extensions
de F et celui des sous-extensions de F̃1.

(2.3.32.3) Soit L une extension algébrique de F qui est galoisienne sur K.
On déduit du théorème 2.3.20 que F est modérément ramifiée si et seulement
si F ⊂ LI(L/K).

(2.3.32.4) Supposons que F soit galoisienne. D’après le 2.3.29.3 ci-dessus, elle
est modérément ramifiée si et seulement si I(F/K) est trivial. Plaçons-nous
sous cette hypothèse. On dispose alors par définition du groupe I(F/K) d’un

isomorphisme Gal(F/K) ≃ Gal(F̃1/K̃1).

Si g ∈ Gal(F/K) et si E est une sous-extension de F , on a g̃(E)1 = g̃(Ẽ1),

où g̃ désigne l’image de g dans Gal(F̃1/K̃1). Il s’ensuit que la bijection E 7→
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Ẽ1 de 2.3.32.2 cöıncide avec celle déduite de l’isomorphisme Gal(F/K) ≃
Gal(F̃1/K̃1) et de la correspondance de Galois.

(2.3.33) Soit A une K-algèbre étale ; écrivons A =
∏
Ki, où (Ki) est une

famille finie d’extensions séparables de K. On munit l’algèbre A de la semi-
norme (xi) 7→ sup |xi| ; notons que Ã1 ≃∏ K̃i,1. On dit que A est non ramifiée
si c’est le cas de chacune des Ki.

Fixons une clôture séparable Ks de K. La catégorie des K-algèbres finies
étales s’identifie à celle des Gal(Ks/K)-ensembles finis et discrets. Si A est
une K-algèbre étale, on déduit de 2.3.32.3 que A est modérément ramifiée
si et seulement si I(Ks/K) agit trivialement sur le Gal(Ks/K)-ensemble
correspondant ; on dispose donc d’une équivalence entre la catégorie des K-
algèbres finies étales modérément ramifiées et celle des Gal(K̃s

1/K̃1)-ensembles

finis discrets. Comme K̃s
1 est séparablement clos en vertu du lemme 2.3.5, cette

dernière catégorie est elle-même équivalente à celle des K̃1-algèbres finies étales.

On a ainsi construit une équivalence entre la catégorie des K-algèbres étales
non ramifiées et celle des K̃1-algèbres étales. On déduit du 2.3.29.4 que cette
équivalence est donnée par la flèche A 7→ Ã1.

(2.3.34) Proposition. Soit A une K-algèbre finie étale ; notons Ao la Ko-
algèbre {a ∈ A, ||a|| 6 1}. Les assertions suivantes sont équivalentes :

i) A est non ramifiée ;
ii) Ao est finie étale sur Ko ;
iii) il existe une Ko-algèbre finie étale B telle que A ≃ B ⊗Ko K.

Si de plus si elles sont satisfaites alors la Ko-algèbre B de iii) est

nécessairement égale à Ao, et Ã1 = Ao ⊗Ko K̃1.

Démonstration. On peut raisonner facteur par facteur, et partant supposer
que A est un corps.

Supposons que i) est vraie. Choisissons un élément ξ de Ã1 qui l’engendre

sur K̃1, et soit P un relevé unitaire dans Ko[T ] du polynôme minimal de ξ

sur K̃1. Le corps A étant hensélien, le polynôme P possède une racine x dans Ao

située au-dessus de ξ. Comme K̃[x]1 contient ξ, son degré sur K̃1 est au moins
égal à [A : K], et il est par ailleurs majoré par [K[x] : K] ; il vient A = K[x]. En
particulier, x est de degré [A : K] = degP sur K, et P est donc son polynôme
minimal. Puisqu’il est unitaire, Ko[x] ≃ Ko[T ]/P ; le polynôme P se réduisant

par construction en un polynôme séparable de K̃1[T ], la Ko-algèbre Ko[x] est
finie étale. Elle est dès lors normale, et cöıncide de ce fait avec la fermeture
intégrale de Ko dans A, qui n’est autre que Ao, d’où ii).

L’implication ii)⇒ iii) est évidente.

Supposons que iii) est vraie. Comme B est plate, elle est sans Ko-torsion et
se plonge donc dans A ; c’est une sous-Ko-algèbre de A qui est entière sur Ko,
et normale car étale sur Ko. Elle cöıncide de ce fait avec la fermeture intégrale
de Ko dans A, qui n’est autre que Ao.

L’anneau Ko étant hensélien, la Ko-algèbre finie et intègre Ao est locale.
La K̃1-algèbreAo⊗KoK̃1 étant à la fois locale et étale, c’est un corps ; cela signifie
que KooAo est l’idéal maximal de Ao, et Ao ⊗Ko K̃1 s’identifie en conséquence
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au corps résiduel Ã1. Celui-ci est donc séparable et de degré [A : K] sur K̃1,
d’où i). �

Les µℓ-torseurs sur un corps valué hensélien

(2.3.35) SoitK un corps valué hensélien, et soit ℓ un entier premier à l’exposant

caractéristique de K̃.

(2.3.35.1) Le théorème 90 de Hilbert fournit trois isomorphismes naturels

H1(K,µℓ) ≃ K×/(K×)ℓ, H1(Ko, µℓ) ≃ K◦,×/(K◦,×)ℓ

et H1(K̃1, µℓ) ≃ K̃×1 /(K̃
×
1 )ℓ.

Il en résulte immédiatement, compte-tenu du caractère hensélien de Ko, que
la flèche naturelle H1(Ko, µℓ) → H1(K̃1, µℓ) est un isomorphisme (ce que l’on
pouvait également déduire de 2.1.10.3).

(2.3.35.2) Comme |K×| est sans torsion, la suite exacte

1 → K◦,× → K× → |K×| → 1

induit une suite exacte

1 → K◦,×/(K◦,×)ℓ → K×/(K×)ℓ → |K×|/|K×|ℓ → 1

que l’on peut récrire

0 // H1(Ko, µℓ) //

≃
��

H1(K,µℓ)
∂ // |K×|/|K×|ℓ // 1

H1(K̃1, µℓ)

.

La flèche ∂ : H1(K,µℓ) → |K×|/|K×|ℓ est appelée résidu. Si h ∈ H1(K,µℓ)
alors ∂(h) = 0 si et seulement si h provient de H1(Ko, µℓ) ; cela revient à
demander, en vertu de 2.1.1.5 et de la proposition 2.3.33, que la K-algèbre
étale définie par h soit non ramifiée.

(2.3.35.3) Supposons que K̃×1 soit ℓ-divisible, ce qui est notamment le cas

lorsque K̃1 est séparablement clos. On a alors H1(K̃1, µℓ) = 0 ; par ce qui
précède, le résidu ∂ induit un isomorphisme H1(K,µℓ) ≃ |K×|/|K×|ℓ.

(2.3.35.4) Supposons que |K×| soit ℓ-divisible. On a alors par ce qui précède
un diagramme d’isomorphismes

H1(K̃1, µℓ) H1(Ko, µℓ)
≃oo ≃ // H1(K,µℓ) .
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Extensions modérément ramifiées : le cas d’un corps
résiduel séparablement clos

(2.3.36) Soit K un corps valué hensélien dont le corps résiduel K̃1 est
séparablement clos, soit Ks une clôture séparable de K, et soit L le sous-
corps (Ks)W(Ks/K) de Ks. On note p l’exposant caractéristique de K̃.

Comme K̃1 est séparablement clos, le groupe I(Ks/K) est égal à Gal(Ks/K)

tout entier, et µ(K̃s
1) = µ(K̃1). Il s’ensuit que |x| 7→ g̃(x)/x induit un

isomorphisme entre Gal(L/K) et Hom(|L×|/|K×|, µ(K̃1)).

Soit F une sous-extension de L. Le groupe de Galois de L sur K
étant abélien, l’extension F est galoisienne. Elle est également modérément

ramifiée ; en conséquence, |x| 7→ g̃(x)/x induit un isomorphisme entre Gal(F/K)

et Hom(|F×|/|K×|, µ(K̃1)).

La surjection Gal(L/K) → Gal(F/K) correspond, modulo les isomorphismes

évoqués ci-dessus, à la flèche de restriction de Hom(|L×|/|K×|, µ(K̃1))

vers Hom(|F×|/|K×|, µ(K̃1)). Le groupe Gal(L/F ) est donc égal, modulo

l’identification entre Gal(L/K) et Hom(|L×|/|K×|, µ(K̃1)), à l’orthogonal
de |F×|/|K×|.

(2.3.37) Comme L est modérément ramifiée sur K, le groupe |L×|/|K×| est
sans p-torsion. En combinant correspondance de Galois et dualité de Pontrjagin
(comme F̃1 est séparablement clos, µ(F̃1) est isomorphe à la partie de torsion
première à p de Q/Z, et l’on n’a pas besoin ici d’invoquer 2.2.38.4), on voit
que pour tout sous-groupe ∆ de |L×|/|K×|, il existe une et une seule sous-
extension F de L telle que |L×|/|K×| = ∆.

(2.3.38) On en déduit que l’application F 7→ |F×|/|K×| induit une bijection
entre l’ensemble des classes d’isomorphie d’extensions modérément ramifiées
de K et celui des sous-groupes de |L×|/|K×| (on considère |F×| et |L×| comme
canoniquement plongés dans |K×|Q).

(2.3.39) On peut donner une description précise du sous-groupe |L×|/|K×|
de |K×|Q/|K×| : c’est précisément sa partie de torsion première à p. En effet,
on sait déjà que |L×|/|K×| est de torsion première à p. Il suffit donc de montrer
que si ∆ est un sous-groupe fini de |K×|Q/|K×| qui est de torsion première à p,
il existe une extension modérément ramifiée F de K telle que |F×|/|K×| = ∆.
C’est ce que nous allons faire, en décrivant explicitement une telle F .

Choisissons une famille (d1, . . . , dn) d’éléments de |K×|Q \ |K×| tels que ∆

soit somme directe des di
Z
. Pour tout i, on note ei l’ordre de di, et l’on choisit

un élément xi de K tel que deii = |xi|.

Soit A la K-algèbre finie K[T1, . . . , Tn]/(T eii −xi). Sa dimension est égale au
produit des ei, c’est-à-dire au cardinal de ∆. Fixons un quotient F de A par un
idéal maximal. Par construction, xi a pour tout i une racine ei-ième dans F ; il
s’ensuit que

|F×|/|K×| ⊃ 〈|x1|
1/ei

, . . . , |xn|
1/en〉 = 〈d1, . . . , dn〉 = ∆.
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On a ainsi

card ∆ = [A : K] > [F : K] > (|F×| : |K×|) > card ∆.

Par conséquent, F = A, [F : K] = card ∆ et |F×|/|K×| = ∆. Notons que

l’égalité [F : K] = (|F×| : |K×|) implique que F̃1 = K̃1 (et que F est sans
défaut).

Il suffit pour conclure de montrer que F est modérément ramifiée. Or comme
le groupe ∆ est de cardinal premier à p, le quotient |F×|/|K×| est de cardinal

premier à p ; on a vu par ailleurs que F̃1 = K̃1, et que F est sans défaut. Elle
est donc modérément ramifiée.



Chapitre 3

Géométrie analytique

3.1 Espaces de Berkovich : rappels et notations

Quelques conventions et notations

On fixe pour toute la suite du texte un corps ultramétrique complet k (sa
valeur absolue peut être triviale). On se donne une clôture séparable ks de k,

et l’on note k̂a le complété de la clôture algébrique ka de ks ; on note par

ailleurs k̂parf le complété de la clôture parfaite kparf de k. Si |k×| 6= {1} alors ks

est dense dans k̂a. Le corps résiduel de k̂a est une clôture algébrique k̃a1 de k̃1 ;

on note par ailleurs p l’exposant caractéristique de k̃1. On pose G = Gal (ks/k).
On appellera extension presque algébrique de k toute extension complète de k

admettant un k-plongement isométrique dans k̂a.

On appellera polyrayon une famille finie de réels strictement positifs ; si cette
famille est libre lorsqu’on la voit dans Q⊗Z (R×+/|k×|), on dira que le polyrayon
en question est k-libre. Si r = (r1, . . . , rn) est un polyrayon k-libre, la k-algèbre
affinöıde k{T1/r1, . . . , Tn/rn, r1T−11 , . . . , rnT

−1
n } est un corps que l’on notera kr.

(3.1.1) Nous travaillerons avec la notion d’espace analytique au sens de
Berkovich, en ayant soin de n’utiliser que les résultats de la théorie qui
sont prouvés sans recourir à l’existence de modèles formels ou algébriques
particuliers. Un espace de Berkovich est localement compact et localement
connexe par arcs. Si X est une k-variété algébrique, c’est-à-dire un k-schéma
séparé de type fini, l’on notera X an son analytification. Si a ∈ k et si r ∈ R+, l’on
notera ηa,r le point de A1,an

k défini par la semi-norme
∑
ai(T−a)i 7→ max |ai|ri ;

lorsque a = 0, l’on écrira ηr. Si l’on travaille sur une extension complète L de k
on utilisera les notations ηa,r,L et ηr,L.

(3.1.1.1) Si X (resp. A ) est un espace k-analytique (resp. une k-algèbre de
Banach) et si L est une extension complète de k, l’on notera XL (resp. AL)
l’espace L-analytique X⊗̂kL (resp. la L-algèbre de Banach A ⊗̂kL) ; si r est un
polyrayon k-libre, on écrira souvent Xr ou Ar au lieu de Xkr ou Akr .

(3.1.1.2) Soit X un espace k-analytique. Si L une extension complète de k
l’on dispose d’une application continue naturelle XL → X qui est compacte et
surjective. La flèche X

k̂a
→ X identifie topologiquement X au quotient X

k̂a
/G ;

157
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il s’ensuit que XL → X est ouverte pour toute extension presque algébrique L
de k (rem. 1.1.9.4).

Si r est un polyrayon k-libre, la fibre de Xr → X en un point x de X
est un espace H (x)-affinöıde dont le bord de Shilov est un singleton {σ(x)} ;
l’application σ est une section continue de Xr → X , appelée sa section de Shilov.
Si X est connexe alors Xr l’est aussi.

(3.1.1.3) On dira qu’un morphisme ϕ : Y → X entre espaces k-analytiques
est constant si Y est vide ou si ϕ(Y ) est un point rigide de X ; si Y est
connexe et si ϕ est G-localement constant alors ϕ est constant. On dira qu’une
fonction analytique sur Y est constante si le morphisme induit Y → A1,an

k est
constant ; si Y est connexe (resp. connexe et quasi-compact), il revient au même
de demander que l’image de f dans OYred,G

(Yred) (resp. que f) soit entière sur k.

(3.1.1.4) Soit X un espace k-analytique. On désigne par s(X) l’algèbre des
fonctions analytiques sur X qui annulent G-localement un polynôme séparable
non nul à coefficients dans k ; les fonctions appartenant à s(X) sont G-localement
constantes.

Supposons de plus X connexe et non vide ; l’algèbre s(X) est alors une
extension finie séparable de k, qui est contenue dans l’algèbre des fonctions
constantes sur X et cöıncide avec celle-ci si X est géométriquement réduit ;
l’espace X

k̂a
est connexe si et seulement si s(X) = k, et l’on dit dans ce cas

que X est géométriquement connexe.

(3.1.1.5) Si X est un espace analytique et si x ∈ X , on notera H (x) le corps
résiduel complété de x ; si de plus X est bon, on notera κ(x) le corps résiduel
de l’anneau local OX,x. On notera s(x) la clôture séparable de k dans H (x).
Pour tout domaine analytique V de X contenant x, l’évaluation en x induit
un plongement s(V ) →֒ H (x). Si [s(x) = k] est finie, le caractère hensélien de
l’anneau local OX,x assure qu’il existe un voisinage analytique U de x dans X
tel que s(U) →֒ s(x) soit un isomorphisme ; il est immédiat que s(V ) →֒ s(x) est
encore un isomorphisme pour tout domaine analytique V de U contenant x.

(3.1.2) On dispose d’une bonne théorie de la dimension en théorie de Berkovich.
Si X est un espace k-analytique, on a

dimk X = sup
x∈X

deg.tr. H̃ (x)/k̃.

(3.1.3) Nous utiliserons à plusieurs reprises implicitement le fait suivant : si X
est un espace analytique et si ϕ : X ′ → X est son normalisé, alors X s’identifie
topologiquement au quotient de X ′ par la relation dont les classes sont les fibres
de ϕ ; cela résulte directement de 1.1.7.

Réduction à la Temkin : le cas affinöıde

(3.1.4) Soit A une algèbre k-affinöıde et soit X l’espace M (A ). On désigne

par Ã l’annélöıde résiduel associé à A munie de sa semi-norme spectrale
(2.2.44) ; c’est une k̃-algèbre de type fini, dont on note X̃ le spectre, c’est-à-dire
l’ensemble des idéaux premiers ; on dispose d’une application de réduction ρ :
X → X̃ qui est anticontinue. Si A est strictement k-affinöıde alors X̃ s’identifie

à la réduction usuelle de X , à savoir Spec Ã1.
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(3.1.4.1) Si ξ est un point générique de X̃ (i.e. le point générique d’une de ses
composantes irréductibles) alors ρ−1(ξ) est un singleton ; le bord de Shilov de X

est exactement {ρ(ξ)}, où ξ parcourt l’ensemble des points génériques de X̃ .

(3.1.4.2) Si ξ et η sont deux points de X̃ et si y ∈ ρ−1(η) alors y ∈ ρ−1(ξ) si
et seulement si ξ ∈ {η}.

En effet, supposons que y ∈ ρ−1(ξ). Soit U l’ouvert de Zariski de X̃
complémentaire du fermé {η}. Son image réciproque ρ−1(U ) est un fermé de X
qui ne contient pas y ; dès lors, il ne contient pas ρ−1(ξ). Par conséquent, ξ /∈ U
et l’on a donc x ∈ {η}.

Réciproquement, supposons que ξ ∈ {η} et soit U un voisinage affinöıde
de y dans X ; soit B l’algèbre des fonctions analytiques sur U . On désigne

par η′ l’image de y sur Ũ et par p (resp. p′) l’idéal premier de Ã (resp. B̃) qui
correspond à η (resp. η′). Comme U →֒ X est par construction intérieur en y,

la Ã /p-algèbre B̃/p′ est finie ; en vertu du going-up gradué, {η′} → {η} est
surjective ; en particulier, ξ appartient à l’image de {η′} → {η}, et donc à celle

de Ũ → X̃ ; mais cela signifie qu’il existe x ∈ U dont l’image sur X̃ est égale
à ξ ; autrement dit, U rencontre ρ−1(ξ).

(3.1.4.3) Si ξ est un point de X̃ dont le corpöıde résiduel est fini sur k̃,
l’ouvert ρ−1(ξ) est connexe.

Réduction à la Temkin : le cas local

(3.1.5) Nous allons commencer par rappeler la définition de la catégorie
des germes (ponctuels) d’espaces k-analytiques dont nous nous servirons
abondammment.

(3.1.5.1) Un morphisme f : (Y, y) → (X, x) d’espaces k-analytiques pointés est
appelé un isomorphisme local s’il induit un isomorphisme d’un voisinage ouvert
de y dans Y sur un voisinage ouvert de x dans X .

(3.1.5.2) On définit la catégorie des germes d’espaces k-analytiques comme
la localisée de la catégorie des espaces analytiques pointés par la famille des
isomorphismes locaux. On vérifie alors qu’un morphisme (Y, y) → (X, x) entre
espaces k-analytiques pointés induit un isomorphisme de germes si et seulement
si c’est un isomorphisme local.

(3.1.6) Soit ϕ : (Y, y) → (X, x) un morphisme de germes d’espaces k-
analytiques. On appellera représentant de ϕ la donnée d’un morphisme ψ :
(Z, z) → (T, t) d’espaces analytiques pointés et d’un diagramme commutatif de
morphisme de germes

(Y, y)

ϕ

��

∼ // (Z, z)

ψ

��
(X, x)

∼ // (T, t)

.

Tout morphisme de germes admet un représentant.

On dira qu’un morphisme de germes est fini (resp. fini et plat, resp. à fibre
finie, resp. sans bord) s’il admet un représentant fini (resp. fini et plat, resp. dont
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la fibre distinguée est finie, resp. sans bord). Un morphisme de germes (Y, y) →
(X, x) à fibre finie admet toujours un représentant (Z, z) → (T, t) qui est
compact (il suffit de prendre Z et T compacts) et dont la fibre en t est le
singleton {z}.

(3.1.7) Nous dirons qu’un germe (X, x) d’espace k-analytique est bon (resp.
séparé, resp. sans bord) s’il existe un espace k-analytique pointé (Y, y), où Y
est bon (resp. séparé, resp. sans bord) et un isomorphisme de k-germes (Y, y) ≃
(X, x).

(3.1.8) Un domaine analytique d’un germe d’espace analytique (X, x) est une
classe d’isomorphie de (X, x)-germes de la forme (V, x) où V est un domaine
analytique de X contenant x.

(3.1.9) Soit (X, x) un germe d’espace k-analytique. Temkin a défini la réduction

graduée (̃X, x) de (X, x). C’est un espace topologique quasi-compact non vide
muni d’une application continue vers l’espace de Zariski-Riemann P

H̃ (x)/k̃
qui

est un homéomorphisme local ; le diagramme (̃X, x) → P
H̃ (x)/k̃

est fonctoriel

en le germe (X, x).

(3.1.9.1) La flèche(V, x) 7→ (̃V, x) établit une bijection entre l’ensemble des
domaines analytiques de (X, x) et celui des ouverts quasi-compacts et non vides

de (̃X, x).

(3.1.9.2) Le germe (X, x) est bon (resp. séparé, resp. sans bord) si et seulement

si (̃X, x) est un ouvert affine de P
H̃ (x)/k̃

(resp. est un ouvert de P
H̃ (x)/k̃

, resp.

est égal à P
H̃ (x)/k̃

).

(3.1.9.3) Donnons une description de (̃X, x) dans le cas où (X, x) est bon.
On peut alors supposer que X est affinöıde ; soit A l’algèbre correspondante.

On dispose d’un morphisme naturel d’annélöıdes f : Ã → H̃ (x), induit par
l’évaluation en x. On a alors

(̃X, x) = P
H̃ (x)/k̃

{f(Ã )},

qui est bien un ouvert affine de P
H̃ (x)/k̃

puisque Ã est de type fini sur k̃.

(3.1.9.4) On ne suppose plus que (X, x) est bon. Soient (f1, . . . , fr des fonctions
analytiques inversibles au voisinage de x et soit (V, x) le domaine analytique
de (X, x) défini par les inégalités |fi| 6 |fi(x)| pour tout i. On a alors

(̃V, x) = (̃X, x) ×P
H̃ (x)/k̃

P
H̃ (x)/k̃

{f̃1(x), . . . , f̃r(x)}.

(3.1.10) La caractéristion des germes sans bord en termes de leur réduction
de Temkin donnée au 3.1.9.2 ci-dessus admet la généralisation suivante au cas
relatif : si (Y, y) → (X, x) est un morphisme de germes d’espaces k-analytiques,
il est sans bord si et seulement si l’application continue naturelle

(̃Y, y) → P
H̃ (y)/k̃

×P
H̃ (y)/k̃

(̃X, x)

est bijective (c’est alors un homéomorphisme).
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Espaces quasi-lisses

(3.1.11) Soit X un espace k-analytique et soit x ∈ X . On a

dimH (x) Ω1
X ⊗ H (x) > dimx X ;

on dit que X est quasi-lisse en x si l’on a égalité. Le lieu de quasi-lissité de X
en est un ouvert de Zariski, sur lequel Ω1 est localement libre ; il cöıncide avec
le lieu de régularité géométrique de X . On dit que X est quasi-lisse s’il est
quasi-lisse en chacun de ses points.

(3.1.11.1) Si V est un domaine analytique de X contenant x alors

dimH (x) Ω1
X ⊗ H (x) = dimH (x) Ω1

X ⊗ H (x)

et dimx X = dimx V ; par conséquent, V est quasi-lisse en x si et seulement
si X est quasi-lisse en x.

(3.1.11.2) Si X est lisse en x, il est quasi-lisse en x.

(3.1.11.3) Il résulte de 3.1.11.1 et 3.1.11.2 que tout domaine analytique d’un
espace analytique lisse est quasi-lisse ; nous allons établir, dans le cas d’un bon
espace, une réciproque locale de cette assertion. Soit donc V un bon espace k-
analytique et soit x ∈ V . Supposons que V est quasi-lisse en x. Nous allons
démontrer qu’il existe un voisinage affinöıde de x dans V qui s’identifie à un
domaine affinöıde d’un espace k-analytique lisse.

Posons d = dimx V ; comme V est bon et comme Ω1
V est localement libre

de rang d au voisinage de x, il existe un voisinage affinöıde quasi-lisse W de x
dans X d fonctions analytiques f1, . . . , fd sur V ′ telles que Ω1

W soit libre de

base df1, . . . , dfd ; soit ϕ : W → Ad,ank le morphisme induit par les fi. Par
choix des fi, le faisceaux ΩW/Ad,an

k
est nul ; par conséquent, ϕ est purement de

dimension relative nulle ; en particulier dimx ϕ = 0.

Il est dès lors loisible de restreindre W de sorte qu’il soit connexe et que le
morphisme ϕ admette une factorisation W →W ′ → T → Ad,ank où :

• T → Ad,ank est étale (cela entrâıne que T est lisse et purement de
dimension d) ;

• W ′ est un domaine affinöıde connexe de T ;
• W →W ′ est fini.

Soient A et B les algèbres k-affinöıdes respectivement associées à W ′ et W ;
les espaces W et W ′ sont connexes, non vides et quasi-lisses (le premier par
hypothèse, le second en tant que domine affinöıde de l’espace lisse T ) ; ils
sont donc tous deux réguliers, et dès lors irréductibles ; par construction, on
a dimk W = dimk W ′ = d ; il s’ensuit que W → W ′ est surjectif. Le
morphisme Spec B → Spec A est un morphisme fini et dominant entre deux
schémas intègres et réguliers ; il est donc plat.

On a ΩW/Ad,an
k

= 0 ; faisceau Ω1
W/W ′′ est a fortiori nul ; par conséquent, le

morphisme fini et plat Spec B → Spec A est non ramifié, et partant étale.

Soit t l’image de x sur T . Les catégories des germes finis étales sur (T, t)
et (W ′, t) étant équivalentes, le bon germe (W,x) s’identifie à un germe de
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domaine affinöıde fermé d’un germe (X, x) qui est fini et étale sur le germe
lisse (T, t), et est donc lui-même lisse ; ceci achève la démonstration.

(3.1.11.4) Il découle de 3.1.11.2 et 3.1.11.3 que si X est un espace k-analytique
et si x appartient à l’intérieur analytique de X alors X est quasi-lisse en x si et
seulement si il est lisse en x.

3.2 Quelques compléments sur les espaces
analytiques généraux

Morphismes finis et plats

(3.2.1) Soit L une extension complète de k, et soit X un espace k-analytique
tel que XL soit topologiquement séparé ; l’espace X est alors topologiquement
séparé. En effet, soient V et W deux domaines affinöıdes de X ; comme XL est
topologiquement séparé, l’intersection VL ∩WL est compacte ; son image sur X
est dès lors quasi-compacte. Mais l’image en question n’est autre que V ∩W ,
qui est contenu dans l’espace topologique séparé V ; il s’ensuit que V ∩W est
compact, ce qui achève ma démonstration.

(3.2.2) Soit ϕ : Y → X un morphisme entre espaces k-analytiques. Les
propositions suivantes sont équivalentes :

i) ϕ est fini ;
ii) ϕ est propre et à fibres (ensemblistement) finies.

En effet ; i)⇒ ii) est clair. Supposons que ii) soit vraie, soit x ∈ X et
soient y1, . . . , yr les antécédents de x sur Y . Pour tout i, le point yi est isolé
dans ϕ−1(x) et appartient à l’intérieur analytique de ϕ ; par conséquent, ϕ est
fini en yi, et induit donc un morphisme fini d’un voisinage ouvert Vi de yi vers
un voisinage ouvert Ui de x ; on peut, quitte à les restreindre, supposer les Vi
deux à deux disjoints. Par compacité de ϕ, il existe un voisinage ouvert U de x
contenu dans

⋂
Ui et tel que ϕ−1(U) ⊂∐Vi. On peut dès lors écrire

ϕ−1(U) =
∐

ϕ−1|Vi
(U)

par conséquent, ϕ−1(U) → U est fini ; la finitude étant une propriété locale sur
le but, ϕ est fini.

(3.2.3) Soit X un espace k-analytique, soit V un domaine analytique fermé
de X et soit Y une composante irréductible de V . Si ∂anY = 0 alors Y est
une composante irréductible de X . En effet, dans ce cas, Y →֒ X est compacte,
sans bord et à fibres finies, donc propre. Il s’ensuit que son image, qui n’est
autre que Y , est un fermé de Zariski de X . Mais comme Y est une composante
irréductible de V , son adhérence pour la topologie de X est une composante
irréductible de X ; or d’après ce qui précède, cette adhérence n’est autre que Y
elle-même, d’où notre assertion.

(3.2.4) Soit ϕ : Y → X un morphisme entre espaces k-analytiques. Supposons
qu’il existe une extension complète L de k telle que ϕL : YL → XL soit fini
(resp. fini et plat). Sous ces hypothèses nous allons prouver que ϕ est fini (resp.
fini et plat).
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(3.2.4.1) Montrons que le morphisme ϕ est fini. On peut supposer, en
raisonnant G-localement sur le but, que X est compact. L’espace YL est alors
compact par compacité de ϕL ; on en déduit, à l’aide de 3.2.1, que Y est compact.
La flèche ϕ est donc compacte, et ses fibres sont finies puisque c’est le cas de
celles de XL.

Par ailleurs, le fait que ϕL soit sans bord entrâıne, en vertu d’un théorème
de descente dû à Conrad et Temkin, que ϕ est sans bord ; par conséquent, ϕ est
fini.

(3.2.4.2) Le cas où ϕL est plat. Soit V un domaine affinöıde de X et soit W
son image réciproque sur Y ; c’est un domaine affinöıde de Y . On note A et B
les algèbres respectivement associées à V et W ; l’algèbre B est finie sur A . Par
hypothèse, BL est finie et plate sur AL ; combiné à la platitude de AL sur A
et à la fidèle platitude de BL sur B, cela entrâıne la platitude de B sur A , qui
est ce qu’on souhaitait établir.

(3.2.4.3) Remarques. En pratique, si l’on sait a priori que ϕ est sans bord
(e.g si Y est sans bord), on n’a pas besoin d’utiliser le résultat de descente de
Conrad et Temkin ; et si l’on sait a priori que l’espace Y est topologiquement
séparé, il est inutile de se référer à 3.2.1.

Il peut également arriver que la platitude de ϕ soit automatique, une fois
connue sa finitude ; c’est notamment lorsque Y est une courbe normale et X
une courbe réduite (cf. 3.5.10 infra.)

(3.2.5) Soit ϕ : Y → X un morphisme fini et plat entre espaces k-analytiques.

(3.2.5.1) L’application continue sous-jacente à ϕ, dont on a rappelé qu’elle
est compacte et à fibres finies, est également ouverte, et partant justiciable des
résultats généraux rappelés au début de l’article (1.1.4 et 1.1.4.2- 1.1.4.1).

(3.2.5.2) Si U est un domaine affinöıde de X contenant x, son image
réciproque ϕ−1(U) est un domaine affinöıde de Y , dont l’algèbre des fonctions
est un OU (U)-module fini et localement libre ; si U est connexe, le rang de ce
module est bien défini, et ne dépend pas du choix de U ; on l’appelle le degré de ϕ
au-dessus de x et on le note degx ϕ ; lorsque X est bon, Y l’est aussi et degx ϕ
est simplement le rang du OX,x-module libre

∏
y∈ϕ−1(x)

OY,y.

(3.2.5.3) Soit y ∈ ϕ−1(x) et soit U un domaine analytique de X contenant x
et tel que ϕ−1(U) isole y ; le degré de ϕ−1(U)y → U au-dessus de x ne dépend
que de x, et pas de U ; on l’appelle le degré de ϕ en y et on le note degy ϕ ;
dans le cas où X et Y sont bons degy ϕ est simplement le rang du OX,x-module
libre OY,y.

(3.2.6) Si ϕ : Y → X est un morphisme fini et plat entre espaces
analytiques x 7→ degx ϕ est une fonction localement constante sur X ; sa valeur
est donc bien définie dès que X est connexe et non vide, et est alors simplement
appelée le degré de ϕ. Soit x ∈ X et soit U un voisinage analytique connexe
de x tel que ϕ−1(U) sépare les antécédents de x ; l’égalité

deg (ϕ−1(U) → U) =
∑

y∈ϕ−1(x)

deg (ϕ−1(U)y → U)
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peut se récrire

degx ϕ =
∑

y∈ϕ−1(x)

degy ϕ.

Il en résulte notamment que le cardinal de ϕ−1(x) est inférieur ou égal au degré
de ϕ au-dessus de x. Si X est connexe et non vide, le cardinal de toute fibre
de ϕ est donc majoré par deg ϕ.

(3.2.7) Soit ϕ : (Y, y) → (X, x) un morphisme fini et plat entre germes
d’espaces k-analytiques. Il possède un représentant ψ : (Z, z) → (T, t) qui est
fini et plat ; le degré de ψ en z ne dépend alors que de ϕ, et pas du choix de ψ ;
on l’appelle le degré de ϕ et on le note deg ϕ.

Points d’Abhyankar

(3.2.8) Soit A une k-algèbre de Banach. On suppose que la semi-norme
spectrale de A est multiplicative (c’est par exemple le cas si la norme de A
est multiplicative, auquel cas elle cöıncide avec sa semi-norme spectrale) ; par
définition, cela revient à demander qu’il existe x ∈ M (A ) (nécessairement
unqiue) tel que |f(x)| = supy∈M (A) |f(y)| pour toute f ∈ A , c’est-à-dire encore
tel que |f(y)| 6 |f(x)| pour toute f ∈ M (A). Nous allons montrer que sous
cette hypothèse, le singleton {x} est le bord de Shilov de M (A ). On sait déjà
par hypothèse que toute fonction f ∈ A atteint son maximum en x.

Soit maintenant K un compact de M (A ) ne contenant pas x. Pour tout
point y de K , il existe fy appartenant à A telle que |fy(y)| 6= |fy(x)|, et
donc telle que |fy(y)| < |fy(x)| (ceci implique que |fy(x)| 6= 0). L’inégalité
stricte |fy| < |fy(x)| reste vraie sur un voisinage ouvert Vy de y, et l’inégalité
large correspondante est vraie sur tout K .

Par compacité, il existe y1, . . . , ym ∈ K tels que les Vyi recouvrent K .
Par construction, le maximum |∏ fyi(x)| de |∏ fyi | n’est pas atteint sur K . Il
s’ensuit que x est bien le bord de Shilov de M (A ), comme annoncé.

(3.2.9) Soit A une k-algèbre de Banach. On dit que la norme de A est
universellement multiplicative si la norme tensorielle de L⊗̂kA est multiplicative
pour tout extension complète L de k. Supposons que ce soit le cas, et soit L une
extension complète de k. Comme sa norme est multiplicative, l’algèbre L⊗̂kA
est intègre, et il en va de même de L ⊗k A , qui s’injecte dans L⊗̂kA . On en
déduit que A est intègre et que k est algébriquement clos dans Frac A .

(3.2.10) Soit A une algèbre k-affinöıde dont la norme est universellement
multiplicative, et soit x le point correspondant de M (A ). La valeur absolue de
la k-algèbre de Banach H (x) est alors universellement multiplicative, ce qui
implique notamment que k est algébriquement clos dans H (x) (cf. 3.2.9 supra).

Soit L une extension complète de k. La norme tensorielle de L⊗̂kA
étant multiplicative, elle définit un point y sur M (L⊗̂kA ). La flèche
canonique M (L⊗̂kA ) → M (A ) est surjective ; en conséquence, A → L⊗̂kA
préserve les (semi)-normes spectrales, ce qui signifie que y est situé sur la
fibre M (L⊗̂kH (x)) de M (L⊗̂kA ) en x.
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Soient a et b deux éléments de A avec b(x) 6= 0 (ce qui revient à demander
que b 6= 0), et soit c ∈ L⊗̂kA . Soit z ∈ M (L⊗̂kH (x)). On a

|(a(z)b(z)−1c(z)| = |a(x)b(x)−1| · |c(z)| 6 |a(x)b(x−1)| · |c(y)| = |a(y)b(y)−1c(y)|.

Par densité, il vient |f(z)| 6 |f(y)| pour toute f ∈ L⊗̂kH (x). Ainsi, y est le
point de M (L⊗̂kH (x)) correspondant à la (semi)-norme spectrale de L⊗̂kA ,
et {y} est donc le bord de Shilov de M (L⊗̂kH (x)) d’après 3.2.8.

(3.2.11) Soit r = (r1, . . . , rn) un polyrayon. Pour toute extension complète L
de k, le produit tensoriel complété L⊗̂kk{r−1T} s’identifie à L{r−1T}, dont la
norme est multiplicative et correspond au point ηr,L de M (L{r−1T}).

Il résulte alors de 3.2.10 que la valeur absolue de H (ηr) est universellement
multiplicative, que k est algébriquement clos dans H (ηr), et que {ηr,L} est pour
toute extension complète L de k le bord de Shilov de L⊗̂kH (ηr).

(3.2.12) Soit X un espace k-analytique et soit x un point de X .

(3.2.12.1) Soit Y →֒ X une immersion dont l’image contient x. La dimension
de Y est alors minorée par dk(x). On dit que le point x est d’Abhyankar si l’on
peut trouver une telle immersion Y →֒ X avec dim Y = dk(x) (on dit alors
souvent que dk(x) est le rang de x) ; si c’est le cas, on peut toujours supposer
que Y s’identifie à un sous-espace analytique fermé d’un domaine affinöıde X ′

de X .

Notons qu’un point d’Abhyankar de rang 0 est simplement un point rigide.

(3.2.12.2) On suppose à partir de maintenant que x est un point d’Abhyankar
de X dont on note n le rang. Une présentation d’Abhyankar de x consiste en les
données suivantes :

• un sous-espace analytique fermé Y d’un domaine affinöıde X ′ de X tel
que x ∈ Y et tel que dim Y = n ;

• un morphisme ϕ:Y → Adk(x),ank donné par une famille finie (f1, . . . , fn)

de fonctions inversibles en x et telles que les f̃i(x) forment une base de

transcendance de H̃ (x) sur k ; il revient au même de demander que ϕ(x) soit
de la forme ηr pour un certain polyrayon r.

Il existe toujours une présentation d’Abhyankar de x.

(3.2.12.3) Soit (Y, ϕ) une présentation d’Abhyankar de x, et soit r le polyrayon
tel que ϕ(x) = ηr.

Si t ∈ ϕ−1(ηr) on a n > dk(t) = dH (ηr)(t) + n, et donc dH (ηr)(t) = 0 ;
ainsi, ϕ−1(ηr) est de dimension nulle. Ceci entrâıne que le corps H (x) est une
extension finie de H (ηr). Il en résulte les faits suivants.

• Le corpöıde H̃ (x) est fini sur H̃ (ηr) d’après 2.2.45.3 ; comme H̃ (ηr) est

transcendant pur sur k̃ (là encore, en vertu de 2.2.46.6), le corpöıde H̃ (x) est

de type fini sur k̃.

Cela signifie (2.2.29.3) que H̃ (x)1 est de type fini sur k̃1, et que le
groupe |H (x)×|/|k×| est de type fini.

• La clôture algébrique de k dans H (x) est finie sur k en vertu de 3.2.11 ;
le corps s(x) est a fortiori une extension finie de k.
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(3.2.12.4) Soit L une extension complète de k et soit π : YL → Y
l’application canonique. Comme la fibre ϕ−1(ηr) est de dimension nulle,
l’ensemble compact π−1(x)∩ϕ−1(ηr,L) est discret, et partant fini, et chacun de
ses éléments y vérifie l’égalité dL(y) = dL(ηr,L) = n = dim YL ; en conséquence,
tous les points de π−1(x) ∩ ϕ−1(ηr,L) sont des points d’Abhyankar de XL de
même rang que x.

(3.2.13) Proposition. L’ensemble fini E := π−1(x)∩ϕ−1(ηr,L) est le bord de
Shilov de π−1(x) = M (H (x)⊗̂kL) ; en particulier, il est non vide et ne dépend
pas du choix de la présentation (Y, ϕ) de x.

Démonstration. Posons

A = H (ηr)⊗̂kL et B = H (x)⊗̂kL ≃ A⊗H (ηr) H (x).

Par construction, B est libre de rang fini sur A. On note p la flèche naturelle
de M (B) vers M (A) ; on a E = p−1(ηr,L). Rappelons par ailleurs que le bord
de Shilov de M (A ) est le singleton {ηr,L} (3.2.11).

(3.2.13.1) Soit b ∈ B et soit χ = TN +
∑

i<N aiT
i ∈ A[T ] son polynôme

caractéristique. Soit y ∈ M (A). Le maximum de |g| sur p−1(y) est égal à la
norme spectrale de l’image de b dans B⊗AH (y), c’est-à-dire à max |ai(y)|1/N−i.
Puisque ηr,L est l’unique point du bord de Shilov de M (A), on a

max |ai(y)|1/N−i 6 max |ai(ηr,L)|1/N−i.

Par conséquent, le maximum de |b| sur p−1(y) est majoré par son maximum
sur E = p−1(ηr,L). Ainsi, |b| atteint son maximum sur E.

(3.2.13.2) Soit maintenant K un compact de M (B) ne contenant pas E ; nous
allons construire une fonction b ∈ B dont le maximum n’est pas atteint sur K .

Soit e un point de E n’appartenant pas à K ; il existe une fonction g
appartenant à B⊗AH (ηr,L) qui vaut 1 sur e et 0 en tous les autres points de E.
Par densité du corps des fractions de A dans H (ηr,L), on peut trouver deux
éléments a et α de A avec α 6= 0 et un élément β de b tels que la fonction |βa/α|
vaille 1 sur e et soit majorée strictement par 1/2 en tout point de E \{e}. Si l’on
pose R = |(α/a)(ηr,L)|, la fonction |β| vaut R en e et est majorée strictement
par R/2 sur E \ {e}. Posons

U = {z ∈ M (B), |β(z)| < R/2} et V = {z ∈ M (B) \ K , |β(z)| > 3R/4}.

Par construction, U ∪ V contient E ; par compacité, il existe un voisinage
ouvert W de ηr,L dans M (A) tel que p−1(W ) ⊂ U ∪ V ; désignons par H
le compact M (A) \W .

Comme ηr,L est l’unique point du bord de Shilov de M (A), il existe une
fonction λ ∈ A telle que le maximum |λ(ηr,L)| de |λ| ne soit pas atteint sur H .
Il existe alors m > 0 tel que

(
sup
z∈H

|λ(z)|
)m

· sup
z∈p−1(H )

|β(z)| < |λ(ηr,L)|m ·R.

Puisque |β(e)| = R, le maximum de |λmβ| sur M (B) est au moins égal
à |λ(ηr,L)|m · R ; par ce qui précède, il n’est pas atteint sur p−1(H ). Il n’est
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par ailleurs pas atteint sur U non plus : on a en effet pour tout z ∈ U les
inégalités |λ(z)| 6 |λ(ηr,L)| et |β(z)| < R/2.

On a par construction K ∩ V = ∅ et M (B) \ p−1(H ) = p−1(W ) ⊂ U ∪ V ;
il vient K ⊂ p−1(H ) ∪ U . On en déduit que le maximum de |λmβ| n’est pas
atteint sur K , ce qui achève la démonstration. �

(3.2.14) Soit X un espace k-analytique et soit x un point d’Abhyankar
de X . Soit L une extension complète de k. Il résulte de 3.2.12.4 et de la
proposition 3.2.13 que M (H (x)⊗̂kL) ⊂ XL possède un bord de Shilov fini
dont tout point y est d’Abhyankar de même rang que x. Ce bord de Shilov sera
noté x[L].

(3.2.15) Exemples.

(3.2.15.1) Soit r = (r1, . . . , rn) un polyrayon. On a alors ηr,[L] = {ηr,L}.
On peut voir ce fait comme une conséquence triviale de la proposition 3.2.13,
appliquée en prenant la présentation (An,ank , Id). Mais on en a donné une preuve
directe au préalable en 3.2.12.4, et on a d’ailleurs utilisé plusieurs fois ce résultat
au cours de la preuve de la proposition 3.2.13.

(3.2.15.2) Soit X un espace k-analytique, soit x un point d’Abhyankar de X ,
soit L une extension complète de k et soit L′ une extension complète de L. On
a alors

x[L′] =
⋃

y∈x[L]

y[L′].

En effet, posons n = dk(x) et choisissons une présentation d’Abhyankar (Y, ϕ)
de x. On désigne par r le poyrayon tel que ϕ(x) = ηr et par

π:YL → X, π′:YL′ → X et ̟:YL′ → L

les flèches canoniques. On a

x[L′] = (π′)−1(x) ∩ ϕ−1(ηr,L′) (prop. 3.2.13)

=
⋃

y∈π−1(x)

̟−1(y) ∩ ϕ−1(ηr,L′)

=
⋃

y∈π−1(x)∩ϕ−1(ηr,L)

̟−1(y)∩ϕ−1(ηr,L′) (si ϕ(z) = ηr,L′ alors ϕ(̟(z)) = ηr,L)

=
⋃

y∈x[L]

y[L′] (prop. 3.2.13).

(3.2.15.3) Soit X un espace k-analytique de dimension finie, soit x un
point d’Abhyankar de x, et soit L une extension presque algébrique de k ;
soit π:XL → X la flèche canonique. Le sous-ensemble x[L] de XL est alors
égal à la fibre π−1(x) toute entière.

En effet, en considérant un k-plongement isométrique L →֒ k̂a et en

appliquant 3.2.15.2 on se ramène au cas où L = k̂a. Il résulte immédiatement
de la définition que le sous-ensemble x

[k̂a]
de π−1(x) est invariant sous l’action

de Galois. Comme x
[k̂a]

est non vide et comme l’action de Galois est transitive

sur π−1(x), il vient x
[k̂a]

= π−1(x).
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(3.2.15.4) Conservons les hypothèses et notations de 3.2.15.3. On y a établi
l’égalité x[L] = π−1(x) ; elle entrâıne en particulier la finitude de π−1(x), que
l’on peut établir directement facilement.

En effet, on se ramène immédiatement au cas où L = k̂a ; notons n le rang
de x, et donnons-nous une présentation d’Abhyankar (Y, ϕ) de x ; soit r le
polyrayon tel que ϕ(x) = ηr. Tout élément de π−1(x) s’envoie via ϕ au-dessus
d’un antécédent de ηr sur An,an

k̂a
; mais la description explicite de η

r,k̂a
assure que

ce dernier est invariant sous l’action de Galois, ce qui entrâıne qu’il est le seul
antécédent de ηr. Par conséquent, la fibre π−1(x) est contenue dans ϕ−1(η

r,k̂a
),

qui est compact et de dimension nulle, et donc fini.

(3.2.15.5) Soit X un espace k-analytique, soit x un point d’Abhyankar de X et
soit L une extension complète de K. Soient L1, . . . , Lr les extensions composées
de s(X) et L au-dessus de k. On a

XL =
∐

i

X ×s(x) Li.

Lorsqu’on voit X comme un espace s(x)-analytique, le point x reste
d’Abhyankar, ce qui permet de définir un sous-ensemble x[Li] de X ×s(x) Li.
On a alors x[L] =

∐
x[Li].

En effet, on peut écrire

H (x)⊗̂kL = H (x)⊗̂s(x)(s(x) ⊗k L) =
∏

H (x)⊗̂s(x)Li.

Il est alors immédiat que le bord de Shilov de

M (H (x)⊗̂kL) = M (
∏

H (x)⊗̂s(x)Li) =
∐

M (H (x)⊗̂s(x)Li)

est la réunion des bords de Shilov des H (x)⊗̂s(x)Li, ce qui est précisément
l’égalité annoncée.

Descente des immersions compactes

(3.2.16) Soit ϕ : Y → X un morphisme entre espaces k-analytiques.

(3.2.16.1) On dira que ϕ est une immersion compacte si pour tout domaine
analytique compact U de X il existe un domaine analytique compact V de U
tel que ϕ−1(U) → U se factorise par une immersion fermée ϕ−1(U) → V ; si
c’est le cas, ϕ est topologiquement une injection compacte.

(3.2.16.2) S’il existe un domaine analytique fermé X ′ de X tel que Y → X
se factorise par une immersion fermée Y → X ′ alors Y → X est une immersion
compacte. La réciproque est vraie si X est séparé et paracompact : en effet,
plaçons-nous sous cette hypothèse et supposons que Y → X soit une immersion
compacte ; choisissons un G-recouvrement localement fini (Ui) de X par des
domaines analytiques compacts ; pour tout i, désignons par Vi un domaine
analytique compact de Ui tel que ϕ−1(Ui) → Ui se factorise par une immersion
fermée ϕ−1(Ui) → Vi ; la réunion V des Vi est alors un domaine analytique
fermé de X , et Y → X se factorise par V ; étant G-localement sur son but une
immersion fermée, Y → V est une immersion fermée.
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(3.2.16.3) Supposons qu’il existe un G-recouvrement (Ui) de X par des
domaines analytiques compacts et, pour tout indice i, un domaine analytique
compact Vi de Ui tel que ϕ−1(Ui) → Ui se factorise par une immersion
fermée ϕ−1(Ui) → Vi ; dans ce cas ϕ est une immersion compacte.

En effet, soit U un domaine analytique compact de X . Il existe un
recouvrement affinöıde fini (Wj) de U raffinant le G-recouvrement (U ∩ Ui)
de U . Fixons j, et soit ij un indice tel que Wj ⊂ Uij . La flèche ϕ−1(Wj) →Wj

se factorise alors par une immersion fermée ϕ−1(Wj) → Wj ∩ Vij . Appelons V
la réunion des Wj ∩ Vij ; c’est un domaine analytique compact de U ; la
flèche ϕ−1(U) → U se factorise par un morphisme ϕ−1(U) → V , qui est G-
localement sur son but une immersion fermée ; par conséquent, ϕ−1(U) → V
est une immersion fermée, et ϕ est bien une immersion compacte.

(3.2.17) Proposition. Soit ϕ : Y → X un morphisme entre espaces k-
analytiques et soit L une extension complète de k. Les assertions suivantes sont
équivalentes :

1) ϕ est une immersion compacte ;
2) ϕL est une immersion compacte ;
3) ϕL est un monomorphisme compact d’espaces L-analytiques ;
4) ϕ est un monomorphisme compact d’espaces k-analytiques.

Démonstration. L’implication 1) ⇒ 2) découle du 3.2.16.3 ci-dessus ;
l’implication 2) ⇒ 3) est triviale.

Montrons que 3) ⇒ 4) ; on suppose donc que ϕL est un monomorphisme
compact d’espaces L-analytiques. Si T est une partie compacte de X et si TL
désigne son image réciproque sur XL alors ϕ−1L (TL) → ϕ−1(T ) est surjective ;
par compacité de ϕ et de XL → X , le sous-ensemble ϕ−1L (ZL) de YL est
compact ; par conséquent, ϕ−1(Z) est compacte et ϕ est elle-même compacte.

Soit Z un espace k-analytique ; montrons que Hom (Z, Y ) → Hom (Z,X)
est injective, ce qui achèvera d’établir 4). Soient ψ et ψ′ deux morphismes
de Z vers Y dont les composées avec Y → X cöıncident. Comme ϕL est un
monomorphisme, on a ψL = ψ′L ; ceci implique immédiatement, compte-tenu de
la surjectivité de ZL → Z, que les applications ensemblistes sous-jacentes à ψ
et ψ′ sont identiques. Soit V un domaine affinöıde de Z et soit U un domaine
affinöıde de Y tel que ψ(V ) = ψ′(V ) soit contenu dans U ; soient A et B les
algèbres affinöıdes correspondant respectivement à U et V . Comme ψL = ψ′L,
les deux morphismes AL → BL respectivement induits par ψL et ψ′L sont
égaux ; la flèche B → BL étant injective, les deux morphismes A → B
respectivement induits par ψ et ψ′ sont égaux ; il s’ensuit que ψ = ψ′, ce qu’on
voulait démontrer.

Montrons enfin que 4)⇒ 1) ; on suppose donc maintenant que ϕ est un
monomorphisme compact d’espaces k-analytiques ; nous allons montrer que c’est
une immersion compacte. Par compacité de ϕ, l’espace H (x)-analytique Yx
est compact. La flèche ϕ étant un monomorphisme, Y → Y ×X Y est un
isomorphisme ; il en va alors de même de Yx → Yx×H (x)Yx , ce qui force l’espace
compact Yx à être de dimension nulle ; c’est en conséquence un espace H (x)-
affinöıde de dimension nulle, c’est-à-dire le spectre analytique d’une H (x)-
algèbre de Banach finie A . Celle-ci est, par ce qui précède, isomorphe à A ⊗H (x)

A ; par un argument de dimension, on a A = {0} ou A = H (x). Autrement
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dit, le cardinal d’une fibre de ϕ est au plus égal à 1 ; cela signifie que Y → X
est ensemblistement injective.

Soit U un domaine affinöıde de X . Comme ϕ est compacte, ϕ−1(U) est
un domaine analytique compact de Y . Soit (Vi) un recouvrement affinöıde fini
de ϕ−1(U). Fixons i ; les flèches V → U et Vi → V sont des monomorphismes ;
par conséquent, Vi → U est un monomorphisme. En vertu d’un théorème de
Temkin et du 3.2.16.3, Vi → U est une immersion compacte ; il existe donc
un domaine analytique compact Ui de U tel que Vi → U se factorise par une
immersion fermée Vi → Ui. Comme Vi → Ui est sans bord, Vi →֒ ϕ−1(Ui)
est sans bord ; par conséquent, Vi est une réunion de composantes connexes
de ϕ−1(Ui). Comme ϕ est injective, ϕ(ϕ−1(Ui) − Vi) est un compact de Ui
qui est disjoint de ϕ(Vi) ; par conséquent l’on peut, quitte à remplacer Ui par
un voisinage analytique compact convenable de ϕ(Vi) dans celui-ci, supposer
que Vi = ϕ−1(Ui). Posons V =

⋃
Ui ; c’est un domaine analytique compact

de U par lequel ϕ−1(U) → U se factorise ; il découle de notre construction
que ϕ−1(U) → V est G-localement sur son but une immersion fermée ; c’est
donc une immersion fermée, ce qui achève la démonstration. �

(3.2.18) Corollaire. Soit ϕ : Y → X un morphisme entre espaces k-
analytiques et soit L une extension complète de k.

i) ϕ identifie Y à un domaine analytique fermé de X si et seulement si ϕL
identifie YL à un domaine analytique fermé de XL ;

ii) ϕ est un isomorphisme si et seulement si ϕL est un isomorphisme.

Démonstration. Comme Y → X est surjective si et seulement si YL → XL

est surjective, ii) sera une conséquence immédiate de i). Il suffit dès lors de
montrer i) ; l’implication directe est évidente, et l’on peut donc se contenter de
montrer l’implication réciproque.

On suppose que ϕL identifie YL à un domaine analytique fermé de XL.
Le morphisme ϕL est en particulier une immersion compacte ; par la
proposition 3.2.17 ci-dessus, ϕ est une immersion compacte. Soit U un domaine
analytique compact de X ; il existe un domaine analytique compact V de U
tel que ϕ−1(U) → U se factorise par une immersion fermée ϕ−1(U) → V .
Soit W un domaine affinöıde de V ; la flèche ϕ−1(W ) → W est une immersion
fermée ; appelons A et B les algèbres affinöıdes respectivement associées
à W et ϕ−1(W ). La flèche ϕ−1(WL) → WL identifie à la fois ϕ−1(WL)
à un fermé de Zariski et à un domaine analytique compact de WL ; par
conséquent, elle identifie ϕ−1(WL) à une réunion de composantes connexes
de WL, et Spec BL → Spec AL est de ce fait une immersion ouverte ;
comme ϕ−1(W ) → W est une immersion fermée, B est une A -algèbre de
Banach finie, et BL s’identifie donc à B ⊗A AL. Par descente fidèlement
plate schématique, l’immersion fermée Spec B → Spec A est une immersion
ouverte, ϕ−1(W ) →W identifie de ce fait ϕ−1(W ) à une réunion de composantes
connexes de W , et en particulier à un domaine analytique compact de W . Il
s’ensuit que ϕ−1(U) → V identifie ϕ−1(U) à un domaine analytique compact
de V , et donc de U ; la propriété que l’on souhaite établir étant G-locale sur le
but, ceci achève la démonstration. �
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Descente des domaines analytiques

(3.2.19) Proposition. Soit Y → X un morphisme fini étale d’espaces k-
analytiques, et soit V un domaine analytique fermé de Y . Son image sur X est
un domaine analytique fermé de X.

Démonstration. La question étant G-locale sur X , on peut supposer X
affinöıde et connexe. Dans ce cas, Y est affinöıde. En raisonnant composante
connexe par composante connexe sur Y , on se ramène au cas où Y est de surcrôıt
connexe ; enfin, quitte à remplacer Y par un revêtement fini étale Y ′ → Y
convenable, et V par son image réciproque sur Y ′, on peut supposer que Y → X
est un revêtement galoisien ; le domaine analytique

⋃
g∈Gal (Y/X)

g(V ) a même

image que V sur X , ce qui permet de le substituer à V et donc de supposer
que V est stable sous Gal (Y/X).

Soit y ∈ V et soit x son image sur X . L’extension graduée H̃ (y)/H̃ (x) est

alors galoisienne, et l’ouvert quasi-compact (̃V, y) de P
H̃ (y)/H̃ (x)

est stable sous

l’action de Galois.
La proposition 2.2.50 assure que l’image de (̃V, y) sur (̃X, x) est un

ouvert quasi-compact U de ce dernier. Il correspond à un domaine analytique
fermé (U, x) de (X, x). L’image réciproque de (U, x) sur (Y, x) est le domaine

analytique fermé de (Y, y) correspondant à l’image réciproque de U sur (̃Y, y) ;

comme (̃V, y) est stable sous Galois, cette image réciproque est égale à (̃V, y)
– et cöıncide avec l’image réciproque de U sur P

H̃ (y)/H̃ (x)
tout entier. Par

conséquent, (V, y) → (X, x) se factorise par (U, x), et (V, y) → (U, x) est sans
bord. Étant par ailleurs quasi-étale (puisque Y → X est étale), il est étale.

Il existe dès lors un voisinage analytique compact et connexe U ′ de x dans U
et un voisinage analytique compact V ′ de y dans V tel que Y → X induise un
morphisme fini et étale de V ′ vers U ′ ; l’image de V ′ sur X est alors égale à U ′.

Ainsi, tout point de V a un voisinage dans V dont l’image sur X est un
domaine analytique compact de X . Par compacité de V , l’image de V sur X est
un domaine analytique compact de X . �

(3.2.20) Théorème. Soit X un espace k-analytique et soit V un sous-ensemble
de X. Les assertions suivantes sont équivalentes :

i) V est domaine analytique de X ;
ii) l’image réciproque de V sur X

k̂a
est un domaine analytique de X

k̂a
.

Démonstration. L’implication ii)⇒i) est claire ; on suppose maintenant que
ii) est vraie, et l’on va prouver i) ; pour toute extension complète L de k, on
notera VL l’image réciproque de V sur X

k̂a
.

L’assertion à prouver étant locale pour la G-topologie de X , on peut
supposer que X est affinöıde et V compact. En vertu du théorème de Gerritzen-
Grauert, V

k̂a
est alors une réunion finie de domaines rationnels de X

k̂a
.

(3.2.20.1) Tout domaine rationnel de X
k̂a

est défini sur une extension finie

séparable de k contenue dans k̂a. En effet, soit W un tel domaine ; il est défini
par une conjonction finie d’inégalités {|fi| 6 ri|g|}i où les ri sont des réels
strictement positifs et où g et les fi sont des fonctions analytiques sans zéro
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commun sur X
k̂a

. Il s’ensuit immédiatement que |g| est minorée par un réel
strictement positif sur W , et donc que l’on peut rajouter une condition du
type 1 6 r|g| à la liste de celles qui décrivent W .

Si l’on se donne des fonctions analytiques f ′1, . . . , f
′
n, g
′ sur X

k̂a
telles que les

réels ||f ′1 − f1||, . . . , ||f ′n − fn||, ||g′ − g|| soient suffisamment petits, le domaine
rationnel de X

k̂a
défini par les inégalités

{|f ′i | 6 ri|g′|}i et 1 6 r|g′|

cöıncide avec W . Il existe donc une extension finie F de k contenue dans k̂a et
des fonctions analytiques f ′1, . . . , f

′
n, g
′ sur XF telles que le domaine rationnel W

puisse être défini par les inégalités

{|f ′i | 6 ri|g′|}i et 1 6 r|g′|.

Si l’on désigne par Fsep la fermeture séparable de k dans F il existe un entier
non nul n tel que les (f ′i)

pn et (g′)p
n

proviennent de l’anneau des fonctions
analytiques sur XFsep ; comme W peut être tout aussi bien défini par les
inégalités

{|(f ′i)p
n | 6 rp

n

i |(g′)pn |}i et 1 6 rp
n |(g′)pn |,

il provient d’un domaine rationnel de XFsep .

(3.2.20.2) Il découle de ce qui précède qu’il existe une extension finie

séparable L de k contenue dans k̂a telle que V
k̂a

provienne d’un domaine
analytique de XL, qui est nécessairement égal à l’image de V

k̂a
sur X

k̂a
,

c’est-à-dire à VL. Comme V est lui-même égal à l’image de VL sur X , la
proposition 3.2.19 garantit alors que V est un domaine analytique compact
de X . �

Descente du caractère affinöıde

(3.2.21) Si L est une extension complète de k alors k →֒ L est une injection
admissible ; il s’ensuit que pour toute k-algèbre de Banach A la flèche A →֒ AL

est une injection admissible.

(3.2.22) Soit X un espace k-analytique quasi-compact ; choisissons un
recouvrement affinöıde fini (Xi) de X . Pour tout i, l’algèbre des fonctions
analytique sur Xi est k-affinöıde ; elle est de ce fait munie d’une classe
d’équivalence de normes (bien définie à équivalence près) ; choisissons une
norme ||.||i dans cette classe. L’application f 7→ sup

i
||f|Xi

||i est une norme

sur l’algèbre A des fonctions analytique sur X , qui fait de celle-ci une k-algèbre
de Banach. À équivalence près, ||.|| ne dépend pas du choix des ||.||i.

Elle ne dépend pas non plus du recouvrement (Xi). Pour le voir, donnons-
nous un second recouvrement affinöıde fini (X ′j) de X , choisissons pour tout j
une norme ||.||′j sur l’algèbre des fonctions analytiques sur X ′j et notons ||.||′ la
norme sur A déduite des ||.||′j .

Fixons i ; il existe un recouvrement affinöıde fini (X ′′ℓ ) de Xi tel que pour
tout ℓ le domaine affinöıde X ′′ℓ soit contenu dans X ′jℓ pour un certain indice jℓ ;
par ailleurs, on choisit pour tout ℓ une norme ||.||′′ℓ sur l’algèbre des fonctions
analytiques sur X ′′ℓ .
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Pour tout ℓ, il existe un réel positif Cℓ tel que ||g|X′′ℓ ||
′′
ℓ 6 Cℓ||g||′jℓ pour toute

fonction analytique g sur X ′jℓ . Le théorème d’acyclicité de Tate assure d’autre
part l’existence d’un réel positif Di tel que ||g||i 6 Di supℓ ||g|X′′ℓ ||

′′
ℓ pour toute

fonction analytique g sur Xi. On en déduit que l’on a pour toute fonction f
appartenant à A les inégalités

||f|Xi
|| 6 Di sup

ℓ
(Cℓ||f|X′jℓ ||

′
jℓ

) 6 Di(sup
ℓ
Cℓ)||f ||′.

Il existe donc pour tout i une constante positive ∆i telle que ||f|Xi
|| 6 ∆i||f ||′

pour toute f ∈ A ; par conséquent, ||f || 6 (supi ∆i)||f ||′ pour toute f ∈ A ; il
s’ensuit, par symétrie de leurs rôles, que ||.|| et ||.||′ sont équivalentes, comme
annoncé.

(3.2.23) Dans ce qui suit, on considèrera systématiquement l’algèbre des
fonctions analytiques d’un espace k-analytique quasi-compact X comme munie
de la (classe d’équivalence de la) norme définie par un recouvrement affinöıde
fini quelconque de X .

(3.2.24) Soit X un espace k-analytique quasi-compact.

(3.2.24.1) Soit L une extension complète de k. Si B désigne l’algèbre de
Banach des fonctions analytique sur XL, il existe une flèche naturelle AL →֒ B ;
on vérifie immédiatement, en le testant sur un recouvrement affinöıde (et à l’aide
de 3.2.21) que cette flèche est injective et admissible.

(3.2.24.2) Supposons de plus que L possède une base topologique sur k,
c’est-à-dire qu’il existe une famille (ei) d’éléments de L tel que L s’identifie,

comme k-espace de Banach, à la somme directe complétée
⊕̂
k.ei. L’injection

admissible AL →֒ B est alors un isomorphisme. Pour le voir, donnons-nous une
fonction f appartenant à B. Pour tout domaine affinöıde V de X , la restriction
de f à VL possède une unique écriture de la forme

∑
aiei , où (ai) est une

famille de fonctions analytiques sur V satisfaisant les conditions de convergences
usuelles. L’unicité évoquée assure le recollement coefficient par coefficient de
cette décomposition ; il existe donc une famille (ai) de fonctions analytiques
sur X telles que pour tout domaine affinöıde V de X la famille (ai|V ) satisfasse
les conditions de convergence habituelles et vérifie l’égalité f|V =

∑
ai|V ei. La

considération d’un recouvrement affinöıde fini de X assure que la famille (ai)
satisfait elle-même les conditions de convergence habituelles, et l’on a alors (par
vérification G-locale) l’égalité f =

∑
aiei, d’où notre assertion.

(3.2.25) Proposition. Soit X un espace k-analytique et soit r un polyrayon k-
libre. L’espace Xr := Xkr est kr-affinöıde si et seulement si X est k-affinöıde.

Démonstration. Seule l’implication réciproque requiert une preuve ;
supposons donc que Xr est kr-affinöıde ; il est alors compact, ce qui entrâıne
la quasi-compacité de X . Soit A (resp. B) l’algèbre de Banach des fonctions
analytiques X (resp. Xr). En vertu du 3.2.24.2, l’algèbre B s’identifie à Ar ;
comme B est kr-affinöıde, A est k-affinöıde.

On dispose alors d’un morphisme naturel ϕ : X → M (A ) ; le morphisme ϕr

est la composée de Xr → M (B) et M (B) → M (Ar) ; or la première de ces
flèches est un isomorphisme car Xr est par hypothèse kr-affinöıde, et on a vu
que la seconde en est un aussi ; par conséquent, ϕr est un isomorphisme ; le
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corollaire 3.2.18 assure alors que ϕ est un isomorphisme, et partant que X
est k-affinöıde. �

(3.2.26) Théorème. On fait l’hypothèse que k est de caractéristique non nulle

(celle-ci cöıncide alors avec l’exposant caractéristique p de k̃). Soit X un
espace k-analytique. Supposons qu’il existe un entier n tel que Xk1/pn soit k1/p

n

-
affinöıde ; l’espace X est alors k-affinöıde.

Démonstration. On se ramène par une récurrence triviale sur n au cas
où n = 1 ; par ailleurs, la proposition 3.2.25 ci-dessus permet, quitte à étendre
les scalaires à kr pour un certain polyrayon k-libre r bien choisi, de supposer
que |k×| 6= 1 et que Xk1/p est strictement k1/p-affinöıde. Notons A (resp. B)
l’algèbre des fonctions analytiques sur X (resp. Xk1/p). Comme Xk1/p est
compact, il découle de 3.2.1 que X est compact. La définition de X ne fait
dès lors intervenir qu’une quantité (au plus) dénombrable de paramètres ; il
en va de même de l’isomorphisme entre Xk1/p et le spectre (analytique) d’une

algèbre strictement k1/p-affinöıde ; par conséquent, on peut supposer que k est
topologiquement de type dénombrable sur son sous-corps complet premier (qui
est Fp muni de la valuation triviale).

Grâce à cette hypothèse, le corps k1/p possède une base topologique sur k
(que l’on peut choisir comme étant une p-base topologique). Il résulte alors
du 3.2.24.2 que l’injection admissible Ak1/p → B est un isomorphisme.

L’algèbre B est strictement k1/p-affinöıde ; on choisit une surjection
admissible k1/p{T1, . . . , Tn} → B. Pour tout i, on désigne par fi l’image de Ti
dans B. Si (g1, . . . , gn) est un n-uplet d’éléments de B tel que ||gi − fi|| soit
suffisamment petit pour tout i, le morphisme de k1/p{T1, . . . , Tn} dans B qui
envoie chacun des Ti sur gi est encore une surjection admissible ; on peut donc,
quitte à perturber un peu les fi, supposer qu’il existe une extension finie F de k
contenue dans k1/p telle que fi appartienne pour tout i à AF , vue comme une
sous-algèbre de B via l’isomorphisme Ak1/p ≃ B.

Le morphisme F{T1, . . . , Tn} → AF qui envoie chaque Ti sur fi devient
par construction une surjection admissible après extension des scalaires de F
à k1/p. Comme k est topologiquement de type dénombrable sur son sous-corps
premier, k1/p possède une base topologique sur F (que l’on peut choisir comme
étant une p-base topologique) ; il s’ensuit que F{T1, . . . , Tn} → AF est lui-même
une surjection admissible, et donc que AF est strictement F -affinöıde.

L’algèbre AF étant strictement F -affinöıde, elle est en particulier
strictement k-affinöıde. L’injection A →֒ AF est finie ; de plus, si a est un
élément de AF de norme spectrale majorée par 1, alors ap est un élément de A
dont la norme spectrale dans A cöıncide avec la norme spectrale dans AF

(3.2.21) et est donc majorée par 1 ; il s’ensuit que Ã → ÃF est entier, puis
que A est elle-même strictement k-affinöıde.

On dispose alors d’un morphisme naturel ϕ : X → M (A ) ; le
morphisme ϕk1/p est la composée de Xk1/p → M (B) et M (B) → M (Ak1/p) ; or
la première de ces flèches est un isomorphisme car Xk1/p est par hypothèse k1/p-
affinöıde, et on a vu que la seconde en est un aussi ; par conséquent, ϕk1/p est
un isomorphisme ; le corollaire 3.2.18 assure alors que ϕ est un isomorphisme,
et partant que X est k-affinöıde. �



Géométrie analytique 175

(3.2.27) Théorème. Soit X un espace k-analytique et soit I un faisceau
cohérent d’idéaux sur X dont les éléments sont localement nilpotents ; soit Y le
sous-espace analytique fermé de X défini par I . L’espace X est k-affinöıde si
et seulement si Y est k-affinöıde.

Démonstration. La proposition 3.2.25 ci-dessus permet, quitte à étendre
les scalaires à kr pour n’importe quel r non vide, de supposer que |k×| 6= 1.
L’implication directe est évidente ; nous allons établir la réciproque, et nous
supposons donc que Y est k-affinöıde. Comme Y et X ont le même espace
topologique sous-jacent, X est compact ; il existe donc un entier n > 1 tel
que I n = 0 ; on se ramène par une récurrence immédiate sur n au cas où n = 2.
On appelle A (resp. B) l’algèbre de Banach des fonctions analytiques sur X
(resp. Y ).

(3.2.27.1) La cohomologie de tout faisceau cohérent sur XG est triviale en
degrés strictement positifs. En effet, si F est un tel faisceau, il s’insère dans une
suite exacte 0 → I .F → F → F/(I .F ) → 0 ; les deux termes extrêmes de
cette suite sont annulés par I , et peuvent donc être vus comme des faisceaux
cohérents sur Y ; comme Y est affinöıde, leur cohomologie est triviale en degrés
strictement positifs, et il en va donc de même de celle de F .

(3.2.27.2) Si I désigne l’espace des sections globales de I alors I est un idéal
de type fini de A , et la flèche naturelle A /I → B est un isomorphisme. En
effet, l’on dispose d’une suite exacte 0 → I → OXG → OXG/I → 0 ; celle-ci
induit, en vertu du 3.2.27.1, une suite exacte

0 → H0(X,I ) → H0(X,OXG) → H0(X,OXG/I ) → 0,

que l’on peut récrire 0 → I → A → B → 0, d’où notre seconde assertion.
En ce qui concerne la première, nous allons en fait montrer la nœthérianité

de A . Soit (fm) une suite d’éléments de A ; désignons pour tout m par Jm
l’idéal de A engendré par f1, . . . , fm ; nous allons montrer que la suite (Jm)
est stationnaire, ce qui suffira à conclure. Pour tout m, notons Jm l’image
(faisceautique) du morphisme Om

XG
→ OXG défini par les fi pour i variant de 1

à m. Si V est un domaine affinöıde de X , la nœthérianité de son algèbre de
fonctions et la théorie des faisceaux cohérents sur V entrâınent la stationnarité
de la suite (Jm|V ) ; comme X est compact, il peut être recouvert par un
nombre fini de domaines affinöıdes ; la suite (Jm) est donc stationnaire. Or
il résulte de 3.2.27.1 que l’on a pour tout m l’égalité Jm = H0(X,Jm) ; par
conséquent, (Jm) est stationnaire, ce qu’on souhaitait établir.

(3.2.27.3) Conclusion. Comme |k×| 6= {1} la surjection A → A /I ≃ B
est admissible et induit donc, I étant nilpotent, un homéomorphisme entre
les espaces topologiques M (A ) et M (B) ; elle préserve de ce fait les semi-
normes spectrales. Choisissons une surjection admissible k{T1/r1, . . . , Tℓ/rℓ} →
B ; pour tout i, donnons-nous un antécédent fi dans A de l’image de Ti
dans B ; le rayon spectral de l’image en question est majoré par ri, et celui
de fi l’est donc aussi ; par conséquent, k{T1/r1, . . . , Tℓ/rℓ} → B se relève
en un morphisme λ : k{T1/r1, . . . , Tℓ/rℓ} → A . Soit (i1, . . . , im) une famille
génératrice de I et soit a ∈ A . Comme k{T1/r1, . . . , Tℓ/rℓ} → B est surjective,
il existe i ∈ I et a′ ∈ k{T1/r1, . . . , Tℓ/rℓ} tels que a = λ(a′) + i ; on
peut écrire i = a1i1 + . . . + amim, où les aj sont éléments de A . Par le
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même raisonnement que précédemment, il existe pour tout j un élément a′j
de k{T1/r1, . . . , Tℓ/rℓ} tel que a = λ(a′j) modulo I. Compte-tenu du fait que I
est de carré nul, on a finalement a = λ(a′) +

∑
λ(a′j)ij .

Chacun des ij est nilpotent ; l’application λ se prolonge donc en un
morphisme

k{T1/r1, . . . , Tℓ/rℓ, S1, . . . , Sm} → A

qui envoie Sj sur ij pour tout j ; en vertu de ce qui précède, ce morphisme est
une surjection, nécessairement admissible puisque |k×| 6= {1} ; la k-algèbre de
Banach A est ainsi k-affinöıde.

On dispose d’un morphisme naturel d’espaces k-analytiques de X
vers M (A ), qui s’insère dans un diagramme commutatif

Y //

��

M (B)

��
X // M (A )

dans lequel les flèches verticales sont des immersions fermées données par un
faisceau d’idéaux nilpotents, et dont la flèche horizontale supérieure est un
isomorphisme puisque Y est affinöıde. Le morphisme composé de Y vers M (A )
est sans bord ; en raison de la surjectivité de Y → X , le morphisme X → M (A )
est lui-même sans bord ; c’est par ailleurs un homéomorphisme puisque c’est le
cas des trois autres flèches du diagramme. Par conséquent, X → M (A ) est fini
(3.2.2), ce qui implique que X est k-affinöıde (et comme A = H0(X,OXG) la
flèche X → M (A ) est alors un isomorphisme). �

3.3 Les courbes analytiques : premières pro-

priétés

Classification des points

(3.3.1) Une courbe algébrique (resp. k-analytique) sur k est un k-schéma séparé
et localement de type fini (resp. un espace k-analytique séparé) purement de
dimension 1.

(3.3.2) Soit x un point d’une courbe k-analytique. Comme X est de

dimension 1, le degré de transcendance du corpöıde H̃ (x) sur k̃ est inférieur

ou égal à 1. De plus, s’il est égal à 1 alors H̃ (x) est de type fini sur k̃, ce qui

revient à dire que H̃ (x)1 est de type fini sur k̃1, et que |H (x)×|/|k×| est de
type fini (2.2.29.3).

On se trouve donc dans l’un des quatre cas suivants, exclusifs l’un de l’autre.

• Le corps H (x) est une extension presque algébrique de k ; on dit alors
que x est de type 1 ; tout point rigide est de type 1, et la réciproque est vraie
si k est algébriquement clos ou trivialement valué.

• Le corps H̃ (x)1 est de type fini et de degré de transcendance 1 sur k̃1,
et |H (x)×|/|k×| est fini ; on dit alors que x est de type 2.
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• Le corps H̃ (x)1 est une extension finie de k̃1, et |H (x)×|/|k×| est de
type fini et de rang rationnel égal à 1 ; on dit alors que x est de type 3 ;

• Le corps H (x) n’est pas une extension presque algébrique de k, mais

admet un plongement isométrique dans une extension immédiate de k̂a ; on dit
alors que x est de type 4.

Notons que x est de type 1 ou 4 (resp. 2 ou 3) si et seulement si le

corpöıde H̃ (x) est algébrique (resp. de type fini et de degré de transcendance 1)

sur k̃.

(3.3.3) Exemple. Soit a ∈ k× et soit r ∈ R×+. Il résulte de 2.2.46.6 que T̃ − a

est transcendant sur k̃ et que H̃ (ηa,r) = k̃(T̃ − a) ; en conséquence, ηa,r est de
type 2 ou 3.

On a par ailleurs par définition de ηa,r l’égalité |H (ηa,r)
×| = |k×| · rZ ; le

quotient |H (ηa,r)
×|/|k×| est donc engendré par r.

(3.3.3.1) Supposons que r ∈ |k×|Q. Soit m l’ordre de r modulo |k×|. Le
groupe |H (ηa,r)

×|/|k×| est cyclique d’ordre m, et ηa,r est donc de type 2. En

vertu de 2.2.29.2, τ :=
˜(T−a)m
λ est transcendant sur k̃1, et H̃ (ηa,r)1 = k̃1(τ).

(3.3.3.2) Supposons que r /∈ |k×|Q. Le groupe |H (ηa,r)
×|/|k×| est alors libre

de rang 1, et ηa,r est donc de type 3. En vertu de 2.2.29.2, H̃ (ηa,r)1 = k̃1.

(3.3.4) Si X est une courbe k-analytique et si Y est un sous-ensemble de X
on notera Y[0] l’ensemble des points rigides de Y et Y[1] (resp. Y[2], resp. ....)
l’ensemble de ses points de type 1 (resp. 2, resp. ...). On désignera par Y[2,3] la
réunion de Y[2] et Y[3], par Y[0,2,3] la réunion de Y[0], Y[2], et Y[3], etc.

(3.3.5) Soit X une courbe k-analytique et soit x ∈ X[2,3] ; nous allons dire

quelques mots de H̃ (x) et P
H̃ (x)/k̃

.

(3.3.5.1) Commençons par une remarque générale. Soit 〈.〉 une valuation
non triviale appartenant à P

H̃ (x)/k̃
et soit κ son corpöıde résiduel. Le

groupe 〈H̃ (x)
×
〉 est alors de rang rationnel au moins 1. Comme H̃ (x) est

de type fini et de degré de transcendance 1 sur k̃, on déduit de 2.2.46.4 et 2.2.47
les faits suivants :

• le groupe 〈H (x)×〉 est libre de rang 1 ;

• le corpöıde κR×+×{1}
est une extension finie de k̃.

(3.3.5.2) Supposons que x ∈ X[2]. Le corps résiduel classique H̃ (x)1 est alors

de la forme k̃1(C ), où C est une k̃1-courbe projective, normale et intègre (mais
pas nécessairement géométriquement intègre), qui est uniquement déterminée
et que l’on appellera la courbe résiduelle en x ; le groupe |H (x)×|/|k×| est fini.

Le lemme 2.2.53 assure que P
H̃ (x)/k̃

→ P
H̃ (x)1/k̃1

est un homéomorphisme

(préservant les ouverts affines). L’espace topologique P
H̃ (x)1/k̃1

= Pk̃1(C )/k̃1
est

lui-même homéomorphe à l’espace topologique sous-jacent au schéma C ; au
point générique correspond la valuation triviale, et à chaque point fermé une
valuation discrète.
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(3.3.5.3) Supposons que x ∈ X[3]. Le groupe |H (x)×|/|k×| est alors de rang

rationnel égal à 1, et H̃ (x)1 est une extension finie de k̃. Soit r un élément

de |H (x)×| qui n’appartient pas à
√
|k×|, et soit τ ∈ H̃ (x)

×
un élément de

degré r. Désignons par F le sous-corpöıde de H̃ (x) engendré par k̃ et H̃ (x)1 ;
son groupe des degrés est égal à |k×|, et l’annélöıde F [τ, τ−1] est dès lors un
corpöıde.

Par construction, F est fini sur k̃ ; il vient P
H̃ (x)/k̃

= P
H̃ (x)/F

. Par ailleurs,

le groupe deg(H̃ (x)
×

)/ deg(F×) est de torsion par choix de τ ; on déduit alors
du lemme 2.2.51 que

P
H̃ (x)/k̃

= P
H̃ (x)/F

≃ PF [τ,τ−1]/F .

L’annélöıde d’une valuation sur F [τ, τ−1] contient nécessairement τ ou τ−1.
Il s’ensuit aussitôt que PF [τ,τ−1] compte trois éléments : la valuation triviale,
celle dont l’anneau est F [τ ], et celle dont l’anneau est F [τ−1]. Les deux dernières
sont des points fermés de PF [τ,τ−1], et la première en est un point ouvert et dense.

Bonté des courbes analytiques

(3.3.6) Lemme. Soit X une courbe k-analytique et soit x ∈ X[2,3] ; soit 〈.〉
une k̃-valuation non triviale de H̃ (x). Il existe un élément ω de H̃ (x) tel

que 〈ω〉 > 1 et tel que 〈.〉 soit la seule k̃-valuation de H̃ (x) à posséder cette
propriété.

Démonstration. On distingue deux cas.

Supposons que x ∈ X[2]. On reprend les notations du 3.3.5.2 ; la valuation 〈.〉
est induite par une valuation discrète de k̃1(C ), elle-même définie par un point
fermé P de C . Le théorème de Riemann-Roch assure que NP est engendré par
ses sections globales pour N assez grand, ce qui fournit une fonction rationnelle
sur C ayant un et un seul pôle situé en P ; on peut prendre pour ω une telle
fonction.

Supposons que x ∈ X[3]. On reprend les notations du 3.3.5.3 ; la valuation 〈.〉
est ou bien la seule k̃-valuation de H̃ (x) dont l’anneau ne contient pas τ , ou
bien la seule dont l’anneau ne contient pas τ−1 ; on peut donc prendre ω = τ
dans le premier cas, et ω = τ−1 dans le second. �

(3.3.7) Proposition. Toute courbe k-analytique est un bon espace.

Démonstration. Soit X une courbe k-analytique et soit x un point de X .
Si x ∈ X[1,4] il appartient à l’intérieur de X , et (X, x) est donc bon. Supposons

que x ∈ X[2,3]. Comme X est par définition séparée, (̃X, x) est un ouvert
quasi-compact et non vide de P

H̃ (x)/k̃
; il résulte de la forme explicite de ce

dernier (3.3.5.2 et 3.3.5.3) que (̃X, x) est de la forme P
H̃ (x)/k̃

\ {〈.〉1, . . . , 〈.〉r}
où les 〈.〉i sont des valuations non triviales, ou encore fermées en tant que
points de P

H̃ (x)/k̃
. Pour chaque i, il existe en vertu du lemme 3.3.6 ci-dessus un
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élément ωi de H̃ (x) tel que 〈ωi〉i > 1 et telle que 〈.〉i soit la seule k̃-valuation

de H̃ (x) à posséder cette propriété. L’ouvert (̃X, x) peut dès lors se décrire
comme étant égal à P

H̃ (x)/k̃
{ω1, . . . , ωr} ; il est donc affine, ce qui équivaut à la

bonté de (X, x). �

3.4 Étude détaillée de la droite projective

(3.4.1) On munit A1,an
k de l’ordre partiel pour lequel x 6 y si |f(x)| 6 |f(y)|

pour tout f ∈ k[T ]. Toute châıne non vide (xi)i de points de A1,an
k admet une

borne inférieure, à savoir le point défini par la semi-norme f 7→ inf |f(xi)|.
(3.4.2) Soit a ∈ k et soit r > 0. Si x ∈ A1,an

k les assertions suivantes sont
équivalentes :

i) x 6 ηa,r ;
ii) |(T − a)(x)| 6 r.

En effet, i)⇒ ii) est clair. Supposons que ii) soit vraie, et soit f ∈ k[T ] ;
écrivons f =

∑
ai(T − a)i. On a alors

|f(x)| 6 max |ai| · |(T − a)(x)|i 6 max |ai|ri = |f(ηa,r)|,

d’où i).

(3.4.3) Soient a et b deux éléments de k et r et s deux réels positifs. Les
assertions suivantes sont équivalentes :

i) ηb,s 6 ηa,r ;
ii) max(|b− a|, s) 6 r.

En effet, en vertu de l’égalité T − a = T − b+ b− a on a

|(T − a)(ηb,s)| = max(|b− a|, s),

et l’équivalence requise provient dès lors du 3.4.2 ci-dessus, que l’on applique
avec x = ηb,s.

Remarquons une conséquence de ce qui précède : ηa,r = ηb,s si et
seulement r = s et |a− b| 6 r.

(3.4.4) Soit a ∈ k et soit r > 0. On notera D(a, r) (resp. Do(a, r)) le disque
fermé (resp. ouvert) de Berkovich de centre a et de rayon r, c’est-à-dire le sous-
ensemble de A1,an

k défini par l’inégalité |T − a| 6 r (resp. |T − a| < r). Si L est
une extension complète de k, l’ensemble des L-points de D(a, r) (resp. Do(a, r))
est en bijection avec le disque ouvert (resp. fermé) de centre a et de rayon r de
l’espace métrique L.

Le disque fermé D(a, r) est un domaine affinöıde de A1,an
k , d’algèbre

associée k{(T − a)/r}. En vertu de 3.4.2, il peut être défini comme l’ensemble
des x majorés par ηa,r. La norme de k{(T −a)/r} est induite par ηa,r, et le bord
de Shilov de D(a, r) est donc {ηa,r}.

