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RIGIDITÉ, EXPANSION ET ENTROPIE EN DYNAMIQUE
NON-ARCHIMÉDIENNE

CHARLES FAVRE AND JUAN RIVERA-LETELIER

RÉSUMÉ. Nous montrons une propriété de rigidité en dynamique non archimédienne,
qui rappelle le théorème de Zdunik en dynamique complexe : toute fraction rationnelle
dont la mesure d’équilibre charge un segment de la droite projective de Berkovich est
affine Bernoulli. La démonstration s’inspire de la construction du modèle affine par
morceaux d’une application multimodale de l’intervalle de Parry et de Milnor et Thurs-
ton. Ce résultat de rigidité nous permet de démontrer que l’entropie topologique de
toute fraction rationnelle modérée est le logarithme d’un entier. Pour cela, nous analy-
sons la propriété de (sous-)cobord multiplicatif de la dérivée sphérique et établissons
un lien entre le signe de l’exposant de Lyapunov et la ramification sauvage.
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INTRODUCTION

Rigidité. Une fraction rationnelle de degré au moins deux est dite de Lattès lorsqu’elle
est induite par un endomorphisme d’une courbe elliptique. Les propriétés dynamiques
des applications de Lattès sont décrites en détails dans le cas complexe dans l’article
de survol [Mi06], et on peut trouver dans [FR10, § 5.1] une discussion analogue du
cas non-archimédien, voir aussi [Ben19, § 4.4]. Il existe de nombreuses caractérisations
de ces applications, que ce soit en termes de leurs propriétés d’intégrabilité [Ca06], de
leur commutateur [Ri23] ou de leurs propriétés plus arithmétiques [Bu05]. Un résultat
célèbre de Zdunik [Zd90] montre que les applications de Lattès sont les seuls endomor-
phismes de la sphère de Riemann dont la mesure d’équilibre est absolument continue
par rapport à la mesure de Lebesgue. La démonstration originelle de ce théorème a été
depuis simplifiée [May02, Theorem 1.1], [JX23, Theorem 1.11], et un analogue de cet
énoncé est disponible pour des états d’équilibre [SUZ15, Corollary 45] ainsi qu’en di-
mension supérieure [BD05, Théorème 1].
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Notre premier résultat est une version non archimédienne du résultat de Zdunik. Pour
le reste du papier, nous fixons un corps (K, | · |) algébriquement clos, non trivialement
valué, non archimédien, complet et de corps résiduel K̃. Notons P1

K la droite projective
de Berkovich sur K : c’est le complété en un sens adéquat de l’espace des boules de K.
Elle est munie d’une topologie compacte pour laquelle elle porte une structure naturelle
d’arbre réel. L’identification d’un point de K à la boule de rayon nul centré en ce point
plonge canoniquement P1

K dans l’ensemble des bouts de P1
K . Les points de P1

K asso-
ciés aux boules dont le rayon appartient au groupe des valeurs |K∗| sont dit de type II :
ils coïncident avec l’orbite sous PGL(2,K) du point associé à la boule unité. L’es-
pace HK défini par HK := P1

K \ P1
K est alors un arbre muni d’une métrique canonique

complète dHK
dite hyperbolique. Nous renvoyons à [BR10, Ber90, Jo14] pour plus de

détails sur la géométrie de cet espace.
On fixe désormais R une fraction rationnelle à coefficients dans K et de degré d au

moins deux. Elle induit une application continue notée encoreR de P1
K dans elle-même,

et on peut naturellement lui associer un ensemble de Julia JR compact et de Fatou FR

ouvert comme dans le cas complexe. Ces deux ensembles sont totalement invariants.
Il existe de plus une unique mesure de probabilité ergodique ρR supportée sur JR et
équilibrée au sens où R∗ρR = d× ρR [BR10, FRL04, FR10].

On introduit maintenant une classe de fractions rationnelles dont l’ensemble de Julia
est contenu dans un segment. On dira que R est affine Bernoulli, s’il existe un entier
k ≥ 2 et des segments fermés I, I1, . . . , Ik de HK tels que d’une part

R−1(I) = I1 ∪ · · · ∪ Ik ⊆ I ,

et d’autre part, pour chaque j dans {1, . . . , k}, l’application R : Ij → I est affine par
rapport à la distance dHK

de facteur de dilatation dj ≥ 2. L’entier k est uniquement
déterminé parR, ainsi que la suite d’entiers (d1, . . . , dk), modulo l’involution renversant
l’ordre. On appelle d1, . . . , dk les facteurs de dilatation de R. Dans le cas particulier où

d = k2 et d1 = · · · = dk = k ,

on parlera de fraction rationnelle à allure Lattès. Cette terminologie est justifiée par le
fait que toute fraction rationnelle de Lattès induite par un endomorphisme d’une courbe
elliptique à mauvaise réduction est de cette forme, voir [FR10, § 5.1]. Nous renvoyons à
la Proposition 1.3 ci-dessous pour plus de détails sur la dynamique des fractions ration-
nelles affine Bernoulli et à [FR10, § 5.2] pour des exemples.

Le résultat suivant est l’analogue du résultat de Zdunik sus-mentionné. Notons que
l’ensemble de Julia d’une application à allure Lattès est égal à un segment de HK et que
sa mesure d’équilibre est alors la mesure de probabilité proportionnelle à la mesure de
Hausdorff 1-dimensionnelle associée à dHK

.

Théorème A. Soit R une fraction rationnelle à coefficients dans K, de degré au moins
deux. Si ρR ne possède pas d’atome et charge un segment de HK , alors R est affine
Bernoulli. Si de plus ρR n’est pas singulière par rapport à la mesure de Hausdorff
1-dimensionnelle associée à dHK

, alors R est à allure Lattès.

Rappelons qu’une fraction rationnelle dont la mesure ρR possède un atome a bonne
réduction potentielle [FR10, Théorème E]. Dans ce cas, JR est réduit à un point fixe de
type II et, quitte à conjuguer R, la réduction de R dans K̃ est de même degré que R.
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Il existe des applications rationnelles dont le support de la mesure d’équilibre est
un arbre ayant une infinité de points de branchement, et qui ne sont donc pas affine
Bernoulli. Une étude de tels exemples et le calcul de leur entropie topologique sont
donnés dans [BB+17]. On ne peut donc pas remplacer l’hypothèse ρR charge un segment
par JR contient un segment dans le théorème précédent.

Notons que toute perturbation assez petite d’une application à allure Lattès reste de
cette forme de telle sorte que l’on ne peut pas non plus remplaçer “à allure Lattès” par
“de Lattès” dans le Théorème A, voir [FR10, Remarque 5.3].

La démonstration du Théorème A s’inspire de la construction du modèle affine par
morceaux d’une application multimodale de l’intervalle introduite par Parry [Par66] et
étudiée par Milnor et Thurston [MT88]. On écrase P1

K sur un arbre réel compact de
longueur finie, où la mesure d’équilibre devient la mesure des longueurs, et la frac-
tion rationnelle induit une application uniformément expansive et ergodique. L’étape clé
consiste à montrer que ce modèle est un segment. Pour cela, on combine le caractère
mélangeant de l’application induite avec le fait que tout arbre réel de longueur finie
ressemble localement à un segment.

Exposant de Lyapunov et ramification sauvage. Nous étudions les propriétés ergo-
diques d’une fraction rationnelle en fonction de la positivité de son exposant de Lyapunov.
Comme nous le verrons, la présence de ramification sauvage procure de sérieuses diffi-
cultés à cet égard.

Pour être plus précis, fixons une fraction rationnelle R à coefficients dans K et de
degré au moins deux. On appelle exposant de Lyapunov de R celui de la mesure d’équi-
libre ρR, que l’on note par χ(R) et qui est défini par

χ(R) :=

∫
P1
K

log ∥R′∥ dρR ,

où ∥R′∥ est la dérivée sphérique de R, voir § 3.1 pour plus de précisions. Cette quantité
est finie si R est séparable, et égale à −∞ si R est inséparable, voir le Corollaire 3.2,
ou [FR10, Proposition 3.3] et [FR06, Lemme 4.2], ainsi que [CLT09, Théorème 4.9] en
dimension supérieure. Lorsque K est de caractéristique nulle, l’exposant de Lyapunov
de R peut être approximé par des moyennes d’exposants de Lyapunov de points pério-
diques, voir [Ok12, Theorem 1], ainsi que [Ok15, Theorems 1 et 2] et [GOV20, Theo-
rem A] pour des versions quantitatives.

Un point de P1
K est critique pourR, siR n’est pas un isomorphisme local en ce point.

On note CR l’ensemble des points critiques de R. Il contient tous les points de P1
K où

la dérivée de R s’annule. Nous dirons qu’un point critique de R est inséparable s’il
appartient à HK et R est inséparable en ce point. On note IR l’ensemble des points
critiques inséparables, voir § 1.2 pour plus de détails. En particulier, nous donnons une
caractérisation géométrique des points critiques inséparables qui est importante pour la
suite, voir le Corollaire 3.5, ainsi que [Fa13a, Theorem B] et [CTT16] pour d’autres
caractérisations.

Nous dirons qu’un potentiel g : P1
K → R est divisoriel, si son Laplacien est supporté

sur un ensemble fini des points de type II. Notons que tout potentiel divisoriel est continu
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et donc borné. Dans le cadre de la théorie du pluripotentiel sur un corps métrisé non-
archimédien, les potentiels divisoriels sont aussi appelés fonctions modèles, voir, e.g.,
[BFJ16, § 5.4], et jouent parfois le rôle des fonctions tests en analyse non-archimédienne.

Rappelons qu’un point fixe x est dit répulsif s’il appartient à CR ∩HK , ou s’il appar-
tient à P1

K et le multiplicateur de R en x est de norme strictement plus grand que 1.
Pour chaque n dans N∗, notons RFix(Rn) l’ensemble des points fixes répulsifs de Rn,
et RFix(Rn,K) := RFix(Rn) ∩ P1

K . Dans notre résultat suivant, on utilise la fonction
diam: P1

K → [0,+∞[ définie en (1.1). Elle s’annule précisément sur P1
K et, pour un

point x de type II, elle correspond au diamètre projectif de l’une des composantes
connexes du complémentaire de x. On peut alors résumer nos résultats de la manière
suivante.

Théorème B. Soit R une fraction rationnelle à coefficients dans K, et de degré d au
moins deux.

(1) Nous avons χ(R) < 0 si et seulement si ρR(IR) > 0, et lorsque c’est le cas, alors
ρR(HK) = 1.

(2) Si χ(R) = 0 et ρR(HK) = 1, alors il existe un potentiel divisoriel g et une
constante C > 0 telles que log |R′| = g ◦R− g et diam ≥ C sur JR.

(3) Si χ(R) > 0, alors ρR(P1
K) = 1, l’entropie métrique de ρR et l’entropie topolo-

gique de R sont toutes deux égales à log d, et l’on a
1

dn

∑
x∈RFix(Rn,K)

δx → ρR lorsque n→ +∞ .

Ce résultat tranche avec son analogue complexe. En effet, toute fraction rationnelle
à coefficients complexes de degré d au moins deux possède un exposant de Lyapunov
plus grand ou égal à 1

2 log d. De plus, l’un des résultats de rigidité de Zdunik [Zd90,
Theorem 2] montre que le cas d’égalité caractérise les applications de Lattès.

Les preuves des points (1) et (2) du Théorème B reposent de manière cruciale sur
l’inégalité

∥R′∥ ≤ diam ◦R/diam (0.1)
valable sur HK (Proposition 3.4). Pour souligner que ∥R′∥ est dominé par un cobord,
nous l’appellerons par "sous-cobord géométrique". Ce n’est pas un cobord en général en
raison de la ramification sauvage, et on établit un lien entre l’exposant de Lyapunov et
la ramification sauvage de R pour chaque mesure de probabilité ergodique et invariante
par R supportée sur HK (Théorème 3.6 (1)). Nous déduisons le Théorème B (1), dans
le cas plus difficile des fractions rationnelles séparables, comme conséquence de ce lien.
Nous déduisons aussi une borne inférieure de l’exposant de Lyapunov d’une mesure
de probabilité invariante par R arbitraire sur P1

K (Corollaire 3.7), qui généralise celle
obtenue par Nie [Nie22], voir aussi [Ja19].