Le disque ouvert D(a, r) est un ouvert de A1,an, égal à la réunion des D(a, s)
pour s ∈]0; r[.



180 Géométrie analytique

(3.4.5) Soient a et b dans k et soient r et s deux réels strictement positifs.

(3.4.5.1) Comme D(a, r) (resp. D(b, s)) est par ce qui précède l’ensemble
des points de A1,an majorés par ηa,r (resp. ηb,s), on a D(b, s) ⊂ D(a, r) si
et seulement si ηb,s 6 ηa,r, c’est-à-dire encore, d’après 3.4.3, si et seulement
si max(|b− a|, s) 6 r.

(3.4.5.2) Si D(b, s)∩D(a, r) 6= ∅ alors D(b, s) et D(a, r) sont comparables pour
l’inclusion. En effet, d’après notre hypothèse il existe une extension complète L
de k telle que D(b, s)(L)∩D(a, r)(L) 6= ∅. Choisissons λ dans cette intersection ;
on a |λ − a| 6 r et |λ − b| 6 s, d’où |b − a| 6 max(r, s) ; on conclut à l’aide
de 3.4.5.1.

(3.4.5.3) En écrivant un disque ouvert comme réunion croissante de disques
fermés, on déduit de ce qui précède les faits suivants :

i) On a Do(b, s) ⊂ Do(a, r) si et seulement si |a− b| < r et s 6 r.

ii) Si Do(b, s)∩Do(a, r) 6= ∅ alors Do(b, s) et Do(a, r) sont comparables pour
l’inclusion.

(3.4.6) Soient a et b deux éléments de k et soient r et s deux réels strictement
positifs, et supposons que les boules D(a, r) et D(b, s) soient disjointes. Soit x ∈
D(a, r) et soit y ∈ D(b, s). Comme D(a, r) est l’ensemble des éléments majorés
par ηa,r, tout élément majoré par x appartient enore à D(a, r) ; par conséquent, y
n’est pas majoré par x. Par symétrie, x n’est pas majoré par y et x et y sont
ainsi incomparables.

L’assertion analogue pour les boules ouvertes s’en déduit immédiatement.

(3.4.7) Soit f ∈ k[T ], soit a ∈ k et soit r > 0. Si f ne s’annule pas sur D(a, r),
elle est inversible sur ce dernier ; comme le bord de Shilov de D(a, r) est un
singleton, cela entrâıne que |f | est constante sur D(a, r).

Ce résultat s’étend immédiatement à Do(a, r), que l’on écrit comme réunion
croissante de disques fermés.

(3.4.8) Soit F une châıne non vide de points de A1,an
k ; on suppose que pour

tout y ∈ F il existe a ∈ k et r > 0 tels que y = ηa,r. Soir f un élément de k[T ] ;
posons x = inf F et ρ = |f(x)| = inf

y∈F
|f(y)|. Soient ρ− et ρ+ deux réels tels

que ρ− < ρ < ρ+.

(3.4.8.1) Il existe y ∈ F tel que |f(y)| < ρ+. Soient a et r tels que le point y
de F soit égal à ηa,r ; comme ηa,r = inf

s>r
ηa,s, il existe R > r tel que |f(ηa,R)| <

ρ+ ; comme on a l’encadrement x 6 y < ηa,R, le point x appartient à Do(a,R).
L’égalité |f(ηa,R)| < ρ+ implique que |f | < ρ+ sur D(a,R).

(3.4.8.2) Soit ρ′ ∈]ρ−; ρ[. Nous allons maintenant montrer l’existence d’une
famille finie ((ai, ri))i d’éléments de k×R×+ possédant les propriétés suivantes :

i) les boules fermées D(ai, ri) sont deux à deux disjointes et contenues
dans Do(a,R) ;

ii) soit G une châıne non vide de A1,an
k constituée de points de la forme ηb,s

avec b ∈ k et s > 0, et soit ξ sa borne inférieure ; si ξ ∈ Do(a,R) −∐D(ai, ri)
alors |f(ξ)| > ρ′.
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L’assertion est évidente si f = 0 ; on peut donc supposer f 6= 0. Commençons
par remarquer qu’il suffit d’établir l’assertion ii) lorsque ξ est lui-même de la
forme ηb,s. Supposons en effet qu’elle ait été prouvée dans ce cas particulier, et
soit G comme dans ii). Comme le point ξ appartient à Do(a,R), il existe t < R
tel que |(T − a)(ξ)| < t ; par conséquent, il existe y ∈ G tel que |(T − a)(y)| < t.
Si z ∈ G alors ξ 6 z, ce qui empêche z d’être majoré par l’un des ηai,ri .
Ainsi, tout élément z de G majoré par y appartient à Do(a, t) −∐D(ai, ri), et
a fortiori à Do(a,R) −∐D(ai, ri). Ceci entrâıne, en vertu de notre hypothèse,
que |f(z)| > ρ′. Il s’ensuit que |f(ξ)| > ρ′.

Il suffit donc de montrer l’existence de la famille ((ai, ri))i de sorte que ii)
soit satisfaite lorsque ξ est lui-même de la forme ηb,s.

On procède comme suit. Supposons tout d’abord que pour tout b ∈ k tel
que |b − a| < R, l’on ait |f(b)| > ρ′. Comme s 7→ |f(ηb,s)| est croissante pour
tout b, on a |f(ηb,s)| > ρ′ pour tout s > 0 et tout b ∈ Do(a,R)(k), et l’on peut
prendre pour ((ai, ri))i la famille vide.

Supposons maintenant qu’il existe a1 ∈ k tel que |a1 − a| < R et tel
que |f(a1)| < ρ′. L’application s 7→ |f(ηa1,s)| étant croissante, et l’on a

|f(ηa1,R)| = |f(ηa,R)| > ρ = |f(x)|.
Il existe donc r1 ∈ [0;R[ tel que |f(ηa1,r1)| = ρ′ et qui est maximal pour cette
propriété.

On doit à nouveau distinguer deux cas. Le premier est celui dans
lequel |f(b)| > ρ′ pour tout b ∈ k tel que |b − a| < R et |b − a1| > r1. Dans ce
cas, soit (b, s) tel que ηb,s ∈ Do(a,R) − D(a1, r1). Si |b − a1| 6 r1 alors s > r1,
et l’on a donc |f(ηb,s)| > ρ′ par choix de r1 ; et si |b − a1| > r1 on a alors
|f(ηb,s)| > |f(ηb,0)| = |f(b)| > ρ′, et la famille à un élément (a1, r1) convient.

Le second est celui où il existe a2 tel que |a2 − a1| > r1, |a2 − a| < R,
et |f(a2)| < ρ′. Dans ce cas, il existe par le même raisonnement que ci-dessus un
réel r2 ∈]0;R[ tel que |f(ηa2,r2)| = ρ′ et qui est maximal pour cette propriété.

Les boules D(a1, r1) et D(a2, r2) sont disjointes. En effet, supposons le
contraire. Comme |a2 − a1| > r1, la boule D(a2, r2) n’est pas contenue
dans D(a1, r1) : elle contient donc strictement D(a1, r1), ce qui implique que r2 >
r1 et que ηa2,r2 = ηa1,r2 ; par conséquent, |f(ηa1,r2)| = ρ′, contredisant la
définition de r1.

En poursuivant ce procédé, on construit de façon récursive une
suite ((ai, ri))i d’éléments de k × R×+ (finie ou non, cf. γ) ) telle que :

α) les D(ai, ri) sont des boules fermées deux à deux disjointes contenues
dans D(a,R) ;

β) pour tout i, on a |f(ai)| < ρ′ et |f(ηai,ri)| = ρ′ ;
γ) la suite s’arrête au rang n si et seulement si |f(ηb,s)| > a′ pour tout (b, s)

tel que ηb,s ∈ Do(a,R) −
n∐
i=1

D(ai, ri).

La condition β) entrâıne que |f | n’est constante sur aucune des D(ai, ri),
et partant que |f | n’est inversible sur aucune des D(ai, ri) (3.4.7). Chacune des
boules D(ai, ri) contient donc au moins un point rigide en lequel f s’annule.
Comme f 6= 0, l’ensemble des points rigides en lesquels elle s’annule est fini. Par
conséquent, la suite s’arrête à un certain rang n, et la condition γ) garantit que
la famille ((a1, r1), . . . , (an, rn)) satisfait les conditions requises.
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L’arbre compact î(k) se plonge dans P1,an

k

(3.4.9) On déduit de 3.4.3 : que la formule ζa,r 7→ ηa,r définit sans ambigüıté

une application injective t de ℵ(k) dans A1,an
k (pour la définition de ℵ(k),

cf. 1.2.1.1) ; et que t(x) 6 t(y) si et seulement si x 6 y. Il s’ensuit que si F
est une châıne de ℵ(k) alors t(F ) est une châıne de A1,an

k ; si de plus F est non
vide, inf

y∈F
t(y) est donc bien défini (3.4.1).

Si a ∈ k et r ∈ R+ il est immédiat que ηa,r = inf
R>r

ηa,R. Autrement

dit, t(ζa,r) = inf
y∈]ζa,r;∞[

t(y).

On prolonge t à i(k) en posant t(x) = inf
y∈]x;∞[

t(y) pour tout x appartenant

à i(E) − ℵ(E). Il résulte de la remarque précédente que l’égalité

t(x) = inf
y∈]x;∞[

t(y)

vaut en réalité pour tout x ∈ i(k) ; ceci implique, t|ℵ(k) étant croissante, que t

est croissante.

(3.4.10) Nous allons montrer que l’application t : i(k) → P1,an
k est injective, et

plus précisément qu’elle établit un isomorphisme d’ensembles ordonnés de i(k)
sur son image. Sachant que t est croissante, il reste à vérifier que si x et y sont
deux points de i(k) tels que t(x) 6 t(y) alors x 6 y.

On procède par l’absurde. Supposons tout d’abord que x > y, et
choisissons z ∈]y;x[. Comme z et x sont strictement supérieurs à y ils
appartiennent tous deux à ℵ(k) ; par conséquent, t(z) < t(x) ; comme t est
croisssante, t(y) 6 t(z), d’où l’inégalité t(y) < t(x), contradictoire avec nos
hypothèses.

Supposons maintenant que x et y soient non comparables ; cela signifie
que x ∧ y > x et x ∧ y > y. Il résulte alors de 1.2.8 qu’il existe deux éléments a
et b de k et deux réels strictement positifs r et s tels que x ∈ Bo(a, r′), tels
que y ∈ Bo(b, s′), et tels que Bo(a, r′) ∩ Bo(b, s′) = ∅. Comme t est croissante,
les inégalités x 6 ζa,r′ et y 6 ζb,s′ impliquent que t(x) 6 ηa,r′ et t(y) 6 ηb,s′ ;
autrement dit, t(x) ∈ D(a, r′) et t(y) ∈ D(b, s′).

Puisque B(a, r′) ∩ B(b, s′) = ∅, on a |a − b| > max(r′, s′) ; il s’ensuit que
D(a, r′) ∩ D(b, s′) est également vide, et partant que t(x) et t(y) ne sont pas
comparables (3.4.6). On aboutit ainsi à une contradiction.

(3.4.11) On déduit de 3.4.10 que l’on a pour tout a ∈ k et tout r > 0 les
égalités

t−1(D(a, r)) = B(a, r) et t−1(Do(a, r)) = Bo(a, r).

(3.4.12) On étend t à î(k) en posant t(∞) = ∞ ; l’application t ainsi prolongée
reste injective.

L’application t est continue. Sa continuité en tout point de î(k) provient
de 3.4.8 et sq. ainsi que du 3.4.11 ci-dessus. Il reste à établir sa continuité
en ∞. Le point ∞ de P1,an

k admet une base de voisinages constitués des ouverts

de la forme P1,an
k − D(0, r) avec r > 0 ; or si r > 0 il résulte de 3.4.11
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que t−1(P1,an
k −D(0, r)) = î(k)−B(a, r), qui est un ouvert de î(k) ; ceci achève

la démonstration.

Ainsi, t apparâıt comme une injection continue d’un espace topologique
compact dans un espace topologique séparé. Par conséquent, elle établit

un homéomorphisme entre l’arbre compact î(k) et son image t(î(k)), que

l’on notera P(k). La fonction rayon ρ : î(k) → [0; +∞] induit via

l’homéomorphisme î(k) ≃ P(k) une fonction de P(k) dans [0; +∞] que nous
noterons encore ρ.

(3.4.13) Remarque. L’espace métrique k se plonge topologiquement dans î(k)
via la flèche a 7→ ζa,0. Composée avec t, cette flèche induit un plongement

topologique k →֒ P1,an
k , donné par la formule a 7→ ηa,0 ; il cöıncide ainsi avec le

plongement naturel k →֒ P1(k) →֒ P1,an
k .

(3.4.14) Propriétés de l’arbre P(k) : le cas général.

(3.4.14.1) Il résulte de la définition de t que P(k) est la réunion de P1(k), de
l’ensemble des points de la forme ηa,r avec a ∈ k et r > 0, et enfin de l’ensemble
des points de la forme t(x) avec x ∈ i(k)−ℵ(k). Ce dernier ensemble s’identifie,
en vertu de 1.2.33, à celui des classes d’équivalence de châınes évanescentes de
boules fermées de k.

(3.4.14.2) Soit x ∈ î(k) et soit ξ le point t(x) de P1,an
k .

Supposons que x appartient à k∪{∞}, c’est-à-dire que ξ ∈ P1(k), ou que x ∈
i(k)−ℵ(k) ; on déduit alors de 1.2.27.2 et 1.2.27.3 que P(k) est unibranche en ξ.

Supposons maintenant que x soit de la forme ζa,r avec r > 0 ; on a alors ξ =
ηa,r. Distinguons maintenant deux cas :

• le cas où r /∈ |k×| ; on a alors B(a, r) = Bo(a, r), et l’on déduit de 1.2.27.1
que P(k) est de valence 2 en ξ ;

• le cas où r ∈ |k×| ; l’ensemble Θ(a, r) (défini au 1.2.10) est en bijection

canonique avec k̃r, et donc en bijection (non canonique en général) avec k̃1. Ceci
entrâıne, en vertu de 1.2.27.1, que la valence de P(k) en ξ est égale au cardinal

de P1(k̃1).

(3.4.15) Un cas particulier important : celui d’un corps local.

Supposons que k est local, c’est-à-dire que |k×| est libre de rang 1, et que k̃
est fini ; soit q le cardinal de ce dernier.

(3.4.15.1) Comme |k×| est libre de rang 1, il n’existe pas de châıne évanescente
de boules fermées de k ; par conséquent, P(k) est la réunion de P1(k) et de
l’ensemble des points de la forme ηa,r avec a ∈ k et r > 0 (3.4.14.1).

(3.4.15.2) Tout point de P1(k) est un point unibranche de P(k) ( 3.4.14.2).
Comme par ailleurs P1(k) est compact (puisque k est local), il s’ensuit
que P(k) − P1(k) est un sous-arbre ouvert de P(k).

Soit ξ ∈ P(k)−P1(k) ; il s’écrit ηa,r pour un certain a ∈ k et un certain r > 0.
D’après 3.4.14.2, la valence de (P(k), ξ) vaut 2 si r /∈ |k×|, et q + 1 sinon ;
compte-tenu du fait que |k×| est libre de rang 1, ceci entrâıne que P(k)−P1(k)
est un arbre localement fini, dont les sommets sont exactement les points de la
forme ηa,r avec a ∈ k et r ∈ |k×|, et sont tous de valence q + 1.
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(3.4.15.3) Remarque. On déduit de sa construction que P(k) − P1(k)
s’identifie à l’arbre de Bruhat-Tits de GL2(k).

La courbe P1,an

k̂a
s’identifie à l’arbre P(k̂a)

(3.4.16) Nous allons montrer que le compact P(k̂a) de P1,an

k̂a
est égal à P1,an

k̂a

tout entier. Pour cela, donnons-nous un point x de P1,an

k̂a
; nous allons vérifier

qu’il appartient à l’image de t. C’est évident si x = ∞ ; on suppose maintenant
que x ∈ A1,an

k̂a
. Soit F l’ensemble des majorants de x dans A1,an

k̂a
qui sont de la

forme ηa,r, avec a ∈ k̂a et r > 0.

Soient y et z deux éléments de F ; écrivons y = ηa,r et z = ηb,s. Par définition
de F , le point x appartient à l’intersection des boules D(a, r) et D(b, s), laquelle
est en conséquence non vide ; il s’ensuit que ces deux boules sont comparables
pour l’inclusion, ce qui implique que y et z sont comparables. L’ensemble F est
donc une châıne, qui contient par ailleurs ηr pour tout r > |T (x)|.

Il s’ensuit que F = t(G) pour une certaine châıne saturée G de ℵ(k). Soit x0
la borne inférieure de G ; nous allons montrer que x = t(x0), ce qui permettra
de conclure. Par définition de t, on a t(x0) = inf

t∈G
t(t) = inf

y∈F
y ; il s’agit donc de

s’assurer que x = inf
y∈F

y.

Soit a ∈ k ; posons r = |T (x)−a|. On a x ∈ D(a, r) ; autrement dit, ηa,r ∈ F .
Comme |(T−a)(ηa,r)| = r, on a inf

y∈F
|(T−a)(y)| 6 r = |(T−a)(x)|. La définition

de F assurant par ailleurs que |(T − a)(x)| 6 inf
y∈F

|(T − a)(y)|, il vient

|(T − a)(x)| = inf
y∈F

|(T − a)(y)|.

Ceci vaut pour tout a ∈ k̂a. Le corps k̂a étant algébriquement clos, une semi-

norme multiplicative sur k̂a[T ] est entièrement déterminée par ses valeurs sur

les polynômes de la forme T − a avec a ∈ k̂a ; il s’ensuit que x = inf
y∈F

y, ce qui

achève la démonstration.

(3.4.17) Ainsi, P1,an

k̂a
est un arbre compact. Les faits suivants résultent

de 3.4.14.

(3.4.17.1) L’arbre P1,an

k̂a
est la réunion de P1(k̂a), de l’ensemble des points de

la forme ηa,r avec a ∈ k̂a et r > 0, et de t(i(k̂a) − ℵ(k̂a)), lequel s’identifie à
l’ensemble des classes d’équivalence de châınes évanescentes de boules fermées

de k̂a. Cet ensemble est vide si et seulement si k̂a est sphériquement complet,
ou encore si et seulement si il n’admet pas d’extension immédiate stricte.

(3.4.17.2) Si x ∈ P1(k̂a) ou si x appartient à t(i(k̂a) − ℵ(k̂a)) alors x est un
point unibranche de P1,an

k̂a
.

(3.4.17.3) Si x est de la forme ηa,r avec r > 0 alors la valence de P1,an

k̂a
en x

vaut 2 si r /∈ |(k̂a)×|, et est sinon infinie et plus précisément égale au cardinal

de P1(k̃a1 ).
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(3.4.18) Soit x un point de P1,an

k̂a
.

(3.4.18.1) Supposons que x ∈ P1(k̂a) ; le point x est alors de type 1.

(3.4.18.2) Supposons que x = ηa,r avec a ∈ k̂a et r ∈ |(k̂a)×|. Le point x est

alors de type 2 si r ∈ |k̂a×|, et de type 3 sinon (3.3.3 et sq.).

(3.4.18.3) Supposons que x ∈ t(i(k̂a) − ℵ(k̂a)). Nous allons montrer qu’il est
de type 4, en excluant les trois autres cas. Le point x n’est pas rigide puisqu’il

n’appartient pas à P1(k̂a). Il ne peut pas non plus être de type 2 ou 3. Pour le
voir, on raisonne par l’absurde en supposant donc que c’est le cas. Le degré de

transcendance de H̃ (x) sur (k̃a) est alors égal à 1. Comme k̂a est algébriquement

clos, k̂a(T )× est engendré par les monômes (T −a) où a parcourt k̂a, et il existe

dès lors un élément a dans k̂a tel que ˜(T − a)(x) soit transcendant sur k̃a, ce
qui signifie que x est égal à ηa,|(T−a)(x)| (2.2.46.5) et débouche ainsi sur une
contradiction.

(3.4.19) Nous allons maintenant donner une description des bases de voisinages
des points de P1,an

k̂a
, selon leur type ; elle se fonde sur les résultats établis

aux 1.2.12 et sq. Soit donc x un point de P1,an

k̂a
.

(3.4.19.1) Supposons que x est de type 1 ou 4 ; il possède alors une base de

voisinages de la forme Do(a, r) avec a ∈ k̂a et r > 0 (1.2.12.3). Notons une
conséquence de ce fait : l’intersection

⋂
(a,r), x∈Do(a,r)

Do(a, r) = {x} (c’était a

priori évident pour les points de type 1, mais pas pour ceux de type 4).

(3.4.19.2) Supposons que x est de type 2, c’est-à-dire de la forme ηa,r

avec a ∈ k̂a et r ∈ |(k̂a)×|. Il possède alors (1.2.12.2) une base de voisinages de
la forme Do(a,R)−∐

i∈I
D(ai, ri) où R > r, où I est fini, où les ri sont strictement

inférieurs à r, et où les ai appartiennent à B(a, r) et sont tels que |ai − aj | = r
dès que i 6= j.

(3.4.19.3) Supposons que x est de type 3, c’est-à-dire de la forme ηa,r

avec a ∈ k̂a et r /∈ |(k̂a)×|. Il possède alors (1.2.12.2) une base de voisinages de
la forme Do(a,R) − D(a, s) où R > r et où s < r.

L’arbre P1,an

k et certains de ses sous-arbres finis

(3.4.20) La courbe P1,an

k̂a
est un arbre compact d’après 3.4.16 ; comme P1,an

k est

homéomorphe à P1,an

k̂a
/G, c’est également un arbre compact, dont l’arbre P(k)

est un sous-arbre compact.

(3.4.21) Soient a et b deux éléments de k, que l’on voit comme appartenant
à P1,an

k (ils s’identifient respectivement à ηa,0 et ηb,0). Il résulte de 3.4.9 et sq.
que l’intervalle [a; b] est égal à

{ηa,r}06r6|b−a|| ∪ {ηb,r}06r6|b−a|,

et que l’intervalle [a;∞[ est égal à {ηa,r}06r6+∞, avec la convention ηa,+∞ = ∞.
En particulier, [0;∞] = {ηr}06r6+∞.
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(3.4.22) En tant que sous-arbre compact et non vide de P1,an
k , l’intervalle [0;∞]

en est un sous-arbre admissible.

(3.4.22.1) Comme |T (ηr)| = r pour tout r, la restriction de |T | à [0;∞] cöıncide
avec (la restriction de) la fonction rayon ρ ; c’est en particulier une fonction
strictement croissante.

(3.4.22.2) Nous allons démontrer que |T | est localement constante en dehors
de [0;∞] et que la rétraction canonique π : P1,an

k → [0;∞] est égale à x 7→ η|T (x)|.

Soit x ∈ P1,an
k . Si x = 0 ou x = ∞ alors ρ(x) = x = η|T (x)| ;

supposons maintenant que x /∈ {0,∞}. Soit L une extension complète de k
telle que x possède un antécédent L-rationnel sur P1,an

L , correspondant à un
élément λ de L×. Posons r = |T (x)| = |λ|. L’intervalle I := [λ; ηλ,r,L] est égal

à {ηλ,t,L}06t6r, et |T | est égale à r identiquement sur I. L’image J de I sur P1,an
k

est une partie connexe contenant x et ηr, et sur laquelle |T | = r identiquement.
Il s’ensuit que J ∩ [0;∞] = {ηr}, ce qui entrâıne que π(x) = ηr.

Supposons que x n’appartienne pas à [0,∞] et soit U sa composante connexe
dans P1,an

k \ [0;∞]. On a alors π(y) = π(x) pour tout y ∈ U ; compte-tenu de
ce qui précède, il vient |T (y)| = |T (x)|. Par conséquent, |T | est localement
constante en dehors de [0;∞].

(3.4.22.3) Soit a ∈ k. Il résulte immédiatement des définitions que
l’automorphisme de translation par a de P1,an

k induit un homéomorphisme
de P(k) sur lui-même qui préserve ρ. On en déduit, au vu de ce qui précède, les
faits suivants :

• la restriction de |T − a| à [a;∞] cöıncide avec ρ, et est en particulier
strictement croissante ;

• la fonction |T − a| est localement constante en dehors de [a;∞] et la
rétraction canonique de P1,an

k sur [a;∞] est égale à x 7→ ηa,|(T−a)(x)|.

(3.4.23) Soit f ∈ k(T ) une fraction rationnelle non nulle et scindée, c’est-
à-dire quotient de deux polynômes scindés premiers entre eux. On note E
l’ensemble des zéros et pôles de f ; pour tout a ∈ E, on note ma la multiplicité
correspondante, qui appartient à Z \ {0}.

(3.4.23.1) Soit Γ la réunion des [a;∞] pour a ∈ E. Comme la fonction f
s’écrit λ

∏
a∈E

(T − a)ma pour un certain λ ∈ k∗, on déduit du 3.4.22.3 ci-dessus

que |f | est localement constante en dehors de Γ.

(3.4.23.2) Soit Γ′ l’ensemble des points de valence 2 de l’arbre fini Γ, et soit I
un intervalle ouvert non vide de Γ′. Par construction de Γ, l’intervalle I est de
la forme ]ηa,r; ηa,R[ où a ∈ E et où 0 6 r < R 6 +∞. De plus, si b ∈ E on est
nécessairement dans l’un des deux cas suivants :

• [b;∞] ⊃]ηa,r; ηa,R[ ; c’est le cas si et seulement si b 6 ηa,r, soit encore si et
seulement si |(T − a)(b)| 6 r, c’est-à-dire enfin si et seulement si b appartient à
la boule fermée B(a, r) du corps k.

• [b;∞]∩]ηa,r; ηa,R[= ∅ ; c’est le cas si et seulement si b n’est majoré par
aucun ηa,s pour s < R, soit encore si et seulement si |(T − a)(b)| > R, c’est-à-
dire enfin si et seulement si b n’appartient pas à la boule ouverte Bo(a,R) du
corps k.
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Il s’ensuit, en vertu de 3.4.22.3, que la restriction de |f | à ]ηa,r ηa,R[ cöıncide

avec ρ

∑
b∈E∩B(a,r)

mb

.

(3.4.23.3) Pour tout a ∈ E, on note Pa l’ensemble des réels r > 0 tels
que

∑
b∈E∩B(a,r)

mb = 0. On note E′ l’ensemble des a ∈ E tels que Pa soit non

vide, et E′′ l’ensemble E \E′. Si a ∈ E′ on désigne par λ(a) la borne inférieure
de Pa ; si a ∈ E′′ on pose λ(a) = +∞.

Soit a ∈ E′, et soit r ∈ Pa ; notons que comme ma est non nulle,
la boule B(a, r) contient au moins un élément de E distinct de a. Si l’on
pose r0 = max

b∈B(a,r)∩E,b6=a
|a− b| alors

∑
b∈B(a,r0)∩Emb = 0. Il s’ensuit que λ(a)

est de la forme |a− b| pour un certain b ∈ E \ {a} et qu’il appartient à Pa.

(3.4.23.4) Convenons de dire qu’une boule fermée C de k est adaptée à f si elle
est de la forme B(a, λ(a)) pour un certain a ∈ E′. Si c’est le cas, on dira qu’un
tel a est un centre admissible de C. Notons que comme λ(a) ∈ |k∗| il cöıncide
avec le diamètre de C (et ne dépend en particulier pas du centre admissible a
considéré).

(3.4.23.5) Soit C une boule fermé de k adaptée à f et soit r son diamètre. On
note ΓC la réunion des [a; ηa,r] où a parcourt l’ensemble des centres admissibles
de C. Par construction, ΓC est un sous-arbre fermé et non vide de Γ, contenu
dans D(a, r) pour tout centre admissible a de C.

Soit D une boule fermée de k adaptée à f et distincte de C. Nous allons
montrer que ΓC ∩ ΓD = ∅. Soit s le diamètre de D, soit c un centre admissible
de C et soit d un centre admissible de D.

Supposons que |c − d| > max(r, s). On a alors D(c, r) ∩ D(d, s) = ∅, et a
fortiori, ΓC ∩ ΓD = ∅.

Supposons que |c − d| 6 max(r, s). On a alors une relation d’inclusion non
triviale entre C et D, disons par exemple C ⊂ D. Comme C et D sont par
hypothèse distinctes, l’inclusion est stricte, ce qui entrâıne que r < s. Supposons
que ΓC ∩ΓD soit non vide. La réunion de ces deux sous-arbres de P1,an

k est alors
un arbre, et on a en particulier [c; ηc,s] ⊂ ΓC ∪ ΓD. Comme ΓC ⊂ D(c, r), on
a ]ηc,r; ηc,s] ⊂ ΓD.

Comme ΓD est la réunion finie des [a; ηa,s] où a parcourt l’ensemble des
centres admissibles de D, il existe un tel a tel que ]ηc,r; ηc,s] ⊂ [a; ηa,s] ; par
compacité, ce dernier intervalle contient aussi ηc,r. Ceci entrâıne que ηc,r = ηa,r,
ou encore que |c− a| 6 r ; puisque c est un centre admissible de C, on a

0 =
∑

α∈B(c,r)∩E
mα =

∑

α∈B(a,r)∩E
mα,

ce qui contredit le fait que a est un centre admissible de la boule D, dont le
diamètre s = λ(a) est > r.

(3.4.23.6) On note Γ∞ la réunion des [a;∞] = [a, λ(a)] pour a parcourant E′′ ;
c’est un sous-arbre connexe de P1,an

k (éventuellement vide).
Soit C une boule fermée de k adaptée à f et soit r son diamètre.

L’intersection Γ∞ ∩ ΓC est vide. En effet, supposons qu’elle ne le soit pas. Il
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existe alors un centre admissible c de C et un élément a de E′′ tel que [c; ηc,r]
rencontre [a;∞]. Il existe donc s 6 r tel que ηa,s = ηc,s ; on a a fortiori
ηa,r = ηc,r ; en conséquence, B(a, r) = B(c, r). Mais c est un centre admissible
de C, d’où les égalités 0 =

∑
α∈D(c,r)∩Emα =

∑
α∈D(a,r)∩Emα, ce qui contredit

l’appartenance de a à E′′.

(3.4.23.7) Notons Γf la réunion des [a; ηa,λ(a)] où a parcourt E. C’est un sous-
graphe compact de Γ. Par ce qui précède, on peut l’écrire comme la réunion
disjointe de Γ∞ et des ΓC où C parcourt l’ensemble des boules fermées de k
adaptées à f ; ses composantes connexes sont exactement les ΓC ainsi que Γ∞ si
celui-ci est non vide ; notons que par construction, aucune d’elles n’est réduite
à un point.

Soit I un intervalle ouvert non vide contenu dans Γ′. D’après 3.4.23.2,
I est de la forme ]ηa,r; ηa,R[ avec a ∈ E, et la restriction de |f | à I est

égale à ρ

∑
α∈E∩B(a,r)

mα

. Nous allons montrer que les assertions suivantes sont
équivalentes :

1) la restriction de |f | à I est constante ;
2)

∑
α∈E∩B(a,r)

mα = 0 ;

3) I ∩ Γf = ∅ ;
4) I 6⊂ Γf .

Il est clair que 1) ⇐⇒ 2). Supposons maintenant que 2) est vraie et
soit b appartenant à E. Supposons que [b;∞] rencontre I. Dans ce cas, il le
contient (car I ⊂ Γ′) ; par compacité, il contient ηa,r. Il vient alors ηa,r = ηb,r,
puis B(a, r) = B(b, r). En conséquence,

∑
α∈E∩B(b,r)

mα = 0, et donc λ(b) 6 r.

Il s’ensuit que [b; ηb,λ(b)] ne rencontre pas I =]ηb,r; ηb,R[. Ceci valant pour
tout b ∈ E, on a bien I ∩ Γf = ∅, et 3) est vraie.

L’implication 3)⇒4) est évidente. Supposons enfin que 4) soit vraie et
soit b appartenant à E ∩ B(a, r). Comme I 6⊂ Γf , l’intervalle [b; ηb,λ(b)] ne
contient pas I =]ηb,r; ηb,R[. Il s’ensuit trivialement que λ(b) < R. Mais on a
même λ(b) 6 r. En effet, supposons λ(b) = s avec r < s < R. Cela signifie
que

∑
α∈E∩B(b,s)

mα = 0, et que
∑

α∈E∩Bo(b,s)

mα 6= 0. Il existe donc un élément α

de E tel que |b − α| = s. L’arbre Γ contient ]ηb;r ηb,R[ et [α; ηα,s] = [α; ηb,s],
dont l’intersection est {ηb,s}. Le point ηb,s est donc de valence au moins 3 sur Γ,
contredisant le choix de I. On a bien finalement λ(b) 6 r.

Ceci entrâıne que b ∈ E′, et que B(b, λ(b)) ⊂ B(a, r). Ainsi, E ∩ B(a, r)
est contenu dans une réunion (nécessairement disjointe) de boules adaptées à f
et elles-mêmes incluse dans B(a, r). Il s’ensuit que

∑
α∈E∩B(a,r)

mα = 0, ce qui

montre 2) et achève la preuve de l’équivalence souhaitée.

(3.4.23.8) Soit U l’ouvert de P1,an
k \E formé des points au voisinage desquels |f |

est constante. Nous allons montrer que U est le complémentaire de Γf , par
double inclusion.

L’ouvert U ne rencontre pas Γf . Soit x ∈ Γf et soit V un voisinage ouvert
de x. Comme x n’est pas un point isolé de Γf , l’ouvert V contient un intervalle
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ouvert I aboutissant à x. Quitte à restreindre I, on peut supposer qu’il est
contenu dans Γ′. Puisque I ⊂ Γf , il résulte de 3.4.23.7 que la restriction de |f |
à I est de la forme ρm pour un certain m non nul. En conséquence, |f ||V n’est
pas constante, et x /∈ U .

La fonction |f | est localement constante en dehors de Γf . Soit x ∈ P1,an
k \Γf .

Si x /∈ Γ alors |f | est constante au voisinage de x (3.4.23.1).
Supposons que x ∈ Γ. Par compacité de Γf , il existe un voisinage ouvert ∆

de x dans Γ qui ne rencontre pas Γf . Quitte à le restreindre, on peut supposer
que ∆ \ {x} est une réunion finie d’intervalles ouverts contenus dans Γ′ et
aboutissant à x. Il résulte de 3.4.23.7 que |f | est constante sur chacun de ces
intervalles ouverts ; par continuité, elle est constante de valeur |f(x)| sur ∆.

Soit r la rétraction canonique de P1,an
k sur Γ. L’ouvert r−1(∆) est un

voisinage de x dans P1,an
k \ E. La fonction |f | est comme on l’a vu plus haut

localement constante sur r−1(∆) \∆. Par ailleurs, soit y ∈ r−1(∆) \∆ et soit V
la composante connexe de y dans y ∈ r−1(∆) \ ∆. Par définition, r(y) est le
seul point de ∂V . La valeur constante de |f | sur V est donc égale à |f(r(y))|,
c’est-à-dire à |f(x)| puisque r(y) ∈ ∆. Ainsi, |f | est constante de valeur |f(x)|
sur r−1(∆).

(3.4.24) On désigne maintenant par f une fonction non nulle quelconque
de k(T ).

(3.4.24.1) La fonction f est scindée dans k̂a(T ). D’après 3.4.23 et sq.,
l’ouvert U de P1,an

k̂a
formé des points au voisinage desquels f est définie, inversible

et de norme constante est le complémentaire d’un sous-arbre fini, non vide et
non singleton Γ

f,k̂a
de P1,an

k̂a
; si I désigne un intervalle ouvert non vide de Γ

f,k̂a

constitué de points de valence 2 de ce dernier, la restriction de |f | à I est
de la forme ρN pour un certain entier relatif non nul N ; en particulier, cette
restriction est strictement monotone. Il résulte de sa définition que U est stable
sous G, et il en va évidemment de même de Γ

f,k̂a
.

(3.4.24.2) La fonction f est définie et inversible sur U/G, et |f | y est localement
constante car la projection P1,an

k̂a
→ P1,an

k ≃ P1,an

k̂a
/G est ouverte. Par ailleurs, le

quotient Γ
f,k̂a

/G est un arbre, et Γ
f,k̂a

→ Γ
f,k̂a

/G est injective par morceaux

(th. 1.9.11). On en déduit que Γ
f,k̂a

/G n’est pas réduit à un singleton, et qu’il

existe un sous-ensemble fini S de Γ
f,k̂a

/G tel que pour tout intervalle ouvert

non vide I contenu dans (Γ
f,k̂a

/G) \ S, la restriction de |f | à I soit strictement
monotone.

En conséquence, U/G est exactement l’ensemble des points en lesquels f
est définie et au voisinage desquels |f | est constante. Si f est scindée, Γ

f,k̂a
/G

cöıncide donc avec l’arbre Γf défini au 3.4.23.7 ; on peut par conséquent sans
risque d’ambigüıté poser en général Γf = Γ

f,k̂a
/G. Nous dirons que Γf est l’arbre

de variation de f .

(3.4.24.3) Exemple : le cas d’un polynôme. Supposons que f ∈ k[T ], et soit E

l’ensemble de ses racines dans k̂a. Pour tout a ∈ E et tout r > 0, la boule

fermée de k̂a de centre a et de rayon r ne contient aucun pôle de f . Il s’ensuit
que λ(a) = +∞, que l’arbre Γ

f,k̂a
est la réunion des [a;∞] pour a ∈ E, et

que |f | est strictement croissante sur [a;∞] pour tout a ∈ E.



190 Géométrie analytique

Soit a ∈ E et soit α son image sur P1,an
k ; c’est le point rigide défini par

l’annulation du polynôme minimal de a sur k. Il résulte de 1.9.16.2 (appliqué
en prenant pour X l’arbre à un bout A1,an

k̂a
, avec ω = ∞) que la flèche quotient

P1,an

k̂a
→ P1,an

k induit un homéomorphisme entre [a;∞] et [α;∞].

Soit F l’ensemble des points rigides de P1,an
k en lesquels f s’annule. Il résulte

de ce qui précède que Γf est égal à
⋃
α∈F [α;∞], et que |f | est strictement

croissante sur [α;∞] pour tout α ∈ E.

3.5 Toute courbe analytique est un graphe

Courbes analytiques : allure globale

(3.5.1) Théorème. Toute courbe analytique est un graphe.

Démonstration. Soit X une courbe k-analytique. Comme X est topologique-
ment le quotient de X

k̂a
par l’action de Galois il suffit, pour montrer que X est

un graphe, de s’assurer que X
k̂a

en est un ; on peut par conséquent supposer k
algébriquement clos. On sait que X est localement compact et localement
connexe par arcs ; il suffit donc de vérifier localement que X est un graphe.

Comme X est bon, on se ramène au cas où X est affinöıde. Il suffit, en vertu
de la proposition 1.9.22, de démontrer que le normalisé de X est un graphe ;
autrement dit, on peut supposer que X est normal.

Comme k est algébriquement clos, X est quasi-lisse. Chacun de ses points
possède donc un voisinage isomorphe à un domaine affinöıde de l’analytification
d’une k-courbe projective, irréductible et lisse ; on peut dès lors faire l’hypothèse
que X est un domaine affinöıde de X an, pour une certaine k-courbe algébrique,
projective, irréductible et lisse X . Le complémentaire de X dans X an est une
réunion de composantes connexes de X an \ ∂X ; comme ∂X est fini (c’est le
bord de Shilov de X), il suffit de démontrer que X an est un graphe.

Il existe un morphisme fini et plat de X vers P1
k ; soit Y le normalisé de X

dans une clôture normale de l’extension k(T ) ⊂ κ(X ) induite par ce morphisme.
Si G désigne le groupe de Galois de cette clôture normale, et si H est le sous-
groupe de G correspondant à κ(X ), on dispose d’homéomorphismes

P1,an
k ≃ Y an/G et X an ≃ Y an/H.

Nous avons vu au 3.4.16 ci-dessus que l’espace topologique P1,an
k est un arbre.

Soit ℓ un entier strictement supérieur à 1 et inversible dans k. Tout revêtement
topologique de Y an pouvant être vu comme un revêtement étale de cet espace, il
résulte de GAGA et de la finitude du groupe H1(Yét,Z/ℓZ) que H1(Y an

top,Z/ℓZ)
est fini. Le théorème 1.10.1 assure alors que Y an est un graphe ; il s’ensuit, en
vertu du théorème 1.9.11, que X an est un graphe. �

(3.5.2) Proposition. Soit X une courbe k-analytique et soit x ∈ X[0].
L’ensemble br(X, x) est fini, et son cardinal est égal au nombre d’antécédents
de x sur le normalisé de X.
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Démonstration. Soit X ′ la normalisée de X , soit ϕ : X ′ → X la flèche
canonique et soient x1, . . . , xr les antécédents de x sur X ′. Il existe un voisinage
affinöıde V de x dans X possédant les propriétés suivantes :

• V est un arbre et l’espace Vred \ {x} est normal ;
• ϕ−1(V ) est de la forme

∐
16i6r

Vi où Vi est pour tout i un voisinage affinöıde

de xi qui est un arbre.

Il résulte des hypothèses faites sur V que
∐

(Vi \ {xi}) → V \ {x} est
bijective ; étant par ailleurs finie et de ce fait compacte, cette flèche est
un homéomorphisme. Il s’ensuit que π0(V \ {x}) est en bijection naturelle
avec

∐
i π0(Vi \ {xi}) ; par conséquent, l’application canonique

∐

i

br(X ′, xi) → br(X, x)

est bijective.

Cela permet de se ramener au cas où la courbe X est normale ; il s’agit alors
de prouver que br(X, x) est un singleton. Soit F le complété de la clôture parfaite
de k et soit Z la normalisée de XF . La flèche XF → X est un homéomorphisme.
Soit V un ouvert connexe non vide de XF ; il est de la forme UF , où U est un
ouvert connexe et non vide de X . Comme X est normale, U est irréductible ; il
s’ensuit que V = UF est irréductible ; par conséquent, l’image réciproqueW de V
sur Z, qui s’identifie à la normalisée de V , est connexe. Ceci valant pour tout
ouvert connexe et non vide V de XF , la flèche Z → X est un homéomorphisme ;
on peut donc, pour établir notre assertion, remplacer X par Z, c’est-à-dire
finalement supposer X normale et k parfait ; la courbe X est alors quasi-lisse.
Le corps H (x) = κ(x) est une extension finie séparable de k, qui se plonge
dans l’anneau local hensélien OX,x ; on peut donc, quitte à restreindre X et à
remplacer k par H (x), supposer que x est un k-point ; étant lisse, il possède un
voisinage qui est un disque, et est de ce fait unibranche. �

Morphismes finis et plats entre courbes analytiques : le
degré d’une branche sur son image

(3.5.3) Soit X une courbe k-analytique ; c’est un graphe (th. 3.5.1) ce qui
autorise à parler de ses branches (1.7.1). Si Y → X est un morphisme compact
entre courbes k-analytiques (e.g. ϕ est fini, ou ϕ identifie Y à un domaine
analytique fermé de X), si y ∈ Y , si x désigne son image sur X et si ϕ−1(x)
est fini, on dispose d’une application naturelle br(Y, y) → br(X, x) (1.7.2).
On vérifie immédiatement que la flèche br(Y, y) → br(X, x) reste bien définie
lorsque (Y, y) → (X, x) est un morphisme de germes de courbes k-analytiques à
fibre finie.

(3.5.4) Soit ϕ : Y → X un morphisme fini et plat entre courbes k-analytiques ;
soit x ∈ X ; soit a une branche de X issue de x.

(3.5.4.1) Si d désigne le degré de ϕ au-dessus de x et si U est un voisinage
ouvert de x dans X qui est un arbre, le cardinal de toute fibre de ϕ en un
point de U est majoré par d ; il s’ensuit que pour tout ouvert connexe V de U
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le cardinal de π0(ϕ−1(V )) est majoré par d ; par conséquent, ϕ−1(a) est fini de
cardinal au plus égal à d.

(3.5.4.2) Soit b ∈ ϕ−1(a) ; soit U un voisinage ouvert de x dans X qui est un
arbre et qui est tel que ϕ−1(U) soit une réunion disjointe d’arbres et sépare les
antécédents de x. Soit W la composante connexe de ϕ−1(a(U)) qui correspond
à b. Le morphisme V → a(U) est fini et plat, et son degré ne dépend pas du
choix de U : on le déduit du fait que si U ′ est un voisinage ouvert connexe de x
dans U , alors la composante connexe de ϕ−1(a(U ′)) qui correspond à b n’est
autre que W ×a(U) a(U ′). Ce degré est appelé degré de b au-dessus de a et est
noté deg (b→ a).

(3.5.4.3) Soit y un antécédent de x. On a

degy ϕ = deg (ϕ−1(U)y → U) = deg (ϕ−1(U)y ×U a(U) → a(U))

=
∑

W∈π0(f−1(a(U))),W⊂ϕ−1(U)y

deg (W → a(U))

=
∑

b∈br(Y,y)∩ϕ−1(a)

deg (b→ a).

L’exemple des fonctions non constantes

(3.5.5) Soit ϕ : Y → X un morphisme entre espaces k-analytiques ; supposons
que Y est de dimension finie d. Pour tout x ∈ X , la dimension de ϕ−1(x) est au
plus d (on peut le vérifier après extension des scalaires, et donc supposer x rigide,
auquel cas ϕ−1(x) est un fermé de Zariski de Y , d’où l’assertion) ; la dimension
de ϕ en tout point de Y est donc majorée par d, et le lieu Z des points où
elle vaut d est par conséquent un fermé de Zariski de Y . Il est purement de
dimension d. En effet, il s’agit de vérifier que si z ∈ Z alors dimz Z = d ; on
peut s’en assurer après extension des scalaires, et donc supposer z rigide ; dans
ce cas, la fibre ϕ−1(ϕ(z)) est un fermé de Zariski de Y , qui possède par définition
de Z une composante irréductible T de dimension d passant par z ; mais l’on a
alors clairement T ⊂ Z et donc dimz Z = d, d’où notre assertion.

(3.5.6) Lemme. Soit d un entier et soit ϕ : Y → X un morphisme entre
espaces k-analytiques ; supposons Y purement de dimension d. Soit {Yi}i∈I
l’ensemble des composantes irréductibles de Y , et soit J le sous-ensemble de I
formé des indices i tels que ϕ|Yi

soit constante. Le lieu Z des points de Y en
lesquels ϕ est de dimension d est alors égal à

⋃
i∈J Yi.

Démonstration. Soit i ∈ J . Comme ϕ|Yi
est constante, ϕ(Yi) est égal à {x}

pour un certain point rigide x de X . L’inclusion Yi ⊂ ϕ−1(x) implique que
la dimension de ϕ en tout point de Yi est minorée par d, et donc égale à d
puisque dim Y = d ; par conséquent,

⋃
i∈J Yi ⊂ Z.

Montrons maintenant l’inclusion réciproque. Comme Z est purement de
dimension d (3.5.5), il est réunion de composantes irréductibles de Y ; il suffit
dès lors de s’assurer que si i ∈ I est tel que Yi ⊂ Z alors i ∈ J .
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Soit i tel que Yi ⊂ Z. Choisissons un polyrayon k-libre r tel que Yi,r−
∐
j 6=i

Yj,r

ait un point kr-rigide y ; l’image de y sur Xr est un point kr-rigide x ; comme ϕr :
Yr → Xr est de dimension d en tout point de Yi,r, la fibre ϕ−1r (x) est un fermé
de Zariski de Yr qui contient y et est de dimension d en celui-ci ; puisque Yi,r
est la seule composante irréductible de Yr qui contienne y, on a Yi,r ⊂ ϕ−1r (x) ;
autrement dit, ϕr(Yi,r) = {x}.

Si t désigne l’image de x sur X alors ϕ(Yi) = {t} ; nous allons montrer que t
est rigide, ce qui prouvera que ϕ|Yi

est constante et achèvera la démonstration.
Si z est un antécédent de t sur Xr, la fibre de Yi,r en z est non vide ; par
conséquent, z = x. Il s’ensuit que M (H (t)⊗̂kkr) est réduit à un point ; par
conséquent, r est H (t)-libre et le corps H (x) s’identifie alors à H (t)r. Par
hypothèse, H (t)r = H (x) est une kr-algèbre de Banach finie ; il en découle
que H (t) est une k-algèbre de Banach finie et le point t est bien rigide. �

(3.5.7) Corollaire. Soit ϕ : Y → X un morphisme entre espaces k-
analytiques ; supposons Y purement de dimension d. Si x est un point non rigide
de X, la dimension de ϕ−1(x) est strictement inférieure à d.

Démonstration. Soit y un point de Y en lequel la dimension de ϕ est d. En
vertu du lemme 3.5.6 ci-dessus, y est situé sur une composante irréductible Y ′

de Y telle que ϕ|Y ′ soit constante ; par conséquent, ϕ(y) est rigide, et diffère
donc de x. �

(3.5.8) Si ϕ : Y → X est un morphisme entre espaces k-analytiques et si Y est
une courbe, le lemme 3.5.6 ci-dessus implique que les assertions suivantes sont
équivalentes :

a) ϕ est de dimension nulle en tout point de Y ;
b) la restriction de ϕ à chacune des composantes irréductibles de Y est non

constante.

Remarquons que si ϕ satisfait ces deux propositions alors ϕ est fini en tout
point de Y en lequel il est intérieur, et en particulier en tout point de l’intérieur
analytique de Y .

(3.5.9) Soit Y une courbe k-affinöıde et soit A l’algèbre associée ; nous allons
montrer qu’il existe une fonction analytique f : Y → A1,an

k qui satisfait les
conditions équivalentes a) et b) du 3.5.8 ci-dessus.

Il s’agit d’exhiber une fonction f ∈ A dont la restriction à chacune des
composantes irréductibles de Y soit non constante. En raisonnant composante
connexe par composante connexe, on se ramène au cas où Y est connexe et non
vide, et l’on distingue deux cas.

Le cas où Y est irréductible. Comme dimk Y = 1, il existe une fonction f ∈
A qui n’est pas entière sur k, et répond au problème posé.

Le cas où l’ensemble {Yi} des composantes irréductibles de Y comprend au
moins deux éléments. On choisit alors pour tout i une fonction fi dans A
dont la restriction à Yi est génériquement inversible, et dont le lieu des zéros
contient

⋃
j 6=i

Yj ; on pose f =
∑
fi ; la définition de f assure que pour tout

indice i la restriction de f à Yi est génériquement inversible, et qu’elle s’annule
au moins en un point (ceci parce que Y est connexe et possède au moins deux
composantes irréductibles, ce qui garantit que Yi rencontre Yj pour au moins
un indice j 6= i) ; par conséquent, f répond là encore au problème posé.
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(3.5.10) Soit ϕ : Y → X un morphisme entre courbes k-analytiques qui
satisfait les conditions équivalentes a) et b) du 3.5.8 et soit y un point de Y
en lequel ϕ est intérieur. Le morphisme de germes (Y, y) → (X, x) est alors fini.
Si de plus X est normale en x et Y est réduite en y, alors (Y, y) → (X, x) est
plat. Pour le voir on peut, quitte à restreindre X et Y (opération qui préserve
visiblement la propriété a) ), supposer que X et Y sont toutes deux affinöıdes,
que Y est réduite, que X est normale et irréductible et que Y → X est fini.
Si Z est une composante irréductible de Y son image sur X est un fermé de
Zariski, nécessairement égal àX pour des raisons de dimension. Soit A (resp. B)
l’algèbre des fonctions analytiques sur X (resp. Y ).

L’anneau A est intègre, noethérien, normal et de dimension de Krull au plus
égale à 1. Le schéma B est réduit, et chaque composante irréductible de Spec B
se surjecte sur Spec A . Il s’ensuit que si f est un élément non nul de A alors f
n’est pas un diviseur de zéro dans B ; par conséquent, B est A -plat, ce qui
prouve notre assertion.

(3.5.11) Soit ϕ : Y → X un morphisme entre courbes k-analytiques, soit y ∈ Y
et soit x son image sur X ; on suppose que x n’est pas rigide. La dimension de ϕ
en y est alors nulle d’après le corollaire 3.5.7. On suppose de plus que ϕ est
intérieur en y, et que X est réduite en x.

(3.5.11.1) Le morphisme fini de germes (Y, y) → (X, x) est alors plat : en effet,
comme X est réduite et x non rigide, l’anneau local OX,x est un corps, et OY,y
est dès lors un OX,x-module plat.

(3.5.11.2) Supposons de plus que Y est réduite en y ; comme y n’est pas rigide,
l’anneau local OY,y est un corps ; par conséquent, Y est normale en y, et X est
normale en x pour le même motif. Il existe donc un voisinage affinöıde connexe
et normal W de y dans Y , et un voisinage affinöıde connexe et normal V de x
dans X , tels que ϕ induise un morphisme fini et plat W → V ; soient A et B
les algèbres de fonctions respectives de V et W ; elles sont intègres, Spec B →
Spec A est fini et dominant, et y et x sont situés au-dessus des points génériques
respectifs de Spec B et Spec A .

Le dévissage de l’extension κ(Spec A ) →֒ κ(Spec B) en ses parties
séparables et radicielles induit un dévissage analogue de Spec B → Spec A
au-dessus d’un ouvert non vide U de Spec A ; soit V ′ un voisinage affinöıde
connexe de x dans U an et soit W ′ la composante connexe de y dans W ×V V ′.
Par construction, W ′ → V ′ admet une factorisation W ′ → Z → V ′ où W ′ → Z
est fini, plat et radiciel, où Z est connexe et où Z → V ′ est fini étale.

(3.5.12) Si ϕ : Y → X est un morphisme fini entre courbes k-analytiques et
si X est normale, alors ϕ est ouvert. En effet, comme la question est purement
topologique, on peut remplacer Y par Yred et donc supposer que Y est réduite ;
mais en vertu du 3.5.10 ci-dessus, Y → X est alors plat, et partant ouvert.

3.6 Disques et couronnes déployés et virtuels

Disques et couronnes plongés

(3.6.1) Si I est un intervalle de R+ rencontrant R×+, nous noterons DI le

domaine analytique de A1,an
k défini par la condition |T | ∈ I. Il résulte de 3.4.22
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que l’application r 7→ ηr induit un homéomorphisme entre I et un intervalle
admissible ηI de DI , et que la rétraction canonique de DI vers ηI est donnée
par la formule x 7→ η|T (x)| ; en particulier, DI est connexe et non vide.

Si I est ouvert dans R alors ηI = S(DI), et le domaine DI est affinöıde
si et seulement si I est compact. Comme A1,an

k est lisse, DI est quasi-lisse.
Si r ∈ R×+ nous écrirons Dr au lieu de D{r}. Si L est une extension complète
de k, nous utiliserons les notations DI,L, Dr,L et ηI,L dans un sens évident. Pour
toute extension complète L de k, l’espace L-analytique DI,L est connexe ; par
conséquent, DI est géométriquement connexe.

(3.6.2) Soit I un intervalle de R+ rencontrant R×+ et soit L une extension
complète de k. Il résulte des définitions que la flèche DI,L → DI induit un
homéomorphisme ηI,L ≃ ηI , et que DI,L → DI commute aux rétractions
canoniques de DI,L sur ηI,L et de DI sur ηI .

Par ailleurs, le point η
r,k̂a

de A1,an

k̂a
est par sa définition même invariant sous

l’action de Galois ; il s’ensuit que si L est une extension presque algébrique de k,
l’image réciproque de ηI sur DI,L est exactement ηI,L.

(3.6.3) Si I est un intervalle de R+ rencontrant R×+, l’anneau kI des fonctions
analytiques sur DI s’identifie à la k-algèbre des séries

∑
i∈Z

aiT
i telles que |ai|ri

tende vers zéro lorsque |i| tend vers l’infini pour tout r ∈ I \ {0} et telles
que ai = 0 pour tout i < 0 si 0 ∈ I.

(3.6.4) Soit r ∈ R×+ et soit s > r. Nous allons décrire les bords de Shilov des
espaces k-affnöıdes k[0;r], kr et k[r;s] ainsi que les annélöıdes résiduels de leurs
algèbres de fonctions.

(3.6.4.1) Soit f =
∑
aiT

i une fonction analytique sur D[0;r] ; pour tout x
appartenant D[0;r], on a

|f(x)| 6 max |ai| · ri = |f(ηr)| ;

par conséquent, le bord de Shilov de D[0;r] est le singleton {ηr}.

La (semi-) norme spectrale de l’algèbre affinöıde k[0;r] est donc égale
à
∑
aiT

i 7→ max |ai|ri. En vertu de 2.2.45.5 et par densité de k[T ] dans k[0;r],

il s’ensuit que τ 7→ T̃ induit un isomorphisme k̃[r−1τ ] ≃ k̃[0;r].

(3.6.4.2) Soit f =
∑
aiT

i une fonction analytique sur Dr ; pour tout x
appartenant Dr, on a

|f(x)| 6 max |ai| · ri = |f(ηr)| ;

par conséquent, le bord de Shilov de Dr est le singleton {ηr}.

La (semi-) norme spectrale de l’algèbre affinöıde kr est donc égale
à
∑
aiT

i 7→ max |ai|ri. En vertu de 2.2.45.6 et par densité de k[T, T−1] dans kr,

il s’ensuit que τ 7→ T̃ induit un isomorphisme k̃[r−1τ, rτ−1] ≃ k̃r.

(3.6.4.3) Soit f =
∑
aiT

i une fonction analytique sur D[r;s] ; pour tout x
appartenant D[r;s], on a

|f(x)| 6 max{|ai| · ri, |ai| · si}i = max(|f(ηr)|, |f(ηs)|) ;
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par conséquent, le bord de Shilov de D[r;s] est contenu dans {ηr, ηs}.
Comme |T (ηr)| < |T (ηs)| et |T−1(ηr)| > |T−1(ηs)|, ce bord de Shilov est en
fait exactement égal à la paire {ηr, ηs}.

La (semi-) norme spectrale de l’algèbre affinöıde k[0;r] est donc égale
à
∑
aiT

i 7→ max{|ai|ri, |ai|si}i. En vertu de 2.2.45.6 et et par densité

de k[T, T−1] dans k[r;s], il s’ensuit que τ 7→ T̃ , σ 7→ T̃−1 induit un

isomorphisme k̃[r−1τ, sσ−1]/στ ≃ k̃[r;s].

(3.6.5) Soit r ∈ R×+ et soit f une fonction analytique non nulle sur Dr ;
écrivons f =

∑
aiT

i, et notons E l’ensemble fini et non vide des indices j ∈ Z
tels que |aj |rj = max

i
|ai|ri.

(3.6.5.1) Supposons que l’ensemble E soit un singleton {j} ; on a alors aj 6= 0
et f = ajT

j(1 + u), où u appartient à l’anneau ODr (Dr)oo formé des fonctions
analytiques sur Dr dont la norme est strictement majorée par 1 en tout point
de Dr ; par conséquent, f est inversible.

(3.6.5.2) Réciproquement, supposons que f est inversible, et montrons que E
est un singleton. Le bord de Shilov de Dr étant un singleton, la valeur absolue
de la fonction inversible f est constante sur Dr. Il s’ensuit que f̃ ne s’annule pas

sur D̃r ; par conséquent, f̃ est un élément inversible de la k̃-algèbre k̃r. Or on a
vu au 3.6.4.3 que T̃ est transcendant sur k̃ et que k̃r = k̃[T̃ , T̃−1]. On en déduit

que f̃ est de la forme ãT̃ j pour un certain a ∈ k× et un certain j ∈ Z ; mais la
définition de la flèche g 7→ g̃ assure alors que E = {j}.

(3.6.5.3) En général, le lieu des zéros de f sur Dr est un ensemble fini de points
rigides. On peut donc écrire f = gh, où g est une fonction inversible et où h

est un polynôme unitaire en T dont toutes les racines dans k̂a sont de valeur
absolue égale à r.

Si d est le degré de h alors d = max E −min E . Pour le voir, on peut étendre
les scalaires et donc supposer h de la forme

∏
(T−αℓ) où les αℓ sont des éléments

de k de valeur absolue égale à r. Écrivons g =
∑
biT

i ; comme g est inversible,
il résulte de 3.6.5.2 qu’il existe un unique indice j tel que |bj |rj = max |bi|ri ;
un calcul immédiat montre alors que E contient j et j + d, et est contenu
dans {j, j+ 1, . . . , j+d}, d’où notre assertion. Remarquons que celle-ci entrâıne
que kr/f est une k-algèbre finie de dimension max E − min E .

(3.6.6) Soit I un intervalle de R+ rencontrant R×+, et soit f =
∑
aiT

i un
élément de kI .

(3.6.6.1) Si 0 /∈ I, il résulte de 3.6.5.1 et de 3.6.5.2 que f est inversible si et
seulement si pour tout r ∈ I il existe un unique entier j(r) tel que

|aj(r)|rj(r) = max |ai|ri.

Si c’est le cas, la fonction r 7→ j(r) est localement constante, et partant constante
sur I. Il s’ensuit que f est inversible si et seulement si il existe un entier j
(nécessairement unique) tel que |aj |rj > max |ai|ri pour tout i 6= j et pour
tout r ∈ I.

(3.6.6.2) Si 0 ∈ I, il résulte du 3.6.6.1 que f est inversible si et seulement si
les deux conditions suivantes sont satisfaites :
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i) a0 = f(0) 6= 0 ;
ii) il existe un entier j (nécessairement unique) tel que |aj |rj > |ai|ri pour

tout r ∈ I \ {0} et pour tout i 6= j.

L’unique entier j de la condition ii) ne peut, compte-tenu de i), être égal
qu’à 0. Par conséquent, f est inversible si et seulement si a0 6= 0 et |ai|ri < |a0|
pour tout r ∈ I et tout i > 0 ; si c’est le cas, la norme de f est identiquement
égale à |a0| sur DI .

(3.6.7) Soit I un intervalle de R+ rencontrant R×+. Il découle du 3.6.6.2 ci-
dessus que si 0 ∈ I et si f est une fonction inversible sur DI , il existe un
scalaire a 6= 0 tel que |f − a| < |a| en tout point de DI ; cette propriété est prise
en défaut si 0 /∈ I, la fonction T constituant un contre-exemple. Il s’ensuit que
si I et J sont deux intervalles de R+ rencontrant R×+ et si DI ≃ DJ alors I et J
ou bien contiennent tous deux 0 ou bien sont tous deux contenus dans R×+.

(3.6.8) Soit I un intervalle de R+ rencontrant R×+, et soit f =
∑
aiT

i un

élément de kI . On note ϕ le morphisme DI → A1,an
k induit par f . On suppose

qu’il existe un entier j ∈ Z (nécessairement unique) tel que |aj |rj > |ai|ri pour
tout r ∈ I \ {0} et tout i 6= j ; cela équivaut à dire, en vertu de 3.6.6.1, que f
ne s’annule pas sauf peut-être à l’origine si 0 ∈ I ; nous dirons que ajT

j est
le monôme strictement dominant de f . On note Λ l’application de R+ dans
lui-même qui envoie r sur |aj |rj .

Si 0 ∈ I, notre hypothèse force j à être égal à la valuation T -adique de la
série f de kI ⊂ k[[T ]]. On peut donc écrire dans tous les cas (que 0 appartienne
ou non à I) la fonction f comme un produit ajT

j(1 + u) où u est une fonction
analytique sur DI telle que |u(x)| < 1 pour tout x ∈ DI .

Notons deux conséquences de cette égalité : si y ∈ DI et si x = ϕ(y)

alors |T (x)| = |aj | · |T (y)|j = Λ(|T (y)|), et l’élément f̃(y) de H̃ (y) est égal

à ãj(T̃ (y))j .

On suppose de plus que j 6= 0. L’application continue Λ induit alors un
homéomorphisme de I sur un intervalle J de R+, et l’on peut voir ϕ, ce que
nous faisons à partir de maintenant, comme un morphisme de DI vers DJ .
Nous allons montrer : que ϕ est fini et plat de degré |j| ; que ϕ−1(ηJ ) = ηI ;
que ϕ(ηr) = ηΛ(r) pour tout r ∈ I ; et que H (ηr)/H (ϕ(ηr)) est sans défaut
pour tout r ∈ I.

(3.6.8.1) Le morphisme ϕ est compact. Cela résulte du fait que si J ′ est un
intervalle compact contenu dans J alors ϕ−1(DJ′) = DΛ−1(J′).

(3.6.8.2) Le morphisme ϕ est sans bord. Soit y ∈ DI ; posons r = |T (y)|
et x = ϕ(y). Si r = 0 ou si r n’est pas une extrémité de I, alors y appartient à
l’intérieur analytique de DI et ϕ est par conséquent intérieur en y.

Supposons maintenant que r soit non nul et soit une extrémité de I. Quitte
à composer à la source par l’isomorphisme DI−1 ≃ DI donné par T 7→ T−1, on
peut supposer que r est le plus grand élément de I ; quitte à composer au but par
l’isomorphisme DJ ≃ DJ−1 donné par T 7→ T−1, on peut supposer que j > 0.

Comme (DI , y) est le domaine analytique du germe sans bord (A1,an
k , y) défini

par l’inégalité |T | 6 r = |T (y)|, la réduction (̃DI , y) est l’ouvert P
H̃ (y)/k̃

{T̃ (y)}.

Comme Λ(r) est le plus grand élément de J (puisqu’on a supposé j > 0),
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on voit de même que la réduction ˜(DJ , x) est l’ouvert P
H̃ (x)/k̃

{T̃ (x)}. Par

la forme même de f , le plongement de H̃ (x) dans H̃ (y) induit par ϕ

envoie T̃ (x) sur ãj(T̃ (y))j . L’entier j étant strictement positif, l’image réciproque

de ˜(DJ , x) = P
H̃ (x)/k̃

{T̃ (x)} sur P
H̃ (y)/k̃

est égale à P
H̃ (y)/k̃

{T̃ (y)}, c’est-à-dire

à (̃DI , y) ; il s’ensuit que ϕ est intérieur en y.

(3.6.8.3) Description des fibres de ϕ. Soit x ∈ DI ; nous allons montrer
que ϕ−1(x) est de la forme M (A ) où A est une k-algèbre de Banach finie
de rang |j|.

Prouvons-le tout d’abord lorsque x est k-rationnel. Il est alors donné par
une équation de la forme T = α, où α est un élément de k tel que |α| ∈ J .
Posons r = Λ−1(α). La fibre ϕ−1(x) est le lieu des zéros de f − α.

Si α = 0 on a 0 ∈ J et donc 0 ∈ I ; l’entier j est alors strictement positif et
la fonction f est, comme on l’a vu, égale à T jg où g est une fonction inversible
sur DJ . Il s’ensuit que la fibre ϕ−1(0) est, en tant qu’ensemble, égale à {0} ; en
tant qu’espace analytique, elle s’identifie par conséquent à M (k[0;s]/T

jg) pour
n’importe quel réel s de I \ {0}, et donc à M (k[T ]/T j), d’où notre assertion.

Si α 6= 0 la fibre ϕ−1(x) est contenue dans Dr et s’identifie dès lors
à M (kr/(f − α)). On peut écrire f − α =

∑
biT

i, où bi = ai si i 6= 0
et b0 = a0 − α ; on a |bj |rj = |b0| = |α| et |bi|ri < |α| pour tout i /∈ {0, j}.
On déduit alors de 3.6.5.3 que kr/(f − α) est une k-algèbre de Banach finie de
rang |j|, ce qui prouve là encore notre assertion.

Supposons maintenant x quelconque. Il existe une extension complète L de k
telle que x ait un antécédent L-rationnel x′ sur DJ,L. Il résulte de ce qui précède
que ϕ−1L (x′) est compacte et de dimension nulle ; la fibre ϕ−1(x) hérite de ces
propriétés, ce qui revient à dire qu’elle est de la forme M (A ) où A est une k-
algèbre de Banach finie. On a dès lors ϕ−1L (x′) ≃ M (A ⊗k L) ; comme le rang
du L-espace vectoriel A ⊗kL est égal à |j| en vertu du cas particulier déjà traité,
le rang du k-espace vectoriel A est égal à |j|, ce qui achève la démonstration.

(3.6.8.4) Le morphisme ϕ est fini et plat de degré |j|. La flèche ϕ est compacte
et sans bord, c’est-à-dire propre ; étant de surcrôıt à fibres finies, elle est finie
(3.2.2) ; comme DI est réduit et comme DJ est normal, ϕ est plate (3.5.10) ; on
déduit alors de l’étude des fibres menée ci-dessus que degϕ = |j|.
(3.6.8.5) Image réciproque de ηJ et étude de ϕ(ηr). Si 0 ∈ J on a vu ci-
dessus que la fibre ϕ−1(η0) = ϕ−1(0) est réduite à {0} = {η0} ; il découle des
égalités H (η0) = H (ϕ(η0)) = k que l’extension H (η0)/H (ϕ(η0)) est triviale,
et en particulier sans défaut.

Soit maintenant r un élément de I \ {0}. Posons y = ηr et x = ϕ(y) ; on a
vu en début de preuve que |T (x)| = Λ(|T (y)|) = Λ(r).

L’élément T̃ (y) de H̃ (y) est transcendant sur k̃ ; par conséquent, ãj(T̃ (y))j

est transcendant sur k̃ (l’entier j est non nul), ce qui implique que x = ηΛ(r).

Le plongement H̃ (x) →֒ H̃ (y) induit par ϕ envoie T̃ (x) sur ãj(T̃ (y))j .

L’élément τ j−T̃ (x)/ãj de H̃ (x)[r−1τ ] est irréductible, par exemple par l’avatar

gradué du critère d’Eisenstein qui vaut pour l’annélöıde principal k̃[T̃ (x)]. Le
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degré de H̃ (y) sur H̃ (x) vaut donc |j| ; par conséquent, le degré de H (y)
sur H (x) est au moins égal à |j| ; il est par ailleurs au plus égal à |j| puisque ϕ
est de degré j.

On a donc [H (y) : H (x)] = |j| = degϕ, ce qui implique que y est l’unique

antécédent de x ; puisque [H̃ (y) : H̃ (x)] = |j|, l’extension H (y)/H (x) est
sans défaut.

On a bien établi que ϕ−1(ηJ ) = ηI , que ϕ(ηr) = ηΛ(r) pour tout r ∈ I, et
que H (ηr)/H (ϕ(ηr)) est sans défaut pour tout r ∈ I.

(3.6.9) Soit I un intervalle de R+ rencontrant R×+ et soit f =
∑
aiT

i une
fonction appartenant à kI ; supposons que le monôme a0 de f soit strictement
dominant. La fonction f peut alors s’écrire a0(1 + u), où u ∈ ODI (DI)oo. Si ϕ
désigne le morphisme de DI vers A1,an

k induit par f , il résulte de l’écriture de f
que |f | = |a0| identiquement sur DI , et que ϕ(DI) est contenu dans le disque de
centre a0 et de rayon |a0| ; par conséquent, ϕ(DI) ne rencontre pas η[0;+∞[.

(3.6.10) Soit I un intervalle de R+ rencontrant R×+ ; on dira qu’une fonction
analytique f ∈ ODI (DI) est une fonction coordonnée sur DI si et seulement
si elle induit un isomorphisme DI ≃ DJ pour un certain intervalle J de R+

rencontrant R×+.

(3.6.11) Soit I un intervalle non vide de R×+ et soit J un intervalle de R+

rencontrant R×+ ; soit f =
∑
aiT

i un élément de kI et soit ϕ : DI → A1,an
k le

morphisme induit par f .

(3.6.11.1) Supposons qu’il existe j ∈ {−1, 1} tel que le monôme ajT
j de f

soit strictement dominant, et que J = |aj |.Ij (ce qui implique que 0 /∈ J) ; dans
ce cas, il résulte de 3.6.8 que ϕ induit un morphisme fini et plat de degré 1,
c’est-à-dire un isomorphisme, entre DI et DJ .

(3.6.11.2) Réciproquement, supposons que ϕ induise un isomorphisme
entre DI et DJ . Dans ce cas 0 n’appartient pas à J (3.6.7), et f est donc
inversible. Par conséquent, elle possède un monôme strictement dominant ajT

j.
L’entier j ne peut être nul, car sinon ϕ(DI) ne rencontrerait pas ηJ (3.6.9),
contredisant par là la surjectivité de ϕ ; par conséquent, ϕ induit un morphisme
fini et plat de degré |j| de DI sur D|aj |.Ij (3.6.8) ; il s’ensuit que |j| = 1,

que J = |aj |.Ij , et que ϕ induit l’homéomorphisme ηr 7→ η|a|.j de ηI vers ηJ .

(3.6.11.3) Ainsi, f est une fonction coordonnée sur DI si et seulement ajT
j est

strictement dominant pour un certain j ∈ {1,−1}. Si c’est le cas, f induit un
isomorphisme DI ≃ D|aj |Ij ; si de plus I est infini, et si l’on oriente ηI = {ηr}r∈i
dans le sens où r crôıt, alors j = 1 (resp. j = −1) si et seulement si |f ||ηI est
croissante (resp. décroissante).

(3.6.12) Soit I un intervalle de R+ contenant 0 et rencontrant R×+, et soit J
un intervalle de R+ rencontrant R×+.

(3.6.12.1) Soit f =
∑
aiT

i un élément de kI . Supposons que le monôme a1T
de f soit strictement dominant et que J = |a1|.I (ce qui implique que 0 ∈ J) ;
soit a un élément de k dont la valeur absolue appartient à J . Il résulte de 3.6.8
que f induit un morphisme fini et plat de degré 1, c’est-à-dire un isomorphisme,
entre DI et DJ . La translation par a définissant un automorphisme de DJ , la
fonction f + a induit un isomorphisme entre DI et DJ .
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(3.6.12.2) Réciproquement, soit g ∈ kI induisant un isomorphisme ψ entre DI
et DJ ; l’existence même de g force J à contenir 0 (3.6.7). L’image de l’origine
par ϕ est un point k-rationnel de DJ , c’est-à-dire un élément a ∈ k tel
que |a| ∈ J . La translation par (−a) définissant un automorphisme de DJ , sa
composée avec ψ est un isomorphisme ϕ : DI → DJ qui est induit par f := g−a
et qui envoie l’origine sur l’origine ; par conséquent, f(0) = 0, et l’injectivité
(ensembliste) de ϕ implique que f est inversible sur DI \{0}. On en déduit que f
possède un monôme strictement dominant ajT

j avec j > 0 ; en vertu de 3.6.8,
la fonction f induit un morphisme fini et plat de degré j de DI sur D|aj|Ij ;
comme ϕ est un isomorphisme, j = 1 et J = |a1|.I .

(3.6.12.3) Ainsi, une fonction g sur DI est une fonction coordonnée si et
seulement si elle est de la forme a + f où f =

∑
aiT

i est une fonction dont le
monôme a1T est strictement dominant et où a est un scalaire tel que |a| ∈ |a1|I,
et si c’est le cas g induit un isomorphisme DI ≃ D|a1|I .

(3.6.13) Soit I un intervalle non vide de R×+. On a vu au 3.6.6.1 que si f est une
fonction analytique sur DI , elle est inversible si et seulement si elle possède un
monôme strictement dominant ajT

j (3.6.8). Si c’est le cas, elle s’écrit ajT
j(1 +

u), où u ∈ ODI (DI)oo, et la fonction continue |f | sur DI est égale à |aj |.|T |j.
(3.6.13.1) Posons ZI = ODI (DI)×/k×.(1+ODI (DI)oo). On déduit de 3.6.13 que
l’application qui envoie une fonction inversible sur le degré de son monôme quasi-
dominant induit un isomorphisme de groupes ZI ≃ Z ; en vertu de 3.6.11.3, une
fonction analytique f sur DI en est une fonction coordonnée si et seulement si
elle est inversible et s’envoie sur un générateur de ZI .

Soit J un intervalle non vide de I. Il résulte des définitions que le diagramme

ZI
∼ //

��

Z

��
ZJ

∼ // Z

est commutatif ; en particulier, ZI → ZJ est un isomorphisme.

Notons deux conséquences de ce qui précède :

• la restriction induit également un isomorphisme

ODI (DI)
×/(1 + ODI (DI)

oo) ≃ ODJ (DJ)×/(1 + ODJ (DJ )oo) ;

• si f ∈ ODI (DI)× alors f est une fonction coordonnée sur DI si et seulement
si f|DJ

est une fonction coordonnée sur DJ .

(3.6.13.2) Soit ϕ un automorphisme de DI au-dessus d’un automorphisme g

de k qui n’est pas nécessairement trivial. L’automorphisme ϕ agit sur le
groupe ZI par multiplication par un certain ε ∈ {−1, 1} ; on dira que ϕ est
direct (resp. indirect) si ε = 1 (resp. −1).

La fonction ϕ∗T est de la forme aT ε(1 + u) avec a ∈ k× et u ∈ ODI (DI)oo.

L’automorphisme ϕ se décompose sous la forme DI
ψ // DI

π // DI , où π

est le morphisme de changement de base associé à l’automorphisme g de k et
où ψ est un k-automorphisme, induit par la fonction coordonnée aT ε(1 + u).
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La flèche π fixe ηI point par point (3.6.2), et ψ induit un automorphisme
de ηI qui est nécessairement de la forme ηr 7→ η|a|.rε (3.6.11 et sq.). Par
conséquent, ϕ(ηI) = ηI et l’homéomorphisme de ηI induit par ϕ est égal
à ηr 7→ η|a|.rε . Il s’ensuit :

• que si I est infini alors ϕ est direct si et seulement si il préserve les deux
orientations de ηI (cette condition est automatiquement satisfaite si I est semi-
ouvert) ;

• que si ϕ est direct alors |a|.I = I, ce qui entrâıne que |a| = 1 (et donc
que ϕ fixe ηI point par point) sauf éventuellement si I = R×+ ;

• que si ϕ est direct et si ϕ appartient à un groupe compact
d’automorphismes agissant sur DI , alors ϕ fixe ηI point par point (et ce, même
si I est égal à R×+) : pour le voir, on remarque que sous notre hypothèse,
l’ensemble {ϕn(ηr)}n = {η|a|nr}n est contenu dans un compact de DI , ce qui

signifie que {|a|nr}r est contenu dans un compact de R×+, et donc que |a| = 1.

(3.6.13.3) Remarque. Si I est ou bien infini, ou bien de la forme {r} avec r ∈
R×+ −

√
|k×|, l’application qui envoie une fonction inversible f sur |f | induit, en

vertu de l’expression de |f | donnée au 3.6.13, un isomorphisme

ODI (DI)
×/(1 + ODI (DI)

oo) ≃ |ODI (DI)
×|.

On peut dès lors, au 3.6.13.1, remplacer ODI (DI)×/(1 + ODI (DI)oo)
par |ODI (DI)×| et ZI par |ODI (DI)×|/|k×|, et de même concernant J s’il est
lui aussi de la forme requise.

(3.6.14) Soit X une courbe k-analytique et soit U un ouvert de X qui est
isomorphe à DI pour un certain intervalle ouvert non vide I de R×+. Soit x un
point de ∂U soit ω un bout de U convergeant vers x (il peut arriver que les deux
bouts de U convergent vers x, et S(U) est alors un cercle, cf. 1.7.18.2 ). Soit r
la borne de I correspondant à ω. Nous allons établir les faits suivants.

a) Le point x est k-rationnel si r ∈ {0,+∞}, de type 2 si r ∈
√
|k×|, et de

type 3 si r ∈ R×+ −
√
|k×|.

b) Si x est de type 2 ou 3 alors |H (x)×| ⊂ |k×|.rZ, et X est quasi-lisse en x.

Pour ce faire, on peut toujours supposer (quitte à composer par T 7→ T−1)
que r est la borne supérieure de I ; on fixe un isomorphisme entre U et D]r0;r[

pour un certain r0 ∈ [0; +∞[.

(3.6.14.1) Une première remarque. Soit f une fonction définie sur un
voisinage V de x et inversible sur V \{x}. Il existe s ∈]r0; r[ tel que l’intersection
de V avec U = D]r0;r[ contienne D]s;r[. La restriction de f à D]s;r[ est inversible ;
elle s’écrit donc, en vertu de 3.6.6.1, aiT

i +
∑

j∈Z\{i}
ajT

j pour un certain i ∈ Z,

avec ai 6= 0 et |aj |tj < |ai|ti pour tout j 6= i et tout t ∈]s; r[. On a
alors |f | = |ai|.|T |i sur D]s;r[ ; par passage à la limite, |f(x)| = |ai|.ri. Nous
dirons que aiT

i est le monôme strictement dominant de f le long de ω.

(3.6.14.2) Si x est de type 1 ou 4, il est k-rationnel. Comme x est de type
1 ou 4, toute fonction inversible au voisinage de x est de norme constante au
voisinage de x, et a donc un monôme strictement dominant le long de ω qui est
de degré nul.



202 Géométrie analytique

Soit λ ∈ κ(x)× et soit f une fonction définie et inversible au voisinage de x
telle que f(x) = λ ; par ce qui précède, son monôme strictement dominant le
long de ω est de la forme a avec a ∈ k.

Si f −a était inversible en x, son monôme strictement dominant le long de ω
serait par construction non nul, ce qui est contradictoire ; par conséquent, λ =
f(x) = a et κ(x) = k.

(3.6.14.3) Le cas où x est k-rationnel, de type 2 ou de type 3. Nous allons tout
d’abord nous donner une fonction f définie sur un voisinage ouvert V de x et
inversible sur V \ {x}, par un procédé dépendant du type de x.

Le cas où x est k-rationnel. Choisissons un voisinage affinöıde W de x
dans X , soit A l’algèbre des fonctions analytiques sur W , et soit x le point
fermé de Spec A correspondant à x. Il existe f ∈ A tel que x soit un point
isolé du lieu des zéros (ensembliste) de f sur Spec A ; par conséquent, f(x) = 0
et il existe un voisinage ouvert V de x dans X contenu dans W et tel que f soit
inversible sur V \ {x}.

Le cas où x est de type 2. On choisit f de sorte que f(x) /∈ k.
Le cas où x est de type 3. On choisit f de sorte que |f(x)| ∈ R×+ −

√
|k×|.

On note aT i le monôme strictement dominant de f le long de ω.

Supposons que x est k-rationnel. On a alors 0 = |f(x)| = |a|.ri, ce qui
entrâıne que r = +∞ (et que i < 0).

Supposons que x est de type 2. Si i = 0 alors comme f(x) /∈ k, la fonction f−
a est inversible au voisinage de x, et si bT j désigne son monôme strictement
dominant on a nécessairement j 6= 0 ; en remplaçant f par f − a, on se ramène
au cas où i 6= 0.

On a |f(x)| = |a|.ri. Comme x est de type 2, on a |f(x)| ∈
√
|k×| ; il

s’ensuit, i étant non nul, que r ∈
√
|k×|.

Supposons que x est de type 3. On a alors d’une part |f(x)| ∈ R×+ −
√
|k×|,

et d’autre part |f(x)| = |a|.ri. Par conséquent, r ∈ R×+ −
√
|k×| (et i 6= 0).

(3.6.14.4) Supposons maintenant que x ∈ X[2,3]. Si f est une fonction
inversible au voisinage de x, il résulte de 3.6.14.1 que |f(x)| = |a|ri pour un
certain a ∈ k× et un certain i ∈ Z. Par conséquent, |H (x)×| ⊂ |k×|.rZ.

Soit Y le lieu des points en lequel X n’est pas quasi-lisse : c’est un fermé
de Zariski de X . Le point x étant de type 2 ou 3, son adhérence de Zariski X ′

dans X n’est autre que sa composante irréductible, et c’est un voisinage de x
dans X . Comme U ≃ D]r0;r[, l’ouvert U est lisse, et Y ∩U = ∅ ; par conséquent, Y
ne contient aucun voisinage de x ; en particulier, Y ne contient pas X ′, et ne
contient dès lors pas x, ce qu’on souhaitait établir.

Disques et couronnes : le point de vue intrinsèque

(3.6.15) Rappelons que si X est un graphe et ∆ un sous-graphe faiblement
admissible de X , on désigne par ∆♭ l’unique ouvert de X dont ∆ soit un sous-
graphe admissible. La plupart du temps, nous appliquerons cette définition
lorsque X sera un arbre à un bout ω et ∆ de la forme ]x;ω[ avec x ∈ X
(qu’un tel sous-arbre soit faiblement admissible découle de 1.5.2.2).
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(3.6.16) Un k-disque est un espace k-analytique isomorphe à un ouvert D[0;r[

de A1,an
k pour un certain r > 0 ; une fonction induisant un tel isomorphisme sera

qualifiée de fonction coordonnée sur le disque en question ; cette définition est,
en vertu de 3.6.12.3, compatible avec celle donnée au 3.6.10.

Un k-disque est non vide, lisse, et géométriquement connexe.

(3.6.17) Exemple. Soit x un point de type 2 ou 3 de P1,an
k , et soit Z une

composante connexe de P1,an
k \ {x} possédant un k-point z. Supposons qu’il

existe une composante connexe Z ′ de P1,an
k \ {z} distincte de Z et possédant

un k-point z′ ; dans ce cas, Z est un disque (et il en va de même de Z ′ par
symétrie).

Pour le voir, on se ramène par une homographie au cas où z = 0 et où z′ = ∞.
Étant situé sur le segment qui joint 0 à ∞, le point x est égal à ηr pour un
certain r > 0, et Z est alors nécessairement le disque ouvert de centre 0 et de
rayon r.

(3.6.18) Soit X un k-disque ; choisissons une fonction coordonnée f sur X ;
elle induit un isomorphisme X ≃ D[0;r[ de A1,an

k avec 0 < r.

(3.6.18.1) L’espace topologique X est un arbre paracompact à un bout ; son
squelette est par conséquent vide.

(3.6.18.2) Il résulte de 3.6.12.3 : qu’une fonction g sur X en est une fonction
coordonnée si et seulement si elle s’écrit a +

∑
i>0 aif

i, où
∑
aiT

i est une
série appartenant à k[0;r[ dont le monôme a1T est strictement dominant, et
où a est un scalaire tel que |a| < |a1|.r ; et que si c’est le cas, g induit un
isomorphisme X ≃ D[0;|a1|.r[.

Le réel r de la définition 3.6.16 est donc bien déterminé modulo |k×|. On
pourra ainsi parler sans ambigüıté du rayon modulo |k×| d’un k-disque, que
l’on peut définir comme la borne supérieure, en norme, de n’importe quelle de
ses fonctions coordonnées ; il est clair que deux k-disques sont isomorphes si et
seulement si ils ont même rayon modulo |k×|.
(3.6.19) Un ouvert de A1,an

k est un k-disque si et seulement si il est défini par
une inégalité de la forme |T−α| < R, avec α ∈ k et R > 0 : cela vient du fait que
tout ouvert strict de A1,an

k ayant exactement un bout et possédant un k-point

est de cette forme, et que A1,an
k lui-même n’est pas un k-disque en raison du

théorème de Liouville.