Le point (2) est un résultat de rigidité dont la démonstration repose sur une analyse
du sous-cobord géométrique (0.1) qui est réminiscente de celle faite par Zdunik dans
le cas complexe. En effet, lorsque χ(R) = 0 et ρR(HK) = 1, on montre que l’égalité
dans (0.1) est satisfaite ρR-presque partout. Le point clef, analogue à [Zd90, Lemma 2],
consiste à démontrer que la fonction log diam |JR se prolonge en une fonction régulière
(Proposition 3.14).
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Dans le cas complexe, où l’on a toujours χ(R) > 0, l’équidistribution des points pé-
riodiques répulsifs vers la mesure d’équilibre a été démontrée par Ljubich en dimension
un [Lj83], puis généralisée par Briend et Duval à toute dimension [BD99]. Pour établir
ce résultat dans notre contexte non-archimédien, nous suivons la stratégie élaborée dans
ce dernier article. Remarquons que ce résultat entraîne :

d−n#RFix(Rn,K) → 1 lorsque n→ +∞ ,

et, par conséquent, on ne peut pas le déduire directement des théorèmes d’équidistribu-
tion des points périodiques de P1

K en caractéristique nulle comme énoncés dans [FR10,
Théorème B] et [Ok13, Theorem 1.2]. Il existe ainsi des fractions rationnelles dont l’ex-
posant de Lyapunov est strictement positif et qui possèdent un nombre infini de points
périodiques non-répulsifs dans P1

K . Les méthodes utilisées dans ces deux articles ré-
posent sur la théorie du potentiel, tandis qu’ici, nous utilisons une approche nettement
plus dynamique.

Remarque. En adaptant la méthode de Ljubich [Lj83] pour les fractions rationnelles
complexes, reprise par Briend et Duval [BD01] en dimension quelconque, on peut mon-
trer que, pour toute fraction rationnelle R à coefficients dans K et de degré au moins
deux vérifiant ρR(P1

K) = 1, la mesure d’équilibre est l’unique mesure d’entropie mé-
trique maximale log deg(R).

Nous rassemblons plusieurs exemples dans § 5.1, notamment un exemple qui ne satis-
fait aucun des points (1), (2) ou (3) du Théorème B, voir l’Exemple 5.4. On montre que
de telles fractions rationnelles n’existent que lorsque la caractéristique résiduelle de K
est strictement positive, voir le Théorème C ci-dessous.

Propriétés ergodiques des applications modérées. L’ensemble critique d’une fraction
rationnelle peut être touffu, ce qui pose des difficultés significatives pour étudier ses pro-
priétés ergodiques. Nous renvoyons aux travaux de Faber [Fa13a, Fa13b] pour une étude
de la géométrie de l’ensemble critique dans un cadre non dynamique, ainsi qu’à l’article
d’Irokawa [Ir21] pour le cas des fractions rationnelles de degré 3, et à [BP18, CTT16,
Te17] pour des résultats plus généraux concernant les morphismes entre courbes.

Nous nous proposons maintenant d’étudier les propriétés ergodiques des fractions ra-
tionnelles dont l’ensemble critique est le plus simple possible. Suivant [FR10, § 1.3],
nous dirons qu’une fraction rationnelle à coefficients dans K est modérée si son en-
semble critique est inclus dans un sous-arbre fini de P1

K . Faber [Fa13a, Corollaire 7.13]
a montré qu’une fraction rationnelle est modérée si et seulement si elle n’a aucun point
critique inséparable. Nous donnons une démonstration indépendante de ce résultat, voir
la Proposition 4.1. Nous renvoyons aussi à [Tr14, Proposition 2.9 et 2.11] pour le cas des
polynômes. Par conséquent, toute fraction rationnelle à coefficients dans K est modérée
lorsque la caractéristique résiduelle de K est nulle.

Le résultat suivant fournit une classification dynamique des fractions rationnelles mo-
dérées. Pour un nombre réel x, notons par [x] le plus grand entier inférieur ou égal à x.

Théorème C. Soit R une fraction rationnelle à coefficients dans K modérée, et de
degré d au moins deux. Alors χ(R) ≥ 0 et nous sommes dans l’une des trois situations
suivantes.
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(1) Soit χ(R) > 0. Dans ce cas, on a ρR(P1
K) = 1, et l’entropie métrique de ρR et

l’entropie topologique de R sont toutes deux égales à log d.

(2) Soit χ(R) = 0, et R n’a pas bonne réduction potentielle. Alors R est affine
Bernoulli, d’entropie topologique log k pour un entier k ∈ {2, . . . , [

√
d]}, et ad-

met une unique mesure d’entropie métrique maximale.

(3) Soit χ(R) = 0, etR a bonne réduction potentielle. Dans ce cas ρR est une mesure
atomique supportée sur un point fixe répulsif de type II, et l’entropie topologique
de R est nulle.

Dans le cas où K est de caractéristique résiduelle nulle, toute fraction rationnelle R
à coefficients dans K et degré au moins deux est modérée et satisfait χ(R) ≥ 0 par
le Théorème C. Cette inégalité découle de la combinaison de [Ok12, Theorem 2] et
[BIJL14, Theorem 1.2], ainsi que de [GOV20, Theorem A] avec r = 1. Plus générale-
ment, on montre que l’exposant de Lyapunov de chaque mesure de probabilité sur P1

K
invariante par R est non négatif, voir le Corollaire 3.7.

Les Théorèmes A, B et C nous permettent d’obtenir les caractérisations suivantes des
applications modérées d’exposant de Lyapunov nul.

Corollaire D. Soit R une fraction rationnelle à coefficients dans K modérée, et de
degré d au moins deux. Les propriétés suivantes sont équivalentes.

(1) Ou bien R est affine Bernoulli, ou bien elle a bonne réduction potentielle.

(2) L’entropie topologique de R est strictement plus petite que log d.

(3) L’exposant de Lyapunov de R est nul.

(4) L’ensemble de Julia de R est inclus dans HK .

(5) Tous les points périodiques de R dans P1
K sont attractifs ou indifférents.

(6) La mesure d’équilibre ρR charge un segment de HK .

Lorsque ces propriétés équivalentes sont satisfaites, l’entropie topologique de R est le
logarithme d’un entier dans {1, . . . , [

√
d]}, et la mesure d’équilibre ρR charge l’en-

semble critique de R.

Lorsque K est de caratéristique résiduelle nulle, l’implication (5)⇒(1) découle des
résultats de Luo [Luo22, Propositions 11.4 et 11.5], démontrés avec une méthode diffé-
rente.

Le corollaire suivant est une conséquence immédiate du Théoème C.

Corollaire E. L’entropie topologique d’une fraction rationnelle modérée est le loga-
rithme d’un entier.

Dans [BB+17] est explicitée une construction d’une fraction rationnelle R de degré 6
à coefficients dans C3 dont l’entropie topologique est égale au logarithme de la plus
grande racine réelle du polynôme irréductible t3 − 4t2 − t + 6. Cette fraction n’est pas
modérée, et vérifie χ(R) < 0.

Comme toute fraction rationnelle affine Bernoulli est de degré au moins 4, le corol-
laire suivant est une conséquence immédiate du Théorème C.

Corollaire F. Soit R une fraction rationnelle à coefficients dans K, modérée et de
degré 2 ou 3. Alors, soit R a bonne réduction potentielle, auquel cas son entropie
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topologique est nulle, soit χ(R) > 0, auquel cas son entropie topologique est égale
à log deg(R).

Un résultat analogue est valable pour tout polynôme P à coefficients dans K, modéré
et de degré au moins deux [FR10, Corollaire F]. La formule de Przytycki, voir la Pro-
position 3.3 ou [Ok12, § 5] dans le cas où K est de caractéristique nulle, montre que le
cas de bonne réduction potentielle correspond à la situation où l’orbite de chaque point
critique dans K est bornée, et que l’exposant de Lyapunov est strictement positif dès
que l’orbite d’au moins un des points critiques finis tend vers l’infini, voir [Ki06, Corol-
lary 2.11]. De plus, l’ensemble JP \ P1

K est soit vide, soit égal à l’union d’un nombre
fini de grandes orbites de points périodiques répulsifs [Tr14, Theorem A]. Voir [Ki14,
Theorem 1] pour un résultat similaire pour les fractions rationnelles de degré 2, dans le
cas où K est le corps des séries de Puiseux à coefficients dans C.

Nous donnons dans § 4.2 une application des Théorèmes B et C pour les familles
méromorphes de fractions rationnelles complexes {Rt}t∈D paramétrées par le disque
unité D, défini par D := {t ∈ C, |t| < 1}. Nous verrons que pour une telle famille la
dichotomie suivante apparaît :

— soit les multiplicateurs des points fixes de Rn
t sont uniformément bornés (en t et

en n) et la fraction rationnelle R associée à {Rt} définie sur le corps des séries de
Puiseux à coefficients dans C possède un exposant de Lyapunov nul ;

— soit une proportion positive de cycles périodiques ont un multiplicateur qui ex-
plose.

Nous renvoyons au Théorème 4.4 et la Proposition 4.6 pour plus de détails.

Plan. En dehors de cette introduction, cet article contient 5 sections. Dans § 1, nous
rassemblons divers résultats préliminaires et fixons les notations et conventions.

Dans § 2, nous donnons la démonstration du Théorème A, qui caractérise les frac-
tions rationnelles dont la mesure d’équilibre charge un segment de HK . Nous étudions
le quotient T de P1

K par la relation d’équivalence identifiant deux points x et x′ dès que
ρR([x, x

′]) = 0. Nous montrons que T admet une structure naturelle d’arbre réel mé-
trique compact (§§ 2.1, 2.3) et que la fraction rationnelle induit une application sur T ,
possédant un degré local et étant uniformément expansive et ergodique (§§ 2.2, 2.4, 2.5).
Enfin, nous montrons que T est un segment (§ 2.6) et que l’application induite est affine
Bernoulli (§ 2.7), ce qui permet d’en déduire le Théorème A (§ 2.8).

Nous donnons dans § 3 la démonstration du Théorème B. Nous commençons par
rappeller des propriétés de la dérivée sphérique et montrer que χ(R) est fini si et seule-
ment si R est séparable (§ 3.1). Nous donnons ensuite une formule pour l’exposant de
Lyapunov dans le cas des polynômes (§ 3.2), que nous utilisons dans § 5.1, mais qui n’est
pas nécessaire à la démonstration du Théorème B. Ensuite, nous exprimons la dérivée
sphérique de R sous la forme d’un sous-cobord multiplicatif, qui n’est pas un cobord
en raison de la ramification sauvage (§ 3.3). Ce sous-cobord motive la définition d’une
fonction HK → [0,+∞[, cohomologue à − log ∥R′∥, qui quantifie le caractère sauvage
ou inséparable de R en chaque point de HK . Grâce à cette fonction, on établit un lien
entre l’exposant de Lyapunov et la ramification sauvage de R pour chaque mesure de
probabilité ergodique supportée sur HK (§ 3.4). Nous déduisons le Théorème B (1),
dans le cas plus difficile des fractions rationnelles séparables, comme conséquence de ce
lien (§ 3.5).
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Le pas clé pour démontrer le Théorème B (2) est que la fonction diam est constante
sur un sous-ensemble de mesure pleine d’une boule de P1

K . Pour cela, nous établissons
tout d’abord l’intégrabilité de la fonction log diam à l’aide de la théorie du potentiel et
du caractère équilibré de la mesure ρR (§ 3.6). Combinée avec une version du théorème
de différentibilité de Lebesgue et une construction de préimages itérées étales, obtenues
à l’aide du Théorème A et inspirée de la construction des branches inverses des fractions
rationnelles complexes introduite indépendamment dans [FLM83] et [Lj83], cela nous
permet de montrer que diam est constante sur un sous-ensemble de mesure pleine d’une
boule de P1

K . Nous en déduisons le Théorème B (2) en utilisant le cocycle géométrique
(§ 3.7).

Pour démontrer le Théorème B (3), nous suivons la preuve d’un résultat analogue
dans le cas complexe, donnée par Briend et Duval dans [BD99, § 3], qui repose sur la
théorie de Pesin (§ 3.8).

Dans § 4, nous donnons des applications aux fractions rationnelles modérées (§ 4.1) et
aux familles méromorphes de fractions rationnelles complexes (§ 4.2). Après des rappels
sur les applications modérées, nous montrons qu’une fraction rationnelle modérée dont
la mesure d’équilibre ne charge aucun segment de HK , possède un point périodique
répulsif dans P1

K . La démonstration repose sur la construction des branches inverses
introduite indépendamment dans [FLM83] et [Lj83]. Nous concluons § 4.1 par la dé-
monstration du Théorème C et du Corollaire D. Enfin, nous déduisons des informations
sur la variation de l’exposant de Lyapunov dans des familles méromorphes de fractions
rationnelles complexes, et nous caractérisons celles dont les multiplicateurs des points
périodiques restent uniformément bornés (§ 4.2).

Enfin, nous avons regroupé dans § 5 quelques exemples (§ 5.1), ainsi que des conjec-
tures sur la distribution asymptotique des points périodiques (§ 5.2).
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tout au long de ce projet initié en 2008, comme le CNRS, le projet ECOS C07E01,
l’ANR-Berko, l’ERC nonarcomp, la Faculdad de Matemáticas de la PUC au Chili,
l’École polytechnique. Nous remercions Laura DeMarco, Xander Faber, et Yûsuke Okuyama
de nous avoir transmis leurs travaux respectifs sur des problèmes proches de ceux traités
ici, ainsi que pour leurs remarques sur une première version de cet article.

1. CONVENTIONS, NOTATIONS, RAPPELS

1.1. Espaces de Berkovich. Pour tout ce qui concerne les propriétés de base de la
droite projective au sens de Berkovich nous renvoyons au livre [BR10], à l’article de
survol [Jo14] et à [FR10].

Rappelons que l’on fixe dans tout cet article un corps (K, | · |) algébriquement clos,
non trivialement valué, non archimédien, complet et de corps résiduel K̃. Notons OK

l’anneau de valuation de K et MK l’idéal maximal de OK . On a donc

OK = {x ∈ K, |x| ≤ 1},MK = {x ∈ K, |x| < 1} et K̃ = OK/MK .

On note A1
K la droite affine au sens de Berkovich dont les points sont les semi-normes

multiplicatives sur l’anneauK[T ] dont la restriction àK est égale à |·|. On notera |P (x)|
la valeur d’un polynôme P évalué en une semi-norme x ∈ A1

K . De plus, on notera xcan
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le point de A1
K associé à la boule unité, qui correspond à la norme de Gauss sur l’an-

neau K[T ].
On munit A1

K de la topologie de la convergence ponctuelle. Pour cette topologie, A1
K

est localement compact, connexe par arcs, et possède une structure naturelle d’arbre
réel. Pour toute paire de points x0 ̸= x1 ∈ A1

K , il existe un chemin injectif continu
γ : [0, 1] → A1

K tel que γ(0) = x0, γ(1) = x1, qui est unique à reparamétrisation
près. L’image γ[0, 1] est le segment reliant x0 à x1 pour la structure d’arbre, et on le
note [x0, x1].

L’évaluation P 7→ |P (x)| pour x ∈ K fournit un plongement du sous-ensemble
des points, dit de type I, noté A1

K dans A1
K . Ces points sont des bouts de l’arbre A1

K ,
c’est-à-dire dont le complémentaire reste connexe.

On définit de manière analogue la droite projective de Berkovich P1
K en recollant

deux copies de A1
K par le morphisme T 7→ 1/T . Cet espace s’obtient topologiquement

comme le compactifié d’Alexandorff de la droite affine, P1
K = A1

K ∪ {∞}. C’est à
nouveau un arbre réel qui contient P1

K = A1
K ∪ {∞}. Par convention ∞ est un point de

type I. Pour tout ouvert U de P1
K , on notera UK := U ∩ P1

K .
Une boule fermée de A1

K est un ensemble du type {z, |z − y| ≤ r} pour un point
y ∈ A1

K et un réel r ≥ 0. A toute boule ferméeB est associée une semi-norme xB ∈ A1
K

définie par |P (xB)| = supB |P |. Un point est dit de type II si il est associé à une boule
dont le rayon est strictement positif et appartient au groupe des valeurs |K∗| de K. Il
est de type III si le rayon n’appartient pas à |K∗|. Un point de A1

K \ A1
K qui n’est ni de

type II ni de type III est dit de type IV.
On étend la notion de boules aux espaces P1

K ,A
1
K ,P

1
K de la manière suivante. Une

boule fermée de P1
K est soit une boule de A1

K soit l’image d’une boule de A1
K par l’in-

version T 7→ 1/T . Une boule de A1
K (resp. de P1

K) est l’enveloppe convexe (au sens
des arbres) d’une boule de A1

K (resp. de P1
K). L’ensemble des boules de P1

K est préservé
par PGL(2,K), et on obtient donc une action continue de PGL(2,K) sur P1

K pour la-
quelle on a |P (ϕ(x))| = |(P ◦ ϕ)(x)| dès que P ∈ K[T ], ϕ ∈ PGL(2,K), et x ∈ P1

K
n’est pas un pôle de P ◦ ϕ.

Un ouvert fondamental de P1
K est une composante connexe d’un nombre fini de

points. Ces ouverts forment une base de la topologie de P1
K . Un affinoïde est une com-

posante connexe du complémentaire d’un ouvert fondamental.
La fonction | · | : A1

K → [0,+∞[ est définie par |x| := |T |x où | · |x désigne la semi-
norme sur l’anneau K[T ] associée au point x ∈ A1

K . De même, on définit le diamètre
(projectif) de x ∈ P1

K par la formule

diam(x) :=
infz∈K |T − z|x
max{1, |x|2}

. (1.1)

On vérifie que diam(ϕ(x)) = diam(x) pour toute ϕ ∈ PSL(2,OK). Comme toute
application d’évaluation est continue on en déduit de plus le

Fait 1. La fonction x 7→ diam(x) est semi-continue supérieurement ; elle est bornée
supérieurement par 1, et s’annule uniquement sur P1

K .

L’espace HK est muni d’une métrique dite hyperbolique dHK
qui est complète, in-

variante par PGL(2,K) et pour laquelle HK est un arbre réel. Si x1, x2 sont deux
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points associés à des boules de même centre et de rayon respectivement r1 et r2, alors
dHK

(x1, x2) = |log r1 − log r2|.
Les espaces A1

K et P1
K sont des espaces annelés. Pour tout ouvert U de P1

K , on définit
l’espace O(U) des fonctions analytiques sur U comme le complété (pour la norme du
supremum sur UK) des fractions rationnelles n’ayant pas de pôles dans U .

1.2. Fractions rationnelles. Fixons une fraction rationnelle R à coefficients dans K.
Elle induit une application continue de P1

K dans lui-même qui est ouverte dès que R est
non constante.

Rappelons [FR10, § 2.2] que l’on définit le degré local de R en un point x ∈ P1
K

comme l’entier

degR(x) := dimκ(R(x))(Ox/mR(x)Ox) ,

où Ox désigne l’anneau des germes de fonctions analytiques en x, mx l’idéal des fonc-
tions s’annulant en x, κ(x) le corps Ox/mx, et on utilise R pour voir Ox comme un
sous-module de OR(x). Nous renvoyons à [Jo14, 4.6-7] et [RL03a, §2] pour une défini-
tion plus géométrique.

Soit x un point de type II de P1
K , et soient g et ĝ des transformations de Möbius

telles que g(x) = xcan et ĝ(R(x)) = xcan. La réduction R̃ de ĝ ◦ R ◦ g est alors de
degré degR(x) [RL03a, Proposition 2.4]. Le degré d’inséparabilité de R̃ est indépen-
dant du choix des transformations de Möbius g et ĝ. On le note degi,R(x) et l’appelle
le degré d’inséparabilité local de R en x. Si l’on note par H(x) la complétion de κ(x)
par rapport à la norme associé à x, alors degi,R(x) correspond au degré d’inséparabilité
de l’extension du corps résiduel de H(x) sur celui de H(R(x)), voir [Jo14, Proposi-
tion 4.13]. Notons que degi,R(x) est une puissance de la caractéristique résiduelle de K
divisant degR(x). En particulier, si l’on désigne par | degi,R(x)| et |degR(x)| les normes
des entiers degi,R(x) et degR(x) calculées dans K, respectivement, alors on a

degi,R(x) ≤ degR(x) et | degi,R(x)| ≥ | degR(x)| .

Lorsque x est de type III ou IV of P1
K , on se ramène au cas précédent par un chan-

gement de base effectué de la manière suivante. Soit L une extension algébriquement et
sphériquement close de K, et soit σL/K : P1

K → P1
L l’unique application continue qui

envoie le point associé à une boule ferméeB deK au point de P1
L associé à la boule de L

contenant B et de même diamètre, voir [Fa13a, § 4] ou [Po13] pour un cadre plus géné-
ral. Alors σL/K(x) est un point de type II de P1

L, et on définit le degré d’inséparabilité
local degi,R(x) de R en x comme celui de R en σL/K(x).

Rappelons qu’un point de P1
K est critique pour R si degR ≥ 2 en ce point, et qu’on

note par CR l’ensemble de points critiques de R. On note par CR(K) l’ensemble l’en-
semble des points critiques dans P1

K , CR(K) := CR ∩P1
K . Nous dirons que R est sépa-

rable en un point x de HK si degi,R(x) = 1, et que R est inséparable en x sinon, cf.
[RL05, § 5.2] et [Fa13a]. De plus, un point critique inséparable deR est un point de HK

où R est inséparable, et on note par IR l’ensemble des points critiques inséparables
de R. Notons que le degré local en chaque point critique inséparable de R est divisible
par la caractéristique résiduelle de K.
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Pour chaque fonction φ : P1
K → R, on définit

R∗φ(y) :=
∑

x∈R−1(y)

degR(x)φ(x) .

Si φ est continue, alors R∗φ l’est encore et sup |R∗φ| ≤ deg(R)× sup |φ|.
Si ρ est une mesure de Radon sur P1

K , on définit R∗ρ par dualité en posant pour
chaque fonction continue φ : P1

K → R,∫
φ d(R∗ρ) :=

∫
(R∗φ) dρ . (1.2)

Si ρ est une mesure de probabilité, alors R∗ρ est une mesure positive de masse deg(R).
Notons que l’équation (1.2) est encore valable lorsque φ est la fonction indicatrice d’un
borélien de P1

K par [FR10, Lemme 4.4 (1)].
On montre l’existence d’une unique mesure de probabilité ρR dite d’équilibre, véri-

fiant R∗ρR = deg(R)ρR, et ne chargeant aucun point de P1
K , voir [FR10, Théorème A].

Cette mesure estR-invariante, et pour tout borélienA ⊂ P1
K on a ρR(R−1(A)) = ρR(A).

En appliquant la propriété R∗ρR = deg(R)ρR et l’équation (1.2) avec φ égale à la fonc-
tion indicatrice de A, on obtient

ρR(A) ≤ ρR(R(A)) ≤ ρR(A)× deg(R) . (1.3)

La mesure ρR peut charger un point de HK . Dans ce cas, ρR est la masse de Dirac en un
point de type II, et quitte à faire un changement de coordonnées adéquats, la réduction
de R dans K̃ est de degré égal à celui de R, voir [FR10, Théorème E]. On dira dans ce
cas que R a bonne réduction potentielle.

Nous utiliserons de plus les deux lemmes généraux suivants. Le lemme suivant étend
[FR10, Proposition-Définition 2.2] et [RL03a, Proposition 2.6] des ouverts fondamen-
taux aux ensembles connexes.

Lemme 1.1. Pour chaque sous-ensemble connexe A′ de P1
K , et chaque composante

connexe A de R−1(A′), la fonction

y 7→
∑

x∈A∩R−1{y}

degR(x)

est constante sur A′. Si l’on désigne par degR(A) la valeur de cette fonction, alors on a

ρR(A) =
degR(A)

deg(R)
× ρR(A

′) .

Démonstration. On montre que pour toute composante connexe A de R−1(A′), on a
R(A) = A′. Fixons un point x de A et un point y′ de A′ différent de R(x). Comme
l’ensembleA′ est connexe, il est connexe par arcs, et on a [R(x), y′] ⊆ A′. Par ailleurs, il
existe y dans R−1(y′) tel que R([x, y]) = [R(x), y′] et tel que R soit injective sur [x, y],
voir [RL05, Lemme 9.2]. On a donc [x, y] ⊆ R−1(A′), et par conséquent [x, y] ⊆ A
et y′ ∈ R(A), ce qui montre bien que R(A) = A′.

Comme chaque composante connexe de R−1(A′) s’envoie de façon surjective sur A′,
l’ensemble R−1(A′) a au plus deg(R) composantes connexes. On peut trouver alors un
sous-ensemble fini F0 de P1

K \R−1(A′) tel que toute géodésique qui joint deux compo-
santes connexes distinctes de R−1(A′) intersecte F0. L’ensemble fini F = R−1(R(F0))
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est alors disjoint de R−1(A′), et la composante connexe V de P1
K \ F contenant A sa-

tisfait V ∩ R−1(A′) = A. De plus, si l’on note U l’ouvert fondamental composante
connexe de P1

K \R(F ) contenant A′, alors V est une composante connexe de R−1(U).
La propriété voulue est alors donnée par [RL03a, Proposition 2.6]. □

Nous appellerons couronne tout ouvert connexe de P1
K ayant exactement deux points

dans son bord. Nous n’imposons aucune restriction sur les points du bord qui peuvent
être de n’importe quel type. Étant donnés deux points distincts x ̸= x̃, le complémen-
taire P1

K \ {x, x̃} possède une unique composante connexe dont le bord est {x, x̃} : on
l’appellera la couronne comprise entre x et x̃.

Lemme 1.2. Soit C une couronne de bord {x, x̃}, et R une fraction rationnelle telle
que le complémentaire de R(C) dans P1

K est disconnexe. Alors R(x) ̸= R(x̃), R(C)
est égal à la couronne C ′ comprise entre R(x) et R(x̃), et C est l’une des composantes
connexes de R−1(C ′). De plus, R envoie ]x, x̃[ de façon injective sur ]R(x), R(x̃)[ et
pour tout y dans ]x, x̃[ on a degR(y) = degR(C).