(3.6.20) Si I est un intervalle non vide de R×+, une k-couronne de type I
est un espace k-analytique isomorphe à DI ; une fonction induisant un tel
isomorphisme sera qualifiée de fonction coordonnée sur la couronne en question ;
cette définition est, en vertu de 3.6.11.3, compatible avec celle donnée au 3.6.10.

Une k-couronne est non vide, quasi-lisse et géométriquement connexe.

(3.6.20.1) Si X est une couronne de type I, alors XL est une L-couronne
de type I pour tout extension complète L de k. Il résulte de 3.6.11 et sq. que
l’intervalle I est uniquement déterminé à une transformation de R×+ près de la
forme r 7→ λrj avec λ ∈ |k×| et j ∈ {−1, 1} ; lorsqu’on parlera du type de X , il
s’agira donc d’une classe d’intervalles.
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(3.6.20.2) On appellera k-couronne de type ]∗, ∗[ (resp. ]0, ∗[, resp. [∗,+∞[,
etc.) toute k-couronne de type I pour un certain intervalle I de la forme ]r;R[
avec 0 < r < R (resp. ]0; r[ avec r > 0, resp. [r; +∞[ avec 0 < r, etc.) ; notons
que les notions de k-couronne de type ]0; ∗[ et ]∗,+∞[ cöıncident, et qu’une k-
couronne de type ]0; +∞[ est un espace k-analytique isomorphe à A1,an

k . On dira
qu’une k-couronne est ouverte si son type est ouvert.

(3.6.21) Exemple. Soient x et x′ deux points distincts de P1,an
k , et soit U la

composante connexe de P1,an
k \{x, x′} contenant ]x;x′[ (que l’on peut également

décrire comme l’ouvert ]x;x′[♭).

(3.6.21.1) Supposons que x et x′ sont de type 2 ou 3 et qu’il existe deux
composantes connexes Z et Z ′ de P1,an

k \ {x, x′} possédant les propriétés
suivantes :

• Z(k) 6= ∅ et Z ′(k) 6= ∅ ;
• ∂Z = {x} et ∂Z = {x′}.

Sous ces hypothèses, U est une k-couronne de type ]∗, ∗[. Pour le voir, on
choisit z ∈ Z(k) et z′ ∈ Z ′(k), puis l’on se ramène par une homographie au cas
où z = 0 et où z′ = ∞. Comme x et x′ sont tous deux situés sur le segment
qui joint 0 à ∞, il existe deux réels strictement positifs distincts r et r′ tels
que x = ηr et x′ = ηr′ ; notre assertion s’ensuit aussitôt.

(3.6.21.2) Supposons que x est k-rationnel, que x′ est de type 2 ou 3 et qu’il
existe Z ′ comme ci-dessus ; alors U est une k-couronne de type ]0; ∗[ : pour le
voir, on choisit z′ ∈ Z ′(k), puis l’on se ramène par une homographie au cas
où x = 0 et où z′ = ∞. Comme x′ est situé sur le segment qui joint 0 à ∞, il
existe r′ > 0 tel que x = ηr′ ; notre assertion s’ensuit aussitôt.

(3.6.21.3) Supposons que x et x′ soient k-rationnels ; alors U est une k-
couronne de type ]0; +∞[ : pour le voir, on se ramène par une homographie
au cas où x = 0 et où x′ = ∞, et l’assertion est alors triviale.

(3.6.22) Soit X une k-couronne ; le groupe

Z (X) := OX(X)×/k×(1 + OX(X)oo)

est libre de rang 1, et une fonction f sur X est une fonction coordonnée si
et seulement si elle est inversible et s’envoie sur un générateur de Z (X) (cela
résulte de 3.6.13.1). Si le type de X est infini ou bien de la forme {r} avec r /∈√
|k×| alors le groupe Z (X) s’identifie à |OX(X)×|/|k×| (rem. 3.6.13.3).

(3.6.23) Soit X une k-couronne ; choisissons une fonction coordonnée f sur X ;
elle induit un isomorphismeX ≃ DI pour un certain intervalle I non vide de R×+.

(3.6.23.1) En tant qu’espace topologique, X est un arbre paracompact ;
l’isomorphisme X ≃ DI identifie ηI à un sous-arbre admissible de X , qui ne
dépend pas du choix de f (3.6.11 et sq.) ; on l’appelle le squelette analytique
de X et on le note San(X) ; si I est ouvert alors X est un arbre à deux bouts
et San(X) = S(X) ; si I n’est pas ouvert alors X est un arbre ayant au plus un
bout et S(X) = ∅. Si L est une extension complète de k alors XL → X induit
un homéomorphisme San(XL) → San(X) (3.6.2) .

(3.6.23.2) On déduit du 3.6.11.3, qu’une fonction g sur X est une fonction
coordonnée si et seulement si g s’écrit

∑
aif

i, où
∑
aiT

i est une série de kI
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dont ajT
j est un monôme strictement dominant pour un certain j ∈ {−1, 1} ;

si c’est le cas alors g induit un isomorphisme X ≃ D|aj |Ij (cela découle encore
de 3.6.11.3), et si de plus I est infini alors le sens de variation de |g| sur San(X)
est égal (resp. opposé) à celui de |f | si et seulement si j = 1 (resp. j = (−1)) ;
notons que le sens de variation en question ne dépend que de la classe de |g|
modulo |k×|, c’est-à-dire encore de l’image de g dans Z (X).

Ainsi, lorsque I est infini, choisir un générateur de Z (X) revient à
choisir une orientation sur San(X) (celle pour laquelle la fonction coordonnée
correspondante est croissante en norme). Pour cette raison, nous nous
permettrons, même dans le cas où I est un singleton, d’appeler orientation
de X un générateur de Z (X).

Si g est une fonction coordonnée sur X , le quotient des bornes supérieure
et inférieure de |g| sur X est par ce qui précède un élément de ]0; +∞[ égal au
quotient des bornes supérieure et inférieure de I ; il ne dépend donc pas du choix
de la fonction coordonnée g, et est appelé le module de X et est noté Mod(X) ;
il est invariant par extension des scalaires, et est égal à 1 si et seulement si I est
un singleton (ce qui revient à demander que San(X) soit un singleton).

Si J est un intervalle non vide de San(X), on notera J♯ l’image réciproque
de J par la rétraction canonique de X sur San(X) ; si J est ouvert dans San(X)
alors J♯ = J♭ (notons que J♭ n’est tout simplement pas défini si J n’est pas
ouvert dans San(X)). Le sous-ensemble J♯ de X en est un domaine analytique,
qui est une couronne de type |g(J)| pour n’importe quelle fonction coordonnée g
sur X ; son squelette analytique cöıncide avec J . On qualifiera de sous-couronne
de X tout domaine analytique de X de cette forme.

Si J est un intervalle non vide de San(X) alors Mod(J♯) = Mod(J
♯
). Et

si J1 est un intervalle de San(X) rencontrant J alors

Mod((J ∪ J1)♯) = Mod(J♯).Mod(J♯1).(Mod(J ∩ J1)♯)−1.

(3.6.23.3) Supposons que San(X) n’est pas un singleton, et soit ω l’une des

deux extrémités du segment Ŝan(X) de la compactification X̂ ; notons que
si San(X) est un intervalle ouvert alors ω est simplement l’un des deux bouts
de X . Choisissons une fonction coordonnée sur X qui soit croissante en norme
sur San(X) lorsqu’on oriente celui-ci vers ω. Sa limite en ω est, en vertu de la
description des fonctions coordonnées donnée au 3.6.23.2, un élément de ]0; +∞]
qui est bien déterminé modulo |k×| et que l’on appellera le rayon extérieur de X
en ω modulo |k×|. Si J est un intervalle non vide de San(X) aboutissant à ω, le
rayon extérieur de J♯ modulo |k×| en ω est égal à celui de X .

Si L est une extension complète de k et si l’on appelle ωL le point

de ̂San(XL) ≃ Ŝan(X) qui correspond à ω, il résulte des définitions que le rayon
extérieur de XL en ωL est égal à celui de X en ω modulo |L×|.
(3.6.23.4) Si X est de type ]0, ∗[ (ou ]∗,+∞[, ce qui revient au même), il
y a exactement un bout de X en lequel son rayon extérieur modulo |k×| est
infini ; on l’appellera le bout infini de X . Si L est une extension complète
de k, il résulte de l’invariance du rayon extérieur par extension des scalaires
que le bout infini de XL est celui qui correspond au bout infini de X via
l’homéomorphisme S(XL) ≃ S(X).
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(3.6.23.5) Si Y est une sous-couronne de X , la restriction des fonctions induit
des isomorphismes

|O×X | ≃ |O×Y | et Z (X) ≃ Z (Y ),

et une fonction analytique inversible g sur X en est une fonction coordonnée si
et seulement si sa restriction à Y est une fonction coordonnée de Y (3.6.13.1 et
rem. 3.6.13.3).

(3.6.23.6) Si L est une extension complète de k, toute fonction coordonnée
sur X est encore une fonction coordonnée sur XL ; par conséquent, la flèche
naturelle Z (X) → Z (XL) est un isomorphisme.

(3.6.23.7) Si ϕ est un automorphisme de X au-dessus d’un automorphisme
de k qui n’est pas nécessairement trivial, on dira que ϕ est direct (resp. indirect)
s’il préserve (resp. permute) les deux orientations de X . Si San(X) est infini, ϕ
est direct si et seulement si il préserve les orientations de San(X), ce qui est
automatique si celui-ci est semi-ouvert (3.6.13.2).

(3.6.24) Soient X et Y deux k-couronnes et soit ϕ : Y → X un morphisme
tel que ϕ(Y ) rencontre San(X). Choisissons une fonction coordonnée g sur Y et
une fonction coordonnée f sur X . La fonction g identifie naturellement San(Y )
à η|g|(San(Y )).

L’image réciproque de f sur Y est une fonction inversible, elle est donc de
la forme

∑
aig

i où
∑
aiT

i est une série admettant un monôme strictement
dominant adT

d. Comme ϕ(Y ) ∩ San(X) 6= ∅, il découle de 3.6.9 que d 6= 0. On
déduit alors de 3.6.8 et sq. les faits suivants :

• il existe un intervalle non vide I de San(X) tel que ϕ induise un morphisme
fini et plat de degré |d| de Y sur I♯ ;

• la fonction f identifie I à η|ad|.|g|(San(Y ))d ;
• l’image réciproque de I sur Y est égale à San(Y ), et San(Y ) → I est

l’homéomorphisme qui correspond à ηr 7→ η|ad|.rd via les identifications évoquées
ci-dessus ;

• pour tout y ∈ I d’image x sur X l’extension H (y)/H (x) est sans défaut
et de degré |d|.
(3.6.24.1) Il s’ensuit, en vertu du lemme 1.5.18, que Y → I♯ commute aux
rétractions canoniques de ses source et but sur leurs squelettes analytiques
respectifs San(Y ) et I.

Soit J un intervalle non vide tracé sur San(Y ). Il découle de ce qui précède
que J♯ = ϕ−1(ϕ(J)♯), et J♯ → ϕ(J)♯ est par conséquent fini et plat de degré |d| ;
le type de J♯ est égal à |g|(J), et celui de ϕ(J) à |f |(ϕ(J)) = |ad|.|g|(J)d, et
donc à |g|(J)d (cf. 3.6.20.1).

(3.6.24.2) En vertu de 3.6.13, l’image de Z (X) ≃ Z (I♯) dans Z (Y ) est un
sous-groupe d’indice |d| de ce dernier.

(3.6.24.3) Remarquons que si ϕ est lui-même fini et plat, ϕ(Y ) est égal à X
et rencontre donc San(X) : ce qui précède est alors valable avec I = San(X).

(3.6.25) Soit X un k-disque et soit Y un domaine analytique de X qui
est une k-couronne aboutissant à l’unique bout ω de X . Choisissons une
fonction coordonnée f sur X ; elle induit un isomorphisme X ≃ D[0;R[ pour
un certain R > 0 ; soit I l’intervalle ouvert de X correspondant à η[0;R[ via cette
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identification. Puisque San(Y ) aboutit à ω, il existe un sous-intervalle ouvert J
de I aboutissant à ω et contenu dans San(Y ) ; l’ouvert I♭ deX est une k-couronne
aboutissant à ω, et f|I♭ est une fonction coordonnée sur I♭, qui est croissante

en norme sur I. On en déduit que le rayon extérieur modulo |k×| de Y en ω
(qui cöıncide avec celui de I♭, cf. supra) est égal à R, c’est à dire au rayon de X
modulo |k×|.
(3.6.26) Soit X un k̂a-disque, soit x ∈ X[2,3] et soit ω l’unique bout de X .
Choisissons une fonction coordonnée f sur X telle que la composante connexe
de X \ {x} contenant l’unique élément de f−1(0) soit relativement compacte (il
revient au même de demander qu’elle ne contienne pas ]x;ω[). Le morphisme f
identifie X à l’ouvert de A1,an

k défini par l’inégalité |T | < R pour un certain
réel R > 0 ; par construction, il envoie x sur un point de l’intervalle joignant
l’origine à η

R,k̂a
; par conséquent, f(x) = η

r,k̂a
pour un certain r vérifiant 0 <

r < R.

Le rapport r/R ne dépend que de x, et pas du choix de f . En effet, f
identifie ]x;ω[♭ à l’ouvert de A1,an

r défini par les inégalités r < |T | < R ; par
conséquent, ]x;ω[♭ est une couronne et r/R est égal à l’inverse de son module.

Nous dirons que r/R est le rayon normalisé de x, et nous le noterons rnorm(x).
La définition de rnorm s’étend comme suit à X tout entier : si y ∈ X[1,4]

alors ]y;ω[⊂ X[2,3] ; l’application rnorm est donc une bien définie sur ]y;x[ ; elle
est par sa construction même continue, strictement décroissante lorsqu’on se
dirige vers y, et positive ; elle admet donc une limite en y, que l’on appelle
encore le rayon normalisé de y et que l’on note rnorm(y) ; pour tout y ∈ X , on
vérifie immédiatement que rnorm(y) ∈ [0; 1[ et que rnorm(y) = 0 si et seulement

si y est de type 1, c’est-à-dire k̂a-rationnel.

Soit I un intervalle tracé sur X et aboutissant à ω ; par définition de rnorm,
la restriction de celle-ci à I est continue, strictement monotone, et tend vers 1
à l’approche de ω.

Revêtements de Kummer des couronnes

(3.6.27) Si X est un espace k-analytique, et si P est un polynôme non nul à
coefficients dans OX , nous nous permettrons de noter M (OX [T ]/P ) le X-espace
analytique obtenu par recollement des espaces M (OX(V )[T ]/P ), où V parcourt
l’ensemble des domaines affinöıdes de X .

(3.6.28) Soit ℓ un entier inversible dans k et soit X un espace k-analytique.
On dispose sur le site Xét de la suite exacte de Kummer

1 // µℓ // Gm
z 7→zℓ // Gm // 1

qui induit une injection f 7→ (f) de OX(X)×/(OX(X)×)ℓ →֒ H1(Xét, µℓ), dont
l’image sera notée Kumℓ(X).

Tout faisceau étale localement constant sur Xét est représentable, et c’est en
particulier le cas de tout µℓ-torseur. En conséquence, H1(Xét, µℓ) classifie les µℓ-
torseurs étales analytiques sur X à isomorphisme près ; la classe d’isomorphie
correspondant par ce biais à (f) est celle de M (OX [T ]/(T ℓ − f)) ; nous dirons
qu’un tel µℓ-torseur est de Kummer.



208 Géométrie analytique

Si Y est un espace k-analytique et si ϕ : Y → X est un morphisme, la flèche
naturelle H1(Xét, µℓ) → H1(Yét, µℓ) envoie Kumℓ(X) dans Kumℓ(Y ).

(3.6.29) Exemple. Soit I un intervalle non vide de R×+. La fonction T ℓ induit un
revêtement fini et plat DI → DIℓ ; on vérifie immédiatement que ce revêtement
identifie DI au torseur de Kummer M (OD

Iℓ
[T ]/(T ℓ−S)), où nous notons S (et

non T ) la coordonnée standard de DIℓ , pour éviter toute confusion.

(3.6.30) Soit X une k-couronne. Comme X est géométriquement connexe,
l’application composée

k×/(k×)ℓ → OX(X)×/(OX(X)×)ℓ ≃ Kumℓ(X)

est injective ; on note Kum′ℓ(X) son conoyau. À partir de maintenant, on suppose
que ℓ est premier à p.

(3.6.30.1) Le groupe 1 + OX(X)oo est alors ℓ-divisible. Il en résulte
que Kum′ℓ(X) est canoniquement isomorphe à Z (X)/ℓZ (X). Il est en
conséquence isomorphe à Z/ℓZ, mais non canoniquement dès que ℓ > 3 : il y a
alors deux générateurs distingués de Kum′ℓ(X), opposés l’un de l’autre ; chacun
correspond à une orientation de X .

Si k× est ℓ-divisible, ce qui est par exemple le cas si k est algébriquement
clos, alors Kumℓ(X) = Kum′ℓ(X) ; et ce qu’on vient de voir concernant Kum′ℓ(X)
vaut dès lors pour Kumℓ(X).

(3.6.30.2) Soit Y une sous-couronne de X . La flèche Kumℓ(X) → Kumℓ(Y )
induit un morphisme Kum′ℓ(X) → Kum′ℓ(Y ) qui, en vertu de ce qui précède et
de 3.6.23.5, est un isomorphisme ; il en résulte que Kumℓ(X) ≃ Kumℓ(Y ).

Soit L une extension complète de k. La flèche Kumℓ(X) → Kumℓ(XL)
induit un morphisme Kum′ℓ(X) → Kum′ℓ(XL), qui, en vertu de ce qui précède
et de 3.6.23.6, est un isomorphisme.

(3.6.30.3) Soit x un point de type 3 de San(X). Le singleton {x} est alors une
sous-couronne de X , et l’on dispose dès lors d’isomorphismes naturels

Kumℓ(X) ≃ Kumℓ({x}) ≃ H1(H (x), µℓ),

le premier d’après le 3.6.30.1 ci-dessus, et le second d’après le théorème 90 de
Hilbert appliqué au corps H (x).

(3.6.31) Nature coronaire des revêtements de Kummer de X. On fixe une
fonction coordonnée f sur X .

(3.6.31.1) L’espace k-analytique M (OX [T ]/(T ℓ − f)) est une k-couronne
dont T est une fonction coordonnée : cela découle immédiatement de 3.6.29.

(3.6.31.2) Soit n un entier, et soit d le PGCD de n et ℓ ; écrivons ℓ = rd
et n = sd. On suppose que T d − 1 est scindé dans k, et l’on note µ1, . . . , µd ses
racines. Posons Y = M (OX [T ]/(T ℓ − fn)). On a

T ℓ − fn = T rd − f sd =
∏

i

(T r − µif
s)

(en tant que sections de OX [T ]). Si i et j sont deux entiers distincts compris
entre 1 et d, la différence (T r − µif

s) − (T r − µjf
s) = (µi − µj)f est une
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section inversible du faisceau d’algèbres OX [T ], d’où par le lemme chinois un
isomorphisme naturel de OX -algèbres

OX [T ]/(T ℓ − fn) ≃
∏

i

OX [T ]/(T r − µif
s),

puis une décomposition

Y ≃
∐

i

M (OX [T ]/(T r − µif
s)).

Choisissons deux entiers relatifs u et v tels que ur + vs = 1 et fixons i. On
vérifie immédiatement que

T 7→ µvi τ
s et τ 7→ fvT u

définissent deux isomorphismes réciproques l’un de l’autre entre les OX -
algèbres OX [T ]/(T r − µif

s) et OX [τ ]/(τr − µui f).

Dès lors,

M (OX [T ]/(T r − µif
s)) ≃ M (OX [τ ]/(τr − µui f)).

En vertu de 3.6.31.1, ce dernier est une k-couronne dont τ est une fonction
coordonnée.

Il résulte de ce qui précède que toute composante connexe de Y est une k-
couronne dont fvT u est une fonction coordonnée.

(3.6.31.3) Soit maintenant Y un µℓ-torseur de Kummer quelconque sur X .
D’après 3.6.30.1, il existe n ∈ N et a ∈ k× tels que Y ≃ M (OX [T ]/(T ℓ−afn)) ;
fixons deux entiers u et v tels que uℓ+ vn = PGCD(ℓ, n).

Soit Z une composante connexe de Y , et soit Z ′ une composante connexe

de Z
k̂a

. Soit α une racine n-ième de a dans k̂a. On a

Y
k̂a

≃ M (OX
k̂a

[T ]/(T ℓ − afn)) ≃ M (OX
k̂a

[T ]/(T ℓ − (αf)n)).

Comme αf est une fonction coordonnée de la k̂a-couronne X
k̂a

, il résulte

de 3.6.31.2 que Z ′ est une k̂a-couronne dont (αf)vT u est une fonction
coordonnée ; c’est évidemment aussi le cas de fvT u.

Soit ϕ le morphisme d’espaces s(Z)-analytiques de Z vers A1,an
s(Z) induit

par fvT u. La composante Z ′ s’identifie à Z⊗̂s(Z)k̂a relativement à un

certain plongement s(Z) →֒ k̂a. Le morphisme ϕ⊗̂s(Z)k̂a n’est alors autre

que le morphisme de Z ′ vers A1,an

k̂a
fourni par la fonction par fvT u. Par

conséquent, ϕ⊗̂s(Z)k̂a induit un isomorphisme Z ′ ≃ D
I,k̂a

pour un certain

intervalle non vide I de R×+. Il s’ensuit que ϕ(Z) ⊂ DI,s(Z) ; par descente, le
morphisme induit Z → DI,s(Z) est un isomorphisme (cor. 3.2.18).

Ainsi, Z est une s(Z)-couronne dont fvT u est une fonction coordonnée.
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Disques et couronnes virtuels

(3.6.32) Soit X une courbe k-analytique connexe et non vide. Nous la

qualifierons de disque virtuel sur k si X
k̂a

est un k̂a-disque, et si c’est le cas
nous dirons qu’une extension complète L de k déploie X si XL est un L-disque.
Si |k×| 6= {1} (resp. si |k×| = {1}) nous qualifierons de gentiment virtuel tout
disque virtuel sur k qui est déployé par une extension finie séparable (resp. finie)
de k.

Nous dirons simplement que X est un disque virtuel (resp. gentiment
virtuel), sans mention du corps de base, si c’est un disque virtuel sur le
corps s(X).

(3.6.32.1) Tout disque virtuel sur k est lisse, non vide et géométriquement
connexe.

(3.6.32.2) Si X est un disque virtuel sur k alors XL est un disque virtuel sur L
pour toute extension complète L de k.

(3.6.32.3) Si X est un disque virtuel sur k, toute fonction inversible sur X est
de norme constante : pour le voir, on se ramène immédiatement au cas déployé
par extension des scalaires, et l’assertion requise résulte alors de 3.6.6.2.

(3.6.33) Donnons maintenant quelques exemples de disques virtuels.

(3.6.33.1) Tout k-disque est un disque virtuel sur k.

(3.6.33.2) Si X est un disque virtuel qui est déployé par une extension finie,
séparable et modérément ramifiée de k, alors X est un k-disque.

(3.6.33.3) Un exemple de disque virtuel non trivial. Soit X l’ouvert de A1,an
Q2

défini par l’inégalité |T 2 − 2| < |2|. Si K est une extension complète de Q2 dans
laquelle 2 est un carré alors XK est un disque de A1,an

K , qui peut être décrit par

l’inégalité |T −
√

2| < |
√

2|. Il en résulte que X est un disque virtuel sur Q2 ;
maisX n’est pas un Q2-disque, puisqu’on vérifie immédiatement queX(Q2) = ∅.

(3.6.33.4) Soit a ∈ k, soit r un réel strictement positif et soit Y une composante
connexe de P1,an

k \{ηa,r}. Comme ηa,r est pluribranche, il existe une composante

connexe Z de P1,an
k \ {ηa,r} qui est distincte de Y . Soit L une extension finie

de k telle que Y (L) et Z(L) soient non vides (son existence est assurée par

densité de ka dans k̂a si |k×| 6= {1}, et par la description explicite de P1,an
k

sinon). Le point ηa,r ne possédant qu’un antécédent sur P1,an
L , à savoir ηa,r,L,

l’espace YL (resp. ZL) s’écrit comme une réunion disjointe finie
∐
Yi (resp.

∐
Zj)

de composantes connexes de P1,an
L \ {ηa,r,L}. Puisque Y et Z possèdent chacun

un L-point, il existe deux indices i0 et j0, et deux L-points y et z de P1,an
L

respectivement situés sur Yi0 et Zj0 . Cela entrâıne que Yi0 est un L-disque
(3.6.17). Il en résulte que Y est un disque virtuel, déployé par une extension
finie de s(Y ).

(3.6.34) Soit X un disque virtuel sur k. Il s’identifie topologiquement au
quotient du disque X

k̂a
par G ; en conséquence, X est un arbre paracompact à

un bout. Notons ω (resp. ω
k̂a

) l’unique bout de X (resp. X
k̂a

).

(3.6.34.1) Si y ∈ X
k̂a

et si x désigne son image sur X , il découle de 1.9.16.2
que X

k̂a
→ X induit un homéomorphisme [y;ω

k̂a
[→ [x;ω[.
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(3.6.34.2) Soit U un ouvert de X
k̂a

qui est une couronne et soit g ∈ G.

L’ouvert g(U) s’identifiant à U⊗̂g k̂a, c’est une couronne de même module que U .
Il s’ensuit que la fonction rnorm sur X

k̂a
est invariante sous l’action de G ; elle

définit donc une application, que l’on note encore rnorm et appelle encore le
rayon normalisé, de X vers [0; 1[. En vertu du 3.6.34.1 ci-dessus, si I est un
intervalle tracé sur X et aboutissant à ω alors la restriction de rnorm à I est
continue, strictement monotone, et tend vers 1 à l’approche de ω ; si x ∈ X , le
rayon normalisé de x est nul si et seulement si x est de type 1.

(3.6.35) Soit X une courbe k-analytique connexe et non vide, et soit I un
intervalle non vide de R×+. Nous qualifierons X de couronne virtuelle sur k

de type I si X
k̂a

est une k̂a-couronne de type I sur laquelle G agit par
automorphismes directs (3.6.23.7) ; on dira qu’une extension complète L de k
déploie X si XL est une L-couronne. Si |k×| 6= {1} (resp. si |k×| = {1}) nous
qualifierons de gentiment virtuelle toute couronne virtuelle sur k qui est déployée
par une extension finie séparable (resp. finie) de k.

Nous dirons simplement que X est une couronne virtuelle (resp. gentiment
virtuelle) sans mention du corps de base si c’est une couronne virtuelle sur son
corps des constantes s(X) ; nous appellerons couronne virtuelle ouverte toute
couronne virtuelle de type ouvert.

(3.6.35.1) Si X est une couronne virtuelle de type I, alors I est bien déterminé
à une transformation de la forme r 7→ λrd près avec λ ∈

√
|k×| et d ∈ {−1, 1} ;

lorsqu’on parlera du type de X , il s’agira donc d’une classe d’intervalles.

(3.6.35.2) On appellera k-couronne virtuelle de type ]∗, ∗[ (resp. ]0, ∗[,
resp. [∗,+∞[, etc.) toute k-couronne virtuelle de type I pour un certain
intervalle I de la forme ]r;R[ avec 0 < r < R (resp. ]0; r[ avec r > 0, resp. [r; +∞[
avec 0 < r, etc.) ; notons que les notions de k-couronne virtuelle de type ]0; ∗[
et ]∗,+∞[ cöıncident.

On dira qu’une couronne virtuelle est ouverte si son type est ouvert.

(3.6.35.3) Si X est une couronne virtuelle sur k alorsX est non vide, quasi-lisse
et géométriquement connexe ; si X est ouverte alors X est sans bord.

(3.6.35.4) Soit X une courbe k-analytique connexe et non vide, soit F le
complété d’une extension galoisienne de k dont on note H le groupe de Galois, et
soit G′ le sous-groupe de G formé des éléments qui stabilisent F point par point.

Supposons que XF soit une F -couronne (auquel cas X
k̂a

est a fortiori une k̂a-
couronne) ; le groupe H stabilise alors San(XF ) (3.6.13.2). Comme (l’image
réciproque de ) toute fonction fonction coordonnée deXF est encore une fonction
coordonnée de X

k̂a
, le groupe G′ agit sur X

k̂a
par automorphismes directs, et G

agit sur X
k̂a

par automorphismes directs si et seulement si H agit sur XF par
automorphismes directs ; autrement dit, X est une k-couronne virtuelle si et
seulement si H agit sur XF par automorphismes directs.

Si San(XF ) n’est pas un singleton cette dernière condition revient à
demander, d’après 3.6.23.7, que H agisse par homéomorphismes croissants
sur San(XF ) et même, en vertu de la compacité de H, qu’il fixe San(XF ) point
par point.

Si San(XF ) est ouvert (auquel cas il cöıncide avec S(XF )), cette dernière
condition est satisfaite si et seulement si X est un arbre à deux bouts (1.9.17 et
sq.).
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Remarquons que si San(XF ) est un singleton, il est évidemment fixé point
par point par H, que l’action soit ou non par automorphismes directs.

(3.6.35.5) Soit X une couronne virtuelle sur k et soit F une extension presque

algébrique de k. Identifions F à un sous-corps complet de k̂a, contenant k, et
notons G′ le sous-groupe de G formé des éléments qui stabilisent F point par
point. Les espaces X et XF s’identifient respectivement à X

k̂a
/G et X

k̂a
/G′.

Comme X est une couronne virtuelle, G agit par automorphismes directs
sur X

k̂a
; c’est a fortiori le cas de G′, et XF est donc une F -couronne virtuelle.

D’après le 3.6.35.4, le groupe G agit trivialement sur S(X
k̂a

) 3.6.35.4), et
son image sur X sera appelée le squelette analytique de X et sera notée San(X) ;
cette terminologie est compatible avec la précédente dans le cas où X est déjà
déployée sur k (3.6.2). Notons que San(X

k̂a
) est l’image réciproque de San(X)

sur X
k̂a

, et que San(X
k̂a

) → San(X) est un homéomorphisme.

Comme San(X)
k̂a

est un sous-graphe admissible de X
k̂a

stable sous G et
comme San(X) est son image sur X , le lemme 1.9.12 assure que San(X) est un
sous-graphe admissible de X .

On déduit des résultats qui précèdent, appliqués d’une part directement,
et d’autre part à la courbe F -couronne virtuelle XF , que l’image réciproque
de San(X) sur XF est égale à San(XF ) et que San(XF ) → San(X) est un
homéomorphisme. Le lemme 1.5.18 garantit alors que XF → X commute aux
rétractions canoniques de XF et X sur leurs squelettes analytiques respectifs.

Si x ∈ San(X), il a d’après ce qui précède un et un seul antécédent sur X
k̂a

;
le corps k est donc séparablement clos dans κ(x) et H (x).

(3.6.35.6) Soit X une couronne virtuelle sur k et soit L une extension
complète quelconque de k. Soit F une extension complète composée de L

et k̂a ; la fermeture algébrique de L dans F est galoisienne sur L, et son

groupe de Galois H agit sur F . Comme X
k̂a

est une k̂a-couronne, XF est
une F -couronne, et XF → X

k̂a
induit un homéomorphisme entre San(XF )

et San(X
k̂a

) (3.6.1). Le groupe H s’identifie naturellement à un sous-groupe
de G ; ce dernier agit par automorphismes directs sur X

k̂a
; comme (l’image

réciproque de) toute fonction fonction coordonnée de X
k̂a

est encore une
fonction coordonnée de XF , le groupe H agit par automorphismes directs
sur XF ; par conséquent, XL est une L-couronne virtuelle (3.6.35.4). Chacune
des applications XF → XL, XF → X

k̂a
et X

k̂a
→ X induit un homéomorphisme

entre le squelette analytique de sa source et celui de son but, et commute
aux rétractions canoniques sur ces derniers (3.6.1 et 3.6.35.5) ; il en résulte
que XL → X induit un homéomorphisme entre San(XL) et San(X) et commute
aux rétractions canoniques sur ces derniers.

(3.6.35.7) Soit X une k-couronne virtuelle ouverte. En vertu de 1.9.17 et sq.,
il découle de l’égalité San(X

k̂a
) = S(X

k̂a
) que San(X) = S(X).

Supposons de plus que X est de type ]0, ∗[. Si F est une extension complète
de k déployant X , le bout de X qui correspond au bout infini de XF via
l’homéomorphisme S(XF ) ≃ S(X) ne dépend pas de F : cela résulte de
l’invariance du bout infini d’une couronne de type ]0, ∗[ par extension des
scalaires. On l’appelle le bout infini de X. Si L est une extension complète
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quelconque de k, le bout de X qui correspond au bout infini de XL via
l’homéomorphisme S(XL) ≃ S(X) n’est autre que le bout infini de X .

(3.6.35.8) Soit X une couronne virtuelle sur k et soit x ∈ San(X). Soit y
l’unique antécédent de x sur X

k̂a
; on déduit de la description explicite

de San(X
k̂a

) (3.6.23.1) que toutes les composantes connexes de X
k̂a

\ {y}
sont des k̂a-disques, à l’exception de celles qui sont de la forme I♭ pour I ∈
π0(San(X

k̂a
) \ {y} (il y en a au plus 2), qui sont des k̂a-couronnes ; on en déduit

aussi que toutes les composantes connexes de X
k̂a

− San(X
k̂a

) sont des disques.
Il en résulte que toutes les composantes connexes de X \{x} sont des disques

virtuels, à l’exception de celles qui sont de la forme I♭ pour I ∈ π0(San(X
k̂a

)\{y}
(il y en a au plus 2), qui sont des k-couronnes virtuelles de X ; et que toutes les
composantes connexes de X − San(X) sont des disques virtuels.

Si ρ désigne la rétraction canonique de X sur San(X), il résulte de ce qui
précède et de 3.6.32.3 que pour toute fonction inversible f sur X et tout x ∈ X
on a |f(x)| = |f(ρ(x))|.

(3.6.35.9) Soit X une couronne virtuelle sur k et soit I un intervalle non
vide de San(X) ; soit I

k̂a
l’image réciproque de I sur X

k̂a
. L’image réciproque

de I♯ sur X
k̂a

est la sous-couronne (I
k̂a

)♯ de X
k̂a

; on en déduit que I♯ est un
domaine analytique de X (prop. 3.2.20), puis que c’est une k-couronne virtuelle
de squelette analytique égal à I.

(3.6.35.10) Si X est une couronne virtuelle sur k, on dira qu’un domaine
analytique Y de X en est une sous-couronne virtuelle s’il est de la forme I♯

pour un certain un intervalle non vide I de San(X). Dans ce cas, Y est une
couronne virtuelle sur k de squelette analytique I. Plus précisément, YL est une
sous-couronne de XL pour toute extension complète L de k déployant X : on
le déduit de la commutation de XL → X aux rétractions canoniques sur les
squelettes analytiques de ses source et but (3.6.35.6).

(3.6.35.11) Soit X une couronne virtuelle sur k et soit F une extension
complète de k déployant X ; le module de la couronne XF est visiblement
indépendant du choix de F ; on l’appellera le module de X .

(3.6.36) Soit X un disque virtuel sur k, soit ω son unique bout et soit ω
k̂a

l’unique bout de X
k̂a

.

(3.6.36.1) En vertu de 1.9.16.1, il existe un intervalle ouvert tracé sur X
k̂a

,
aboutissant à ω

k̂a
, et invariant point par point sous l’action de G ; son image

sur X est un intervalle ouvert I qui aboutit à ω.

(3.6.36.2) Si x ∈ I, il a par construction un unique antécédent x
k̂a

sur X
k̂a

,
ce qui signifie que s(X) = k ; on en déduit que tout ouvert de X rencontrant I
est géométriquement connexe.

(3.6.36.3) Soit x ∈ I et soit x
k̂a

son unique antécédent sur X
k̂a

. Soit U
(resp. V ) la composante connexe de X \ {x} contenant ]x;ω[ (resp. une
composante connexe relativement compacte de X \ {x}). Comme U est
géométriquement connexe, U

k̂a
est une composante connexe de X

k̂a
\ {x

k̂a
} ;

quant à V
k̂a

, c’est une union finie et non vide de composantes connexes
relativement compactes de X

k̂a
\ {x

k̂a
}.
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Identifions X
k̂a

à D[0;R[ pour un certain R > 0 via une fonction coordonnée.
Le point x étant situé sur I, il est pluribranche ; par conséquent, x

k̂a
est de type

2 ou 3, et donc de la forme ηa,r pour un certain élément a de k̂a (de valeur
absolue strictement inférieure à R) et un certain r ∈]0;R[. Il en découle que U

k̂a

est une couronne de type ]∗, ∗[, et que toute composante connexe de V
k̂a

est un
disque.

Il s’ensuit que x est de type 2 ou 3, que U est une couronne virtuelle de
type ]∗, ∗[ sur k, et que V est un disque virtuel ; si V est de plus géométriquement
connexe (c’est par exemple le cas si V contient I − [x;ω[) alors V est un disque
virtuel sur k.

(3.6.36.4) Si y ∈ X il existe un point x situé sur I∩]y;ω[ ; en vertu de ce qui
précède, la composante connexe de y dans X \ {x} est un disque virtuel sur k
qui est relativement compact dans X .

(3.6.37) Soit X une courbe k-analytique, soit U un ouvert de X qui est une
couronne virtuelle ouverte, et soit x ∈ ∂U . Soit ω un bout de U convergeant
vers x. Choisissons une sous-couronne virtuelle ouverte stricte Z de U qui
aboutit à ω ; le bord de Z est de la forme {x, y} avec y ∈ U .

Soit U ′ une composante connexe de U
k̂a

. C’est un arbre à deux bouts ;
l’ensemble dU ′ s’identifie naturellement à dU . Soit ω′ le bout de U ′

correspondant à ω ; c’est l’unique bout de U ′ auquel l’image réciproque Z ′ de Z
sur U ′ aboutit. Comme Z ′ est un arbre à deux bouts, son bord dans X

k̂a
compte

au plus deux points, et il se surjecte par ailleurs sur ∂Z. Par conséquent, ∂Z ′

possède exactement un point x′ au-dessus de x, et ω′ converge vers x′.
Le point g(x′) appartient au bord de g(U ′) pour tout g ∈ G, et π0(U

k̂a
) est

fini ; l’orbite G.x′ est de ce fait finie.
On fixe un isomorphisme U ′ ≃ D

I,k̂a
pour un certain intervalle ouvert I

de R×+ (la couronne virtuelle U est donc de type I), et l’on appelle r la borne
de I qui correspond à ω′.

Supposons que r /∈ {0,∞}. En vertu de 3.6.14 et sq. le point x′ est situé
sur le lieu quasi-lisse de X

k̂a
et est de type 2 (resp. 3) si et seulement si r

appartient (resp. n’appartient pas) à |(k̂a)×|. Par conséquent, x est situé sur le
lieu quasi-lisse de X et est de type 2 (resp. 3) si et seulement si r appartient
(resp. n’appartient pas) à

√
|k×|.

Supposons que r ∈ {0,∞}. Il découle alors de loc. cit. que x′ est un k̂a-point ;
compte-tenu de la finitude de G.x′, ceci entrâıne que x est un point rigide de X .

(3.6.38) Remarque. Si les deux bouts de U convergent vers x, il résulte de ce
qui précède appliqué à chacun des deux bouts de U que les deux bornes de I
appartiennent toutes deux à

√
|k×| si x est de type 2, appartiennent toutes deux

à R×+ −
√
|k×| s’il est de type 3, et appartiennent toutes deux à {0,∞} s’il est

rigide. Par conséquent si U est de type ]0; ∗[, ou de type ]r;R[ avec r ∈
√
|k×|

et R ∈ R×+ −
√
|k×|, il existe un seul bout de U convergeant vers x.

On a ainsi prouvé l’assertion suivante : si X est une courbe k-analytique et
si U est un ouvert de X qui est une couronne virtuelle de type ]0; ∗[ ou de type
]r;R[ avec r ∈

√
|k×| et R ∈ R×+ −

√
|k×|, alors U est un arbre.
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(3.6.39) Soit X une courbe k-analytique, et soit U un ouvert relativement
compact de X qui est un disque virtuel. Comme U est un arbre à un bout, ∂U
est un singleton {x}. Il existe en vertu de 3.6.36 et sq. une couronne virtuelle V
de type ]∗, ∗[ contenue dans U et dont l’adhérence dans X contient x. Il découle
alors de 3.6.37 que x est de type 2 ou 3 et que X est quasi-lisse en x.

(3.6.40) Proposition. Soient Y et X deux k-courbes analytiques ; on suppose
que chacune d’elles est une couronne virtuelle. Soit ϕ : Y → X un morphisme
tel que ϕ(Y ) rencontre San(X).

i) Il existe un intervalle non vide I de San(X) tel que ϕ induise un morphisme
fini et plat Y → I♯.

ii) On a ϕ−1(I) = San(Y ), et San(Y ) → I est un homéomorphisme.
iii) La flèche Y → I♯ commute aux rétractions canoniques de ses source et

but sur leurs squelettes analytiques respectifs San(Y ) et I.
iv) Si J est un intervalle non vide de San(Y ) alors J♯ = ϕ−1(ϕ(J)♯) ; si J0

désigne le type de J♯ alors le type de ϕ(J)♯ est égal à J
deg (Y→I♯)
[s(Y ):s(X)]

0 , et l’on a en
particulier

Mod(ϕ(J)♯) = Mod(J♯)
deg (Y→I♯)
[s(Y ):s(X)] .

Démonstration. On va tout d’abord se ramener au cas où X et Y sont
géométriquement connexes.

(3.6.40.1) Le morphisme ϕ admet une factorisation canonique

Y → X ⊗s(X) s(Y ) → X.

La flèche ψ : X ⊗s(X) s(Y ) → X est finie et plate de degré [s(Y ) : s(X)], le
fermé ψ−1(San(X)) de X ⊗s(X) s(Y ) est égal à San(X ⊗s(X) s(Y )), et

San(X ⊗s(X) s(Y )) → San(X)

est un homéomorphisme ; le morphisme ψ commute aux rétractions canoniques
de ses source et but sur leurs squelettes analytiques respectifs, et si J est un
intervalle non vide tracé sur San(X ⊗s(X) s(Y )) alors les couronnes virtuelles J♯

et ψ(J)♯ ont même type.
On peut donc remplacer X par X⊗s(X) s(Y ), puis ϕ par Y → X⊗s(X) s(Y )

et enfin k par s(Y ), et par là se ramener au cas où Y et X sont géométriquement
connexes.

(3.6.40.2) Preuve lorsque Y et X sont géométriquement connexes. Chacune

des k̂a-courbes Y
k̂a

et X
k̂a

est alors une couronne ; si I est un intervalle
tracé sur San(X) (resp. San(Y )), on notera I

k̂a
son image réciproque

sur San(Y
k̂a

) (resp. San(X
k̂a

)) ; on écrira simplement I♯
k̂a

au lieu de (I♯)
k̂a

≃
(I
k̂a

)♯. Par hypothèse, ϕ(Y ) rencontre San(X) ; en conséquence, ϕ
k̂a

(Y
k̂a

)
rencontre San(X

k̂a
). Il découle alors de 3.6.24 : qu’il existe un intervalle non

vide I tracé sur San(X) tel que ϕ
k̂a

induise un morphisme fini et plat Y
k̂a

→ I♯
k̂a

;

que San(Y )
k̂a

est égal à l’image réciproque de I
k̂a

sur Y
k̂a

; et que l’application
continue San(Y )

k̂a
→ I

k̂a
est un homéomorphisme.

Dès lors, ϕ induit un morphisme de Y vers le domaine analytique I♯ de X ;
et comme Y

k̂a
→ I♯

k̂a
est finie et plate, la flèche Y → I♯ est finie et plate
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(3.2.4 et sq. – les remarques du 3.2.4.3 s’appliquent ici), de degré égal à celui

de Y
k̂a

→ I♯
k̂a

, d’où i). On déduit également de ce qui précède que San(Y ) est égal

à l’image réciproque de I sur Y , et que San(Y ) → I est un homéomorphisme,
d’où ii). Il résulte alors aussitôt du lemme 1.5.18 que ϕ commute aux rétractions
canoniques de ses source et but sur leurs squelettes analytiques respectifs, d’où
iii).

Soit J un intervalle non vide de San(Y ) ; l’égalité J♯ = ϕ−1(ϕ(J)♯) est une

conséquence immédiate de iii). Le type J0 de J♯ est égal à celui de J♯
k̂a

, et le

type de ϕ(J)♯ est égal à celui de ϕ(J)♯
k̂a

= ϕ(J
k̂a

)♯ ; mais ce dernier type est, en

vertu de 3.6.24.1, égal à J
deg (Y

k̂a→I♯
k̂a

)

0 , soit encore à J
deg (Y→I♯)
0 . �

(3.6.41) Remarque. Soit ϕ : Y → X un morphisme entre couronnes virtuelles.
Si ϕ est fini et plat alors ϕ(Y ) = X , et la proposition ci-dessus s’applique donc,
avec I = San(X) tout entier.

(3.6.42) Soit X une k-couronne virtuelle et soit ℓ un entier premier à p. Soit Y
un µℓ-torseur de Kummer sur X , et soit Z une composante connexe de Y .
C’est alors une couronne virtuelle, et gentiment virtuelle si X est gentiment
virtuelle. En effet, soit L une extension complète de k déployant X . Si Z ′ est
une composante connexe de ZL, alors Z ′ est une composante connexe de YL, et
est dès lors une s(Z ′)-couronne en vertu de 3.6.31.3, d’où notre assertion.

En particulier, le morphisme Z → X est justiciable de la remarque 3.6.41
ci-dessus. Il s’ensuit notamment, compte-tenu de l’assertion ii) de la
proposition 3.6.40, que tout point de San(X) a un et un seul antécédent sur Z.

Existence de toises sur les sous-graphes compacts d’une
courbe analytique

(3.6.43) La toise canonique sur la compactification arboricole d’un disque

virtuel. Soit X un disque virtuel sur k, soit X̂ sa compactification arboricole
(sans autre structure que celle d’un espace topologique) et soit ω l’unique bout

de X . Soit δ l’application de X̂ dans R+ qui envoie ω sur 0 et x sur 1− rnorm(x)

si x ∈ X ; c’est une toise partielle sur X̂, basée en ω et bornée par 1. La toise
sur X̂ induite par δ est invariante par tout automorphisme de X ; elle sera
appelée la toise canonique sur X̂ ; elle est bornée par 2.

Si Y est une courbe k-analytique et si U est un ouvert de Y qui est un disque
virtuel relativement compact, U s’identifie naturellement à Û ; par conséquent,
on pourra parler de la toise canonique sur U .

(3.6.44) La toise standard sur la droite projective. Si U est une composante
connexe de P1,an

k \ {η1}, c’est un disque virtuel (3.6.33.4) ; on notera lU la toise
canonique sur U = U ∪ {η1}.

Le sous-arbre {η1} de P1,an
k est admissible. La toise définie par concaténation

des lU et de la toise triviale sur {η1} sera appelée la toise standard de P1,an
k ; elle

est bornée par 2.

(3.6.45) Théorème. Soit X une courbe k-analytique et soit Y un sous-graphe
compact de X. Le graphe Y admet une toise.
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Démonstration. On commence par plusieurs réductions.

(3.6.45.1) On peut supposer que X est affinöıde et que Y = X. En effet, il
existe par compacité de Y une famille finie (Xi) de domaines affinöıdes de X
qui recouvrent Y . Il suffit de montrer que

⋃
Xi admet une toise ; on peut pour

ce faire, en vertu de 1.6.5, se contenter de montrer que chacun des Xi admet
une toise ; on s’est donc bien ramené à la situation annoncée.

(3.6.45.2) On peut supposer que X est un domaine affinöıde de l’analytifiée
d’une k-courbe algébrique projective, irréductible et lisse X . En effet, le
problème étant purement topologique, on peut étendre les scalaires au
complété de la clôture parfaite de k, et donc supposer k parfait. Grâce à
la proposition 1.9.26 on peut remplacer X par sa normalisation et donc le
supposer quasi-lisse. Il admet alors un recouvrement fini (Xi) où chaque Xi est
un domaine affinöıde de X s’immergeant dans l’analytification d’une k-courbe
algébrique irréductible et lisse, que l’on peut compactifier en une courbe lisse
puisque k est parfait. D’après le 1.6.5, il suffit de s’assurer que chacun des Xi

admet une toise ; on s’est donc bien, là encore, ramené à la situation annoncée.

(3.6.45.3) Comme X est lisse, il existe un morphisme fini et génériquement
étale X → P1

k ; soit Y la normalisée de X dans une clôture galoisienne
de l’extension κ(X )/k(T ), soit G le groupe de Galois de κ(Y ) sur k(T ), et
soit H le sous-groupe de G correspondant à κ(X ). On dispose d’identifications
topologiques naturelles

X an ≃ Y an/H et P1,an
k ≃ Y an/G.

On a vu au 3.6.44 que P1,an
k admet une toise. On déduit alors du

théorème 1.9.24 que Y an admet une toise, puis que X an en admet une. Par
restriction, X admet une toise, ce qui achève la démonstration. �

3.7 Algébrisation

Algébrisation des courbes analytiques propres

(3.7.1) Proposition. Soit X une courbe k-analytique propre. L’ensemble des
points rigides de X en est une partie dense pour la topologie de Zariski.

Démonstration. Si |k×| 6= {1}, il résulte du fait que X est sans bord que
l’ensemble de ses points rigides en est une partie dense pour la topologie usuelle,
et a fortiori pour la topologie de Zariski. On peut donc supposer que |k×| = {1}.

Soit U un ouvert de Zariski non vide deX ; nous allons montrer qu’il contient

un point rigide. Comme k̂a est une clôture algébrique de k, il suffit de montrer
que U

k̂a
contient un point rigide, ce qui permet de se ramener au cas où k est

algébriquement clos. On peut, quitte à remplacer X par sa normalisée, supposer
que X est lisse, puis qu’elle est irréductible. Dans ce cas X \U est un ensemble
fini de k-points ; il suffit donc, pour conclure, de démontrer que X contient une
infinité de k-points.

(3.7.1.1) L’ensemble X[2] est non vide. Supposons que ce ne soit pas le cas ;
on a alors X = X[1,3]. Si x ∈ X[3], le groupe |H (x)×| est libre de rang 1, et
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possède donc un unique générateur strictement plus petit que 1 ; notons-le r(x).
Le point x possède un voisinage ouvert dans X qui est isomorphe à un ouvert
de l’analytifiée Y an d’une k-courbe projective, lisse et irréductible Y ; soit y le
point de Y an correspondant à x via l’isomorphisme évoqué.

Pour tout point fermé P de Y et tout r ∈]0; 1[ notons ξP,r le point de Y an

correspondant à la valeur absolue rvP de κ(Y ), où vP est la valuation discrète
associée à P ; notons que |H (ξP,r)

×| = rZ. Comme y est de type 3 il est de
la forme ξP,r avec r et P comme ci-dessus ; l’ensemble {ξP,s}0<s<1 est alors un
voisinage ouvert de y dans Y an.

Il s’ensuit que x possède un voisinage dans X qui est contenu dans X[3],
homéomorphe à un intervalle ouvert, et sur lequel l’application r est continue
et strictement monotone.

Si x est un k-point de X , il possède un voisinage ouvert V qui est un
disque ; quitte à le restreindre, on peut supposer celui-ci isomorphe à l’ouvert
de A1,an

k défini par l’inégalité |T | < s pour un certain s ∈]0; 1[ ; cet ouvert peut
simplement se décrire comme la réunion de l’origine et de {ηt}0<t<s ; il s’ensuit
que tout point de V \ {x} est de type 3, et que r(z) → 0 quand le point z
de V \ {x} tend vers x.

On déduit de ce qui précède que r se prolonge en une application continue
de X dans R+ telle que r(x) = 0 pour tout k-point x de X . Par compacité, r
atteint son maximum en un point x de X . Comme X n’est pas constitué
uniquement de points rigides (c’est un espace de dimension 1) et comme r ne
s’annule par construction qu’en les points rigides de X , le point x est de type
3. Mais on a vu plus haut qu’il possède alors un voisinage homéomorphe à un
intervalle ouvert sur lequel r est strictement monotone, ce qui contredit le fait
qu’elle atteint son maximum en x.

(3.7.1.2) Conclusion. On peut donc choisir un point x de type 2 sur X . Par
lissité, il existe un voisinage ouvert V de x dans X et un morphisme fini, étale
et surjectif de ϕ de V vers un ouvert U de A1,an

k . Comme ϕ(x) est de type 2,

c’est nécessairement le point η1 de A1,an
k ; en tant que voisinage de η1, l’ouvert U

contient une infinité de k-points ; comme ϕ est fini et surjectif, V contient une
infinité de k-points, ce qui achève la démonstration. �

(3.7.2) Théorème. Soit X une k-courbe propre. Elle est isomorphe à
l’analytification d’une k-courbe projective.

Démonstration. Commençons par rappeler que comme X est propre, les
espaces vectoriels de cohomologie d’un faisceau cohérent sur X sont tous de
dimension finie ; ce fait sera implicitement utilisé dans la suite.

L’ensemble des points de X dont l’anneau local est de Cohen-Macaulay est
un ouvert de Zariski de X contenant tous les points non rigides de X (l’anneau
local en un tel point est artinien), et rencontrant par conséquent chaque
composante irréductible de X . Cela entrâıne, en vertu de la proposition 3.7.1
ci-dessus, qu’il existe un ensemble fini D de points rigides de X , rencontrant
toutes les composantes irréductibles de X et constitué de points dont l’anneau
local est de Cohen-Macaulay.

Chaque point de D peut alors être localement défini, ensemblistement,
comme le lieu d’annulation d’une fonction f qui n’est pas diviseur de zéro ;
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il existe donc un diviseur de Cartier effectif D de X dont le support est égal
à D ; soit L le fibré en droites correspondant à D.

(3.7.2.1) Pour n assez grand le fibré L ⊗n est engendré par ses sections globales.
Comme L|X−D est trivial, il suffit de vérifier cette assertion en chacun des points
de D. Pour tout entier n, la tensorisation par L⊗n de la suite exacte

0 → OX(−D) → OX → OD → 0

fournit une suite exacte

0 → L ⊗n−1 → L ⊗n → L⊗n ⊗ OD → 0,

d’où une suite exacte de cohomologie

H0(X,L⊗n) → H0(X,L ⊗n ⊗ OD) → H1(X,L⊗n−1) → H1(X,L ⊗n) → 0,

le faisceau L⊗n⊗OD étant à support dans D et donc à cohomologie triviale en
rang > 0.

Par ce qui précède, la suite (dimk H1(X,L ⊗n))n est décroissante, et donc
stationnaire à partir d’un certain rang. Par conséquent,

H1(X,L⊗n−1) → H1(X,L ⊗n)

est bijective pour n assez grand ; il s’ensuit que H0(X,L⊗n) → H0(X,L⊗n ⊗
OD) est surjective pour n assez grand, d’où notre assertion.

(3.7.2.2) Quitte à multiplier D (et L ) par un entier convenable, on peut
donc supposer que L est engendré par ses sections globales. Soit A la sous-k-
algèbre graduée de

⊕
n

H0(X,L ⊗n) engendrée par H0(X,L ) ; c’est une k-algèbre

graduée de type fini ; comme L est engendré par ses sections globales, on dispose
d’un morphisme naturel d’espaces annelés de X vers X := Proj A ; il résulte
de la propriété universelle de l’analytifiée que ce morphisme se factorise par une
flèche ϕ : X → X an.

Comme D est effectif, la fonction 1 définit une section globale de L
qui s’annule exactement en les points de D, lequel rencontre chacune des
composantes irréductibles de X ; soit a l’élément de degré 1 de A qui correspond
à cette section.

Soit Y une composante irréductible de X et soit y l’un des points de D
situé sur Y . L’image x de y sur X an est située sur le lieu des zéros Z de a (vue
comme section d’un fibré ample sur X an) ; si y′ est un point de Y n’appartenant
pas à D alors ϕ(y) /∈ Z ; en particulier, ϕ(y) 6= x ; il s’ensuit que Y n’est pas
contenue dans ϕ−1(x).

Si t est un point rigide de X , la fibre ϕ−1(ϕ(t)) ne contient par ce qui
précède aucune composante irréductible de X ; par conséquent, ϕ−1(ϕ(t)) est
de dimension nulle. L’ensemble des points de X en lesquels la dimension relative
de X est nulle en est un ouvert de Zariski ; comme il contient tous les points
rigides de X , c’est X elle-même en vertu de la proposition 3.7.1.

Comme X est propre, ϕ est compacte ; comme ϕ est de dimension relative 0
en tout point de X , et est par ailleurs sans bord puisque X est sans bord, ϕ est
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fini en tout point de X ; étant propre et à fibres finies, ϕ est fini. Il découle alors
du caractère projectif de X et de GAGA que X est algébrisable. �

(3.7.3) Remarque. Si X est normale, la preuve du théorème précédent peut être
simplifiée : on choisit un point rigide P sur X (grâce à la proposition 3.7.1) ; c’est
un diviseur de Cartier, et le même argument que ci-dessus montre que O(nP )
est engendré par ses sections globales pour n assez grand.

En particulier, il existe n tel que O(nP ) admette une section globale ne
s’annulant pas en P ; celle-ci peut s’interpréter comme une fonction méromorphe
non constante, et fournit ainsi un morphismeX → P1,an

k ; on procède alors encore
une fois comme ci-dessus : on montre que ce morphisme est fini, et on conclut
par GAGA.

(3.7.4) Remarque. En vertu de GAGA l’analytification des variétés propres
est un foncteur pleinement fidèle. On peut donc reformuler le théorème 3.7.2 en
disant que X 7→ X an établit une équivalence entre la catégorie des k-courbes
algébriques propres et celle des courbes k-analytiques propres.

Algébrisation des courbes formelles propres

(3.7.5) On appellera ko-courbe formelle (resp. ko-courbe algébrique) tout ko-
schéma formel (resp. ko-schéma) plat, de type fini et purement de dimension
(resp. de dimension relative) 1.

(3.7.6) Théorème. Soit X une ko-courbe formelle propre.

i) Il existe une ko-courbe algébrique projective X telle que X s’identifie à la
complétion de X le long de sa fibre spéciale.

ii) Supposons que |k×| est libre de rang 1, que Xk̃ := X ⊗ko k̃ et Xη sont
réduits, que les composantes irréductibles de Xk̃ sont génériquement lisses, et
qu’il existe un sous-corps dense F de k et une F -courbe algébrique Y telle que

Xη ≃ (Y ×F k)an ;

il existe alors une F o -courbe projective Y telle que Yη ≃ Y et tel que X

s’identifie à la complétion de Y ⊗F o ko le long de sa fibre spéciale.

Démonstration. Le théorème est évident si |k×| = {1} ; on suppose à partir
de maintenant que ce n’est pas le cas, et l’on fixe un élément a de k tel que 0 <
|a| < 1.

(3.7.6.1) Preuve de i). Choisissons un fibré ample L sur la k̃-courbe
projective Xk̃. L’obstruction à relever L en un fibré en droites sur X

vit dans H2(Xk̃, k
ooOX) ; l’espace topologique Xk̃ étant de dimension

cohomologique 1, cette obstruction s’annule et L se relève donc en un fibré
en droites L sur X.

Soit n un entier. Pour tout idéal de définition I de ko, le ko/I-
module H0(X/I,L⊗n/I) est plat et de présentation finie, et par conséquent
libre puisque ko/I est local ; comme le OX/I -module L⊗n/I est ko/I-plat, la
formation de ses sections globales commute aux changements de base.

On déduit de ce qui précède que

H0(X/J ,L⊗n/J ) ≃ H0(X/I,L⊗n/I)/J
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pour tout couple (I,J ) d’idéaux de définition de ko tel que I ⊂ J ; il s’ensuit
que H0(X,L⊗n) est un ko-module libre de rang fini.

Comme L est ample, la k̃-algèbre
⊕
n

H0(Xk̃,L
⊗n) est engendrée par ses N

premiers sommandes pour un certain entier N , ce qui revient à dire que pour
tout entier n, l’application naturelle

⊕

n1,...,nr6N,
∑
ni=n

(⊗

i

H0(Xk̃,L
⊗ni)

)
→ H0(Xk̃,L

⊗n)

est surjective. En vertu du lemme de Nakayama, il s’ensuit que l’application

⊕

n1,...,nr6N,
∑
ni=n

(⊗

i

H0(X,L⊗ni)

)
→ H0(X,L⊗n)

est surjective pour tout n, ce qui siginifie que la ko-algèbre
⊕

H0(X,L⊗n) est de
type fini ; comme elle est somme directe de modules libres, elle est sans torsion
et donc plate ; par conséquent, elle est de présentation finie.

Posons X = Proj
⊕
n

H0(X,L⊗n). Comme L est engendré par ses sections

globales, il existe un morphisme naturel de X vers le complété X̂ de X le long
de sa fibre spéciale.

Pour tout idéal de définition I de de ko, le fibré en droites L/I sur

le ko/I -schéma X/I est relativement ample ; par conséquent, X/I → X̂ /I

est un isomorphisme ; ceci valant pour tout I , le morphisme X → X̂ est un
isomorphisme, ce qui achève de prouver i).

(3.7.6.2) Preuve de ii). Plaçons-nous maintenant sous les hypothèses de ii).
Choisissons sur chacune des composantes irréductibles de Xk̃ un point fermé en
lequel X est lisse (c’est possible par hypothèse) ; notons (Pi)i la collection finie
de points fermés ainsi obtenus.

Pour tout i, l’image réciproque Ui de Pi sur Xη est un ouvert non vide. Il
existe un morphisme fini et plat de Y vers P1

F ; la flèche

Xη ≃ (Yk)an → P1,an
k

est ouverte ; il s’ensuit, compte-tenu de la densité de ks dans k̂a, de la densité
de F dans k, et du lemme de Krasner, que l’image de Ui sur P1,an

k contient
un point rigide provenant d’un point fermé de P1

F ; ce dernier possède par
construction un antécédent Qi sur Y dont l’image réciproque Q′i sur Yk est,
modulo l’identification entre (Yk)an et Xη, contenue dans Ui. Comme Pi est
un point lisse de Xs, il est contenu dans le lieu lisse du schéma formel X ; par
conséquent, le fermé Q′i est contenu dans le lieu lisse de Xη ≃ (Yk)an, et Qi est
dès lors contenu dans le lieu lisse de Y .

Soit L le fibré en droites sur Y correspondant au diviseur de Cartier
∑
Qi ;

l’image réciproque Lk de L sur Yk est le fibré en droites associé au diviseur de
Cartier

∑
Q′i. Si P est un point quelconque du support de

∑
Q′i, il induit, via

l’identification (Yk)an ≃ Xη, un morphisme fini Spf H (P )o → X, dont l’image
est un fermé de Zariski de X de support {Pi} pour un certain i ; c’est donc un
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fermé de codimension 1 du lieu lisse de X, et a fortiori de son lieu régulier ; c’est
de ce fait un diviseur de Cartier sur X. Il s’ensuit que L an

k , vu comme fibré en
droites sur Xη, s’identifie à la fibre générique d’un fibré en droites L sur X, qui
est tel que Lk̃ soit associé à un diviseur de Cartier de la forme

∑
niPi où les ni

sont des entiers strictements positifs ; en particulier, Lk̃ est ample ; il s’ensuit
que Lη et L sont amples.

Choisissons un recouvrement formel affine (Uj) de X qui trivialise L. Pour
tout j, l’espace analytique (Uj)η est un domaine affinöıde de Xη. Comme Xk̃ est

réduite, la norme spectrale sur H0((Uj)η,O(Uj)η ) prend ses valeurs dans |k|, et

H0(Uj ,OUj ) = H0
(
(Uj)η,O(Uj)η

)o
.

Fixons un entier n. Le fibré L⊗n est trivialisé par le recouvrement (Uj).
On définit comme suit une métrique sur H0(Xη,L

⊗n
η ) : une section globale f

de L⊗nη étant donnée, on choisit pour tout j une trivialisation de L⊗n sur Uj ; elle
permet de voir la restriction f|(Uj)η comme une fonction analytique sur (Uj)η,
dont la norme ne dépend pas de la trivialisation en question, et on définit ||f ||
comme le maximum des normes ainsi obtenues lorsque j varie. En vertu de ce
qui précède, ||f || ∈ k et f s’étend en une section globale de L⊗n sur X si et
seulement si ||f || 6 1.

Le k-espace vectoriel H0(Xη,L
⊗n
η ) étant muni d’une norme qui prend ses

valeurs dans |k|, il possède une base orthonormale pour cette dernière. On peut
par ailleurs écrire, en vertu des théorèmes GAGA,

H0(Xη,L
⊗n
η ) ≃ H0(Y an

k , (L an
k )⊗n) ≃ H0(Yk,L

⊗n
k ) ≃ H0(Y ,L ⊗n) ⊗F k,

et partant identifier H0(Xη,L
⊗n
η ) à H0(Y ,L ⊗n) ⊗F k.

Par densité de F dans k, il existe une base orthonormée de H0(Xη,L
⊗n
η )

constituée d’éléments appartenant à H0(Y ,L⊗n).
Soit An le F o-module H0(Y ,L⊗n)o ; on déduit de ce qui précède que

H0(X,L⊗n) = H0(Xη,L
⊗n
η )o ≃ An ⊗F o ko

et que An ⊗F o F ≃ H0(Y ,L⊗n).
Par conséquent, si l’on appelle B la F o-algèbre graduée

⊕
An, alors

B⊗F o ko ≃
⊕

n

H0(X,L⊗n).

Le fibré Ls étant ample, on a vu lors de la preuve de l’assertion i) au 3.7.6.1
que la ko-algèbre graduée

⊕
n

H0(X,L⊗n) est de présentation finie, et que X

s’identifie au complété formel le long de sa fibre spécial du ko-schéma projectif
associé. Par conséquent, B est de présentation finie, et si l’on pose Y = Proj B
alors X s’identifie au complété formel de Y ⊗F o ko le long de sa fibre spéciale.

On a par ailleurs B⊗F o F ≃⊕
n

H0(Y ,L⊗n). On en déduit, le fibré L étant

ample, que Yη ≃ Y , ce qui achève la démonstration. �

(3.7.7) Remarque. En vertu de GAGA, la restriction de X 7→ X̂ à la
catégorie des ko-schémas propres est pleinement fidèle. On peut donc reformuler

l’assertion i) du théorème 3.7.6 en disant que X 7→ X̂ induit une équivalence
entre la catégorie des ko-courbes algébriques propres et celle des ko-courbes
formelles propres.



Chapitre 4

Étude locale des courbes
analytiques

4.1 Chirurgie sur les courbes analytiques

Prolongement d’un revêtement étale

(4.1.1) Lemme. Soit x un point de P1,an
k et soit U une composante connexe

de P1,an
k \ {x}. Soit y ∈ U , soit V →]y;x[♭ un revêtement fini étale et soit t ∈

]y;x[. Il existe un espace k-analytiqueW normal et lisse en dehors d’un ensemble
fini de points rigides et un morphisme fini et plat W → U tel que

W×U ]t;x[♭≃U V×U ]t;x[♭.

Démonstration. Choisissons τ ∈]y; t[. Appartenant à l’intérieur d’un
intervalle ouvert tracé sur P1,an

k , le point τ est de type 2 ou 3 et est de ce
fait situé au-dessus du point générique du schéma P1

k ; le corps des fonctions F
de ce dernier s’identifie donc naturellement à un sous-corps dense de H (τ). La
fibre Vτ est isomorphe au spectre analytique d’une H (τ)-algèbre finie étale,
laquelle provient par le lemme de Krasner d’une F -algèbre finie étale. Il existe
par conséquent un morphisme Y → P1

k qui est fini, plat et génériquement étale
sur son but, et un isomorphisme Vτ ≃ Y an

τ ; en vertu des propriétés satisfaites
par Y → P1

k, la k-courbe Y est lisse en dehors d’un ensemble fini de points
fermés ; par ailleurs l’on peut, quitte à remplacer Y par sa normalisée, la
supposer normale.

Le point τ étant situé au-dessus du point générique de P1,an
k , le

morphisme Y an → P1,an
k est étale au-dessus d’un voisinage de τ ; par conséquent,

l’isomorphisme Vτ ≃ Y an
τ s’étend en un Ω isomorphisme ι entre V ×U Ω

et Y an ×P1,an
k

Ω pour un voisinage ouvert convenable Ω de τ dans U , voisinage

qui contient un ouvert de la forme ]τ ′; τ [♭ pour un certain τ ′ ∈]y; τ [ ; par
abus, l’on notera encore ι l’isomorphisme déduit de ι par le changement de
base ]τ ′; τ [♭ →֒ Ω.

Soit Z la composante connexe de P1,an
k \ {τ} qui contient y, et soit W

l’espace k-analytique obtenu par recollement de Y an ×P1,an
k

Z et V×U ]τ ′;x[♭

223



224 Étude locale

le long de l’isomorphisme ι entre leurs ouverts respectifs Y an×P1,an
k

]τ ′; τ [♭

et V×U ]τ ′; τ [♭. Puisque ι commute aux projections sur ]τ ′; τ [♭, les flèches

Y an ×P1,an
k

Z → Z et V×U ]τ ′;x[♭→]τ ′;x[♭

induisent un morphisme ψ : W → U .

En vertu de l’égalité Z∩]τ ′;x[♭=]τ ′; τ [♭, le morphisme ψ est fini et plat
localement sur son but, et partant globalement ; l’on déduit par ailleurs de
l’inclusion ]t;x[♭⊂]τ ;x[♭ que ψ−1(]t;x[♭) est U -isomorphe à V×U ]t;x[♭.

La k-courbe Y est normale et lisse en dehors d’un ensemble fini de points
fermés ; par conséquent, l’ouvert Y an ×P1,an

k
Z de Y an est normal, et lisse

en dehors d’un ensemble fini de points rigides ; par ailleurs, V est muni d’un
morphisme étale vers l’espace lisse U , et est de ce fait lisse, et a fortiori normal.
Comme W est construit par recollement de Y an ×P1,an

k
Z et V×U ]τ ′;x[♭, il est

normal, et lisse en dehors d’un ensemble fini de points rigides. �

La chirurgie proprement dite

(4.1.2) Théorème. Soit X une courbe k-analytique sans bord et génériquement
lisse, soit S un sous-ensemble fini de points lisses de X, et soit Ω une réunion
finie de composantes connexes de X \ S telle que X − Ω soit compact ; on
note E l’ensemble des composantes connexes de X \ S non incluses dans Ω,
et B l’ensemble fini br(X,S)⊂Ω. Il existe :

- un fermé T de X contenu dans Ω ;
- une k-courbe algébrique projective X dont le lieu lisse est dense, et qui
est normale si X est normale ;

- une famille (Ωb)b∈B d’ouverts connexes, non vides, normaux et deux à
deux disjoints de X an ;

- un isomorphisme entre X \ T et un ouvert de X an modulo lequel :

1) X an \ S =
∐
W∈E

W
∐(∐

b

Ωb

)
;

2) B s’identifie à br(X an, S)⊂
∐
b

Ωb
, et pour tout b ∈ B, la branche

correspondante de X an appartient à br(X an, S)⊂Ωb
et en est le seul

élément.

Démonstration. Pour tout b ∈ B l’on note xb l’origine de b. L’on choisit un
élément (Zb) ∈ ∏

b∈B

Sec b tel que les sections Zb soient deux à deux disjointes ;

le sous-ensemble T := Ω −∐Zb de Ω est un fermé du graphe X .

(4.1.2.1) La construction des Ωb et d’un espace analytique Y qui se révélera a
posteriori être égal à X an.

Fixons b ∈ B. Comme xb est un point lisse de X , il existe un revêtement
fini étale ϕ de source un voisinage ouvert de xb dans X et de but un ouvert
de P1,an

k ; on peut supposer que la source de ϕ est un arbre et que xb est le seul
antécédent de ϕ(xb).
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Soit U la composante connexe de P1,an
k \ {ϕ(xb)} qui correspond à la

branche ϕ(b). On peut supposer, quitte à restreindre Zb, qu’il existe un
élément y ∈ U tel que ]y;ϕ(xb)[

♭ soit contenu dans le but de ϕ et tel que Zb
soit une composante connexe de ϕ−1(]y;ϕ(xb)[

♭) ; en vertu du lemme 4.1.1, on
peut de surcrôıt faire l’hypothèse qu’il existe un espace k-analytique normal Ωb,
lisse en dehors d’un nombre fini de points rigides, muni d’un morphisme fini et
plat ψ vers U et d’un U -isomorphisme ιb : ψ−1(]y;ϕ(xb)[

♭) ≃ Zb.

Les ouverts de X de la forme Zb×]y;ϕ(xb)[♭ ]t;ϕ(xb)[
♭, où t parcourt ]y;ϕ(xb)[,

forment une base de sections de b ; chacun d’eux s’identifie, via l’isomorphisme ιb,
à l’ouvert ψ−1(]t;ϕ(xb)[

♭) de Ωb.

Les parties de U de la forme U−]t;ϕ(xb)[
♭, où t parcourt ]y;ϕ(xb)[, forment

un système cofinal de compacts de U ; il résulte alors de la finitude de ψ que les
parties de Ωb de la forme Ωb−ψ−1(]t;ϕ(xb)[

♭), où t parcourt ]y;ϕ(xb)[, forment
un système cofinal de compacts de Ωb ; cela peut se reformuler comme suit :
modulo l’isomorphisme ιb, les parties de la forme Ωb − Z, où Z est une section
de b contenue dans Zb, forment un système cofinal de compacts de Ωb.

Soit Y l’espace k-analytique obtenu en recollant X \ T et
∐

Ωb le long
de
∐
Zb, que l’on peut voir via

∐
ιb comme un ouvert de chacun des deux espaces

en jeu ; en vertu de ce qui précède, les propriétés suivantes sont satisfaites (on se
permettra de voir à l’occasion certains sous-ensembles deX ne rencontrant pas T
comme des sous-ensembles de Y , sans mention explicite de cette identification,
en espérant que le contexte évite toute ambigüıté) :

- Y est topologiquement séparé ;
- pour toute branche b appartenant à B, l’adhérence de Ωb dans Y est égale

à Ωb ∪ {xb} et est compacte ;
- pour toute branche b appartenant à B, l’on a br(Y, S)⊂Ωb

= {b}.

Par construction, l’on peut écrire

Y =
(∐

Ωb

)∐
S
∐( ∐

W∈E

W

)

=
(⋃

Ωb ∪ {xb}
)
∪ (X − Ω).

Chacun de ces deux derniers termes est compact ; l’espace topologiquement
séparé Y est donc compact.

L’espace Y est lisse sur k en dehors d’un ensemble fini de points rigides,
et normal si X est normale. La courbe X est génériquement lisse ; par
conséquent, X \T est génériquement lisse, et normal si X est normale. On a vu
plus haut que chacun des Ωb est normal et lisse en dehors d’un ensemble fini de
points rigides ; comme Y est construit par recollement de X − Z avec

∐
Ωb, et

comme Y est compacte, l’assertion requise s’ensuit aussitôt.

(4.1.2.2) Algébrisation et conclusion. L’ouvert X \ T de X est sans bord,
puisque X est sans bord ; chacun des Ωb est fini sur un ouvert de P1,an

k et
est en particulier sans bord. Il en résulte que la courbe analytique Y est sans
bord ; on a vu plus haut qu’elle est compacte. Elle est dès lors propre ; il s’ensuit
qu’elle est isomorphe à l’analytification d’une k-courbe algébrique projective X .
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Comme Y est lisse en dehors d’un ensemble fini de points rigides, et normal si X
est normale, le lieu lisse de la courbe X est dense, et celle-ci est normale si X
est normale. �

4.2 Branches et valuations

(4.2.1) Lemme. Soit X une courbe algébrique projective intègre munie d’un
morphisme fini et plat sur P1

k dont on note ϕ l’analytifié. Soit x ∈ X an, soit V

une composante connexe de X an \ {x}, et soit U l’ouvert ϕ(V ) de P1,an
k .

i) Si V ne rencontre pas ϕ−1(ϕ((x)), l’ouvert U est une composante connexe
de P1,an

k \ {ϕ(x)}, et V est une composante connexe de X an −ϕ−1(ϕ(x)) ; c’est
a fortiori une composante connexe de ϕ−1(U).

ii) Si V contient au moins un antécédent de ϕ(x) alors U = P1,an
k .

Démonstration. Soit E l’ensemble fini V ∩ϕ−1(ϕ(x)). Si E est vide alors V ⊂
X an − ϕ−1(ϕ(x)) et en est donc une composante connexe ; dès lors son image
par la flèche finie et plate ϕ est une composante connexe de P1,an

k \ {ϕ(x)}, d’où
i).

Montrons maintenant ii). Supposons que E est non vide. Si W est une
composante connexe de V \ E, c’est une composante connexe de X an −
ϕ−1(ϕ(x)), et ϕ(W ) est de ce fait une composante connexe de P1,an

k \ {ϕ(x)}.
Par conséquent, Ω := ϕ(V \ E) est une réunion de composantes connexes
de P1,an

k \ {ϕ(x)}. L’ensemble E étant non vide, U = Ω ∪ {x}.

L’application ϕ est ouverte ; il s’ensuit que U est un voisinage de x. Or le seul
voisinage de x dans P1,an

k qui soit réunion de {x} et de composantes connexes

de P1,an
k \ {ϕ(x)} est P1,an

k lui-même ; par conséquent, U = P1,an
k . �

L’anneau associé à une branche

(4.2.2) Soit X une courbe k-analytique, soit x ∈ X et soit b une branche
de X issue de x. On notera OX(b) la limite inductive des OX(V ) où V parcourt
l’ensemble des sections de b ; il existe un morphisme naturel de OX,x dans OX(b).

Nous dirons qu’une fonction f appartenant à OX(b) est modérée si pour
tout λ ∈ R+ l’une des trois assertions suivantes est satisfaite :

A) il existe une section Z de b sur laquelle f est définie et telle que |f(z)| = λ
pour tout z ∈ Z ;

B) il existe une section Z de b sur laquelle f est définie et telle que |f(z)| < λ
pour tout z ∈ Z ;

C) il existe une section Z de b sur laquelle f est définie et telle que |f(z)| > λ
pour tout z ∈ Z.

Notons que comme deux sections de b se rencontrent toujours, ces assertions
sont exclusives l’une de l’autre. Si f satisfait A) (resp. B), resp. C)) nous dirons
que |f | = λ (resp. |f | < λ, resp. |f | > λ) le long de b.

(4.2.3) Lemme. Soit ϕ : (Y, y) → (X, x) un morphisme fini et plat entre
germes ponctuels de courbes k-analytiques. Soit b ∈ br(Y, y) et soit a son image
dans br(X, x) ;
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i) Il existe un morphisme naturel de OX,x-algèbres ϕ
∗ : OX(a) → OY (b).

ii) Si b ∈ br(Y, y) et si ϕ ∈ OX(a) alors f est modérée si et seulement si ϕ∗f
est modérée, et dans ce cas le comportement de |f | le long de a est le même que
celui de |ϕ∗f | le long de b.

iii) Le OX(a)-module OY (b) est de présentation finie et localement libre de
rang deg(b→ a) ;

iv) Si ϕ est galoisien de groupe G alors G agit naturellement sur br(Y, y) ;
si H désigne le stabilisateur de b alors H agit naturellement sur OY (b) et OY (b)H

s’identifie à OX(a).

Démonstration. On se ramène immédiatement au cas où ϕ est induit par un
≪ vrai ≫ morphisme (Y, y) → (X, x) entre courbes k-analytiques pointées, noté
encore ϕ ; on peut supposer que ϕ est fini et plat, que y est le seul antécédent
de x sur Y , que Y et X sont des arbres et, pour la preuve de iv), que ϕ est
galoisien de groupe G. Pour tout β ∈ ϕ−1(a) et toute section Z de a, on note Zβ
la composante connexe de ϕ−1(Z) qui correspond à β.

Pour toute Z ∈ Sec a il existe une flèche canonique OX(Z) → OY (Zb) ;
par passage à la limite on obtient une flèche lim

→
Z

OX(Z) → lim
→
S

OY (Zb) ; mais le

terme de gauche s’identifie à OX(a) et celui de droite à OY (b), d’où i).

Si Z ∈ Sec a, si λ ∈ R+ et si f ∈ OX(Z) il découle de la surjectivité
de Zb → Z que |f | est égale (resp. strictement inférieure , resp. strictement
supérieure ) à λ en tout point de Z si et seulement si |ϕ∗f | est égale à (resp.
strictement inférieure à, resp. strictement supérieure à) λ en tout point de Zb,
d’où ii).

Prouvons maintenant iii) ; posons n = deg ϕ. Il existe un voisinage ouvert U
de x dans X tel que le OX -module ϕ∗OY soit libre de rang n au-dessus de U ;
soit (f1, . . . , fn) une base du OX(U)-module OY (ϕ−1(U)). Pour toute section Z
de a qui est contenue dans U , le OX(Z)-module

∏
β

OY (Zβ) = OY (ϕ−1(Z)) est

libre de base (fi) ; par passage à la limite, le OX(a)-module
∏
β

OY (β) est libre

de base (fi).

Fixons une section Z de a qui est contenue dans U . Par ce qui précède, la
flèche naturelle

(∏
OY (Zb)

)
⊗OX(Z) OX(a) →

∏
OY (β)

est un isomorphisme ; par conséquent, OY (Zβ) ⊗OX(Z) OX(a) → OY (β)
est un isomorphisme pour tout β. Il suffit donc de montrer que le OX(Z)-
module OY (Zb) est projectif, de présentation finie et de rang égal à deg (b→ a).
Qu’il soit projectif et de présentation finie résulte du fait qu’il est facteur direct
du OX(Z)-module libre de type fini OY (ϕ−1(Z)) ; il reste à étudier son rang.

Soit V un domaine affinöıde non vide de Z. Le OX(V )-module OY (ϕ−1(V ))
est libre de base (fi). Par conséquent, la flèche naturelle

OY (ϕ−1(Z)) ⊗OX(Z) OX(V ) → OY (ϕ−1(V ))
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est un isomorphisme. Comme sa source et son but sont respectivement égaux
à (
∏

OY (Zβ)) ⊗OX(Z) OX(V ) et
∏

OY (Zβ ∩ ϕ−1(V )), le morphisme

OY (Zβ) ⊗OX(Z) OX(V ) → OY (Zβ ∩ ϕ−1(V ))

est un isomorphisme pour tout β. Le O(V )-module OY (Zb) ⊗OX(Z) OX(V ) est
dès lors isomorphe à OY (Zb ∩ ϕ−1(V )) qui est lui-même localement libre de
rang deg (b → a) d’après la définition du degré d’une branche au-dessus d’une
autre.

Comme Z est connexe, OX(Z) n’a pas d’idempotents non triviaux. Le
rang du OX(Z)-module projectif et de présentation finie OY (Zb), vu comme
fonction sur Spec OX(Z), est donc constant. Comme ledit module devient, après
tensorisation par l’anneau non nul O(V ), localement libre de rang deg (b→ a),
son rang est nécessairement deg (b→ a), et iii) est démontré.

Prouvons iv). Que G agisse sur br(Y, y) résulte de 3.5.3 ; que le stabilisateur H
de b agisse sur OY (b) est un cas particulier de l’assertion i) ci-dessus, déjà
établie. Soit Z ∈ Sec a et soit g ∈ G ; on a pour toute branche β de ϕ−1(a)
l’égalité g(Zβ) = Zg(β) ; on peut en particulier caractériser H comme le sous-
groupe de G qui laisse invariante la composante Zb. Par descente galoisienne l’on
a OX(Z) = OY (Zb)

H ; un passage à la limite sur Z fournit alors l’identification
requise entre OX(a) et OX(b)H. �

(4.2.4) Proposition. Soit X une courbe k-analytique, soit x un point de X
et soit Y un domaine analytique fermé de X contenant x. Soit f un élément
de OX,x.

i) Pour toute branche b de X issue de x l’image de f dans OX(b) est modérée
(cf. 4.2.2).

ii) Pour presque toute branche b de X issue de x, on a |f | = |f(x)| le long
de b.

iii) Il existe un sous-ensemble fini B de br(X, x) et un voisinage ouvert V0
de x dans X qui est un arbre, et qui est tel que pour tout voisinage ouvert
connexe V de x contenu dans V0 l’on ait V ∩ Y = V − ∐

b∈B

b(V ) ; l’image

de br(Y, x) dans br(X, x) par l’injection naturelle est égale à br(X, x) \ B ; le
domaine analytique Y est un voisinage de x dans X si et seulement si B = ∅.

Démonstration. On procède en plusieurs étapes.

(4.2.4.1) Preuve de i) et ii) lorsque x ∈ X[0]. Soit λ ∈ R+. Si |f(x)| > λ
alors |f | > λ au voisinage de x. Si |f(x)| 6 λ et si λ > 0 alors le lieu de
validité V de l’inégalité |f | 6 λ est un domaine analytique de X , et comme x
est un point rigide de V il appartient à l’intérieur topologique de V dans X ;
par conséquent, |f | 6 λ au voisinage de x.

Si |f(x)| = λ = 0, choisissons un voisinage affinöıde X0 de x dans X .
Soit b une branche de X issue de x ; elle possède une section Z contenue
dans une composante irréductible X ′0 de X ′. Si f|X′0 est nilpotente alors |f |
est identiquement nulle sur Z ; sinon l’ensemble des zéros de f sur X ′0 est fini,
et l’on peut donc restreindre Z de sorte que |f | ne s’y annule pas.

L’assertion i) est une conséquence immédiate des faits qui précèdent, et ii)
découle de la finitude de br(X, x) (rem. 3.5.2).
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(4.2.4.2) Preuve de i) et ii) lorsque x ∈ X−X[0]−∂anX. La fonction f induit

un morphisme de germes ϕ de (X, x) vers (A1,an
k , z) pour un certain z ∈ A1,an

k .
Si z est rigide alors f est constante, et |f | est donc constante au voisinage de x,
d’où i) et ii). Sinon, ϕ est fini et plat. Si α appartient à br(A1,an, z) alors ϕ−1(α)
est fini ; ceci permet en vertu de l’assertion ii) du lemme 4.2.3, de se ramener
au cas où X = A1,an

k et où f = T . Si x n’appartient pas à ]0;∞[ alors |T |
est constante au voisinage de x, d’où i) et ii). Si x ∈]0;∞[, posons r = |T (x)|.
Si λ > r (resp. λ < r) alors |T | < λ (resp. |T | > λ) au voisinage de x.

Soit V − (resp. V +) l’ouvert de A1,an
k défini par la condition |T | < r

(resp. |T | > r). Les ouverts V − et V + de A1,an
k sont deux composantes connexes

de A1,an
k \ {x} ; et si W est une composante connexe de A1,an

k \ {x} distincte
de V − et V + alors |T | est identiquement égale à r sur W . Compte-tenu
du fait que br(A1,an

k , x) → π0(A1,an
k \ {x}) est bijective, i) et ii) s’ensuivent

immédiatement.