Démonstration. Comme R est ouverte, l’ensemble R(C) est un ouvert connexe. Par
hypothèse P1

K \ R(C) est disconnexe, et donc la frontière de R(C) contient au moins
deux points. Comme la frontière de C est égale à {x, x̃} et queR est ouverte, la frontière
de R(C) est contenue dans {R(x), R(x̃)}. On conclut que R(x) ̸= R(x̃) et que la
frontière topologique de R(C) est égale à {R(x), R(x̃)}. Ceci montre que R(C) est la
couronne C ′ comprise entreR(x) etR(x′) et que C est l’une des composantes connexes
de R−1(C ′).

Il s’ensuit que C contient l’une des composantes connexes ℓ de R−1(]R(x), R(x′)[).
Comme R est finie et ouverte, ℓ est un arbre fini dont les bouts sont contenus dans
R−1({R(x), R(x′)}). On a donc

ℓ = ]x, x′[ = R−1(]R(x), R(x′)[) ∩ C .

On conclut que degR(]x, x
′[) = degR(C) et, à nouveau car R est ouverte, que la res-

triction R : ]x, x′[ → ]R(x), R(x′)[ est aussi ouverte. Cette application est localement
injective et par conséquent une bijection. De degR(]x, x

′[) = degR(C), on tire que degR
est constante sur ]x, x′[ égale à degR(C). □

1.3. Fraction rationnelles affine Bernoulli. Dans cette section, nous explicitons quel-
ques propriétés dynamiques des fractions rationnelles affine Bernoulli. Rappelons que,
pour chaque n dans N∗, on désigne par RFix(Rn) l’ensemble des points fixes répulsifs
de Rn.

Proposition 1.3. Soit R une fraction rationnelle à coefficients dans K de degré d ≥ 2.
Supposons que R soit affine Bernoulli et considérons l’entier k ≥ 2 et les intervalles
I, I1, . . . , Ik comme dans la définition, de telle sorte que R−1(I) = I1 ∪ · · · ∪ Ik ⊆ I et
que, pour chaque j dans {1, . . . , k}, l’application R : Ij → I soit affine pour dHK

de
facteur de dilatation dj ≥ 2.

(1) Les propriétés suivantes sont vérifiées :

2 ≤ k ≤
√
d,

k∑
j=1

dj = d et
k∑

j=1

1

dj
≤ 1 .
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(2) Nous avons JR =
⋂+∞

n=1R
−n(I) ⊂ CR. Lorsque

∑k
j=1

1
dj

= 1, JR est égal au
segment I , sinon c’est un ensemble de Cantor de longueur nulle. Dans tous les cas
l’enveloppe convexe de JR est un segment I∗ dont le bord est constitué de points
de type II inclus dans JR et qui vérifie R(∂I∗) ⊆ ∂I∗.

(3) Il existe une conjugaison topologique ι : {1, . . . , k}N → JR entre le décalage
à gauche sur {1, . . . , k}N et R|JR . Chaque point de JR possède au plus deux
antécédents par ι et si l’on note D :=

⋃+∞
n=0R

−1(∂I∗), alors la restriction

ι : {1, . . . , k}N \ ι−1(D) → JR \D

est une bijection.

(4) L’entropie topologique deR est égal à log k etR possède une unique mesure d’en-
tropie métrique maximale µR. De plus, si l’on munit {1, . . . , k} de la topologie
discrète et que l’on note par ρ0 et µ0 les mesures sur {1, . . . , k} données par

ρ0 :=
k∑

j=1

dj
d

× δj et µ0 :=
k∑

j=1

δj ,

alors ρR = ι∗ (
∏

N ρ0) et µR = ι∗ (
∏

N µ0). En particulier, (R, ρR) est Bernoulli
et on a µR = ρR si et seulement si d1 = · · · = dk.

(5) On a convergence faible des mesures lorsque n→ +∞
1

dn

∑
x∈RFix(Rn)

degRn(x)δx → ρR et
1

kn

∑
x∈RFix(Rn)

δx → µR .

Pour tout choix d’entiers k ≥ 2 et d1, . . . , dk satisfaisant
∑k

j=1
1
dj

≤ 1, on peut
trouver une fraction rationnelle affine Bernoulli R et des segments I, I1, . . . , Ik vérifiant
la définition, voir [FR10, § 5.2].

Démonstration de la Proposition 1.3. Notons λHK
la mesure de Hausdorff 1-dimension-

nelle sur HK induite par dHK
, et posons ℓ := λHK

(I).
Montrons (1). Le facteur de dilatation dj de R : Ij → I est un entier et nous avons

λHK
(Ij) = ℓ/dj . De l’inclusion

⋃k
j=1 Ij ⊆ I , nous tirons

∑k
j=1

1
dj

≤ 1. Par ailleurs,
pour chaque j dans {1, . . . , k} et pour tout x dans Ij on a degR(x) ≥ dj avec égalité en
dehors d’un sous-ensemble fini. On peut donc choisir un point x′ de I qui n’est pas l’un
des bouts de I et tel que pour chaque j dans {1, . . . , k} l’unique point xj de R−1(I)
dans Ij satisfait degR(xj) = dj . Les points x1, . . ., xk sont deux à deux distincts et on a

R−1{x′} = {x1, . . . , xk} de telle sorte que d =
k∑

j=1

degR(xj) =

k∑
j=1

dj .

Finalement, de l’inégalité de Cauchy-Schwartz on tire

k =
∑
j

1√
dj

√
dj ≤

∑
j

1

dj

1/2 ∑
j

dj

1/2

=
√
d ,

ce qui termine la démonstration de (1).
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Pour le point (2), on observe que k ≥ 2 et
∑k

j=1
1
dj

≤ 1 implique dj ≥ 2 pour
tout j ∈ {1, . . . , k}. Combiné au fait que pour x dans Ij on a degR(x) ≥ dj , on obtient

R−1(I) =
d⋃

j=1

Ij ⊂ CR .

Le Lemme 1.1 entraîne que
⋂+∞

n=1R
−n(I) est égal au support de ρR et par conséquent

que cet ensemble est égal à JR, voir [FR10, Théorème A]. Si
∑k

j=1
1
dj

= 1, alors

R−1(I) =
d⋃

j=1

Ij = I et JR =
+∞⋂
n=1

R−n(I) = I .

Montrons que JR est un ensemble de Cantor lorsque
∑k

j=1
1
dj
< 1. Notons que JR est

compact et n’a pas de point isolé car ρ n’a pas d’atome, voir [BR10, Corollary 10.60] et
[FR10, Théorème E]. Notons de plus que pour tout entier n ≥ 1, l’ensemble R−n(I) est

une union finie d’intervalles de longueur totale ℓ×
(∑k

j=1
1
dj

)n
. Ceci entraîne que l’en-

semble JR =
⋃k

j=1R
−n(I) est totalement discontinu, et est par conséquent un ensemble

de Cantor de longueur nulle.
Pour montrer la dernière assertion de (2), soit I∗ le plus petit segment de HK conte-

nant JR. Alors on a I∗ ⊆ I et ∂I∗ ⊂ JR ⊂ CR. Par ailleurs, l’enveloppe convexe
de R−1(I∗) est égal à I∗ et par conséquent ∂I∗ ⊂

⋃k
i=0 ∂Ii et R(∂I∗) ⊆ ∂I∗. Alors

chaque point de ∂I∗ est soit périodique répulsif de période deux, ou son image est un
point fixe. En particulier, tout point de ∂I∗ est de type II.

Pour montrer (3) notons que pour tout i, j ∈ {1, . . . , k}, on a

λHK
(R−1(Ij) ∩ Ii) =

λHK
(Ij)

di
≤ λHK

(Ij)

2
.

On en déduit alors aisément les propriétés suivantes, voir par exemple [HK95, Theo-
rem 15.1.5]. Pour chaque ε = {εn}+∞

n=0 dans {1, . . . , k}N, l’ensemble
⋂

n∈NR
−n(Iεn)

contient un unique point qu’on note par ι(ε). L’application ι : {1, . . . , k}N → JR ainsi
définie est continue, et semi-conjugue le décalage à gauche avecR|JR . Enfin cette conju-
gaison est une conjugaison sur le complémentaire de D :=

⋃+∞
n=0R

−1(∂I∗).
L’énoncé (4) est donnée par [FR10, Lemme 5.5].
Finalement pour le point (5), on note que tous les points périodiques répulsifs de R

sont inclus dans JR et que tous les points périodiques de JR sont répulsifs. L’équi-
distribution des points périodiques vers l’unique mesure d’entropie métrique maximale
(resp. vers la mesure d’équilibre) suit de [CT13, Theorem A], en notant que µR (resp.
ρR) est l’image par ι de l’état d’équilibre pour le potentiel constant (resp. pour le poten-
tiel localement constant sur {j}× {1, . . . , k}N∗

égal à dj). Ceci complète la démonstra-
tion de (5) et de la proposition. □

1.4. Rappels de théorie du potentiel. La théorie du potentiel est un outil crucial pour
définir la mesure d’équilibre. Nous rappelons donc brièvement quelques définitions et
propriétés importantes de cette théorie : nous utiliserons les mêmes conventions que
[FR10, § 2.4] et nous renvoyons à cet article pour plus de détails (voir aussi la mono-
graphie [BR10] et l’article de survol [Jo14]). On note M l’espace des mesures (signées)
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de Radon de masse finie. Rappelons qu’on note xcan le point de A1
K associé à la boule

unité.

Étant donnés trois points x, y, z ∈ HK , on définit ⟨x, y⟩z comme la distance pour dHK

entre z et l’unique point z′ ∈ [x, y] ∩ [y, z] ∩ [z, x]. À toute mesure borélienne ρ ∈ M,
on associe une fonction gρ : HK → R par

gρ(x) := −ρ(P1
K)−

∫
P1
K

⟨x, y⟩xcan dρ(y),

et on l’appelle le potentiel de ρ (sous-entendu basé en xcan). On a gρ(xcan) = −ρ(P1
K)

et par la formule ci-dessus gδxcan est la fonction constante égale à −1 sur tout P1
K .

Plus généralement, gδy(x) = −1− ⟨x, y⟩xcan . On désigne par P l’ensemble de tous les
potentiels. C’est un espace vectoriel qui contient toutes les fonctions définies sur HK et
à valeurs réelles de la forme x 7→ ⟨x , y⟩xcan , et l’application ρ 7→ gρ induit une bijection
entre M et P . On peut donc poser

∆gρ := ρ− ρ(P1
K)× δxcan .

Ceci définit une application linéaire ∆: P → M que l’on appelle le Laplacien. On
vérifie ∆g = 0 si et seulement si g est constante.

Par construction, pour tout g ∈ P on a ∆g(P1
K) = 0. Réciproquement, toute mesure

vérifiant ρ(P1
K) = 0 est le Laplacien d’une fonction de P . Dans toute la suite, on appel-

lera potentiel d’une mesure borélienne ρ toute fonction g ∈ P telle que ρ = ∆g. Notons
que :

∆⟨· , x⟩xcan = δxcan − δx , et ∆ log |P | =
∑

x∈K,P (x)=0

ordx(P ) δx − deg(P )δ∞ ,

pour tout polynôme à coefficients dans K. De plus, pour tout potentiel g ∈ P et toute
fraction rationnelle non constante R, on a R∗(∆g) = ∆(g ◦R) et R∗∆(g) = ∆(R∗g).

On dira qu’une fonction f sur un sous-arbre fini T de HK est affine par morceaux,
si elle est continue, et on peut écrire T comme union finie de segments fermés telle
que f est affine sur chacun d’entre eux lorsqu’on les paramétrise par la métrique induite
par dHK

. La proposition suivante est équivalente à [FJ04, Proposition 7.56].

Proposition 1.4.
— Soit ρ une mesure atomique supportée sur des points de HK , et T l’enveloppe

convexe de son support. Alors T est un arbre fini, et tout potentiel de ρ est continu,
localement constant hors de T , et affine par morceaux sur T .

— Réciproquement, soit T un sous-arbre fini de P1
K dont les bouts sont dans HK ,

Toute fonction de P1
K dans R localement constante hors de T , continue et affine

par morceaux sur T est un potentiel dont le Laplacien est une mesure atomique
supportée sur HK .

Proposition 1.5. Soient g un potentiel continu, et g′ un potentiel arbitraire. Alors on a∫
P1
K

g d∆g′ =

∫
P1
K

g′ d∆g .
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Démonstration. Rappelons que pour x et y dans P1
K le point x ∧ y est défini par la

propriété [x,∞] ∩ [y,∞] = [x ∧ y,∞] et que sup{x, y} := diam(x ∧ y). Sous nos hy-
pothèses, [FR06, Lemmes 4.3 et 4.4] s’appliquent, et on obtient la formule∫

A1
K

g0 d∆g′ =

∫
A1
K

g′ d∆g0

où g0(x) :=
∫
A1
K
log sup{x, y} d(∆g)(y). Comme ∆ log sup{·, x} = δx − δ∞ (voir

[FR06, (20)]), on obtient en intégrant ∆g0 = ∆g, puis g − g0 = g(∞). Finalement∫
P1
K

g d∆g′ =

∫
A1
K

g d∆g′ + g(∞)∆g′{∞} =∫
A1
K

g0 d∆g′ =

∫
A1
K

g′ d∆g0 =

∫
A1
K

g′ d∆g ,

ce qu’il fallait démontrer. □

2. LA MESURE D’ÉQUILIBRE CHARGE UN SEGMENT

Le but de cette partie est de démontrer le Théorème A, énoncé dans l’introduction. On
fixeR une fraction rationnelle à coefficients dansK de degré au moins deux, telle que ρR
ne possède pas d’atome et charge un segment de HK . Pour simplifier les notations, on
écrit ρ := ρR. Notons ≃ la relation sur P1

K définie par :

x ≃ x′ si et seulement si ρ([x, x′]) = 0 .

C’est une relation d’équivalence, car ρ ne charge pas les points. Le point clé est de mon-
trer que l’espace quotient P1

K/ ≃, noté T , est un segment. On réalise cela en plusieurs
étapes. On montre tout d’abord que T a une structure naturelle d’arbre réel métrique
(§ 2.1) et que R induit une application ϕ sur T (§ 2.2). Après avoir montré que T était
compact (§ 2.3), on définit un degré local naturel pour ϕ qui vérifie les mêmes propriétés
formelles que pour les fractions rationnelles (§ 2.4). En particulier le degré nous permet
de contrôler la longueur de l’image d’une sous-partie de T , et nous utilisons ce fait pour
montrer que ϕ est uniformément expansive (§ 2.5). Une fois que ces propriétés sont éta-
blies, on montre que T est un segment (§ 2.6). On décrit alors la dynamique de ϕ (§ 2.7)
ce qui nous permet de conclure la preuve du Théorème A (§ 2.8).

2.1. L’arbre quotient. Notre premier objectif est de montrer que T possède une struc-
ture naturelle d’arbre métrique. Rappelons qu’un arbre réel métrique est un espace mé-
trique (X, d) tel que pour tout couple de points x, x′ ∈ X il existe un unique chemin
géodésique joignant x à x′ dans X , voir par exemple [GH90].

Tout arbre réel métrique est aussi muni d’une topologie dite faible, dont une base
d’ouverts est donnée par les composantes connexes de complémentaire d’ensembles fi-
nis. La topologie induite par la métrique est plus fine que la topologie faible.

On note π : P1
K → T la projection naturelle.

Proposition 2.1. La fonction d̂T : P1
K ×P1

K → [0, 1] définie par d̂T (x, x′) := ρ([x, x′])
se factorise par une fonction dT : T ×T → [0, 1] qui induit une métrique complète pour
laquelle T est un arbre réel métrique.
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La mesure de Hausdorff 1-dimensionnelle λ associée à dT est de masse totale ≤ 1, et
vérifie λ ≤ π∗ρ.

L’arbre T est à la fois compact et séquentiellement compact pour la topologie faible.
Enfin, pour chaque τ en T l’ensemble π−1{τ} est connexe et fermé, et l’application
π : P1

K → T induit une application faiblement continue, qui envoie les segments de P1
K

sur des segments de T de manière monotone.

Le reste de cette section est dédiée à la preuve de la proposition.
Soient x, x′, y et y′ dans P1

K tels que x ≃ x′ et y ≃ y′. Notons que la différence symé-
trique de [x, y] et [x′, y′] est contenue dans l’ensemble [x, x′]∪ [y, y′]. Comme ce dernier
ensemble est de mesure nulle par rapport à ρ et que chacun des ensembles π([x, x′])
et π([y, y′]) est réduit à un point, on a

ρ([x, y]) = ρ([x′, y′]) et π([x, y]) = π([x′, y′]) . (2.1)

Ceci montre que la fonction d̂T définie dans l’énoncé de la Proposition 2.1 se factorise
par une fonction dT : T × T → [0, 1]. Pour montrer que dT est une métrique, notons
d’abord que, comme ρ n’a pas d’atome, dT (σ, σ) = 0. Par ailleurs, la définition même de
la relation d’équivalence ≃ sur P1

K implique dT (σ, σ′) > 0 dès que σ ̸= σ′. Finalement,
l’inégalité triangulaire suit du fait que pour tout triplet de points x, x′ et x′′ dans P1

K on
a [x, x′] ⊆ [x, x′′] ∪ [x′′, x′].

Observons que (2.1) entraîne que pour tout τ et τ ′ dans T , l’ensemble

[τ, τ ′] := π([x, x′])

ne dépend pas du choix de points x ∈ π−1{τ} et x′ ∈ π−1{τ ′}.

Lemme 2.2. Pour tout τ et τ ′ dans T et tout τ ′′ dans [τ, τ ′], on a

dT (τ, τ
′′) + dT (τ

′′, τ ′) = dT (τ, τ
′) .

Par ailleurs, l’application σ 7→ dT (τ, σ) induit une bijection isométrique de [τ, τ ′]
sur [0, dT (τ, τ ′)].

Démonstration. Fixons x dans π−1{τ} et x′ dans π−1{τ ′}. Pour montrer la première
assertion, notons que l’on peut choisir x′′ dans [x, x′] tel que π(x′′) = τ ′′. Comme ρ n’a
pas d’atome, on a

dT (τ, τ
′) = ρ([x, x′]) = ρ([x, x′′]) + ρ([x′′, x′]) = dT (τ, τ

′′) + dT (τ
′′, τ ′) .

Pour montrer la deuxième assertion, notons que la fonction σ 7→ dT (τ, σ) restreinte
à [τ, τ ′] est strictement croissante et donc injective. Son image coïncide avec l’image
de l’application y 7→ ρ([x, y]) restreinte à [x, x′], qui est continue car ρ ne possède pas
d’atome. Ceci montre que σ 7→ dT (τ, σ) induit une bijection de [τ, τ ′] sur [0, dT (τ, τ ′)].
La première assertion du lemme implique que c’est une isométrie. □

Lemme 2.3. Soit τ0 un point de T . Alors pour chaque τ dans T \ {τ0} la composante
connexe de T \ {τ0} contenant τ est égale à {τ ′ ∈ T , τ0 /∈ [τ, τ ′]}.

Démonstration. Pour chaque τ dans T \ {τ0} on pose C(τ) := {τ ′ ∈ T , τ0 /∈ [τ, τ ′]}.
Notons que par (2.1), pour tout σ, σ′ et σ′′ dans T on a [σ, σ′] ⊆ [σ, σ′′]∪[σ′′, σ′]. Ceci

entraîne que {C(τ), τ ∈ T \{τ0}} est une partition de T \{τ0} et, au vu du Lemme 2.2,
que pour chaque τ dans T \ {τ0} l’ensemble C(τ) est connexe. Il suffit donc de montrer
que chacun de ces ensembles est ouvert. Pour cela, fixons τ dans T \ {τ0} et soit x
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dans P1
K \π−1{τ0} tel que π(x) appartient à C(τ). Si y est un point de P1

K \ π−1{τ0} tel
que π(y) n’est pas dans C(τ) = C(π(x)), alors [x, y] contient un point x0 dans π−1{τ0}.
On a donc

dT (π(x), π(y)) = ρ([x, y]) ≥ ρ([x, x0]) = dT (π(x), τ0) .

Ceci montre que la boule pour dT de centre π(x) et rayon dT (π(x), τ0) est contenue
dans C(τ), et par conséquent que C(τ) est ouvert. La preuve du lemme est donc complète.

□

Lemme 2.4. L’espace (T , dT ) est un arbre réel métrique.

Démonstration. Il reste à montrer que tout chemin injectif reliant τ à τ ′ a pour support
le segment [τ, τ ′]. Soit γ : [0, 1] → T un chemin continu injectif reliant ces deux points.
Alors Γ := γ[0, 1] ⊇ [τ, τ ′] car sinon on pourrait trouver un point τ ′′ ∈ [τ, τ ′] distinct
de τ et τ ′, pour lequel τ et τ ′ sont dans la même composante connexe de T \ {τ ′′} ce
qui contredit le Lemme 2.3.

Supposons maintenant que γ contienne un point τ ′′ = γ(t0) hors du segment [τ, τ ′].
D’après ce qui précède, on a γ[0, t0] ⊇ [τ, τ ′′], et de même γ[t0, 1] ⊇ [τ ′′, τ ′]. L’injecti-
vité de γ implique [τ, τ ′′] ∩ [τ ′′, τ ′] = {τ ′′}. Or, nous avons [τ, τ ′′] ∪ [τ ′′, τ ′] ⊇ [τ, τ ′].
Comme deux compacts recouvrant un segment s’intersectent nécessairement, on obtient
la contradiction recherchée. □

Soit λ la mesure de Hausdorff 1-dimensionnelle pour la métrique dT . Par définition,

λ([τ, τ ′]) = dT (τ, τ
′) ≤ ρ(π−1[τ, τ ′]) = (π∗ρ)([τ, τ

′]) .

On a donc λ ≤ π∗ρ. Comme π∗ρ est une mesure de probabilité, on en déduit que λ est
de masse ≤ 1, et donc que le diamètre de T est borné (par 1).

Lemme 2.5. Pour tout τ dans T , l’ensemble π−1{τ} est connexe et fermé. En particu-
lier, π envoie segments de P1

K sur segments de T de manière monotone.

Démonstration. Si x et x′ sont dans π−1{τ} alors on a [x, x′] ⊆ π−1{τ} par définition,
donc π−1{τ} est connexe.

Fixons x0 ∈ π−1{τ}, et prenons x /∈ π−1{τ}. On peut donc trouver x′ ∈ ]x0, x[ de
telle sorte que ρ[x0, x′] > 0. La composante connexe U de P1

K \ {x′} contenant x est
ouverte, contient x, et pour tout y ∈ U on a ρ[x0, y] ≥ ρ[x0, x

′] > 0. On conclut que le
complémentaire de π−1{τ} est ouvert. □

Remarque 2.6. Il n’est pour le moment pas exclu que ρ(π−1{τ}) > 0.

Rappelons que la famille d’ensembles de la forme

U(τ0; τ1, . . . , τn) :=
n⋂

i=1

{τ ∈ T , τi /∈ [τ0, τ ]}

pour un choix fini de points τ0, . . . , τn dans T forme une base d’ouverts pour la topologie
faible sur T , que celle-ci est séparée et moins fine que celle induite par la métrique.

Montrons que π est faiblement continue. Prenons τ0, . . . , τn dans T , et considérons
l’ouvert faible U = U(τ0; τ1, . . . , τn). Sans perte de généralité, on peut supposer que les
points τ0, . . . , τn sont distincts deux à deux. Pour chaque i ∈ {1, . . . , n} on note Bi la
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composante connexe de T \ {τi} contenant τ0. Le Lemme 2.3 entraîne U =
⋂n

i=1 Bi. Il
suffit donc de noter que pour tout i ∈ {1, . . . , n} l’ensemble

π−1Bi =
{
x ∈ P1

K , [x0, x] ∩ π−1{τi} = ∅
}

est la composante connexe de P1
K \ π−1{τi} contenant x0, laquelle est ouverte par le

Lemme 2.5. Ceci montre que π est faiblement continue. Comme P1
K est faiblement

compact et séquentiellement compact, il en est de même pour T .

Le lemme suivant conclut la preuve de la Proposition 2.1.

Lemme 2.7. L’espace métrique (T , dT ) est complet.

Démonstration. Soit {τn}+∞
n=1 une suite de Cauchy pour dT . Comme T est séquentiel-

lement compact, on peut trouver un point d’adhérence τ pour cette suite (pour la topolo-
gie faible). On fixe ε > 0, etN assez grand pour que dT (τn, τm) ≤ ε si n,m ≥ N . Sup-
posons que dT (τn, τ) ≥ 2ε pour un entier n ≥ N . Pour toutm ≥ N , notons σm l’unique
point de [τn, τ ] tel que [τn, τm] ∩ [τn, τ ] = [τn, σm]. Par hypothèse dT (τ, σm) ≥ ε. Soit
σ ∈ [τn, τ ] le point à distance ε/2 de τ . Alors la composante connexe de T \ {σ}
contenant τ est égal à U(τ ;σ) qui est un ouvert faible ne contenant aucun point τm pour
m ≥ N ce qui est absurde. □

2.2. L’application quotient. On va maintenant étudier l’application induite par R sur
l’espace quotient T . Dans le reste de cette section, pour tout point τ dans T et tout
réel r > 0, on note

B(τ, r) := {τ ′ ∈ T , dT (τ, τ ′) < r} .
Proposition 2.8. Il existe une unique application ϕ : T → T satisfaisant ϕ ◦π = π ◦R.
Cette application est à fibres finies, deg(R)-Lipschitz par rapport à dT et ouverte par
rapport à la topologie induite par cette distance. De plus, la mesure de probabilité π∗ρ
est ϕ-invariante et ergodique.