(4.2.4.3) Preuve de iii), ainsi que de i) et ii) dans le cas général. Supposons
tout d’abord que x ∈ X[1,4] ; dans ce cas, i) et ii) sont satisfaites en vertu
de 4.2.4.1 et 4.2.4.2 ; et iii) est vérifiée puisque Y est alors un voisinage de x
dans X .

Supposons maintenant que x ∈ X[2,3]. Quitte à étendre les scalaires au
complété de la clôture parfaite de k puis à réduire X (ce qui ne modifie pas
les espaces topologiques en jeu), on peut supposer que X est quasi-lisse en x ;
en remplaçant X par un voisinage ouvert convenable de x, on se ramène au cas
où X est lui-même un domaine analytique fermé d’une courbe lisse X ′.

Preuve de iii). Les deux dernières assertions de iii) sont des conséquences
évidentes de la première. Pour établir celle-ci, il suffit de démontrer l’existence
d’un voisinage V0 de x qui est un arbre et qui est tel que V0∩Y = V0−

∐
b∈B

b(V0) ;

le fait que b(V0)∩V = b(V ) pour tout voisinage ouvert connexe V de x dans V0
conduira alors à la conclusion souhaitée.

Il existe un voisinage ouvert W de x dans X ′, une famille finie (f1, . . . , fn) de
fonctions analytiques sur W et un entier m > n vérifiant la propriété suivante :
le domaine analytique X ∩W (resp. Y ∩W ) de W est égal à l’ensemble des
points w ∈ W tels que |fi(w)| 6 |fi(x)| pour tout i 6 m (resp. pour tout i 6 n) ;
on peut choisir W suffisamment petit pour que ce soit un arbre, et pour que
les bords topologiques de X ∩W et Y ∩W dans W soient tous deux contenus
dans {x} ; cette dernière condition assure que toute composante connexe de W \
{x} qui rencontre X (resp. Y ) est contenue dans X (resp. Y ).

Notons qu’en vertu du cas intérieur déjà traité (4.2.4.2) chaque fonction fi
est modérée sur toute branche de X ′ issue de x.

Soit B0 (resp. B1) le sous-ensemble de br(W,x) formé des branches b pour
lesquelles il existe un entier j appartenant à {1, . . . , n} (resp. à {1, . . . ,m}) tel
que |fj | > |fj(x)| le long de b. Les ensembles B0 et B1 sont finis d’après le
cas intérieur déjà traité (4.2.4.2) ; on peut donc, quitte à raboter certaines des
composantes connexes de W \ {x}, supposer que pour toute b ∈ B0 (resp. B1)
il existe j appartenant à {1, . . . , n} (resp. à {1, . . . ,m}) tel que |fj(z)| > |fj(x)|
pour tout z ∈ b(W ). Soit b ∈ br(W,x).

Si b /∈ B0 alors |fi| = |fi(x)| le long de b pour tout i appartenant
à {1, . . . , n} ; il existe donc une section de b contenue dans Y ; par
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conséquent, b(W ) rencontre Y ce qui, en vertu de l’hypothèse faite sur W ,
assure que b(W ) ⊂ Y .

Si b ∈ B0 il existe j ∈ {1, . . . , n} tel que |fj(z)| > |fj(x)| pour tout z ∈ b(W ),
ce qui assure que b(W ) ∩ Y = ∅.

En utilisant mutatis mutandis les mêmes arguments, on voit que si b /∈ B1

alors b(W ) ⊂ X , et que si b ∈ B1 alors b(W ) ∩X = ∅.

Il s’ensuit que W ∩X = W − ∐
b∈B1

b(W ), et que W ∩ Y = W − ∐
b∈B0

b(W ).

Si l’on pose V0 = W ∩ X alors V0 est un voisinage ouvert de x dans X ;
l’ensemble br(X, x) s’identifie à br(W,x) − B1 ; et modulo cette identification,
on a

V0 ∩ Y = V0 −
∐

b∈B0−B1

b(V0),

d’où iii).
Preuve de i) et ii). Elles découlent immédiatement de l’assertion iii) que

l’on vient d’établir, appliquée au domaine analytique fermé X ′ de X , et des
assertions i) et ii) dans le cas intérieur, prouvées au 4.2.4.2. �

(4.2.5) Théorème. Soit X une courbe k-analytique, soit x ∈ X−X[0]−∂anX,
et soit b ∈ br(X, x). Supposons qu’il existe une branche β de X issue de x et
différente de b. Le point x appartient alors à X[2,3], et il existe une fonction f
inversible dans OX,x telle que |f | > |f(x)| le long de b et telle que |f | 6 f(x) le
long de chacune des autres branches de X issues de x.

Démonstration. On procède en plusieurs temps.

(4.2.5.1) Réduction au cas où X est lisse et connexe. Choisissons un voisinage
affinöıde V de x dans X et une fonction analytique sur V dont la restriction à
chacune des composantes irréductibles de V est non constante. Cette fonction
définit un morphisme V → A1,an

k qui est de dimension relative nulle, et intérieur

en x ; soit ξ l’image de x sur A1,an
k ; comme x est non rigide, ξ est non rigide.

La droite affine étant réduite, il existe en vertu de 3.5.11.2 un voisinage
affinöıde V0 de x dans Vred et un voisinage affinöıde U de ξ dans A1,an

k tel

que V → A1,an
k induise un morphisme fini et plat V0 → U admettant une

factorisation V0 → V ′0 → U où V ′0 → U est fini étale, et où V0 → V ′0 est fini,
radiciel et plat. On peut successivement remplacer :

- X par le voisinage V de x ;
- V par Vred (le problème étudié est insensible au quotient par un idéal

nilpotent) ;
- Vred par le voisinage V0 de x ;
- V0 par V ′0 et x par son image sur V ′0 (en raison du fait que V0 → V ′0 induit

un homéomorphisme entre les espaces topologiques sous-jacents).

On se ramène ainsi au cas où X est lisse en x, puis, quitte à restreindre
encore X , au cas où elle est lisse et connexe.

(4.2.5.2) Preuve dans le cas où X est lisse et connexe. Soit Ω la réunion de b(X)
et des composantes connexes de X\{x} qui ne sont pas relativement compactes ;
le théorème 4.1.2, appliqué à X , à son ouvert Ω, et à l’ensemble S = {x}, permet
de remplacer X par l’analytification X an d’une k-courbe projective normale,
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connexe et génériquement lisse X telle que si V désigne la composante connexe
de X an \ {x} contenant b, alors br(X an, x)⊂V = {b}.

Par hypothèse, il existe une branche β de X an issue de x et distincte de b ;
soit W la composante connexe de X an \ {x} contenant β ; on a W 6= V . Il
existe un point rigide P sur V (c’est dû au Nullstellensatz si |k×| 6= {1}, et
à la description directe de X an sinon). Par le théorème de Riemann-Roch le
fibré en droites O(NP ) sur la courbe X est engendré par ses sections globales
pour N assez grand ; il existe donc une fonction méromorphe sur X dont P
est le seul pôle ; soit ψ : X an → P1,an

k le morphisme fini et plat qu’elle induit.
Par construction, ∞ /∈ ψ(W ) ; l’on déduit alors du lemme 4.2.1 que W est
une composante connexe de X an − ψ−1(ψ(x)), et que ψ(W ) une composante
connexe de P1,an

k \ {ψ(x)}. L’infini n’appartient pas à ψ(W ), et ne peut être

égal à ψ(x) qui n’est pas rigide ; l’ouvert P1,an
k \ {ψ(x)} de P1,an

k n’est donc pas
connexe ; il en découle que ψ(x) est de type 2 ou 3, et il en va de même de x.

Soit U la composante connexe de P1,an
k \ {ψ(x)} qui contient ∞. Comme ce

dernier n’a qu’un antécédent sur X an, à savoir P , l’ouvert ψ−1(U) de X an est
connexe et contenu dans V . Soit a l’unique élément de br(P1,an

k , ψ(x))⊂U . Toute
branche de X an située au-dessus de a est contenue dans ψ−1(U), et a fortiori
dans V . On sait par ailleurs que l’ensemble ψ−1(a) ∩ br(X an, x) est non vide,
et il est par ce qui précède contenu dans br(X an, x)⊂V qui est le singleton {b} ;
il en résulte que b est la seule branche issue de x et située au-dessus de a. Ceci
permet, en vertu de l’assertion ii) du lemme 4.2.3, de supposer que X = P1

k, et

que V est la composante connexe de P1,an
k \ {x} qui contient ∞.

Choisissons un point rigide z sur P1,an
k − V (il en existe car x est de type 2

ou 3) et soit m le polynôme minimal de T (z) sur k ; posons f = m(T ). Il résulte
de 3.4.24.3 que l’application |f | est strictement croissante sur l’intervalle [z;∞]
qui contient x, et est localement constante sur P1,an

k − [z;∞] ; par conséquent, f
satisfait la propriété requise. �

(4.2.6) Soit X une courbe k-analytique, soit x ∈ X et soit b ∈ br(X, x).

Comme X est un bon espace, κ(x) est dense dans H (x) et l’on a donc κ̃(x) =

H̃ (x).
Soit λ ∈ R×+. Si f est un élément de OX,x tel que |f | 6 λ le long de b

alors |f(x)| 6 λ, puisque x adhère à toute section de b. Cela a donc un sens de

considérer l’élément f̃(x)λ de κ̃(x)λ ; si g est un élément de OX,x tel que |g(x)| 6
λ et g̃(x)λ = f̃(x)λ alors |g(x) − f(x)| < λ et l’on a donc |g| 6 λ le long de b.

Le sous-ensemble de OX,x formé des fonctions f telles que |f | 6 λ le long
de b est stable par somme ; si f est un élément de OX,x tel que |f(x)| = λ
et |f | > λ le long de b alors |1/f(x)| = 1/λ et |1/f | < 1/λ le long de b ; et si α
est un élément de k tel que |α| = λ alors |α| = λ le long de b.

On déduit de ces faits que

∐

µ∈R×+

{f̃(x)µ}f∈OX,x et |f |6µ le long de b

est l’annélöıde d’une valuation 〈.〉b de κ̃(x) = H̃ (x) qui est triviale sur k̃. Si f

est une fonction définie au voisinage de x telle que |f(x)| = λ alors 〈f̃(x)λ〉b 6 1
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(resp. < 1, resp. > 1) si et seulement si |f | 6 λ (resp. < λ, resp. > λ) le long

de b. La restriction de 〈.〉b à κ̃(x)1 = H̃ (x)1 est une valuation classique, triviale

sur k̃1 ; lorsqu’on la compose avec |.| on obtient une valuation |.|b sur H (x),
qui par construction raffine |.| et cöıncide avec celle-ci sur k ; si f ∈ OX,x
alors |f(x)|b 6 1 (resp. < 1, resp. > 1) si et seulement si |f | 6 1 (resp. < 1,
resp. > 1) le long de b ; le corps résiduel de |.|b est celui de la restriction de 〈.〉b
à H̃ (x)1.

(4.2.7) Il découle des égalités |κ(x)×| = |H (x)×| et κ̃(x)1 = H̃ (x)1 et de la
construction même de |.|b que (H (x), |.|b) a même groupe des valeurs et même
corps résiduel que (κ(x), |.|b|κ(x)).

(4.2.8) Remarque. Si H̃ (x)1 est algébrique sur k, autrement si x ∈ X[1,3,4], la
valeur absolue de H (x) n’admet pas de raffinement strict cöıncidant avec elle
sur k, et l’on a donc alors |.|b = |.| .

(4.2.9) Remarque. L’application b 7→ 〈.〉b (resp. b 7→ |.|b) définit par sa
construction même une transformation naturelle entre les foncteurs

(X, x) 7→ br(X, x) et (X, x) 7→ P
H̃ (x)/k̃

(resp. et (X, x) 7→ PH (x) )

ayant pour source la catégorie dont les objets sont les germes de courbes k-
analytiques en un point non rigide, et les flèches les morphismes à fibre finie.

(4.2.10) Théorème. Soit X une courbe k-analytique et soit x ∈ X[2,3] ;

notons 〈.〉0 la valuation triviale sur H̃ (x). L’application b 7→ 〈.〉b établit une
injection br(X, x) →֒ P

H̃ (x)/k̃
\ {〈.〉0} dont l’image U est de complémentaire

fini ; cette injection est bijective si et seulement si x appartient à l’intérieur

analytique de X ; l’ouvert quasi-compact U ∪{〈.〉0} de P
H̃ (x)/k̃

est égal à (̃X, x).

Démonstration. On procède en plusieurs étapes.

(4.2.10.1) Preuve dans le cas particulier où x /∈ ∂anX. On a alors

l’égalité (̃X, x) = P
H̃ (x)/k̃

; il suffit dès lors de démontrer que br(X, x) →
P

H̃ (x)/k̃
est injective, d’image égale à P

H̃ (x)/k̃
\ {〈.〉0}.

Montrons que toute k̃-valuation non triviale de H̃ (x) est de la forme 〈.〉b
pour une certaine b ∈ br(X, x). Soit 〈.〉 une k̃-valuation non triviale de H̃ (x).

Le lemme 3.3.6 fournit un élément ω de H̃ (x) tel que 〈ω〉 > 1 et tel que 〈.〉 soit

la seule k̃-valuation de H̃ (x) à posséder cette propriété ; remarquons que ω est

obligatoirement transcendant sur k̃.

Soit λ le degré de ω. Choisissons f ∈ O×X,x telle que f̃(x) = ω. Comme f̃(x)

est transcendant et de degré λ sur k̃ et comme X est sans bord, la fonction f
induit un morphisme fini et plat ϕ du germe (X, x) vers le germe (P1,an

k , ηλ).

Soit a l’unique branche de P1,an
k issue de ηλ et contenue dans la composante

connexe de ∞ dans P1,an
k \{ηλ} ; il existe une branche b de X issue de x et située

au-dessus de a. Par construction, |T | > λ le long de a ; en conséquence, |f | > λ
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le long de b ; il s’ensuit que 〈ω〉b = 〈f̃(x)〉b > 1, et par définition de ω cette
inégalité force 〈.〉b à être égale à 〈.〉.

Il suffit pour conclure de démontrer que si b ∈ br(X, x) alors 〈.〉b est non
triviale, et différente de 〈.〉β pour toute branche β de X issue de x et différente
de b. Soit donc b ∈ br(X, x). Il découle de 3.3.5.2 et 3.3.5.3 qu’il existe au

moins deux k̃-valuations non triviales sur H̃ (x) ; il y a par conséquent, en vertu
du 4.2.10.1, au moins deux branches de X issues de x. Nous sommes dans
les conditions d’application du théorème 4.2.5 ; on en déduit l’existence d’une
fonction inversible f dans OX,x telle que |f | > |f(x)| le long de b, et telle
que |f | 6 |f(x)| le long de β pour toute branche β de br(X, x) différente de b.

Si l’on pose λ = |f(x)|, l’on a donc 〈f̃(x)λ〉b > 1, ce qui montre que 〈.〉b est

non triviale, et 〈f̃(x)λ〉β 6 1 pour toute β ∈ br(X, x) \ {b}, ce qui montre
que 〈.〉β 6= 〈.〉b quelle que soit β ∈ br(X, x) \ {b} et achève la démonstration
dans le cas où x /∈ ∂anX .

(4.2.10.2) Le cas général : une première réduction. Soit F le complété de la
clôture parfaite de k. L’application XF → X est un homéomorphisme ; si xF
désigne l’unique antécédent de x sur XF alors br(XF , xF ) s’identifie à br(X, x) ;

le corpöıde H̃ (xF ) (resp. F̃ ) est une extension radicielle de H̃ (x) (resp. k̃), ce
qui entrâıne que P

H̃ (xF )/F̃
→ P

H̃ (x)/k̃
est bijective ; ce fait, combiné au critère

de Temkin assure par ailleurs que xF ∈ ∂anXF si et seulement si x ∈ ∂anX .

Ces remarques (couplées à la compatibilité des différentes constructions en
jeu à l’extension des scalaires de k à F ) autorisent à supposer, quitte à étendre
les scalaires à F , que k est parfait. Les questions considérées sont insensibles aux
phénomènes de nilpotence, ce qui permet de faire l’hypothèse que X est réduite,
et partant quasi-lisse en x. Il est alors loisible de la restreindre de sorte qu’elle
s’identifie à un domaine analytique fermé d’une courbe lisse, et en particulier
sans bord, que l’on notera X ′.

(4.2.10.3) Preuve du cas général. L’assertion iii) de la proposition 4.2.4 assure
que br(X, x) → br(X ′, x) est une injection dont l’image est de complémentaire
fini ; par conséquent, br(X, x) → P

H̃ (x)/k̃
induit une bijection entre br(X, x)

et un sous-ensemble U de P
H̃ (x)/k̃

\ {〈.〉0} qui est de complémentaire fini.

Soient 〈.〉1, . . . , 〈.〉n les valuations appartenant à P
H̃ (x)/k̃

\ {〈.〉0} \ U ; pour

tout i, le lemme 3.3.6 assure l’existence d’un élément homogène ωi de H̃ (x) tel

que 〈ωi〉i > 1 et tel que 〈.〉i soit la seule k̃-valuation de H̃ (x) à posséder cette

propriété ; pour tout i, on choisit fi dans O×X′,x telle que f̃i(x) = ωi.

Par choix des ωi, l’ouvert quasi-compact P
H̃ (x)/k̃

{ω1, . . . , ωn} est égal à U ∪

{〈.〉0} ; par la théorie de Temkin, il s’identifie à (̃Y, x), où Y est le domaine
analytique fermé de X ′ défini par les inégalités |fi| 6 ‖fi(x)| . On déduit de cette
description que le sous-ensemble br(Y, x) de br(X ′, x) est obtenu par l’ablation
pour tout i de l’unique branche issue de x le long de laquelle |fi| > |fi(x)|, qui
correspond à la valuation 〈.〉i ; autrement dit, br(Y, x) = br(X, x) ; en vertu de
l’assertion iii) de la proposition 4.2.4, les germes (Y, x) et (X, x) cöıncident ; par

conséquent, U ∪ {〈.〉0} = (̃X, x), ce qu’il fallait démontrer. �
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(4.2.11) Regardons maintenant plus précisément la façon dont le théorème
ci-dessus se décline selon le type de x.

(4.2.11.1) Supposons que x ∈ X[2]. En vertu de 3.3.5.2, le théorème 4.2.10 se
traduit alors comme suit : si C désigne la courbe résiduelle en x, l’application
qui envoie b sur la restriction de 〈.〉b à k̃1(C ) induit une injection, dont l’image

est de complémentaire fini, de br(X, x) dans l’ensemble des k̃1-valuations non

triviales de k̃1(C ) ; ce dernier s’identifiant à l’ensemble des points fermés de C ,
on a finalement construit une bijection entre br(X, x) et l’ensemble des points
fermés d’un ouvert de Zariski non vide de C , qui est égal à C tout entier si et
seulement si x est un point intérieur de X .

Soit b ∈ br(X, x) et soit P le point fermé de C correspondant. La
valuation |.|b de H (x) est composée de |.| et de la valuation discrète associée

à P ; par conséquent, si λ ∈ H (x) est tel que |λ| = 1 et que λ̃ ait un zéro
d’ordre 1 en P, alors |H (x)×|b = |H (x)×| ⊕ |λ|Zb , et |λ|b est infiniment proche
de 1 inférieurement ; quant au corps résiduel de |.|b, c’est celui de P.

(4.2.11.2) Supposons que x ∈ X[3]. En vertu de 3.3.5.3, le théorème 4.2.10
se traduit alors comme suit : soit r un élément de |κ(x)×| n’appartenant pas
à
√
|k×| et soit f ∈ OX,x telle que |f(x)| = r ; il y a au plus une branche de X

issue de x le long de laquelle |f | < r, au plus une le long de laquelle |f | > r, et
aucune le long de laquelle |f | = r ; il y a par conséquent au plus deux branches
de X issues de x, et l’égalité est atteinte si et seulement si x est intérieur.

Remarquons qu’il est possible que br(X, x) soit vide : cela se produit si et
seulement si x est un point isolé de X .

(4.2.12) Notons une conséquence immédiate du 4.2.11.2 ci-dessus : si Y → X
est un morphisme fini et plat entre courbes k-analytiques et si y est un point
de Y[3] dont on note x l’image sur X , alors br(Y, y) → br(X, x) est bijective.

(4.2.13) Si X est une courbe k-analytique et si Y est un domaine analytique
fermé de X , le bord topologique de Y dans X est un sous-ensemble fermé et
discret de X contenu dans X[2,3]. On se propose, un tel ensemble étant donné,
de décrire tous les domaines analytiques fermés de X dont il est le bord.

(4.2.14) Proposition. Soit X une courbe k-analytique et soit S un sous-
ensemble fermé et discret de X contenu dans X[2,3]. Soit Y un sous-ensemble
de X. Les propositions suivantes sont équivalentes :

1) Y est un domaine analytique fermé de X de bord égal à S ;

2) X − Y est une réunion
⋃
i∈I

Ui de composantes connexes de X \ S telles

que pour tout x ∈ S l’ensemble des indices i pour lesquels x ∈ ∂Ui soit fini et
non vide.

Démonstration. L’implication 1)⇒ 2) découle de l’assertion iii) de la
proposition 4.2.4. Supposons maintenant que 2) est vraie, et prouvons 1).
L’hypothèse 2) implique que Y est fermé de bord égal à S ; comme la propriété
d’être un domaine analytique fermé est locale, il suffit de vérifier que tout point x
de X possède un voisinage U tel que V ∩ Y soit un domaine analytique fermé
de U . C’est évident si x /∈ Y ou si x appartient à l’intérieur topologique de Y ;
il reste à traiter le cas où x ∈ S.
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Dans cette situation, 2) implique l’existence d’un voisinage ouvert V de x
dans X qui est un arbre et est tel que V ∩ Y soit de la forme V −∐j∈J Vj
où J est un ensemble fini et où les Vj sont des composantes connexes deux à
deux disjointes de V \ {x}. Chacune des Vj correspond à une branche bj de X

issue de x, et donc à un point fermé Pj de (̃X, x) en vertu du théorème 4.2.10
ci-dessus.

L’ouvert quasi-compact (̃X, x) \ {Pj}j de (̃X, x) s’identifie à (̃Z, x) pour un
certain germe (Z, x) de domaine analytique fermé de (X, x) ; le théorème 4.2.10
garantit que br(Z, x) = br(X, x) \ {bj}j ; l’assertion iii) de la proposition 4.2.4
assure alors que Z et Y cöıncident au voisinage de x, ce qui achève la
démonstration. �

Image d’une branche par un morphisme de dimension
relative nulle

(4.2.15) Lemme. Soit ϕ : Y → X une application continue entre espaces
topologiques séparés, localement compacts et localement connexes. Soit V un
ouvert connexe et non vide de Y , et soit U un ouvert de X tel que ϕ(V ) ⊂ U .
Supposons que l’application V → U induite par ϕ est compacte ; l’ouvert V est
alors une composante connexe de ϕ−1(U).

Démonstration. Il résulte de sa définition que V est une partie ouverte,
connexe et non vide de ϕ−1(U) ; il suffit dès lors de vérifier qu’elle est également
fermée dans ϕ−1(U).

Soit y ∈ ϕ−1(U) \ V et soit x l’image de y sur U . Choisissons un
voisinage U0 de x dans X tel que U0 soit une partie compacte de U . Soit W
le compact (ϕ|V )−1(U0). L’ouvert ϕ−1(U0) − W de ϕ−1(U) contient y et ne
rencontre pas V ; par conséquent, V est fermé dans ϕ−1(U). �

(4.2.16) Proposition. Soit ϕ : Y → X un morphisme entre deux courbes k-
analytiques, soit y ∈ Y et soit x son image sur X ; on suppose que ϕ est de
dimension relative nulle en y.

1) L’ensemble br(X, x) − ϕ(br(Y, y)) est fini.

2) Il existe U ∈ Arb(X, x) et V ∈ Arb(Y, y) possédant les propriétés
suivantes :

i) V est une composante connexe de ϕ−1(U) telle que ϕ−1(x) ∩ V = {y} ;
ii) V → U est compacte à fibres finies ;
iii) V \ {y} → U \ {x} est finie, ouverte, et plate si X est génériquement

réduite.

Démonstration. Notons pour commencer que l’on peut, pour montrer ces
assertions, remplacer X par Xred et Y par Y ×XXred ; cela permet de se ramener
au cas où la courbe X est réduite, et l’on distingue alors deux cas selon la nature
du point x.

(4.2.16.1) Le cas où x est rigide. L’ensemble br(X, x) est alors fini, d’où 1).
Pour prouver 2), remarquons tout d’abord que y est également rigide, ce qui
entrâıne que ϕ est sans bord en y ; il induit de ce fait un morphisme fini d’un
voisinage ouvert V de y sur un voisinage ouvert U de x ; on peut supposer
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que y est le seul antécédent de y sur V , et que U est une composante connexe
de ϕ−1(x) ; on peut également faire l’hypothèse que U et V sont des arbres.

Comme U est génériquement réduite, les anneaux locaux en ses points non
rigides sont des corps, et il existe dès lors un ouvert de Zariski dense de U au-
dessus duquel le morphisme V → U est plat ; par conséquent il est loisible, quitte
à restreindre convenablement U et V , de faire en sorte que la flèche V \ {y} →
U \ {x} soit finie et plate ; notons qu’elle est alors ouverte, ce qui achève de
montrer 2), et partant la proposition, lorsque x est rigide.

(4.2.16.2) Le cas où x n’est pas rigide. La version analytique du Main Theorem
de Zariski assure l’existence d’un voisinage affinöıde Y0 de y dans Y et d’une
factorisation de ϕ sous la forme

Y0 →W →֒ T → X

où Y0 →W est fini, où W s’identifie à un domaine affinöıde de T , et où T → X
est étale ; soit t l’image de y sur W ⊂ T . La courbe X étant génériquement
réduite, il en va de même de T et de W . Comme x n’est pas rigide, t ne l’est pas,
et (Y0, y) → (W, t) est en conséquence fini et plat ; on peut donc restreindre W
et Y0 de sorte que Y0 → W soit fini et plat, et que y soit l’unique antécédent
de t sur Y0.

Nous allons construire le voisinage U ∈ Arb(X, x) par restrictions successives.
On commence par le choisir de sorte qu’il existe Z ∈ Arb(T, t) fini et étale sur U
possédant les trois propriétés suivantes :

• Z est une composante connexe de T ×X U ;
• t est l’unique antécédent de x sur Z ;
• Z ∩ ∂TW ⊂ {t}.

Il existe W ′ ∈ Arb(W, t) tel que Y0 ×W W ′ ne rencontre pas ∂Y Y0. Quitte à
restreindre Z et U , on peut supposer que Z ∩W ⊂W ′.

Soit V l’image réciproque de Z ∩W dans Y0. C’est un ouvert connexe de Y0
qui ne rencontre pas ∂Y Y0 ; c’est donc un ouvert de Y . Il est inclus dans ϕ−1(U),
et son intersection avec ϕ−1(x) est égale à {y}.

La flèche V → U est composée de V → W ∩ Z,W ∩ Z →֒ Z et Z → U ,
qui sont toutes trois compactes et à fibres finies : la première et la troisième
sont en effet finies, et la seconde est une immersion d’un domaine analytique
fermé ; la flèche V → U est dès lors elle-même compacte et à fibres finies ; il
découle alors du lemme 4.2.15 que V est une composante connexe de ϕ−1U .
Par ailleurs, V → W et Z → U sont sans bord, et le bord de W ∩ Z →֒ Z est
contenu dans {t} ; par conséquent, le bord de V → U est contenu dans {y}.

On déduit de ce qui précède que V \ {y} → U \ {x} est compacte, sans bord,
et à fibres finies ; elle est donc finie. De plus, soit v ∈ V \ {y}, soit w son image
sur W et soit u son image sur U . Comme le morphisme fini V → Z ∩W est
plat, OV,v est plat sur OZ∩W,w ; comme w 6= t, il est contenu dans l’intérieur
topologique de W ∩ Z dans Z, et l’anneau local OZ∩W,w est égal à OZ,w ; et
comme Z → U est étale, OZ,w est plat sur OU,u.

Il s’ensuit que le morphisme fini V \{y} → U \{x} est plat ; cela entrâıne qu’il
est ouvert et achève de prouver 2). Pour établir 1), on remarque que br(V, y) →
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br(Z ∩ W, t) est surjectif, que br(Z ∩ W, t) → br(Z, t) est une injection dont
l’image est de complémentaire fini (prop. 4.2.4), et enfin que br(Z, t) → br(U, x)
est surjective. �

(4.2.17) Commentaires. Soit ϕ : Y → X un morphisme entre deux courbes k-
analytiques, soit y un point de Y en lequel ϕ est de dimension nulle, et soit x son
image sur X ; soient U ∈ Arb(X, x) et V ∈ Arb(Y, y) satisfaisant les conditions
i), ii), et iii) de la proposition 4.2.16 ci-dessus.

(4.2.17.1) Soit U ′ ∈ Arb(U, x) et soit V ′ son image réciproque sur V . La
flèche V ′ → U ′ est compacte et à fibres finies, et V ′ \ {y} → U ′ \ {x} est finie,
ouverte, et plate si X est réduite.

Par ailleurs, V ′ est connexe. Pour le voir, on raisonne par l’absurde, en
supposant qu’il possède une composante connexe V ′0 qui ne contient pas y.
L’ouvert V ′0 de V ′ est alors une composante connexe de V ′\{y}, et son image U ′0
sur U ′ est donc une composante connexe de U ′ \ {x}. D’autre part, V ′0 est fermé
dans V ′, ce qui implique que la composante connexe U ′0 de U ′ \ {x} est fermée
dans l’arbre U ′, ce qui est absurde.

On déduit de ce qui précède que U ′ et V ′ satisfont encore les conditions i),
ii), et iii) de loc. cit.

(4.2.17.2) Soit b ∈ br(Y, y) et soit a son image dans br(X, x).

L’image sur U de la composante connexe b(V ) de V \{y} est une composante
connexe de U \ {x} qui est nécessairement a(U). Il s’ensuit, compte-tenu de
l’assertion 1) de loc. cit., que U − ϕ(V ) est une réunion finie de composantes
connexes de U \ {x}.

Si X est réduite, la flèche b(V ) → a(U) est finie et plate, et son degré ne
dépend alors pas du choix de U et V (par exemple en vertu du 4.2.17.1 ci-
dessus) ; on l’appellera le degré de b sur a ; cette définition cöıncide avec la
précédente dans le cas où (Y, y) → (X, x) est fini et plat.

Fonctions sur une branche et hensélisé de la valuation
associée

(4.2.18) Soit X une courbe k-analytique normale et soit x un point non rigide
de X . L’anneau local OX,x est alors artinien et intègre ; il cöıncide donc avec
son corps résiduel κ(x). Soit b une branche de X issue de x. Si Z est une section
de b c’est un espace k-analytique connexe, non vide et normal ; l’anneau O(Z)
est par conséquent intègre ; il en résulte, par passage à la limite, que O(b) est
intègre. Le corps κ(x) cöıncidant avec OX,x, il se plonge dans O(b).

(4.2.19) Théorème. Soit X une courbe k-analytique normale et soit x
appartenant à X − X[0] − ∂anX. Soit b une branche de X issue de x ; on
note OX(b)alg (resp. OX(b)sep) le corps égal à la fermeture algébrique (resp.
séparable) de κ(x) dans OX(b).

i) Si f ∈ OX(b)alg alors f est modérée.
ii) Le sous-ensemble de OX(b)alg formé des fonctions f telles que |f | 6 1 le

long de b est l’anneau d’une valuation prolongeant la valuation |.|b de κ(x), et
notée encore |.|b.
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iii) Si x ∈ X[23] le corps valué (OX(b)sep, |.|b) est le hensélisé de (κ(x), |.|b).
En vertu de la remarque 4.2.8, on a en particulier (OX(b)sep, |.|b) = (κ(x), |.|)
dès que x ∈ X[3].

Démonstration. Commençons par deux remarques : l’assertion ii) est une
conséquence triviale de i) ; et pour montrer i), on peut supposer, quitte
à remplacer f par f q pour une puissance convenable q de l’exposant
caractéristique de k, que f ∈ OX(b)sep.

Choisissons un système projectif filtrant ((Xi, xi))i de germes d’espaces k-
analytiques galoisiens sur (X, x) tel que la limite inductive des κ(xi) soit une
clôture séparable de κ(x), que l’on notera κ(x)s et que l’on verra comme la
réunion des κ(xi). Pour tout i, l’ensemble br(Xi, xi) est fini et possède au moins
un élément situé au-dessus de b ; il existe donc un élément (bi)i de lim

←
br(Xi, xi)

tel que bi soit situé pour tout i au-dessus de b.

D’après le 4.2.6 et la remarque 4.2.9, la branche bi induit pour tout i une
valuation |.|bi de κ(xi), et la famille des |.|bi se comporte bien vis-à-vis des
restrictions ; elle définit donc une valuation |.|′ sur κ(x)s qui prolonge |.|b. Si f ∈
κ(xi) pour un certain i alors |f |′ 6 1 si et seulement si |f |bi 6 1, c’est-à-dire et
seulement si |f | 6 1 le long de bi.

La famille (OXi(bi))i est un système inductif filtrant d’anneaux intègres dont
les flèches de transition sont injectives (lemme 4.2.3 iii) ). Sa limite inductive
est une κ(x)-algèbre intègre A, que l’on verra comme la réunion des OXi(bi). La
donnée pour tout i de l’injection de κ(xi) dans OXi(bi) permet de voir κ(x)s

comme étant contenu dans A ; il cöıncide alors avec la fermeture séparable
de κ(x) dans A.

Soit f ∈ OX(b)sep ; son image dans A vit dans κ(x)s, et partant dans κ(xi)
pour un certain i ; autrement dit, la fonction f , vue comme appartenant
à OXi(bi), se prolonge en une fonction définie au voisinage de xi.

Ceci entrâıne (lemme 4.2.4) que f est modérée en tant qu’élément de
OXi(bi) ; d’après le lemme 4.2.3 elle est alors modérée en tant qu’élément
de OX(b), ce qui achève de prouver i) , et |f | 6 1 le long de b si et seulement
si |f | 6 1 le long de bi, autrement dit si et seulement si |f |′ 6 1 (f est vue comme
appartenant à OX(b) pour la première condition, à OXi(bi) pour la seconde, et
à κ(x)s pour la troisième).

Pour tout i, notons Hi le sous-groupe de Gal (κ(xi)/κ(x)) égal au stabili-
sateur de bi via l’identification entre Gal (κ(xi)/κ(x)) et Gal ((Xi, xi)/(X, x)) ;
soit H la limite projective des Hi.

• Si x ∈ X[2] alors H est le stabilisateur de |.|′ dans Gal (κ(x)s/κ(x))
(4.2.11.1).

• Si x ∈ X[3] alors H = Gal (κ(x)s/κ(x)) (4.2.12). Par ailleurs, on a dans ce
cas |.|b = |.| (rem. 4.2.8), et |.|′ est donc l’unique prolongement de |.|b à κ(x)s.
Dès lors, H est là encore le stabilisateur de |.|′ dans Gal (κ(x)s/κ(x)).

Il découle du lemme 4.2.3 que l’action de H sur κ(xs) s’étend à A et que AH =
OX(b). Le corps (κ(x)s)H est donc égal à κ(x)s ∩OX(b), c’est-à-dire à OX(b)sep.

En conséquence
(
OX(b)sep, |.|′|OX(b)sep

)
est le hensélisé de (κ(x), |.|b). On a par

ailleurs vu plus haut que l’anneau de |.|′|OX(b)sep
est constitué des fonctions
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majorées par 1 en valeur absolue le long de b ; on a donc |.|′|OX(b)sep
= |.|b, ce

qui achève la démonstration. �

(4.2.19.1) Remarque. Il découle de l’assertion iii) du théorème ci-dessus que
lorsque x ∈ X[2], la valuation |.|b de OX(b)sep a même groupe des valeurs et
même corps résiduel que sa restriction à κ(x) ; il nous arrivera pour cette raison
dans ce cas de parler du groupe des valeurs et du corps résiduel de |.|b sans
expliciter le corps sur laquelle on la considère (lorsque x ∈ X[3] le problème ne
se pose pas puisque les corps OX(b)sep et κ(x) cöıncident).

(4.2.19.2) Remarque. Soit (Y, y) → (X, x) un morphisme fini et plat entre
germes de courbes k-analytiques normales et sans bord. Supposons que y ∈
Y[2,3], soit b ∈ br(Y, y) et soit a son image dans br(X, x). Il est immédiat
que OX(a)alg (resp. OX(a)sep) s’envoie dans OY (b)alg (resp. OY (b)sep) ; il résulte
de l’assertion ii) du lemme 4.2.9 que OY (b)alg est une extension de corps valués
de OY (b)alg.

(4.2.20) Proposition. Soit ϕ : (Y, y) → (X, x) un morphisme fini et plat entre
germes de courbes k-analytiques normales ; on suppose que y ∈ Y[2,3]. Soit b ∈
br(Y, y) et soit a son image dans br(X, x). L’extension OY (b)sep/OX(a)sep est
finie de degré deg (b→ a).

Démonstration. Les catégories des κ(x)-algèbres étales, des H (x)-algèbres
étales, et des revêtements finis étales du germe (X, x) sont équivalentes. Soit F
la fermeture séparable de κ(x) dans κ(y), et soit (X ′, x′) le germe fini étale
sur (X, x) qui lui correspond. Le corps H (x′) ≃ F ⊗κ(x) H (x) se plonge
naturellement dans H (y) ; par conséquent, Y ′ := Y ×X X ′ → Y possède
un H (y)-point y′ au-dessus de y, et le morphisme fini étale (Y ′, y′) → (Y, y)
est alors un isomorphisme ; la composée de sa réciproque et de la projection
vers (X ′, x′) définit une factorisation (Y, y) → (X ′, x′) → (X, x) ; comme κ(x′) ≃
F , l’extension κ(x′) →֒ κ(y) est purement inséparable.

On se ramène ainsi, pour démontrer la proposition, à traiter deux cas
particuliers.

(4.2.20.1) Le cas où (Y, y) → (X, x) est étale. Soit B le sous-ensemble
de br(Y, y) formé des branches situées au-dessus de a. Soit β ∈ B et soit δ
le degré de β sur a. L’on dispose d’un diagramme commutatif

κ(y) // OY (β)

κ(x)

OO

// OX(a)

OO

;

les anneaux OY (β) et OX(a) sont intègres, et OY (β) est de présentation finie
et localement libre de rang δ sur OX(a) (lemme 4.2.3). Soit f ∈ OY (β)sep et
soit χ son polynôme caractéristique sur OX(a) ; il est de degré δ et est égal à une
puissance du polynôme minimal de f sur Frac OX(a). Étant séparable sur κ(y),
l’élément f de OY (β) est séparable sur κ(x) et les coefficients de son polynôme
minimal sur Frac OX(a) le sont alors aussi. Dès lors les coefficients de χ sont
des éléments de OX(a) séparables sur κ(x) ; autrement dit, ils appartiennent
à OX(a)sep. Ainsi, tout élément de OY (β)sep est annulé par un polynôme unitaire
de degré δ à coefficients dans OX(a)sep.
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Il résulte du 4.2.11.1 que {|.|β}β∈B est l’ensemble des valuations de κ(y)
qui prolongent |.|a ; par ailleurs, le théorème 4.2.19 assure que OX(a)sep est le
hensélisé de (κ(x), |.|a) et que OY (β)sep est le hensélisé de (κ(y), |.|β) pour tout β
dans B. Il en résulte que

κ(y) ⊗κ(x) OX(a)sep =
∏

β∈B

OY (β)sep.

En conséquence, OY (β)sep est pour tout β une extension finie séparable
de OX(a)sep, et

∑

β∈B

[OY (β)sep : OX(a)sep] = [κ(y) : κ(x)] = degy ϕ.

On a vu plus haut que quelque soit β appartenant à B, chaque élément
de OY (β)sep est de degré au plus égal à deg (β → a) sur OX(asep) ; il en
découle, grâce au théorème de l’élément primitif, que le degré de l’extension
finie séparable OY (β)sep/OX(a)sep est au plus deg (β → a). Des deux égalités

∑

β∈B

deg (β → a) = degy ϕ et
∑

β∈B

[OY (β)sep : OX(a)sep] = degy ϕ

l’on déduit alors que [OY (β)sep : OX(a)sep] = deg (β → a) pour tout β ∈ B et
en particulier pour b, ce qui achève la preuve dans le cas où ϕ est étale.

(4.2.20.2) Le cas où κ(y) est purement inséparable sur κ(x). La valuation |.|a
admet alors un unique prolongement à κ(y), ce qui signifie, en vertu
du 4.2.11.1, que b est la seule branche de (Y, y) située au-dessus de a ; par
conséquent, deg (b → a) = deg ϕ. Par ailleurs OX(a)sep ⊗κ(x) κ(y) étant un
corps, c’est le hensélisé de (κ(y), |.|b), c’est-à-dire le corps OY (b)sep (th. 4.2.19) ;
il vient

[OY (b)sep : OX(a)sep] = [κ(y) : κ(x)] = degy ϕ = deg (b→ a) . �

4.3 Branches des courbes quasi-lisses

(4.3.1) Lemme. Soit ϕ : Y → X un morphisme fini et plat entre
courbes k-analytiques, soit y ∈ Y et soit x son image sur X. Soit U une
composante connexe de X \ {x} et soit V une composante connexe de ϕ−1(U).
Supposons que ∂V = {y} et que br(Y, y)⊂V est un singleton {b}. Sous ces
hypothèses, deg (b→ ϕ(b)) = deg (V → U).

Démonstration. Posons a = ϕ(b) ; comme b est contenue dans V son image a
est contenue dans U . Il existe alors une section Z de a qui est contenue dans U et
une bijection β 7→ Zβ entre ϕ−1(a) et π0(ϕ−1(Z)) telle que Zβ soit pour tout β
une section de β dont le degré sur Z cöıncide avec deg (β → a). Comme y est
le seul antécédent de x qui adhère à V , toute branche de Y située au-dessus
de a et contenue dans V est issue de y ; comme br(Y, y)⊂V = {b}, la branche b
est la seule branche de ϕ−1(a) qui soit contenue dans V . Il s’ensuit que Zb est
la seule composante connexe de ϕ−1(Z) qui soit contenue dans V ; on a dès
lors Zb = V ×U Z, et partant

deg (b→ a) = deg (Zb → Z) = deg (V → U). �
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Un lemme de Gabber et ses conséquences

La suite de cet article repose de façon absolument cruciale sur la construction
de fonctions méromorphes satisfaisant certaines conditions, elle-même fondée sur
le lemme ci-dessous, communiqué à l’auteur par Gabber.

(4.3.2) Lemme (Gabber). Soit F un corps algébriquement clos et soit X
une courbe algébrique projective, irréductible et lisse sur F . Soient V et W deux
sous-ensembles non vides de X (F ) et soit N un entier strictement positif. Il
existe deux diviseurs effectifs D et D′ sur X tels que :

1) D′ est à support dans W ;
2) le degré de D ∩ V est premier à N ;
3) D et D′ sont linéairement équivalents.

Démonstration. Comme V et W sont non vides, on peut choisir un point P
sur V et un point Q sur W. La multiplication par N étant une isogénie de la
variété abélienne Jac X , il existe un fibré en droites L sur X tel que L⊗N ≃
O(Q − P ). Le théorème de Riemann-Roch assure qu’il existe un entier m > 0
et un diviseur effectif ∆ sur X tel que L ⊗ O(mQ) ≃ O(∆). Il vient :

O(N∆) ≃ L ⊗N ⊗ O(NmQ) ≃ O(Q − P ) ⊗ O(NmQ) ≃ O((Nm+ 1)Q− P ),

et les diviseurs D := P + N∆ et D′ := (Nm + 1)Q satisfont les propriétés
requises. �

(4.3.3) Théorème. Soit X une courbe k̂a-analytique lisse et soit x ∈ X[2,3].

Soit b ∈ br(X, x). Il existe z ∈ P1,an

k̂a
et un morphisme fini étale de germes ϕ :

(X, x) → (P1,an

k̂a
, z) tel que deg (b→ ϕ(b)) soit premier à p.

Démonstration. On peut appliquer la construction du théorème 4.1.2, et
ainsi supposer que X est l’analytifiée d’une k-courbe algébrique projective,
intègre et lisse X , telle que la propriété suivante soit satisfaite : si V désigne
l’ouvert b(X an) alors br(X an, x)⊂V = {b}.

Comme x ∈ X[2,3], il résulte de 4.2.11.1 et 4.2.11.2 qu’il y a au moins deux
branches de X an issues de x ; il existe donc une composante connexeW de X an\
{x} qui est différente de V . Les sous-ensembles V (k̂a) et W (k̂a) de X (k̂a) sont

non vides (par le Nullstellensatz si |k̂a×| 6= {1}, et par la description explicite
de X an sinon). On peut donc appliquer le lemme 4.3.2 : il existe deux diviseurs
effectifs linéairement équivalents D et D′ sur X tels que D′ soit à support

dans W (k̂a) et tels que deg (D ∩ V (k̂a)) soit premier à p. Soit f une fonction

rationnelle sur X de diviseur D′−D. La fonction f ne s’annule pas sur V (k̂a), et

la somme des ordres des pôles de f sur V (k̂a) est première à p (en particulier, f

a au moins un pôle sur V (k̂a)).

Soit ϕ le morphisme fini et plat de X an dans P1,an

k̂a
induit par f ; posons z =

ϕ(x). Le diviseur de f n’étant pas divisible par p, le morphisme ϕ est
génériquement étale, et est donc étale en x. L’ouvert U := ϕ(V ) de P1,an

k̂a
ne

contient pas 0 ; par conséquent, U est une composante connexe de P1,an

k̂a
\{z} et V

est une composante connexe de ϕ−1(U) (lemme 4.2.1). L’ouvert U contient ∞,
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et le nombre de points comptés avec multiplicité de ϕ−1|V (∞) est premier à p ;

par conséquent, deg (V → U) est premier à p.

Nous sommes dans les conditions d’application du lemme 4.3.1 ; celui-ci
garantit que deg (b → ϕ(b)) = deg (V → U) et est donc premier à p, ce
qu’il fallait démontrer. �

Sections coronaires : le cas d’un point singulier isolé et
≪déployé≫

(4.3.4) Soit X une courbe k-analytique génériquement quasi-lisse et soit x un
point rigide de X ; soit X ′ la normalisée de X et soient x′1, . . . , x

′
r les antécédents

de x sur X ′. On fait l’hypothèse que les x′i sont des k-points lisses ; c’est par
exemple toujours le cas si k est algébriquement clos.

(4.3.4.1) Soit U ∈ Arb(X, x) tel que U \ {x} soit lisse, et soit U ′ l’image
réciproque de U sur X ′. Il existe une famille (V ′i )16i6r d’ouverts de U ′ telle
que :

• pour tout i, l’ouvert V ′i est un k-disque contenant xi ;

• les V ′i sont deux à deux disjoints.

Comme U \{x} est normale, la réunion V ′ des V ′i est un ouvert saturé de U ′,
qui est donc l’image réciproque d’un voisinage ouvert V de x dans U ; notons
que l’image sur U de chacun des V ′i est connexe et contient x ; par conséquent, V
est connexe et est dès lors un arbre.

La normalité de U \ {x} implique que V ′ \ {x′1, . . . , x′r} → V est un
isomorphisme. Pour tout i, l’ouvert V ′i \ {x′i} est une k-couronne de type ]0, ∗[
et l’intervalle ouvert S(V ′i \ {xi}) aboutit proprement à x′i.

Il s’ensuit que V \ {x} s’écrit comme une réunion disjointe
∐
Wi, où

chaqueWi est une k-couronne de type ]0, ∗[ dont le squelette aboutit proprement
à x.

(4.3.4.2) Soit b ∈ br(X, x) et soit I le sous-ensemble de Interva(X, b) formé
des intervalles I tels que la section I♭ de b soit une k-couronne de type ]0, ∗[. Il
résulte de ce qui précède que I 6= ∅.

Soit I ∈ I . On déduit de 3.6.14 et al. que le bout de I♭ qui correspond
à x est son bout infini. Il s’ensuit que les sections de b de la forme J♭, où J ∈
Interv(X, x)⊂I (qui constituent une base de sections de b) sont encore des k-
couronnes de type ]0, ∗[.

(4.3.4.3) Soit X une k̂a-courbe génériquement quasi-lisse et soit x un k̂a-point
de X ; soit b ∈ br(X, x). On appellera section coronaire de b toute section Z
de b qui est une couronne de type ]0, ∗[ dont l’adhérence dans X est un arbre
compact. Il résulte de ce qui précède : que si Z est une section coronaire de b, le
point x correspond au bout infini de Z ; et que b possède une base de sections
coronaires.
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Sections et voisinages coronaires en un point de type 2 ou
3 : le cas d’un corps de base algébriquement clos

(4.3.5) Théorème. Soit X une courbe k̂a-analytique génériquement quasi-lisse
et soit x appartenant à X[2,3].

1) Si x ∈ X[3] il existe un voisinage ouvert Z de x dans X qui est une
couronne dont l’adhérence dans X est un arbre compact, qui est telle
que x ∈ San(Z), et qui satisfait de surcrôıt les propriétés suivantes :

• si x /∈ ∂anX alors Z est de type ]∗, ∗[ ;
• si x ∈ ∂anX et si x n’est pas un point isolé de X alors Z est de
type ]∗, ∗] et ∂anZ = {x} ;

• si x est un point isolé de X alors Z = {x} = ∂anZ (et Z est de
type {∗}).

2) Si b ∈ br(X, x) il existe une section Z de b qui possède les propriétés
suivantes :

i) Z est une couronne de type ]∗, ∗[ dont l’adhérence dans X est un
arbre compact ;

ii) il existe une fonction θ ∈ κ(x) = OX,x qui est définie sur Z, en est

une fonction coordonnée et est telle que
∣∣OX(b)×sep

∣∣
b

= |k̂a×| ⊕ |θ|Zb .
Démonstration. On prouve les deux assertions séparément, mais par des

méthodes analogues.

(4.3.5.1) Preuve de 1) dans le cas où x /∈ ∂anX. Soit b l’une des deux branches
issues de x (4.2.11.2) ; le théorème 4.3.3 fournit un point z appartenant à P1,an

k̂a

et un morphisme fini étale ϕ : (X, x) → (P1,an

k̂a
, z) entre germes de courbes k-

analytiques tel que le degré d de b au-dessus de ϕ(b) soit premier à p. En
composant à gauche si nécessaire par (le germe d’) une homographie, l’on se

ramène au cas où z = η
k̂a,r

pour un certain r > 0 n’appartenant pas à |k̂a×|.

Le morphisme ϕ induit une surjection br(X, x) → br(P1,an

k̂a
, η
k̂a,r

). Or ces

deux ensembles sont de cardinal 2 (4.2.11.2 ; notons que pour le second,
il n’est pas besoin d’invoquer cette référence – cela se voit directement) ;
par conséquent, ϕ induit une bijection br(X, x) ≃ br(P1,an

k̂a
, η
k̂a,r

). Il s’ensuit

que ϕ−1(ϕ(b)) = {b} et donc que [κ(x) : κ(η
k̂a,r

)] = deg ϕ = d.

L’extension séparable κ(x)/κ(η
k̂a,r

) de corps valués henséliens étant de degré

premier à p, elle est modérément ramifiée. On a |κ(ηr)
×| = |k̂a×| ⊕ |T (ηr)|Z ;

comme |k̂a×| est divisible et comme ˜κ(η
k̂a,r

) est algébriquement clos (il est

égal à k̃a) la théorie de la ramification modérée assure que κ(x) est isomorphe
à κ(η

k̂a,r
)[τ ]/(τd − T (η

k̂a,r
)) ; il en résulte que le (P1,an

k̂a
, η
k̂a,r

)-germe fini

étale (X, x) est isomorphe à (P1,an

k̂a
, η
k̂a, d
√
r
), qui est vu comme (P1,an

k̂a
, η
k̂a,r

)-

germe via l’élévation à la puissance d ; il existe donc un voisinage ouvert Z
de x dans X qui est une couronne de type ]∗, ∗[ telle que x ∈ S(Z) ; quitte
à remplacer Z par I♭, où I est un intervalle ouvert relativement compact
de S(Z) contenant x, on peut supposer que Z est un arbre compact. Ainsi,
1) est démontré dans le cas où x /∈ ∂anX .
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(4.3.5.2) Preuve de 3) dans le cas général. Comme x est de type 3, la courbe
génériquement quasi-lisse X est quasi-lisse en x. Il existe donc un voisinage
ouvert V de x dans X et une courbe k-analytique lisse W tel que V s’identifie à
un domaine analytique fermé de W . En vertu du cas sans bord traité au 4.3.5.1
ci-dessus, il existe un voisinage ouvert T de x dans W qui est une couronne de
type ]∗, ∗[ dont x appartient au squelette ; notons I1 et I2 les deux composantes
connexes de S(Z){x}. Comme x est de type 3, il résulte de 3.4.19.3 et de
l’assertion 4.2.4 que l’on peut supposer, quitte à restreindre T , que T ∩V est de
la forme {x} ∪ ⋃

i∈E
I♭i , où E est un sous-ensemble de {1, 2} ; on peut également

faire en sorte que T ∩ V V soit un arbre compact. Le voisinage Z∩V de x dans X
répond alors aux conditions posées.

(4.3.5.3) Preuve de 2). Comme X est quasi-lisse, il existe un voisinage de x
dans X qui est isomorphe à un domaine analytique fermé d’une courbe lisse X ′ ;
grâce à l’assertion iii) de la proposition 4.2.4 et au 4.2.14, on peut remplacer X
par X ′, c’est-à-dire supposer que X est lisse. Si x ∈ X[3], l’assertion 2) est une
conséquence triviale de 1) ; on suppose à partir de maintenant que x ∈ X[2].

Soit b ∈ br(X, x). Le théorème 4.3.3 fournit un point z appartenant à P1,an

k̂a

et un morphisme fini étale ϕ : (X, x) → (P1,an

k̂a
, z) entre germes de courbes k-

analytiques tel que le degré d de b au-dessus de ϕ(b) soit premier à p. En
composant à gauche si nécessaire par (le germe d’) une homographie, l’on se
ramène au cas où z = η

k̂a,1
et où ϕ(b) est l’unique branche de P1,an

k̂a
issue

de η
k̂a,1

le long de laquelle |T | < 1.

On a |T (η
k̂a,1

)| = 1 et |T |ϕ(b) < 1 ; par conséquent, ˜T (η
k̂a,1

) s’annule au point

de la courbe résiduelle en η
k̂a,1

qui correspond à ϕ(b) ; cette courbe est isomorphe

à P1
k̃a

, et le point correspondant ne peut être que l’origine, en laquelle ˜T (η
k̂a,1

)

s’annule à l’ordre 1. On déduit alors du 4.2.11.1 et de l’égalité |κ(η
k̂a,1

)×| = |k̂a×|
que le groupe des valeurs de |.|ϕ(b) est |k̂a×| ⊕ |T |Zϕ(b), et que son corps résiduel

est k̃a et est en particulier algébriquement clos.

Par le théorème 4.2.19, OX(b)sep (resp. OP1,an

k̂a
(ϕ(b))sep) s’identifie

naturellement au hensélisé de (κ(x), |.|b) (resp. (κ(η1), |.|ϕ(b)). D’après la
proposition 4.2.20 OX(b)sep est de degré d sur OP1,an

k̂a
(ϕ(b))sep. L’extension de

corps valués henséliens (rem. 4.2.19.2) OX(b)sep/OP1,an

k̂a
(ϕ(b))sep étant de degré

premier à p, elle est modérément ramifiée.

Compte-tenu du caractère divisible de |k̂a×|, la théorie de la ramification
modérée assure alors que OX(b)sep est engendré sur OP1,an

k̂a
(ϕ(b))sep par une

racine d-ième τ de T , et que l’on a
∣∣OX(b)×sep

∣∣
b

= |k̂a×| ⊕ |τ |Zb . Choisissons θ
dans κ(x) tel que |θ|b = |τ |b (rem. 4.2.19.1) ; cela signifie que |θ/τ | = 1 le long
de b.

Nous pouvons supposer, quitte à restreindre X , que le morphisme de
germes ϕ est induit par un ≪ vrai ≫ morphisme fini et plat, noté encore ϕ,
de X sur un voisinage ouvert U de η1, que X est un arbre, et que x est le seul
antécédent de η1 sur X .
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Les ouverts de P1,an

k̂a
qui peuvent s’écrire I♭, où I est un intervalle ouvert de

la forme ]η
k̂a,s

; η
k̂a,1

[ avec 0 < s < 1, forment une base de sections de ϕ(b) ; il

existe donc I de la forme évoquée tel que I♭ ⊂ U .

La section I♭ de b est alors une couronne de type ]∗, ∗[ contenue dans U ,
dont T est une fonction coordonnée. Il existe une (unique) composante
connexe Z de ϕ−1(I♭) qui soit une section de b ; la flèche Z → I♭ est finie
étale de degré d. Comme {Z ×I♭ J♭}J , où J parcourt Interv(P1,an

k̂a
, η
k̂a,1

)⊂I , est

une base de sections de b on peut supposer, quitte à restreindre I (et Z), que τ
et θ sont définies sur Z, et que |τ/θ| = 1 identiquement sur Z.

Soit Z ′ le revêtement de Kummer de I♭ obtenu par adjonction d’une racine d-
ième de T ; la fonction τ étant une racine d-ième sur de T sur Z, elle définit une
section du revêtement étale Z×I♭Z ′ → Z, c’est-à-dire une factorisation de Z →
I♭ par Z ′ → I♭ ; par comparaison des degré, Z → Z ′ est un isomorphisme ;
par conséquent, Z est une couronne de type ]∗, ∗[, la fonction τ en est une
fonction coordonnée et Z → I♭ est un revêtement de Kummer. Comme |τ/θ| est
identiquement égale à 1 sur Z la fonction θ est elle aussi une fonction coordonnée
de Z ; en restreignant Z (il suffit de la remplacer par n’importe laquelle de ses
sous-couronnes ouvertes strictes aboutissant à x), on peut faire en sorte que son
adhérence dans X soit un arbre compact, ce qui achève la démonstration. �

(4.3.6) Faisons quelques commentaires à propos du théorème ci-dessus, en en
conservant les notations.

(4.3.6.1) Supposons que x ∈ X[3] ; un voisinage ouvert Z de x satisfaisant les
conditions de l’assertion 1) sera dit coronaire. Soit Z un voisinage coronaire
de x ; les sous-couronnes de Z de la forme I♭, où I est un voisinage ouvert de x
dans San(Z), sont encore des voisinages coronaires de x ; elles forment une base
de voisinages de x dans Z, et a fortiori dans X (3.4.19.3). Si f est une fonction
analytique inversible sur Z, alors f est une fonction coordonnée si et seulement

si |f(x)| engendre |H (x)×|/|k̂a×| : compte-tenu du fait que x est de type 3, cela
découle de 3.6.22 et 3.6.23.5.

(4.3.6.2) On ne suppose plus que x ∈ X[3]. Nous dirons d’une section Z de b)
qui satisfait la condition i) de l’assertion 2) du théorème qu’elle est coronaire ;
si Z est une section coronaire de b (resp. une section coronaire de b satisfaisant
ii) ) et si Z ′ est une sous-couronne ouverte de Z aboutissant à x, il est immédiat
que Z ′ est coronaire (resp. est coronaire et satisfait ii) ).

Par ailleurs, si Z est une section coronaire de b, l’ensemble de ses sous-
couronnes ouvertes aboutissant à x est exactement l’ensemble des I♭, où I
parcourt Interv(X, x)⊂S(Z) ; c’est donc une base de sections de b.

On déduit de ce qui précède que b possède une base de sections qui sont
coronaires et satisfont ii).

(4.3.6.3) Soit Z une section coronaire de b. Par ce qui précède, il existe
une section Z ′ de b qui est coronaire, contenue dans Z et satisfait ii).
L’intersection S(Z)∩S(Z ′) est un intervalle ouvert I aboutissant à x. Comme I ⊂
S(Z) ∩ S(Z ′), l’intervalle I est faiblement admissible dans Z aussi bien que
dans Z ′, et I♭ est une sous-couronne ouverte de Z aussi bien que de Z ′, qui
aboutit à x puisque I aboutit à x. En tant que sous-couronne de Z aboutissant
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à x, l’ouvert I♭ est une section coronaire de b ; comme la section I♭ est aussi une
sous-couronne de Z ′, elle satisfait ii).

Ainsi, Z possède une sous-couronne ouverte aboutissant à x et satisfaisant
ii).

(4.3.6.4) Soit f ∈ OX(b)×sep. En vertu de 4.3.6.2, il existe une section
coronaire Z de b satisfaisant ii) et sur laquelle f et f−1 sont définies. Soit θ
comme dans l’assertion 2), ii) ; comme f est une fonction inversible sur la

couronne Z dont θ est une fonction coordonnée, il existe α ∈ k̂a
×

et m ∈ Z
tel que |f | = |α|.|θ|m identiquement sur Z , et f est une fonction coordonnée
de Z si et seulement si m = 1 ou m = −1 ; par définition même de |.|b, on
a |f |b = |α|.|θ|mb . Il en résulte :

α) qu’il existe un isomorphisme naturel |OX(Z)×| ≃
∣∣OX(b)×sep

∣∣
b

compatible

aux plongements de |k̂a×| dans ces deux groupes ;
β) que f est une fonction coordonnée de la couronne Z si et seulement

si
∣∣OX(b)×sep

∣∣
b

= |k̂a×| ⊕ |f |Zb , ou encore si et seulement si |f |b
engendre

∣∣OX(b)×sep
∣∣
b

modulo |k̂a×|.

Supposons que f soit une fonction coordonnée de Z. La fonction |f | a une
limite λ en x, et de la définition de |.|b découle la remarque suivante, qui permet

de décrire entièrement
∣∣OX(b)×sep

∣∣
b

= |k̂a×| ⊕ |f |Zb comme groupe ordonné :
si |f | est croissante (resp. décroissante) lorsqu’on oriente le squelette de Z
dans la direction de x, alors |f |b est infiniment proche inférieurement (resp.
supérieurement) de λ.

Notons que si λ /∈ |k̂a×| (on déduit aisément de ce qui précède que cela se

produit si et seulement si x ∈ X[3]), on obtient le même ordre sur |k̂a×|⊕|f |Zb en
décrétant que |f |b est égal à λ ; on retrouve ainsi l’égalité attendue lorsque x ∈
X[3] entre |.|b et |.| sur κ(x) = OX(b)sep (rem. 4.2.8 et assertion iv) du th. 4.2.19).

Remarque. L’isomorphisme naturel évoqué en α) s’étend au cas où Z est
coronaire sans satisfaire nécessairement ii) : en effet, Z contient d’après 4.3.6.3
une sous-couronne Z ′ qui aboutit à x et satisfait ii), et l’on conclut en utilisant
le fait que la flèche naturelle |OX(Z)×| → |OX(Z ′)×| est un isomorphisme.

Sections coronaires : le cas d’un point singulier isolé
quelconque

(4.3.7) Lemme. Soit X une courbe k-analytique génériquement quasi-lisse,
soit x un point rigide de X et soit b une branche issue de X. Il existe une
section Z de b qui est une couronne virtuelle de type ]0, ∗[ dont l’adhérence
dans X est un arbre compact.

Démonstration. Comme OX,x est hensélien, on peut restreindre X de sorte
que s(x) ⊂ OX(X) ; on peut dès lors, quitte à remplacer k par s(x), supposer
que s(x) = k. Le point x admet sous cette hypothèse un unique antécédent y
sur X

k̂a
, lequel est fixe sous l’action de G ; notons p la flèche X

k̂a
→ X , qui

s’identifie à X
k̂a

→ X
k̂a
/G.
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Choisissons une branche β de br(X
k̂a
, y) située au-dessus de b ; comme y est

rigide, br(X
k̂a
y,) est fini et le stabilisateur H de β dans G est donc ouvert.

D’après 4.3.4.2, il existe I ∈ Interva(X
k̂a
, β) tel que la k̂a-courbe I♭ soit une

couronne de type ]0, ∗[. En vertu de la proposition 1.9.18, il existe un intervalle
ouvert J appartenant à Interva,c(X, x)⊂I tel que les propriétés suivantes soient
satisfaites :

- p induit un homéomorphisme J ≃ p(J) ;
- l’intervalle J est fixe point par point sous H ;
- pour tout g ∈ G− H on a g(J♭) ∩ J♭ = ∅ ;

Remarquons que comme J aboutit à y, l’ouvert J♭ est lui aussi une couronne
de type ]0, ∗[. Soit Z l’image de J♭ sur X ; toujours d’après la proposition 1.9.18,
l’intervalle ouvert p(J) de X aboutit proprement à x, est faiblement admissible,
et vérifie l’égalité Z = p(J♭) ; par conséquent, Z est un arbre à deux bouts dont
l’adhérence dans X est un arbre compact.

Par construction, Z
k̂a

est la réunion disjointe des g(J♭), pour g parcourant

un système de représentants de G/H ; chacune des g(J♭) étant une couronne de
type ]0, ∗[, il s’ensuit que Z est une ∞-couronne virtuelle de type ]0, ∗[. �

(4.3.8) Soit X une courbe k-analytique génériquement quasi-lisse, soit x un
point rigide de X et soit b ∈ br(X, x). On appellera section coronaire de b toute
section Z de b qui est une couronne virtuelle de type ]0, ∗[ dont l’adhérence
dans X est un arbre compact ; cette définition est compatible avec la précédente

lorsque k̂a est algébriquement clos. Si Z est une section coronaire de b, il en
va de même de I♭ pour tout intervalle ouvert de S(Z) aboutissant à x ; par
conséquent, comme le lemme 4.3.7 assure l’existence d’une section coronaire
de b, la branche b possède une base de telles sections.

Si Z est une section coronaire de b, son bord est de la forme {x, y} avec y 6= x.
Il résulte de 3.6.14 et sq. que le bout infini de Z est celui qui correspond à x, et
que y ∈ X[2,3].

Sections et voisinages coronaires en un point de type 2 ou
3 : le cas d’un corps de base quelconque

(4.3.9) Proposition. Soit X une courbe k-analytique quasi-lisse et soit x ∈ X.

1) Si x ∈ X[3] il existe un voisinage ouvert Z de x dans X qui est
une couronne gentiment virtuelle dont l’adhérence dans X est un arbre
compact, qui est telle que x ∈ San(Z), et qui satisfait de surcrôıt les
propriétés suivantes :

• si x /∈ ∂anX alors Z est de type ]∗, ∗[ ;
• si x ∈ ∂anX et si x n’est pas un point isolé de X alors Z est de
type ]∗, ∗] et ∂anZ = {x} ;

• si x est un point isolé de X alors Z = {x} = ∂anZ (et Z est de
type {∗}).

2) Si b ∈ br(X, x) il existe une section Z qui est une couronne gentiment
virtuelle de type ]∗, ∗[ dont l’adhérence dans X est un arbre compact.
On peut de surcrôıt imposer à Z de vérifier la condition suivante : il
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existe une extension finie F de k, et même finie séparable si |k×| 6= 1, un
antécédent x′ de x sur XF , une composante connexe Z ′ de ZF aboutissant
à x′ qui est une F -couronne, et une fonction coordonnée sur Z ′ se
prolongeant à un voisinage de x′ dans XF .

Démonstration. Comme OX,x = κ(x), on peut restreindre X de sorte
que s(x) ⊂ OX(X) ; on peut dès lors, quitte à remplacer k par s(x), supposer
que s(x) = k. Le point x admet sous cette hypothèse un unique antécédent y
sur X

k̂a
, lequel est fixe sous l’action de G ; notons p la flèche X

k̂a
→ X , qui

s’identifie à X
k̂a

→ X
k̂a
/G.

(4.3.9.1) Preuve de 1). Le point y étant lisse de type 3), il possède un voisinage
coronaire Y dans X

k̂a
(th. 4.3.5 et 4.3.6.1). Le squelette analytique San(Y )

peut être vue comme une étoile de sommet y tracée sur X
k̂a

, faiblement
admissible, dont la valence cöıncide avec le cardinal de br(Y, y). On peut par
conséquent appliquer la proposition 1.9.21 ; elle assure entre autres l’existence
d’un intervalle I tracé sur San(Y ), ouvert dans ce dernier, contenant y et stable
sous G. Quitte à choisir un tel I et à remplacer Y par sa sous-couronne I♭, on
peut supposer que Y elle-même est stable sous G ; on note Z le quotient Y/G ;
c’est un voisinage ouvert de x. Comme Y est un arbre ayant au plus deux
bouts, Z est un arbre ayant au plus deux bouts ; son adhérence dans X est
égale au quotient de Y par G, et est donc un arbre compact.

Nous allons montrer que G agit par automorphismes directs sur Y , en
distinguant trois cas.

Si Y est de type {∗}, autrement dit si Y = {y} cela découle du fait que G

opère par isométries sur H (y), et agit donc trivialement sur |H (y)×|/|k×|.
Si Y est de type ]∗, ∗], cela provient du fait que comme San(Y ) est un

intervalle semi-ouvert, G en préserve nécessairement les orientations.
Supposons maintenant que Y soit de type ]∗, ∗[. C’est le cas où y /∈ Y an,

et donc où x /∈ Xan. Comme x est de type 3, il y a exactement deux branches
de X issues de x (4.2.11.2), et Z \ {x} a de ce fait deux composantes connexes.
Par conséquent, les images sur Z des deux composantes connexes de Y \ {y}
sont disjointes, ce qui signifie que ces composantes ne sont pas échangées par G ;
autrement dit, l’action de ce dernier ne permute pas les orientations du squelette
de Y , ce qu’on souhaitait établir.

Soit r ∈ R×+ engendrant |κ(y)×| modulo |k̂a×|. La fermeture algébrique (et

même séparable si |k×| 6= {1} ) de k dans k̂a en est un sous-corps dense. Il
existe par conséquent un voisinage ouvert U de x dans X , une extension finie L
de k (que l’on peut prendre séparable si |k×| 6= {1}) et une fonction analytique
inversible f sur UL telle que |f(y)| = r.

Il découle de 4.3.6.1 qu’il est loisible de restreindre Y de sorte que Y ⊂ U
k̂a

,
et que f|Y est alors une fonction coordonnée sur Y .

On peut voir f comme une fonction analytique sur ZL, et elle induit par

construction un isomorphisme entre (ZL)⊗̂Lk̂a et un ouvert de A1,an

k̂a
défini

par une condition de la forme R < |T | < R′ ; il s’ensuit par descente
(corollaire 3.2.18) que f induit un isomorphisme entre ZL et l’ouvert de A1,an

L

défini par la condition R < |T | < R′. Par conséquent, Z est une couronne
gentiment virtuelle. Compte-tenu du fait que le type de Z est celui de Y ,
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que x ∈ ∂anX si et seulement si y ∈ ∂anY , et que x est isolé dans X si et
seulement si y est isolé dans Y , ceci achève la démonstration de i).

(4.3.9.2) Preuve de 2). Si x ∈ X[3] alors 2) est une conséquence triviale de 1) ;
supposons maintenant que x ∈ X[2], et notons C la courbe résiduelle en y ; soit b
une branche de X issue de x.

Choisissons une branche β de X
k̂a

issue de y et située au-dessus de b ; soit H
son stabilisateur ; c’est un sous-groupe ouvert de G (prop. 1.9.18). Choisissons
une section coronaire Y de β. En vertu de la proposition 1.9.18, il existe un
intervalle ouvert J appartenant à Interva,c(X, x)⊂S(Y ) tel que les propriétés
suivantes soient satisfaites :

- p induit un homéomorphisme J ≃ p(J) ;
- l’intervalle J est fixe point par point sous H ;
- pour tout g ∈ G− H on a g(J♭) ∩ J♭ = ∅ ;

Remarquons que J♭ est une sous-couronne ouverte de Y aboutissant à y,
et est donc elle aussi une section coronaire de β. Soit Z l’image de J♭ sur X ;
toujours d’après la proposition 1.9.18, l’intervalle ouvert p(J) de X aboutit
proprement à x, est faiblement admissible, et vérifie l’égalité Z = p(J♭) ; par
conséquent, Z est un arbre à deux bouts dont l’adhérence dans X est un arbre
compact.

Par construction, Z
k̂a

est la réunion disjointe des couronnes g(J♭), pour g
parcourant un système de représentants de G/H ; de ce fait, Z est une couronne
virtuelle.

La branche β correspond à un point fermé P de C . La fermeture algébrique

(et même séparable si |k×| 6= {1} ) de k dans k̂a en est un sous-corps dense. Il
existe par conséquent un voisinage ouvert U de x dans X , une extension finie L
de k (que l’on peut prendre séparable si |k×| 6= {1}) et une fonction analytique f

sur UL telle que |f(y)| = 1 et telle que f̃(y) ait un zéro d’ordre 1 en P (on note
encore f la fonction analytique sur U

k̂a
induite par f).

Il découle de 4.3.6.4 et 4.2.11.1 qu’il est loisible de restreindre J de sorte
que J♭ ⊂ U

k̂a
, et que f|J♭ soit une fonction coordonnée sur J♭.

Il existe une extension finie séparable F de L qui déploie, en tant qu’extension
finie de k, la k-algèbre étale s(Z) ; toute composante connexe de ZF est alors
un espace F -analytique géométriquement connexe ; il existe par conséquent une

composante connexe Z ′ de ZF et un plongement F →֒ k̂a tels que Z ′
k̂a

≃ J♭.

On peut voir f comme une fonction analytique sur Z ′, et elle induit par
construction un isomorphisme entre Z ′

k̂a
et un ouvert de A1,an

k̂a
défini par une

condition de la forme R < |T | < R′ ; il s’ensuit par descente (corollaire 3.2.18)
que f induit un isomorphisme entre Z ′ et l’ouvert de A1,an

F défini par la
condition R < |T | < R′. Par conséquent, Z ′ est une F -couronne dont f est
une fonction coordonnée, ce qui achève de prouver 2). �

(4.3.10) Faisons quelques commentaires à propos du lemme ci-dessus, en en
conservant les notations.

(4.3.10.1) Supposons que x ∈ X[3]. Un voisinage ouvert Z de x satisfaisant les
conditions de l’assertion i) sera dit coronaire ; cette terminologie est compatible
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avec celle déjà introduite dans le cas algébriquement clos. Si Z est un voisinage
coronaire de x, les sous-couronnes virtuelles de Z de la forme I♭, où I est un
intervalle de San(Z) ouvert dans ce dernier et contenant x, sont encore des
voisinages coronaires de x ; elles forment une base de voisinages de x dans Z,
et a fortiori dans X ; cela découle, en vertu de la proposition 1.9.21, du fait
que San(Z) peut être vu comme une étoile étoile tracée sur Z de sommet x et
de valence égale au cardinal de br(X, x).

(4.3.10.2) On ne suppose plus que x ∈ X[3]. Une section Z de la branche b qui
satisfait la condition énoncée en ii) sera qualifiée de coronaire ; cette terminologie
est compatible avec celle déjà introduite dans le cas algébriquement clos.

(4.3.10.3) Soit I ∈ Interv(X, b) ; choisissons une section coronaire Z de b.
Comme S(Z) et I définissent tous deux b, leur intersection contient un intervalle
ouvert J0 aboutissant à x ; si J est un intervalle ouvert aboutissant à x et contenu
dans J0 il appartient à Interva,c(X, x), et J♭ est une sous-couronne virtuelle
ouverte de Z, et partant une section coronaire de b. Ainsi b possède-t-elle une
base de sections coronaires de la forme J♭, où J ∈ Interva,c(X, x)⊂I .

(4.3.10.4) Supposons que b possède une section coronaire Z0 qui est une
couronne ; elle possède alors une base de telles sections (par exemple, les sous-
couronnes ouvertes de Z0 aboutissant à x). Soient Z1 et Z2 deux sections
coronaires de b qui sont des couronnes ; si Z2 est une sous-couronne de Z1

alors Z (Z1) ≃ Z (Z2). La famille {Z (Z)}Z , où Z parcourt l’ensemble des
sections coronaires de b qui sont des couronnes, apparâıt ainsi comme un
système filtrant dont toutes les flèches de transition sont des isomorphismes. On
note Z (b) sa limite (à la fois inductive et projective, selon le sens dans lequel
on considère les isomorphismes) ; c’est un groupe libre de rang 1. Pour toute
section coronaire Z de b qui est une couronne, on dispose d’un isomorphisme
naturel Z (Z) ≃ Z (b) ; on obtient par ce biais, en vertu de 3.6.23.2, une bijection
entre l’ensemble des générateurs de Z (b) et celui des orientations de la branche b
(1.7.15).

Lorsque k est algébriquement clos, on déduit de l’assertion α) de 4.3.6.4
que Z (b) est naturellement isomorphe à

∣∣OX(b)×sep
∣∣ /|k×|, et donc également

à |κ(x)×|b/|k×| (th. 4.2.19).

Degré d’une branche sur la branche image et ramification
résiduelle

(4.3.11) Proposition. Soit ϕ : Y → X un morphisme purement de dimension
relative nulle entre courbes k-analytiques génériquement quasi-lisses, et soit y
un point de Y[0,2,3] ; posons x = ϕ(y).

i) Soit b ∈ br(Y, y) et soit a son image dans br(X, x). Il existe une section Z ′

de b et une section Z de a telles que :

• Z ′ et Z sont coronaires ;
• Z ′ est une composante connexe de ϕ−1(Z) ;
• Z ′ → Z est fini et plat de degré deg (b→ a).

ii) Supposons que y ∈ Y[3]. Il existe un voisinage ouvert Z ′ de y dans Y et
un voisinage ouvert Z de x dans X tels que :
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• Z ′ et Z sont coronaires ;
• Z ′ est une composante connexe de ϕ−1(Z) ;
• il existe un intervalle I de San(Z) contenant x, tel que ∂ZI ⊂ {x}, et
tel que Z ′ → Z induise un morphisme fini et plat Z ′ → I♯.

Démonstration. On prouve les deux assertions séparément, mais avec des
arguments similaires.

(4.3.11.1) Preuve de i). Commençons par remarquer que la proposition 4.2.16
permet de supposer, quitte à restreindre Y et X , que tous deux sont des arbres,
que y est le seul antécédent de x sur Y , que Y → X est compacte à fibre finie,
et que le morphisme Y \ {y} → X \ {x} est fini et plat. Soit V une section
coronaire de a et soit V ′ la composante connexe de ϕ−1(V ) qui correspond à b.
Il existe une section coronaire Z ′ de b contenue dans V ′ ; posons Z = ϕ(Z ′).

Comme Z ′ est connexe et comme b ∈ ∂Z ′, l’ouvert Z de V est connexe
et a ∈ ∂Z ; cela entrâıne que Z ∩ S(V ) 6= ∅ ; le lemme 3.6.40 assure alors
que Z est de la forme I♭ pour un certain intervalle ouvert non vide I de S(V ) et
que Z ′ → Z est fini et plat. Comme a ∈ ∂Z, l’intervalle I aboutit nécessairement
à x ; par conséquent, Z est une section coronaire de a.

La flèche finie (et plate) Z ′ → Z est compacte ; il résulte alors du
lemme 4.2.15 que Z ′ est une composante connexe de ϕ−1(Z). Comme Z ′ ⊂ V ′ on
a nécessairement Z = V ′ ×V Z ; il en résulte que deg (Z ′ → Z) = deg (b→ a) .

(4.3.11.2) Preuve de ii). Soit Z un voisinage coronaire de x dans X et
soit Z ′ un voisinage coronaire de y dans ϕ−1(Z). Comme x ∈ San(Z), le
lemme 3.6.40 assure Z ′ → V induit un morphisme fini et plat de Z ′ sur I♯

pour un certain intervalle non vide I de San(Z), qui contient évidemment x ;
quitte à restreindre Z, on peut supposer que ∂ZI ⊂ {x}.

La couronne virtuelle Z ′ est une partie ouverte, connexe et non vide
de ϕ−1(Z). La flèche finie (et plate) Z ′ → I♯ est compacte, et I♯ est fermée
dans Z puisque x ∈ I et ∂ZI ⊂ {x} ; par conséquent, I♯ →֒ Z est compacte,
et Z ′ → Z l’est aussi par composition. Le lemme 4.2.15 garantit alors que Z ′

est une composante connexe de ϕ−1(Z). �

(4.3.12) Commentaires. Dans la situation de l’assertion 2) (et en en conservant
les notations), on se trouve plus précisément dans l’un des cas suivants.

(4.3.12.1) Le cas où Z ′ est de type ]∗, ∗[, autrement dit où y /∈ ∂anY . La
couronne virtuelle I♯ est alors de type ]∗, ∗[ (d’après le lemme 3.6.40), ce qui
force Z à être égale à I♯ ; le morphisme ϕ est alors sans bord en y.

(4.3.12.2) Le cas où Z ′ est de type ]∗, ∗], autrement dit où y ∈ ∂anY et où y
n’est pas isolé dans Y . La couronne virtuelle I♯ est alors de type ]∗, ∗], ce qui
laisse deux possibilités pour Z : ou bien Z = I♯, et ϕ est sans bord en y ; ou
bien Z est de type ]∗, ∗[, et y ∈ ∂anϕ.

(4.3.12.3) Le cas où Z ′ est de type {∗}, autrement dit où y est un point isolé
de Y , et où Z ′ = {y}. La couronne virtuelle I♯ est alors de type {∗}, ce qui
veut dire que I = I♯ = {x} ; cela laisse trois possibilités pour Z : ou bien Z =
I♯ = {x}, et ϕ est sans bord en y ; ou bien Z est de type ]∗, ∗], et y ∈ ∂anϕ ; ou
bien Z est de type ]∗, ∗[, et y ∈ ∂anϕ.
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(4.3.12.4) Dans chacun des cas où ϕ est sans bord en y, c’est-à-dire où Z = I♯,
le morphisme ϕ est fini et plat en y ; comme y est le seul antécédent de x
sur Z ′ (puisque San(Z ′) est égale à l’image réciproque de San(Z) sur Z ′, et
puisque San(Z ′) → San(Z) est un homéomorphisme), on a l’égalité

degy ϕ = deg (Z ′ → Z).

(4.3.13) Théorème. Soit ϕ : Y → X un morphisme de dimension relative

nulle entre deux courbes k̂a-analytiques quasi-lisses ; soit y ∈ Y[2,3] et soit x son
image sur X.

i) Supposons que y ∈ Y[2], soit b ∈ br(Y, y) et soit a la branche ϕ(b) ;
posons d = deg (b→ a). Notons D (resp. C ) la courbe résiduelle en y (resp. x)
et Q (resp. P) le point fermé qui correspond à b (resp. a) par la bijection
du 4.2.11.1 ; le point P est l’image de Q (rem. 4.2.9) et l’on note e l’indice de
ramification de D → C en Q. On a alors e = d.

ii) Supposons que y /∈ ∂anϕ ; on alors [κ̃(y) : κ̃(x)] = [κ(y) : κ(x)]
si y ∈ Y[2], et [|κ(y)×| : |κ(x)×|] = [κ(y) : κ(x)] si y ∈ Y[3] ; par conséquent,
l’extension κ(y)/κ(x) est sans défaut.

Démonstration. Nous allons prouver les deux assertions séparément.

(4.3.13.1) Preuve de i). La proposition 4.3.11 assure l’existence d’une section
coronaire Z de a et d’une section coronaire Z ′ de b telle que ϕ induise une flèche
finie et plate de degré d de Z ′ vers Z. D’après 3.6.24 (et 3.6.22), la flèche ϕ
identifie |OX(Z)×| à un sous-groupe d’indice d de |OY (Z ′)×|. Il s’ensuit, en
vertu du 4.3.6.4, que d est l’indice de ramification de |.|b sur |.|a. La valuation |.|b
(resp. |.|a) est la composée de |.| et de la valuation discrète d’anneau OD,Q

(resp. OC,P ) ; comme |κ(y)×| = |κ(x)×| = |k̂a×|, l’indice de ramification de |.|b
sur |.|a est égal à l’indice de ramification de OD,Q sur OC,P . Ainsi, d = e, d’où
i).

(4.3.13.2) Preuve de ii). Supposons tout d’abord que y ∈ Y[2]. Le point x est
alors également de type 2, et l’on note encore C et D les courbes résiduelles

respectives en x et y. On identifie (̃X, x) (resp. (̃Y, y)) à un ouvert dense de C

(resp. D). Choisissons un point fermé P ∈ (̃X, x) ⊂ C ; il correspond à une
branche a ∈ br(X, x). Notons Q1, . . . ,Qr les antécédents de P sur D ; comme ϕ

est sans bord en y, l’image réciproque de (̃X, x) sur D est égale à (̃Y, y), ce

qui implique que chacun des Qi appartient à (̃Y, y), et correspond donc à une
branche bi issue de y et situé au-dessus de a.

Étant sans bord et de dimension nulle en y, le morphisme ϕ est fini en y ;
comme x n’est pas rigide et commeX est réduite par quasi-lissité (Y, y) → (X, x)
est fini et plat. Pour tout i, notons ei l’indice de ramification de Qi sur P ; on
a ei = deg (bi → a) pour tout i d’après l’assertion i) déjà établie. Il vient, en se
souvenant que D et C sont des courbes projectives sur le corps algébriquement
clos k̃ :

[κ(y) : κ(x)] = degy ϕ =
∑

i

deg (bi → a) =
∑

i

ei

= deg (D → C ) = [κ̃(y) : κ̃(x)].
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Supposons maintenant que y ∈ Y[3]. En vertu de la proposition 4.3.11 et
de 4.3.12.4), il existe un voisinage coronaire Z de x dans X et un voisinage
coronaire Z ′ de y tel que ϕ induise un morphisme fini et plat Z ′ → Z, de
degré égal à degy ϕ. D’après 3.6.24, l’extension H (y)/H (x) est sans défaut

et de degré degy ϕ. Comme y et x sont de type 3, les corps résiduels H̃ (y)

et H̃ (x) sont tous deux égaux à k̃a ; par conséquent, [|H (y)×| : |H (x)×|] =
degy ϕ ; par densité, [|κ(y)×| : |κ(x)×|] est aussi égal à degy ϕ, ce qui achève la
démonstration. �

Stabilité des corps de degré de transcendance résiduel
gradué maximal

(4.3.14) Théorème. Supposons que le corps k soit stable. Soit X un espace k-
analytique et soit x un point d’Abhyankar de X dont on note d le rang ; le
corps H (x) est alors stable.

Démonstration. Soit (Y, ϕ) une présentation d’Abhyankar de x, et soit r le
polyrayon tel que ϕ(x) = ηr. Comme H (x) est une extension finie de H (ηr)
(3.2.12.3), il suffit de démontrer que H (ηr) est stable. Par une récurrence
immédiate, on se ramène finalement à montrer que H (ηr) est stable pour
tout r > 0 ; fixons donc un tel r, et écrivons η au lieu de ηr, et ηF au lieu
de ηr,F pour toute extension complète F de k. Remarquons que si la valeur
absolue de k est triviale, alors la valeur absolue de H (η) est ou bien triviale, ou
bien discrète ; dans chacun de ces deux cas, H (η) est stable, et l’on peut donc
supposer à partir de maintenant que la valeur absolue de k est non triviale.

Soit L une extension finie séparable de H (η) ; nous allons démontrer

que [L̃ : H̃ (η)] = [L : H (η)], ce qui permettra de conclure, puisque la stabilité
d’un corps complet se teste sur ses extensions finies séparables. La catégorie
des H (η)-algèbres finies étales étant naturellement équivalente à la catégorie des
revêtements finis étales du germe (A1,an

k , η), il existe un espace k-analytique Z,
un point z de Z et un morphisme fini étale de Z sur un voisinage ouvert de η
dans A1,an

k qui envoie z sur η et est tel que l’extension H (z) de H (η) s’identifie

à L. Comme Z → A1,an
k est étale, Z est lisse.

Soient z1, . . . , zm les antécédents de η
k̂a

sur Z
k̂a

. Comme Z → A1,an est
étale, H (zi) ≃ κ(zi) ⊗κ(z) H (z) pour tout i. En vertu du théorème 4.3.13,
l’extension κ(zi)/κ(η

k̂a
) est sans défaut pour tout i ; par conséquent,

l’extension H (zi)/H (η
k̂a

) est sans défaut pour tout i ; notons que
∏

H (zi)
s’identifie à L⊗H (η) H (η

k̂a
).

Comme la valeur absolue de k est non triviale, ks est dense dans k̂a.
Par le lemme de Krasner, L ⊗H (η) (H (η) ⊗k ks) s’écrit sous la forme

∏
Li,

où Li est pour tout i un sous-corps dense de H (zi). Pour tout i, l’extension
finie séparable Li/(H (η) ⊗k ks) est sans défaut ; on choisit un ensemble Bi

d’éléments de L×i de cardinal dimH (η)⊗kks Li et tel que les b̃ constituent, pour b

parcourant Bi, une base de L̃i sur ˜(H (η) ⊗k ks).
Il existe une sous-extension finie F de ks/k telle que les Li et les Bi

soient ≪définis sur F≫, c’est-à-dire plus précisément telle que L ⊗H (η) H (ηF )



254 Étude locale

s’écrive
∏
L′i, où chaque L′i est une extension finie séparable de H (ηF ) dont le

produit tensoriel avec H (η) ⊗k ks s’identifie à Li, et qui contient Bi modulo
cette identification.

Fixons i. Les b̃, pour b parcourant Bi, sont linéairement indépendants

sur ˜(H (η) ⊗k ks) ; ils le sont a fortiori sur H̃ (ηF ). Par conséquent, on a

[L̃′i : H̃ (ηF )] > card (Bi) = dimH (η)⊗kks Li = dimH (ηF ) L
′
i,

et l’on a finalement [L̃′i : H̃ (ηF )] = dimH (ηF ) L
′
i.

On déduit par ailleurs des descriptions explicites de H̃ (ηF ) et H̃ (η)
(cf. 2.2.46.6) que

[H̃ (ηF ) : H̃ (η)] = [F̃ : k̃] = [F : k],

cette dernière égalité provenant de l’hypothèse de stabilité de k.

On a alors d’une part

∑
[L̃′i : H̃ (η)] = [F : k]

∑
[L′i : H (ηF )]

= [F : k] · [L : H (η)],

et d’autre part ∑
[L̃′i : H̃ (η)] = [L̃ : H̃ (η)]

∑
[L̃′i : L̃]

6 [L : H (η)]
∑

[L′i : L] = [L : H (η)] · [H (ηF ) : H (η)] = [L : H (η)] · [F : k]

=
∑

[L̃′i : H̃ (η)],

cette dernière égalité provenant de ce qui précède.
Par conséquent, l’inégalité large ci-dessus est en réalité une égalité, et l’on a

en particulier

[L̃ : H̃ (η)] = [L : H (η)],

ce qui achève la démonstration. �

(4.3.15) Corollaire. Soit X un espace k̂a-analytique, soit x un point

d’Abhyankar de X et soit L une extension complète de k̂a ; on note π le
morphisme canonique XL → X. Le sous-ensemble fini x[L] de π

−1(x) (3.2.14)

est alors un singleton {y}, et H̃ (y) s’identifie au corpöıde des fractions de

l’annélöıde H̃ (x) ⊗k̃a L̃ (lequel est intègre d’après 2.2.30) .

Démonstration. Soit (Y, ϕ) une présentation d’Abhyankar de x, et soit r le
polyrayon tel que ϕ(x) = η

r,k̂a
. On a ϕ(x) = η

r,k̂a
et ϕ−1(η

r,k̂a
) est de dimension

nulle d’après 3.2.12.3 ; soit d le degré de H (x) sur H (η
r,k̂a

). Comme H (η
r,k̂a

)

est stable par le théorème 4.3.14, on a [H̃ (x) : ˜H (η
r,k̂a

)] = d.

(4.3.15.1) En vertu de la proposition 3.2.13, x[L] est l’ensemble des antécédents
de x sur ϕ−1(ηr,L). Soit y ∈ x[L]. Le corps H (y) est un quotient
de H (x) ⊗H (η

r,k̂a ) H (ηr,L). Par conséquent, [H (y) : H (ηr,L)] 6 d.
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(4.3.15.2) Les corpöıdes ˜H (η
r,k̂a

) et H̃ (ηr,L) sont respectivement égaux aux

algèbres de polynômes en les ˜Ti(ηr,k̂a) à coefficients dans k̃a et L̃. On en

déduit que H̃ (ηr,L) s’identifie au corpöıde des fractions de L̃⊗k̃a ˜H (η
r,k̂a

). Dès

lors, la H̃ (ηr,L)-algèbre H̃ (x) ⊗ ˜H (η
r,k̂a )

H̃ (ηr,L) est le localisé de l’annélöıde

intègre H̃ (x)⊗k̃a L̃ par l’image de ( ˜H (η
r,k̂a

)⊗k̃a L̃)6=0, et est donc intègre. Étant

par ailleurs entière sur le corpöıde H̃ (ηr,L), cette algèbre est un corpöıde, et

c’est dès lors plus précisément le corpöıde des fractions de H̃ (x)⊗k̃a L̃ (puisque
c’est un localisé de ce dernier).

(4.3.15.3) Le morphisme naturel du corpöıde H̃ (x) ⊗ ˜H (η
r,k̂a )

H̃ (ηr,L)

dans H̃ (y) est nécessairement injectif. La dimension du H̃ (ηr,L)-espace

vectoriel H̃ (x) ⊗ ˜H (η
r,k̂a )

H̃ (ηr,L) est égale à d, et

[H̃ (y) : H̃ (ηr,L)] 6 [H (y) : H (ηr,L)] 6 d

Il vient
H̃ (y) = H̃ (x) ⊗ ˜H (η

r,k̂a )
H̃ (ηr,L)

et
[H̃ (y) : H̃ (ηr,L)] = [H (y) : H (ηr,L)] = d.

Cette dernière égalité assure que la flèche naturelle

H (x) ⊗H (η
r,k̂a ) H (ηr,L) → H (y)

est un isomorphisme, ce qui entrâıne que y est le seul antécédent de x
sur ϕ−1(ηr,L).

On a vu ci-dessus que H̃ (y) = H̃ (x) ⊗ ˜H (η
r,k̂a )

H̃ (ηr,L), et ce dernier est

en vertu de 4.3.15.2 le corpöıde des fractions de H̃ (x) ⊗k̃a L̃ ; ceci achève la
démonstration. �

(4.3.16) Corollaire. Soit X un espace k-analytique, soit x un point
d’Abhyankar de X et soit L une extension complète de k. L’ensemble x[L] est
en bijection naturelle avec celui des idéaux maximaux de L⊗k s(x).

Démonstration. Quitte à remplacer X par un voisinage convenable de x, on
peut supposer que s(X) = s(x). Écrivons L ⊗k s(x) =

∏
Li, où chaque Li est

une extension finie séparable de L. En vertu de 3.2.15.5, il suffit de montrer
que pour tout indice i, le sous-ensemble x[Li] de XLi (défini en considérant X
comme un espace s(x)-analytique) est un singleton.

On se ramène ainsi au cas où s(x) = k. Soit L′ une extension complète

de k composée de k̂a et L. Comme s(x) = k, le point x a un unique
antécédent sur X

k̂a
, qui cöıncide avec x

[k̂a ]
. Il résulte du corollaire 4.3.15

que x[L′] = (x
[k̂a ]

)[L′] est un singleton. Puisque x[L′] est la réunion des y[L′]
pour y parcourant x[L], l’ensemble x[L] est lui-même un singleton. �
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4.4 Voisinages des points d’une courbe quasi-
lisse sur un corps algébriquement clos

(4.4.1) Si x est un point de type 2 d’une courbe k̂a-analytique, on appellera
genre de x le genre de la courbe résiduelle en x ; si x est un point de type 3,
son genre sera par définition égal à 0 ; le genre d’un point x de type 2 ou 3 sera
noté g(x). Par abus, nous dirons simplement ≪ point de genre tant ≫ au lieu de
≪ point de type 2 ou 3 et de genre tant ≫.

Si x est un point de type 2 ou 3 de P1,an

k̂a
alors g(x) = 0 : si x est de type 3

c’est une conséquence de la définition, et si x est de type 2 cela résulte de 3.3.3.1.

(4.4.2) On fixe pour toute cette section un entier ℓ premier à p. Dans ce qui
suit, nous dirons ≪µℓ-torseur≫ pour ≪µℓ-torseur étale≫.

Germes de torseurs

(4.4.3) Soit X une courbe k̂a-analytique quasi-lisse et soit x ∈ X[2,3]. Nous
dirons que X est bien découpé autour de x si c’est un arbre, et si pour toute
branche b de X issue de x l’une des deux conditions suivantes (exclusives l’une
de l’autre) est satisfaite :

• b(X) est relativement compacte dans X ;
• b(X) est une couronne.

Lorsque la seconde condition est satisfaite, nous dirons parfois que b(X) est
une composante coronaire de X \ {x}.

(4.4.3.1) Supposons queX soit bien découpé autour de x, et soit U un voisinage
ouvert de x dans X , bien découpé autour de x. Soit Z une composante coronaire
de X \ {x}. L’intersection U ∩ Z est une composante connexe de U \ {x}. Si
elle était relativement compacte dans U , elle cöınciderait avec Z, ce qui est
absurde puisque cette dernière n’est pas relativement compacte dans X . En
conséquence, U ∩ Z est nécessairement une composante coronaire de U \ {x}.

Nous dirons que le couple (U,X) est bien découpé autour de x si pour toute
composante coronaire Z de U , la composante coronaire de U \ {x} contenue
dans U est une sous-couronne de Z.

(4.4.3.2) Il résulte de la proposition 1.7.16 et de 4.3.6.2 que le point x possède
une base de voisinages ouverts bien découpés autour de x. Si U est un tel
voisinage, le point x possède même plus précisément une base de voisinages
ouverts V tels que le couple (V, U) soit bien découpé autour de x.

En effet, soit W un voisinage ouvert de x. Il existe un voisinage ouvert W0

de x dans U ∩ W qui est bien découpé autour de x. Soit Π l’ensemble des
composantes coronaires de U ; pour tout Z ∈ Π, l’intersection Z ∩ W0 est
une couronne contenue dans Z et aboutissant à x, et il existe une sous-
couronne CZ de Z ∩W0 qui abouti à x et est aussi une sous-couronne de Z ; le
complémentaire C′Z de CZ dans Z∩W0 est fermé dans W0, par exemple en vertu
de la proposition 1.7.16. Le complémentaire V de

∐
Z∈Π C

′
Z dans W0 est alors

un voisinage ouvert de x contenu dans W , et le couple (V, U) est bien découpé
autour de x.
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(4.4.4) Soient X une courbe k̂a-analytique quasi-lisse et connexe, soit x ∈ X[2]

et soit ϕ : Y → X un morphisme fini étale. Soit C la courbe résiduelle en x.
Pour tout y ∈ Yx on note Dy la courbe résiduelle en y.

(4.4.4.1) Soit y ∈ Yx. Comme le corps H (x) est stable (th. 4.3.14) et

comme |H (x)×| est divisible, on a l’égalité [H̃ (y)1 : H̃ (x)1] = [H (y) : H (x)] ;

en conséquence, H (y) est non ramifiée sur H (x) si et seulement si H̃ (y)1 est

séparable sur H̃ (x)1, c’est-à-dire encore si et seulement si Dy est génériquement
étale sur C .

(4.4.4.2) Soit Π le sous-ensemble de π0(Y \ ϕ−1(x)) formé des composantes
connexes V satisfaisant les conditions suivantes :

1) le bord de V est de la forme {y} pour un certain y ∈ ϕ−1(x) ;

2) l’ensemble br(Y, y)⊂V est un singleton {b} ;

3) le morphisme Dy → C est étale en le point fermé de Dy correspondant
à b.

On désigne par Π′ le sous-ensemble de π0(X \{x}) formé des composantes U
telles que tout composante connexe de ϕ−1(U) appartienne à Π.

(4.4.4.3) Soit V ∈ Π et soit y l’unique point de son bord. L’image ϕ(V ) est une
composante connexe de X \ {x}. L’ensemble br(Y, y)⊂V est un singleton {b} ;
posons a = ϕ(b). Le lemme 4.3.1 assure que deg(V → ϕ(V )) = deg (b → a).
Par ailleurs, le morphisme Dy → C est par hypothèse étale en le point fermé
de Dy qui correspond à la branche b ; par le théorème 4.3.13 ceci entrâıne
l’égalité deg (b → a) = 1. En conséquence, deg(V → ϕ(V )) = 1 ; autrement
dit, ϕ induit un isomorphisme V ≃ ϕ(V ).

(4.4.4.4) Supposons que H (y) est non ramifiée sur H (x) pour tout
antécédent y de x, c’est-à-dire que Dy est génériquement étale sur C pour
tout y ∈ Yx. Cette hypothèse implique que presque toutes les composantes
connexes de Y \ ϕ−1(x) appartiennent à Π, et partant que presque toutes les
composantes connexes de X \ {x} appartiennent à Π′.

On déduit dès lors de 4.4.4.3 que le revêtement Y ×X U → U est trivial pour
presque toute composante connexe U de X \ {x}.

(4.4.5) Soit X une courbe k̂a-analytique quasi-lisse et soit x ∈ X . Le
but de ce qui suit est d’étudier le groupe H1((X, x)ét, µℓ), qui classifie les
germes de µℓ-torseurs en x. Notons pour commencer l’existence d’isomorphismes
naturels H1((X, x)ét, µℓ) ≃ H1(H (x), µℓ) ≃ H1(κ(x), µℓ)).

(4.4.5.1) Donnons une description explicite de ces isomorphismes. Soit h
une classe appartenant à H1(H (x), µℓ). Elle est de la forme (λ) pour un
certain λ appartenant à H (x)×, bien déterminé modulo (H (x)×)ℓ. Dire
que H1(κ(x), µℓ)) ≃ H1(H (x), µℓ) signifie simplement que le scalaire λ peut
être choisi dans κ(x)×, et qu’un tel choix est unique modulo (κ(x)×)ℓ. Il existe
donc une fonction f ∈ O×X,x telle que h = (f(x)), et la classe de H1((X, x)ét, µℓ)
qui correspond à h est alors la classe de Kummer (f). En termes de torseurs,
c’est la classe du (germe en x) de M (OU [T ]/(T ℓ − f)) → U , où U est un
voisinage ouvert de x sur lequel f est définie et inversible.
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(4.4.5.2) On déduit de 4.4.5.1 que tout µℓ-torseur sur (X, x) est de Kummer,
c’est-à-dire encore que tout µℓ-torseur défini sur un ouvert contenant x est de
Kummer au voisinage de x.

(4.4.5.3) Soit h ∈ H1((X, x)ét, µℓ) ≃ H1(H (x), µℓ), et soit Y un µℓ-torseur
sur (X, x) de classe h. Soit d l’ordre de h dans H1(X, x)ét, µℓ). On déduit
de 2.1.2.3 que la fibre Yx comporte ℓ/d points.

(4.4.6) Supposons que x ∈ X[14]. Le corps H (x) est complet et en particulier

hensélien, H̃ (x)1 est algébriquement clos, et |H (x)×| est divisible. Il s’ensuit
que H1(H (x), µℓ) = 0 (2.3.35.3 et 2.3.35.4) ; en conséquence, H1((X, x)ét, µℓ)
est trivial.

Autrement dit, tout µℓ-torseur défini sur un ouvert contenant x est trivial
au voisinage de x.

(4.4.7) Supposons que x ∈ X[2,3]. Par convention, nous considérerons dans ce
qui suit que toute branche de X issue de x est orientée vers x.

(4.4.8) Soit a ∈ br(X, x) et soit h ∈ H1((X, x)ét, µℓ).

(4.4.8.1) La convention d’orientation adoptée induit un système compatible
d’isomorphismes

σZ : Kumℓ(Z) ≃ Z/ℓZ

pour Z parcourant l’ensemble des sections coronaires de a.
Si Z est une section coronaire de a et si Z ′ est un µℓ-torseur de Kummer

sur Z, l’image par σZ de la classe de Z ′ dans Kumℓ(Z) sera appelée l’invariant
de Z ′.

Soit U un voisinage ouvert de x tel que la classe h provienne d’une classe
h′ ∈ H1(Uét, µℓ), et soit Z une section coronaire de a contenue dans l’ouvert U
telle que h′|Z soit de Kummer (une telle section existe toujours puisque h′ est

de Kummer au voisinage de x, cf. 4.4.5). L’élément σZ(h′) de Z/ℓZ ne dépend
que de a (et pas du choix de U,Z et h′) ; on le note θa(h).

(4.4.8.2) Soit |.|a la valuation de κ(x) associé à la variation en norme le long
de a. Dans ce qui suit, nous allons utiliser implicitement le th. 4.3.5 ainsi que
les commentaires qui en sont faits en 4.3.6.4.

Soit t une fonction inversible sur un voisinage ouvert U0 de x dans U telle
que pour toute section coronaire Z de a dans U0, la fonction t|Z soit une fonction
coordonnée de Z croissante en norme sur S(Z) (il suffit de vérifier ces conditions
sur une telle section Z).

Le groupe quotient |κ(x)×|a/|k̂a
×| est libre de rang 1, et est engendré par la

classe de |t(x)|a qui ne dépend pas du choix de t. La formule |t(x)|ma 7→ m définit

donc sans ambigüıté un isomorphisme |κ(x)×|a/|k̂a
×| ≃ Z, puis par passage

au quotient un isomorphisme ι : |κ(x)×|a/|κ(x)×|ℓa ≃ Z/ℓZ (comme |k̂a×| est
divisible, il disparâıt lors de cette dernière opération).

Soit κ(x)h le hensélisé de κ(x) pour |.|a. Puisque le corps résiduel de |.|a est
algébriquement clos, H1(κ(x)h, µℓ) ≃ |κ(x)×|/|κ(x)×|ℓ. On note τa le morphisme
composé

H1((X, x)ét, µℓ) ≃ H1(κ(x), µℓ) → H1(κ(x)h, µℓ) ≃ |κ(x)×|/|κ(x)×|ℓ ι→ Z/ℓZ.
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Soit f une fonction inversible sur un voisinage U1 de x dans U0 telle
que h′|U1

= (f), et soit Z une section coronaire de a contenue dans U1. Il

existe λ ∈ k̂a
×

et m ∈ Z tels que |f | = |λ| · |t|m identiquement sur Z. Il
résulte du choix de t et de la définition de θa que θa(h) = m ∈ Z/ℓZ.

L’image de h dans H1(κ(x), µℓ) est égale à (f(x)). Comme |f | = |λ| · |t|m
identiquement sur Z, on a |f(x)|a = |λ| · |t(x)|ma . Il vient

τa(h) = m = θa(h).

(4.4.8.3) Supposons maintenant que x est de type 2, soit C sa courbe résiduelle
et soit P le point fermé de C correspondant à a. La valuation |.|a étant composée
de la valuation structurale de κ(x) et de la valuation discrète associée à P, on

peut choisir la fonction t de sorte que |t(x)| = 1 et que t̃(x) soit une uniformisante
de l’anneau de valuation discrète OC ,P (comme |t(x)|a est alors infiniment
proche inférieurement de 1, la fonction |t| est bien croissante en norme le long
de a à l’approche de x).

Comme le point x est de type 2, le groupe |κ(x)×| est divisible, ce qui entrâıne

que H1(κ(x), µℓ) ≃ H1(κ(x)o, µℓ) ≃ H1(H̃ (x)1, µℓ). Par conséquent, on peut

supposer que |f(x)| = 1, et la classe h̃ de H1(H̃ (x)1, µℓ) qui correspond à h via

les isomorphismes canoniques H1((X, x)ét, µℓ) ≃ H1(κ(x), µℓ) ≃ H1(H̃ (x)1, µℓ)

est alors précisément (f̃(x)).

L’égalité |f(x)|a = |λ| · |t(x)|ma implique que |f(x)| = |λ| · |t(x)| ; par
conséquent, |λ| = 1, et il vient |f(x)/t(x)m|a = 1. Cette dernière égalité signifie

que f̃(x)/t̃(x)
m

est de valuation P-adique (additive) nulle. En conséquence, la

valuation P-adique de f̃(x) est égale à m, et le résidu δP(h̃) est égal à m. Ainsi,

θa(h) = τa(h) = δP(h̃).

Remarquons pour terminer que comme la H (x)-algèbre étale

H (x)[T ]/T ℓ − f(x) =
∏

y∈Yx

H (y)

est non ramifiée, il résulte de 4.4.4.4 que pour tout voisinage ouvert connexe V
de x dans U , la classe h′ s’annule sur presque toutes les composantes connexes
de V \ {x}.

(4.4.9) On revient aux hypothèses et notations précédant le 4.4.8.3 : le point x
est supposé appartenir à X[2,3], mais pas nécessairement à X[2]. Si V est un
voisinage ouvert connexe de x dans U , alors h′ s’annule au-dessus de presque
toutes les composantes connexes de V \ {x} : en effet, si x ∈ X[2] cela découle
de 4.4.8.3 ; et si x ∈ X[3] alors comme br(X, x) est fini, π0(V \ {x}) l’est aussi,
et l’assertion requise est tautologique.

Il existe en conséquence une base de voisinages ouverts V de x dans U
possédant les propriétés suivantes :

• V est bien découpé autour de x (4.4.3) ;
• la classe h′|V est de Kummer ;

• la classe h′ s’annule sur toute composante connexe de V \ {x} qui est
relativement compacte dans V .
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Dans ce cas, pour toute branche a ∈ br(X, x) telle que a(V ) soit coronaire,
la restriction h′|a(V ), est de Kummer, et σa(V )(h

′
|a(V )) = θa(h).

(4.4.10) Proposition. Soit X une courbe k̂a-analytique quasi-lisse et soit x
appartenant à X[2,3]. Soit X0 un voisinage ouvert de x dans X bien découpé
autour de X. On note A l’ensemble des branches a issues de x telles que a(X0)
soit coronaire.

1) Soit (λa)a∈br(X,x) une famille d’éléments de Z/ℓZ tels que λa = 0 si a /∈
A. Les assertions suivantes sont équivalentes.

i) Il existe un µℓ-torseur Y → X0 tel que :

⋄ Y se trivialise au-dessus de toute composante connexe de X0 \{x}
qui est relativement compacte dans X0 ;

⋄ pour tout a ∈ A, le µℓ-torseur Y ×X a(X0) est de Kummer,
d’invariant λa.

ii) Il existe h ∈ H1((X, x)ét, µℓ) telle que θa(h) = λa pour toute
branche a ∈ br(X, x).

iii) On a x ∈ ∂X ou
∑

a∈A λa = 0.

De plus :

1a) si i) est vraie, la classe h de ii) peut être prise égale à la classe
de Y ×X0 (X, x) ;

1b) si ii) est vraie, on peut choisir Y dans i) de sorte que Y ×X0 (X, x)
ait pour classe h.

2) Supposons que x /∈ ∂X et soit K le sous-groupe de H1((X, x)ét, µℓ) formé
des classes h telles que θa(h) = 0 pour tout a ∈ br(X, x). Si x ∈ X[3]

alors K est trivial. Si x ∈ X[2], si C désigne sa courbe résiduelle, et
si J désigne la jacobienne de C alors

K ≃ℓ J (k̃a1 ) ≃ (Z/ℓZ)2g(x)

(le premier de ces isomorphismes est canonique, le second ne l’est pas en
général).

Démonstration. Nous allons montrer i)⇒ii), ii)⇒iii), iii)⇒ii) et ii)⇒i), et les
autres assertions de l’énoncé seront établies incidemment.

(4.4.10.1) Preuve de i)⇒ii). On suppose que i) est vraie, et l’on note h la
classe de Y ×X (X, x) dans H1((X, x)ét, µℓ). On a par définition λa = θa(h)
pour tout a ∈ A. Soit a ∈ br(X, x) \ A et soit Z une section coronaire de a. Le
torseur Y se trivialise au-dessus de a(X) puisque a /∈ A ; il se trivialise a fortiori
au-dessus de Z, ce qui entrâıne que θa(h) = 0. Ainsi, ii) est vraie, et l’on a par
ailleurs établi 1a).

(4.4.10.2) Preuve de ii)⇒iii). On suppose que ii) est vraie. Pour montrer iii),
on fait l’hypothèse que x /∈ ∂X , et nous allons prouver que

∑
a∈br(X,x) θa(h) =

0. Rappelons que pour toute branche a de X issue de x et toute section
coronaire Z de a, la couronne Z sera supposée orientée vers x, et que σZ désigne
l’isomorphisme : Kumℓ(Z) ≃ Z/ℓZ déduit de ce choix d’orientation.
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On suppose que x est de type 3. L’ensemble br(X, x) possède alors deux
éléments a et b. Soit U un voisinage coronaire de x dans X tel que h provienne
d’une classe de Kummer h′ sur U . L’ouvert U\{x} a deux composantes connexes,
à savoir a(U) et b(U), qui sont deux sous-couronnes ouvertes de U . Munissons U
de l’orientation induite par celle de a(U). Ce choix induit un isomorphisme ρ :
Kumℓ(U) ≃ Z/ℓZ.

Comme l’orientation de U est induite par celle de a(U), on dispose d’un
diagramme commutatif

Kumℓ(U)
ρ //

≃
��

Z/ℓZ

Id

��
Kumℓ(a(U))

σa(U) // Z/ℓZ

,

d’où l’on déduit que ρ(h′) = θa(h).
Comme l’orientation de U est opposée à l’orientation induite par celle

de b(U), on dispose d’un diagramme commutatif

Kumℓ(U)
ρ //

≃
��

Z/ℓZ

−Id
��

Kumℓ(b(U))
σb(U) // Z/ℓZ

,

d’où l’on déduit que ρ(h′) = −θb(h). En conséquence, θa(h) + θb(h) = 0.

On suppose que x est de type 2. Comme x /∈ ∂X l’ensemble br(X, x) s’identifie
à l’ensemble des points fermés de la courbe résiduelle C .

On a vu en 4.4.8.3 que H1((X, x)ét, µℓ) ≃ H1(H̃ (x)1, µℓ) ; on note h̃ la classe

de H1(H̃ (x)1, µℓ) qui correspond à h. Si a ∈ br(X, x), et si P désigne le point

fermé correspondant, on a d’après loc. cit. l’égalité θa(h) = δP(h̃).

Comme
∑

P∈C (k̃a1 )
δP(h̃) = 0 (cf. 2.1.4), il vient

∑
a∈br(X,x) θa(h) = 0, ce

qu’il fallait démontrer.

(4.4.10.3) Preuve de iii)⇒ii) et de l’assertion 2) dans le cas d’un point de
type 3. On fixe une famille (λa)a∈br(X,x) satisfaisant les conditions de iii), et l’on
suppose que x est de type 3.

Le cas où br(X, x) est de cardinal 2. C’est celui où x /∈ ∂X . Choisissons
un voisinage coronaire U de x, et notons a et b les deux branches issues de x.
Munissons U de l’orientation induite par celle de sa sous-couronne a(U), et
reprenons les notations du paragraphe de 4.4.10.2 consacré au cas du type 3. On
déduit des deux diagrammes commutatifs de loc. cit. que σa(U)(ρ

−1(λa)) = λa et

que σb(U)(ρ
−1(λa)) = −λa. Si h désigne l’image de ρ−1(λa) dans H1((X, x)ét, µℓ)

on a donc θa(h) = λa et θb(h) = λb, d’où ii).
Prouvons par ailleurs l’assertion 2), toujours en supposant que x /∈ ∂X .

Soit h ∈ K , et soit U un voisinage coronaire de x tel que h provienne d’une classe
de Kummer h′ sur U . Comme θa(h) = 0 la restriction de h à a(U) est triviale ;
comme Kumℓ(U) ≃ Kumℓ(a(U)) on a h′ = 0 , et donc h = 0 ; ainsi K = 0,
comme annoncé.
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Le cas où br(X, x) est de cardinal 1. Soit a l’unique branche de X issue de x,
et soit U un voisinage coronaire de x dans X . On a U \{x} = a(U). On munit U
de l’orientation induite par celle de a(U) ; ce choix induit un isomorphisme ρ :
Kumℓ(U) ≃ Z/ℓZ. Soit V un µℓ-torseur sur U de classe ρ−1(λa). Comme
l’orientation de U est induite par celle de a(U), la restriction de V à a(U) a
pour invariant λa. Si h désigne la classe de V ×U (X, x) dans H1((X, x)ét, µℓ)
on a donc θa(h) = λa, d’où ii).

Le cas où br(X, x) = ∅. N’importe quelle classe h ∈ H1((X, x)ét, µℓ) satisfait
alors, pour des raisons tautologiques, la condition énoncée en ii).

(4.4.10.4) Preuve de iii)⇒ii) et de l’assertion 2) dans le cas d’un point de
type 2. On fixe une famille (λa)a∈br(X,x) satisfaisant les conditions de iii), on
suppose que x est de type 2, on note C sa courbe résiduelle et J la jacobienne
de C .

Soit C la courbe résiduelle en x ; on identifie (̃X, x) à un ouvert de Zariski

non vide de C . Si P est un point fermé de (̃X, x), il correspond à une branche a
issue de x, et l’on pose µP = λa. Pour prouver ii) il suffit, en vertu de 4.4.8.3,

de montrer l’existence d’une classe h̃ ∈ H1(H̃ (x)1, µℓ) telle que δP(h̃) = µP

pour tout point fermé P de (̃X, x).

Supposons que x /∈ ∂X. On a alors (̃X, x) = C , et
∑
µP = 0 puisque

∑
λa =

0 en vertu de l’hypothèse iii). L’existence d’une classe h̃ satisfaisant les
conditions requises provient alors de la suite exacte des résidus (2.1.4).

Prouvons par ailleurs l’assertion 2), toujours en supposant que x /∈ ∂X . Il

résulte de 4.4.8.3 que K s’identifie à l’ensemble des classes de H1(H̃ (x)1, µℓ)
dont tous les résidus en les points fermés de C sont nuls. Il existe donc en vertu
de 2.1.5.2 un isomorphisme canonique entre K et ℓJ (k̃a1 ), lequel est lui-même
isomorphe (non canoniquement en général) à (Z/ℓZ)2g(x), d’où 2).

Supposons que x ∈ ∂X. L’ouvert (̃X, x) de C est alors strict. Choisissons un

point fermé Q de C qui n’est pas situé sur (̃X, x), et posons µ∞ = −∑µP . La

suite exacte des résidus assure l’existence d’une classe h̃ ∈ H1((X, x)ét, µℓ) telle

que pour tout point fermé P de C , le résidu δP(h̃) soit égal à :

• µP si P ∈ (̃X, x) ;
• µ∞ si P = Q ;
• 0 sinon.

La classe h̃ satisfait alors les conditions requises.

(4.4.10.5) Preuve de ii)⇒i). Supposons qu’il existe h comme dans ii) ;
choisissons un voisinage ouvert U de x dansX0 et un µℓ-torseur V → U tel que la
classe de V ×U (X, x) dans H1((X, x)ét, µℓ) soit égale à h. Quitte à restreindre U ,
on peut faire en sorte que les conditions suivantes soient satisfaites :

• V → U est de Kummer ;
• le couple (U,X0) est bien découpé autour de x.

Soit A′ l’ensemble des branches a issues de x telles que a(U) soit coronaire.
Si a /∈ A′ alors a(U) est relativement compacte dans U , et est donc égale à a(X0).
En conséquence, X0 = U

∐(∐
a∈A′ a(X0)

)
.
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Pour tout a ∈ A, choisissons un µℓ-torseur de Kummer Wa → a(X0)
d’invariant λa. Si a ∈ A′ \A, on note Wa le µℓ-torseur trivial sur a(X0).

Soit a ∈ A′. Le torseur de Kummer V ×U a(U) → a(U) a pour
invariant θa(h) = λa ; il est en particulier trivial si a /∈ A.

En conséquence, les restrictions à
∐
a∈A′ a(U) des torseurs V et

∐
a∈A′Wa

sont isomorphes ; en choisissant un isomorphisme arbitraire entre elles, on
obtient par recollement un µℓ-torseur Y → X0 qui satisfait les propriétés énonces
en i), et dont le germe x a pour classe h. Ceci achève la démonstration de
l’implication ii)⇒i) et de l’assertion 1b), et partant celle de la proposition. �

(4.4.11) Soit X une courbe k-analytique quasi-lisse, et soit x ∈ X[2,3] \ ∂X . Il
résulte de la proposition 4.4.10 que l’on a une suite exacte

0 // (Z/ℓZ)2g(x) // H1((X, x)ét, µℓ)

∏
θa // ⊕

a∈br(X,x)
Z/ℓZ

Σ // Z/ℓZ // 0 .

(4.4.12) Supposons x de type 3, et fixons un voisinage coronaire U de x. On
a g(x) = 0 et br(X, x) est de cardinal 2. On dispose donc en vertu de la suite
exacte ci-dessus d’un isomorphisme entre H1((X, x)ét, µℓ) et Z/ℓZ, qui est non
canonique si ℓ > 2 : il n’est déterminé qu’au signe près et dépend du choix
d’une des deux branches issues de x, c’est-à-dire du choix d’une orientation
de U (à la branche a est associée l’orientation de U qui induit l’orientation de
la sous-couronne a(U) vers le point x).

(4.4.13) En fait, l’existence d’un isomorphisme H1((X, x)ét, µℓ) ≃ Z/ℓZ
déterminé au signe près et dépendant du choix d’une orientation de U peut
se montrer directement, sans référence à la suite exacte de 4.4.11, et sans même
supposer que le point x ∈ X[3] est intérieur.

En effet, supprimons donc l’hypothèse que x est intérieur, et désignons
toujours par U un voisinage coronaire de x. Puisque x est de type 3, le
singleton {x} est une sous-couronne de U . On dispose donc d’isomorphismes

H1((X, x)ét, µℓ) ≃ H (x)×/(H (x)×)ℓ ≃ Kumℓ({x}) ≃ Kumℓ(U) ≃ Z/ℓZ.

Tous ces isomorphismes sont canoniques, hormis le dernier qui n’est déterminé
qu’au signe près et dépend du choix d’une orientation sur U , d’où notre assertion.

Notons par ailleurs que choisir une orientation sur U revient à en choisir une

sur {x}, c’est-à-dire encore à choisir un générateur du groupe |H (x)×|/|(k̂a)×|
(qui est libre de rang 1).

(4.4.14) Lemme. Soit X une courbe k̂a-analytique quasi-lisse, et soit x un
point de X[2] de genre > 0. Il existe un µℓ-torseur sur X dont la fibre en x est
connexe et qui se trivialise au-dessus de Y \ {x}.

Démonstration. Comme x est de type 2, le groupe |H (x)×| est divisible,

et H1(H (x), µℓ) ≃ H1(H̃ (x)1, µℓ). Soit C la courbe résiduelle de x. Comme

elle est de genre g(x) > 0, on déduit de 2.1.5.2 qu’il existe une classe h̃ ∈
H1(H̃ (x)1, µℓ) qui est d’ordre ℓ et est telle que δP(h̃) = 0 pour tout point
fermé P de C .
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Soit h la classe de H1(X, x)ét, µℓ) ≃ H1(H (x), µℓ)) qui correspond à h̃. Elle
est d’ordre ℓ, et l’on a θa(h) = 0 pour toute branche a ∈ br(X, x) en vertu
de 4.4.8.3. D’après 4.4.9, il existe un voisinage ouvert U de x bien découpé
autour de x et un µℓ-torseur de Kummer V → U dont le germe en x a pour
classe h, et qui est trivial au-dessus de toute composante connexe de U \ {x}
relativement compacte dans U . Par ailleurs, pour toute branche a ∈ br(X, x),
le torseur V ×U a(U) est de Kummer, d’invariant θa(h) = 0. En conséquence,
V se trivialise également au-dessus de toute composante coronaire de U \ {x},
d’où finalement la trivialité de V ×U (U \ {x}) → (U \ {x}). En recollant V
et µℓ ×k̂a (X \ {x}) par un isomorphisme arbitraire au-dessus de U \ {x} on
obtient un µℓ-torseur Y → X , trivial au-dessus de X \ {x}, et dont le germe
en x a pour classe h. Comme l’ordre de h est égal à ℓ, on déduit de 4.4.5.3
que Yx est connexe, ce qui achève la démonstration. �

Théorèmes de finitude globale

(4.4.15) Théorème. Soit X une k̂a-courbe algébrique projective, irréductible
et lisse et soit x ∈ X an

[2] . Presque toutes les composantes connexes de X an \ {x}
sont des disques.

Démonstration. Soit C la courbe résiduelle en x. Soit f une fonction

rationnelle sur X telle que |f(x)| = 1 et telle que f̃(x) induise un morphisme
génériquement étale de C sur P1

k̃a
; soit ϕ : X an → P1,an

k̂a
le morphisme fini et

plat induit par f . Soit Π l’ensemble des composantes connexes V de X an \ {x}
satisfaisant les conditions suivantes :

1) br(X an, x)⊂V est un singleton {bV } ;

2) l’application C → P1
k̃a

induite par f̃(x) est non ramifiée en le point fermé
de C qui correspond à bV ;

3) V ne contient aucun antécédent de ϕ(x).

Il résulte du fait que C → P1
k̃a

est génériquement étale que presque toutes

les composantes connexes de X an \ {x} appartiennent à Π. Soit V appartenant
à Π. La condition 3) implique, d’après le lemme 4.2.1, que V est une composante
connexe de ϕ−1(U). On déduit alors de 4.4.4.3 que la flèche V → U est un
isomorphisme. En tant que composante connexe du complémentaire d’un point
de type 2 dans P1,an

k̂a
, l’ouvert U est un disque, et V est donc un disque, ce qui

achève la démonstration. �

(4.4.16) Lemme. Soit X une k̂a-courbe algébrique projective, irréductible
et lisse, et soit x un point de X an de genre zéro ; supposons que pour toute
composante connexe V de X an \ {x} l’ensemble br(X an, x)⊂V est un singleton.

i) Si Y → X an est un revêtement fini étale déployé au-dessus de X an \{x},
il est trivial.

ii) Supposons qu’il existe un entier ℓ premier à p et strictement supérieur à 1
tel que tout µℓ-torseur étale au-dessus de X an \ {x} soit déployé ; la courbe X
est alors isomorphe à P1

k̂a
.

Démonstration. Soit Y → X an un revêtement fini étale déployé au-dessus
de X an \ {x} et soit y un antécédent de x sur Y . Soit b ∈ br(Y, y) et soit a
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l’image de b dans br(X, x). Comme Y est déployé au-dessus de X an \ {x}, le
degré de b au-dessus de a est égal à 1.

Si x est de type 3, il découle de l’assertion iii) du th. 4.2.19 et de la
proposition 4.2.20 que κ(y) ≃ κ(x).

Si x est de type 2, la courbe résiduelle en x est de genre zéro, c’est-à-dire
isomorphe à P1

k̃a
. Il découle du théorème 4.3.13 que la la courbe résiduelle en y

est étale sur la courbe résiduelle en x ; comme le schéma P1
k̃a

est simplement

connexe, κ̃(y) ≃ κ̃(x) ; en utilisant encore la proposition 4.3.13, il vient κ(y) ≃
κ(x).

On a donc dans tous les cas κ(y) ≃ κ(x) pour tout antécédent y de x. La
fibre de Y au-dessus de x est par conséquent triviale, ce qui implique que Y
est déployé sur un voisinage de x ; dès lors , Y → X an est un revêtement
topologique.

Comme br(X an, x)⊂V est un singleton pour toute composante connexe V
de X an \ {x}, le point x n’est situé sur aucune boucle du graphe X an. Le
revêtement topologique Y → X an est donc déployé au-dessus de toutes les
boucles de X an, et partant trivial, ce qui montre i).

Supposons qu’il existe un entier ℓ comme dans ii), et soit Y un µℓ-
torseur étale sur X . On déduit de i) et de l’hypothèse faite sur ℓ que le
revêtement Y an → X an est trivial ; par GAGA, il en va de même de Y → X .
Autrement dit, H1(Xét, µℓ) = 0 ; par conséquent, X ≃ P1

k̂a
. �

(4.4.17) Théorème. Soit X une k̂a-courbe algébrique projective, irréductible
et lisse. L’ensemble des points de X an de genre strictement positif est fini.

Démonstration. Soit ℓ un entier premier à p et supérieur ou égal à 2.
Soit x ∈ X an un point de genre > 0. Le lemme 4.4.14 assure l’existence d’un µℓ-
torseur Y (x) → X an dont la fibre en x est connexe, et qui est trivial au-dessus
de X an \ {x}. Si x et x′ sont deux points distincts de X an de genre > 0,
les torseurs Y (x) et Y (x′) sont non isomorphes (la fibre en x de Y (x) est
connexe alors que la fibre en x de Y (x′) est triviale). Combinée à GAGA, la
flèche x 7→ Y (x) induit une injection de l’ensemble des points de genre > 0
de X an dans le groupe fini H1(Xét, µℓ). �

Voisinages d’un point de type 4 et revêtements des disques
et couronnes

(4.4.18) Nous fixons pour tout ce paragraphe les notations suivantes :

• ℓ est un nombre premier différent de p ;

• X est une k̂a-courbe algébrique projective, irréductible et lisse ;
• x est un point de X an

[4] .

(4.4.19) Comme x est de type 4, c’est d’après le théorème 4.2.5 un point
unibranche du graphe X an ; l’ensemble des points de genre > 0 de X an étant
par ailleurs fini (th. 4.4.17), le point x possède une base de voisinages D
satisfaisant les deux conditions qui suivent :
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i) ∂D est un singleton {η} et D = D ∪ {η} est un arbre compact ;
ii) D ne contient aucun point de genre > 0.

(4.4.20) Proposition. Soit D comme ci-dessus ; tout µℓ-torseur étale sur D
est trivial.

Démonstration. Soit Y → D un µℓ-torseur étale, et soit U l’ensemble des
points t de D tels que la fibre de Y en t soit triviale ; c’est un ouvert de D. Le
but de ce qui suit est de démontrer que U = D : cela assurera que Y → D est
un µℓ-torseur topologique, et partant trivial puisque D est un arbre.

On raisonne par l’absurde, en supposant que ce n’est pas le cas. On munit D
de l’ordre défini par η. Soit T une châıne non vide de points de D − U . Par
compacité, le filtre deD−U engendré par les sections commençantes de T admet
un point adhérent ; on vérifie aussitôt qu’il est différent de η et minore T (c’en
est plus précisément la borne inférieure).

Il s’ensuit, par le lemme de Zorn, qu’il existe un point t de D − U qui est
minimal. Comme t ∈ D − U , la fibre de Y en t n’est pas déployée. Notons b
la branche issue de t définie par l’intervalle [t; η]. La fibre du µℓ-torseur Y en t
n’étant pas déployée, c’est un singleton {t′}, et κ(t′) est une extension cyclique
de degré ℓ de κ(t).

Le point t ne peut être de type 1 ou 4. Cela résulte du fait que si F est une

extension immédiate du corps algébriquement clos k̂a, toute extension de degré

premier à p de k̂a est triviale.

Le point t ne peut être de type 3. Supposons qu’il le soit. Il existe alors un
voisinage coronaire Z dans D au-dessus duquel Y est de Kummer. Comme Yx
est connexe, Y ×D Z est connexe et est donc une couronne (3.6.31 et sq.). Le
morphisme Y ×DZ → Z est fini et plat ; il s’ensuit en vertu de 3.6.24 et 3.6.24.3
que tout point de S(Z) a un unique antécédent sur Y .

Par ailleurs, soit Z ′ la composante connexe de Z \ {t} qui ne contient pas b.
Par minimalité de t, les fibres de Y au-dessus de Z ′ sont toutes triviales ; c’est
en particulier le cas des fibres de Y au-dessus de S(Z ′) ⊂ S(Z), mais celles-ci
sont des singletons d’après ce qui précède ; on aboutit ainsi à une contradiction.

Le point t ne peut être de type 2. Supposons qu’il le soit. Le groupe |κ(t)×|
est divisible ; le corps κ̃(t′) est donc une extension cyclique de degré ℓ de κ̃(t)
(une extension modérément ramifiée étant toujours sans défaut, il n’y a pas lieu
ici d’invoquer le th. 4.3.13). Soit C (resp. C ′) la courbe résiduelle en t (resp. t′).

Soit β une branche de D issue de t et différente de b et soit Z une section
de β ; la minimalité de t assure que les fibres de Y au-dessus de Z sont triviales.
Par conséquent, Y ×D Z → Z est un µℓ-torseur topologique ; comme Z est un
arbre, il est trivial. En vertu du théorème 4.3.13, ceci entrâıne que C ′ → C est
non ramifié au-dessus du point fermé de C qui correspond à β.

Soit P le point fermé de C correspondant à b. D’après ce qui précède,
la flèche C ′ → C induit un revêtement galoisien cyclique d’ordre ℓ de
l’ouvert C \{P} ; mais C est de genre 0 (car D ne contient aucun point de genre
strictement positif), et l’on aboutit ainsi à une contradiction, ce qui achève la
démonstration. �

(4.4.21) Remarque. La proposition précédente s’applique notamment
lorsque X = P1

k̂a
et lorsque D est un disque ; la proposition 4.4.20 implique donc
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que tout µℓ-torseur étale sur un disque est trivial. Ce fait est dû à Berkovich,
et notre démonstration est un décalque mutatis mutandis de sa preuve.

(4.4.22) Théorème. Le point x possède un voisinage ouvert dans X an qui est
un disque.

Démonstration. Donnons-nous un voisinage D de x comme au 4.4.19. Soit Z
une section coronaire de la branche de X an issue de η et contenue dans D ;
choisissons un point ξ de ]x; η[ situé sur S(Z), et appelons ∆ la composante
connexe de D \ {ξ} qui contient x. Remarquons que le voisinage ∆ de x vérifie
lui aussi les conditions énoncées au 4.4.19 ; par conséquent, la proposition 4.4.20
s’applique à ∆ et garantit que tout µℓ-torseur étale sur ce dernier est trivial.

Les composantes connexes de Z \ {ξ} sont :

• la sous-couronne ]ξ; η[♭ de Z ;
• la sous-couronne (S(Z) − [ξ; η[)♭ de Z, qui est contenue dans ∆ ;
• des disques aboutissant à ξ.

Il en résulte que les composantes connexes de D \ {ξ} sont :

• la sous-couronne ]ξ; η[♭ de Z ;
• l’ouvert ∆ ;
• des disques contenus dans Z et aboutissant à ξ ;

Comme D est un arbre, chacune de ces composantes contient une unique
branche issue de ξ.

En prolongeant la couronne ]ξ; η[♭ en un disque, on immerge D dans une

courbe k̂a-analytique propre, lisse et connexe qui est donc l’analytification

d’une k̂a-courbe algébrique projective, lisse et intègre Y .

Soit W une composante connexe de Y an \ {ξ}. Il découle de ce qui précède
que W contient une et une seule branche issue de ξ, et que W est ou bien égale
à ∆, ou bien un disque ; ce dernier fait implique que tout µℓ-torseur étale sur W
est trivial (prop. 4.4.20 et rem. 4.4.21). Comme par ailleurs le point ξ est de
genre 0 (il appartient à S(Z)), les hypothèses du lemme 4.4.16 sont satisfaites ;
il en résulte que Y ≃ P1,an

k̂a
.

L’ouvert ∆ s’identifie dès lors à une composante connexe du complémentaire
d’un point de type 2 ou 3 dans P1,an

k̂a
; par conséquent, ∆ est un disque. �

Terminons par une proposition (due à Berkovich) et un lemme qui résultent
de la remarque 4.4.21.

(4.4.23) Proposition (Berkovich). Soit X une k̂a-couronne et soit ℓ un
entier premier à p. Tout µℓ-torseur étale sur X est de Kummer.

Démonstration. Soit h ∈ H1(Xét, µℓ). On sait que h est de Kummer au
voisinage de tout point de X (4.4.5.2). Nous allons tout d’abord préciser un peu
cette assertion en montrant que pour tout x ∈ S(X) il existe un entier r(x),
unique modulo ℓ, tel que h = (tr(x)) au voisinage de x.

(4.4.23.1) Existence de r(x).

Le cas où x est de type 3. Les sous-couronnes ouvertes de X contenant x
forment alors une base de voisinages de x ; il existe donc une telle sous-
couronne Y telle que h|Y soit de Kummer. Comme T|Y est une fonction
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coordonnée sur Y , la classe h|Y est bien de la forme (T r(x)) pour un certain
entier x.

Le cas où x est de type 2. Le groupe |H (x)×| étant divisible, on dispose

d’un isomorphisme naturel H1(H (x), µℓ) ≃ H1(H̃ (x)1, µℓ) ; soit h̃ la classe qui
correspond par ce biais au germe de h en x.

Comme |H (x)×| = |k̂a×|, on peut, quitte à multiplier T par un élément

convenable de k̂a
×

, supposer que |T (x)| = 1 ; la courbe résiduelle C en x

s’identifie alors à P1
k̃a1

, et T̃ (x) en est une fonction coordonnée. Notons son

diviseur [0] − [∞] ; les branches issues de x correspondant aux points fermés 0
et ∞ sont précisément les deux branches issues de x et définies par S(X)
(puisque |T | est localement constante en dehors de S(X) et strictement
monotone sur S(X)).

Soit a ∈ br(X, x) une branche qui n’est pas contenue dans S(X), soit U la
composante connexe de X \ {x} qui contient a, et soit P le point fermé de C
correspondant à a. Comme U est un disque, on déduit de la proposition 4.4.20
et de 4.4.21 que h|U = 0 ; en particulier, la restriction de h à toute section
coronaire de a contenue dans U est nulle, ce qui signifie que θa(h|(X,x)) = 0. Par

conséquent, δP(h̃) = 0 (4.4.8.3).

Fixons un entier r(x) tel que δ0(h̃) = r(x) modulo ℓ. D’après 2.1.4, on

a δ∞(h̃) = −r(x) modulo ℓ. La classe h̃ a ainsi les mêmes résidus que

(
T̃ (x)

r(x)
)

en tout point fermé de la courbe C . Celle-ci étant de genre 0, on en déduit

que h̃ =

(
T̃ (x)

r(x)
)

(2.1.5.2), et partant que h|(X,x) = (T r(x)).

(4.4.23.2) Unicité de r(x) modulo ℓ. Supposons qu’il existe un voisinage
ouvert U de x et deux entiers r et s tels que h|U = (T r) = (T s). Il existe
une sous-couronne ouverte Y de X contenue dans U (il suffit de prendre Y de
la forme I♭, où I est un intervalle ouvert aboutissant à x, tracé sur S(X)∩U , et
suffisamment petit). L’égalité (T r) = (T s) dans Kumℓ(Y ) implique alors que r
et s sont égaux modulo ℓ.

(4.4.23.3) Conclusion. Il résulte de la définition de r(x) et de son unicité
modulo ℓ que x 7→ r(x) définit sans ambiguité une application localement
constante de S(X) vers Z/ℓZ. Par connexité de S(X), cette application est
constante ; soit r sa valeur.

Posons h′ = h − (T r), et soit Z → X un µℓ-torseur de classe h′. Par
construction, h′ est nulle au voisinage de tout point x de S(X). Et comme toute
composante connexe de X\S(X) est un disque, il résulte de la proposition 4.4.20
et de 4.4.21 que h′ est triviale au-dessus de X \ S(X). En conséquence, h′ est
triviale au voisinage de tout point de X , ce qui implique que Z est un µℓ-torseur
topologique. La couronne X étant un arbre, Z est trivial, h′ = 0 et h = (T r),
ce qui achève la démonstration. �

(4.4.24) Lemme. Soit Y une k̂a-courbe projective, irréductible et lisse.
Supposons qu’il existe un point y de genre 0 sur Y an tel que Y an \ {y} soit
réunion disjointe de disques. La courbe Y est alors isomorphe à P1

k̂a
.
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Démonstration. Fixons un entier ℓ au moins égal à 2 et premier à p. Si U
est une composante connexe de Y an \ {y} c’est un disque, et donc un arbre à
un bout. Par conséquent, br(Y an, y)⊂U est un singleton, et la remarque 4.4.21
assure que H1(U, µℓ) = 0 ; l’assertion requise découle alors de l’énoncé ii) du
lemme 4.4.16. �

4.5 Étude locale des courbes quasi-lisses sur un
corps de base quelconque

Étude locale des courbes quasi-lisses sur un corps de base
quelconque : préliminaires

Soit X une courbe k-analytique.

(4.5.1) Soit x ∈ X[2,3]. L’ensemble des antécédents de x sur X
k̂a

est alors fini.
en effet, on peut toujours supposer, quitte à le remplacer par le complété de
sa clôture parfaite, que k est parfait, puis que X est réduite et par conséquent
génériquement quasi-lisse, et en particulier quasi-lisse en x.

Il est alors loisible, en substituant à X un voisinage affinöıde convenable
de x, puis en immergeant ce dernier dans l’analytification d’une courbe affine
lisse, de supposer que X est elle-même l’analytification d’une courbe affine. On
peut maintenant procéder de deux façons différentes.

(4.5.1.1) Première méthode. Tout antécédent de x sur X
k̂a

est de type 2 ou 3,
et est en particulier pluribranche (4.2.11.1 et 4.2.11.2) ; il a donc a une orbite
finie sous l’action de Galois.

(4.5.1.2) Seconde méthode. On se ramène, par normalisation de Noether, au
cas où X = A1,an

k . Soit y un antécédent de x sur A1,an

k̂a
. Le point y est le bord

de Shilov d’un disque fermé D, qui possède un point rigide z ; si H désigne le
stabilisateur de z dans G alors H est un sous-groupe ouvert de G qui stabilise D,
et partant y.

(4.5.2) Si x ∈ X[0,2,3] la fermeture séparable de k dans κ(x) sera notée s(x) ;
c’est en vertu de ce qui précède une extension finie séparable de k. Si x ∈ X[2,3]

et si y est l’un des antécédents de x sur X
k̂a

, son genre ne dépend que de x ;
nous l’appellerons encore le genre de x et le noterons g(x) ; on prendra garde
qu’il n’a aucune raison de cöıncider avec le genre de la courbe résiduelle en x,
dont la formation ne commute pas à l’extension des scalaires en général.

(4.5.3) L’ensemble E des points de genre strictement positif de X est une partie
fermée et discrète de X . Pour le voir, on se ramène aussitôt au cas où X est
compacte, et il s’agit alors de montrer que E est fini. Il suffit de le faire après

extension des scalaires à k̂a, ce qui autorise à supposer k algébriquement clos ;
quitte à remplacer X par sa normalisée, on se ramène ensuite au cas où X est
quasi-lisse, et donc réunion finie de domaines affinöıdes de courbes lisses ; on
conclut alors à l’aide du théorème 4.4.17.

Bases de voisinages sur une courbe quasi-lisse

(4.5.4) Théorème. Soit X une courbe k-analytique quasi-lisse et soit x ∈ X.
Il possède un voisinage ouvert connexe V dans X qui satisfait les conditions
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énoncées ci-dessous.

• Le graphe V est un arbre compact.

• Si x ∈ X[14] alors V est un disque virtuel.

• Si x ∈ X[3] le voisinage V est coronaire.

• Si x ∈ X[2] alors V \ {x} est réunion disjointe de disques virtuels et d’un
nombre fini de couronnes gentiment virtuelles.

Démonstration. On traite séparément chacun des cas.

(4.5.4.1) Le cas où x ∈ X[14]. Choisissons un antécédent y de x sur X
k̂a

.
Comme y est de type 1 ou 4, c’est un point de l’intérieur analytique de X

k̂a
et il

possède donc un voisinage ouvert dans X
k̂a

qui s’immerge dans l’analytification

d’une k̂a-courbe projective et lisse ; en vertu du théorème 4.4.22, il existe alors un

voisinage Y de y dans X
k̂a

qui est un k̂a-disque. D’après la proposition 1.9.18
on peut, quitte à le restreindre, supposer que Y possède les deux propriétés
suivantes :

• son adhérence dans X
k̂a

est un arbre compact ;
• pour tout g ∈ G l’on a g(Y ) = Y ou g(Y ) ∩ Y = ∅.

Soit V l’image de Y sur X ; c’est un voisinage de x dont l’adhérence dans X
est un arbre compact. Comme {g(Y )}g∈G s’identifie à l’ensemble fini π0(Z

k̂a
),

l’espace V
k̂a

est réunion disjointe de k̂a-disques, et V est de ce fait un disque
virtuel.

(4.5.4.2) Le cas où x ∈ X[2] − ∂anX . Le point x possède un voisinage V

dans X tel que V soit un arbre compact, et tel que V s’immerge dans le lieu
lisse de X an pour une certaine k-courbe projective X ; dès lors V

k̂a
s’immerge

dans Y an, où Y est la normalisée de X
k̂a

.

Comme x est de type 2, l’ensemble de ses antécédents sur V
k̂a

est une partie
finie S de V

k̂a
⊂ Y an, constituée de points de type 2. La courbe Y an étant

un graphe compact, presque toute composante connexe de V
k̂a

\ S est une
composante connexe de Y an \ {y} pour un certain y ∈ S ; il résulte alors du
théorème 4.4.15 que presque toutes les composantes connexes de V

k̂a
\ S sont

des k̂a-disques ; par conséquent, pour presque toute composante connexe W

de V \ {x}, l’espace W
k̂a

est réunion disjointe de k̂a-disques, ce qui signifie
que W est un disque virtuel.

Soit W une composante connexe de V \ {x} qui n’est pas un disque virtuel ;
elle contient une unique branche de Z issue de x ; en vertu du lemme 4.3.9, cette
branche possède une section qui est une couronne gentiment virtuelle. On peut
donc, en rabotant un nombre fini de composantes connexes de V \ {x}, faire en
sorte que V possède la propriété requise.

(4.5.4.3) Conclusion. Si x ∈ X[3] l’existence d’un voisinage coronaire de x
découle du théorème 4.3.5. Supposons maintenant que x ∈ X[2]. Il possède
un voisinage ouvert dans X dont l’adhérence est un arbre compact, et qui
s’identifie à un domaine analytique fermé d’une courbe lisse X ′. L’existence
d’un voisinage V de x dans X qui soit de la forme voulue provient alors du cas
sans bord traité au 4.5.4.2) ci-dessus et du corollaire 4.2.4.3. �
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(4.5.5) Remarque. Si x ∈ X[3] alors V est ou bien une couronne virtuelle dont x
appartient au squelette (si I = {1, 2}), ou bien une ≪ demi-couronne virtuelle
de bord {x} ≫ (si I est un singleton), ou bien réduit au singleton {x} (si I est
vide) ; le premier cas correspond à celui où x appartient à l’intérieur analytique
de X (et V en est alors un voisinage coronaire), le dernier à celui où il en est
un point isolé.

Toise canonique et paracompacité des courbes analytiques

(4.5.6) Lemme. Soit X une courbe k-analytique et soit Γ un sous-graphe
localement fini de X. Il existe un sous-ensemble fermé et discret Σ de Γ tel que
Γ \ Σ ⊂ X[2,3].

Démonstration. Soit S l’ensemble des points de X ayant au moins deux
antécédents sur le normalisé de X ; c’est un sous-ensemble fermé et discret de X
contenu dans X[0]. Soit Σ la réunion de S∩Γ et de l’ensemble des sommets de Γ ;
c’est une partie fermée et discrète de Γ. Si x ∈ Γ−Σ alors br(Γ, x) est de cardinal
2, et br(X, x) est donc de cardinal au moins égal à 2. Par conséquent, x ∈ X[0,2,3] ;
comme par ailleurs x n’appartient pas à S, il ne peut être rigide (il serait sinon
unibranche), et appartient finalement à X[2,3]. Ainsi, Γ − Σ ⊂ X[2,3]. �

(4.5.7) Proposition. Soit X une courbe k-analytique. Il existe une toise
canonique sur X[2,3].

Démonstration. La question est purement topologique. On peut donc, quitte

à étendre les scalaires à k̂parf et à remplacerX par la courbe réduite sous-jacente,
supposer k parfait et X réduite ; chaque point de X[2,3] est alors quasi-lisse.

Soit I un segment tracé sur X[2,3] et soient x et y ses deux extrémités. En
vertu de 4.3.6.3, il existe une suite x = x0 < x1 < . . . < xr = y d’éléments de I
(orienté de x vers y) telle que pour tout i compris entre 1 et r − 1 la condition
suivante soit vérifiée : l’intervalle ouvert ]xi;xi+1[ est faiblement admissible
et ]xi;xi+1[♭ est une couronne (gentiment) virtuelle de type ] ∗ ∗[.

La somme des logarithmes des modules des couronnes virtuelles ]xi;xi+1[♭ne
dépend pas du choix de la suite (xi) : il suffit en effet de vérifier qu’elle est
insensible à un raffinement de la subdivision initiale, ce qui est clair ; on la
note l(I). Il résulte des propriétés élémentaires du module d’une couronne
que I 7→ l(I) définit une toise sur X[2,3], qui est par construction invariante
par tout automorphisme de X . �

(4.5.8) Corollaire. Soit X une courbe k-analytique et soit Γ un sous-graphe
localement fini de X. Le graphe Γ admet une toise.

Démonstration. D’après le lemme 4.5.6, il existe un sous-ensemble fermé et
discret Σ de Γ tel que Γ \Σ ⊂ X[2,3]. En vertu de la proposition 4.5.7 ci-dessus,
Γ − Σ admet alors une toise, et il s’ensuit d’après la proposition 1.6.3 que Γ
admet lui-même une toise. �

(4.5.9) Proposition. Soit X une courbe k-analytique et soit Γ un un sous-
graphe localement fini de X[2,3]. Soit F une extension presque algébrique
de k et soit ΓF l’image réciproque de Γ (d’après le cor. 1.9.20, ΓF est un
sous-graphe localement fini de XF , et ΓF → Γ est injective par morceaux).
L’application ΓF → Γ commute aux toises canoniques de ses source et but.
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Démonstration. Soit F ′ l’extension complète de k composée de F et k̂parf .
Par construction, les toises canoniques sont invariantes par extension radicielle
complétée des scalaires ; il suffit donc de démontrer que ΓF ′ → Γ

k̂parf
est une

isométrie par morceaux, ce qui permet de supposer k parfait. Le problème
considéré étant insensible aux phénomènes de nilpotence, on peut remplacer X
par Xred, et donc la supposer réduite, et partant génériquement quasi-lisse.
Soit I un segment tracé sur ΓF , telle que XF → X induise un homéomorphisme
de I sur son image J . Nous allons démontrer que ℓ(J) = ℓ(I), ce qui permettra
de conclure.

Notons x et x′ les deux extrémités de J , et y et y′ leurs antécédents respectifs
sur I. En vertu de 4.3.6.3, il existe une suite x = x0 < x1 < . . . < xr = x′

d’éléments de J (orienté de x vers y) telle que pour tout i compris entre 1
et r − 1 la condition suivante soit vérifiée : l’intervalle ouvert ]xi;xi+1[ est
faiblement admissible et ]xi;xi+1[♭ est une couronne (gentiment) virtuelle de
type ] ∗ ∗[. Pour tout i, notons yi l’unique antécédent de xi sur I. Il suffit de
vérifier que l’on a ℓ([yi; yi+1]) = ℓ([xi;xi+1]) pour tout i. On se ramène ainsi au
cas où ]x;x′[ est faiblement admissible et où ]x;′ x[♭ est une couronne gentiment
virtuelle de type ] ∗ ∗[. Notons L le corps s(]x;x′[♭) ; le produit tensoriel F ⊗k L
est un produit fini

∏
Fj d’extensions finies séparables de F .

L’ouvert ]x;x′[♭F de XF s’identifie à
∐
j ]x;x′[♭×LFj . L’image réciproque

de ]x;x′[ sur XF est donc la réunion disjointe des San(]x;x′[♭×LFj) ; il s’ensuit
que ]y; y′[ est égal à San(]x;x′[♭×LFj) pour un certain j. Par définition de la toise
canonique, ℓ([y; y′]) est alors le module de la couronne virtuelle ]x;x′[♭×LFj ,
qui est égal à celui de ]x;x′[♭, et partant à ℓ([x;x′]), ce qui achève la
démonstration. �

(4.5.10) Théorème. Soit X une courbe k-analytique.

1) Le graphe X admet une toise.

2) Soit Γ un sous-graphe admissible de X et soit r la rétraction canonique
de X sur Γ. L’inclusion de Γ dans X est une équivalence homotopique ; plus
précisément il existe une application continue h : [0; 1] × X → X telle
que h(0, .) = r, h(1, .) = IdX et h(t, x) = x pour tout t ∈ [0; 1] et tout x ∈ Γ.

3) Le graphe X est paracompact, localement fortement contractile et a le type
d’homotopie d’un graphe localement fini métrisable ; de plus, X est contractile
si et seulement si X est un arbre non vide, et il est alors fortement contractile.

Démonstration. Tout sous-graphe compact de X admet une toise (3.6.45) ;
comme par ailleurs tout sous-graphe localement fini de X admet une toise
en vertu du corollaire 4.5.8, le graphe X admet lui-même une toise d’après
le lemme 1.6.9. Les assertions 2) et 3) découlent alors directement du
théorème 1.6.13. �

Variation du corps des constantes sur une courbe

(4.5.11) Soit X une courbe k-analytique et soit X ′ sa normalisation. Soit I
un intervalle ouvert tracé sur X et soit x ∈ I. Comme x est situé sur un
intervalle ouvert, br(X, x) est de cardinal au moins égal à deux. Comme X[1,4]∩
∂anX = ∅, il découle de 4.2.5 que x ∈ X[0,2,3] ; si de plus X ′ → X est un
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homéomorphisme (e.g si X est normale) alors br(X, y) est un singleton pour
tout y ∈ X[0] (prop. 3.5.2), ce qui entrâıne que x ∈ X[2,3].

Il s’ensuit que X[0,2,3] est une partie convexe de X , et qu’il en va de même
de X[2,3] si X ′ → X est un homéomorphisme, et donc notamment si X est
normale.

(4.5.12) Soit X une courbe k-analytique, et soit p : X → X
k̂a

la flèche
naturelle. Soit x ∈ X[0,2,3] et soit b ∈ br(X, x). Comme x ∈ X[0,2,3] sa fibre
sur X

k̂a
est finie ; le corollaire 1.9.19 assure l’existence d’un intervalle J0 ∈

Interva(X, b) (nécessairement tracé sur X[0,2,3] en vertu du 4.5.11 ci-dessus) tel
que pour tout J ∈ Interv(X, x)⊂J0 et tout y ∈ J le G-ensemble fini p−1(y)
s’identifie canoniquement à π0(p−1(J♭)).

Par conséquent, pour tout J ∈ Interv(X, x)⊂J0 et tout y ∈ J l’inclusion
naturelle s(J♭) →֒ s(y) est un isomorphisme ; cela entrâıne immédiatement
que pour tout couple (J, J ′) d’intervalles appartenant à Interv(X, x)⊂J0 et tels
que J ′ ⊂ J l’inclusion naturelle s(J♭) →֒ s((J ′)♭) est un isomorphisme.

Posons s(b) = lim
−→

Z∈Sec b
s(Z) ; en vertu de ce qui précède, s(b) est une extension

finie séparable égale à s(J♭) pour n’importe quel J ∈ Interv(X, x)⊂J0 , et si y ∈ J0
alors s(y) = s(b).

Les anneaux locaux de X étant henséliens, s(x) s’immerge dans OX,x, et se
plonge donc naturellement dans s(b).

(4.5.13) Soit X une courbe k-analytique et soit Γ un sous-graphe fermé et
localement fini de X tracé sur X[0,2,3].

(4.5.13.1) Chacun des points de Γ a un nombre fini d’antécédents ; si F est
une extension presque algébrique de k, les assertions suivantes se déduisent
alors de 1.9.20 : l’image réciproque ΓF de Γ sur XF est un sous-graphe fermé
et localement fini de XF ; et la flèche ΓF → Γ est injective par morceaux.

(4.5.13.2) Soit d l’application x 7→ [s(x) : k] de Γ dans N. On déduit de 4.5.12
que d est constante par morceaux et semi-continue inférieurement, et que si x ∈
Γ les assertions suivantes sont équivalentes :

i) d est continue en x ;
ii) d est constante au voisinage de x ;
iii) pour tout point y de Γ suffisamment proche de x l’on a s(x) ≃ s(y) ;
iv) pour toute branche b ∈ br(Γ, x) la flèche naturelle s(x) → s(b) est un

isomorphisme.

(4.5.14) Soit X une courbe k-analytique quasi-lisse et soit x ∈ X[2,3].

(4.5.14.1) Soit b une branche de X issue de x. Si Z est une section coronaire
de b alors pour tout I ∈ Interv(X, x)⊂S(Z) l’ouvert I♭ est une sous-couronne

virtuelle de b, et le plongement s(Z) →֒ s(I♭) est donc un isomorphisme. On
déduit alors de 4.5.12 que s(Z) s’identifie naturellement à s(b).

(4.5.14.2) Soit V un ouvert de X qui est un disque virtuel de bord {x} et soit b
l’unique branche issue de x et contenue dans V . On sait qu’il existe un ouvert Z
de V qui est une couronne virtuelle aboutissant à x et telle que s(Z) = s(V )
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(3.6.36 et sq.) ; la couronne virtuelle Z est section coronaire de b, et l’on a par
conséquent, s(b) = s(Z), d’où finalement l’égalité s(b) = s(V ) ; ceci entrâıne
notamment que s(x) se plonge naturellement dans s(V ).

Si y est un point de V[0,2,3] alors l’application de [x; y] dans N qui envoie z
sur [s(z) : k] est croissante lorsqu’on se dirige vers y : cela résulte de 1.9.16.3.

(4.5.14.3) Soit U un voisinage ouvert connexe de x qui est un arbre et qui
est tel que U \ {x} soit réunion disjointe de disques virtuels et de couronnes
virtuelles, et soit f ∈ s(x).

On peut voir f comme une fonction définie sur un voisinage U ′ de x, que l’on
peut restreindre de sorte que la proposition suivante soit satisfaite : il existe une
famille finie (Ui) de composantes connexes deux à deux disjointes de U \ {x},
et pour tout i un fermé Zi de Ui, tels que Ui − Zi soit pour tout i une section
coronaire de l’unique branche issue de x et contenue dans Ui, et tels que U ′ soit
égal à U−∐Zi. Il résulte de 4.5.14.1 et de 4.5.14.2 que s(Ui) → s(Ui−Zi) est un
isomorphisme pour tout i ; on en déduit que f admet un unique prolongement
à U . Ainsi, l’injection naturelle s(U) → s(x) est un isomorphisme.

Modération des morphismes compacts et non constants
entre courbes

(4.5.15) Soient Γ et ∆ deux graphes localement finis, respectivement munis
de deux toises ℓΓ et ℓ∆. On dira qu’une application continue ϕ : ∆ → Γ est
une dilatation si ϕ est un homéomorphisme et s’il existe un réel r ∈ R×+ tel
que ℓΓ(ϕ(I)) =rℓ∆(I) pour tout segment I tracé sur ∆ ; si ∆ n’est pas discret,
le réel r en question est uniquement déterminé et est appelé le rapport de ϕ.
Lorsqu’il vaut 1, on dit que ϕ est une isométrie.

(4.5.16) Soient Γ et ∆ deux graphes localement finis et soit ϕ une application
continue ∆ → Γ. Supposons qu’il existe un ensemble fermé et discret S de Γ tel
que ϕ−1(S) soit discret dans ∆ ; et supposons que ∆ − ϕ−1(S) et Γ \ S soient
chacun munis d’une toise. On dira que ϕ est une dilatation (resp. isométrie) par
morceaux s’il existe un sous-ensemble fermé et discret T de ∆ contenant ϕ−1(S)
tel que pour toute composante connexe J de ∆ \ T l’application ϕ induise une
dilatation (resp. une isométrie) J ≃ ϕ(J).

Toute dilatation par morceaux est injective par morceaux.

(4.5.17) Soit ϕ : Y → X un morphisme de dimension relative nulle entre deux
courbes k-analytiques. Soit Γ un sous-graphe localement fini de X et soit ∆
un sous-graphe localement fini de Y tel que ϕ(∆) ⊂ Γ. Le sous-ensemble Γ[14]

de Γ en est une partie fermée et discrète, et ϕ−1|∆ (Γ[14]) = ∆[14]. Lorsqu’on

parlera de dilatation par morceaux dans ce contexte, ce sera toujours au sens
du 4.5.16 ci-dessus, avec les conventions implicites suivantes : S = Γ14 ; les
graphes Γ \ S = Γ[2,3] et ∆ − ϕ−1|∆ (S) = ∆[2,3] sont munis des restrictions

respectives des toises canoniques de X[2,3] et Y[2,3] (4.5.7).

(4.5.18) Exemples.

(4.5.18.1) Soit X une courbe k-analytique, soit F une extension presque
algébrique de k et soit Γ un sous-graphe localement fini de X . L’image
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réciproque ΓF de Γ sur XF est un sous-graphe localement fini de XF

(cor. 1.9.20), et il découle de la proposition 4.5.9 que ΓF → Γ est une isométrie
par morceaux.

(4.5.18.2) Soient Y et X deux courbes k-analytiques, chacune d’elles étant
une couronne virtuelle. Si ϕ : Y → X est un morphisme fini et plat, il résulte du

lemme 3.6.40 que ϕ induit une dilatation de rapport
deg ϕ

[s(Y ) : s(X)]
entre San(Y )

et San(X).

Notons un cas particulier important : si [s(Y ) : s(X)] = deg ϕ, c’est-
à-dire encore si Y s’identifie à X ×s(X) s(Y ) (ce qui est notamment le cas
lorsque Y est une composante connexe de XL pour une certaine extension
finie L de k), alors San(Y ) → San(X) est une dilatation de rapport 1, c’est-
à-dire une isométrie ; on peut également voir ce résultat comme une déclinaison
de l’exemple 4.5.18.1 ci-dessus. Cela dit, le plus simple est de le vérifier
directement : c’est une simple reformulation de l’invariance du module d’une
couronne virtuelle par extension des scalaires (cette invariance est d’ailleurs le
cœur de la preuve de la proposition 4.5.9 sur laquelle se fonde l’exemple 4.5.18.1).

(4.5.19) Théorème. Soit ϕ : Y → X un morphisme compact et de dimension
relative nulle entre courbes k-analytiques et soit Γ un sous-graphe fermé et
localement fini de Y .

1) L’image de ϕ(Γ) est un sous-graphe fermé et localement fini de X.
2) La flèche Γ → X est injective par morceaux.
3) La flèche Γ[0,2,3] → ϕ(Γ[0,2,3]) est une dilatation par morceaux.
4) On suppose de surcrôıt que Y et X sont génériquement quasi-lisses ; on

appelle T le sous-ensemble fermé et discret de Γ égal à la réunion de Γ∩
∂anϕ et de l’ensemble des points rigides de Γ en lesquels ϕ n’est pas plat.

α) si y ∈ Γ[3] \ T , il existe un intervalle I qui est un voisinage ouvert
de y dans Γ[2,3] \ T tel que ϕ induise une dilatation I ≃ ϕ(I) de

rapport
degy ϕ

[s(y) : s(ϕ(y))]
, et tel que degz ϕ = degy ϕ pour tout z ∈ I ;

β) si y ∈ Γ[0,2,3] et si b ∈ br(Γ, y), il existe I ∈ Interv(Γ, b)⊂Γ[2,3]\T , tel

que ϕ induise une dilatation I ≃ ϕ(I) de rapport
deg (b→ ϕ(b))

[s(b) : s(ϕ(b))]
, et

tel que degz ϕ = deg (b→ ϕ(b)) pour tout z ∈ I ;

γ) si y ∈ Γ et si b ∈ br(Γ, y), il existe I ∈ Interv(Γ, b)⊂Γ[2,3]\T tel
que degz ϕ soit égal à deg (b → ϕ(b)) pour tout z ∈ I ; si de plus
le point y appartient à Γ[1,3,4] \ T et si Y est normale en y alors ce
degré cöıncide avec degy ϕ.

Démonstration. Les assertions à montrer sont locales sur le but, ce
qui autorise à supposer que X est compacte ; la courbe Y l’est alors
automatiquement, puisque ϕ est compact. On peut ensuite : étendre les scalaires
au complété de la clôture parfaite de k, c’est-à-dire supposer que k est parfait ;
puis remplacer X et Y par les courbes réduites sous-jacentes, c’est-à-dire se
ramener au cas où X et Y sont génériquement quasi-lisses.

Le graphe Γ est fini et compact ; l’assertion 1) sera dès lors une conséquence
de 2). L’assertion 2) elle-même est locale sur Γ, et découlera de 3) au voisinage
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des points de Γ[0,2,3] ; l’assertion 3) résultera quant à elle de 4), β). Il reste donc
à prouver 2) au voisinage des points de type 1 ou 4 non rigides, et 4).

(4.5.19.1) Preuve de 2) et de 4), γ) au voisinage des points de type 1 ou 4 non
rigides. Soit y ∈ Γ[1,4] − Γ[0] et soit x son image sur X ; le point x appartient
à X[1,4] − X[0]. Comme y n’appartient pas au bord analytique de Y , comme
il n’est pas rigide et comme X est réduit, ϕ est fini et plat en y. On déduit
de 3.5.11.2 l’existence d’un voisinage affinöıde W de y dans Y et d’un voisinage
affinöıde V de x dans X tel que ϕ(W ) ⊂ V et tel que W → V admette une
factorisation W → Z → V où W → Z est fini, plat et radiciel et où Z → V
est fini étale ; on peut supposer que y est le seul antécédent de x sur W . Soit ∆
l’image de Γ ∩W dans Z ; notons que (Γ ∩W ) → ∆ est un homéomorphisme ;
par conséquence, le compact ∆ est un graphe fini ; soit ∆0 l’image de ∆ dans V ,
qui cöıncide avec celle de Γ ∩W .

Comme Z → V est fini étale et comme Z et V sont connexes et non vides,
il existe un morphisme fini étale Z ′ → Z tel que Z ′ → V soit un revêtement
fini galoisien connexe dont on note G le groupe. L’espace Z s’identifie à un
quotient Z ′/H pour un certain sous-groupe H de G. Il découle du corollaire 1.9.20
que l’image réciproque ∆1 de ∆0 sur Z est un sous-graphe compact et fini, et
que ∆1 → ∆ est injective par morceaux. L’image réciproque Γ1 de ∆1 sur W
s’identifie à l’image réciproque de ∆0 sur W ; comme elle est canoniquement
homéomorphe à ∆1, c’est un graphe compact et fini, et Γ1 → ∆0 est injective
par morceaux.

Il s’ensuit que (Γ∩Z) → ∆0 est injective par morceaux, ce qui prouve 2). Par
ailleurs, comme y et x sont de type 1 ou 4 et non rigides, les ensembles br(X, x)
et br(Y, y) sont des singletons ; notons b l’unique élément de br(Y, y).

Supposons que la branche b appartienne à br(Γ, y) (cela revient à demander
que y ne soit pas isolé dans Γ) ; elle appartient a fortiori à br(Γ1, y), et l’on a
dans ce cas br(Γ1, y) = br(Γ, y) = {b} ; l’ensemble br(∆0, x) est dès lors non
vide, et cöıncide nécessairement avec le singleton, br(X, x).

On déduit de ce qui précède et du fait que y est le seul antécédent de x
sur W qu’il existe un intervalle ouvert I ∈ Interv(Y, b)⊂Γ1 tel que pour tout
z ∈ I, l’on ait ϕ−1|W (ϕ(z)) = {z}. On peut supposer, quitte à le restreindre,

que I est contenu dans Γ[2,3] et dans l’intérieur topologique de W dans Y ; cette
dernière condition assure, la flèche W → V étant finie et plate, que I ⊂ Γ \ T .

Comme y est le seul antécédent de x sur W et comme b est la seule branche
de Y issue de y, on a degy ϕ = deg (b → ϕ(b)) = deg (W → V ) ; et si z ∈ I
l’égalité ϕ−1|W (ϕ(z)) = {z} assure que degz ϕ = deg (W → V ) = deg (b→ ϕ(b)),

ce qui achève de prouver 4), γ).

(4.5.19.2) Preuve de 4). On démontre chacune des trois assertions séparément.

Démonstration de α). Comme y /∈ ∂anϕ, le morphisme ϕ est fini et plat
en y. Il découle alors de l’énoncé ii) de la proposition 4.3.11 et de 4.3.12.4 qu’il
existe un voisinage coronaire Z ′ de y dans Y et un voisinage coronaire Z de ϕ(y)
dans X tel que ϕ induise un morphisme fini et plat Z ′ → Z de degré degy ϕ.
Le point y étant de type 3 et situé sur San(Z ′), on a br(Y, y) = br(Z ′, y) =
br(San(Z ′), y) et l’on peut donc restreindre Z ′ (et Z) de sorte que I := Γ∩San(Z ′)
soit un intervalle tracé sur Γ et ouvert dans ce dernier ; l’inclusion de I dans Z ′

garantit par ailleurs que I ⊂ Γ[2,3], et que I évite T , puisque Z ′ → Z est
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fini et plat. L’assertion α) découle alors de 4.5.18.2, du fait que s(y) = s(Z ′)
et s(ϕ(y)) = s(ϕ(Z)), et du fait que tout point z de I ⊂ San(Z)′ est l’unique
antécédent de ϕ(z) sur Z ′.

Démonstration de β). En vertu de l’énoncé i) de la proposition 4.3.11, il existe
une section coronaire Z ′ de b dans Y et une section coronaire Z de ϕ(y) dans X
telles que ϕ induise un morphisme fini et plat Z ′ → Z de degré deg (b→ ϕ(b)) ;
on peut restreindre Z ′ (et Z) de sorte que I := San(Z ′) soit un contenu dans Γ ;
l’inclusion de I dans Z ′ garantit par ailleurs que I ⊂ Γ[2,3], et que I évite T ,
puisque Z ′ → Z est fini et plat. L’assertion β)) découle alors de 4.5.18.2, du
fait que s(b) = s(Z ′) et s(ϕ(b)) = s(ϕ(Z)) (4.5.14.1), et du fait que tout point z
de I ⊂ San(Z)′ est l’unique antécédent de ϕ(z) sur Z ′.

Démonstration de γ). Cette assertion a été établie au 4.5.19.1 lorsque le
point y appartient à Γ[1,4] − Γ[0]. Supposons maintenant que y ∈ Γ[0,2,3].
L’existence d’un intervalle I ayant les propriétés requises découle alors
immédiatement de l’assertion β) déjà prouvée ; si y ∈ Γ[3] \T alors ϕ−1(ϕ(b)) =
{b}, d’où il découle que deg (b → ϕ(b)) = degy ϕ ; enfin, si y ∈ Γ[14] \ T ,
et si de plus Y est normale en y alors br(Y, y) = {b}, et il s’ensuit là encore
que deg (b→ ϕ(b)) = degy ϕ. �

(4.5.20) Théorème. Soit ϕ : Y → X un morphisme de dimension relative
nulle entre courbes k-analytiques et soit Γ un sous-graphe fermé et localement
fini de X.

1) L’image réciproque ϕ−1(Γ) est un sous-graphe fermé et localement fini
de Y .

2) Si y ∈ ϕ−1(Γ), si x désigne son image sur X et si b ∈ br(Y, y) alors b ∈
br(ϕ−1(Γ), y) si et seulement si ϕ(b) ∈ br(Γ, x).

Démonstration. La question étant purement topologique, on peut étendre les
scalaires au complété de la clôture parfaite de k, et donc supposer k parfait ; puis
l’on peut remplacer Y et X par les courbes réduites associées, et donc supposer
que Y et X sont réduites, et en partant génériquement quasi-lisses (le corps de
base étant parfait).

ll est clair que ϕ−1(Γ) est fermé. Soit y ∈ ϕ−1(Γ), et soit x son image sur X .
Nous allons montrer que y possède un voisinage dans ϕ−1(Γ) qui est un arbre
fini. Pour ce faire, on peut, quitte à restreindre Y et X , supposer que ce sont
des arbres compacts et que ϕ−1(x) = {y}.

Soit b ∈ br(Γ, x) et soient β1, . . . , βr les antécédents de b dans br(Y, y). Il
existe une section U de b telle que ϕ−1(U) soit de la forme

∐
16i6r

Vi où i est

pour tout i une section de βi, finie et plate sur U de degré deg(βi → b). Fixons i
et un point yi de Vi. En vertu de l’assertion 4), γ) du théorème 4.5.19 ci-dessus,
il existe zi ∈]x; yi[ tel que degz ϕ = deg(βi → b) pour tout z ∈]y; zi]. Cette
égalité, jointe au fait que deg(Vi → U) = deg(βi → b), implique que si z ∈]y; zi]
alors ϕ−1|Vi

(ϕ(z)) = {z} ; comme on a par ailleurs ϕ−1(x) = {y}, il en résulte

que ϕ induit un homéomorphisme [y; zi] ≃ [x;ϕ(zi)] et que

ϕ−1|Vi
(]x;ϕ(zi)] =]y; zi].

Les intervalles ]x;ϕ(zi)] sont tous tracés sur U , et aboutissent tous à x ;
de plus, la branche b appartient par hypothèse à br(Γ, x). Par conséquent, il
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existe tb ∈ U tel que ]x; tb[ soit contenu dans Γ ∩ ⋂]x; zi]. Par construction,
l’image réciproque de [x; tb] est une réunion finie de segments dont les
intersections deux à deux sont toutes égales à {y} ; c’est en particulier un arbre
compact fini.