Démonstration. Pour tout x, x′ ∈ P1
K on a par (1.3),

ρ([R(x), R(x′)]) ≤ ρ(R([x, x′])) ≤ deg(R)× ρ([x, x′]) . (2.2)

En particulier, x ≃ x′ entraîne R(x) ≃ R(x′), et par conséquent R induit une appli-
cation ϕ : T → T uniquement determinée par la relation ϕ ◦ π = π ◦ R. La chaîne
d’inégalités (2.2) entraîne que ϕ est deg(R)-Lipschitz par rapport à dT . L’invariance et
l’ergodicité de π∗ρ sont des conséquences directes de l’invariance et de l’ergodicité de ρ.

Nous aurons besoin du lemme suivant. Rappelons qu’un arbre est dit fini, si il possède
un nombre fini de bouts.

Lemme 2.9. Pour tout sous-ensemble connexe A′ de T et toute composante connexe A
de ϕ−1(A′), l’ensemble π−1(A) est une composante connexe de R−1(π−1(A′)).

Pour montrer que ϕ est à fibres finies, on choisit τ ∈ T . Par le Lemme 2.9, pour
chaque composante connexe C de ϕ−1{τ} l’ensemble π−1(C) est une composante conne-
xe deR−1(π−1{τ}). Le Lemme 1.1 entraîne que ϕ−1(τ) possède au plus deg(R) comp-
santes connexes, et il suffit donc de montrer que toute composante connexe C de ϕ−1(τ)
est réduite à un point. Notons simplement que pour chaque x et x′ dans π−1(C) l’en-
sembleR([x, x′]) est un arbre fini contenu dans π−1{τ}, et par conséquent on a par (1.3)

ρ([x, x′]) ≤ ρ(R([x, x′])) = 0 ,
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ce qui termine la démonstration du fait que ϕ est à fibres finies.
Pour voir que ϕ est ouverte, il suffit de montrer que ϕ(B(τ, r)) ⊇ B(ϕ(τ), r) pour

tout τ et r > 0. Soit donc σ ∈ B(ϕ(τ), r), et choisissons x ∈ π−1{τ}, z ∈ π−1{σ},
et notons y = R(x) ∈ π−1{ϕ(τ)}. Notons T la composante connexe de R−1(J) conte-
nant x avec J = [y, z]. Comme J est connexe et fermé, nous avons R(T ) = J par le
Lemme 1.1, et

ρ(T ) ≤ ρ(J) = dT (ϕ(τ), σ) ≤ r ,

par (1.3). On a donc π(T ) ⊆ B(τ, r), et

σ = π(z) ∈ π(J) = π(R(T )) = ϕ(π(T )) ⊆ ϕ(B(τ, r)) ,

ce qui conclut la preuve. □

Démonstration du Lemme 2.9. Comme l’image par π d’un segment d’extrémités x et x′

est encore un segment d’extrémité π(x) et π(x′), l’ensemble π−1(A) est connexe et
par conséquent contenu dans l’une des composantes connexes de R−1(π−1(A′)). Par
ailleurs, pour tous points x, x′ dans la même composante connexe de R−1(π−1(A′)),
on a

ϕ([π(x), π(x′)]) = ϕ(π[x, x′]) = π(R([x, x′])) ⊆ A′ .

Il s’ensuit que π(x) et π(x′) appartiennent à la même composante connexe de ϕ−1(A),
ce qui complète la démonstration. □

Le lemme suivant nous sera aussi utile dans la suite.

Lemme 2.10. La préimage par ϕ de tout segment I de T est une union finie d’arbres
finis dont les bouts sont inclus dans ϕ−1(∂I).

Démonstration. On peut supposer le segment I = [τ0, τ1] fermé. Soit C une composante
connexe de ϕ−1(I). Comme ϕ est à fibres finies, il nous suffit de montrer que les bouts
de C sont inclus dans ϕ−1(∂I). Soit τ un des bouts de C, et supposons que ϕ(τ) ap-
partienne à l’intérieur de I. Soit Ci la composante connexe de ϕ−1[τi, ϕ(τ)] contenant τ
pour i = 0, 1. Notons que chacune de ces composantes contient un segment non trivial
d’origine τ . Comme τ est un bout de C, l’intersection C0 ∩ C1 = ϕ−1(ϕ(τ)) contient un
segment non trivial de bord τ , ce qui est absurde. □

2.3. Comparaison des topologies. Nous allons maintenant démontrer la

Proposition 2.11. La topologie faible coïncide avec la topologie sur T induite par dT .
Par ailleurs, la mesure π∗ρ est la mesure de Hausdorff 1-dimensionnelle de T , c’est-à-
dire π∗ρ = λ. En particulier, ρ ne charge aucun ensemble de la forme π−1{τ}.

La démonstration de cette proposition dépend de plusieurs lemmes.

Lemme 2.12. Pour chaque sous-arbre fini T de P1
K , on a ρ(T ) = λ(π(T )).

Démonstration. On peut supposer l’arbre T fermé. On démontre le résultat par récurren-
ce sur le nombre de bouts n de T . Lorsque n = 2, c’est-à-dire dans le cas où T est un
segment, la propriété désirée est donnée par la définition de dT .

Dans le cas général, on écrit T comme l’union d’un segment fermé I = [x0, x1] et
d’un arbre fini T ′ ayant un bout de moins que T de telle sorte que T ′ ∩ I est réduit
à {x0}. Par l’hypothèse de récurrence, on a alors ρ(I) = λ(π(I)) et ρ(T ′) = λ(π(T ′)).
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Mais d’une part ρ ne charge pas les points, et donc ρ(T ) = ρ(T ′) + ρ(I). Par ailleurs,
π(I)∩π(ρ(T ′)) = {π(x0)}, et donc λ(T ) = λ(T ′)+λ(I), ce qui conclut la preuve. □

Lemme 2.13. Pour tout κ > 0, il existe un arbre fini T0 dans T tel que λ(T0) ≥ 1− κ.

Démonstration. Par hypothèse, il existe un segment I de HK de masse positive pour ρ.
L’érgodicité de ρ montre que l’ensemble

⋃
n≥0R

−n(I) est de masse totale. Choisissons
un entier N tel que ρ(

⋃
0≤n≤N R−n(I)) ≥ 1 − κ. Comme R−n(I) est une union fi-

nie d’arbres finis de P1
K par le Lemme 2.10, il s’ensuit que l’enveloppe convexe T de⋃N

n=0R
−n(I) est encore un sous-arbre fini. Le Lemme 2.12 implique alors

λ(π(T )) = ρ(T ) ≥ ρ

(
N⋃

n=0

R−n(I)

)
≥ 1− κ ,

ce qui démontre le lemme avec T0 = π(T ). □

Démonstration de la Proposition 2.11. Pour montrer la première assertion, choisissons
τ ∈ T et r > 0 quelconques, et soit T0 l’arbre fini donné par le Lemme 2.13 avec
κ = r/2. Quitte à augmenter T0, on peut supposer que T0 contient τ . L’intersection
B(τ, r/2) ∩ T0 est connexe, et par conséquent est un arbre fini. On note ∆ l’ensemble
fini des bouts de cet arbre, et U la composante connexe de T \ ∂∆ contenant τ . C’est un
ouvert fondamental, et on a

U ⊆ B(U ∩ T0, λ(T \ T0)) ⊆ B(U ∩ T0, r/2) ⊆ B(τ, r).

Ceci montre que la topologie faible coïncide avec la topologie sur T induite par dT .
Pour montrer la deuxième assertion, notons que le Lemme 2.13 entraîne que λ est une

mesure de masse ≥ 1. Comme ρ est de probabilité et que π∗ρ ≥ λ par la Proposition 2.1,
on conclut que π∗ρ = λ. □

2.4. Le degré local. On va maintenant s’attacher à définir un degré local pour ϕ. Com-
me ϕ est à fibres finies (Proposition 2.8), pour chaque τ dans T l’ensemble {τ} est une
composante connexe de ϕ−1(ϕ(τ)). Le Lemme 2.9 appliqué à A = {ϕ(τ)} et A′ = {τ}
montre que π−1{τ} est une composante connexe de R−1(π−1{ϕ(τ)}). En particulier,
l’entier degR(π

−1(τ)) ≤ d = deg(R) est bien défini.

Proposition-Définition 2.14. Soit D(ϕ, ·) : T → {1, . . . , d} la fonction définie par

D(ϕ, τ) := degR(π
−1{τ}) .

Alors pour tout sous-ensemble connexe A′ de T et toute composante connexe A de
ϕ−1(A′), la quantité D(ϕ,A) :=

∑
A∩ϕ−1(τ ′)D(ϕ, ·) est indépendante de τ ′ ∈ A′ et

l’on a :

λ(A) =
D(ϕ,A)

deg(R)
× λ(A′) . (2.3)

Remarque 2.15. La proposition précédente implique en particulier que pour toute partie
connexe A′ de T et toute composante connexe A de ϕ−1(A′) on a ϕ(A) = A′. Par
ailleurs si on applique (2.3) à T , on obtient∑

σ∈ϕ−1(τ)

D(ϕ, σ) = deg(R) ,

pour tout τ ∈ T .
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Démonstration de la Proposition-Définition 2.14. Les Lemmes 1.1 et 2.9 entraînent que
pour chaque x′ ∈ π−1(A′), on a

D(ϕ,A) := degR(π
−1(A)) =

∑
x∈π−1(A)∩R−1(x′)

degR(x)

=
∑

σ∈A∩ϕ−1{π(x′)}

∑
x∈π−1{σ}∩R−1(x′)

degR(x) =
∑

σ∈A∩ϕ−1{π(x′)}

D(ϕ, σ) .

On obtient finalement par les Lemmes 1.1 et 2.9 et la Proposition 2.11

λ(A) = ρ(π−1(A)) =
degR(π

−1(A))

deg(R)
× ρ(π−1(A′)) =

D(ϕ,A)

deg(R)
× λ(A′) ,

ce qui conclut la démonstration. □

Nous aurons aussi besoin d’une notion de degré local le long d’une branche en un
point. Avant d’énoncer le résultat, rappelons quelques définitions.

Soit τ un point de T . Une branche en τ est une classe d’équivalence de points de
T \ {τ} pour la relation d’équivalence τ ′ ≡ τ ′′ si et seulement si ]τ, τ ′] ∩ ]τ, τ ′′] ̸= ∅.
Rappelons que la couronne comprise entre deux points τ ̸= τ ′ de T est par définition la
composante connexe du complémentaire de {τ, τ ′} qui contient le segment ouvert ]τ, τ ′[.

Proposition-Définition 2.16. Soit τ ∈ T et v⃗ une branche de T en τ . Alors il existe un
segment non trivial [τ, τ ′[ représentant v⃗ sur lequel ϕ est injective, etD(ϕ, ·) est constant
sur ]τ, τ ′[.

En particulier, la branche v⃗′ en ϕ(τ) contenant ϕ(τ ′) et la valeur deD(ϕ, ·) sur ]τ, τ ′]
ne dépendent que de la branche v⃗. On pose ϕ(v⃗) := v⃗′ et D(ϕ, v⃗) := D(ϕ, ·)|]τ,τ ′].

Pour toute branche v⃗′ en ϕ(τ) on a∑
v⃗ branche en τ

ϕ(v⃗)=v⃗′

D(ϕ, v⃗) = D(ϕ, τ) .

Démonstration. Soit U l’unique composante connexe de T \ ϕ−1(ϕ(τ)) qui contient τ
dans son adhérence et un point τ̂ dont le segment ]τ, τ̂ ] détermine v⃗.

Fixons un point τ̃ de ϕ(U) et soit τ ′ un point dans ]τ, τ̂ ] qui est suffisamment proche
de τ de telle façon que la couronne C comprise entre τ et τ ′ soit contenue dans U \ ϕ−1(τ̃).
L’image ϕ(C) contient ϕ(τ) dans son bord et sépare les deux points ϕ(τ) et τ̃ qui
sont alors dans des composantes connexes distinctes de T \ ϕ(C). En particulier, le
complémentaire de ϕ(C) dans T est disconnexe, et par conséquent le complémentaire
de R(π−1(C)) = π−1(ϕ(C)) dans P1

K n’est pas connexe non plus.
Soient x et x′ dans π−1(τ) et π−1(τ ′), respectivement. Quitte à remplacer x (resp. x′)

par le point de π−1(τ)∩ [x, x′] (resp. π−1(τ ′)∩ [x, x′]) le plus proche de x′ (resp. x), on
peut supposer que ]x, x′[ est disjoint de π−1(τ) (resp. π−1(τ ′)).

La couronne C de P1
K comprise entre x et x′ est disjointe de π−1(τ) et π−1(τ ′).