La réunion ∆ des segments [x; tb] pour b parcourant br(Γ, x) est un voisinage
de x dans Γ ; par conséquent, ϕ−1(∆) est un voisinage de y dans ϕ−1(Γ), et il
résulte de ce qui précède que ϕ−1(∆) est un arbre compact et fini, ce qui achève
la démonstration de 1).

Montrons maintenant 2). Si b ∈ br(ϕ−1(Γ), y)il est clair que ϕ(b) ∈
br(Γ, x) puisque ϕ−1(Γ) → X se factorise par Γ. Réciproquement, supposons
que ϕ(b) ∈ br(Γ, x). On déduit de l’assertion 2) du théorème 4.5.19 l’existence
d’un intervalle I ∈ Interva(Y, b) tel que ϕ induise un homéomorphisme entre I
et ϕ(I) ; par conséquent, ϕ(I) est un intervalle aboutissant proprement à à x, et
la branche qu’il définit est nécessairement ϕ(b). Par hypothèse, ϕ(b) ∈ br(Γ, x) ;
il existe donc un intervalle ouvert J contenu dans ϕ(I), aboutissant à x et inclus
dans Γ ; son image réciproque ϕ−1|I (J) est un intervalle qui est contenu dans I et

aboutit à y, et définit par conséquent la branche b. Comme ϕ|I−1(J) ⊂ ϕ−1(Γ),
on a bien b ∈ br(ϕ−1(Γ), y). �

Variation des fonctions holomorphes et loi des nœuds

(4.5.21) Graphe de variation. Soit X une courbe k-analytique et soit f une
fonction analytique inversible sur X ; elle induit un morphisme ϕ : X → Gan

m,k ;
soit Γ l’image réciproque de S(Gan

m,k) sur X . Notons que comme S(Gan
m,k) n’est

constitué que de points de type 2 ou 3, le fermé Γ est contenu dans X[23].

(4.5.21.1) Le fermé Γ de X en est un sous-graphe localement fini, et la
flèche Γ → S(Gan

m,k) est une dilatation par morceaux. En effet, soit x ∈ Γ ;
comme x est de type 2 ou 3, il est situé sur une et une seule composante
irréductible X0 de X . Comme l’ensemble f(X0) contient un point de S(Gan

m,k),
il n’est pas réduit à un point rigide, ce qui signifie que la restriction de f
à X0 est non constante, c’est-à-dire encore de dimension relative nulle. On
déduit du théorème 4.5.20 que Γ ∩ X0 est un graphe localement fini, et de
l’assertion 3) du théorème 4.5.19 que Γ ∩X0 → S(Gan

m,k) est une dilatation par
morceaux (pour appliquer en toute rigueur le théorème 4.5.19, on commence
par se ramener en raisonnant localement sur Γ au cas d’une source compacte).
Comme x n’appartient qu’à la composante irréductible X0 de X , celle-ci est un
voisinage de x dans X , et Γ ∩ X0 est dès lors un voisinage de x dans Γ, d’où
notre assertion.

(4.5.21.2) La fonction |T | étant localement constante sur Gan
m,k − S(Gan

m,k), la
fonction |f | est localement constante sur X − Γ. Comme Γ → S(Gan

m,k) est une
dilatation par morceaux, et comme |T | est strictement croissante sur S(Gan

m,k)
(orienté de 0 vers ∞), la fonction |f | n’est constante sur aucun intervalle non
vide et non singleton de Γ.

Soit x un point isolé de Γ et soit U la composante connexe de x dans
l’ouvert X − (Γ \ {x}). Si V est une composante connexe de U \ {x} alors |f |
est localement constante, et donc constante, sur V ; et comme x ∈ ∂V , la valeur
constante de |f | sur V est égale à |f(x)|. Ainsi, |f | est constante sur U . Il s’ensuit
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que si Γ0 désigne l’ensemble des points non isolés de Γ, l’ouvert X − Γ0 est le
plus grand ouvert de X sur lequel |f | est localement constante ; on dira que le
graphe fermé et localement fini Γ0 est le graphe de variation de f .

(4.5.21.3) Remarquons que Γ − Γ0 ⊂ ∂anX (en particulier, Γ = Γ0 dès que X
est sans bord). En effet, soit x ∈ Γ \ ∂anX , et soit ξ son image par ϕ. Comme x
n’appartient pas au bord de X et comme ϕ est de dimension nulle en x, elle est
finie en x. Comme ξ est de type 2 ou 3 et comme Gan

m,k est réduit, OGan
m,k

,ξ est un
corps, et ϕ est donc fini et plat en x. Par conséquent, si U est un voisinage ouvert
de x dans X alors ϕ(U) est un voisinage ouvert de ξ dans Gan

m,k, et contient en
particulier un intervalle ouvert non vide de S(Gan

m,k) ; il s’ensuit que U \ {x}
rencontre Γ, ce qui signifie que x n’est pas un point isolé de Γ.

(4.5.21.4) Soit x ∈ Γ, soit ξ son image sur Gan
m,k et soit b ∈ br(X, x). Soit b−

(resp. b+) la branche de Gan
m,k issue de ξ définie par ]0; ξ[ (resp. ]ξ;∞[). Comme ϕ

est de dimension nulle en x, l’image ϕ(b) est bien définie. Il résulte de l’assertion
2) de théorème 4.5.20 que b ∈ br(Γ, x) si et seulement si ϕ(b) = b+ ou ϕ(b) = b− ;
les branches b+ et b− étant exactement les deux branches le long desquelles |T |
n’est pas constante, on peut reformuler cette dernière assertion en disant que b ∈
br(Γ, x) si et seulement si |f | n’est pas constante le long de b.

Supposons que b ∈ br(Γ, x), et posons ε = 1 (resp. −1) si ϕ(b) = b+

(resp. b−).

Comme la flèche Γ → S(Gan
m,k) est une dilatation par morceaux, il existe I ∈

Interv(Γ, b) et un réel r > 0 tel que ϕ induise une dilatation I ≃ ϕ(I) de
rapport r ; le réel r ne dépend que de b, et pas du choix de I. Le réel εr[s(b) : k],
auquel on peut penser comme à la pente normalisée de log |f | le long de b, sera
noté dlogb |f |.

Le réel dlogb |f | est un entier, qui cöıncide avec ε deg (b→ ϕ(b)) lorsque X
est génériquement quasi-lisse. En effet, le réel dlogb |f | n’est pas modifié si
l’on remplace k par le complété de sa clôture parfaite, ni si l’on remplace X
par Xred ; on peut ainsi supposer que X est génériquement quasi-lisse, et il n’y
a plus alors qu’à appliquer l’assertion 2) du théorème 4.5.19.

(4.5.22) Théorème (harmonicité de log|f| pour f holomorphe). Soit X
une courbe k-analytique sans bord et soit f une fonction analytique inversible
sur X. Soit Γ son graphe de variation et soit x ∈ Γ. On a alors la ≪ loi des
nœuds≫ suivante : ∑

b∈br(Γ,x)
dlogb|f | = 0.

Démonstration. Pour montrer cette égalité, on peut étendre les scalaires au
complété de la clôture parfaite de k, puis remplacer X par Xred ; autrement dit,
on peut se ramener au cas où X est génériquement quasi-lisse. Soit ξ l’image
de x par le morphisme ϕ : X → Gan

m,k que définit f . Comme X est sans bord,
comme ϕ est de dimension relative nulle en x et comme OGan

m,k
,ξ est un corps (le

point ξ étant de type 2 ou 3), le morphisme de germes (X, x) → (Gan
m,k, ξ) est

fini et plat ; soit d son degré. Soit b− (resp. b+) la branche de Gan
m,k issue de ξ et

définie par ]0; ξ[ (resp. ]ξ;∞[) et soit B− (resp. B+) l’ensemble des antécédents
de b− (resp. b+) dans br(X, x) ; d’après 4.5.21.4, on a br(Γ, x) = B+

∐B−. Il
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vient ∑

b∈br(Γ,x)
dlogb|f | =

∑

b∈B+

dlogb|f | +
∑

b∈B−
dlogb|f |

=
∑

b∈B+

deg(b→ ϕ(b)) −
∑

b∈B−
deg(b→ ϕ(b)) = d− d = 0. �

(4.5.23) Remarque. La loi des nœuds énoncée ci-dessus vaut encore si l’on
remplace Γ par n’importe quel sous-graphe fermé localement fini de X contenant
le graphe de variation de f , à condition de poser dlogb|f | = 0 pour toute
branche b le long de laquelle |f | est constante.



Chapitre 5

Triangulations des courbes
analytiques quasi-lisses

5.1 Sous-graphes analytiquement admissibles,
squelette analytique et triangulations

Lemmes de fusion

(5.1.1) Lemme. Soit X une courbe k-analytique, et soient U et V deux ouverts
connexes et non vides de X possédant les propriétés suivantes :

1) U est une couronne virtuelle ;
2) V est un disque virtuel ;
3) V rencontre le squelette de U et il existe un élément u de ∂U qui

n’appartient pas à V .

Sous ces hypothèses :

• s(V ) = s(U ∪ V ) = s(U) ; notons L ce corps ;
• U ∪ V est un disque virtuel sur L dont l’adhérence est compacte, égale

à U ∪ V ∪ {u}, et est une composante connexe de X \ {u} ;
• si F est une extension presque algébrique de L qui déploie U et si

l’espace L-analytique V a un F -point, alors F déploie U ∪ V .

Démonstration. On procède en plusieurs étapes.

(5.1.1.1) Comme V est un disque virtuel, il existe un intervalle ouvert I tracé
sur V et aboutissant à son unique bout ω tel que s(x) = s(V ) pour tout x ∈ I
(3.6.36.1 et 3.6.36.2)

(5.1.1.2) Topologie de V ∪ U . Comme le graphe V ∪ U est réunion de deux
ouverts connexes qui s’intersectent, il est connexe. Tout point de (V ∪U)−S(U)
a dans V ∪U un voisinage qui est un arbre à un bout. Le squelette de V ∪U est
donc inclus dans S(U), et il est connexe puisque V ∪U est connexe ; comme un
squelette n’a jamais de point isolé ni unibranche, S(V ∪ U) ne peut-être qu’un
intervalle ouvert de S(U), nécessairement strict puisque S(U) rencontre V . Par
ailleurs, S(V ∪ U) est fermé dans V ∪ U , et a fortiori dans S(U) ; il en résulte
finalement que S(U ∪ V ) = ∅, et donc que V ∪ U est un arbre ayant au plus un

281
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bout. Le point u appartenant en vertu de 2) au bord de V ∪U dans le graphe X ,
l’arbre V ∪ U a exactement un bout ; son adhérence est égale à V ∪ U ∪ {u} et
s’identifie à sa compactification arboricole.

Le sous-ensemble V ∪ U de X est une partie connexe, non vide, ouverte et
fermée de X \ {u} ; c’en est donc une composante connexe.

(5.1.1.3) Comme V ∪ U ∪ {u} est un arbre compact, le bord de S(U) dans
celui-ci est de la forme {u, ξ} pour un certain ξ 6= u. Par convexité, l’ouvert
non vide V ∩ S(U) est un intervalle ouvert de S(U) ; soit η sa borne supérieure,
lorsqu’on l’oriente en direction de u. Le point η adhère à V mais n’appartient
pas à V : cela résulte de sa définition et du fait que u /∈ V par hypothèse.
Comme ∂V ne peut contenir plus d’un élément (V étant un arbre à un bout),
la borne inférieure de V ∩ S(U) appartient à V , et par conséquent n’appartient
pas à S(U) ; cela ne peut donc être que ξ.

L’arbre à un bout V apparâıt dès lors comme la composante connexe
de V ∪U ∪ {u} \ {η} contenant ξ. Son intersection avec U est la sous-couronne
virtuelle ]ξ; η[♭ de U .

L’intervalle I du 5.1.1.1 peut en conséquence être restreint de façon à être
contenu dans ]ξ; η[ ; fixons x ∈ I. Comme x est situé sur le squelette de U , le
plongement s(U) →֒ s(x) est un isomorphisme ; mais s(V ) →֒ s(x) est aussi un
isomorphisme par définition de I.

Comme s(U) →֒ s(x) et s(V ) →֒ s(x) se factorisent par s(U ∩ V ) (ce
dernier est bien défini puisque U ∩ V est connexe et non vide), les injections
canoniques s(U) →֒ s(U ∩ V ) et s(V ) →֒ s(U ∩ V ) sont des isomorphismes ; il
s’ensuit que toute fonction appartenant à s(U) (resp. s(V ) s’étend de manière
naturelle en une fonction de s(U ∪ V ).

Par conséquent, s(U) = s(V ) = s(U ∪ V ) ; notons L ce corps.

Pour toute extension presque algébrique F de L, on désignera par xF l’unique
antécédent de x sur V ⊗̂LF ; pour tout intervalle J tracé sur U , on désignera
par JF l’image réciproque de J sur U⊗̂LF ; notons que S(U)F = S(U⊗̂LF ).

Soit F une extension presque algébrique de L qui déploie U , et qui est telle
que l’espace L-analytique V ait un F -point. On fixe un k-plongement de F

dans k̂a.

(5.1.1.4) Les composantes connexes de (V ∪ U)⊗̂LF \ {xF } sont :

• la sous-couronne U ′ :=]x;u[♭F de U⊗̂LF ;
• la composante connexe W de V ⊗̂LF \ {xF } qui contient ]ξ;x[F ; elle

n’aboutit pas à ωF , et W ⊗̂F k̂a est par conséquent réunion disjointe de

composantes connexes de V ⊗̂Lk̂a \ {x
k̂a
} qui n’aboutissent pas à ω

k̂a
, et sont

donc des disques ;
• les composantes connexes de U⊗̂LF \ {xF } qui ne rencontrent pas

l’intervalle S(U)F = S(U⊗̂LF ) ; chacune d’elle est un disque virtuel (3.6.35.8).

(5.1.1.5) Prolongeons la F -couronne U ′ en un F -disque Z, et choisissons un F -
point z sur Z − U ′. En recollant Z et (V ∪ U)⊗̂LF le long de U ′, on obtient
un espace F -analytique lisse, topologiquement séparé, compact et connexe, qui
est donc isomorphe à l’analytification d’une F -courbe algébrique projective,
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irréductible et lisse Y . On peut dès lors voir (V ∪U)⊗̂LF comme une composante
connexe de Y an \ {ζ}, pour un certain point ζ de Y an

[2,3], et z comme un F -point

de Y an n’appartenant pas à (V ∪ U)⊗̂LF .

La courbe projective Y ⊗F k̂a est lisse, et irréductible puisque xF n’a qu’un

antécédent sur (Y ⊗F k̂a)an. Les composantes connexes de (Y ⊗F k̂a)an \ {x
k̂a
}

sont, par construction de Y et en vertu du 5.1.1.4, toutes des disques ; de plus

le point x
k̂a

, situé sur le squelette de la couronne U ⊗L k̂a, est de genre 0. Il

s’ensuit, d’après le lemme 4.4.24, que Y ⊗F k̂a ≃ P1

k̂a
.

La F -courbe projective, lisse et irréductible Y est ainsi de genre 0 ;
comme Y (F ) 6= ∅ (cet ensemble contient z), la courbe Y est isomorphe à P1

F .

Le point ζ appartient à Y an
[2,3], et l’ouvert (U ∪ V )⊗̂LF est une composante

connexe de Y an \ {ζ} qui possède un F -point par choix de F . Par ailleurs, il
existe un F -point sur Y an qui n’appartient pas à (U ∪ V )⊗̂LF , à savoir z. On
en déduit que (U ∪ V )⊗̂LF est un F -disque (3.6.17). �

(5.1.2) Lemme. Soit X une courbe k-analytique connexe et lisse. Supposons
qu’il existe un point x de genre 0 sur X tel que X \ {x} soit réunion disjointe
de deux k-couronnes virtuelles X ′ et X ′′ et de disques virtuels ; la courbe X
est alors une k-couronne virtuelle, qui est déployée par toute extension presque
algébrique de k déployant X ′ et X ′′.

Démonstration. Soit L une extension presque algébrique de k déployant X ′

et X ′′. Par sa forme même, la courbe X est un arbre à deux bouts ; il suffit donc
de montrer que XL est une L-couronne.

(5.1.2.1) Tout élément de s(x) définit un élément de s(U) pour une certaine
sous-couronne U de X ′ (par exemple) ; le corps des constantes d’une k-couronne
étant égal à k, il vient s(x) = k. Si F est une extension presque algébrique k, le
point x a donc un unique antécédent xF sur XF .

(5.1.2.2) Prolongeons la L-couronne X ′L (resp. X ′′L) en un L-disque Z ′

(resp. Z ′′), sur lequel on choisit un L-point z′ (resp. z′′) qui n’est pas situé surX ′L
(resp. Z ′′L). En recollant Z ′

∐
Z ′′ et XL le long de X ′L

∐
X ′′L, on obtient une

courbe L-analytique lisse, connexe, et compacte, et partant isomorphe à X an

pour une certaine L-courbe algébrique projective, irréductible et lisse X . Les
composantes connexes de X an

L \ {xL} sont toutes des disques virtuels, et en
particulier des arbres à un bout ; il en résulte que X an

L est un arbre. Il existe
par construction deux points η′ et η′′ de X an, chacun étant de type 2 ou 3, tels
que XL s’identifie à la composante connexe de X an \ {η′, η′′} contenant ]η′; η′′[,
et tels qu’il existe deux composantes connexes T ′ et T ′′ de X an \ {η′, η′′}
possédant les propriétés suivantes :

• T ′(L) 6= ∅ et T ′′(L) 6= ∅ ;

• ∂T ′ = {η′} et ∂T ′′ = {η′′}.

(5.1.2.3) Choisissons un k-plongement de L dans k̂a. Comme xL n’a qu’un

antécédent sur X an
k̂a

, la k̂a-courbe projective et lisse X
k̂a

est irréductible. Par

construction, toutes les composantes connexes de X an
k̂a

\{x
k̂a
} sont des disques ;
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d’autre part, x
k̂a

est par hypothèse de genre 0. Il s’ensuit, d’après le lemme 4.4.24
que X

k̂a
≃ P1

k̂a
.

La L-courbe X est de genre 0 ; elle possède un L-point par sa construction
même (son analytifiée contient un L-disque), et est donc isomorphe à P1

L ; on
déduit alors de la description de XL comme ouvert de X an donnée au 5.1.2.2
et de 3.6.21 que XL est une L-couronne. �

Sous-graphes analytiquement admissibles

(5.1.3) Soit X une courbe k-analytique et soit Γ un sous-graphe fermé de X .
Nous dirons que Γ est analytiquement admissible si toute composante connexe
de X − Γ est un disque virtuel relativement compact dans X ; un sous-
graphe analytiquement admissible de X est en particulier admissible, et partant
convexe.

(5.1.4) Soit X une courbe k-analytique, soit Γ un sous-graphe analytiquement
admissible de X , soit F une extension complète de k, et soit ΓF l’image
réciproque de Γ sur XF .

(5.1.4.1) Si U est une composante connexe de X − Γ, son image réciproque
sur XF est une réunion finie disjointe de disques virtuels, relativement compacts
puisque U est relativement compacte. On déduit alors de 1.3.15.2 que le fermé ΓF
de XF en est un sous-graphe ; il est analytiquement admissible d’après ce qui
précède.

(5.1.4.2) Supposons de plus que F est une extension presque algébrique de k
et que Γ est tracé sur X[0,2,3]. Dans ce cas ΓF est tracé sur XF,[0,2,3] ; et si Γ est
de plus localement fini, alors ΓF est localement fini en vertu du corollaire 1.9.20.

(5.1.5) Exemple. Soit X un disque virtuel sur k, soit ω son unique bout et
soit Γ un sous-arbre fermé de X aboutissant à ω ; nous allons montrer que Γ est
un sous-graphe analytiquement admissible de X . Soit ω

k̂a
l’unique bout de X

k̂a
,

et soit Γ
k̂a

l’image réciproque de Γ sur X
k̂a

.

(5.1.5.1) Montrons que Γ
k̂a

est un sous-arbre admissible de X
k̂a

. Comme Γ
aboutit à ω, c’est un sous-arbre fermé et non vide de X ; par conséquent, Γ

k̂a

est un fermé non vide de X
k̂a

.

Soit x ∈ Γ
k̂a

et soit ξ son image sur X . L’application X
k̂a

→ X induit
un homéomorphisme de [x;ω

k̂a
[ sur [ξ;ω[ (1.9.16.1), lequel est contenu dans Γ

puisque ce dernier aboutit à ω. Par conséquent, [x;ω
k̂a

[⊂ Γ
k̂a

.

Il s’ensuit que si x et y sont deux points de Γ
k̂a

alors [x;ω
k̂a

[∪[y;ω
k̂a

[⊂ Γ
k̂a

;
comme

[x; y] ⊂ X
k̂a

∩ ([x;ω
k̂a

] ∪ [y;ω
k̂a

]) = [x;ω
k̂a

[∪[y;ω
k̂a

[,

il vient [x; y] ⊂ Γ
k̂a

. Ainsi, le fermé non vide Γ
k̂a

de X
k̂a

est convexe ; c’est donc
un sous-arbre fermé et non vide de X

k̂a
.

Puisque [x;ω
k̂a

[ est , d’après ce qui précède, contenu dans Γ
k̂a

pour tout x ∈
Γ
k̂a

, le sous-arbre fermé et non vide Γ
k̂a

de X
k̂a

aboutit à ω
k̂a

; c’est donc, en
vertu de 1.5.2, un sous-graphe admissible de X

k̂a
.
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(5.1.5.2) Soit U une composante connexe de X
k̂a

−Γ
k̂a

. Par ce qui précède, U
est un arbre à un bout relativement compact dans X

k̂a
; soit x l’unique point

de ∂U . Comme X
k̂a

n’est pas compact, il existe une composante connexe de X \
{x} qui n’est pas relativement compacte, et en particulier diffère de U ; le point x
n’est dès lors pas unibranche, ce qui signifie qu’il est de type 2 ou 3.

Immergeons, au moyen d’une fonction coordonnée, le k̂a-disque X
k̂a

dans P1,an

k̂a
. Étant relativement compact dans X

k̂a
, l’ouvert U est une

composante connexe de P1,an

k̂a
\ {x} ; il s’ensuit, x étant de type 2 ou 3, que U

est un disque.

(5.1.5.3) Ainsi toute composante connexe de X
k̂a

− Γ
k̂a

est-elle un disque
relativement compact ; par conséquent, toute composante connexe de X − Γ
est un disque virtuel relativement compact ; autrement dit, Γ est un sous-arbre
analytiquement admissible de X .

(5.1.6) Soit X une courbe k-analytique et soit Γ un sous-graphe
analytiquement admissible de X .

(5.1.6.1) Si V est une composante connexe de X − Γ son bord est un
singleton {x}, où x ∈ Γ. Il résulte de 3.6.39 que x ∈ X[2,3] et queX est quasi-lisse
en x.

(5.1.6.2) Si ∆ est un sous-graphe admissible de X contenant Γ, alors ∆ est
analytiquement admissible. En effet, soit V une composante connexe de X−∆ ;
nous allons montrer que c’est un disque virtuel, ce qui permettra de conclure.
Soit x l’unique point de ∂V .

Si x ∈ Γ alors V est une composante connexe de X−Γ, et est donc un disque
virtuel puisque Γ est analytiquement admissible.

Sinon, soit Y la composante connexe de X −Γ contenant x ; elle contient V ,
qui apparâıt donc comme une composante connexe de Y − ∆ ; soit y l’unique
point de ∂Y .

L’intersection Y ∩ ∆ est une partie fermée et convexe de Y , c’est-à-dire un
sous-arbre fermé de Y , qui contient x. Par ailleurs, comme y appartient à Γ, il
appartient à ∆ ; par convexité de ∆∩Y , l’intervalle [x; y[ est contenu dans ∆∩Y ;
ainsi, ∆ ∩ Y aboutit à l’unique bout de Y .

On déduit alors de l’exemple 5.1.5 que ∆ ∩ Y est un sous-arbre
analytiquement admissible de Y ; en conséquence, l’ouvert relativement
compact V est un disque virtuel, ce qui achève de montrer que ∆ est
analytiquement admissible.

(5.1.6.3) Soit Σ un sous-graphe fermé de X et soit X ′ la normalisée
de X . Il existe un plus petit sous-graphe analytiquement admissible ∆ de X
contenant Γ ∪ Σ, qui est localement fini si Γ et Σ sont eux-mêmes localement
finis. De plus :

• si Γ et Σ sont tracés sur X[0,2,3] alors ∆ ⊂ X[0,2,3] ;
• si Γ et Σ sont tracés sur X[2,3] et si X ′ → X est un homéomorphisme

alors ∆ ⊂ X[2,3].

En effet, la proposition 1.5.20 assure l’existence d’un plus petit sous-graphe
admissible ∆ de X contenant Γ∪Σ, qui est localement fini si Γ et Σ le sont. Et
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elle fournit par ailleurs une description explicite de ∆, d’où il découle : que si Γ
et Σ sont tracés sur X[0,2,3] il en va de même de ∆ par convexité de X[0,2,3] ; et
que si Γ et Σ sont tracés sur X[2,3] et si X ′ → X est un homéomorphisme
alors ∆ ⊂ X[2,3], l’hypothèse faite sur X ′ → X garantissant la convexité
de X[2,3].

En vertu de 5.1.6.2, le sous-graphe ∆ de X est analytiquement admissible ;
comme tout sous-graphe analytiquement admissible de X est admissible, ∆ est
bien le plus petit sous-graphe analytiquement admissible de X contenant Γ∪Σ.

(5.1.6.4) Soit V un ouvert deX qui est un disque virtuel relativement compact.
Nous allons montrer que l’ouvert V est alors un disque gentiment virtuel. En
effet, soit x l’unique point de ∂V ; en vertu de 3.6.39, le point x appartient
à X[2,3] et au lieu quasi-lisse de X . Comme V est un arbre à un bout, il contient
une unique branche b de X issue de x. Il existe une section Z de b contenue
dans V qui est une couronne gentiment virtuelle. Par ailleurs, V possède un point
rationnel sur une extension finie de s(V ), et même finie séparable si |k×| 6= {1} :

si |k×| = {1}, cela est dû d’une part au fait que V ⊗̂s(V )k̂a est un k̂a-disque, et

donc possède un k̂a-point, et d’autre part au fait que k̂a est alors une clôture
algébrique de k ; si |k×| 6= {1}, c’est une simple conséquence de la lissité de V .

Il découle dès lors du lemme 5.1.1 que s(Z) = s(V ) et que le disque virtuel V
(qui est égal à Z ∪V ) est déployé par une extension finie de s(V ), et même finie
séparable si |k×| 6= {1} ; autrement dit, c’est un disque gentiment virtuel.

Notons que ce qui précède s’applique en particulier aux composantes
connexes de X − Γ ; ce sont donc toutes dess disques gentiment virtuels.

(5.1.7) Soit X une courbe k-analytique génériquement quasi-lisse et soit S le
lieu singulier de X ; le sous-ensemble S de de X est fermé, discret, et contenu
dans X[0]. Soit F le complété d’une extension radicielle de k, et soit X ′ la
normalisée de XF ; on note S′ l’image réciproque de S sur X ′ ; c’est un sous-
ensemble fermé et discret de X ′ contenu dans X ′[0]. La flèche X ′ → X identifie

topologiquement X au quotient de X ′ par la relation d’équivalence R qu’elle
définit ; elle induit un homéomorphisme X ′ \S′ ≃ X \S, et les fibres de S′ → S
sont finies.

(5.1.7.1) Soit Γ′ un sous-graphe analytiquement admissible de X ′ contenu
dans X ′[2,3]. Comme S′ est un sous-graphe localement fini de X ′, il existe un

plus petit sous-graphe analytiquement admissible ∆′ de X ′ qui contient S′ ∪Γ′,
et ∆′ est localement fini dès que Γ′ est localement fini (5.1.6.3). Les fermés ∆′

et Γ′ de X ′ sont saturés sous R ; leurs images respectives ∆ et Γ sur X sont
donc fermées, et s’identifient respectivement aux quotients de ∆′ et Γ′ par la
restriction de R (notons que comme Γ′ ⊂ X ′[2,3], il évite S′, d’où il découle

que Γ′ ≃ Γ) ; ce sont dès lors deux sous-graphes fermés de X , qui sont localement
finis si Γ′ est localement fini ; nous allons montrer que ∆ est analytiquement
admissible, contenu dans X[0,2,3], et satisfait l’égalité ∆ ∩X[0] = S.

Par définition, Γ′ est un sous-graphe admissible de X ′ qui évite S′ ; soit r
la rétraction canonique de X ′ sur Γ′. Comme ∆′ est le plus petit sous-
graphe admissible de X ′ contenant Γ′ ∪ S′ (5.1.6.3), il cöıncide en vertu de
la proposition 1.5.20) avec Γ′ ∪ ⋃

x∈S′
[x; r(x)[.
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Le graphe ∆ est égal à la réunion des sous-ensembles suivants de X :

• le graphe Γ qui, en tant qu’image de Γ′, est contenu dans X[2,3] ;
• l’ensemble S, contenu dans X[0] ;
• la réunion Σ des images des intervalles ]x; r(x)[, où x parcourt S′ ;

comme X ′ est normale, chacun des ]x; r(x)[ est contenu dans X ′[2,3] en vertu
de 4.5.11 ; par conséquent, Σ ⊂ X[2,3].

Il s’ensuit que ∆ ⊂ X[0,2,3], et que ∆ ∩ X[0] = S. Soit maintenant U une
composante connexe de X−∆ et soit U ′ son image réciproque sur X ′ ; c’est une
réunion de composantes connexes de X ′ − ∆′. Comme S ⊂ ∆, l’ouvert U est
contenu dans X \ S ; par conséquent, U ′ s’identifie à UF , et est en particulier
connexe. On déduit de ce dernier fait que U ′ est une composante connexe de X ′−
∆′ ; le sous-graphe ∆′ de X ′ étant analytiquement admissible, U ′ est un disque
virtuel relativement compact dans X ′. La relative compacité de U ′ dans X ′

entrâıne celle de U dans x ; et comme U ′ ≃ UF , la composante U est elle-même
un disque virtuel, ce qui achève de montrer que ∆ est analytiquement admissible.

Le squelette analytique

(5.1.8) Si X est une courbe k-analytique, l’ensemble des points de X possédant
un voisinage dans X qui est un disque virtuel est un ouvert de X ; son fermé
complémentaire sera appelé le squelette analytique de X et sera noté San(X) ;
c’est en vertu de 1.3.15.2 un sous-graphe fermé et convexe de X .

Il résulte des définitions que San(X) ⊃ S(X) et que San(X) est contenu dans
tout sous-graphe analytiquement admissible de X .

(5.1.9) Exemple. Soit X une couronne virtuelle sur k. Par ce qui
précède, San(X) ⊃ S(X) ; et l’on déduit de 3.6.35.8 que San(X) ⊂ S(X) ; par
conséquent, San(X) = S(X).

(5.1.10) Soit X une courbe k-analytique quasi-lisse et soit x ∈ San(X). On se
donne un voisinage V de x de la forme (dépendant du type de x) décrite par le
théorème 4.5.4.

(5.1.10.1) Si x est de type 1 ou 4 alors V est un disque virtuel, ce qui contredit
l’appartenance de x à San(X) ; par conséquent, x est de type 2 ou 3.

(5.1.10.2) Dans le cas du type 2 comme dans celui du type 3, l’adhérence de V
dans X est un arbre compact, et π0(V \ {x}) peut s’écrire C

∐
D , où C est fini

et constitué de couronnes gentiment virtuelles, et où D est constitué de disques
virtuels ; notons que si x est de type 2 (resp. 3) alors D est infini (resp. vide).
Soit W ∈ Π0(V \ {x}).

Supposons que W ∈ D . Dans ce cas, W ∩ San(X) = ∅ par définition
de San(X).

Supposons que W ∈ C . Les composantes connexes de W − S(W ) sont des
disques virtuels ; ceci entrâıne que San(X) ∩W est contenu dans S(W ).

Nous allons montrer que San(X)∩W est ou bien égal à S(W ) tout entier, ou
bien vide. Supposons donc que San(X)∩W est strictement contenu dans S(W ).
Il existe alors un point w de S(W ) qui n’appartient pas à San(X) ; cela signifie
que w possède un voisinageW ′ dans X qui est un disque virtuel ; le point x étant
situé sur San(X), il n’appartient pas à W ′. Il s’ensuit, en vertu du lemme 5.1.1,
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que W ′ ∪W est un disque virtuel, et une composante connexe de X \ {x} ; c’est
donc la composante connexe de X \ {x} qui contient W ; celle-ci ne dépend ni
du choix de w ni de celui de W ′ ; on la notera ̟(W ). Comme W est contenu
dans le disque virtuel ̟(W ), on a San(X) ∩W = ∅, comme annoncé.

(5.1.10.3) Soit V ′ le voisinage ouvert de x défini comme la réunion de V et
des ̟(W ) où W parcourt l’ensemble des éléments de C qui ne rencontrent
pas Γ. De ce qui précède découlent les faits suivants :

• V ′ est un arbre, et son adhérence dans X est un arbre compact ;
• l’ensemble π0(V ′ \ {x}) est la réunion disjointe de deux ensembles C ′

et D ′, où C ′ est fini et constitué de couronnes virtuelles, et où D ′ est constitué
de disques virtuels ;

• San(X) ∩ V ′ = {x} ∪ ⋃
W∈C ′

S(W ).

• toute composante connexe de V ′ − Γ est un disque virtuel relativement
compact dans V ′ ; c’est donc un disque virtuel relativement compact dans X
dont l’unique point du bord est situé sur San(X) ∩ V ′.
(5.1.10.4) Soit U une composante connexe de X − San(X) dont le bord
contient x. Son intersection avec V ′ est alors non vide ; comme elle est à
la fois ouverte et fermée dans V ′ − San(X), c’est une réunion non vide de
composantes connexes de V ′ − San(X). Il existe en conséquence au moins une
composante connexe U ′ de V ′ − San(X) qui est contenue dans U . D’après ce
qui précède, ∂XU

′ est un singleton contenu dans San(X) ; il s’ensuit que U ′ est
fermée dans U , et donc égale à U par connexité de cette dernière. Ainsi, U est
un disque virtuel relativement compact.

(5.1.11) Théorème. Soit X une courbe k-analytique génériquement quasi-lisse
et soit S son lieu singulier.

1) Le bord analytique de X est contenu dans San(X).
2) Le sous-graphe San(X) de X est localement fini, contenu dans X[0,2,3],

et San(X) ∩X[0] = S ; en particulier, San(X) ⊂ X[2,3] si et seulement si X est
quasi-lisse.

3) Si X est quasi-lisse et si San(X) rencontre chaque composante connexe
de X, il est analytiquement admissible.

4) La courbe X possède un sous-graphe localement fini et analytiquement
admissible contenu dans X[0,2,3] et dont l’intersection avec X[0] est égale à S.

Démonstration. Si x ∈ X−San(X) alors x est contenu dans un disque virtuel,
qui est une courbe sans bord ; par conséquent, x /∈ ∂anX , d’où 1).

(5.1.11.1) Preuve de 2) dans le cas où X est quasi-lisse. Il découle de 5.1.10.1
que San(X) ⊂ X[2,3] ; on déduit par ailleurs de 5.1.10.3 que San(X) est
localement fini.

(5.1.11.2) Preuve de 3) dans le cas où X est quasi-lisse. Supposons que San(X)
rencontre toutes les composantes connexes de X . Soit U une composante
connexe de X−San(X). En vertu de notre hypothèse, le bord de U est non vide ;
il s’ensuit, d’après 5.1.10.4, que U est un arbre virtuel relativement compact ;
par conséquent, San(X) est admissible.

(5.1.11.3) Preuve de 4) dans le cas où X est quasi-lisse. On se ramène en
raisonnant composante par composante au cas où X est connexe et non vide.
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Si San(X) est non vide, il répond au problème posé en vertu des assertions 2)
et 3) déjà établies.

Supposons maintenant que San(X) = ∅. Tout point de X a alors un voisinage
qui est un disque virtuel. Comme X est non vide, il existe un ouvert U de X qui
est un disque virtuel, et l’on peut toujours, quitte à restreindre U , le supposer
relativement compact (3.6.36.4) ; soit u l’unique point de ∂U . On sait (3.6.34
et 3.6.36.1-3.6.36.3) qu’il existe un intervalle ouvert I tracé sur U[2,3], aboutissant
à u et qui possède la propriété suivante : si x ∈ I et si V est une composante
connexe de U \ {x} qui ne contient pas ]x;u[ (resp. qui contient ]x;u[) alors V
est un disque virtuel (resp. une couronne virtuelle).

Soit x ∈ I et soit Π l’ensemble des composantes connexes de U \ {x}
ne contenant pas ]x;u[ ; on appelle W la composante connexe de U \ {x}
contenant ]x;u[ ; c’est une couronne virtuelle. Si V ∈ Π, son adhérence dans U
est égale à V ∪ {x} et est compacte ; cela implique que V est une composante
connexe de X\{x}. Par ailleurs, x adhère à toute composante connexe de X\{x}
en vertu de la connexité de X . Il en résulte que les composantes connexes
de X \ {x} sont d’une part les V ∈ Π et d’autre part la composante connexe W ′

de X \ {x} qui contient W . On distingue maintenant deux cas.

Supposons qu’il existe y ∈]x;u[ possédant un voisinage V ′ dans W ′ qui soit
un disque virtuel. Dans ce cas, le lemme 5.1.1 assure que W ∪ V ′ est un disque
virtuel, et une composante connexe de X \ {x}, qui ne peut être que W ′. Dès
lors, toutes les composantes connexes de X\{x} sont des disques virtuels, et {x}
est un sous-graphe localement fini et analytiquement admissible de X , contenu
dans X[2,3].

Supposons qu’aucun point y de ]x;u[ ne possède un voisinage dans W ′

qui soit un disque virtuel. Dans ce cas, le squelette analytique Γ de W ′

contient ]x;u[ ; comme W ′−]x;u[ est réunion disjointe de disques virtuels, Γ ∩
W =]x;u[. Posons Γ′ = Γ ∪ {x} ; c’est un sous-graphe fermé et localement fini
de X . Il est contenu dans X[2,3] : cela résulte du fait que x ∈ X[2,3], et que Γ
est, en tant que squelette analytique de l’ouvert quasi-lisse W ′, tracé sur X[2,3]

en vertu de l’assertion 2) déjà établie dans le cas quasi-lisse.
Les composantes connexes de X − Γ′ sont d’une part les composantes

connexes de X \ {x} qui ne contiennent pas ]x;u[, d’autre part les composantes
connexes de W ′ − Γ ; ce sont toutes des disques virtuels relativement compacts
dans X . Par conséquent, Γ′ est un sous-graphe localement fini et analytiquement
admissible de X , contenu dans X[2,3].

(5.1.11.4) Preuve de 2), 3) et 4) dans le cas général. Soit F le complété de la
clôture parfaite de k et soit X ′ la normalisée de XF ; soit S′ l’image réciproque
de S sur X ′. Comme F est parfait, la courbe X ′ est quasi-lisse.

D’après l’assertion 3) déjà établie, la F -courbe quasi-lisse X ′ possède un
sous-graphe analytiquement admissible et localement fini Γ′ tracé sur X ′[2,3].

Soit ∆′ le plus petit sous-graphe analytiquement admissible de X ′ contenant Γ′∪
S′, et soit ∆ l’image de Γ′ sur X . En vertu de 5.1.7.1, ∆ est un sous-graphe
localement fini et analytiquement admissible de X , tracé sur X[0,2,3] et dont
l’intersection avec X[0] est égale à S ; cela prouve 3).

Montrons maintenant 1). L’assertion 3) que l’on vient de prouver affirme
l’existence d’un sous-graphe ∆ deX , localement fini, analytiquement admissible,
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tracé sur X[0,2,3] et tel que ∆ ∩X[0] = S. Le sous-graphe San(X) étant contenu
dans ∆, il est localement fini, tracé sur X[0,2,3], et San(X)∩X[0] ⊂ S. Par ailleurs
si x ∈ S alors x est un point singulier de X , et ne peut donc être contenu sur
aucun disque virtuel ; il s’ensuit que x ∈ San(X), et l’on a finalement San(X) ∩
X[0] = S. �

Les nœuds d’un sous-graphe localement fini et analytique-
ment admissible

(5.1.12) Soit X une courbe k-analytique génériquement quasi-lisse et soit Γ un
sous-graphe analytiquement admissible et localement fini deX , tracé surX[0,2,3].
Nous dirons qu’un point x de Γ en est un nœud s’il satisfait l’une au moins des
conditions suivantes :

1) le point x est rigide ;

2) le point x appartient à ∂anX ;
3) le point x est un sommet topologique de Γ, c’est-à-dire, rappelons-le, que

la valence de (Γ, x) est différente de 2 ;
4) il existe une branche β de Γ issue de x telle que s(β) soit une extension

stricte de s(x) (autrement dit, les conditions équivalentes i), ii), iii) et iv)
du 4.5.13.2 ci-dessus ne sont pas vérifiées) ;

5) le point x est de genre strictement positif.

(5.1.12.1) Remarquons que 4) et 5) impliquent que x est de type 2 ; c’est
évident pour 5), justifions-le pour 4). Si x est de type 3, il possède un voisinage V
que l’on peut immerger dans une couronne virtuelle U de sorte que x ∈ S(U) et
de sorte que V \ {x} soit réunion de 0, 1 ou 2 composantes connexes de U \ {x} ;
comme br(U, x) a pour cardinal 2, il existe un voisinage ouvert Γ0 de x dans Γ
tel que Γ0 ⊂ S(U) ; mais on a alors s(y) ≃ s(U) ≃ s(x) pour tout y ∈ Γ0, et 4)
n’est pas satisfaite.

(5.1.12.2) Il résulte de 4.5.12 et 4.5.3 que l’ensemble des nœuds de Γ en
est une partie fermée et discrète. Si Γ′ est un sous-arbre localement fini et
analytiquement admissible de X contenant Γ et si x est un nœud de Γ il découle
aussitôt des définitions que x est un nœud de Γ′, sauf peut-être si les conditions
suivantes sont satisfaites : x ∈ X[2,3] \ ∂anX, g(x) = 0 et x est un point isolé
de Γ ou un point unibranche de Γ tel que s(b) = s(x) pour l’unique branche b
de br(Γ, x).

(5.1.12.3) Soit I un intervalle ouvert non vide tracé sur Γ, relativement
compact dans ce dernier et n’en contenant aucun nœud ; il n’en contient en
particulier aucun sommet topologique, et est donc un ouvert de Γ ; supposons
de plus que ∂I ⊂ X[2,3]. Nous allons montrer que I♭ est une couronne gentiment
virtuelle, évidemment relativement compacte.

On déduit des hypothèses faites sur I l’existence d’une suite finie

x1 < x2 < . . . < xn

de points de I (arbitrairement orienté) telle que l’on ait, si l’on note x0 et xn+1

les deux bouts de l’arbre I :
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• pour tout i ∈ {0, . . . , n} l’ouvert ]xi;xi+1[♭ est une couronne gentiment
virtuelle ;

• pour tout i ∈ {1, . . . , n}, les plongements

s(xi) →֒ s(]xi−1;xi[
♭) et s(xi) →֒ s(]xi;xi+1[♭)

(4.5.14.1) sont des isomorphismes.

Soit i ∈ {1, . . . , n}. Les composantes connexes de ]xi−1;xi+1[♭\{xi} autres
que ]xi−1;xi[

♭ et ]xi;xi+1[♭ sont des disques virtuels ; il en découle, en vertu
de 4.5.14.3, que l’évaluation induit un isomorphisme entre s(]xi−1;xi+1[♭)
et s(xi). On a donc pour tout i compris 1 et n des isomorphismes naturels

s(]xi−1, xi[
♭) ≃ s(]xi−1;xi+1[♭) ≃ s(]xi;xi+1[♭).

Il en résulte que pour tout élément i de {0, . . . , n}, toute fonction appartenant
à s(]xi;xi+1[♭) s’étend naturellement en une fonction appartenant à s(I♭) ;
autrement dit, si F désigne le corps s(I♭) alors s(]xi;xi+1[♭) ≃ F pour tout i ∈
{0, . . . , n}.

La courbe F -analytique I♭ est lisse (qu’elle soit sans bord résulte du fait
que I ne contient aucun nœud de Γ) ; pour tout i compris entre 1 et n, les
composantes connexes de I♭ \ {xi} sont d’une part ]x0;xi[

♭ et ]xi;xn+1[♭, et
d’autre part des disques virtuels ; par ailleurs, l’ouvert ]xi;xi+1[♭ est pour tout i
compris entre 0 et n une couronne gentiment virtuelle sur F .

Une application répétée du lemme 5.1.2 assure alors que I♭ est une couronne
gentiment virtuelle sur F .

Triangulations

(5.1.13) Si X est une courbe k-analytique quasi-lisse, nous appellerons
triangulation de X la donnée d’un sous-ensemble S fermé et discret de X ,
contenu dans X[2,3], et tel que toute composante connexe de X \ S soit un
disque virtuel ou une couronne virtuelle et soit relativement compacte dans X ;
on dira que l’ensemble S est l’ensemble des sommets de la triangulation en
question. Attention : si U est une composante connexe de X \ S qui est une
couronne virtuelle, on ne demande pas que son adhérence soit un arbre : elle
peut être homotope à un cercle si ∂U est un singleton.

Remarquons que si S est une triangulation de X , toute composante connexe
de X \ S a un bord non vide ; cela implique que S rencontre toutes les
composantes connexes de X .

(5.1.14) Théorème. Soit X une courbe k-analytique quasi-lisse.

i) Si S est une triangulation de X, la réunion Γ de S et des squelettes des
composantes connexes de X \ S qui sont des couronnes virtuelles est un sous-
graphe localement fini et analytiquement admissible de X tracé sur X[2,3] ; tous
les nœuds de Γ appartiennent à S, et Γ \ S est réunion disjointe d’intervalles
ouverts d’adhérence compacte dans Γ ; on dira que Γ est le squelette de la
triangulation S.

ii) Réciproquement, soit Γ un sous-graphe localement fini et analytiquement
admissible de X tracé sur X[2,3] et soit S une partie fermée et discrète de Γ
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contenant ses nœuds et telle que Γ\S soit réunion disjointe d’intervalles ouverts
d’adhérence compacte dans Γ. L’ensemble S est alors une triangulation de X
dont Γ est le squelette, et toute composante connexe de X \ S est un disque ou
une couronne gentiment virtuel(le).

iii) Si Σ est un sous-ensemble discret et fermé de X contenu dans X[2,3], il
existe une triangulation de X contenant Σ ; en particulier, X possède au moins
une triangulation ; et si S est une triangulation de X alors toute composante
connexe de X \ S est un disque ou une couronne gentiment virtuel(le).

iv) Si X est strictement k-analytique, si |k×| 6= {1} et si Σ est un sous-
ensemble discret et fermé de X constitué de points de type 2 alors il existe une
triangulation de X contenant Σ et dont tous les sommets sont de type 2 ; en
particulier, X possède une triangulation dont tous les sommets sont de type 2.

Démonstration. Pour établir i), il suffit de vérifier que si x ∈ S, il n’y a qu’un
nombre fini de composantes connexes de X \ S aboutissant à x qui sont des
couronnes virtuelles ; or c’est une conséquence du théorème 4.5.4 et du fait que
tout voisinage de x dans le graphe X contient presque toutes les composantes
connexes de X \ {x}.

L’assertion ii) est une reformulation du 5.1.6.4 et du 5.1.12.3 ; l’assertion
iii) résulte de i), de ii), de l’existence d’un sous-graphe localement fini et
analytiquement admissible de X tracé sur X[2,3] et contenant Σ (th. 5.1.11
et 5.1.6.3), et de la métrisabilité d’un tel sous-graphe (prop. 4.5.7).

Prouvons maintenant iv) ; on suppose donc que la courbe X est
strictement k-analytique ; il existe un sous-graphe localement fini et
analytiquement admissible Γ de X tracé sur X[2,3] et contenant Σ (cf. supra).
Soit x un point de type 3 de Γ. Comme X est strictement k-analytique, x /∈
∂anX ; par conséquent, il existe un voisinage ouvert V de x dans X qui est une
couronne virtuelle telle que x ∈ S(V ).

Étant de type 3, le point x ne peut satisfaire les propriétés 3) et 4) du 5.1.12 ;
l’on déduit de ce qui précède que x ne peut être un nœud de Γ que si le nombre
de branches de Γ issues de x est inférieur ou égal à 1. Supposons que ce soit
le cas ; il existe alors un intervalle ouvert I tracé sur S(V ) aboutissant à x et
qui ne rencontre pas Γ. Comme |k×| 6= {1}, les points de type 2 sont denses
dans le squelette de V , et a fortiori dans I ; choisissons un point y de type 2
sur I ; la réunion de Γ et de [y;x[ est un sous-graphe localement fini admissible
de X ; il est par conséquent analytiquement admissible (5.1.6.2). Ainsi, l’on peut
prolonger Γ au niveau de chacun de ses nœuds de type 3 de manière à obtenir
un sous-arbre localement fini et analytiquement admissible ∆ de X contenant Σ
et dont tous les nœuds sont de type 2.

Soit S0 la réunion de Σ et de l’ensemble des nœuds de ∆. La métrisabilité
de ∆ (prop. 4.5.7) assure que le complémentaire de S0 dans ∆ est réunion
disjointe de cercles et d’intervalles ouverts ; si J est l’un d’eux et si J ’ est un
intervalle ouvert tracé sur J dont l’adhérence est un segment, l’ouvert (J ′)an est
une couronne virtuelle (5.1.12.3) et les points de type 2 sont denses dans son
squelette J ′ puisque la valeur absolue de k n’est pas triviale ; par conséquent,
les points de type 2 sont denses dans ∆ \ S0. En conséquence, il existe un sous-
ensemble fermé et discret S de ∆ contenant S0, constitué uniquement de points
de type 2, et tel que ∆\S soit réunion disjointe d’intervalle ouverts relativement
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compacts dans ∆ ; en vertu de ii) (déjà établi) S est une triangulation de X ,
dont tous les sommets sont par construction de type 2. �

(5.1.15) Lemme. Soit X une courbe k-analytique, soit U un ouvert de X et
soit x ∈ ∂U ; supposons que x est de type 2 ou 3.

1) Si U est un k-disque et si r désigne son rayon modulo |k×|, on a
l’inclusion |H (x)×| ⊂ |k×|.rZ, avec égalité si k est algébriquement clos. Le
point x est de type 2 (resp. 3) si et seulement si r ∈

√
|k×| (resp. r ∈

R×+ −
√
|k×|).

2) Si U est une k-couronne, si ω est un bout de U convergeant vers x, et si r
désigne le rayon extérieur de U modulo |k×| en ω, on a l’inclusion |H (x)×| ⊂
|k×|.rZ, avec égalité si k est algébriquement clos. Le point x est de type 2 (resp.
3) si et seulement si r ∈

√
|k×| (resp. r ∈ R×+ −

√
|k×|).

Démonstration. Si U est un disque, il existe une couronne Z contenue dans U
et aboutissant à l’unique bout ω de U . Le point x appartient à Z ; lorsqu’on
voit ω comme bout de Z, il converge vers x et le rayon extérieur modulo |k×|
de Z en ω est égal au rayon de U modulo |k×|. Il suffit par conséquent de
démontrer 2).

On se place donc sous les hypothèse de 2). L’inclusion |H (x)×| ⊂ |k×|.rZ, la
description du type de x en fonction de r, et la quasi-lissité de X en x découlent
de 3.6.14 et sq..

Supposons maintenant que k soit algébriquement clos, et soit b ∈ br(X, x)⊂U
la branche définie par ω. Il existe une section coronaire Z de b et une fonction
analytique f définie et inversible sur un voisinage ouvert de x contenant Z et telle
que f|Z soit une fonction coordonnée de Z ; quitte à remplacer f par f−1, on peut
supposer que |f | crôıt dans la direction de x. On peut par ailleurs restreindre Z
de sorte qu’elle soit une sous-couronne de U aboutissant à ω. Le rayon extérieur
de U modulo |k×| en ω est alors égal à celui de Z, qui cöıncide avec la limite
de |f | dans la direction de ω. Or cette limite vaut précisément |f(x)|. Par
conséquent r = |f(x)| modulo |k×|, ce qui entrâıne que r ∈ |H (x)×| et établit
l’inclusion |k×|.rZ ⊂ |H (x)×|, achevant ainsi la démonstration. �

Ablation et adjonction de sommets

Soit X une courbe k-analytique quasi-lisse et soit S une triangulation de X ;
on note Γ le squelette de S.

(5.1.16) Soit x ∈ S ; posons Σ = S \ {x}, notons Γ0 la composante connexe
de Γ− Σ contenant x. Les composantes connexes de X −Σ sont d’une part Γ♭0,
d’autre part les composantes connexes de X \ S dont le bord ne contient pas x.
Comme toute composante connexe de Γ\S est relativement compacte dans Γ, le
graphe Γ0 est relativement compact dans Γ, et Γ♭0 est par conséquent un ouvert
relativement compact de X . Il s’ensuit que Σ est une triangulation de X si et
seulement si Γ♭0 est un disque virtuel ou une couronne virtuelle.

Supposons que ce soit le cas. Cela implique que Γ0 possède un ou deux bouts.
Comme S contient tous les nœuds de Γ, il en contient tous les sommets, ce qui
implique que Γ0 ne possède aucun sommet à l’exception éventuelle de x. Il y a
donc maintenant deux possibilités.
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(5.1.16.1) Le cas où Γ0 possède deux bouts. C’est alors un intervalle ouvert,
dont l’adhérence dans Γ est ou bien un cercle se refermant sur un élément de S,
ou bien un intervalle compact joignant deux éléments de S. Notons β+ et β−
les deux branches de Γ0 issues de x

Si Γ♭0 est une couronne virtuelle alors Γ0 est son squelette ; le point x
appartient à l’intérieur analytique de X , est de genre 0, et vérifie les égalités

s(β+) = s(x) = s(β−) = s(Γan
0 ).

Réciproquement, supposons que x appartienne à l’intérieur analytique de X ,
qu’il soit de genre 0, et que s(β+) = s(x) = (β−) ; comme de plus le point x
possède un voisinage dans Γ qui est un intervalle ouvert, ce n’est pas un nœud
de Γ ; comme Γ0 ∩ S = {x}, l’intervalle Γ0 ne contient aucun nœud de Γ. Par
ailleurs, Γ0 est d’adhérence compacte dans Γ ; le 5.1.12.3 assure alors que Γ♭0 est
une couronne virtuelle.

(5.1.16.2) Le cas où Γ0 possède un bout. C’est alors un intervalle semi-ouvert
dont x est l’extrémité, et dont le bord dans Γ consiste en un point y de S qui
diffère de x. Comme Γ0 ∩ S = {x}, l’intervalle ]y;x[ ne contient aucun nœud
de Γ ; par conséquent, ]y;x[♭ est une couronne virtuelle (5.1.12.3). On note b
(resp. β) la branche issue de y (resp. issue de de x) et définie par ]y;x[.

Supposons que Γ0 soit un disque virtuel ; le point x appartient alors à
l’intérieur analytique de X et est de genre 0, et l’on a s(b) = s(]y;x[♭) = s(Γ♭0)
(4.5.14.2). L’on dispose par ailleurs de deux plongements naturels s(Γ♭0) →֒ s(x)
et s(x) →֒ s(β) = s(]y;x[♭) ; comme s(Γ♭0) = s(]y;x[♭), on a s(x) = s(β).

Réciproquement, supposons que x appartienne à l’intérieur analytique de x,
soit de genre 0, et que s(x) = s(β). Nous allons montrer que Γ♭0 est un disque
virtuel.

Les composantes connexes de Γ♭0 \ {x} sont d’une part ]y;x[♭, d’autre part
des composantes connexes de X − Γ, et donc des disques virtuels. Il s’ensuit
que s(Γ♭0) = s(x) (4.5.14.3) ; notons F ce corps et choisissons-en un k-plongement

dans k̂a. L’espace Γ♭0 est une courbe F -analytique ; elle est sans bord, car le bord
analytique de X est contenu dans S \ {x} qui ne rencontre pas Γ♭0.

La courbe k̂a-analytique Γ♭0⊗̂F k̂a est connexe, et x a un et un seul

antécédent x
k̂a

sur celle-ci. Les composantes connexes de Γ♭0⊗̂F k̂a \ {xk̂a} sont

d’une part des k̂a-disques, d’autre part les composantes connexes de ]y;x[♭⊗̂F k̂a ;

comme F = s(x) = s(β) = s(]y;x[♭), l’espace ]y;x[♭⊗̂F k̂a est en fait connexe,

et est donc une k̂a-couronne. Prolongeons-la en un k̂a-disque ; on obtient une

courbe k̂a-analytique quasi-lisse, connexe, compacte et sans bord ; elle s’identifie

dès lors à X an pour une certaine k̂a-courbe projective, intègre et lisse X .
Le point x

k̂a
est un point de genre 0 de X an, et X an \ {x

k̂a
} est réunion

disjointe de disques. Il résulte alors du lemme 4.4.24 que X ≃ P1
k̂a

; par

construction, Γ♭0⊗̂F k̂a s’identifie à une composante connexe de X an \ {η} pour
un η ∈ X an

[2,3] ; c’est donc un disque, et Γ♭0 est bien un disque virtuel.

(5.1.16.3) Récapitulation. Le sous-ensemble S \{x} est donc une triangulation
si et seulement si toutes les conditions suivantes sont vérifiées :

• x /∈ ∂Xan et est de genre 0 ;
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• Γ0 est un intervalle ouvert, ou bien un intervalle semi-ouvert d’extrémité x ;

• s(x) = s(β) pour toute branche β de Γ0 issue de x.

Remarquons que la dernière condition est automatiquement vérifiée lorsque k
est algébriquement clos.

(5.1.17) Soit maintenant x un point de X[2,3] \ S ; nous allons montrer qu’il
existe une plus petite triangulation de X contenant S ∪ {x}, et la décrire.

(5.1.17.1) Le cas où x ∈ Γ. Il est alors situé sur une composante connexe I
de Γ \ S, qui est un intervalle ouvert d’adhérence compacte dans X . Soient I+
et I− les deux composantes connexes de I \ {x}. Les composantes connexes
de X−(S∪{x}) sont d’une part les composantes connexes de X\S ne contenant
pas x, d’autre part les ouverts I♭+ et I♭− de X . Chacun des intervalles I− et I+
est d’adhérence compacte dans Γ (puisque c’est le cas de I) et ne contient
aucun nœud de Γ (puisque ceux-ci appartiennent tous à S). Il en résulte que I♭+
et I♭− sont deux couronnes virtuelles (5.1.12.3) relativement compactes ; par
conséquent, S ∪ {x} est une triangulation de X .

(5.1.17.2) Le cas où x /∈ Γ. Soit y l’image de x sur Γ par la rétraction
canonique ; la réunion Γ′ de Γ et de [x; y] est admissible, donc analytiquement
admissible (5.1.6.2). Soit S′ la réunion de S et de l’ensemble des nœuds de Γ′.

Le point y appartient à S′. En effet, c’est évident s’il appartient à S ; sinon, ce
n’est pas un nœud, et a fortiori pas un sommet de Γ ; il y a donc deux branches
de Γ, et partant trois branches de Γ′, issues de y, ce qui implique que y est un
sommet, et a fortiori un nœud, de Γ′ ; il appartient en conséquence à S′. Notons
par ailleurs qu’un point de Γ différent de y est un nœud de Γ′ si et seulement si
c’est un nœud de Γ ; par conséquent, S′ ∩ Γ = S ∪ {y}.

Le point x est un sommet, et donc un nœud, de Γ′ ; il appartient de ce fait
à S′. Si z ∈]x; y[ alors z /∈ Γ ; par conséquent, z est situé sur un disque virtuel ;
c’est donc un point de genre zéro appartenant à l’intérieur analytique de X ; de
plus, ce n’est pas un sommet de Γ′. Il s’ensuit que z est un nœud de Γ′ si et
seulement si il vérifie la condition 3) du 5.1.12.

L’application z 7→ [s(z) : k] étant semi-continue inférieurement (5.1.12),
l’ensemble de ses points de discontinuité sur ]x; y[ est fini. Il s’ensuit, compte-
tenu de ce qui précède, qu’il existe une suite y = x0 < x1 < . . . < xn = x de
points de [y;x] tels que S′ = S ∪ {xi}06i6n.

L’ensemble S′ est une partie fermée et discrète de Γ′ qui en contient tous
les nœuds ; si J est une composante connexe de Γ′ \ S′ alors J est ou bien un
intervalle de la forme ]xi;xi+1[ avec 0 6 i 6 n − 1, ou bien est contenue dans
une composante connexe de Γ \ S ; dans les deux cas, J est un intervalle ouvert
d’adhérence compacte dans Γ′. On en conclut que S′ est une triangulation de X ,
contenant par construction S ∪ {x}.

Si Σ est une triangulation de X contenant S ∪ {x} alors le graphe de Σ
contient Γ′ ; par conséquent, Σ contient S′. Ainsi, S′ apparâıt comme la plus
petite triangulation de X contenant S ∪ {x}.

(5.1.17.3) On conserve les hypothèses et notations du 5.1.17.2 ; faisons
quelques remarques.
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Première remarque. Soit j ∈ {0, . . . , n}. Il découle de la construction ci-
dessus si j > 1 et du 5.1.17.1 si j = 0 que S ∪ {xi}06i6j est la plus petite
triangulation de X contenant S ∪ {xj}.

On en déduit aisément que si Σ est une triangulation quelconque contenant S
telle que Σ \ S soit fini, il existe une suite finie S = S0 ⊂ S1 ⊂ . . . ⊂ Sm = Σ de
triangulations de X telles que Si+1 \ Si soit un singleton pour tout entier i ∈
{0, . . . ,m− 1}.

Seconde remarque. Si k est algébriquement clos la fonction z 7→ [s(z) : k] est
constante (et égale à 1) sur Γ′ ; par conséquent, la suite (xi) est réduite à deux
termes, à savoir x0 = y et x1 = x. Ainsi, S′ cöıncide dans ce cas avec S∪{y, x}.

Description du squelette analytique dans le cas
algébriquement clos

(5.1.18) Proposition. Soit X une courbe k̂a-analytique génériquement quasi-
lisse et soit U un ouvert relativement compact de X dont le bord analytique est
vide, dont le bord topologique est contenu dans X[23], et qui ne contient aucun
point singulier. L’ouvert U est un disque (resp. une couronne) si et seulement
si U est un arbre à un bout (resp. à deux bouts) ne contenant aucun point de
genre strictement positif.

Démonstration. Dans les deux cas, les implications directes sont évidentes ;
il reste à montrer les réciproques. On suppose donc que U est un arbre ayant un
ou deux bouts, sans point de genre strictement positif et sans point singulier.
Quitte à remplacer X par son lieu quasi-lisse (qui contient U par hypothèse,
ainsi que ∂U car ce dernier est contenu dans X[2,3]), on peut alors supposer
que X elle-même est quasi-lisse.

Soit S le bord topologique de U dans X (il comprend un ou deux éléments).
Fixons une triangulation T de X qui contient S, et soit Γ son squelette.

Supposons que T ∩ U soit non vide ; dans ce cas Γ ∩ U est non vide. Si x
est un point unibranche de Γ ∩ U alors x ∈ T . En vertu des hypothèses faites
sur U le point x est de genre zéro, et n’appartient pas à ∂anX . Il résulte alors
de 5.1.16.3 que T \ {x} est encore une triangulation de X , et elle contient S par
construction ; en recommençant l’opération autant de fois qu’il est nécessaire,
on se ramène au cas où Γ ∩ U ne contient plus aucun point unibranche. On
distingue maintenant deux cas.

(5.1.18.1) Supposons que Γ∩U = ∅. Dans ce cas U est une composante connexe
de X − Γ ; comme Γ est analytiquement admissible, U est disque.

(5.1.18.2) Supposons que Γ ∩ U 6= ∅. Comme Γ contient S et rencontre U ,

l’adhérence de Γ ∩ U dans la compactification arboricole Û (adhérence qui

s’identifie à ̂(Γ ∩ U)) n’est pas réduite à un singleton ; comme ̂(Γ ∩ U) est par
ailleurs un arbre compact et fini, il contient au moins deux points unibranches,
dont aucun ne peut par hypothèse appartenir à U . Comme dU possède au plus
deux éléments, on déduit de ce qui précède qu’il en possède exactement deux,

qui sont les points unibranches de ̂(Γ ∩ U) ; autrement dit, U est un arbre à
deux bouts et Γ∩U est l’intervalle ouvert qui les joint, c’est-à-dire encore S(U).
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L’intersection T ∩ U est un ensemble fini. Si x ∈ T ∩ U , les hypothèses
faites sur U assurent que x est de genre zéro, et n’appartient pas à ∂anX ; il
résulte alors de 5.1.16.3 que T \ {x} est encore une triangulation de X , et elle
contient S par construction. En recommençant l’opération autant de fois qu’il
est nécessaire, on se ramène au cas où T ∩ U = ∅. L’ouvert U apparâıt alors
comme une composante connexe de X \ T ; par définition d’une triangulation,
et compte-tenu du fait que U est un arbre à deux bouts, il s’ensuit que U est
une couronne. �

(5.1.19) Théorème. Soit X une courbe k̂a-analytique génériquement quasi-
lisse connexe et non vide et soit Θ le sous-ensemble fermé et discret de X
constitué des points x possédant l’une au moins des trois propriétés suivantes :

• x est singulier ;
• g(x) > 0 ;
• x ∈ ∂anX.

1) Si S(X) est non vide et si r désigne la rétraction canonique de X
sur S(X), alors San(X) est la réunion de S(X) et des segments [x; r(x)] pour x
parcourant Θ.

2) Si X est un arbre à un bout ω alors San(X) est égal à la réunion des [x;ω[
pour x parcourant Θ.

3) Si X est un arbre compact, San(X) est la réunion des segments [x; y]
pour x et y parcourant Θ.

Démonstration. Dans chacune des situations 1), 2), et 3), on souhaite montrer
l’égalité entre San(X) et un certain sous-ensemble E de X (dont la définition
dépend du cas considéré), qui possède les propriétés suivantes :

• il est convexe (cela découle des définitions) ;
• il est tracé sur X[0,2,3], en vertu de la convexité de ce dernier, du fait

que Θ ⊂ X[0,2,3], et du fait que S(X) ⊂ X[0,2,3] puisque tout point non rigide de
type 1 ou 4 de X est unibranche.

De plus, l’ensemble E est un sous-graphe fermé de X . En effet, cela résulte
dans le cas 1) de 1.5.15.3, dans le cas 2) de la proposition 1.4.10, et dans le
cas 3) du fait que E est alors une réunion finie de segments. Ce sous-graphe
est admissible dès qu’il est non vide : dans le cas 1), c’est parce que E est un
sous-graphe convexe et fermé de X contenant son sous-graphe admissible S(X) ;
dans les cas 2) et 3), c’est une conséquence de 1.5.2.

(5.1.19.1) Le squelette analytique San(X) contient E . C’est dû au fait qu’il
contient S(X) ∪ Θ, qu’il est convexe, et est admissible s’il est non vide (ce
dernier point ne sert que dans le cas 2) – il garantit alors que si San(X) est non
vide il aboutit à ω d’après 1.5.2).

(5.1.19.2) Le sous-graphe convexe E de X contient San(X). Soit x ∈ X \ E ;
nous allons montrer que x possède un voisinage ouvert dans X qui est un disque,
ce qui assurera que x /∈ San(X) et achèvera la démonstration.

Supposons tout d’abord que E est non vide ; il est dès lors admissible, et
la composante connexe U de X \ E est en conséquence un arbre à un bout
relativement compact ; soit t l’unique point de son bord. Comme E ⊃ Θ,
l’ouvert U ne contient aucun point de ∂anX ni aucun point de genre strictement
positif. Soit b ∈ br(X, t) la branche définie par [x; t]. Il existe s ∈]x; t[ tel
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que ]s, t[♭ soit une section coronaire de b ; soit s′ ∈]s; t[ et soit U ′ la composante
connexe de X \ {s′} contenant s. Par construction, U ′ est un arbre à un bout
relativement compact de bord {s′}, qui ne contient aucun point de ∂anX ni
aucun point de genre strictement positif. Comme s′ est situé sur le squelette
d’une couronne, il est de type 2 ou 3, et la proposition 5.1.18 ci-dessus assure
que U ′ est un disque (si t ∈ X[2,3] on peut montrer directement par un argument
analogue que U est un disque).

Supposons maintenant que E est vide. La courbe X est alors un arbre ou
bien compact, ou bien à un bout. Si elle est compacte, elle ne peut être réduite
à {x} (sinon x serait de type 3 et appartiendrait à ∂anX , et donc à E ) et possède
donc au moins un point y différent de x et non unibranche, donc de type 2 ou
3.

Si X est un arbre à un bout ω, on choisit un point y sur ]x;ω[ ; comme y est
non unibranche, il est de type 2 ou 3.

Dans les deux cas, la composante connexe U de X \ {y} contenant x est
un arbre à un bout relativement compact. Comme E est vide, U ne contient
aucun point appartenant à ∂anX , aucun point de genre strictement positif , ni
aucun potin singulier ; la proposition 5.1.18 ci-dessus assure alors que U est un
disque. �

(5.1.20) Corollaire. Soit X une courbe k̂a-analytique génériquement quasi-
lisse. Si x est un point unibranche de San(X) alors ou bien x est de genre
strictement positif, ou bien il est singulier, ou bien il appartient à ∂anX.

Démonstration. Cela résulte immédiatement du théorème 5.1.19 ci-dessus,
et du fait que S(X) n’a pas de points unibranches. �

5.2 Triangulations et cohomologie étale

Une suite exacte

(5.2.1) Soit X une courbe k-analytique, et soit π le morphisme du site étale
Xét vers le site topologique Xtop.

(5.2.1.1) Pour tout q, le foncteur Rqπ∗ admet la description explicite suivante :
il associe à un faisceau F sur Xét le faisceau sur Xtop associé au préfaisceauU 7→
Hq(Uét,F ).

(5.2.1.2) Soit F un faisceau sur Xét. La dimension topologique de X étant
égale à 1 (prop. 1.5.24), la suite spectrale

Hp(Xtop,R
qπ∗F ) ⇒ Hp+q(Xét,F )

induit pour tout entier p une suite exacte

0 → H1(Xtop,R
p−1π∗F ) → Hp(Xét,F ) → H0(Xtop,R

pπ∗F ) → 0.

(5.2.1.3) En prenant p = 1, on obtient la suite exacte

0 → H1(Xtop, π∗F ) → H1(Xét,F ) → H0(Xtop,R
1π∗F ) → 0,
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qui est la seule que nous aurons à considérer ici. Nous allons maintenant
expliquer comment l’on peut, grâce à l’interprétation explicite des trois groupes
en jeu et des flèches entre iceux, en démontrer l’existence directement, sans
référence à la machinerie cohomologique générale.

(5.2.1.4) Un élément de H1(Xét,F ) peut s’interpréter comme une classe
d’isomorphie de F -torseurs (sur Xét).

Un élément de H0(Xtop,R
1π∗F ) peut s’interpréter comme une classe de

familles (Tx)x∈X , où Tx est pour tout x un germe de F -torseur en x, et où il
existe pour tout x ∈ X un voisinage ouvert U de x et un F -torseur S sur U
tel que Ty = S ×U (X, y) pour tout y ∈ U ; le terme ≪classe≫ fait référence à
la relation suivante : on identifie (Tx)x et (Sx)x si les germes Tx et Sx sont
isomorphes pour tout x.

Un élément de H1(Xtop, π∗F ) peut s’interpréter comme une classe
d’isomorphie de π∗F -torseurs (sur Xtop) ; notons que π∗F n’est autre que la
restriction de F à Xtop.

(5.2.1.5) Soit T un π∗F -torseur. Le produit contracté T ′ := π∗T ×π∗π∗F F
est un F -torseur ; cette construction induit un morphisme de H1(Xtop, π∗F )
dans H1(Xét,F ) qui est celui de 5.2.1.3.

Soit (Ui) un recouvrement ouvert de X , muni d’une famille

(σi : T|Ui
≃ π∗F|Ui

)i

de trivialisations. À cette donnée est associée un cocycle (hij) à coefficients
dans π∗F . La famille (σi : T|Ui

≃ π∗F|Ui
) induit une famille de

trivialisations (σ′i : T ′|Ui
≃ F|Ui

)i, et le cocycle correspondant est ≪égal≫ à (hij)

(rappelons que π∗F (Ui ∩ Uj) = F (Ui ∩ Uj) pour tout (i, j)). On en déduit
que pour tout ouvert U de X , la flèche naturelle T (U) → T ′(U) est un
isomorphisme (les deux ensembles admettent en effet la même description au
moyen du cocycle (hij) et des groupes π∗F (Ui ∩ U) = F (Ui ∩ U)). On a en
particulier T (X) = T ′(X) ; par conséquent, T (X) 6= ∅ ⇐⇒ T ′(X) 6= ∅, ce
qui signifie que H1(Xtop, π∗F ) → H1(Xét,F ) est injective.

(5.2.1.6) Soit S un F -torseur. La famille (S ×X (X, x))x satisfait les
conditions énoncées au 5.2.1.4 ; cette construction induit un morphisme
de H1(Xét,F ) dans H0(Xtop,R

1π∗F ), qui est celui de 5.2.1.3.

Soit T un π∗F -torseur ; on a vu au 5.2.1.5 ci-dessus que le F -torseur T ′ :=
π∗T ×π∗π∗F F est trivialisé par un recouvrement ouvert de X (il suffit
de prendre un recouvrement ouvert trivialisant T ) ; en conséquence, le
germe T ′ ×X (X, x) est trivial pour tout x ∈ X .

Réciproquement, soit S un F -torseur tel que S ×X (X, x) soit trivial pour
tout x ∈ X . Il existe alors un recouvrement ouvert (Ui) de X , et pour tout i
une trivialisation σi : T|Ui

≃ F|Ui
. Celle-ci induit un cocycle (hij) subordonné

à (Ui) et à coefficients dans F , que l’on peut voir comme à coefficients dans π∗F
puisque π∗F (Ui ∩ Uj) = F (Ui ∩ Uj) pour tout (i, j). Ce cocycle (hij) définit
donc un π∗F -torseur T , et l’on a S ≃ π∗T ×π∗π∗F F (cf. 5.2.1.5).

En conséquence, la suite de 5.2.1.3 est exacte en H1(Xét,F ).
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(5.2.1.7) Soit (Tx)x une famille de germes de F -torseurs, comme au 5.2.1.4.
Choisissons un recouvrement ouvert (Ui)i∈I de X et pour tout i un F -torseur Ti

sur Ui tel que Tx ≃ Ti ×X (X, x) pour tout x ∈ Ui.

Comme X est paracompact de dimension topologique 6 1, on peut quitte à
raffiner (Ui) supposer qu’il est localement fini, puis que les intersections trois à
trois des Ui sont vides. Par ailleurs, étant paracompact, l’espace X est normal ;
il existe donc un recouvrement ouvert (Vi) de X tel que Vi ⊂ Ui pour tout i.
On choisit un ordre total sur l’ensemble I des indices.

Soit x ∈ X . Il y a au moins un, et au plus deux, éléments i ∈ I tels que x ∈ Ui.
Choisissons un voisinage ouvert Wx de x dans X ayant les propriétés suivantes.

• On a Wx ⊂ Vi pour tout i tel que x ∈ Vi, et Wx ⊂ Ui pour tout i tel
que x ∈ Ui.

• Pour tout i tel que x /∈ Ui l’intersection de Wx et V i est vide.
• Si x ∈ Ui ∩ Uj avec i < j, il existe un isomorphisme σx : Ti|Wx

≃ Tj|Wx
.

Pour tout x ∈ X on choisit un indice i(x) tel que x ∈ Vi(x). Le but de ce qui
suit est de montrer l’existence d’un système compatible (ιxy) d’isomorphismes
autorisant le recollement des torseurs Ti(x)|Wx

lorsque x parcourt X .
Soient x et y deux points de X tels que Wx ∩Wy 6= ∅. On distingue deux

cas.

• Si i(x) = i(y) on pose ιxy = IdTi(x)|Wx∩Wy
.

• Supposons maintenant i(x) 6= i(y). Comme Wy rencontre Wx ⊂ Vi(x),
on a y ∈ Ui(x), et de même x ∈ Ui(y). En conséquence, les points x et y
appartiennent tous deux à Ui(x) ∩ Ui(y). On pose alors ιxy = σx|Wx∩Wy

si i(x) < i(y), et ιxy = σ−1y|Wx∩Wy
sinon.

Il reste à s’assurer que le système (ιxy) ainsi construit satisfait les relations
dites de cocycle. Soient donc x, y et z trois points deX tels queWx∩Wy∩Wz 6= ∅.
Par ce qui précède, x ∈ Ui(x) ∩ Ui(y) ∩ Ui(z) ; il s’ensuit que deux au moins des
trois indices i(x), i(y) et i(z) sont égaux. La relation souhaitée découle alors
immédiatement de la définition de ιxy, ιyz et ιxz .

Soit S le F -torseur obtenu par recollement des Ti(x)|W (x) le long du système
(ιxy). On a par construction S ×X (X, x) = Ti(x) ×Ui(x)

(X, x) ≃ Tx pour
tout x ∈ X .

On en déduit que H1(Xét,F ) → H0(Xtop,R
1π∗F ) est surjective, ce qui

achève la preuve ≪concrète≫ de l’exactitude de la suite de 5.2.1.3.

Calcul de H1(Xét, µℓ) via une triangulation lorsque le corps
de base est algébriquement clos

On fixe un entier ℓ premier à p.

(5.2.2) Soit X une courbe k̂a-analytique. On a d’après 5.2.1.3 une suite exacte
naturelle

0 → H1(Xtop, µℓ) → H1(Xét, µℓ) → H0(Xtop,R
1π∗µℓ) → 0.

On en déduit que si H1(Xtop, µℓ) = 0 (ce qui équivaut à demander que
l’entier ℓ soit égal à 1 ou que toute composante connexe de X soit un arbre),
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la flèche naturelle de H1(Xét, µℓ) vers H0(Xtop,R
1π∗µℓ) est un isomorphisme.

C’est notamment le cas lorsque X est un disque ou une couronne.

(5.2.3) Soit X une courbe k̂a-analytique lisse, soit S une triangulation de x et
soit Γ le squelette de S.

Pour tout x ∈ S, on note g(x) le genre de x, et l’on définit le groupe J(x)
comme suit :

• si x est de type 3 alors J(x) est trivial ;

• si x est de type 2 alors J(x) =ℓ J (k̃a1 ), où J est la jacobienne de la
courbe résiduelle en x.

Dans tous les cas, J(x) est isomorphe (non canoniquement en général)
à (Z/ℓZ)2g(x).

(5.2.4) Théorème. On conserve les notations du 5.2.3 ci-dessus. On dispose
d’une suite exacte naturelle

0 →
∏

x∈S
J(x) → H0(Xtop,R

1π∗µℓ) → Harm(Γ,Z/ℓZ) → 0.

Démonstration. Avant d’entamer la preuve proprement dite, nous allons fixer
quelques notations.

(5.2.4.1) Soit U un ouvert de X qui est un arbre, et soit h une section
de R1π∗µℓ) définie sur un ouvert de X contenant U . Il résulte de 5.2.2
que h|U peut être vue comme une ≪vraie≫ classe de cohomologie appartenant

à H1(Uét, µℓ). Considérons maintenant deux cas particuliers importants.

• Si U est un disque, H1(Uét, µℓ) = 0 (prop. 4.4.20 et remarque 4.4.21) ; en
conséquence, h|U = 0.

• Si U est une couronne, H1(Uét, µℓ) = Kumℓ(X) (th. 4.4.23). Fixons une
orientation o sur U ; ce choix induit un isomorphisme

σ(U,o) : H1(Uét, µℓ) = Kumℓ(X) ≃ Z/ℓZ.

On écrira par abus σ(U,o)(h) au lieu de σ(U,o)(h|U ).

(5.2.4.2) Soit x ∈ X[2,3] et soit a ∈ br(X, x). La fibre de R1π∗µℓ en x s’identifie

à H1((X, x)ét, µℓ).
Si h est une section de R1π∗µℓ de germe hx en x, l’élément θa(hx) ∈ Z/ℓZ

qui a été défini au 4.4.8.1 sera simplement noté θa(h).
Si Z est une section coronaire de a contenue dans l’ouvert de définition

de h, et si o désigne l’orientation de Z vers x on déduit de la définition de
l’invariant θa, et du fait que Kumℓ(Z) ≃ Kumℓ(Z

′) pour toute sous-couronne Z ′

de Z, que θa(h) = σ(Z,o)(h).

(5.2.4.3) Soit x ∈ X[2,3] et soit U un voisinage ouvert de x. On note G(x) le

sous-groupe de H1((X, x)ét, µℓ) formé des germes de classes qui admettent un
représentant supporté par {x}.

Notons que si α ∈ G(x) et si U est un voisinage ouvert de x alors α admet un
représentant sur U qui est supporté par {x} : il suffit de choisir un représentant
de α sur un voisinage ouvert U0 de {x} qui est supporté par {x}, et de le
prolonger par zéro.
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(5.2.4.4) Soit x ∈ S. Notons Πx l’ensemble des composantes connexes de X \Γ
dont le bord est égal à {x}. Pour toute branche a ∈ br(X, x)⊂Γ on choisit un
intervalle ouvert Ia contenu dans Γ, aboutissant proprement à x et définissant a ;
quitte à restreindre les Ia, on peut les supposer deux à deux disjoints. La réunion

Ux := {x}
∐( ∐

V ∈Πx

V

)∐

 ∐

a∈br(X,x)⊂Γ

I♭a




est un voisinage ouvert connexe de x.

(5.2.4.5) Construction d’un morphisme de H0(Xtop,R
1π∗µℓ)

vers Harm(Γ,Z/ℓZ). Soit h ∈ H1(Xtop,R
1π∗µℓ), et soit (I, o) un intervalle ouvert

non vide et orienté contenu dans Γ \ S. Notons ch(I, o) l’élément σ(I♭,o)(h)
de Z/ℓZ. Par construction, ch est une Z/ℓZ-cochâıne sur (Γ, S)

Montrons que c est harmonique. Soit x ∈ S et soit a ∈ br(X, x) une branche
qui n’est pas contenue dans Γ. Elle est dans ce cas contenue dans une composante
connexe V de X \Γ, qui est un disque. Choisissons une section coronaire Z de a
contenue dans V . On a h|V = 0 (5.2.4.1), et a fortiori h|Z = 0. En conséquence,
θa(h) = 0 (5.2.4.2).

Comme x /∈ ∂X (la courbe X est lisse, et en particulier sans bord), il
résulte de ce qui précède et de la proposition 4.4.10, et plus précisément de
l’implication ii)⇒iii) qui figure dans son énoncé, que

∑

a∈br(X,x)
θa(h) = 0.

Mais puisqu’on a vu que θa(h) = 0 dès que a n’est pas contenue dans Γ, il
vient

∑
a∈br(X,x)⊂Γ

θa(h) = 0. On déduit alors de la définition de ch et de 5.2.4.2
que ch est harmonique.

(5.2.4.6) Surjectivité de la flèche H0(Xtop,R
1π∗µℓ) → Harm(Γ,Z/ℓZ). Soit c

une cochâıne harmonique sur Γ à coefficients dans Z/ℓZ.

Soit I un intervalle ouvert non vide contenu dans Γ \ S. La
classe σ−1

(I♭,o)
(c(I, o)) ne dépend pas de l’orientation o ; notons-la hI . Si J est

un intervalle ouvert non vide contenu dans I alors hI|J = hJ .

Comme la cochâıne c est harmonique, il résulte de la proposition 4.4.10, et
plus précisément de l’implication iii)⇒i) de son énoncé, qu’il existe une classe hx

appartenant à H1(Ux,ét, µℓ) ayant les propriétés suivantes :

• pour tout V ∈ Π, on a hx|V = 0 ;

• pour tout a ∈ br(X, x)⊂Γ, la restriction de hx à I♭a est égale à hIa .

Par construction, les classes hx (pour x parcourant S) et hI♭ (pour I
parcourant π0(Γ \ S)) se recollent en une section h de R1π∗µℓ sur X , dont
l’image dans Harm(Γ,Z/ℓZ) est égale à c.

(5.2.4.7) Noyau de la flèche H0(Xtop,R
1π∗µℓ) → Harm(Γ,Z/ℓZ). Soit h une

classe appartenant à H0(Xtop,R
1π∗µℓ) telle que ch = 0 et soit V une composante

connexe de Γ \ S. On a h|V = 0 : si V est un disque cela résulte de 5.2.4.1, et
si V est une couronne c’est une conséquence de la nullité de ch. Il s’ensuit :
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• que la classe h est uniquement déterminée par la famille de germes (hx)x∈S ;
• que chacun des hx appartient au groupe G(x) des classes gratte-ciel.

On a ainsi construit une injection

Ker [H0(Xtop,R
1π∗µℓ) → Harm(Γ,Z/ℓZ)] →֒

∏

x∈S
G(x).

Montrons qu’elle est surjective. Soit (αx) ∈ ∏
x∈S G(x). Il existe pour

tout x ∈ S une section h̄x de R1π∗µℓ sur l’ouvert (X \S)∪{x} de X de support
contenu dans {x}. Les classes h̄x pour x parcourant S se recollent en une section
globale h ∈ H0(Xtop,R

1π∗µℓ). On a par construction d’une part h|(X\S) = 0, ce
qui implique immédiatement que ch = 0 ; et d’autre part hx = αx pour tout x.
Ainsi,

Ker [H0(Xtop,R
1π∗µℓ → Harm(Γ,Z/ℓZ)] ≃

∏

x∈S
G(x).

Soit x ∈ S et soit h ∈ H1((X, x)ét, µℓ). Il résulte de 4.4.9 que h ∈ G(x) si
et seulement si θa(h) = 0 pour tout a ∈ br(X, x). On en déduit, en vertu de
l’assertion 2) de la proposition 4.4.10, que le groupe G(x) est canoniquement
isomorphe à J(x), ce qui achève la démonstration. �

(5.2.5) On en déduit, compte-tenu de la suite exacte de 5.2.2 et du fait que
l’inclusion Γ →֒ X est une équivalence homotopique, l’existence d’un diagramme
commutatif

0

��
H1(Xtop, µℓ)

��

≃ // H1(Γ, µℓ)

H1(Xét, µℓ)

��
0 // ∏

x∈S J(x) // H0(Xtop,R
1π∗µℓ)

��

// Harm(Γ,Z/ℓZ) // 0

0

dont la ligne du bas et la colonne sont exactes.

(5.2.6) Supposons maintenant que X est non vide, propre et connexe. Elle

s’identifie alors à l’analytifiée X an d’une k̂a-courbe algébrique projective,
irréductible et lisse X ; soit g son genre.