Comme le complémentaire de C possède exactement deux composantes connexes, on
conclut que C = π−1(C). Par conséquent, le complémentaire de R(C) = R(π−1(C))
dans P1

K est disconnexe. Ceci entraîne que R(C) est une couronne, et C est une com-
posante connexe de R−1(R(C)). Pour tout z ∈ ]x, x′[ on a donc degR(z) = degR(C),
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voir Lemme 1.2. En particulierR est injective sur ]x, x′[ et par conséquent ϕ est injective
sur ]τ, τ ′[ et pour tout σ dans ce dernier ensemble on a D(ϕ, σ) = degR(C).

La dernière équation est une conséquence de la première partie de la proposition et de
la propriété caractéristique du degré local. □

2.5. Expansion uniforme.

Proposition 2.17. Il existe des constantes C > 0 et ε0, δ ∈ ]0, 1[ telles qu’on ait la
propriété suivante. Pour tout sous-ensemble A′ de T satisfaisant λ(A′) ≤ ε0, tout en-
tier n ≥ 1 et toute composante connexe A de ϕ−n(A′), on a λ(A) ≤ Cδn × λ(A′).

Lemme 2.18. Posons F := {τ ∈ T , D(ϕ, τ) = d}. Si F est non-vide, alors il est connexe
et compact.

Démonstration. Pour montrer que F est connexe, supposons qu’il contiennent deux
points distincts τ et τ ′. Par la Proposition-Définition 2.14 on a

ϕ(τ) ̸= ϕ(τ ′), R−1(π−1{ϕ(τ)}) = π−1{τ} et R−1(π−1{ϕ(τ ′)}) = π−1{τ ′} .

Soient x dans π−1{τ} et x′ dans π−1{τ ′}. Quitte à remplacer x (resp. x′) par le point
de π−1{τ} ∩ [x, x′] (resp. π−1{τ ′} ∩ [x, x′]) le plus proche de x′ (resp. x), on peut
supposer que ]x, x′[ est disjoint de π−1{τ} (resp. π−1{τ ′}). Si C désigne la couronne
comprise entre x et x′, alors R(C) est disjoint de π−1{ϕ(τ)} et π−1{ϕ(τ ′)} et l’adhé-
rence de R(C) rencontre chacun de ces ensembles. On conclut que le complémentaire
de R(C) dans P1

K est disconnexe et par le Lemme 1.2 que degR(y) = d pour tout
y ∈ ]x, x′[. Au vu de la Proposition-Définition 2.14, ceci entraîne que ]τ, τ ′[ est contenu
dans F et termine la démonstration que F est connexe.

Pour montrer que F est compact, soit τ dans T \ F . Alors il existe τ ′ ̸= τ tel
que ϕ(τ ′) = ϕ(τ). Posons r := dT (τ, τ

′)/d et soit σ dans B(τ, r). On note C et C′

les composantes connexes de ϕ−1(ϕ[τ, σ])) contenant τ et τ ′, respectivement. Alors C
contient σ, et par la Proposition-Définition 2.14, on a

λ(C ∪ C′) ≤ λ(ϕ([τ, σ])) ≤ deg(R)× λ([τ, σ]) < deg(R)× r = dT (τ, τ
′) .

Ceci entraîne que C et C′ sont disjoints. La Proposition-Définition 2.14 donneD(ϕ, ·) ≤ d− 1
sur C, et le point σ n’appartient pas à F . Ceci montre que B(τ, r) est disjoint de F et
conclut la démonstration que F est compact. □

Une partie de la démonstration du lemme suivant est inspirée de [FR10, Lemme 2.12].

Lemme 2.19. Il existe un entier n0 ≥ 1 tel que pour tout τ dans T l’ensemble ϕ−n0{τ}
contient au moins deux points.

Démonstration. Pour chaque entier j ≥ 1 on définit

Fj := {τ ∈ T , D(ϕj , τ) = deg(R)j} .

Notons que F1 est l’ensemble F défini dans l’énoncé du Lemme 2.18. Il faut donc
montrer qu’il existe un entier n0 tel que Fn0 est vide. Supposons par l’absurde que
pour chaque entier j ≥ 1 l’ensemble Fj n’est pas vide. Le Lemme 2.18 entraîne que
chacun de ces ensembles est connexe et compact. De plus Fj est décroissant avec j car
D(ϕj+1, τ) = D(ϕj , τ)D(ϕ, ϕj(τ)). L’intersection F∞ :=

⋂+∞
j=1 Fj est donc non-vide,
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connexe, compacte et invariante par ϕ. Par conséquent F∞ possède un point fixe τ∗ de ϕ,
voir [FJ04] ou la “propriété de point fixe” dans [RL04].

Comme le point fixe τ∗ de ϕ appartient à F , on a ϕ−1{τ∗} = {τ∗}. Ceci entraîne que
pour chaque componsante connexe C de T \ {τ∗} l’ensemble ϕ−1(C) est une réunion
finie de composantes connexes de T \ {τ∗}. La Proposition-Définition 2.14 implique
que pour chaque composante connexe C de T \ {τ∗} le degré D(ϕ, C) est bien défini
et ϕ(C) est une composante connexe de T \ {τ∗}. Par ailleurs, l’ergodicité de ϕ entraîne
que les composantes connexes de T \ {τ∗} forment un cycle pour ϕ : on peut écrire

T \ {τ∗} := {C0, . . . , Cn−1} ,

de telle façon que l’on ait ϕ(Ci) = Ci+1 pour tout i avec la convention Cn = C0. Notons
en particulier que pour chaque i dans {0, . . . , n − 1} on a D(ϕ, Ci) = deg(R). Pour
chaque i ∈ {0, . . . , n − 1} on note v⃗i la branche en τ∗ correspondante à Ci. Alors on
aD(ϕ, v⃗i) = d et par la Proposition-Définition 2.16 on peut choisir τn = τ0, τ1, . . . , τn−1

dans C0, . . . , Cn−1, respectivement, de telle façon que pour tout i ∈ {0, . . . , n− 1} :
— l’application ϕ soit injective sur [τ∗, τi] ;
— pour tout τ ∈ [τ∗, τi] on ait D(ϕ, τ) = d ;
— et ϕ([τ∗, τi]) = [τ∗, τi+1].

La Proposition-Définition 2.14 entraîne que ϕn induit une isométrie de [τ∗, τ1] sur lui
même fixant τ∗, ce qui contredit l’ergodicité de ϕ. □

Lemme 2.20. Soit n0 ≥ 1 un entier tel que pour tout τ dans T l’ensemble ϕ−n0{τ}
contienne au moins deux points. Alors il existe ε0 ∈ ]0, 1[ tel que pour tout sous-
ensemble connexe A′ de T satisfaisant λ(A′) ≤ ε0, l’ensemble ϕ−n0(A′) est discon-
nexe.

Démonstration. On montre tout d’abord qu’il existe ε0 ∈ ]0, 1[ tel que pour tout τ ′

dans T on peut trouver τ et τ̃ dans ϕ−n0{τ ′} tels que dT (τ, τ̃) > ε0.
On raisonne par l’absurde. Il existe alors une suite de points {τn}+∞

n=1 tels que pour
tout n et tout σ et σ̃ dans ϕ−n0{τn} on a dT (σ, σ̃) ≤ 1

n . Quitte à prendre une sous-suite,
on peut supposer que {τn}+∞

n=1 converge vers un point τ∞. Soient τ et τ̃ dans ϕ−n0{τ∞}.
Alors pour chaque n les composantes connexes C et C̃ de ϕ−n0([τ∞, τn]) contenant τ
et τ̃ , respectivement, satisfont λ(C ∪ C̃) ≤ dT (τ∞, τn). Comme chacun des ensembles C
et C̃ rencontre ϕ−n0{τn}, on a

dT (τ, τ̃) ≤
1

n
+ λ(C ∪ C̃) ≤ 1

n
+ dT (τ∞, τn) .

On conclut alors que dT (τ, τ̃) = 0 et par conséquent que ϕ−n0(τ∞) ne contient qu’un
seul point. Ceci contredit notre hypothèse sur n0 et montre l’assertion désirée.

Pour montrer le lemme, soit A′ un sous-ensemble connexe de T tel que λ(A′) ≤ ε0.
Soit τ ′ un point de A′ et soient τ et τ̃ dans ϕ−n0{τ ′} tels que dT (τ, τ̃) > ε0. On note C
et C̃ les composantes connexes de ϕ−n0(A′) contenant τ et τ̃ , respectivement. Par (2.3),
on a

λ(C ∪ C̃) ≤ λ(A′) ≤ ε0 .

Ceci entraîne que C et C̃ sont disjoints, et termine la démonstration du lemme. □
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Démonstration de la Proposition 2.17. Soit n0 et ε0 donnés par les Lemmes 2.19 et 2.20,
respectivement, et posons

δ :=
(deg(R)n0 − 1)

1
n0

deg(R)
et C := δ−(n0−1) .

Pour montrer la proposition, soit A′ un sous-ensemble connexe de T tel que λ(A′) ≤ ε0,
n ≥ 1 un entier et A une composante connexe de ϕ−n(A′). Notons que dans le cas
n ≤ n0 − 1 on a Cδn ≥ 1 et l’assertion désirée est alors immédiate. On peut donc sup-
poser que n ≥ n0. L’ensemble ϕj(A) est une composante connexe de ϕ−(n−j)(A′)
pour tout j ≤ n − 1 par la Remarque 2.15, et donc λ(ϕj(A)) ≤ λ(A) ≤ ε0 pour
tout j ∈ {0, 1, . . . , n}. Soient q ≥ 1 et r ∈ {0, . . . , n0−1} les entiers donnés par division
euclidienne n = qn0+r. Le Lemme 2.20 entraîne que pour tout ℓ dans {0, 1, . . . , q−1}
on a D(ϕn0 , ϕℓn0(A)) ≤ deg(R)n0 − 1 et par la Proposition-Définition 2.14

λ(ϕℓn0(A)) ≤ D(ϕn0 , ϕℓn0(A))

deg(R)n0
× λ(ϕ(ℓ+1)n0(A)) ≤ δn0 × λ(ϕ(ℓ+1)n0(A)) .

On a donc par induction

λ(A) ≤ δqn0 × λ(ϕqn0(A)) ≤ δqn0 × λ(A′) ≤ Cδn × λ(A′) ,

ce qui termine la démonstration. □

2.6. Simplicité de T . Nous allons maintenant démontrer la

Proposition 2.21. L’arbre T est un segment.

L’idée principale est la suivante. En un point λ-générique, T ressemble localement
à un segment (Lemme 2.22). Si T avait un point de branchement, alors ses préimages
seraient aussi des points de branchements et l’ergodicité de ϕ impliquerait la densité
de ces points. L’objectif est d’obtenir une contradiction à partir de là en faisant des
estimations de longueur quantitative (Lemme 2.23).

Le premier résultat sur lequel nous nous appuierons est classique. Celui donne une
information quantitative sur le fait que localement en presque tout point T ressemble à
un segment.

Lemme 2.22. Pour λ-presque tout point τ dans T , on a

lim
r→0

λ(B(τ, r))

2r
= 1 .

Nous donnons une démonstration de ce lemme ci-dessous.

Démonstration de la Proposition 2.21. Soient C > 0 et ε0, δ ∈ ]0, 1[ donnés par la
Proposition 2.17.

On procède par l’absurde, et on choisit τ0 un point de branchement de T . Fixons
ε ∈ ]0, ε0/3[ tel qu’il existe trois segments fermés J1, J2 et J3 partant de τ0 qui soient
disjoints deux à deux et chacun de longueur 3ε. On note I1, I2 et I3 les trois segments
fermés respectivement inclus dans J1, J2 et J3 partant aussi de τ0 et de longueur ε. On
note Y = I1 ∪ I2 ∪ I3. On a alors le résultat suivant.
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Lemme 2.23. Pour tout entier n ≥ 0 et pour tout τ ∈ ϕ−n(Y) il existe r ∈ ]0, Cδn[ tel
que

λ (B(τ, r)) ≥ 7

3
r .

Comme λ est ergodique, pour λ-presque tout τ dans T l’ensemble des entiers n pour
lesquels τ ∈ ϕ−n(Y) est infini. Du Lemme 2.23, on tire

λ(B(τ, r))

2r
≥ 7r

6r
=

7

6
> 1 ,

ce pour une infinité de valeurs de r s’accumulant sur 0. Ceci contredit le Lemme 2.22,
et conclut la preuve. □

Démonstration du Lemme 2.22. Fixons ε > 0 et soit T0 l’arbre fini donné par le Lemme 2.13
avec κ = ε2. On note B l’ensemble fini formé des bouts et des points de branchement
de T0. On définit par récurrence une suite de partitions (Pℓ)ℓ≥1 de T0 \ B en segments
comme suit. La partition P0 est celle donnée par les composantes connexes de T0 \ B.
La partition Pℓ est obtenue en divisant en deux segments de longueur égale chaque seg-
ment de Pℓ−1. Chaque élément L de Pℓ est donc contenu dans un élément L′ de Pℓ−1

satisfaisant λ(L′) = 2 × λ(L). On pose P :=
⋃

ℓ≥0 Pℓ et pour chaque L en P on
note L̂ le segment obtenu en prenant la fermeture de l’intersection de B(L, λ(L)) et la
composante connexe de T0 \ B contenant L.