Soit β le premier nombre de Betti du graphe Γ, qui est aussi celui
de l’espace topologique X . On déduit du 5.2.5 ci-dessus que le groupe
de ℓ-torsion H1(Xét, µℓ) est (non canoniquement en général) isomorphe
à (Z/ℓZ)2β+2

∑
x∈S g(x). On sait par ailleurs en vertu de GAGA qu’il est

isomorphe à (Z/ℓZ)2g.
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Ceci vaut pour tout entier ℓ premier à p (et donc en particulier pour au
moins un entier ℓ 6= 1). Compte-tenu du fait que tout point de X[2,3] \ S est de
genre 0, il vient

g = β +
∑

x∈S
g(x) = β +

∑

x∈X[2]

g(x).

5.3 Extension des scalaires

Premières propriétés

(5.3.1) Soit X une courbe k-analytique, soit S un sous-ensemble de X[0,2,3] et
soit L une extension complète de k. Nous noterons S[L] le sous-ensemble de XL

égal à la réunion des ensembles finis x[L] pour x ∈ S (pour une définition de x[L],
cf. 3.2.14) ; l’image de S[L] sur X est égale à S. Nous allons énoncer quelques
propriétés élémentaires de la formation de S[L] que nous utiliserons librement
par la suite.

(5.3.1.1) Si L est presque algébrique sur k, l’ensemble S[L] est simplement
l’image réciproque de S sur XL (3.2.15.3).

(5.3.1.2) Si L′ est une extension complète de L alors S[L′] = (S[L])[L′]
(3.2.15.2).

(5.3.1.3) Écrivons L ⊗k s(X) comme un produit fini
∏
Li d’extensions finies

séparables de L. On a alors XL =
∐
X×s(X)Li, et il résulte de 3.2.15.5 que S[L]

est la réunion disjointe des S[Li] (où S[Li] ⊂ X ×s(X) Li est défini pour tout i
en voyant X comme espace s(X)-analytique).

(5.3.1.4) Soit x ∈ X . L’ensemble x[L] est en bijection naturelle avec l’ensemble
des idéaux maximaux de L⊗k s(x) (corollaire 4.3.16).

(5.3.2) Soit X une k-couronne virtuelle. Le sous-ensemble San(X)[L] de XL est
égal à San(XL).

En effet, soit F une extension complète de k composée de L et k̂a. Comme k̂a

est une extension presque algébrique de k, le sous-ensemble San(X)
[k̂a]

de X
k̂a

cöıncide avec l’image réciproque de San(X) sur X
k̂a

, à savoir San(X
k̂a

).

Puisque la courbe X
k̂a

est une k̂a-couronne, il résulte de 3.2.15.1 que
(San(X

k̂a
))[F ] est égal à San(XF ) ; son image sur XL est donc égale à San(XL).

Par ailleurs,

(San(X
k̂a

))[F ] = (San(X)
[k̂a]

)[F ] = San(X)[F ] = (San(X)[L])[F ],

et son image sur XL est donc égale à San(X)[L] ; il vient San(X)[L] = San(XL),
comme annoncé.

(5.3.3) Soit x ∈ X[23] ; on a alors g(y) = g(x) pour tout y ∈ x[L]. En effet,
soit F le complété d’une clôture algébrique d’une extension complète composée

de L et k̂a, soit y ∈ x[L], soit z ∈ y[F ], et soit t l’image de z sur X
k̂a

; le point t
appartient à x

[k̂a]
.
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Par définition, g(t) = g(x). D’après le corollaire 4.3.15, le point z est l’unique

antécédent de t sur XF , et le corpöıde H̃ (z) s’identifie au corpöıde des fractions

de H̃ (t) ⊗k̃a F̃ . On distingue maintenant deux cas.

(5.3.3.1) Supposons que x est de type 2. Dans ce cas t est de type 2 aussi, et il

résulte de ce qui précède que H̃ (z) est le corps des fractions de H̃ (t)1 ⊗k̃a1 F̃1 ;

en conséquence, on a g(z) = g(t) = g(x).

(5.3.3.2) Supposons que x est de type 3. Dans ce cas g(x) = 0, le point t est

également de type 3, et H̃ (t) est de la forme k̃a(τ) pour un certain élément τ

transcendant sur k̃a, dont le degré n’appartient pas à |k̂a×|. Le corpöıde H̃ (t)

est alors égal à F̃ (τ), l’élément τ restant transcendant sur F̃ . Si le degré de τ

appartient à |F×|, le point t est de type 2 et H̃ (t)1 = (F̃ (τ))1 est transcendant

pur sur F̃1, ce qui implique que g(t) = 0 ; si le degré de τ n’appartient à |F×|,
le point t est de type 3 et g(t) = 0 par définition.

(5.3.3.3) Dans tous les cas, on a g(t) = g(x) ; comme F est le complété
d’une clôture algébrique de L et comme y est un antécédent de x[L] sur XF , il
vient g(x[L]) = g(t) = g(x), ce qu’il fallait démontrer.

(5.3.4) Proposition. Soit X une courbe k-analytique et soit x ∈ X[0,2,3].
Soit U une composante connexe de X \ {x}. Le bord de UL dans XL est alors
contenu dans x[L].

Démonstration. Soit π:XL → X la flèche canonique. Nous allons commencer
par un certain nombre de réductions.

(5.3.4.1) Soit kparf le complété d’une clôture parfaite de k, et soit L′ une
extension complète de k composée de L et kparf . Les applications continues
naturelles Xkparf → X et XL′ → XL sont des homéomorphismes, et l’on a

x[L′] = (x[kparf ])[L′] = (x[L])[L′].

On peut donc, en remplaçant k par kparf , x par x[kparf ] et L par L′, se ramener
ainsi au cas où k est parfait.

L’assertion requise étant insensible aux phénomènes de nilpotence, on peut
alors remplacer X par Xred, et donc la supposer réduite ; elle est dès lors
génériquement quasi-lisse.

(5.3.4.2) Choisissons une famille (Zb)b∈br(X,x)⊂U
où chaque Zb est une section

coronaire de b contenue dans U . Le fermé V := U \∐Zb de U est fermé dans X .
Il s’ensuit que le bord de UL dans XL est contenu dans

⋃
b ∂Zb,L ∩ π−1(x).

Fixons b et écrivons Z au lieu de Zb. Par ce qui précède, il suffit pour conclure
de prouver que ∂ZL ∩ π−1(x) ⊂ x[L].

(5.3.4.3) Supposons que x est un point rigide. Dans ce cas x[L] = π−1(x) et il
n’y a rien à démontrer.

(5.3.4.4) Supposons que x ∈ X[23]. Choisissons un voisinage affinöıde V
de x dans X et une fonction analytique f sur V telle que |f(x)| 6= 0 et

telle que 〈f̃(x)〉b < 1. Le morphisme ϕ:V → A1,an
k définit une présentation

d’Abhyankar de x ; on a ϕ(x) = ηr, où r = |f(x)|. Par construction, ϕ(b)
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est la branche issue de ηr et contenue dans l’ouvert de A1,an
k défini par la

condition |T | < r.
D’après la proposition 4.3.11, il existe une section coronaire Z ′ de b et une

section coronaire Z ′′ de ϕ(b) telles que ϕ induise un morphisme fini et plat de Z ′

sur Z ′′ ; quitte à restreindre Z ′ et Z ′′, on peut supposer que Z ′′ est décrite par
une inégalité de la forme s < |T | < r pour un certain s ∈]0; r[, et que Z ′ est une
sous-couronne virtuelle de Z.

Soit y un point de ZL situé au-dessus de x ; son image t sur A1,an
L est située

au-dessus de ηr.
Le point y appartient à l’adhérence d’une composante connexe Y de ZL,

et partant à San(Y ). Soit Y ′ la sous-couronne virtuelle Y ×Z Z ′ de Y . Comme
le point x n’est pas adhérent à San(Z) \ San(Z ′), le point y n’est pas adhérent
à San(Y ) \ San(Y ′), et il appartient en conséquence à San(Y ′). On en déduit
que t ∈ San(Z ′′L) = [ηs,L; ηr,L]. Mais puisque t est situé au-dessus de ηr, il
vient t = ηr,L, et y appartient de ce fait à x[L]. �

Les composantes qui apparaissent sont des disques virtuels

(5.3.5) Théorème. Soit X une courbe k-analytique génériquement quasi-lisse
et soit x ∈ X[0,2,3]. Soit L une extension complète de k, et soit π:XL → X la
flèche canonique. L’ouvert XL \ x[L] de XL est réunion disjointe d’une part des
composantes connexes de (X\{x})L, d’autre part de disques virtuels relativement
compacts tous contenus dans π−1(x).

Démonstration. Si x est un point rigide x[L] = π−1(x) et l’assertion est
évidente. Supposons maintenant que x ∈ X[23]. Soit U une composante connexe
de X \ {x}. Il résulte de la proposition 5.3.4 que le bord de UL est contenu
dans x[L] ; par conséquent, UL est une réunion de composantes connexes de XL\
x[L].

On en déduit que XL \ x[L] est réunion disjointe des composantes connexes
de (X \ {x})L, et de ses composantes connexes contenues dans π−1(x). Il
s’agit maintenant de montrer que ces dernières sont toutes des disques virtuels
relativement compacts. Soit donc V une telle composante.

(5.3.5.1) Réduction à un cas particulier plus simple. Choisissons un voisinage
affinöıde W de x dans X tel que s(W ) = s(x). Écrivons L ⊗k s(W ) =

∏
Li,

où les Li sont des extensions finies séparables de L ; on a alors WL =∐
W ×s(W ) Li, et x[L] possède un et un seul élément sur chaque W ×s(W ) Li.

La composante connexe V étant contenue dans π−1(x), elle est nécessairement
incluse dans W ×s(W ) Li pour un certain i. En remplaçant X par W , en
considérant ce dernier comme un espace s(W )-analytique et en remplaçant k
par s(W ) et L par Li, on se ramène au cas où s(X) = s(x) = k. Cette dernière
condition assure que x[F ] est un singleton pour toute extension complète F de k.
Par abus, son unique élément sera encore noté x[F ].

Soit L′ le complété d’une clôture algébrique de L ; on fixe un k-plongement

isométrique k̂a →֒ L′. Le point x[L′] est l’unique antécédent de x[L] sur XL′ ,
et VL′ est donc une union de composantes connexes de XL′ \ x[L′]. Elle est
contenue dans l’image réciproque de x par la flèche XL′ → X , et donc dans
l’image réciproque de x

[k̂a]
par la flèche XL′ → X

k̂a
, car x

[k̂a]
est l’unique
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antécédent de x sur X
k̂a

. Il suffit pour conclure de montrer que VL′ est une
union disjointe de disques relativement compacts de XL′ .

En vertu de ce qui précède on peut, en remplaçant k par k̂a, x par x
[k̂a]

, L

par L′ et V par une composante connexe de VL′ , se ramener au cas où k et L
sont algébriquement clos.

Comme V est contenue dans π−1(x), on peut si besoin restreindre ou
agrandir X autour de x. Puisque X est génériquement quasi-lisse, elle est quasi-
lisse au voisinage de x, ce qui autorise à la restreindre de sorte que X \ {x} soit
une union disjointe de disques ouverts relativement compacts et d’un nombre
fini de couronnes ouverte de bord {x}.

En prolongeant chacune de ces dernières en un disque, on obtient une courbe
analytique propre, lisse, connexe et non vide ; on peut ainsi finalement supposer
qu’il existe une k-courbe projective, irréductible et lisse X telle que X = Xan

et telle que X an \ x soit réunion disjointe de disques.

(5.3.5.2) Soit g le genre de X . Par construction, {x} est une triangulation
de X an. On déduit de 5.2.6 que g(x) = g.

D’après 5.3.3, on a g(x[L]) = g(x) = g. Comme le genre de XL est égal à g, il
résulte de 5.2.6 que X an

L ne possède aucune boucle (comme X an
L est par ailleurs

compacte, connexe et non vide pusique XL est projective et irréductible, X an
L

est un arbre compact), et que g(y) = 0 pour tout y ∈ (X an
L )[23] \ x[L].

Puisque X an
L est un arbre compact, V est un arbre à un bout relativement

compact ; puisque x[L] /∈ V , la composante V ne contient aucun point de
genre > 0. L’unique point x[L] de ∂V étant de type 2 ou 3, il résulte de la
proposition 5.1.18 que V est un disque, ce qui achève la démonstration. �

(5.3.6) Corollaire. Soit X une courbe k-analytique et soit x ∈ X[0,2,3].
Soit L une extension complète de k, et soit π:XL → X la flèche canonique.
L’ouvert XL \ x[L] de XL est réunion disjointe d’une part des composantes
connexes de (X \ {x})L, d’autre part d’arbres à un bout relativement compacts
tous contenus dans π−1(x).

Démonstration. Soit kparf le composé d’une clôture parfaite de k, et soit L′

une extension complète de k composée de L et kparf . Les flèches naturelles
Xkparf → X et XL′ → XL sont des homéomorphismes de réciproques
respectives x 7→ x[kparf ] et x 7→ x[L′], et l’on a on a x[L′] = (x[kparf ])[L′] = (x[L])[L′]
pour tout x ∈ X . On peut dès lors, en remplaçant k par kparf , x par son unique
antécédent sur Xkparf , et L par L′, se ramener au cas où k est parfait. L’assertion
requise étant insensible aux phénomènes de nilpotence, on peut remplacer X
par Xred, et donc la supposer réduite, et partant génériquement quasi-lisse. Le
corollaire est alors une conséquence immédiate du théorème 5.3.5. �

Effets sur les sous-graphes et sur les triangulations

(5.3.7) Théorème. Soit X une courbe k-analytique, soit Γ un fermé de X[0,2,3]

et soit L une extension complète de k. Soit π:XL → X la flèche canonique.

i) Le sous-ensemble Γ[L] de XL est fermé.
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ii) Les composantes connexes de XL \ Γ[L] sont exactement les ouverts U
de X satisfaisant l’une des deux assertions suivantes, exclusives l’une de
l’autre.
a) L’ouvert U est une composante connexe de (X \ Γ)L.
b) L’ouvert U est contenu dans π−1(x) pour un certain x ∈ Γ[23] et est

une composante connexe de XL \ x[L] ; c’est alors un arbre à un bout
relativement compact, et un disque virtuel si X est génériquement
quasi-lisse.

iii) Si Γ est un sous-graphe (resp. un sous-graphe localement fini) de X
alors Γ[L] est un sous-graphe (resp. un sous-graphe localement fini)
de XL ; la surjection Γ[L] → Γ est ouverte, et est un homéomorphisme
si k est algébriquement clos.

iv) Si Γ est un sous-graphe localement fini de X, l’application conti-
nue Γ[L] → Γ est une isométrie par morceaux.

v) Si X est génériquement quasi-lisse et si Γ est un sous-graphe de X, il est
analytiquement admissible si et seulement si le sous-graphe Γ[L] de XL

est analytiquement admissible.

Démonstration. Nous allons commencer par démontrer à la fois les
assertions i) et ii).

(5.3.7.1) Preuve de i) et ii). Par définition, l’ensemble XL \Γ[L] est la réunion
disjointe de l’ouvert (X \ Γ)L et des π−1(x) \ x[L] pour x parcourant Γ. Or il
résulte du théorème 5.3.5 et de son corollaire 5.3.6 que pour tout x ∈ X[0,2,3],
l’ensemble π−1(x)\x[L] est la réunion disjointe de composantes connexes de XL\
x[L], chacune d’elle étant un arbre à un bout relativement compact, et un disque
virtuel si X est génériquement quasi-lisse.

On déduit de ce qui précède que XL \ Γ[L] est un ouvert de XL, dont les
composantes connexes sont précisément les ouverts décrits en ii) ; on a ainsi
démontré i) et ii).

(5.3.7.2) Preuve de iii). Commençons par une remarque. Si k est
algébriquement clos, x[L] est un singleton pour tout x ∈ X[0,2,3], et la surjection
continue Γ[L] → Γ est dès lors injective.

L’assertion iii) étant locale sur X , on peut supposer ce dernier compact.
Soit L′ le complété d’une clôture algébrique de L ; fixons un k-plongement

isométrique de k̂a dans L′. Supposons que Γ soit un sous-graphe (resp. un sous-
graphe fini- de X . Le compact Γ

[k̂a]
de X

k̂a
est l’image réciproque de Γ sur X

k̂a
,

et est donc en vertu du corollaire 1.9.20 un sous-graphe (resp. un sous-graphe
fini) de X

k̂a
.

D’après l’assertion i) déjà établie, (Γ
[k̂a]

)[L′] est un compact de XL′ .

Puisque k̂a est algébriquement clos, la surjection continue de Γ[L′] = (Γ
[k̂a]

)[L′]
vers Γ

[k̂a]
est bijective par la remarque ci-dessus, et elle induit donc par

compacité un homéomorphisme entre ses source et but ; le compact Γ[L′] est en
conséquence un sous-graphe (resp. un sous-graphe fini) de XL′ . Comme L′ est
une extension presque algébrique de L, le compact Γ[L′] = (Γ[L])[L′] est l’image
réciproque de Γ[L] sur XL′ , et Γ[L] s’identifie au quotient de Γ[L′] par l’action de
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Galois. On déduit alors du théorème 1.9.11 que Γ[L] est un sous-graphe (resp.
un sous-graphe fini) de XL.

Soit ∆ un ouvert de Γ[L]. Son image réciproque ∆[L′] sur Γ[L′] est un
ouvert de ce dernier ; comme la flèche Γ[L′] → Γ

[k̂a]
est un homéomorphisme,

elle identifie ∆[L′] à un ouvert Ω de Γ
[k̂a]

; l’application Γ
[k̂a]

→ Γ étant un

quotient, elle induit une surjection de Ω sur un ouvert Ω′ de Γ. Par surjectivité
de Γ[L′] → Γ[L], l’image de ∆ sur Γ est égale à Ω′.

Ainsi, la surjection Γ[L] → Γ est ouverte. Si k est algébriquement clos, on a
signalé plus haut qu’elle est bijective, et c’est donc un homéomorphisme (soit
parce qu’elle est ouverte comme on vient de le voir, soit par compacité).

(5.3.7.3) Preuve de iv). Soit F l’extension complète de k composée de L
et kparf . Les flèches naturelles Xkparf → X et XF → XL sont des
homéomorphismes de réciproques respectives x 7→ x[kparf ] et x 7→ x[L′] qui
préservent les toises canoniques, et l’on a x[L′] = (x[kparf ])[L′] = (x[L])[L′] pour

tout x ∈ X . On peut dès lors, en remplaçant k par kparf , Γ par Γ[kparf ] et L
par F , se ramener au cas où k est parfait. L’assertion requise étant insensible aux
phénomènes de nilpotence, on peut remplacer X par Xred, et donc la supposer
réduite, et partant génériquement quasi-lisse.

Choisissons un ensemble fermé et discret S de points de Γ tel que Γ \ S
soit réunion disjointe d’intervalles ouverts, et soit S′ une triangulation de X
contenant S. Soit Γ′ le squelette de S. Il contient Γ, et il suffit pour conclure de
montrer que Γ′[L] → Γ′ est une isométrie par morceaux. Soit I une composante

connexe de Γ′ \ S ; c’est un intervalle ouvert et I♭ est une couronne virtuelle.
On peut alors écrire I♭L comme une union disjointe finie

∐
Yi de couronnes

virtuelles. On a I[L] =
∐

San(Yi), et l’invariance du module des couronnes

virtuelles entrâıne que San(Yi) → San(I♭) = I est une isométrie pour tout i,
ce qui achève de montrer iv).

(5.3.7.4) Preuve de v). Supposons Γ analytiquement admissible et soit U une
composante connexe de X \Γ[L]. D’après l’assertion ii) déjà établie, on est dans
l’un des deux cas suivants.

• Premier cas. L’ouvert U est une composante connexe de (X \ Γ)L. C’est
alors une composante connexe de VL pour une certaine composante connexe V
de X \ Γ ; comme Γ est analytiquement admissible, V est un disque virtuel
relativement compact, et U est donc également un disque virtuel relativement
compact.

• Second cas. L’ouvert U est contenu dans l’image réciproque de x pour un
certain x ∈ Γ, et est un disque virtuel relativement compact.

Ainsi, U est dans tous les cas un disque virtuel relativement compact, et Γ[L]

est analytiquement admissible.

Réciproquement, supposons que Γ[L] est analytiquement admissible, et soit V
une composante connexe deX\Γ. Toujours d’après ii), VL est une union disjointe
de composantes connexes de XL\Γ[L], qui sont des disques virtuels relativement
compacts puisque Γ[L] est analytiquement admissible. On en déduit que V
est un disque virtuel relativement compact, et Γ est dès lors analytiquement
admissible. �
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(5.3.8) Théorème. Soit X une courbe k̂a-analytique et soit L une extension
complète de K. L’application continue compacte canonique XL → X est une
équivalence homotopique, et Hi

c(Xtop,Λ) → Hi
c(XL,top,Λ) est un isomorphisme

pour tout i ∈ {0, 1} et tout groupe abélien Λ.

Démonstration. Fixons un sous-graphe localement fini et analytiquement
admissible Γ de X . Le théorème 5.3.7 assure que Γ[L] est un sous-graphe
analytiquement admissible de XL et que Γ[L] → Γ est un homéomorphisme.
Le théorème provient alors du fait que X se rétracte par déformation sur Γ,
que XL se rétracte par déformation sur Γ[L], et que les rétractions X → Γ
et XL → Γ[L] sont compactes. �

(5.3.9) Théorème. Soit X une courbe k-analytique génériquement quasi-lisse,
soit S une partie fermée et discrète de X[0,2,3], et soit L une extension complète
de k. Les assertions suivantes sont équivalentes.

i) S est une triangulation de X.
ii) S[L] est une triangulation de XL, et pour toute composante connexe U

de XL \ S[L] qui est une couronne virtuelle, la restriction de XL → X à San(U)
est injective.

Démonstration. Soit π:XL → X la flèche canonique. On procède par double
implication.

(5.3.9.1) Prouvons que i)⇒ii). On suppose donc que S est une triangulation
de X . Il est immédiat que S[L] est fermé et discret dans XL (les fibres
de S[L] → S étant finies). Soit U une composante connexe de XL \S[L]. D’après
le théorème 5.3.7, on est dans l’un des deux cas suivants :

• U est contenu dans π−1(S), et U est un disque virtuel relativement
compact ;

• U est une composante connexe de (X \ S)L.

Supposons qu’on soit dans le second cas. Dans ce cas, U est une composante
connexe de VL pour une certaine composante connexe V de X \ S. Comme S
est une triangulation, on distingue à nouveau deux cas :

• V est un disque virtuel relativement compact, auquel cas U est un disque
virtuel relativement compact ;

• V est une couronne virtuelle relativement compacte ; dans ce cas, U est
une couronne virtuelle relativement compacte, et San(U) → San(V ) est un
homéomorphisme.

Ainsi, ii) est vérifiée.

(5.3.9.2) Prouvons que ii)⇒i). On suppose donc que S[L] est une triangulation
de XL. Soit F le complété d’une clôture algébrique de L ; fixons un k-plongement

isométrique de k̂a dans L.

Soit V une composante connexe de X \S, et soit U une composante connexe
de V

k̂a
. D’après l’implication i)⇒ii) déjà établie, S[F ] est une triangulation

de XF . Le théorème 5.3.7 assure que VF est une union disjointe de composantes
connexes de XF \S[F ]. Par conséquent, l’ouvert UF est une composante connexe
de XF \ S[F ], et il y a deux cas à distinguer.
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Premier cas : UF est un disque virtuel relativement compact dans XF .. Dans
ce cas, U est relativement compact dans X

k̂a
, et le théorème 5.3.8 assure que U

est un arbre à un bout. Soit x l’unique point de ∂UF . Son image y sur XF est
l’unique point de ∂U , et on a nécessairement x = y[F ]. Comme UF est un disque,
x est de type 2 ou 3 ; puisque t 7→ t[F ] préserve le rang des points d’Abhyankar, y
est de rang 1, donc de type 2 ou 3. Enfin, puisque UF est un disque virtuel, il ne
contient aucun potin de genre > 0 ; par conséquent, U ne contient aucun point
de genre > 0. Il résulte alors de la proposition 5.1.18 que U est un disque. Par
conséquent, V est un disque virtuel, relativement compact dans X puisque U
est relativement compact dans X

k̂a
.

Second cas : UF est une couronne virtuelle relativement compacte dans XF .
Il existe une composante connexe U ′ de VL telle que UF soit une composante
connexe de U ′F ; d’après le théorème 5.3.7, U ′ est une composante connexe
deXL\S[L]. Comme UF est une couronne virtuelle, U ′ est une couronne virtuelle.

Comme UF est une couronne virtuelle, c’est un arbre à deux bouts
relativement compact dans XF , dont tout point du bord (qui en comprend
au plus deux) est de type 2 ou 3, et qui ne contient aucun point de genre > 0.
Par un raisonnement analogue à celui suivi dans le premier cas, U est un arbre
à deux bouts relativement compact dans X

k̂a
, dont tout point du bord est de

type 2 ou 3, et qui ne contient aucun point de genre > 0. Il résulte alors de la
proposition 5.1.18 que U est une couronne. Pour montrer que V est une couronne
virtuelle relativement compacte dans X , il suffit de vérifier que San(U) → V est
injective.

D’après l’hypothèse ii), San(U ′) → V est injective ; par ailleurs, la flèche
San(UF ) → San(U ′) est un homéomorphisme puisque U ′ est une couronne
virtuelle, et San(UF ) → San(U) est un homéomorphisme car U est une couronne.
On en déduit que San(U) → V est injective. �

5.4 Triangulations minimales d’une courbe ana-

lytique quasi-lisse compacte

Triangulations des courbes de genre zéro

(5.4.1) Soit X une k-courbe algébrique projective, lisse, géométriquement
intègre de genre zéro. Comme X

k̂a
≃ P1,an

k̂a
la courbe analytique X an

k̂a
est un

arbre, et X an est par conséquent un arbre.

(5.4.1.1) Soit x ∈ X an
[2,3] tel que s(x) = k ; le point x possède alors un

unique antécédent x
k̂a

sur X an
k̂a

. La k̂a-courbe X an
k̂a

étant isomorphe à P1,an

k̂a
,

son ouvert X an
k̂a

\ {x
k̂a
} est réunion disjointe de disques ; par conséquent, {x

k̂a
}

est une triangulation de X an

k̂a
; il s’ensuit que {x} est une triangulation de X an,

évidemment minimale.

(5.4.1.2) Soit S une triangulation de X an, et soit Γ le squelette de la
triangulation S

k̂a
de X an

k̂a
; c’est un sous-graphe compact de X an

k̂a
qui est

admissible ; c’est donc un arbre non vide. Si I est une arête de Γ, l’action de G

n’échange pas les deux orientations de I (théorème 5.3.9) ; il en découle qu’il y a
au moins un sommet de Γ (et donc au moins un point de S

k̂a
) qui est fixé par G
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(1.9.8). De ce fait, il existe x ∈ S tel que s(x) = k. Ainsi, les triangulations
minimales de X an sont exactement les triangulations de la forme {x}, où x est
un point de type 2 ou 3 tel que s(x) = k.

(5.4.1.3) Supposons qu’il existe ouvert V de X qui est un disque virtuel sur k
(autrement dit, un disque virtuel géométriquement connexe). Il existe alors un
ouvert W de V qui est une couronne virtuelle sur k (3.6.36.3). Si y ∈ S(W ) le
point y appartient à X an

[2,3] et s(y) = k ; par conséquent, X an possède une infinité

de triangulations minimales dont l’unique sommet est situé sur V ; si |k×| 6= {1},
elle en possède même une infinité dont l’unique sommet est situé sur V et est
de type 2.

(5.4.2) Supposons que X an possède au moins deux triangulations minimales ;
sous cette hypothèse, il existe deux points x et x′ distincts sur X an

[2,3] et tels

que s(x) = s(x′) = k. Le squelette de toute triangulation de X an contenant le
squelette analytique de X an, celui-ci est inclus dans {x} ∩ {x′} = ∅ et est donc
vide.

Réciproquement, supposons que le squelette analytique de X an soit vide.
Choisissons une triangulation minimale de X an, c’est-à-dire un point x de X an

de type 2 ou 3 de X an tel que s(x) = k. Le squelette analytique de X an

étant vide, x a un voisinage V qui est un disque virtuel. Comme s(x) = k, on
a nécessairement s(V ) = k ; il résulte alors de 5.4.1.3 que X an possède une
infinité de triangulations minimales, et même, si |k×| 6= {1}, une infinité de
triangulations minimales dont l’unique sommet est de type 2.

(5.4.3) Supposons maintenant que X an possède une unique triangulation
minimale (ou encore une plus petite triangulation), c’est-à-dire un unique
point x de type 2 ou 3 tel que s(x) = k. En vertu du 5.4.2 ci-dessus, le
squelette analytique de X an est non vide ; étant contenu dans le squelette de la
triangulation {x}, il est égal à {x}.

Le point x est de type 2 : en effet s’il était de type 3 il possèderait un
voisinage Z qui serait une couronne virtuelle telle que x ∈ S(Z) ; comme s(x) = k
on aurait s(Z) = k et donc s(y) = k pour tout y ∈ S(Z), ce qui fournirait une
infinité de triangulations minimales de X an, contrairement à notre hypothèse.

Si V est une composante connexe de X an \ {x}, c’est un arbre à un bout
(puisque X an est un arbre) et donc un disque virtuel ; comme X an ne possède
qu’une triangulation minimale, V n’est pas géométriquement connexe (5.4.1.3).

(5.4.4) Inversement, soit x un point de X an de type 2 ou 3 tel que s(x) = k
et tel qu’aucune composante connexe de X an \ {x} ne soit géométriquement
connexe ; dans ce cas, tout point y de X an distinct de x appartient à un ouvert
connexe de corps des constantes non trivial, ce qui entrâıne que s(y) 6= k ; il en
résulte que {x} est l’unique triangulation minimale de X an.

(5.4.5) Quelques exemples.

(5.4.5.1) La courbe P1,an
k possède une infinité de triangulations minimales ; par

exemple si a ∈ k et si r > 0 alors {ηa,r} est une triangulation minimale de P1,an
k .

(5.4.5.2) Supposons que p 6= 2 et que k̃ est parfait. Soit X une k-conique non
déployée. Il existe λ ∈ k×, a ∈ k et un morphisme fini et plat X → P1

k, dont on
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notera ϕ l’analytifié, tel que X ×P1
k
A1
k s’identifie à Spec k[T,X ]/(X2−λ(T 2−a)).

Comme X (k) = ∅, l’élément a de k n’est pas un carré. Posons r =
√
|a|.

Le point η
r,k̂a

de P1,an

k̂a
a un et un seul antécédent sur X an

k̂a
. En effet,

posons τ = T (η
r,k̂a

) et α = λ(τ2 − a). On a |τ2 − a| = |τ2| = |a| = r2.
Par conséquent,

α̃gr = λ̃gr((τ̃
r)2 − ãr

2

).

Comme τ̃r est transcendant sur
˜̂
kagr et engendre ˜H (η

r,k̂a
)
gr

(en tant

qu’extension de
˜̂
kagr), comme ãr

2 6= 0 et comme p est impair, α̃gr n’est pas

un carré dans ˜H (η
r,k̂a

)
gr

; par conséquent, α n’est pas un carré dans H (η
r,k̂a

),

d’où notre assertion.

Il s’ensuit que le point ηr de P1,an
k a un et un seul antécédent x sur X an, et

que s(x) = k.

Aucune composante connexe de X an \ {x} n’est géométriquement connexe.
En effet, soit V une composante connexe de X an \ {x} ; nous allons montrer
qu’elle n’est pas géométriquement connexe. Comme x est le seul antécédent
de ηr par ϕ, l’ouvert V est une composante connexe de ϕ−1(U) pour une certaine
composante connexe U de P1,an

k \{ηr}. Si U n’est pas géométriquement connexe,
l’assertion est claire.

Supposons que U soit géométriquement connexe, et montrons que U est un k-
disque. Soit ψ : P1,an

k → P1,an
k la flèche induite par la fonction T 2/a. Soit S la

fonction coordonnée sur le but de ψ ; posons ω = ψ(ηr) et σ = S(ω). On a |σ| = 1

et σ̃gr = (τ̃gr)
2/ãgr. Il en résulte : d’une part que σ̃gr est transcendant sur k̃gr,

et donc que ω = η1 ; d’autre part que [H̃ (ηr)gr : H̃ (ω)gr] > 2. Comme ψ est

lui-même de degré 2, on a en réalité [H̃ (ηr)gr : H̃ (ω)gr] = 2 et donc [H (ηr) :
H (ω)] = 2.

Par conséquent, ηr est le seul antécédent de η1 par ψ, et U est donc une
composante connexe de ψ−1(U ′) pour une certaine composante connexe U ′

de P1,an
k \{η1}. Comme U est géométriquement connexe, U ′ est géométriquement

connexe.
En tant que composante connexe de P1,an

k \ {η1}, l’ouvert U ′ est l’image

réciproque d’un point fermé u de P1
k̃

par la flèche de réduction. Le corps k̃ étant

parfait, κ(u) est une extension finie séparable de k̃ ; si L désigne l’extension
non ramifiée de k correspondant à une clôture galoisienne de κ(u) alors la

courbe U ′ ×k L possède [κ(u) : k̃] composantes connexes. Comme U ′ est

géométriquement connexe, il s’ensuit que κ(u) = k̃, et U ′ est de ce fait un k-
disque.

Si U contient 0 ou ∞ alors U est un k-disque. Sinon, ψ est non ramifiée
sur U et U → U ′ est donc un revêtement fini étale, de degré 1 ou 2. S’il est
de degré 2 alors U

k̂a
→ U ′

k̂a
est un revêtement fini étale de degré 2 ; d’après la

remarque 4.4.21), il est trivial, ce qui contredit la connexité géométrique de U ;
par conséquent U → U ′ est de degré 1, et U est un k-disque.

Le seul point au-dessus duquel ϕ est ramifié est le point rigide de P1,an
k

d’équation T 2−a = 0. S’il appartenait à U alors U serait égal à l’ouvert de P1,an
k
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défini par la condition |T 2− a| < r, sur lequel a est un carré en vertu du lemme
de Hensel, ce qui contredirait le caractère géométriquement connexe de U . Par
conséquent, V → U est fini étale de degré 1 ou 2. Si ce degré valait 1 alors V
serait un disque, et posséderait en particulier un k-point, ce qui est impossible
puisque X (k) = ∅. Le degré de V → U vaut donc 2 ; comme U est un disque,
le Z/2Z-torseur étale V

k̂a
→ U

k̂a
est trivial (rem. 4.4.21), ce qui montre que V

n’est pas géométriquement connexe.

Conclusion. On déduit de ce qui précède et du 5.4.4 que {x} est l’unique
triangulation minimale, ou encore la plus petite triangulation, de la courbe X an.

(5.4.5.3) Soit X la Q2-conique non triviale ; il existe un morphisme fini et
plat X → P1

Q2
tel que X ×P1

Q2
A1

Q2
s’identifie à Spec Q2[T,X ]/(X2+T 2+1). Pour

tout r > 0 notons Dr le C2-disque centré en l’origine et de rayon r. Le rayon 2-
adique de la série

√
1 + T 2 cöıncide avec ε := |2| ; par conséquent, si r ∈]ε; 1[, le

revêtement étale de Dr obtenu par extraction d’une racine carrée de 1 + T 2 est
connexe ; il en va de même de celui obtenu par extraction d’une racine carrée
de −1 \ T 2, puisque (−1) est un carré dans C2 ; autrement dit, X an

C2
×P1,an

C2

Dr
est connexe.

Soit r ∈]ε; 1[ ; l’image réciproque du point ηr,C2 de P1,an
C2

sur X an
C2

est alors
un singleton, par un argument dû à de Jong. Supposons en effet que ce ne soit
pas le cas ; le revêtement X an

C2
→ P1,an

C2
serait dès lors trivial au-dessus de ηr,C2 ,

donc au voisinage de ηr,C2 , et a fortiori au-dessus d’une couronne décrite par
une inégalité de la forme r < |T | < s pour un certain s > r.

En recollant X an
C2

×P1,an
C2

Ds avec le revêtement trivial de l’ouvert de P1,an
C2

décrit par l’inégalité |T | > r, on obtiendrait un revêtement fini étale de P2,an
C2

,
nécessairement trivial en vertu de GAGA ; mais l’image réciproque de Dr
sur ce revêtement s’identifierait à X an

C2
×P1,an

C2

Dr qui est connexe, d’où une

contradiction.

Par conséquent, si r ∈]ε; 1[, le point ηr de P1,an
Q2

a un et un seul antécédent xr
sur X an, et s(xr) = k ; ainsi X an possède-t-elle une infinité de triangulations
minimales.

Courbes compactes de squelette analytique vide

(5.4.6) SoitX une courbe k-analytique compacte, non vide et géométriquement
connexe ; on fait de plus l’hypothèse que le squelette analytique de X est vide.
On déduit des assertions i) et ii) du théorème 5.1.11 que X est lisse ; étant
par ailleurs compacte, X est propre et lisse et s’identifie donc à X an pour une
certaine k-courbe algébrique projective, lisse et géométriquement intègre X .

(5.4.7) Étude de X an
k̂a

. Comme tout point de X an a un voisinage qui est

un disque virtuel, tout point de X an
k̂a

a un voisinage qui est un disque, et en

particulier un arbre à un bout ; il en résulte que X an
k̂a

est un arbre compact.

Soit ℓ un entier premier à p et soit Y → X an
k̂a

un Z/ℓZ-torseur étale. Si x ∈
X an

k̂a
, il possède un voisinage qui est un disque, et par conséquent déploie Y

(rem. 4.4.21) ; étant déployé au voisinage de tout point de X an
k̂a

, le Z/ℓZ-torseur

étale Y est en réalité un Z/ℓZ-torseur topologique ; comme X an
k̂a

est un arbre, Y
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est trivial. Combiné à GAGA, cela implique que H1(X
k̂a,ét

,Z/ℓZ) = 0 ; par

conséquent, X an
k̂a

≃ P1,an

k̂a
et X est de genre 0.

(5.4.8) Il en résulte, compte-tenu de 5.4.1, 5.4.1.1-5.4.1.3, 5.4.2 et 5.4.5.2,
que si X est une courbe k-analytique compacte, non vide et géométriquement
connexe les propriétés suivantes sont équivalentes :

i) le squelette analytique de X est vide ;
ii) la courbe X est isomorphe à l’analytification d’une courbe algébrique

projective, lisse et géométriquement intègre de genre 0, et il existe deux points
distincts x et x’ sur X[2,3] tels que s(x) = s(x′) = k ;

iii) la courbe X est isomorphe à l’analytification d’une courbe algébrique
projective, lisse et géométriquement intègre de genre 0 et possède un ouvert qui
est un disque virtuel géométriquement connexe.

(5.4.8.1) Si ces propriétés sont satisfaites, on déduit de 5.4.1.2 et 5.4.1.3 : que
les triangulations minimales deX sont exactement les singletons de la forme {x},
où x est de type 2 ou 3 et vérifie l’égalité s(x) = k ; et qu’il existe une infinité de
telles triangulations et même, si |k×| 6= {1}, une infinité de telles triangulations
dont l’unique sommet est de type 2.

(5.4.8.2) Lorsque k̃ est parfait et de caractéristique différente de 2, il découle
de l’exemple traité au 5.4.5.2 que les trois propriétés équivalentes ci-dessus sont
satisfaites si et seulement si X ≃ P1,an

k ; c’est également le cas, de façon évidente,
lorsque que k est algébriquement clos.

(5.4.8.3) L’exemple 5.4.5.3 assure que si k = Q2 et si X est l’analytifiée de
la k-conique projective non triviale (d’équation homogène T 2

0 + T 2
1 + T 2

2 = 0)
alors X satisfait les trois propriétés équivalentes ci-dessus.

(5.4.9) Remarque. Si Γ est un sous-graphe de P1,an

k̂a
alors Γ est analytiquement

admissible si et seulement si Γ est un sous-arbre non vide ou bien non réduit à
un point, ou bien de la forme {x} avec x de type 2 ou 3.

En effet, supposons Γ analytiquement admissible ; il est alors admissible et
est donc un sous-arbre non vide de P1,an

k̂a
; et s’il est réduit à un point x, il résulte

de 3.6.39 et sq. que x est de type 2 ou 3.

Réciproquement, si Γ est du type requis, alors il est admissible et contient au
moins un point x de type 2 ou 3 (lorsque Γ n’est pas réduit à un point, il suffit
de prendre pour x n’importe quel point pluribranche de Γ). Mais {x} est un
sous-arbre analytiquement admissible de P1,an

k̂a
, ce qui implique que Γ lui-même

est analytiquement admissible.

Les nœuds du squelette analytique

(5.4.10) Soit X une courbe k-analytique quasi-lisse, soit x un point unibranche
de San(X) et soit b l’unique élément de br(Γ, x). Supposons que x appartient
à l’intérieur analytique de X et qu’il est de genre zéro ; nous allons montrer
que s(b) contient strictement s(x). Pour le voir, on choisit une triangulation S
de X de squelette San(X) et telle que S contienne strictement x. La composante
connexe Γ0 de x dans Γ − (S \ {x}) est alors une demi-droite issue de x. Si
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l’on avait s(b) = s(x), alors Γ♭0 serait un disque virtuel en vertu de 5.1.16.2,
contredisant ainsi l’appartenance de x à San(X).

(5.4.11) Soit X une courbe k-analytique génériquement quasi-lisse et soit Σ
l’ensemble des nœuds de San(X) ; soit Γ un sous-graphe localement fini et
analytiquement admissible de X , tracé sur X[0,2,3]. Nous allons montrer que Σ
est contenu dans l’ensemble des nœuds de Γ. Pour le voir, on peut supposer X
connexe, auquel cas Γ et San(X) le sont aussi, ce qui entrâıne que San(X) n’a
aucun point isolé sauf si lui-même est un singleton. On déduit alors de 5.1.12.2
et du 5.4.10 ci)-dessus que l’assertion à démontrer est évidente sauf le cas où le
graphe San(X) est un singleton {x} avec x appartenant à X[2,3] \ ∂Xan et de
genre zéro (notons que x est alors l’unique nœud de San(X)) ; nous nous plaçons
donc sous cette hypothèse. La notion de nœud ne dépendant pas du fait que
l’on voie X comme une courbe sur k ou sur s(x), on peut remplacer k par s(x),
c’est-à-dire faire l’hypothèse que X est géométriquement connexe.

Comme X est connexe et comme San(X) 6= ∅, ce dernier est un sous-
graphe analytiquement admissible de X ; sa compacité entrâıne alors celle
de X . Comme San(X) ⊂ X[2,3] \ ∂anX , il résulte des assertions 1) et 2) du
théorème 5.1.11 que ∂anX = ∅ et que X est quasi-lisse ; la courbe compacte X
est dès lors propre et lisse, et s’identifie donc à l’analytification X an d’une k-
courbe algébrique projective, lisse et géométriquement intègre X .

L’image réciproque de x sur X an
k̂a

est un sous-graphe analytiquement

admissible de X an
k̂a

, et est en particulier connexe puisque X an
k̂a

est connexe. Cela

signifie que s(x) = k, et que l’ensemble des antécédents de x sur X an

k̂a
est un

singleton x
k̂a

; le sous-graphe {x
k̂a
} de X an

k̂a
étant analytiquement admissible,

toutes les composantes connexes de X an
k̂a

\{x
k̂a
} sont des disques. Par ailleurs, x

est par hypothèse de genre 0, ce qui signifie par définition que x
k̂a

est de genre 0.
Il s’ensuit (lemme 4.4.16) que X

k̂a
≃ P1

k̂a
, c’est-à-dire que X est de genre 0.

Le squelette de X an étant le singleton {x}, il résulte de 5.4.2 et 5.4.3 que
toute composante connexe de X an \ {x} est un disque virtuel qui n’est pas
géométriquement connexe.

Soit b ∈ br(X an, x) et soit V la composante connexe de X an \ {x} qui
contient b. Par ce qui précède, V n’est pas géométriquement connexe. En vertu
de 4.5.14.2, on a s(b) = s(V ) ; par conséquent, s(b) contient strictement s(x) = k.

Si Γ = {x} alors x est un nœud de Γ. Sinon, il existe b ∈ br(Γ, x) (par
connexité de Γ). Par ce qui précède s(b) contient strictement s(x) et x est là
encore un nœud de Γ, ce qui achève la démonstration.

Courbes compactes de squelette analytique non vide

(5.4.12) Soit X une courbe k-analytique que l’on suppose compacte, non
vide, quasi-lisse et géométriquement connexe ; on fait de plus l’hypothèse que le
squelette analytique Γ de X est non vide ; soit Σ l’ensemble des nœuds de Γ.

(5.4.12.1) Supposons que Σ 6= ∅. Le graphe Γ est connexe, fini et compact, et
l’ensemble Σ est non vide et contient tous les sommets de Γ ; le complémentaire
de Σ dans Γ est donc réunion disjointe d’intervalles ouverts ; par conséquent, Σ
est une triangulation de X . Comme Σ est contenu d’après le 5.4.11 ci-dessus
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dans l’ensemble des nœuds de n’importe quel sous-graphe localement fini et
analytiquement admissible de X tracé sur X[0,2,3], il est contenu dans toute
triangulation de X et est donc la plus petite triangulation de X . Remarquons
que si |k×| 6= {1} et si X est strictement k-analytique alors Σ est constitué
uniquement de points de type 2.

(5.4.12.2) Supposons que Σ = ∅. Compte-tenu de la définition des nœuds de Γ,
cela équivaut à la conjonction des propriétés suivantes :

• X est sans bord, ce qui revient à demander qu’elle soit isomorphe à
l’analytification d’une k-courbe algébrique projective, lisse et géométriquement
intègre X ;

• Γ est sans sommet, ce qui revient à demander qu’il soit un cercle (et
implique qu’il cöıncide avec le squelette de X) ;

• tous les points de Γ sont de genre 0 ;
• si x ∈ Γ et si b0 et b1 sont les deux branches de Γ issues de x alors s(b0) =

s(x) = s(b1) ; il revient au même de demander que x 7→ [s(x) : k] soit constante
sur Γ, ou que s(x) ≃ s(y) pour tout (x, y) ∈ Γ2 (cf. 5.1.12).

Notons maintenant quelques conséquences de ces hypothèses.

La valeur absolue de k est non triviale. En effet si elle l’était le squelette
analytique de X an serait, en vertu de la description explicite de cette dernière,
réduit à un singleton.

Les triangulations minimales de X sont exactement les singletons {x}
avec x ∈ Γ. En effet si x ∈ Γ alors {x} contient l’ensemble des nœuds de Γ (lequel
est vide !), et Γ \ {x} est un intervalle ouvert relativement compact dans Γ ; par
conséquent, {x} est une triangulation de X , évidemment minimale.

Réciproquement, soit S une triangulation de X . Toute composante connexe
de X \ S est alors un arbre, ce qui exclut qu’une telle composante puisse
contenir Γ ; par conséquent, S rencontre Γ, d’où notre assertion.

Remarquons que comme |k×| 6= {1} il y a une infinité de points de type
2 sur Γ, et donc une infinité de triangulations minimales de X dont l’unique
sommet est de type 2.

Si I est un intervalle ouvert non vide tracé sur Γ alors Ian est une couronne
gentiment virtuelle. Cela résulte simplement du 5.1.12.3.

Si x et y sont deux points distincts de Γ le choix d’une orientation sur Γ
induit un k-isomorphisme s(x) ≃ s(y). En effet, choisissons un intervalle
ouvert I de Γ contenant x et y et tel que le sous-intervalle [x; y] de I soit orienté
dans le sens direct. Le corps s(Ian) est indépendant du choix de I à isomorphisme
canonique près, et comme I est le squelette de la couronne virtuelle Ian les
flèches s(Ian) →֒ s(x) et s(Ian) →֒ s(y) sont des isomorphismes.

Extensions des scalaires. Soit F une extension presque algébrique de k.
Comme Γ est le squelette analytique de X , il est tracé sur X[2,3] et chacun de ses
points a un nombre fini d’antécédents sur X

k̂a
. Il en découle (corollaire 1.9.20)

que si ΓF désigne l’image réciproque de Γ sur XF alors ΓF est un sous-graphe
compact et fini de XF , et que ΓF → Γ est injective par morceaux.

Si x ∈ Γ, le nombre N d’idéaux maximaux de F ⊗̂kH (x) est égal au
nombre d’idéaux maximaux de F ⊗̂ks(x) et ne dépend donc pas de x. Il s’ensuit
que ΓF → Γ est un revêtement topologique à N feuillets, ce qui entrâıne
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que ΓF est une réunion disjointe de cercles. Comme toutes les composantes
connexes de X − Γ sont des disques virtuels, toutes les composantes connexes
de XF − ΓF sont des disques virtuels, ce qui montre que ΓF est un sous-
graphe analytiquement admissible de XF . Il est en particulier admissible ; par
conséquent XF se rétracte sur ΓF et celui-ci est donc connexe, et partant
homéomorphe à un cercle ; le graphe ΓF est dès lors le squelette de XF , et
même son squelette analytique puisqu’il est analytiquement admissible.

Soit maintenant H le noyau de l’opération naturelle de G sur Γ
k̂a

, qui est
a priori un sous-groupe fermé de G. Soit C le quotient G/H, quotient que l’on
voit comme un groupe de Γ-homéomorphismes de Γ

k̂a
. Comme Γ

k̂a
→ Γ est

un revêtement fini entre cercles, C est un groupe fini de ≪rotations≫ (et H

est ouvert) ; comme C agit transitivement sur les fibres de Γ
k̂a

→ Γ, et
comme Aut Γ

k̂a
/Γ est cyclique, C = Aut Γ

k̂a
/Γ. Si y ∈ Γ

k̂a
son stabilisateur

dans C est trivial ; son stabilisateur dans G est donc H.

Soit L la sous-extension finie de ks correspondant à H. Il résulte de ce qui
précède : que pour tout x ∈ Γ la k-extension s(x) est (non canoniquement)
isomorphe à L ; que son groupe de Galois est canoniquement isomorphe
à Gal (L/k) ; que Γ

k̂a
→ ΓL est un homéomorphisme et que ΓL → Γ est

un revêtement topologique dont Gal L/k s’identifie naturellement au groupe
d’automorphismes. Notons que de ce fait, Gal L/k possède une paire de
générateurs distingués (qui correspondent aux deux rotations d’angle minimal
sur ΓL) et même un générateur distingué si Γ a été préalablement orienté ; il
en va de même de Gal (s(x)/k) pour tout x ∈ Γ, en vertu de l’isomorphisme
canonique Gal (s(x)/k) ≃ Gal L/k.

Comme Γ
k̂a

ne comporte que des points de genre 0 (puisque c’est le cas de Γ),
il ne possède aucun nœud. Recouvrons-le par deux intervalles ouverts I et I ′

dont l’intersection est réunion disjointe de deux intervalles ouverts J et J ′. Les

ouverts Ian, (I ′)an, Jan et (J ′)an de X
k̂a

sont des k̂a-couronnes (5.1.12.3) ; et Jan

et (J ′)an apparaissent tous deux comme des sous-couronnes de Ian aussi bien
que de (I ′)an. La suite exacte de Mayer-Vietoris combinée à la proposition 4.4.23
assure alors que H1(X

k̂a
,Z/ℓZ) ≃ (Z/ℓZ)2 pour n’importe quel entier ℓ premier

à p.
Par conséquent, et en vertu de GAGA, X est de genre 1 et est donc un espace

principal homogène sous sa jacobienne Y , laquelle est une courbe elliptique. Le
squelette de X

k̂a
étant un cercle, Y an

k̂a
est une courbe de Tate, c’est-à-dire qu’elle

est isomorphe, comme groupe k̂a-analytique, à un quotient de la forme Gan
m,k̂a

/qZ

pour un certain q non nul de k̂a tel que |q| < 1 ; cela revient à dire que le j-
invariant de Y n’est pas entier.

Remarque. Soit V une composante connexe de X−Γ ; c’est un disque virtuel
dont le bord {x} est situé sur Γ. Comme s(x) se plonge dans s(V ) (4.5.14.2),
l’extension L se plonge dans s(V ). Par conséquent, pour tout y ∈ X l’extension L
se plonge dans s(y). Il s’ensuit notamment que si L 6= k, alors X(k) est vide ;
le Y -torseur X est dans ce cas non trivial. Il s’ensuit aussi que XL → X est
un revêtement topologique ; comme Γ →֒ X est une équivalence d’homotopie, ce
revêtement est cyclique, et son groupe d’automorphismes s’identifie à Gal L/k.

(5.4.13) Réciproquement, soit X une k-courbe algébrique projective, lisse et
géométriquement intègre de genre 1, dont le j-invariant de la jacobienne Y
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n’est pas entier. Dans ce cas le squelette analytique de X an

k̂a
cöıncide avec son

squelette, et est un cercle dont tous les points sont de genre 0 ; si G opère sur le
cercle en question par rotations, on vérifie immédiatement que la courbe X :=
X an vérifie les conditions décrites au 5.4.12.2.

Deux exemples en genre 1

(5.4.14) Soit n un entier impair et premier à p ; supposons que k contient toutes
les racines n-ièmes de l’unité, et qu’il existe un élément q de k× tel que |q| < 1
et tel que T n − q soit irréductible dans k[X ] (e.g. k = Q7, n = 3, q = 7).

Soit L l’extension cyclique de degré n de k contenue dans k̂a et engendrée par
une racine n-ième λ de q. Soit Y le quotient de Gan

m,k par qZ ; la courbe Y est
isomorphe à l’analytification d’une k-courbe elliptique Y ; le j-invariant de Y
n’est pas entier.

La classe λ de λ dans Y (L) ≃ L×/qZ est de n-torsion ; comme n est impair, le
produit de toutes les racines n-ièmes de l’unité de L est égal à 1 ; il s’ensuit que λ
est de norme 1. Donnons-nous un générateur g du groupe de Galois de L/k ; il
existe alors un unique 1-cocycle c de Gal (L/k) à valeurs dans Y (L) = Y (L) qui
envoie g sur λ. La classe de H1(k,Y ) définie par c est celle d’un Y -torseur X
qui est déployé par L.

L’espace analytique X an s’identifie au quotient de X an
k̂a

sous l’action de

G, c’est-à-dire encore au quotient de Y an
k̂a

≃ Gan
m,k̂a

/qZ sous l’action de Galois

tordue par la restriction de c à G. Soit g′ ∈ G et soit N tel que la restriction
de g′ à L cöıncide avec gN . On déduit de la description explicite de c que la
restriction au squelette de Y an, identifié à R×+/|q|Z, de l’action tordue de g′, est

la translation par n
√
|q|N (qui est triviale si et seulement si n|N , c’est-à-dire si

et seulement si g′ agit trivialement sur L). Par conséquent, X est de la forme
décrite au 5.4.13, et les résultats du 5.4.12.2 s’appliquent ; on en déduit les faits
qui suivent.

Le squelette de X an cöıncide avec son squelette analytique, et est un cercle Γ.
Si y ∈ X il existe un k-plongement (non canonique) L →֒ s(y) qui est un
isomorphisme si y ∈ Γ.

Si F est une extension presque algébrique de k l’image réciproque ΓF de Γ
sur X an

F est un cercle, qui n’est autre que le squelette, et même le squelette
analytique, de X an

F ; et la flèche ΓF → Γ est un revêtement topologique.
Le groupe Gal (L/k) s’identifie naturellement au groupe d’automorphismes

du revêtement ΓL → Γ, et XL → X est lui-même un revêtement topologique
cyclique de groupe Gal (L/k) ; par ailleurs, Γ

k̂a
→ ΓL est un homéomorphisme.

(5.4.15) Supposons que p 6= 2, que |k×| 6= {1} et qu’il existe un élément a

de k0 tel que ã ne soit pas un carré dans k̃ ; soit q ∈ k× tel que |q| < 1
(e.g k = Q3, a = −1, q = 3). Soit X la k-courbe elliptique donnée par l’équation
affine T 2

1 = T0(T0 − q)(T0 + a) ; la fonction T0 définit un morphisme fini et plat
de degré 2 de X vers P1

k. Soit H le sous-groupe de G fixant les racines carrées
de a.

Le j-invariant de X n’est pas entier ; la courbe X an

k̂a
est donc une courbe

de Tate. On vérifie aisément que si |q| < r < 1 alors η
r,k̂a

a deux antécédents
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sur X an

k̂a
qui sont fixés par H, et que si r = |q| ou r = |1| alors η

r,k̂a
a un

unique antécédent sur X an
k̂a

, nécessairement invariant par G. Il en résulte que

l’image réciproque Γ de l’intervalle [η|q|,k̂a ; η
1,k̂a

] sur X an
k̂a

est un cercle ; c’est le

squelette, et même le squelette analytique, de X an
k̂a

. Notons x et y les antécédents

respectifs de η|q|,k̂a et η
1,k̂a

sur Γ, et ξ et η les images respectives de x et y

sur X an. On peut également définir ξ (resp. η) comme l’unique antécédent du
point η|q| sur X an.

Comme l’ensemble des nœuds de Γ est vide, {x, y} est une triangulation
de X an

k̂a
de squelette Γ. Le groupe G agit sur Γ via son quotient G/H en

permutant les deux composantes connexes de Γ \ {x, y} et en fixant x et y.
Il s’ensuit que X an est un arbre, et l’on déduit du théorème 5.3.9 que {ξ, η}
est une triangulation de X an de squelette [ξ; η]. La considération de l’action
de Galois sur Γ montre que s(ξ) = s(η) = k et que s(ζ) ≃ k[τ ]/(τ2 − a) pour
tout ζ ∈]ξ; η[.

Il découle alors de 5.1.16.3 que ni {ξ}, ni {η} ne sont des triangulations
de X an ; par conséquent, {ξ, η} est une triangulation minimale de X an.
Comme celle-ci comprend deux sommets, on est dans le cas traité au 5.4.12.1 :
l’ensemble {ξ, η} est la plus petite triangulation de X an ; son squelette [ξ; η] est
le squelette analytique de X an ; et {ξ, η} est exactement l’ensemble des nœuds
de [ξ; η].

Récapitulation

(5.4.16) On se donne une courbe k-analytique géométriquement connexe, non
vide, quasi-lisse et compacte X . Soit Σ l’ensemble des nœuds de San(X). On est
dans l’un des trois cas suivants, exclusifs l’un de l’autre.

(5.4.16.1) Le cas où Σ est non vide. Remarquons que comme tout point
de ∂anX appartient San(X), et en est dès lors un nœud par définition, Σ est
notamment non vide dès que ∂anX 6= ∅.

(5.4.16.2) Le cas où San(X) est non vide mais où Σ est vide. En vertu
de 5.4.12.2, il se produit si et seulement si X est isomorphe à l’analytification
d’une k-courbe algébrique, projective et lisse de genre 1 et possède la propriété
suivante : San(X) est un cercle (qui cöıncide forcément avec S(X)), et il existe
une extension finie cyclique L de k telle que s(x) ≃ L pour tout x ∈ San(X).
Notons que si k est algébriquement clos cela signifie simplement que X est une
courbe de Tate ; pour un exemple non trivial sur un corps non algébriquement
clos, cf. 5.4.14.

(5.4.16.3) Le cas où San(X) est lui-même vide. En vertu de 5.4.8, il se produit
si et seulement si X est isomorphe à l’analytification d’une k-courbe algébrique,
projective et lisse de genre 0 et possède la propriété suivante : il existe deux
points distincts x et x′ de X[23] tels que s(x) = s(x′) = k. Si k est algébriquement

clos ou si k̃ est parfait de caractéristique différente de 2 cela signifie simplement
que X ≃ P1,an

k (5.4.8.2) ; mais mentionnons que la conique non triviale sur Q2

satisfait également ces hypothèses (5.4.5.3).

(5.4.17) Toute triangulation de X ayant un nombre fini de sommets, il est
évident a priori que X possède des triangulations minimales.
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Sous l’hypothèse de 5.4.16.1, elle possède une plus petite triangulation, à
savoir Σ (5.4.12.1).

Sous l’hypothèse de 5.4.16.2, qui ne peut être satisfaite que si |k×| 6= {1},
les triangulations minimales de X sont les singletons {x} avec x ∈ San(X)
(5.4.12.2) ; elle en possède donc une infinité, et même une infinité dont l’unique
sommet est de type 2. Elle ne possède donc pas de plus petite triangulation.

Sous l’hypothèse de 5.4.16.3, les triangulations minimales de X sont les
singletons {x} où x est un point de X[23] tel que s(x) = k ; la courbe X en
possède une infinité, et même une infinité dont l’unique sommet est de type 2
si |k×| 6= {1}. Elle ne possède donc pas de plus petite triangulation.

(5.4.18) Il découle de ce qui précède que X possède une plus petite
triangulation si et seulement si Σ est non vide, et dans ce cas cette plus petite
triangulation cöıncide avec Σ.

5.5 Raffinement : le cas des courbes marquées

Triangulations adaptées

(5.5.1) Soit X une courbe k-analytique quasi-lisse, connexe et compacte.
Soit Γ un sous-graphe localement fini et analytiquement admissible de X tracé
sur X[0,2,3], soit Σ l’ensemble des nœuds de Γ et soit Σ[2,3] le sous-ensemble de Σ
formé des points de type 2 ou 3. On suppose que Σ[2,3] est non vide. Nous allons
montrer que sous cette hypothèse, Σ[2,3] est une triangulation de X , et que pour
tout x ∈ Σ − Σ[2,3], la composante connexe de X − Σ[2,3] qui contient x est un
disque virtuel.

Pour ce faire, on fixe une composante connexe U de X − Σ[2,3], dont nous
allons établir qu’elle est un disque virtuel ou une couronne virtuelle (la relative
compacité sera ici automatique, X étant compact), et que si elle rencontre Σ
c’est obligatoirement un disque virtuel. Deux cas sont à distinguer.

(5.5.1.1) Le cas où U ne rencontre pas Γ. C’est alors une composante connexe
de X − Γ, et partant un disque virtuel.

(5.5.1.2) Le cas où U rencontre Γ. La composante U est alors de la forme I♭,
où I est une composante connexe de Γ − Σ[2,3]. Comme X est compacte, I est
relativement compacte ; comme X est connexe, Γ est connexe ; il s’ensuit, Σ[2,3]

étant non vide, que ∂I est lui-même une partie non vide de Σ[2,3]. Comme U ∩
Γ = I, la composante U rencontre Σ si et seulement si I rencontre Σ. On doit
maintenant distinguer deux sous-cas.

Supposons que I, et donc U , ne rencontrent pas Σ. Dans ce cas, I ne contient
en particulier aucun sommet (topologique) de Γ, et est donc de valence 2 en
chacun de ses points ; puisque ∂I est non vide, I est un intervalle ouvert. En
vertu de 5.1.12.3, l’ouvert U = I♭ est alors une couronne virtuelle.

Supposons que I, et donc U , rencontrent Σ. La courbe X étant quasi-lisse,
elle est normale et chacun de ses points rigides est donc unibranche.

Puisque I ne rencontre pas Σ[2,3], les seuls sommets de Γ éventuellement
situés sur I sont rigides, et sont par conséquent des points unibranches de I ;
il en découle que la valence de I en chacun de ses points vaut 1 ou 2, ce qui
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implique, ∂I étant non vide, que le graphe connexe I est un intervalle ouvert ou
semi-ouvert. Or I rencontre par hypothèse Σ − Σ[2,3], et possède de ce fait un
point x qui est rigide, et dès lors unibranche ; par conséquent, I est un intervalle
semi-ouvert issu de x et ∂I est un singleton {y}. On a ∂U = {y} et U est de
ce fait une composante connexe de X \ {y}.

En tant que point rigide d’une courbe quasi-lisse, le point x possède un
voisinage ouvert V dans I♭ qui est un disque virtuel ; l’intersection V ∩ I est un
voisinage de x dans I et n’est donc pas réduite à {x} ; choisissons x′ sur (V ∩
I) \ {x}, et x′′ sur ]x;x′[.

Comme x est le seul point unibranche de I, c’en est le seul point rigide, ce
qui signifie que I ∩ Σ = {x} puisque I ∩ Σ[2,3] = ∅. Par conséquent, ]x′′; y[ ne
rencontre pas Σ. Par ailleurs, les points x′′ et y de Γ appartiennent tous deux
à X[2,3] : pour x′′ cela résulte par exemple de l’égalité I ∩ Σ = {x} ; et pour y,
de l’inclusion ∂I ⊂ Σ[2,3].

En vertu de 5.1.12.3, l’ouvert ]x′′; y[♭ de X est une couronne virtuelle ; et le
voisinage ouvert V du point x′ de ]x′′; y[ est un disque virtuel, qui ne contient
pas y (il est inclus dans I♭). On déduit alors du lemme 5.1.1 que la réunion de V
et ]x′′; y[♭ est un disque virtuel, et est par ailleurs une composante connexe de X\
{y} ; mais comme V ∪]x′′; y[♭⊂ I♭ = U , lequel est lui-même une composante
connexe de X \ {y}, on a nécessairement V ∪]x′′; y[♭= U . Ainsi, U est-il un
disque virtuel, ce qu’on souhaitait démontrer.

(5.5.2) Soit X une courbe k-analytique quasi-lisse et soit E un sous-ensemble
fermé et discret de X contenu dans X[0]. Soit S une triangulation de X . On dira
que S est adaptée à E si pour tout x ∈ E, la composante connexe V de X \ S
contenant x est un disque virtuel tel que V ∩ E = {x} et tel que s(V ) = s(x).

(5.5.2.1) Soit F une extension presque algébrique de k et soit S une
triangulation de X adaptée à E ; la triangulation SF de XF est adaptée à
l’image réciproque EF de E sur XF si et seulement si S est adaptée à E. En

effet, il suffit de le démontrer lorsque F = k̂a (et d’appliquer ensuite le résultat

établi à l’extension F →֒ k̂a). Or c’est alors immédiat, en remarquant que
l’égalité s(x) = s(V ) équivaut à demander que x ait un et un seul antécédent
sur chacune des composantes connexes de V

k̂a
.

(5.5.2.2) Soit S une triangulation de X adaptée à E, soit Γ son squelette
et soit r la rétraction canonique de X sur Γ. Il résulte aisément de la
définition d’une triangulation adaptée à E que r(x) ∈ S pour tout x ∈ E,
que [x; r(x)[∩[x′; r(x′)[= ∅ pour tout couple (x, x′) de points distincts de E et
que si x ∈ E alors s(y) s’identifie canoniquement à s(x) pour tout y ∈ [x; r(x)[.

Seul ce dernier point mérite peut-être une explication : si V désigne
la composante connexe de X \ {r(x)} contenant x alors V est un disque
virtuel, et contient donc une unique branche b issue de x. On a s(b) =
s(V ) (d’après 4.5.14.2), qui est lui-même égal à s(x) par hypothèse. Soit d
l’application de [x; r(x)[ dans N qui envoie z sur [s(z) : k]. Cette application
est constante par morceaux sur [x; r(x)[ et égale à [s(b) : k] au voisinage de r(x)
(4.5.12) ; elle est par ailleurs croissante lorsqu’on se dirige vers x (4.5.14.2). Il
s’ensuit que d(x) = d(y) pour tout y ∈ [x; r(x)[ et l’assertion requise (plus
précise) s’en déduit aussitôt grâce aux équivalences énoncées au 4.5.13.2.

(5.5.2.3) Réciproquement, soit Γ un sous-graphe localement fini et
analytiquement admissible de X tracé sur X[2,3] et soit r la rétraction canonique
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de X sur Γ. Supposons que pour tout couple (x, x′) d’éléments distincts de E

l’on ait [x; r(x)[∩[x′; r(x′)[= ∅, et que pour tout x ∈ E la fonction y 7→ [s(y) : k]
soit constante sur ]x; r(x)[ ; si S est une triangulation de X de squelette Γ et
contenant l’ensemble des r(x) pour x parcourant E, alors S est adaptée à E.

Là encore, seul un point mérite une vérification : le fait que si x ∈ E et si V
désigne la composante connexe de X \ {r(x)} contenant x, alors s(x) = s(V ).
Reprenons les notations b et d du 5.5.2 ci-dessus, et soit δ la valeur constante de d
sur ]x; r(x)[ ; par semi-continuité inférieure de d, on a d(x) 6 δ. Comme d(y) = δ
pour tout y ∈]x; r(x)[, c’est en particulier le cas au voisinage de r(x) et l’on a
donc [s(b) : k] = δ ; par ailleurs s(b) = s(V ) qui se plonge dans s(x), d’où
l’inégalité d(x) > δ, et finalement d(x) = δ, ce qui entrâıne que s(V ) →֒ s(x)
est un isomorphisme.

(5.5.3) Soit X une courbe k-analytique quasi-lisse compacte et connexe ; on
suppose que San(X) est non vide ; c’est donc un sous-graphe analytiquement
admissible de X , et l’on note r la rétraction canonique de X sur San(X). Soit E
un sous-ensemble fini de X contenu dans X[0] et soit S une triangulation de X
adaptée à E.

Posons Γ = San(X) ∪ ⋃
x∈E

[x; r(x)]. C’est un sous-graphe fermé localement

fini de X tracé sur X[0,2,3], qui est le plus petit sous-graphe analytiquement
admissible de X contenant San(X) et E. Soit Σ l’ensemble des nœuds non rigides
de Γ ; on suppose qu’il est non vide. C’est alors d’après 5.5.1 une triangulation
de X , dont nous allons montrer qu’elle est adaptée à E et contenue dans S.

(5.5.3.1) La triangulation Σ est adaptée à E. Soit x ∈ E et soit V la composante
connexe de X − Σ contenant x. Il résulte de 5.5.1 que V est un disque virtuel ;
soit y l’unique point de son bord ; il appartient à Σ. L’intervalle ]x; y[ tracé
sur V est contenu dans Γ et n’est constitué que de points pluribranches, donc
de type 2 ou 3. Il ne contient par hypothèse aucun nœud de Γ, ce qui implique
en particulier que z 7→ [s(z) : k] est constante sur ]x; y[.

Pour montrer que Σ est adaptée à E, il suffit maintenant de vérifier que V ∩
E = {x}. On raisonne par l’absurde, en supposant qu’il existe un point x′

sur V ∩E qui diffère de x. L’intersection ]x; y[∩]x′; y[ est alors de la forme ]t; y[,
et la valence de (Γ, t) vaut au moins 3. Ainsi, t est un sommet topologique
pluribranche de Γ, et en particulier un nœud de ce dernier situé sur X[2,3] ; il
appartient donc à Σ, ce qui est contradictoire.

(5.5.3.2) On a Σ ⊂ S. Désignons par ∆ le squelette de la triangulation S.
Soit y ∈ Σ.

Si y est un nœud de San(X), il résulte de 5.4.11 que y est un nœud de ∆, et
donc un élément de S.

Supposons maintenant que y n’est pas un nœud de San(X). Comme c’est
un nœud de Γ = San(X) ∪ ⋃

x∈E
[x; r(x)] et comme

⋃
[x; r(x)] est un sous-graphe

compact de Γ, le point y appartient nécessairement à
⋃

[x; r(x)].
Si x ∈ E, il résulte du 5.5.3.1 ci-dessus :

• que ]x; r(x)[ ne rencontre aucun des ]x′; r(x′)[ pour x′ 6= x′, et partant ne
contient aucun sommet topologique de Γ ;

• que z 7→ [s(z) : k] est constante sur ]x; r(x)[.
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Compte-tenu du fait que ]x; r(x)[ est tracé sur un disque virtuel, qui est sans
bord, et que chacun de ses points est pluribranche, donc non rigide, il s’ensuit
que ]x; r(x)[ ne contient aucun nœud de Γ.

On déduit de ce qui précède que
⋃

[x; r(x)[ ne contient aucun nœud non rigide
de Γ ; dès lors, y est nécessairement de la forme r(x) pour un certain x ∈ E ;
on note V la composante connexe de X − San(X) qui contient x ; c’est une
composante connexe de X \ {y}. Comme on a fait l’hypothèse que y n’est pas
un nœud de San(X), la valence de (San(X), y) est 2. Comme ∆ ⊃ San(X), la
valence de (∆, y) est supérieure ou égale à 2.

Supposons que la valence de (∆, y) est au moins égale à 3. Dans ce cas y
est un sommet topologique, et a fortiori un nœud, de ∆ ; c’est donc un élément
de S.

Supposons que la valence de (∆, y) est égale à 2. Dans ce cas les germes (Γ, y)
et (∆, y) sont égaux. Par conséquent, ∆ ne contient aucun intervalle ouvert tracé
sur V et aboutissant à y ; étant convexe, ∆ ne rencontre donc pas V , qui apparâıt
ainsi comme la composante connexe de x dans X − ∆. Mais comme S est une
triangulation adaptée à E, ceci entrâıne que l’unique point du bord de V , qui
n’est autre que y, appartient à S.

Triangulations des courbes marquées

(5.5.4) On appellera courbe k-analytique marquée un couple (X,E) où X est
une courbe k-analytique et où E est un sous-ensemble fermé et discret de X
contenu dans X[0]. Une triangulation d’une courbe marquée (X,E) sera par
définition une triangulation de X adaptée à E.

(5.5.5) Soit (X,E) une courbe k-analytique marquée. On suppose que X est
non vide, géométriquement connexe, quasi-lisse et compacte (cette dernière
condition entrâıne la finitude de E). Le but de ce qui suit est de déterminer
sous quelles hypothèses supplémentaires il existe une plus petite triangulation
de (X,E) ; on note Θ l’ensemble des nœuds de San(X) et l’on distingue trois cas.

(5.5.5.1) Le cas où San(X) et Θ sont non vides. On sait alors que San(X) est
un sous-graphe analytiquement admissible de X , contenu dans X[2,3]. Soit Γ le
plus petit sous-graphe analytiquement admissible de X contenant San(X) et E.
L’ensemble Σ des nœuds non rigides de Γ contient Θ en vertu de 5.4.11, et est
en particulier non vide ; il découle alors de 5.5.3, 5.5.3.1 et 5.5.3.2 que Σ est la
plus petite triangulation de (X,E).

(5.5.5.2) Le cas où San(X) est non vide et où Θ est vide. La courbe X est
alors isomorphe à l’analytifiée d’une courbe projective, lisse et géométriquement
intègre de genre 1, du type décrit au 5.4.12.2 ; son squelette analytique San(X)
cöıncide avec son squelette, et est un cercle.

Si E est vide, on a vu au 5.4.12.2 que X n’admet pas de plus petite
triangulation, mais admet une infinité de triangulations minimales, à savoir
les triangulations de la forme {x} avec x ∈ San(X).

Si E est non vide, appelons Γ le plus petit sous-graphe analytiquement
admissible deX contenant E et San(X). Comme San(X) est un cercle et comme E
est non vide, Γ possède au moins un sommet topologique pluribranche, et
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l’ensemble Σ de ses nœuds non rigides est dès lors non vide. Il découle alors
de 5.5.3, 5.5.3.1 et 5.5.3.2 que Σ est la plus petite triangulation de (X,E).

(5.5.5.3) Le cas où San(X) est vide. La courbe X est alors isomorphe à
l’analytification d’une courbe projective, lisse et géométriquement intègre de
genre zéro du type décrit au 5.4.8.

Soit E
k̂a

l’image réciproque de E sur X
k̂a

≃ P1,an

k̂a
. Le but de ce qui suit

est de montrer que (X,E) admet une plus petite triangulation si et seulement
si la condition suivante est satisfaite : E

k̂a
compte au moins trois éléments,

ou en compte exactement deux qui sont permutés par l’action de Galois. Elle
peut se retraduire comme suit :

∑
x∈E

[s(x) : k] > 3 ou E est un singleton {x} tel

que [s(x) : k] = 2.

Pour établir cette assertion, l’on distingue quatre cas.

Premier cas : E
k̂a

compte au moins trois éléments. Soit Γ l’enveloppe
convexe de E

k̂a
et soit S l’ensemble des sommets pluribranches de Γ. Comme

E
k̂a

compte au moins trois éléments, S est non vide, et il cöıncide avec l’ensemble

des nœuds non rigides de Γ. Le sous-arbre Γ de X
k̂a

≃ P1,an

k̂a
est analytiquement

admissible (remarque 5.4.9) ; on déduit alors de 5.5.1 que S est une triangulation
de X

k̂a
adaptée à E

k̂a
.

L’arbre Γ et l’ensemble S sont stables sous G. Si I est une arête de Γ
joignant deux points de S et dont G renverse les orientations, il existe un unique
point ξ(I) de I qui est fixé par le stabilisateur de I ; on note S′ la réunion de S
et des ξ(I), où I parcourt l’ensemble des arêtes de Γ joignant deux points de S
dont G renverse les orientations. L’ensemble S′ est stable sous G ; il constitue
d’après 5.1.17.1 une triangulation de X

k̂a
.

De plus, si un élément de S′ est de la forme ξ(I), alors il appartient à la
composante connexe I♭ de X

k̂a
\ S, qui est une couronne et qui ne contient

donc aucun point de E, puisque S est adaptée à E ; il s’ensuit que S′ est encore
adaptée à E. Par ailleurs, l’appartenance de chacun des ξ(I) à S′ garantit que
si J est un intervalle ouvert joignant deux points de S′ alors G ne permute pas
les orientations de J .

On déduit de ce qui précède, à l’aide du théorème 5.3.9 et de 5.5.2.1, que S′

est l’image réciproque sur X
k̂a

d’une triangulation T de X qui est adaptée à E.

Nous allons montrer que T est la plus petite triangulation de (X,E).
Soit donc Θ une triangulation de (X,E) ; il suffit de vérifier que l’image
réciproque Θ

k̂a
de Θ sur X

k̂a
contient S′ ; notons que Θ

k̂a
est adaptée à E

k̂a

(5.5.2.1).

Soit ∆ le squelette de Θ
k̂a

, soit r la rétraction canonique de X
k̂a

sur ∆, et
soit t ∈ S. Par définition de S il existe trois points deux à deux distincts x, y, et z
de E

k̂a
tels que [x; z]∩ [y; z] = [t; z]. On a [x; z] = [x; r(x)]∪I∪ [r(z); z] et [y; z] =

[y; r(y)] ∪ I ′ ∪ [r(z); z] où I et I ′ sont deux segments tracés sur ∆. Comme Θ
k̂a

est adaptée à E
k̂a

, le point t ne peut appartenir à [x; r(x)[∪[y; r(y)[∪[z; r(z)[.
Si t est égal à r(x), r(y) ou r(z) alors il appartient à Θ

k̂a
, là encore parce

que Θ
k̂a

est adaptée à E
k̂a

.
Sinon t appartient à [x; z]∪ [y; z]− ([x; r(x)]∪ [y; r(y)]∪ [z; r(z)]), qui est un

ouvert de [x; z]∪ [y; z] et un sous-graphe de ∆. Comme la valence de [x; z]∪ [y; z]
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en t vaut 3, la valence de ∆ en t vaut au moins 3 ; par conséquent, t est un nœud
de ∆ et appartient de ce fait à Θ

k̂a
.

Ainsi, Θ
k̂a

contient S. Par ailleurs, soit I un intervalle ouvert joignant
deux points de S et dont G permute les orientations ; nous allons montrer par
l’absurde que Θ

k̂a
contient ξ(I). Supposons que ce ne soit pas le cas et soit I0

la composante connexe de ξ(I) dans I − Θ
k̂a

. Par hypothèse, il existe g ∈ G

stabilisant I et induisant sur ce dernier une symétrie de centre ξ(I) ; il s’ensuit
que g stabilise I0 et induit sur celui-ci une symétrie de centre ξ(I), ce qui
contredit le fait que G ne permute pas les orientations des composantes connexes
de ∆ − Θ

k̂a
(théorème 5.3.9).

On en conclut que Θ
k̂a

contient S′, ce qu’on souhaitait établir.

Second cas : E
k̂a

compte deux points échangés par l’action de G. Soient x
et y les deux points en question. Comme G échange x et y, il stabilise [x; y]
et son action sur ce dernier se factorise par une surjection G → {Id, g} où g
est une symétrie ayant pour centre un certain z ∈]x; y[. Le point z est stable
sous G, c’est donc l’unique antécédent d’un point t de X . Le singleton {z}
est une triangulation de X

k̂a
(le point z est pluribranche, donc de type 2 ou

3, et X
k̂a

≃ P1,an

k̂a
) visiblement adaptée à E

k̂a
= {x, y} ; on déduit alors du

théorème 5.3.9 et du 5.5.2.1 que {t} est une triangulation de X adaptée à E.

Nous allons montrer que {t} est la plus petite triangulation de (X,E).
Soit donc Θ une triangulation de (X,E) ; il suffit de vérifier que l’image
réciproque Θ

k̂a
de Θ sur X

k̂a
contient z.

Soit ∆ le squelette de Θ
k̂a

et soit r la rétraction canonique de X
k̂a

sur ∆. Comme Θ
k̂a

est adaptée à E
k̂a

= {x, y} (5.5.2.1), les points r(x)
et r(y) appartiennent à Θ

k̂a
. Par convexité, ∆ ∩ [x; y] = [r(x); r(y)]. Comme g

stabilise ∆, il échange r(x) et r(y) et z appartient dès lors à [r(x); r(y)].
Supposons que z n’appartienne pas à Θ

k̂a
. La composante connexe de z

dans ∆ − Θ
k̂a

serait alors un intervalle ouvert stable sous g et contenu
dans ]r(x); r(y)[, contredisant ainsi le fait que G agit sans permuter les
orientations des composantes connexes de ∆ − Θ

k̂a
(théorème 5.3.9).

Troisième cas : E
k̂a

compte deux points distincts, fixes sous G. Soient x
et x′ les deux points en question ; l’ensemble E consiste alors lui-même en deux
points y et y′, qui sont les images respectives de x et x′ sur X , et G fixe point
par point l’intervalle [x;x′] ; celui-ci s’envoie donc homéomorphiquement sur son
image qui est de ce fait égale à [y; y′].

Soit z ∈]x;x′[ et soit t son image surX . Le singleton {z} est une triangulation
de X

k̂a
(le point z est pluribranche, donc de type 2 ou 3, et X

k̂a
≃ P1,an

k̂a
),

visiblement adaptée à E
k̂a

= {x, x′} ; on déduit alors du théorème 5.3.9 et
du 5.5.2.1 que {t} est une triangulation de X adaptée à E. Elle est évidemment
minimale ; ainsi, (X,E) possède une infinité de triangulations minimales , à
savoir toutes celles de la forme {t} avec t ∈]y; y′[ ; il s’ensuit que (X,E) ne
possède pas de plus petite triangulation.

Faisons une remarque : si Θ est une triangulation de (X,E) alors son image
réciproque Θ

k̂a
sur X

k̂a
est une triangulation adaptée à E

k̂a
= {x, x′}. Par

conséquent, il y a au moins un sommet de Θ
k̂a

qui est situé sur ]x;x′[. Autrement
dit, Θ contient une triangulation de la forme {t} pour un certain t ∈]y; y′[. Ainsi



Triangulations 327

les triangulations minimales de (X,E) sont-elles exactement les triangulations
de la forme {t} avec t ∈]y; y′[.

Quatrième cas : E
k̂a

compte au plus un point. On sait que X possède une
infinité de triangulations minimales, et que les triangulations minimales de X
sont les triangulations de la forme {x} où x ∈ X[2,3] et où s(x) = k. Nous
allons montrer que cette assertion reste vraie si l’on remplace X par (X,E) (en
particulier, (X,E) n’a pas de plus petite triangulation). Pour le voir, on peut
supposer E non vide, et donc constitué d’un point y tel que s(y) = k. Il suffit de
vérifier que si x est un point de X[2,3] tel que s(x) = k, alors {x} est adaptée à E.
Soit V la composante connexe de X\{x} contenant y ; comme toute composante
connexe de X \ {x}, c’est un disque virtuel ; et comme s(V ) →֒ s(y) = k, on
a s(V ) = s(Y ) (= k), ce qui termine la preuve.

Exemples

(5.5.6) Le cas d’une courbe elliptique. Soit X une courbe elliptique sur k
et soit e ∈ X (k) son élément neutre. Soit Γ le sous-graphe de X an égal
à l’enveloppe convexe de {e} ∪ San(X an) et soit Σ l’ensemble des nœuds
non rigides de Γ. Il résulte de 5.5.5.1 et 5.5.5.2 que Σ est une triangulation
de X an, et que c’est plus précisément la plus petite triangulation de la
courbe marquée (X an, e) ; ainsi, l’analytifiée d’une courbe elliptique possède
une triangulation canonique.

(5.5.7) Le cas de P1,an
k muni d’un point rigide quadratique. Supposons que k

est de caractéristique différente de 2, soit a un élément de k qui n’est pas un
carré, et soit x le point rigide de A1,an

k défini par l’équation T 2 = a. Soit α

une racine carrée de a dans k̂a et soit η l’unique point du bord de Shilov du
disque fermé V de A1,an

k̂a
centré en α et de rayon |2α| ; le point η est invariant

sous l’action de Galois (car c’est le cas de V , qui est le plus petit disque fermé
de A1,an

k̂a
contenant α et −α) ; soit ξ son image sur P1,an

k . Il résulte alors du second

cas examiné au 5.5.5.3 que {ξ} est la plus petite triangulation de (P1,an
k , x).

Nous allons maintenant décrire un peu plus précisément le point ξ en
distinguant deux cas.

(5.5.7.1) Supposons que la caractéristique de k̃ soit différente de 2. Dans ce
cas |2α| = |α| et η = η|α|,k̂a ; par conséquent, ξ = η|α| = η√|a|.

(5.5.7.2) Supposons que la caractéristique de k̃ soit égale à 2. On a alors pour

toute extension complète L de k̂a et pour tout λ ∈ L équivalence entre les
inégalités |λ−α| 6 |2α| et |λ2−a| 6 |4α2| = |4|.|a|. Il s’ensuit que V = U

k̂a
, où U

désigne le domaine analytique de A1,an
k défini par l’inégalité |T 2 − a| 6 |4|.|a| ;

par conséquent, ξ peut être caractérisé comme l’unique point du bord de Shilov
de U .
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Chapitre 6

Modèles formels d’une
courbe analytique en
théorie de Berkovich

6.1 Une alternative pour les courbes
irréductibles compactes

(6.1.1) Lemme. Soit X une courbe algébrique projective irréductible, munie
d’un morphisme fini et dominant sur P1

k dont on note ϕ l’analytifié. Soit x un
point de X an dont l’image par ϕ est égale à ηr pour un certain r > 0, et soit Ω
une composante connexe de X an \ {x} telle que br(X an, x)⊂Ω soit un singleton
et telle que ϕ−1(∞) ⊂ Ω ; soit D le disque fermé de P1,an

k de centre 0 et de
rayon r. Le compact X an − Ω est alors une composante connexe de ϕ−1(D).

Démonstration. La question étant purement topologique, on peut
remplacer X par Xred, auquel cas le morphisme ϕ est plat. Si V est une
composante connexe de X an \ {x} qui n’est pas égale à Ω, il résulte de nos
hypothèses que ∞ /∈ ϕ(V ) ; on déduit alors du lemme 4.2.1 que ϕ(V ) est
une composante connexe de P1,an

k \ {ηr} ; comme elle ne contient pas ∞, cette
composante est incluse dans D. Il s’ensuit, compte-tenu du fait que ϕ(x) = ηr ∈
D, que le compact X an − Ω est contenu dans ϕ−1(D).

Posons U = P1,an
k −D. Par ce qui précède, ϕ−1(U) ⊂ Ω ; si b désigne l’unique

branche de P1,an
k issue de ηr et contenue dans U , chacune des branches de X an

située au-dessus de b est contenue dans Ω ; comme il existe par ailleurs au moins
une branche de X an issue de x et située au-dessus de b, on en déduit que l’unique
branche β de X an issue de x et contenue dans Ω vérifie l’égalité ϕ(β) = b. Par
conséquent, il existe une section V de β telle que ϕ(V ) soit une section de b ; on
a en particulier ϕ(V ) ⊂ U .

Puisque β est la seule branche de X an qui soit issue de x et contenue dans Ω,
le fermé Ω−V de Ω est également fermé dans X an ; on en déduit que le compact
connexe X an−Ω est ouvert dans X an−V ; comme ϕ(V ) ⊂ U , l’on a ϕ−1(D) ⊂
X an −V ; par conséquent, X an −Ω est ouvert et fermé dans ϕ−1(D) ; étant de
surcrôıt connexe et non vide, X an−Ω est une composante connexe de ϕ−1(D). �

329
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(6.1.2) Proposition. Soit X une k-courbe algébrique projective et soit (Ωi)i∈I
une famille finie d’ouverts deux à deux disjoints de X an possédant les propriétés
suivantes :

i) chacun des Ωi est connexe, normal et non vide ;
ii) pour tout i, le bord topologique de Ωi dans X an est un singleton {xi}, où

le point xi est de type 2 ou 3, et br(X an, xi)⊂Ωi est également un singleton ;
iii) pour toute composante irréductible Y de X , il existe un indice i tel

que Ωi ∩ Y an 6= ∅.
Sous ces hypothèses X an −∐Ωi est un domaine affinöıde de X an.

Démonstration. Commençons par quelques remarques. Pour tout i,
l’ouvert Ωi est normal, et chacun de ses points appartient donc à l’analytification
d’une unique composante irréductible de X ; comme Ωi est par ailleurs connexe,
il s’ensuit qu’il existe une composante irréductible Y de X telle que Ωi ⊂
Y an, et telle que Ωi ne rencontre l’analytification d’aucune autre composante
irréductible de X .

Il en résulte notamment que dans l’énoncé de la condition iii), l’on peut
remplacer ≪ Ωi ∩ Y an 6= ∅ ≫ par ≪ Ωi ⊂ Y an

≫.

Par ailleurs, X an − ∐Ωi est, d’après la proposition 4.2.14, un domaine
analytique de X an ; il reste à s’assurer qu’il est affinöıde.

(6.1.2.1) Réduction au cas où la valeur absolue de k n’est pas triviale. Soit r
un polyrayon k-libre ; après extension des scalaires à kr, toute composante
irréductible de X reste irréductible et X reste réduite. Fixons un indice i.
L’ouvert Ωi,r de X an

r est connexe et normal ; par ailleurs, l’hypothèse ii) assure
l’existence d’un ensemble cofinal K de compacts de Ωi tels que Ωi − K soit
connexe pour tout K ∈ K . Si K ∈ K , son image réciproque Kr sur Ωi,r est un
compact, et {Kr}K∈K est un ensemble cofinal de compacts de Ωi,r ; pour tout
K ∈ K l’ouvert Ωi,r − Kr est égal à (Ωi − K)r et est de ce fait connexe ; il
s’ensuit que le bord de Ωi,r dans le graphe compact X an

r est un singleton {yi},
et que Ωi,r contient une et une seule branche issue de yi.

Soit σ la section de Shilov de X an
r → X an ; le point xi adhère à Ωi ; il en

résulte que σ(xi) adhère à Ωi,r, et appartient de ce fait à son bord (puisque xi /∈
Ωi). Par conséquent, yi = xi, et le point yi est donc de type 2 ou 3.

Par ailleurs, en vertu de la proposition 3.2.25, X an −∐Ωi est un domaine
affinöıde de X an si et seulement si X an

r − ∐Ωi,r est un domaine affinöıde
de X an

r .

Les faits qui précèdent autorisent, quitte à étendre les scalaires à kr pour
n’importe quel polyrayon k-libre non vide r, à supposer que |k×| 6= {1}.

(6.1.2.2) Soit J l’ensemble des parties J de I satisfaisant la condition
suivante : pour toute composante irréductible Y de X il existe un et un
seul j ∈ J tel que Ωj ⊂ Y an ; on a

X an −
∐

i∈I
Ωi =

⋂

J∈J


X an −

∐

j∈J
Ωj


 .

Comme l’intersection d’une famille finie de domaines affinöıdes de l’espace
séparé X an est encore un domaine affinöıde de X an, on se ramène à traiter le
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cas où pour toute composante irréductible Y de X il existe un et un seul i ∈ I
tel que Ωi ⊂ Y an.

Si i ∈ I on désignera désormais par Xi la composante irréductible de X
dont l’analytification contient Ωi ; les Xi sont deux à deux distinctes et toute
composante irréductible de X est l’une d’entre elles.

(6.1.2.3) Pour tout i, il existe, en vertu du Nullstellensatz, un point rigide Pi
sur Ωi. Chaque Pi définit (par normalité de Ωi) un diviseur de Cartier, et donc
un fibré en droites O(Pi), sur X . Si L désigne le fibré

⊗
O(Pi) l’on a pour

tout entier n une suite exacte

0 → L⊗n−1 → L ⊗n →
⊕

i

L|Pi
→ 0.

Comme {Pi} rencontre toutes les composantes irréductibles de X , le fibré L
est ample, et H1(X ,L ⊗n−1) est donc nul pour n suffisamment grand ; il s’ensuit
que si n est suffisamment grand, il existe une section globale de L ⊗n qui ne
s’annule en aucun des Pi ; celle-ci peut s’interpréter comme une fonction f sur
le schéma affine X ′ := X \ {Pi}i qui possède un pôle en chacun des Pi ; pour
tout i, l’on pose X ′

i = X ′ ∩ Xi = Xi \ {Pi}.

Fixons j ∈ I ; soit g une fonction sur X ′ nulle sur chacune des X ′
i pour i 6= j

et dont la restriction à X ′
j est génériquement inversible. Cette dernière condition

implique, xj étant de type 2 ou 3, que g(xj) 6= 0. Comme |k×| 6= {1}, il
existe λ ∈ k× tel que |λ| < |g(xj)| ; si N est un entier suffisamment grand
alors |f(xi)|.|λ|N < |f(xj)|.|g(xj)|N pour tout i 6= j ; choisissons un tel N et
posons h = f(g+λ)N . Par construction, h est une fonction sur X ′ qui possède
un pôle en chacun des Pi et qui est telle que |h(xi)| < |h(xj)| pour tout j 6= i.

La fonction h induit un morphisme fini de X vers P1
k dont la restriction

à chacune des Xi est dominante, et dont on note ϕ l’analytification ; on
a ϕ−1(∞) = {Pi}i∈I . Soit T la fonction coordonnée sur P1

k ; par choix de h,
l’on a |T (ϕ(xi))| < |T (ϕ(xj))| pour tout i 6= j. Choisissons un ensemble fini E

de points rigides de P1,an
k tel que {0,∞} ⊂ E et tel que l’enveloppe convexe Γ

de E contienne chacun des ϕ(xi), et soit m un polynôme de k[T ] dont E est le
lieu ensembliste des zéros. Le polynôme m induit un morphisme fini et plat µ :
P1,an
k → P1,an

k tel que µ−1(∞) = {∞} ; comme |m| est localement constante en
dehors de Γ et strictement croissante sur Γ lorsqu’on oriente celui-ci vers ∞,
l’image par µ de Γ est l’intervalle [0;∞]. Dès lors, µ(ϕ(xi)) est pour tout i de
la forme ηri pour un certain ri > 0 ; de plus, l’inégalité |T (ϕ(xi))| < |T (ϕ(xj))|,
valable pour tout i 6= j, garantit que quitte à augmenter suffisamment l’exposant
de T dans le polynôme m (sans toucher à ses autres facteurs irréductibles), on
peut faire en sorte que |m(ϕ(xi))| < |m(ϕ(xj))| pour tout i 6= j, c’est-à-dire
que ri < rj pour tout i 6= j.

La considération du morphisme composé µ ◦ ϕ conduit à l’énoncé suivant,
dans lequel on réintroduit l’indice j dans les notations – comme nous l’avions
fixé, nous l’en avions provisoirement banni : pour tout indice j il existe une
application rj : I → R×+ dont le maximum est atteint en j et un morphisme

fini ψj : X an → P1,an
k , dont la restriction à chaque Xi est dominante, et qui

possède les deux propriétés suivantes :
i) ψ−1j (∞) = {Pi}i∈I ;
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ii) ψj(xi) = ηrj(i) pour tout i.

Pour tout réel strictement positif r, on note Dr le disque fermé de centre 0
et de rayon r.

(6.1.2.4) Fixons j. En vertu du corollaire 6.1.1, le compact X an
i −Ωi est pour

tout i une composante connexe de ψ−1j|X an
i

(Drj(i)) ; comme rj(i) 6 rj(j), cela

implique que X an
i − Ωi ⊂ ψ−1j|X an

i
(Drj(j)).

Si i ∈ I, l’on désigne par Vi,j la composante connexe de ψ−1j (Drj(j)) qui
contient X an

i − Ωi.On a vu ci-dessus que X an
j − Ωj est une composante

connexe de ψ−1j|X an
j

(Drj(j)) ; les composantes connexes de ψ−1j (Drj(j)) qui

rencontrent X an
j sont donc d’une part Vj,j , et d’autre part les composantes

connexes de ψ−1j|X an
j

(Drj(j)) qui sont contenues dans Ωj , et qui à ce titre ne

peuvent cöıncider avec l’une des Vi,j .

Par conséquent, si l’on appelle Wj la réunion des Vi,j pour i dans I, alors Wj

est un domaine affinöıde de X an qui vérifie les propriétés suivantes :

• Wj ∩ X an
i ⊃ X an

i − Ωi pour tout i ;
• Wj ∩ X an

j = X an
j − Ωj .

On en déduit que
⋂
j∈I

Wj = X an−∐
j∈I

Ωj ; comme chaque Wj est un domaine

affinöıde de l’espace séparé X an, le compact X −∐
j∈I

Ωj est un domaine affinöıde

de X an. �

(6.1.3) Théorème. Soit X une courbe k-analytique compacte et soit S son bord
analytique.

A) Si X est génériquement quasi-lisse, il existe une k-courbe algébrique
projective X et un isomorphisme entre X et un domaine analytique
de X an.

B) Les propositions suivantes sont équivalentes :

1) X est affinöıde ;
2) S rencontre toutes les composantes irréductibles de X.

Démonstration. L’implication 1)⇒2) de l’assertion B) est triviale ; il suffit
donc de démontrer A) et l’implication 2)⇒1).

(6.1.3.1) Preuve de A). On suppose doncX génériquement quasi-lisse. Soit x ∈
S. Comme X est quasi-lisse en x, il existe une courbe k-analytique lisse Yx et un
voisinage Vx de x dans X tel que Vx s’identifie à un domaine analytique fermé
de Yx ; fixons un voisinage affinöıde Zx de x dans Yx ; l’intersectionWx := Vx∩Zx
s’identifie à un voisinage analytique compact de x dans X .

Comme S est fini l’on peut, en restreignant suffisamment chacun des Zx,
supposer que les Wx (vus comme domaines analytiques de X) sont deux à deux
disjoints. Soit X ′ la courbe obtenue en recollant

∐
Zx et X le long de

∐
Wx ;

c’est une courbe k-analytique dont X est naturellement un domaine analytique
fermé, et dont le bord analytique ne rencontre pas X .

Comme le bord analytique de X ′ ne rencontre pas X , le bord topologique
de X dans X ′ cöıncide avec le bord analytique de X , c’est-à-dire avec S. On
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peut restreindre X ′ de manière à ce que son bord analytique soit vide, à ce que
toutes ses composantes connexes rencontrent S, et, en vertu de l’assertion iii) de
la proposition 4.2.4, à ce que l’ouvert X ′−X ait un nombre fini de composantes
connexes (qui sont alors nécessairement des composantes connexes de X ′ \ S).
Sous ces hypothèses, le théorème 4.1.2 fournit une identification entre X et
une partie compacte de l’analytification X an d’une k-courbe projective et
génériquement lisse X , modulo laquelle sont satisfaites les conditions suivantes :

• il existe un sous-ensemble fini et non vide B de br(X an, S) tel que
l’ouvert X an−X s’écrive comme une réunion finie disjointe

∐
b∈B

Ωb, où chaque Ωb

est une composante connexe normale de X an \ S ;
• pour tout b l’ensemble br(X an, S)⊂Ωb

est le singleton {b} ;
• il existe un voisinage ouvert de X dans X an qui est isomorphe à un

voisinage ouvert de X dans X ′ (ce qui entrâıne que le bord topologique de X
dans X an est égal à S. )

Il découle alors de la proposition 4.2.14 que X est un domaine analytique
compact de X an, ce qui achève de montrer A).

(6.1.3.2) Preuve de 2)⇒1) dans le cas génériquement quasi-lisse. On suppose
toujours que X est génériquement quasi-lisse, on conserve les notations X et Ωb
du 6.1.3.1 ci-dessus, et l’on suppose de plus que 2) est satisfaite ; nous allons
montrer que sous cette dernière hypothèse, X est un domaine affinöıde de X an.

Soit Y une composante irréductible de X ; vérifions qu’il existe au moins une
branche b dans B telle que Ωb∩Y an 6= ∅. On suppose que ce n’est pas le cas. Le
compact Y an ne rencontrant alors aucun des Ωb, il est contenu dans X ; c’en est
un fermé de Zariski irréductible et de dimension 1, et partant une composante
irréductible ; mais ceci implique, en vertu de l’hypothèse 2), que S ∩ Y an 6= ∅.
Choisissons x ∈ Y an∩S. Appartenant à S, le point x est un point lisse de X an ;
par conséquent, Y an est un voisinage de x dans X an. Comme S est exactement
le bord topologique de X dans X an, il existe b ∈ B telle que x adhère à Ωb ;
dès lors, le voisinage Y an de x rencontre Ωb, ce qui est absurde.

Les hypothèses de la propostion 6.1.2 sont donc vérifiées ; par
conséquent, X = X an −∐Ωb est un domaine affinöıde de X an.

(6.1.3.3) Preuve de 2)⇒1) dans le cas général. On ne suppose plus que X est
génériquement quasi-lisse, et l’on se place sous l’hypothèse 2).

Comme X est compacte, il existe une extension complète F de k, qui est
égale à k si celui-ci est de caractéristique nulle, et de la forme k1/p

n

pour un
certain n ∈ N sinon, telle que XF,red soit géométriquement réduite.

Si x ∈ X , il possède un unique antécédent xF sur XF ; les extensions F̃gr/k̃gr

et κ̃(xF )gr/κ̃(x)gr étant radicielles, P
κ̃(xF )gr/F̃gr

→ P
κ̃(x)gr/k̃gr

est un

homéomorphisme ; combiné au critère de Temkin, ce fait assure que x appartient
au bord analytique de X si et seulement si xF appartient au bord analytique
de XF,red.

Il s’ensuit que l’espace F -analytique XF,red satisfait lui aussi 2) ; en vertu
du cas génériquement quasi-lisse déjà traité au 6.1.3.2, XF,red est affinöıde. On
déduit alors du théorème 3.2.27 que XF est affinöıde, puis du théorème 3.2.26
que X lui-même est affinöıde. �
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(6.1.4) Corollaire. Si X est une courbe k-analytique compacte et irréductible,
alors X est ou bien projective, ou bien affinöıde. �

6.2 Quelques compléments

Branches non discales, nœuds du squelette analytique et
morphismes finis

(6.2.1) Soit X une courbe k̂a-analytique quasi-lisse, soit x ∈ X[23] et soit b ∈
br(X, x). On dira que la branche b est discale (relativement à X) si la composante
connexe U de X \ {x} contenant b est un disque. Notons que comme b est issue
de x, le point x appartient à ∂U . Il s’ensuit, en vertu de la proposition 5.1.18,
que b est discale sauf si l’une au moins des trois propriétés suivantes est
satisfaite :

• U = U ∪ {x} n’est pas compacte ;
• U n’est pas un arbre, c’est-à-dire encore contient une boucle ;
• U contient un point de genre strictement positif.

(6.2.2) Soit X une courbe k̂a-analytique quasi-lisse, soit x ∈ San(X) et soit b ∈
br(San(X), x). La branche b est alors non discale. En effet, soit U la composante
connexe de X \{x} contenant b. Comme b ∈ br(San(X), x), il existe un intervalle
ouvert I contenu dans San(X), aboutissant proprement à x et définissant b. Cet
intervalle est nécessairement contenu dans U , et l’inclusion I ⊂ San(X) assure
que U ne peut être un disque.

(6.2.3) Lemme. Soit X une courbe k̂a-analytique quasi-lisse et soit x ∈ X[23].
Les propositions suivantes sont équivalentes :

i) le point x est un nœud de San(X) ;
ii) ou bien le point x est de genre strictement positif, ou bien il appartient

à ∂anX, ou bien il existe trois branches deux à deux distinctes dans br(X, x) qui
sont non discales.

Démonstration. Supposons que x soit un nœud de San(X), qu’il
n’appartienne pas à ∂anX et soit de genre zéro. C’est alors un sommet
topologique de San(X). En vertu du corollaire 5.1.20, la valence de (San(X), x)
vaut au moins 2 ; comme x est un sommet, elle vaut au moins 3, et il existe
donc au moins trois éléments distincts dans br(San(X), x), qui peuvent être vues
comme trois branches deux à deux distinctes issues de x. En vertu de 6.2.2, elles
sont non discales, ce qui achève de montrer que i)⇒ii).

Supposons maintenant que ii) soit vraie. Si x est de genre strictement positif
ou appartient à ∂anX , il appartient à San(X) puisqu’il ne peut être situé sur un
disque, et est alors par définition un nœud de San(X). Supposons maintenant
qu’il existe trois branches deux à deux distinctes dans br(X, x) qui sont non
discales.

Le point x appartient à San(X). Supposons en effet le contraire. Le point x
est alors contenu dans un ouvert U de X qui est un disque, et si ω désigne
l’unique bout de ce dernier alors toutes les composantes connexes de U \ {x}
à l’exception de celle contenant ]x;ω[ sont des disques ; comme elles sont
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relativement compactes dans U , ce sont encore des composantes connexes
de X \ {x}, et br(X, x) = br(U, x) compte ainsi au plus une branche qui n’est
pas discale relativement à X , à savoir éventuellement celle définie par ]x;ω[ ; on
aboutit donc à une contradiction.

Le point x est un sommet topologique, et en particulier un nœud, de San(X).
En effet, dans le cas contraire, il existerait un intervalle ouvert I tracé
sur San(X), ouvert et relativement compact dans ce dernier, et n’en contenant
aucun nœud. Si X ′ désigne la composante connexe de X contenant x alors
comme San(X ′) = San(X) ∩ X ′ est non vide, San(X)′ est un sous-graphe
analytiquement admissible de X ′, et il découle de 5.1.12.3 que I♭ est une
couronne. Si I ′ et I ′′ désignent les deux composantes connexes de I \ {x} alors
toutes les composantes connexes de I♭ \ {x} à l’exception de celle contenant I ′

et I ′′ sont des disques ; comme elles sont relativement compactes dans I♭, ce
sont encore des composantes connexes de X \ {x}, et br(X, x) = br(I♭, x)
compte ainsi au plus deux branches qui ne sont pas discales relativement à X ,
à savoir éventuellement celles définies par I ′ et I ′′. On aboutit donc à une
contradiction. �

(6.2.4) Lemme. Soit ϕ : Y → X un morphisme fini et plat entre courbes k̂a-
analytiques quasi-lisses, soit y ∈ Y[23] et soit x son image sur X. Soit b
appartenant à br(Y, y). Si b est discale, ϕ(b) l’est également.

Démonstration. On prouve la contraposée ; on suppose donc que ϕ(b) n’est
pas discale, et nous allons montrer que b ne l’est pas non plus. On désigne par U
la composante connexe de X \ {x} qui contient ϕ(b), par V la composante
connexe de ϕ−1(U) qui contient b, et par V ′ la composante connexe de Y \ {y}
qui contient b (ou V , ce qui revient au même). Comme ϕ(b) n’est pas discale,
plusieurs cas peuvent se présenter, que l’on traite séparément.

Premier cas : la composante U contient un point z ∈ ∂anX. Comme ϕ est
fini et plat, V se surjecte sur U , et il existe donc un antécédent t de z sur V ;
la finitude de ϕ assure que t ∈ ∂anY . Ainsi, V ′ rencontre ∂anY et b n’est pas
discale.

Deuxième cas : la composante U contient un point z de genre strictement
positif. Là encore, z possède un antécédent t sur V . Comme z est de type 2, t

est de type 2 ; comme le genre du corps résiduel H̃ (x) est strictement positif,

celui de H̃ (t) l’est aussi par le théorème de Lüroth. Ainsi, V ′ contient un point
de genre strictement positif, et b n’est pas discale.

Troisième cas : il existe une boucle C tracée sur U . L’image réciproque C′

de C sur Y est un graphe localement fini et la surjection C′ → C est injective par
morceaux (th. 4.5.20 et th. 4.5.19) ; par compacité de ϕ, le graphe C′ est compact
et fini. Comme C′ → C est ouverte et comme C est un cercle, le graphe C′ ne
comprend que des points pluribranches. Par conséquent, C′ ∩ (V ′ ∪ {y}) est
un sous-graphe compact et fini du graphe connexe V ′ ∪ {y} qui rencontre V ′

(puisque C rencontre U) et dont tous les points situés sur V ′ sont pluribranches.
Cela implique que C′ contient une boucle, et b n’est pas discale.

Quatrième cas : U est non compacte. Le fermé U de X est contenu
dans ϕ(V ′), qui ne peut dès lors pas être compact. Par conséquent V ′ n’est
pas compact, et b n’est pas discale. �
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(6.2.5) Proposition. Soit ϕ : Y → X un morphisme fini et plat entre

courbes k̂a-analytiques quasi-lisses, soit y ∈ Y et soit x son image sur X.
Supposons que x est un nœud de San(X). Dans ce cas y est un nœud de San(Y ).

Démonstration. Comme x est un nœud de San(X) on se trouve
nécessairement dans l’un des trois cas suivants.

Premier cas : le point x appartient à ∂anX. Dans ce cas y ∈ ∂anY et y est
un nœud de San(Y ).

Deuxième cas : le point x est de genre strictement positif. Dans ce cas il est

de type 2, et y aussi ; comme le genre du corps résiduel H̃ (x) est strictement

positif, celui de H̃ (y) l’est aussi par le théorème de Lüroth. Ainsi, y est de genre
strictement positif et est donc un nœud de San(Y ).

Troisième cas : il existe au moins trois branches de X issues de x qui sont
non discales. Si b est une branche issue de x, elle est de la forme ϕ(β) pour une
certaine β ∈ br(Y, y) et si b est non discale alors β est non discale en vertu du
lemme 6.2.4. Il s’ensuit qu’il existe au moins trois branches de Y issues de y qui
sont non discales, et y est un nœud de San(Y ). �

6.3 Espaces analytiques formels

(6.3.1) Soit X un espace k-affinöıde ; nous dirons qu’un domaine analytique Y
de X est spécial si Y est réunion finie de domaines affinöıdes de X de la forme

D(f) := {ξ ∈ X, |f(ξ)| = ||f ||∞},

où f est une fonction analytique sur X et où ||f ||∞ désigne sa semi-norme
spectrale.

Il revient au même de demander que Y soit l’image réciproque par la flèche
de spécialisation d’un ouvert de Zariski de la réduction graduée X̃gr de X .

Tout domaine analytique spécial de X est compact. Toute réunion (resp.
intersection finie) de domaines spéciaux de X est un domaine spécial de X .

(6.3.2) Soit X un espace k-analytique. Un atlas affinöıde formel sur X est un
ensemble E de domaines affinöıdes de X telle que :

i) E constitue un G-recouvrement de X ;
ii) pour tout couple (V,W ) d’éléments de E l’intersection V ∩ W est un

domaine analytique spécial de V et de W .

On dit que deux atlas affinöıdes formels E et E ′ sur X sont équivalents
si leur réunion est un atlas affinöıde formel ; il revient au même de demander
que pour tout couple (V,W ) formé d’un élément de E et d’un élément de E ′,
l’intersection V ∩W soit un domaine formel de V et de W . On définit ainsi une
relation d’équivalence sur l’ensemble des atlas affinöıdes formels de X .

Un atlas affinöıde formel sur X est dit maximal s’il est maximal pour
l’inclusion (en tant que sous-ensemble de P(X)) parmi tous les atlas affinöıdes
formels de X ; toute classe d’équivalence d’atlas affinöıdes formels possède un
unique élément maximal, à savoir la réunion de tous les atlas qu’elle contient.
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(6.3.3) Un espace k-analytique formel est un couple (X,A) où X est un
espace k-analytique et A un atlas affinöıde formel maximal de X .

(6.3.4) Soit X un espace affinöıde et soit A l’atlas affinöıde formel maximal
équivalent à {X} ; il est immédiat que A est l’ensemble des domaines affinöıdes
spéciaux de X . On dira que A est l’atlas affinöıde formel canonique de X , et
que (X,A) est l’espace k-analytique formel canoniquement associé à X.

(6.3.5) Si (X,A) est un espace k-analytique formel et si L est une extension
complète de k, l’espace XL hérite d’une structure naturelle d’espace L-
analytique formel : c’est celle définie par l’atlas maximal équivalent à {VL}V ,
où V parcourt A ; cet atlas sera noté AL.

(6.3.6) Soit X un espace k-affinöıde et soit f une fonction analytique sur X .

La flèche induite D̃(f)gr → X̃gr entre les réductions graduées des espaces en jeu

identifie D̃(f)gr à l’ouvert de Zariski D(f̃gr) de X̃gr ; il en résulte que si x ∈ D(f)
alors x appartient au bord de Shilov de D(f) si et seulement si il appartient au
bord de Shilov de X .

(6.3.7) Soit X un espace k-analytique, soit A un atlas affinöıde formel sur X
(non nécessairement maximal), soit x ∈ X et soient V et W deux éléments de A.
Supposons que x ∈ V ∩W . Les assertions suivantes sont alors équivalentes :

i) le point x appartient au bord de Shilov de V ;
ii) le point x appartient au bord de Shilov de W .

Pour le voir il suffit, par symétrie, de montrer que i) ⇒ ii). Supposons donc
que i) soit vraie ; choisissons deux domaines affinöıdes V ′ et W ′ de V ∩W qui
contiennent x, le premier (resp. le second) étant de la forme D(f) (resp. D(g))
où f (resp. g) est une fonction analytique sur V (resp. W ).

On déduit successivement du 6.3.6 : que x appartient au bord de Shilov
de V ′ ; qu’il appartient au bord de Shilov de V ′∩W ′ = D(g|V ′) ; qu’il appartient
au bord de Shilov de W ′, puisque V ′ ∩W ′ = D(f|W ′) ; et enfin, qu’il appartient
au bord de Shilov de W , ce qu’on souhaitait établir.

Ainsi, si x est un point de X , les propriétés suivantes sont équivalentes :

a) il existe V ∈ A tel que x appartienne au bord de Shilov de V ;
b) pour tout V ∈ A tel que x ∈ V , le point x appartient au bord de Shilov

de V .

Si elles sont satisfaites, nous dirons que x est un sommet de A. L’ensemble
des sommets de A est une partie fermée et discrète de X : cela provient du fait
que X est G-recouvert par les domaines affinöıdes appartenant à A, et de la
finitude du bord de Shilov d’un tel domaine.

Si B est un atlas affinöıde formel sur X qui est équivalent à A, l’ensemble
des sommets de A est égal à celui des sommets de B. Pour le voir il suffit, par
symétrie, de s’assurer que tout sommet de A est un sommet de B. Soit donc x
un sommet de A, et soit V (resp. W ) un élément de A (resp. B) contenant x.
Comme x est un sommet de A, il appartient au bord de Shilov de V . En
appliquant l’équivalence entre les assertions a) et b) ci-dessus à l’atlas A∪B, on
voit que x appartient au bord de Shilov de W ; par conséquent, c’est un sommet
de B.
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Si X est un espace affinöıde et si A désigne son atlas affinöıde formel
canonique, on déduit de ce qui précède que l’ensemble des sommets de A cöıncide
avec l’ensemble des sommets de l’atlas {X}, autrement dit avec le bord de Shilov
de X .

(6.3.8) Soit (X,A) un espace k-analytique formel. Comme un espace k-affinöıde
est strictement k-affinöıde si et seulement si la semi-norme spectrale de son
algèbre de fonctions est à valeurs dans le monöıde {0} ∪

√
|k×|, les propriétés

suivantes sont équivalentes :

i) il existe un atlas affinöıde formel sur X contenu dans A et dont les éléments
sont strictement k-affinöıdes ;

ii) pour tout sommet x de A, on a |H (x)×| ⊂
√
|k×| ;

iii) tout élément de A est strictement k-affinöıde.

Si ces conditions sont satisfaites, on dira que (X,A) est un espace
strictement k-analytique formel.

(6.3.9) Soit (X,A) un espace strictement k-analytique formel. On peut lui

associer un schéma formel (̂X,A), à savoir le ko-schéma formel plat obtenu par
recollement des Spf OX(V )o où V parcourt A.

(6.3.9.1) Le ko-schéma formel (̂X,A) n’est pas en général localement
topologiquement de présentation finie ; mais il l’est toutefois dans chacune des
deux situations suivantes :

• |k×| = {1} ;

• X est réduit et |k×| est libre de rang 1 ;

• X est réduit et k est algébriquement clos.

Si (̂X,A) est localement topologiquement de présentation finie alors X

s’identifie à sa fibre générique (̂X,A)η.

(6.3.9.2) On définit par recollement des Spec (O(V )o/O(V )oo) la fibre

spéciale (̂X,A)s de (̂X,A) ; c’est un schéma localement de type fini et réduit

sur k̃.

On construit, également par recollement, une flèche dite de spécialisation ρ :

X → (̂X,A)s qui est anticontinue.

(6.3.9.3) On prendra garde que si L est une extension complète de k, la flèche

naturelle ̂(XL,AL) → (̂X,A)Lo n’est pas un isomorphisme en général.

(6.3.9.4) Lorsque |k×| 6= {1}, on dira que l’espace strictement k-analytique
formel (X,A) est distingué si chacun des éléments de A est distingué ; on peut
se contenter de le tester sur les éléments de n’importe quel atlas affinöıde

formel de X contenu dans A. Si (X,A) est distingué, le schéma formel (̂X,A)

est localement topologiquement de présentation finie, et (̂X,A)s s’identifie

à (̂X,A) ⊗ko k̃ ; si de plus le k̃ -schéma réduit (̂X,A)s est géométriquement

réduit (c’est automatiquement le cas si k̃ est parfait), alors pour toute
extension complète L de k l’espace L-analytique formel (XL,AL) est distingué,

et ̂(XL,AL) ≃ (̂X,A)Lo .
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(6.3.9.5) Soit S l’ensemble des sommets de A ; considérons les trois conditions
suivantes :

α) X est réduit ;
β) |H (x)×| = |k×| pour tout x ∈ S.
γ) toute extension finie de k est sans défaut.

Remarquons que β) est satisfaite si |k×| est divisible, et que γ) l’est si k est
algébriquement clos ou de valuation discrète.

Supposons que |k×| 6= {1}. Alors pour que (X,A) soit distingué, il faut
que α) et β) soient satisfaites, et il suffit que α), β) et γ) le soient. En particulier,
si k est algébriquement clos et si X est réduit alors (X,A) est distingué.

(6.3.10) Soit X un ko-schéma formel localement topologiquement de
présentation finie. Les assertions suivantes sont équivalentes :

i) X est de la forme ̂(Xη,A) pour un certain atlas strictement k-analytique
formel A sur Xη ;

ii) X est plat et relativement normal dans Xη (si Xη est normal, cela revient
à demander que X soit plat et normal).

On suppose qu’elles sont satisfaites.

(6.3.10.1) L’atlas A de i) est alors unique : c’est nécessairement
l’ensemble Aff(X) des Uη, pour U parcourant l’ensemble des ouverts formels
affines de X.

(6.3.10.2) Posons Xk̃ = X ⊗ko k̃ ; on dispose d’une flèche de réduction
anti-continue Xη → Xk̃. Comme le faisceau kooOX est un idéal de définition
de X, la fibre spéciale Xs est isomorphe à (Xk̃)red ; on dispose en particulier
d’une identification canonique entre les espaces topologiques Xs et Xred modulo
laquelle les flèches de réduction de Xη → Xs et Xη → Xk̃ cöıncident.

(6.3.10.3) Si |k×| 6= {1} alors l’espace Xη est réduit. Pour le voir, on se ramène
aussitôt au cas où X est affine, donc égal à Spf A pour une certaine ko-algèbre A

plate, topologiquement de présentation finie, et relativement normale dans son
localisé A ⊗ko k. Choisissons un épimorphisme ko{T1, . . . , Tn} → A. Il induit
un épimorphisme k{T1, . . . , Tn} → A ⊗ko k, et l’on note ||.|| la norme quotient
correspondante ; par définition de ||.||, on a ||a|| 6 1 pour tout a ∈ A. Soit f
un élément nilpotent de A ⊗ko k. Pour tout λ ∈ k l’élément λf de A ⊗ko k
est nilpotent, et partant entier sur A ; il appartient dès lors à A. Ceci implique
que ||λ.f || 6 1 pour tout λ ∈ k, et donc que ||f || = 0 puisque |k×| 6= {1}.
Ainsi, f = 0 et A⊗ko k est réduit, ce qu’il fallait démontrer.

(6.3.10.4) On fait toujours l’hypothèse que |k×| 6= {1}. L’espace strictement k-
analytique formel (Xη,Aff(X)) est alors distingué si et seulement si Xk̃ est réduit,
c’est-à-dire égal à Xs.

(6.3.11) Soit (X,A) un espace k-analytique formel. Si X est purement de
dimension d, alors pour tout sommet x de A l’on a

deg. tr. H̃ (x)/k̃ + dimQ Q⊗Z

(
|H (x)×|/|k×|

)
= d.

Dans le cas particulier où d = 1, cela signifie que x est de type 2 ou 3 ; dans
cette situation, |H (x)×| ⊂

√
|k×| si et seulement si x est de type 2.
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Autrement dit, une courbe k-analytique formelle est strictement k-analytique
formelle si et seulement si tous ses sommets sont de type 2.

(6.3.12) Soit (X,A) un espace k-analytique formel et soit S l’ensemble des
sommets de A. Si Y est un sous-ensemble de X qui est réunion d’éléments de A,
c’est un domaine analytique fermé de X : en effet, si V ∈ A l’intersection Y ∩V
est alors réunion de domaines analytiques spéciaux de V , et est dès lors un
domaine analytique spécial de V ; c’est en particulier un domaine analytique
compact de V , d’où notre assertion.

Un domaine analytique Y de X qui est réunion d’éléments de A sera dit
A-formel. Si (X,A) est strictement k-analytique formel, il revient au même de
demander que Y soit l”image réciproque par la flèche de spécialisation d’un

ouvert de Zariski de (̂X,A)s.

Si Y est un domaine analytique A-formel de X l’ensemble A|Y des domaines
affinöıdes appartenant à A et contenus dans Y est un atlas affinöıde formel
maximal sur Y ; l’ensemble des sommets de A|Y est précisément S ∩ Y .

Un domaine affinöıde V de X est A-formel si et seulement si il appartient
à A ; si c’est le cas, A|V est l’atlas affinöıde formel canonique de V .

(6.3.13) Soient (Y,B) et (X,A) deux espaces k-analytiques formels. Un
morphisme d’espaces k-analytiques formels de (Y,B) vers (X,A) est un
morphisme ϕ : Y → X d’espaces k-analytiques tel que pour tout domaine
analytique A-formel V de X , l’image réciproque ϕ−1(V ) soit un domaine
analytique B-formel de Y .

Il suffit de vérifier cette propriété sur un G-recouvrement de X par des
domaines analytiques A-formels, et donc par exemple sur un atlas affinöıde
formel de X contenu dans A.

Si (X,A) et (Y,B) sont deux espaces strictement k-analytiques formels, un
morphisme de (Y,B) vers (X,A) sera simplement un morphisme d’espaces k-
analytiques formels de (Y,B) vers (X,A).

(6.3.13.1) La flèche (X,A) 7→ (̂X,A) définit un foncteur de la catégorie des
espaces strictement k-analytiques formels vers celle des ko-schémas formels
plats, foncteur qui est pleinement fidèle.

Avant de dire quelques mots à propos de son image essentielle dans certains
cas particuliers, introduisons une convention et une notation : on dira qu’une
courbe k-analytique formelle (X,A) est réduite (resp. propre) si X est réduite

(resp. propre) ; et l’on fixe un quasi-inverse X 7→ Xalg du foncteur X 7→ X̂ , vu
comme allant de la catégorie des ko-courbes propres vers les ko-courbes formelles
propres.

(6.3.13.2) Supposonsque |k×| 6= {1} et que k est ou bien algébriquement
clos, ou bien de valuation discrète (i.e. |k×| est libre de rang 1). Il résulte alors

de 6.3.9.1 et 6.3.10 que (X,A) 7→ (̂X,A) induit une équivalence entre la catégorie
des courbes strictement k-analytiques formelles réduites et celle des ko-schémas
formels plats, localement de présentation finie, et relativement normaux dans
leur fibre générique. Un quasi-inverse est fourni par X 7→ (Xη,Aff(X)).

En vertu de GAGA et de l’algébrisation des courbes formelles propres

(th. 3.7.6, rem. 3.7.7), il s’ensuit que (X,A) 7→ (̂X,A)
alg

établit une équivalence



Modèles formels 341

entre la catégorie des courbes strictement k-analytiques formelles réduites et
propre et celle des ko-schémas propres et plats relativement normaux dans leur

fibre générique. Un quasi-inverse est fourni par X 7→ (X an
η = X̂η,Aff(X̂ )).

Reconstitution d’une structure formelle sur une courbe à
partir de ses sommets

(6.3.14) Soit X une courbe k-affinöıde et soit S son bord de Shilov. Soit ρ la

flèche de spécialisation X → X̃gr. Soit ξ ∈ X̃gr. On est dans l’un des deux cas
suivants :

• ξ est un point générique de X̃gr ; dans ce cas ρ−1(ξ) est de la forme {x}
avec x ∈ S, et tout élément de S s’obtient de cette manière (3.1.4.1) ;

• le corps résiduel gradué de ξ est fini sur k̃gr ; dans ce cas ρ−1(ξ) est un
ouvert connexe et non vide de X (3.1.4.3 dont le bord consiste exactement en
les antécédents des points génériques des composantes irréductibles contenant ξ
(3.1.4.2).

Il découle de ce qui précède qu’un compact W de X en est un domaine formel
si et seulement si il existe un sous-ensemble S′ de S et un sous-ensemble Π
de π0(X \ S) tels que :

i) W = S′ ∪ ⋃
V ∈Π

V ;

ii) pour tout V ∈ Π l’on a ∂V ⊂ S′ ;
iii) presque toutes les composantes connexes deX\S de bord contenu dans S′

appartiennent à Π.

(6.3.15) Théorème. Soit X une courbe k-analytique. Soit S un ensemble
fermé et discret de X contenu dans X[2,3]. Les propositions suivantes sont
équivalentes :

i) il existe un atlas k-affinöıde formel sur X dont S est l’ensemble des
sommets ;

ii) S satisfait les conditions suivantes :

α) ∂anX ⊂ S ;
β) toute composante irréductible de X rencontre S ;
γ) toute composante connexe de X \ S est relativement compacte ;
δ) pour tout x ∈ S \ ∂anX et pour toute composante connexe U de X \S

telle que x ∈ ∂U il existe une branche de X issue de x et non contenue
dans U .

De plus si ces conditions sont satisfaites la classe d’équivalence de l’atlas
évoquée au i) est unique ; il existe en particulier un et un seul atlas affinöıde
formel maximal sur X dont S est l’ensemble des sommets.

Démonstration. On procède par double implication.

(6.3.15.1) Preuve de i) ⇒ ii). On suppose que i) est vérifiée ; soit A un atlas
affinöıde formel sur X dont S est l’ensemble des sommets.

Soit x ∈ ∂anX ; il est situé sur un domaine affinöıde V de X qui appartient
à A ; il appartient nécessairement au bord analytique de V , c’est-à-dire à son
bord de Shilov (puisqu’on est en dimension 1) ; ainsi, x ∈ S, et α) est vraie.
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Soit Y une composante irréductible de X . Il existe un élément V de A

rencontrant Y ; l’intersection V ∩ Y est une réunion non vide de composantes
irréductibles de V ; le bord de Shilov de chacune d’elles est non vide, et est
contenu dans le bord de Shilov de V , et partant dans S ; ainsi, Y rencontre S,
et β) est vraie.

Soit U une composante connexe de X \ S ; il existe un élément V de A

rencontrant U . Comme le bord topologique de V dans X est contenu dans le
bord de Shilov de V , et donc dans S, l’intersection U ∩ V est contenue dans
l’intérieur de V ; c’est donc une partie non vide, ouverte et fermée de U ; par
connexité de U , il s’ensuit que U ∩ V = U , c’est-à-dire que U ⊂ V ; ainsi, U est
relativement compacte et γ) est vraie.

Soit maintenant x ∈ (S \ ∂anX) ∩ U . Comme x ∈ V ∩ S, il appartient au
bord de Shilov de V ; comme il n’appartient pas à ∂anX , il appartient à ∂V . Il
existe donc une branche issue de x qui est contenue dans X − V , et n’est dès
lors pas contenue dans U . Ainsi, δ) est vraie.

(6.3.15.2) Preuve de ii) ⇒ i). Supposons que ii) soit vérifiée. Soit A l’ensemble
des parties compactes W de X telles qu’il existe un sous-ensemble fini S′ de S
et une famille (Ui) de composantes connexes deux à deux disjointes de X \ S′
possédant les propriétés suivantes :

a) W = X −∐Ui ;
b) pour tout x ∈ S′ l’ensemble des indices i tels que x ∈ ∂Ui est fini, et non

vide si x /∈ ∂anX ;
c) (S \ S′) ⊂∐Ui ;
d) toute composante irréductible de X qui ne rencontre pas S′ est contenue

dans
∐
Ui.

Nous allons démontrer : que A est un atlas affinöıde formel sur X ; que S
est l’ensemble de ses sommets ; et que tout atlas affinöıde formel sur X dont S
est l’ensemble des sommets est contenu dans A. L’assertion d’unicité requise en
résultera – ainsi par ailleurs que le caractère maximal de A.

Première étape : A constitue un G-recouvrement de X.

Un procédé général de constructions de parties appartenant à A.

Soit U une composante connexe de X \S. Comme U est relativement compacte
et S discrète, le bord de U est un sous-ensemble fini S′ de S. Soit Z la réunion
des composantes irréductibles de X qui ne rencontrent pas S′ ; c’est un fermé
de X . Soit Π l’ensemble des composantes connexes de X \S′ qui rencontrent Z
ou S \S′. Si x ∈ S′ alors comme S est discrète et Z fermé, il existe un voisinage
ouvert connexe de x dans X ne rencontrant pas (S \ S′) ∪ Z ; ceci entrâıne que
l’ensemble des V ∈ Π telles que S′ ∩ ∂V 6= ∅ est fini. Soit Π′ un ensemble
fini de composantes connexes de X \ S′ différentes de U , tel que pour tout
élément x de S′ qui n’appartient pas à ∂anX , il existe V ∈ Π∪Π′ avec x ∈ ∂V .
Posons W = X − ∐

V ∈Π∪Π′
V ; le fermé W de X est un graphe qui vérifie par

construction les conditions a), b), c) et d) énoncées au début de 6.3.15.2. Par
ailleurs, si V est une composante connexe de W \S′ alors V ne rencontre pas S ;
c’est donc une composante connexe de X \ S, et elle est de ce fait relativement
compacte dans X , et partant dans W ; on en déduit que W est compact, et
finalement qu’il appartient à A.
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Montrons que W contient U . Cela revient à prouver que U /∈ Π ∪ Π′. La
définition même de Π′ assure que U /∈ Π′. Supposons que U ∈ Π ; comme U
ne rencontre pas S (c’est une composante connexe de X \ S), elle rencontre
nécessairement Z ; il existe donc une composante irréductible T de Z telle
que T ∩ U 6= ∅. L’ouvert U ∩ T de T ne peut être fermé dans T : sinon,
par connexité de T , ce serait T elle-même et l’on aurait ainsi T ⊂ U , ce qui
contredirait le fait que T rencontre S ; dès lors il y au moins un point de S′ qui
est situé sur T , ce qui est absurde puisque T est une composante irréductible
de Z, et ne rencontre donc pas S′.

Application du procédé décrit ci-dessus. Soit x ∈ X .

Supposons que x /∈ S. Soit U la composante connexe de X \ S contenant x.
Soient S′ et Π comme ci-dessus. Pour tout point y de S′ \ ∂anX , il existe
(propriété δ) de l’énoncé du théorème) une branche βy issue de y et non
contenue dans U . Soit Π′ l’ensemble des composantes connexes de X \ S′
contenant les différentes βy ; il satisfait les conditions énoncées ci-dessus ; il
s’ensuit que W := X − ∐

V ∈Π∪Π′
V est un élément de A qui contient U , et est en

particulier un voisinage de x.

Supposons que x ∈ S et que ce n’est pas un point isolé de X . Soit b une
branche issue de x et soit U la composante connexe de X \ S contenant b.
Soient S′ et Π comme ci-dessus. Pour tout point y de S′ \ ∂anX , il existe
(propriété δ) de l’énoncé du théorème) une branche βy issue de y et non
contenue dans U . Soit Π′ l’ensemble des composantes connexes de X − \S′
contenant les différentes βy ; il satisfait les conditions énoncées ci-dessus ; il
s’ensuit que W := X − ∐

V ∈Π∪Π′
V est un élément de A qui contient U , laquelle

contient b ; il contient par ailleurs presque toutes les composantes connexes
de X \ {x}.

Supposons que x est un point isolé de X. C’est alors à la fois une composante
connexe, une composante irréductible et un domaine affinöıde de X ; il s’ensuit
immédiatement que {x} est un élément de A.

On déduit de ce qui précède que l’ensemble A constitue un G-recouvrement
de X .

Seconde étape : les éléments de A sont des domaines affinöıdes de X.

Soit W un élément de A ; il résulte de la définition de A et de la
proposition 4.2.14 que W est un domaine analytique fermé ; nous allons montrer
qu’il est affinöıde de bord de Shilov W ∩ S. Remarquons déjà que si l’on se
donne S′ comme dans la définition de A alors S′ = W ∩ S, et S′ est la réunion
de ∂W et de W ∩ ∂anX ; par conséquent, S′ = W ∩ S est exactement le bord
analytique de W .

Pour établir le caractère affinöıde de W il suffit, grâce au théorème 6.1.3, de
démontrer que toute composante irréductible de W a un bord analytique non
vide. Nous allons procéder par l’absurde ; on se donne donc une composante
irréductible Z de W dont on suppose que le bord analytique est vide. Dans
ce cas, Z est propre, et est dès lors une composante irréductible de X . Par
conséquent, Z rencontre S ; comme elle est contenue dans W , cela signifie qu’elle
rencontre W ∩S, qui est précisément le bord analytique de W . On aboutit ainsi
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à une contradiction, et W est donc bien domaine affinöıde de X an, comme
annoncé ; son bord de Shilov est son bord analytique, à savoir W ∩ S.

Preuve du fait que A est un atlas affinöıde formel.

Soient V et W deux domaines affinöıdes de X appartenant à A. Nous allons
vérifier que V ∩W est un domaine analytique spécial de V , ce qui permettra
de conclure (comme V et W jouent le même rôle, ce sera aussi un domaine
analytique spécial de W ).

Les bords de Shilov respectifs de V et W sont, en vertu de ce qui précède, S∩
V et S ∩W . Par définition de A, on peut écrire V (resp. W ) comme la réunion
de S ∩ V (resp. S ∩W ) et de composantes connexes de X \ S ; de plus, pour
tout x ∈ S∩V (resp. S∩W ), presque toutes les composantes connexes de X \S
qui aboutissent à x sont contenues dans V (resp. W ).

Par conséquent, le compact V ∩W est de la forme (S∩V ∩W )∪ ⋃
U∈Π

U , où Π

est un ensemble de composantes connexes de V − (S ∩ V ) (ou, ce qui revient
au même, de composantes connexes de X \ S contenues dans V ) possédant
les deux propriétés suivantes : pour tout U ∈ Π, le bord de U est contenu
dans S ∩ V ∩W ; presque toute composante connexe de V − (S ∩ V ) dont le
bord est contenu dans S ∩ V ∩W appartient à Π.

En vertu du 6.3.14, V ∩W est un domaine spécial de V .

Détermination des sommets de A.

Soit V ∈ A. On a vu plus haut que le bord de Shilov de V est V ∩ S ;
comme tout point de S appartient par ailleurs à au moins un domaine V
de l’atlas A, l’ensemble des sommets de A est exactement S ; ceci achève de
démontrer l’équivalence entre i) et ii).

Tout atlas affinöıde formel sur X ayant S pour ensemble des sommets
est contenu dans A.

Soit B un atlas k-affinöıde formel sur X dont S est l’ensemble des sommets
et soit W un domaine appartenant à B ; nous allons montrer que W ∈ A.

Le bord de Shilov S′ de W est la réunion de ∂W et de W ∩ ∂anX ; il
cöıncide par ailleurs avec S ∩W , puisque S est l’ensemble des sommets de B .
Par conséquent, X −W s’écrit sous la forme

∐
Ui, où (Ui) est une famille de

composantes connexes de X \ S′.
Soit Y une composante irréductible de X rencontrant W . L’intersection

de Y et W est une réunion non vide de composantes irréductibles de W ,
et elle contient donc au moins un point du bord de Shilov de W ; par
conséquent, Y ∩S′ 6= ∅. Par contraposition, si Y est une composante irréductible
de X qui ne rencontrent pas S′ alors Y ⊂∐Ui.

Soit x ∈ S′ ; si x /∈ ∂W alors l’ensemble des indices i tels que x ∈ ∂Ui est
vide ; sinon, la proposition 4.2.14 assure que cet ensemble est fini ; compte-tenu
du fait que S \ ∂anX ⊂ ∂W , on en déduit que W ∈ A. �

(6.3.16) Commentaire. On conserve les notations du théorème. Si x est un
point de type 2 de S et si U est une composante connexe de X \S telle que x ∈
∂U alors comme br(X, x)⊂U est fini et comme br(X, x) est infini, il existe une
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branche b issue de x qui n’est pas contenue dans U . Il suffit par conséquent
de vérifier la condition δ) de l’assertion ii) sur les points de type 3 de S ; en
particulier si S ne contient que des points de type 2 alors δ) est automatiquement
satisfaite.

Remarquons que si X est propre, si son squelette est un cercle et si x est
un point de type 3 sur celui-ci alors S := {x} satisfait les propriétés α), β)
et γ) de l’assertion ii), mais pas δ) : le bord analytique de X est vide, mais
l’ouvert X \ {x} est connexe et contient les deux branches de X issues de x.

(6.3.17) Si X est une courbe k-analytique, on appellera sous-ensemble
sommital de X tout sous-ensemble S de X qui est l’ensemble des sommets d’un
atlas affinöıde formel sur X ; en vertu du théorème 6.3.15 ci-dessus un sous-
ensemble S de X est sommital si et seulement si il est fermé, discret, contenu
dans X[2,3], et satisfait les conditions a), b), c), d) de l’assertion ii) de loc. cit. Il y
a alors, toujours en vertu de loc. cit., un unique atlas affinöıde formel maximal
dont l’ensemble des sommets est S, et il contient (et est donc équivalent) à
tout atlas analytique formel sur X dont l’ensemble des sommets est S : on le
notera Atl(S). Il est strictement analytique si et seulement si S est constitué de
points de type 2.

Si A est un atlas analytique formel sur X , on notera Somm(A) l’ensemble
de ses sommets. Les faits suivantes résultent des définitions : si S est un sous-
ensemble sommital de X alors Somm(Atl(S)) = S ; si A est un atlas k-analytique
formel sur X alors Atl(Somm(A)) est l’unique atlas k-analytique formel maximal
contenant A.

(6.3.18) Extension des scalaires. Soit X une courbe k-analytique et soit S un
sous-ensemble sommital de X .

Soit F une extension presque algébrique de k. L’ensemble Somm(Atl(S)F )
est égal à l’image réciproque SF de S sur XF . Par conséquent, SF est une partie
sommitale de XF et Atl(SF ) = Atl(S)F .

Soit V un domaine analytique Atl(S)-formel de X . L’ensemble des sommets
de Atl(S)|V étant égal à S ∩ V , l’ensemble S ∩ V est une partie sommitale de V
et l’on a Atl(S ∩ V ) = Atl(S)|V .

Fonctorialité

(6.3.19) Proposition. Soit X une courbe k-analytique et soit S un sous-
ensemble sommital de X. Soit V un domaine analytique fermé de X. Les
propositions suivantes sont équivalentes :

i) V est un domaine analytique Atl(S)-formel de X ;
ii) ∂anV ⊂ S.

Démonstration. Supposons que i) soit vraie. L’ensemble des sommets
de Atl(S)|V est alors égal à V ∩ S, et l’on sait d’après le théorème 6.3.15 qu’il
contient ∂anV , d’où ii).

Supposons maintenant que ii) soit vraie. Le sous-ensemble S ∩ V de V en
est une partie fermée et discrète, constituée de points de type 2 ou 3.

(6.3.19.1) Le couple (V, S ∩ V ) satisfait les conditions α), β), γ) et δ)
introduites dans l’énoncé du théorème 6.3.15 pour le couple (X,S). Notons
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pour commencer qu’en vertu justement du théorème 6.3.15, le couple (X,S)
satisfait α), β), γ) et δ).

L’hypothèse faite sur V signifie exactement que (V, S ∩ V ) satisfait α).

Vérifions que (V, S ∩ V ) satisfait β) ; soit Z une composante irréductible
de V . Si ∂anZ 6= ∅ alors ∂anZ ⊂ ∂anV ⊂ S ∩ V ; et si ∂anZ = ∅ la courbe Z est
propre, et Z est dès lors une composante irréductible de X , qui rencontre dès
lors S puisque (X,S) satisfait β), et plus précisément S ∩ V puisque Z ⊂ V .

Vérifions que (V, S ∩ V ) satisfait γ). Soit U une composante connexe de V \
S. Elle est contenue dans une composante connexe de X \ S et est dès lors
relativement compacte dans X puisque (X,S) satisfait γ) ; le domaine V étant
fermé dans X , il s’ensuit que U est relativement compacte dans V .

Vérifions que (V, S ∩ V ) satisfait δ). Soit x ∈ (S ∩ V ) \ ∂anV et soit U une
composante connexe de V \ S telle que x ∈ ∂U . Soit U ′ la composante connexe
de X \ S contenant U . Comme x /∈ ∂anV, x /∈ ∂anX . Puisque (X,S) satisfait δ),
il existe une branche b de X issue de x et non contenue dans U ′.

Le point x n’appartenant pas au bord analytique de V , il n’appartient en
particulier pas à son bord topologique dans X ; autrement dit, V est un voisinage
de x dans X . Ainsi, b ∈ br(V, x) et comme b n’est pas contenue dans U ′, elle ne
l’est a fortiori pas dans U .

(6.3.19.2) Ainsi S ∩ V est-il un sous-ensemble sommital de V . Soit W un
élément de l’atlas Atl(S ∩ V ) de V ; nous allons montrer qu’il appartient
à Atl(S), ce qui montrera que V est réunion d’éléments de Atl(S) et achèvera la
démonstration.

D’après ce qu’on a vu au cours de la preuve du théorème 6.3.15, il
existe un sous-ensemble fini S′ de S ∩ V et une famille (Vj) de composantes
connexes de V \ S′ tels que les conditions a), b), c) et d) du 6.3.15.2, énoncées
pour (X,S, S′,W, (Ui)), soient satisfaites par (V, S ∩ V, S′,W, (Vj)).

On a ∂XW ⊂ S′. En effet, ∂XW ⊂ ∂VW ∪ (∂XV ∩ W ) ; or ∂XW ⊂ S′

par la propriété a), et ∂XV ⊂ S ∩ V ; mais les propriétés a) et c) garantissent
que (S ∩ V ) ∩W = S′, d’où notre assertion.

Par conséquent, W s’écrit X − ∐
Ui pour une certaine famille (Ui) de

composantes connexes de X \ S′. Nous allons montrer que (X,S, S′,W, (Ui))
satisfait également les propriétés a), b), c), et d), ce qui permettra de conclure.

La propriété a) résulte de la définition des Ui.
Vérifions b). Soit x ∈ S′ et soit I l’ensemble des indices tels que x ∈ ∂Ui.

Si x /∈ ∂XW alors I est vide, et si x ∈ ∂XW l’ensemble I est fini en vertu
de la proposition 4.2.14. Supposons de plus que x /∈ ∂anX . Deux cas peuvent
se présenter : ou bien x /∈ ∂anV , auquel cas il existe j0 tel que x adhère à Vj0
(puisque (V, S∩V, S′,W, (Vj)) satisfait b) ), et si i0 désigne l’indice tel que Vj0 ⊂
Ui0 , alors i0 ∈ I ; ou bien x ∈ ∂anV , auquel cas x appartient à ∂XV , et a fortiori
à ∂XW , ce qui entrâıne que I est non vide.

Vérifions c). Comme (V, S∩V, S′,W, (Vj)) satisfait c), l’ensemble (S∩V )\S′
ne rencontre pas W ; on déduit alors de l’inclusion W ⊂ V que (S \S′)∩W = ∅.

Vérifions d). Soit Z une composante irréductible de X ne rencontrant pas S′.
L’intersection Z ∩ V s’écrit

⋃
Zl, où chaque Zl est une composante irréductible

de V ne rencontrant pas S′. Comme (V, S ∩V, S′,W, (Vj)) satisfait d), on a Zl∩
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W = ∅ pour tout l ; on déduit alors de l’inclusion W ⊂ V que Z ∩W = ∅, ce
qui achève la démonstration. �

(6.3.20) On définit comme suit la catégorie des courbes k-analytiques
épinglées : ses objets sont les couples (X,S), où X est une courbe k-analytique
et S un ensemble sommital de X ; un morphisme ϕ : (Y, T ) → (X,S) est un
morphisme f : Y → X telle que ϕ−1(S) ⊂ T . On appelle catégorie des courbes
strictement k-analytiques épinglées la sous-catéorie pleine de la précédente dont
les objets sont les couples (X,S) avec X strictement k-analytique et S inclus
dans X[2].

Remarquons qu’une courbe strictement k-analytique épinglée compacte est
simplement une courbe strictement k-analytique compacte munie d’un ensemble
fini de points de type 2 rencontrant toutes ses composantes irréductibles.

(6.3.21) Proposition. Soit ϕ : Y → X un morphisme de courbes k-
analytiques, soit S un ensemble sommital de X et soit T un ensemble sommital
de Y . Les propositions suivantes sont équivalentes :

1) ϕ est un morphisme de courbes k-analytiques formelles de (Y,Atl(T ))
vers (X,Atl(S)) ;

2) ϕ est un morphisme de courbes k-analytiques épinglées de (Y, T )
vers (X,S).

Démonstration. Supposons que 1) soit vraie, soit x ∈ S, soit y un antécédent
de x et soit U un élément de Atl(S) contenant x. D’après l’hypothèse 1), l’image
réciproque de U est réunion d’éléments de Atl(T ) ; il existe donc V ∈ Atl(T ) tel
que ϕ(V ) ⊂ U et tel que y ∈ V . Comme x appartient à U ∩ S, il appartient au
bord de Shilov de U ; il s’ensuit que y appartient au bord de Shilov de V , donc
à V ∩ T et en particulier à T . Ainsi, ϕ−1(S) ⊂ T et 2) est vraie.

Supposons maintenant que 2) soit vraie et soit U ∈ Atl(S) ; l’image
réciproque V de U sur Y est un domaine analytique fermé de Y , dont le bord
analytique est contenu dans ϕ−1(∂anU), donc dans ϕ−1(S) et par conséquent
dans T d’après l’hypothèse 2). Il découle alors de la proposition 6.3.19 ci-dessus
que V ∈ Atl(T ), ce qui achève la démonstration. �

(6.3.22) La proposition ci-dessus peut se reformuler comme suit : les
flèches (X,S) 7→ (X,Atl(S)) et (X,A) 7→ (X, Somm(A)) établissent une
équivalence entre la catégorie des courbes k-analytiques épinglées (resp. des
courbes strictement k-analytiques épinglées) et celle des courbes k-analytiques
formelles (resp. des courbes strictement k-analytiques formelles).

(6.3.23) Supposons de plus que |k×| 6= {1} et que k est ou bien algébriquement
clos, ou bien de valuation discrète. Si X est une ko-courbes formelle relativement

normale dans sa fibre générique alors Somm(Aff(X)) n’est autre que ρ−1(X
(0)

k̃
),

où ρ : X → Xk̃ est la flèche de réduction et X
(0)

k̃
l’ensemble des points génériques

des composantes irréductibles de Xk̃. Bien entendu, on aurait tout aussi bien pu
dans ce qui précède remplacer Xk̃ par Xs, puisque ces deux espaces topologiques
cöıncident.

Il s’ensuit, en vertu de 6.3.22 et 6.3.13.2 que les flèches (X,S) 7→ ̂(X,Atl(S))

et X 7→ (Xη, ρ
−1(X

(0)

k̃
)) établissent une équivalence entre la catégorie des courbes

strictement k-analytiques épinglées réduites et celle des ko-courbes formelles
relativement normales dans leur fibre générique.
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Compte-tenu de GAGA et de l’algébrisation des ko-courbes formelles
propres, l’équivalence de catégories évoquée ci-dessus se décline comme suit

dans le cas propre : (X,S) 7→ ̂(X,Atl(S))
alg

et X 7→ (X an
η , ρ−1(X

(0)

k̃
))

établissent une équivalence entre la catégorie des courbes strictement k-
analytiques épinglées réduites et propres, et celle des ko-courbes algébriques
propres relativement normales dans leur fibre générique.

(6.3.24) Théorème. Soit X un courbe k̂a-analytique quasi-lisse, compacte,
connexe et non vide admettant une plus petite triangulation S et soit Y une
courbe k̃a-analytique quasi-lisse, compacte, connexe et non vide munie d’un
morphisme fini et plat ϕ : Y → X.

1) La courbe Y admet une plus petite triangulation T .

2) Le morphisme ϕ est un morphisme de courbes k̂a-analytiques formelles
de (Y, T ) vers (X,S).

Démonstration. Comme X possède une plus petite triangulation S,
l’ensemble des nœuds de San(X) est non vide et cöıncide avec S. Soit T
l’ensemble des nœuds de San(Y ). Il résulte de la proposition 6.2.5 que ϕ−1(S) ⊂
T . Par conséquent, T est non vide, et Y possède ainsi une plus petite
triangulation, à savoir T . Comme ϕ−1(S) ⊂ T , le morphisme ϕ est bien, en

vertu de la proposition 6.3.21 ci-dessus, un morphisme de courbes k̃a-analytiques
formelles de (Y, T ) vers (X,S). �

(6.3.25) Proposition. Soit X une courbe k-analytique compacte, quasi-lisse,
géométriquement connexe et non vide, et soit ϕ : X → X un morphisme fini
et plat de degré strictement supérieur à 1. Supposons qu’il existe un ensemble
sommital S de X tel que ϕ−1(S) ⊂ S, c’est-à-dire tel que ϕ soit un morphisme
de courbes k-analytiques formelles (X,S) → (X,S) (prop. 6.3.21). L’ensemble S
est alors un singleton {x}, le point x est de type 2, et s(x) = k.

Démonstration. On se ramène immédiatement par extension des scalaires

à k̂a au cas où k est algébriquement clos : le fait que S
k̂a

soit un singleton
assurera que S est un singleton {x} et que s(x) = k.

(6.3.25.1) Nous allons tout d’abord démontrer que S est un singleton. Pour
cela, on raisonne par l’absurde. On suppose donc que S compte au moins deux
éléments, et l’on va prouver que le degré de ϕ est égal à 1. Comme ϕ−1(S) ⊂
S et comme ϕ est surjective on a ϕ−1(S) = S pour des raisons de cardinal.
Ainsi, ϕ induit ainsi une permutation de S. Quitte à remplacer ϕ par ϕ◦n

pour n convenable, on peut supposer que ϕ fixe S point par point.

Soit Π l’ensemble des composantes connexes de X \ S dont le bord contient
au moins deux points ; c’est un ensemble fini, et non vide puisque S n’est
pas un singleton. Si U est une composante connexe de X \ S alors ϕ(U) est
une composante connexe de X \ S de bord égal à ϕ(∂U), et donc à ∂U . Par
conséquent, ϕ(U) ∈ Π si et seulement si U ∈ Π. Ainsi, ϕ induit une permutation
de Π ; quitte, une fois encore, à remplacer ϕ par ϕ◦n pour n convenable, on
peut supposer que cette permutation est égale à l’identité. Choisissons U ∈ Π ;
on a ϕ(U) = U et donc ϕ−1(U) = U .

Le squelette analytique San(U) est un graphe fini. En effet, il existe un sous-
graphe analytiquement admissible Γ de X qui contient S et est localement fini ;
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par compacité de X , le graphe Γ est fini. Les composantes connexes de X\S sont
alors, d’une part les ouverts de la forme I♭, où I est une composante connexe
de Γ\S, et d’autre part les composantes connexes de X−Γ dont l’unique point
du bord appartient à S. Comme ∂U n’est pas un singleton, U est nécessairement
de la forme I♭, où I est une composante connexe de X \ S ; par conséquent, U
possède un sous-graphe analytiquement admissible qui est fini, à savoir I, et son
squelette analytique est a fortiori fini.

Soit T l’ensemble des nœuds de San(U). Il est fini, car égal à la réunion :
de l’ensemble des sommets topologiques de San(U), qui est fini par finitude de
ce dernier ; de l’ensemble ∂anU , qui est fini puisque contenu dans ∂anX ; et de
l’ensemble des points de U de genre strictement positif, qui est fini puisque
contenu dans l’ensemble des points de genre strictement positif de X . La
proposition 6.2.5 assure que ϕ−1(T ) ⊂ T . Par le même raisonnement que ci-
dessus on peut, en remplaçant une dernière fois ϕ par ϕ◦n pour n convenable,
supposer que ϕ fixe T point par point et que ϕ(V ) = ϕ−1(V ) = V pour toute
composante connexe V de U \ T dont le bord dans X compte au moins deux
éléments.

Il existe une composante connexe V de U \ T qui est un arbre à deux bouts.
Pour le voir, notons pour commencer que comme ∂U compte au moins deux
points, l’ouvert U a au moins deux bouts ; dès lors, S(U) est non vide, et est
donc un sous-graphe admissible de U . Son bord dans X est dès lors égal à ∂U ,
et comprend en particulier au moins deux points distincts x et y. Il existe un
intervalle ouvert contenu dans S(U) et joignant x à y.

Si I rencontre T , on pose J =]x; z[ où z est le point de T le plus proche
de x ; sinon, l’on pose J = I. Comme T contient tous les sommets topologiques
de San(U), l’intervalle J est à la fois ouvert et fermé dans San(U)\T , et c’en est
donc une composante connexe. Comme San(U) est non vide, c’est un sous-graphe
admissible de U et V := J♭ est une composante connexe de U \ T .

La composante V est un arbre à deux bouts, évidemment relativement
compact dans X . Son bord est égal à ∂J , et consiste donc en deux points de
type 2 et 3. Enfin, V ne contient aucun point de T , et donc aucun point de
genre strictement positif ni aucun point de ∂anX . La proposition 5.1.18 assure
alors que V est une couronne.

Comme le bord de V contient au moins deux points, on a ϕ−1(V ) = V .
Ainsi, ϕ induit une flèche V → V finie et plate de degré degϕ. Il vient

Mod(V ) = Mod(V )degϕ,

et partant degϕ = 1, ce qui est contradictoire avec notre hypothèse de départ,
et montre ainsi que S est un singleton {x}.

(6.3.25.2) Le point x est de type 2. L’hypothèse ϕ−1(S) = S devient
donc ϕ−1(x) = {x} ; par conséquent, ϕ induit une k-extension H (x) →֒ H (x)

de degré degϕ. Supposons x de type 3. L’égalité H̃ (x) = k̃ (rappelons que k est

supposé algébriquement clos) assure alors que la k̃-extension H̃ (x) →֒ H̃ (x)
induite par ϕ est triviale ; comme le plongement |H (x)×| →֒ |H (x)×| induit
par ϕ est quant à lui évidemment trivial, la stabilité du corps H (x) (th. 4.3.14)
assure que degϕ = 1, ce qui est absurde. �
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6.4 Application : la réduction semi-stable

Dans cette section, l’on suppose que |k×| 6= {1}.

Le cas analytique

On fixe pour ce paragraphe une courbe strictement k-analytique quasi-
lisse X .

(6.4.1) En vertu de l’assertion iv) du théorème 5.1.14, la courbe X admet une
triangulation dont l’ensemble S des sommets est de type 2. Le couple (X,S)
satisfait les conditions α), β), γ) et δ) de l’assertion ii) du théorème 6.3.15. C’est
en effet clair pour α) et γ) ; pour β), cela résulte du fait que S rencontre toutes
les composantes connexes de X (qui sont aussi ses composantes irréductibles
par quasi-lissité) ; et pour δ), c’est une conséquence de 6.3.16.

L’ensemble S est donc sommital, et définit de ce fait une courbe k-analytique
formelle (X,S). Les points de S étant tous de type 2, la courbe (X,S) est même
strictement k-analytique formelle ; ceci permet de lui associer un ko-schéma

formel plat (̂X,S).

(6.4.2) Supposons que la courbe analytique formelle (X,S) est distinguée et

que (̂X,S)s est géométriquement réduit. Dans ce cas le ko-schéma formel (̂X,S)
est localement topologiquement de présentation finie, et

(̂X,S)⊗̂ko (k̂a)o ≃ ̂(X
k̂a
, S

k̂a
).

Soit x un point fermé de ̂(X
k̂a
, S

k̂a
)
s
. Son image réciproque ρ−1(x) par la

flèche de spécialisation ρ est une composante connexe de X
k̂a

\ S
k̂a

. Le sous-
ensemble S

k̂a
de X

k̂a
en est une triangulation, puisque S est une triangulation

de X ; par conséquent, ρ−1(x) est un disque ou une couronne ; les sommets
de S

k̂a
étant de type 2, le lemme 5.1.15 garantit de plus que si ρ−1(x) est

un disque (resp. une couronne) alors son rayon modulo |(k̂a)×| est trivial

(resp. ses deux rayons extérieurs modulo |(k̂a)×| sont triviaux). Or en vertu
des résultats de Bosch et Lütkebohmert, l’ouvert ρ−1(x) est un disque (resp.

une couronne) de rayon modulo |(k̂a)×| trivial (resp. de rayons extérieurs

modulo |(k̂a)×| triviaux) si et seulement si x est un point lisse (resp. un

point double ordinaire) de ̂(X
k̂a
, S

k̂a
)
s

; il s’ensuit que le (k̂a)o-schéma formel

plat ̂(X
k̂a
, S

k̂a
) = (̂X,S)⊗̂ko(k̂a)o est semi-stable ; par conséquent, le ko-schéma

formel (̂X,S) est semi-stable.

Donnons deux exemples, l’un général et l’autre extrêmement particulier,
relevant de ce qui précède.

(6.4.2.1) Si k est algébriquement clos alors (X,S) est distinguée (6.3.9.5)

et (̂X,S) est géométriquement réduit ; par conséquent, (̂X,S) est semi-stable.

(6.4.2.2) Supposons : que k est une extension finie de Qp ; que X est le demi-

plan de Poincaré sur k, c’est-à-dire l’ouvert P1,an
k − P1(k) de P1,an

k (comme k
est localement compact, P1(k) est compact) ; et que S est le sous-ensemble
de X formé des points ηa,r où a parcourt k et où r parcourt |k×| (on vérifie
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sans difficultés, par passage à k̂a, que c’est une triangulation de X ; elle est
par construction constituée de points de type 2). Les conditions α), β) et γ)

du 6.3.9.5 sont satisfaites ; par conséquent, S est distinguée. Comme k̃ est fini,

il est parfait et (̂X,S)s est donc géométriquement réduit. Il s’ensuit que (̂X,S)
est semi-stable.

(6.4.3) Supposons que X est compacte, sans hypothèse particulière sur S. Dans
ce cas, on peut recouvrir X par un nombre fini de domaines affinöıdes formels.
Comme chacun d’eux devient distingué à fibre spéciale géométriquement réduite
après une extension finie séparable convenable de k, il existe une extension

finie séparable L de k telle que (XL, SL) soit distinguée et telle que ̂(XL, SL)s
soit géométriquement réduite ; le Lo-schéma formel ̂(XL, SL) est alors en vertu
du 6.4.2 un modèle semi-stable de X ; on vient ainsi de démontrer que toute
courbe strictement k-analytique quasi-lisse et compacte admet un modèle formel
semi-stable après extension finie séparable de k.

Le cas algébrique

(6.4.4) Soit X une k-courbe projective et lisse. D’après le 6.4.3 ci-dessus,
appliqué à X = X an, il existe une extension finie séparable L de k et une Lo-
courbe formelle semi-stable X tel que Xη ≃ (XL)an ; en vertu du théorème
3.7.6, le schéma formel X s’identifie au complété formel d’un Lo-schéma propre
et plat X le long de sa fibre spéciale ; on a alors

(Xη)an ≃ Xη ≃ (XL)an ,

ce qui, en vertu de GAGA, entrâıne que Xη ≃ XL. Ainsi, X admet un modèle
semi-stable algébrique après extension finie séparable du corps de base.

(6.4.5) Supposons que |k×| est libre de rang 1, et soit k′ un sous-corps dense
de k. Soit X une k′-courbe projective et lisse. D’après le 6.4.3 ci-dessus, appliqué
à X = (Xk)an, il existe une extension finie séparable L de k et une Lo-courbe
formelle semi-stable X telle que Xη ≃ (XL)an. En vertu du lemme de Krasner,
il existe une extension finie séparable L′ de k′ telle que L ≃ L′⊗k′ k ; le corps L′

s’identifie naturellement à un sous-corps dense de L, et XL ≃ (XL′) ⊗L′ L.
On déduit alors du théorème 3.7.6 l’existence d’un (L′)o-schéma projectif

et plat Y, purement de dimension relative 1, tel que Yη ≃ XL′ et tel que X

s’identifie au complété formel de Y ⊗(L′)o L
o le long de sa fibre spéciale. Ainsi,

X admet un modèle semi-stable algébrique après extension finie séparable de
son corps de base k′.

6.5 Le cas particulier de la valuation discrète

(6.5.1) On suppose pour toute cette section que |k×| est libre de rang 1.
Les anneaux de la forme ko{T1, . . . , Tn} sont alors noethériens ; tout ko-schéma
formel topologiquement de type fini est donc noethérien.

Rappelons quelques faits établis plus haut. Soit X un ko-schéma formel
localement topologiquement de présentation finie et relativement normal dans
sa fibre générique. Sa fibre générique xη est réduite, l’ensemble Aff(X) des



352 Modèles formels

domaines affinöıdes de Xη qui sont de la forme Uη où U est un ouvert affine de X

est un atlas strictement k-analytique formel sur Xη, et ̂(Xη,Aff(X)) ≃ X. La
fibre spéciale ≪absolue≫ Xs est naturellement isomorphe à (Xk̃)red. On dispose
donc d’un homéomorphisme canonique Xs ≃ Xk̃, modulo lequel les applications
de réduction Xη → Xs et Xη → Xk̃ cöıncident. Nous nous permettrons de
les désigner indistinctement par ρ, sans référence explicite à X. On désignera

par X
(0)

k̃
l’ensemble des points de codimension nulle de Xk̃. L’ensemble ρ−1(X

(0)

k̃
)

est l’ensemble des sommets de l’atlas Aff(X). Ce dernier est distingué si et

seulement si |H (x)×| = |k×| pour tout x ∈ ρ−1(X
(0)

k̃
), ou encore si et seulement

si Xk̃ est réduit, c’est-à-dire égal à Xs.

(6.5.2) Proposition. Soit X un ko-schéma formel localement topologiquement
de présentation finie et relativement normal dans sa fibre générique, soit ξ

appartenant à X
(0)

k̃
et soit x son unique antécédent par ρ.

1) La multiplicité de la composante irréductible {ξ} de Xk̃, c’est-à-dire la
longueur de l’anneau local artinien OX

k̃
,ξ, est égale à l’indice [|H (x)× : |k×|].

2) Le corps H̃ (x) s’identifie à κ(ξ).

Démonstration. La question est locale sur X, ce qui autorise à le supposer
affine, donc de la forme Spf A où A est une ko-algèbre plate topologiquement de
présentation finie intégralement close dans A⊗ko k ; on peut également supposer
qu’il est purement de dimension d pour un certain d. Il en va alors de même
de l’espace affinöıde Xη ; comme celui-ci est réduit, son lieu Y de non-normalité

est de dimension strictement inférieure à d. Le corps H̃ (x) étant de degré de

transcendance d sur k̃, le fermé de Zariski Y de X ne contient pas x ; son
image ρ(Y ) évite donc ξ. Comme elle est constructible (et même fermée), on
peut, quitte à encore restreindre X, supposer que Xη est normal et même intègre.
Puisque A est intégralement close dans A⊗ko k, l’algèbre intègre A est normale.
Soit K son corps des fractions.

Le schéma Xk̃ s’identifie à Spec A ⊗ko k̃ ; le point ξ correspond par ce biais
à un point de Spec A que l’on note encore ξ et qui est de hauteur 1 dans le
schéma noethérien normal Spec A. L’anneau local OSpec A,ξ est donc l’anneau
d’une valuation discrète v de K qui prolonge la valuation de ko, normalisée pour
que v(k×) = Z. Soit π une uniformisante de ko et soit e l’entier v(π). La longueur
de OX

k̃
,ξ est égale à celle de OSpec A,ξ/π, et donc à e.

Soit ϕ : K → R+ l’application qui envoie 0 sur 0 et a sur |π|v(a)/e si a 6= 0.
C’est une valeur absolue dont la restriction à k cöıncide avec la valeur absolue
structurale de ce dernier, et qui est bornée par 1 sur A. Elle définit donc un
point x′ de M (A⊗ko k). Si a ∈ A on a par construction a(ξ) = 0 si et seulement
si ϕ(a) < 1, ce qui signifie que ρ(x′) = ξ ; par conséquent, x′ = x.

Par construction, (K, ϕ) est un sous-corps valué dense de H (x). Le corps
résiduel de H (x) est dès lors égal à celui de (K, ϕ), c’est-à-dire à celui de v et
donc à κ(ξ) ; et son groupe des valeurs n’est autre que ϕ(k×) = |π|(1/e)Z. Par
conséquent, [|H (x)× : |k×|] = e, ce qui achève la démonstration. �

(6.5.2.1) La flèche X 7→ (Xη, ρ
−1(X

(0)

k̃
)) établit une équivalence entre

la catégorie des ko-courbes formelles relativement normales dans leur fibre
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générique et celle des courbes strictement k-analytiques épinglées réduites.
Si (X,S) est une courbe strictement k-analytique épinglée réduite, si X désigne la
courbe formelle associée, et si x ∈ S, la proposition 6.5.2 ci-dessus assure que la
composante irréductible de Xk̃ qui correspond à x a pour multiplicité [|H (x)×| :

|k×|] et pour corps des fonctions H̃ (x).

(6.5.2.2) Dans le cas propre on peut donner, grâce à GAGA et à l’algébrisation
des courbes formelles propres, une variante algébrique (et non plus formelle) de
l’équivalence évoquée ci-dessus, qui s’énonce comme suit.

La flèche X 7→ (X an
η , ρ−1(X (0)

k̃
)) établit une équivalence entre la catégorie

des ko-courbes algébriques projectives relativement normales dans leur fibre
générique et celle des courbes strictement k-analytiques épinglées réduites et
propres. Si (X,S) est une courbe strictement k-analytique épinglée réduite
et propre, si X désigne la courbe algébrique sur ko associée, et si x ∈ S,
la proposition 6.5.2 ci-dessus assure que la composante irréductible de Xk̃
qui correspond à x a pour multiplicité [|H (x)×| : |k×|] et pour corps des

fonctions H̃ (x).

Rappelons qu’une courbe strictement k-analytique épinglée propre est
simplement une courbe k-analytique propre munie d’un ensemble fini de points
de type 2 rencontrant chacune de ses composantes irréductibles.

(6.5.3) Nous allons terminer ce paragraphe en mentionnant une propriété de
rareté des points x d’une courbe k-analytique qui sont de type 2 et satisfont
la condition |H (x)×| = |k×|. Soit donc X une courbe k-analytique et soit I
un segment tracé sur X[23]. L’ensemble E des points x de I qui sont de type
2 satisfont la condition |H (x)×| = |k×| est alors fini. En effet, soit x ∈ I et
soit J une composante connexe de I \ {x} ; elle définit une branche b issue de x
et correspond donc à une valuation graduée non triviale 〈.〉 du corps résiduel

gradué H̃ (x)gr. Choisissons f ∈ κ(x)× tel que 〈f̃(x)gr〉 6= 1 ; la fonction |f | est
alors non constante le long de b. Il découle dès lors de 4.5.21 et sq. qu’il existe
un intervalle ouvert J ′ contenu dans J et aboutissant à x tel que |f | induise un
homéomorphisme de J ′ sur un intervalle ouvert relativement compact J0 de R×+.
Comme |k×| est un sous-groupe discret de R×+, l’intersection J0 ∩ |k×| est finie.
Si x ∈ E ∩J ′ alors |f(x)| ∈ J0∩|k×| ; il s’ensuit que J ′ ne contient qu’un nombre
fini de points de E , ce qui permet de conclure par compacité de I.

Disques unité maximaux sur une courbe quasi-lisse

(6.5.4) Commençons par un peu de vocabulaire. On appellera k-disque
unité tout k-disque dont le rayon modulo |k×| est égal à 1. Et si X est une
courbe k-analytique et si x est un point de X[23] on dira que x est non ramifié

si |H (x)×| = |k×| (ce qui entrâıne qu’il est de type 2) et si H̃ (x) est une

extension séparable de k̃ – c’est-à-dire si Ω
H̃ (x)/k̃

est de dimension 1, ou encore

si la k̃-algèbre H̃ (x) est géométriquement réduite.

(6.5.5) Proposition. Soit X une courbe k-analytique et soit U un ouvert de X
qui est un disque virtuel relativement compact contenant un k-point. Soit x
l’unique point de ∂U , qui appartient à X[2,3] en vertu de 3.6.39. Les assertions
suivantes sont équivalentes :
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i) U est un disque unité ;
ii) x est non ramifié.

Démonstration. D’après, 3.6.39 le point x appartient au lieu quasi-lisse de X .
On peut donc, quitte à remplacer X par son lieu quasi-lisse (qui contient le
disque virtuel U), la supposer elle-même quasi-lisse. La réunion de {x} et de
toutes les composantes connexes de X \ {x} qui sont relativement compactes
est un domaine analytique compact X ′ de X . En restreignant encore X ′ par
ablation des composantes connexes de X ′ \ {x} qui rencontrent ∂anX ′ (ce n’est
pas le cas du disque virtuel U), puis en substituant à X la composante connexe
de x dans X ′, on se ramène finalement au cas où X est quasi-lisse, compacte,
irréductible, et où ∂anX ⊂ {x}. Le singleton {x} est alors un sous-ensemble
sommital de X .

(6.5.5.1) Supposons que i) soit vérifiée. Le lemme 5.1.15 assure alors
que |H (x)×| ⊂ |k×| ; par conséquent, |H (x)×| = |k×|, et x est de type 2.
L’ensemble sommital {x} définit donc un modèle formel X de X sur ko qui
est topologiquement de type fini, plat, et normal. L’ensemble {x} étant un
singleton, Xk̃ est irréductible. Soit x le point fermé de Xk̃ qui correspond à la

composante connexe U de X \{x} ; puisque U(k) est non vide, x est un k̃-point.
Comme |H (x)×| = |k×| l’espace strictement k-analytique for-

mel (X,Atl({x})) est distingué, ce qui signifie que Xk̃ est réduite. Le fait que
l’image réciproque U de x sur X soit un disque unité assure alors que x est
un point lisse de Xk̃. La k̃-courbe intègre Xk̃ est dès lors génériquement lisse.

Son corps des fonctions est de ce fait séparable sur k̃ ; or il s’identifie à H̃ (x)
(prop. 6.5.2), d’où ii).

(6.5.5.2) Supposons que ii) soit vérifiée. L’égalité |H (x)×| = |k×| implique
que (X,Atl({x})) est un espace strictement k-analytique formel distingué. Il
lui correspond donc un ko-schéma formel topologiquement de type fini, plat, et
normal X dont la fibre spéciale Xk̃ est réduite ; comme le corps des fonctions

de Xk̃ s’identifie à H̃ (x) (prop. 6.5.2), il est séparable sur k̃, ce qui signifie
que Xk̃ est génériquement lisse. Soit F une extension finie purement inséparable

de k̃. Par ce qui précède, la F -courbe XF est génériquement réduite, et satisfait
donc la propriété R0. Étant par ailleurs finie et plate sur la courbe Xk̃,
laquelle est réduite et satisfait en particulier S1, elle satisfait elle-même S1 ; par
conséquent, XF est réduite. Il en résulte que Xk̃ est géométriquement réduite.

Par conséquent, ̂(X
k̂a
, {x}

k̂a
) s’identifie à X

(k̂a)o
. Soit y l’unique antécédent

du k̃-point x sur Xk̃a . L’image réciproque de y dans X
k̂a

est égale à U
k̂a

, qui
est par hypothèse un disque ; l’unique point de ∂U

k̂a
étant situé au-dessus de x,

il est de type 2, ce qui force, en vertu du lemme 5.1.15, le rayon modulo |k̂a×|
de U

k̂a
à être égal à 1. Mais y est alors un point lisse de Xk̃a ; il s’ensuit que

le k̃-point x est situé sur le lieu lisse de Xk̃, et partant que U est un disque
unité. �
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