Comme T0 est connexe et fermé, la rétraction p : T → T0 est continue, et la me-
sure η := p∗

(
λ|T \T0

)
est positive de masse au plus ϵ2. On note par E le sous-ensemble

de P de tous les segments L tels que η(L) ≥ ε × λ(L) et par E ′ ceux qui sont maxi-
maux pour l’inclusion. Les éléments de E ′ sont deux à deux disjoints et par conséquent
l’ensemble Ê :=

⋃
L∈E ′ L̂ satisfait

λ(Ê) ≤
∑
L∈E ′

λ(L̂) ≤ 3×
∑
L∈E ′

λ(L) ≤ 3ε−1 ×
∑
L∈E ′

η(L) ≤ 3ε−1 × λ(T \ T0) ≤ 3ε .

Par conséquent, si l’on fixe r0 > 0 suffisamment petit pour que λ(B(B, 2r0)) ≤ ε, alors
l’ensemble Sε := T0 \

(
B(B, 2r0) ∪ Ê

)
satisfait

λ(Sε) ≥ λ(T0)− 4ε ≥ 1− ε2 − 4ε . (2.4)

Quitte à réduire r0, on suppose que pour chaque L dans P0 on a r0 < λ(L).
Fixons τ dans Sε et r dans ]0, r0[, et notons qu’il existe un unique élément L0 de P

contenant τ et tel que λ(L0) ≤ r < 2× λ(L0). Soit L̃0 l’élément de P0 contenant L0.
Comme τ n’appartient pas àB(B, 2r0), la fermeture de l’ensemble L0 est disjointe de B.
Par conséquent, il existe des segments L1 et L2 dans P de même longueur que L0 et
chacun ayant un bout en commun avec L0. On a donc p(B(τ, r)) ⊆ L0∪L1∪L2 ⊆ L̃0,
d’où

1 ≤ λ(B(τ, r))

2r
≤ λ(B(τ, r) ∩ L̃0) + η(L0 ∪ L1 ∪ L2)

2r

= 1 +
η(L0) + η(L1) + η(L2)

2r
. (2.5)
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Pour finir la preuve, on montrera qu’aucun des segments L0, L1 ou L2 n’appartient à E .
Comme L0 contient τ et par hypothèse τ n’est pas dans Ê , le segment L0 n’appartient
pas à E . Soit i dans {1, 2} et supposons par l’absurde que Li est dans E . Si on note
par L̂′

i l’élément de E ′ contenant Li, alors on a L0 ⊆ L̂i ⊆ L̂′
i ⊆ Ê , ce qui contredit

notre choix de τ . On a donc

η(L0) + η(L1) + η(L2) ≤ 3ε× λ(L0) ≤ 6r × ε ,

et en combinaison avec (2.4) et (2.5), ceci complète la démonstration. □

Démonstration du Lemme 2.23. Fixons n ≥ 1 et τ ∈ ϕ−n(Y). On peut supposer sans
perdre de généralité que ϕn(τ) ∈ I1. On note τ1 ̸= τ0 l’autre point du bord de I1, et A
la composante connexe de ϕ−n(I1) qui contient τ . Notons que par la Proposition 2.17
on a

rn := λ(A) ≤ Cδn × ε ≤ Cδn/3 .

Posons K1 := J1 \ I1, K2 := J2 et K3 := J3 et pour i ∈ {1, 2, 3}. Soit Ci la collection
des composantes connexes de ϕ−n(Ki) qui rencontrent A. Pour chaque i, on considère
deux cas distincts. Soit on peut trouver une composante C ∈ Ci qui n’est pas contenue
dans B(A, 2rn) et alors

λ(B(A, 2rn) ∩ ϕ−n(Ki)) ≥
∑
C′∈Ci

λ
(
B(A, 2rn) ∩ C′) ≥ λ (B(A, 2rn) ∩ C) ≥ 2rn .

Soit on a C ⊆ B(A, 2rn) pour tout C ∈ Ci. Dans ce cas, pour estimer la longueur λ(C),
on remarque que C contient un unique point σ dans ϕ−n(τ1) ∩ A si i = 1, ou dans
ϕ−n(τ0)∩A sinon car A est connexe et ϕ est à fibres finies. Lorsque i = 1 la Proposition-
Définition 2.14 entraîne alors

λ
(
B(A, 2rn) ∩ ϕ−n(K1)

)
≥
∑
C∈C1

λ (C)

=
∑

σ∈ϕ−n(τ1)∩A

 ∑
C∈C1,σ∈C

D(ϕn, C)
deg(R)n

× λ(K1)


(2.3)
=

∑
σ∈ϕ−n(τ1)∩A

D(ϕn, σ)

deg(R)n
× 2ε

=
D(ϕn,A)

deg(R)n
× 2λ(I1)

= 2rn .
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Lorsque i = 2 ou 3, on a de façon similaire λ (B(A, 2rn)) ≥ 2rn si il existe une
composante C ∈ Ci qui n’est pas incluse dans B(A, 2rn), ou sinon

λ
(
B(A, 2rn) ∩ ϕ−n(Ki)

)
≥
∑
C∈Ci

λ (C)

=
∑

σ∈ϕ−n(τ0)∩A

 ∑
C∈Ci,σ∈C

D(ϕn, C)
deg(R)n

× λ(Ki)


(2.3)
=

∑
σ∈ϕ−n(τ0)∩A

D(ϕn, σ)

deg(R)n
× 3ε =

D(ϕn,A)

deg(R)n
× 3λ(I1) = 3rn .

Dans tous les cas, on obtient

λ (B(τ, 3rn)) ≥ λ (B(A, 2rn)) ≥ λ(A) +

3∑
i=1

λ
(
B(A, 2rn) ∩ ϕ−n(Ki)

)
≥ 7rn ,

ce qui conclut la preuve. □

2.7. Simplicité de ϕ. Maintenant que l’on sait que T est un segment, on peut déterminer
la structure de l’application induite ϕ. On fixe τ0 un bout de T , de telle sorte que la
distance dT (·, τ0) induit une isométrie du segment réel [0, 1] sur T . En particulier T
porte une structure affine, et un ordre ≤ pour lequel τ0 est minimal.

Proposition 2.24. Il existe des entiers k, d1, . . ., dk ≥ 2 tels que
∑k

i=1 di = d et tels
que, si l’on note par τ0 < τ1 < · · · < τk les points satisfaisant dT (τi, τi+1) = di/d pour
chaque i ∈ {0, . . . , k − 1}, alors l’application restreinte ϕ : [τi, τi+1] → T est affine de
facteur de dilatation d/di et surjective.

Démonstration. L’ensemble ϕ−1(∂T ) contient ∂T par le Lemme 2.10, et est fini par (2.3).
On note par ordre croissant τ0 < τ1 < · · · < τk les éléments de ϕ−1(∂T ).

Prenons τ dans T qui n’est pas un bout. Par la Proposition-Définition 2.16, on peut
trouver τ− < τ , et τ+ > τ ainsi que deux entiers d+ et d− tels que D(ϕ, ·) = d± sur
]τ, τ±[, et la restriction de ϕ à ]τ, τ±[ est injective. Deux éventualités sont alors possibles.
Soit ϕ est localement monotone en τ . Dans ce cas, ϕ est injective sur ]τ−, τ+[ et (2.3)
implique d+ = d−. Soit ϕ n’est pas monotone en τ , et ϕ(τ) ∈ ∂T , car ϕ est ouverte
(Proposition 2.8).

Ceci montre que pour tout i dans {1, . . . , k} l’application ϕ est injective et queD(ϕ, ·)
est constante sur ]τi−1, τi[. Notons que k = 1 entraîne que ϕ est l’identité sur T , ce qui
contredit l’ergodicité.

Si l’on note di la valeur de D(ϕ, ·) sur ]τi−1, τi[, alors on a dT (τi, τi+1) = di/d

par (2.3), et par conséquent di ≥ 2, car k ≥ 2, et
∑k

i=1 di = d. Notons aussi que (2.3)
entraîne

dT (ϕ(τ), ϕ(τ
′)) =

d

di
× dT (τ, τ

′) ,

pour chaque i dans {1, . . . , k} et tout τ et τ ′ dans ]τi−1, τi[. □
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2.8. Démonstration du Théorème A. Nous allons montrer que R est affine Bernoulli.
Le quotient T , défini au début de cette section, est un segment non trivial par la Propo-
sition 2.24. Soient x0 et x1 dans P1

K tels que π(x0) et π(x1) sont les extrémités de T .
On peut toujours supposer que x0 et x1 sont dans JR, car ce dernier ensemble est fermé
et ρ ne charge pas FR par [FR10, Théorème A]. Nous allons montrer par l’absurde que

JR ⊆ [x0, x1] .

Soit donc x dans JR \ [x0, x1] et soit U un ouvert fondamental contenant x et n’in-
tersectant pas [x0, x1]. De [FR10], on tire l’existence d’un entier positif non nul n et
d’éléments x′i ∈ R−n(xi) ∩ U , pour i = 0, 1. Le segment [x′0, x

′
1] est inclus dans U

et son image par Rn contient [x0, x1] dont la masse pour ρ est positive. On en déduit
que ρ([x′0, x

′
1]) > 0 par (1.3) ce qui implique que l’un des deux points π(x′0) ou π(x′1)

n’appartient pas au segment [π(x0), π(x1)] ce qui est contradictoire.
Dans la suite de la preuve, on note I = [x0, x1] qui contient donc JR.

Lemme 2.25. Pour tout τ ∈ T , on a l’alternative suivante : soit π−1{τ}∩ I contient un
unique point et ce point appartient à JR ; soit π−1{τ}∩ I est un intervalle dont les seuls
points appartenant à JR sont ses extrémités. De plus, l’ensemble des τ pour lesquels
π−1{τ} ∩ I est un intervalle est au plus dénombrable.

Démonstration. Comme π−1{τ} est connexe, son intersection avec I est soit réduit à un
point ou est un intervalle. Soit x un point de π−1{τ}∩I appartenant à FR. Alors on peut
trouver x′ et x′′ dans I tels que l’intervalle ]x′, x′′[ contient x et est contenu dans FR.
Comme JR ⊂ I , ceci entraîne que la couronne comprise entre x′ et x′′ est contenue
dans FR et par conséquent que ρ(]x′, x′′[) = 0 et π([x′, x′′]) = {τ}. Ceci montre que
dans le cas où π−1{τ} ∩ I contient un unique point ce point est dans JR, et que dans le
cas où π−1{τ} ∩ I est un intervalle, les extrémités sont contenues dans JR.

Il reste à montrer que si π−1{τ} ∩ I est un intervalle d’extrémités x et x′, alors
]x, x′[⊂ FR. Comme x et x′ définissent le même point dans T , on a ρ([x, x′]) = 0. Par
ailleurs, JR ⊂ I , et donc la couronne comprise entre x et x′ est de masse nulle et donc
incluse dans FR. En particulier, on a ]x, x′[⊂ FR.

On peut identifier I à un segment réel. Lorsque τ possède deux antécédents x, x′ ∈ JR,
alors le segment ]x, x′[ est non-trivial et contient donc un rationnel. L’ensemble de ces
points est donc dénombrable. □

Démonstration du Théorème A. Soient x0, x1 et I comme ci-dessus et soient k, d1, . . . , dk,
τ0, . . . , τk donnés par la Proposition 2.24. Posons y0 := x0 et y′k := x1 et pour chaque j
dans {2, . . . , k − 1} soit yj (resp. y′j) le point de π−1{τj} ∩ I le plus proche de y0
(resp. y′k). Comme x0, x1 ∈ JR, le Lemme 2.25 donne

R−1({x0, x1}) = {y0, . . . , yk−1, y
′
1, . . . , y

′
k} .

Fixons j dans {1, . . . , k}, posons Ij = [yj−1, y
′
j ] et notons Cj la couronne comprise

entre yj−1 et y′j . Clairement R(Cj) contient ]x0, x1[ par connexité et R(Cj) est dis-
joint de {x0, x1}. On conclut que le complémentaire de R(Cj) possède aux moins deux
composantes connexes. Le Lemme 1.2 implique que R(Cj) est la couronne comprise
entre x0 et x1, que R envoie ]yj−1, y

′
j [ de façon bijective sur ]x0, x1[ et que degR est

constante sur ]yj−1, y
′
j [. La Proposition 2.24 entraîne alors qu’on a degR(Cj) = dj et par
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conséquent que pour tout y dans ]yj−1, y
′
j [ on a degR(y) = dj . En particulier,R : Ij → I

est affine et surjective de facteur de dilatation dj . Par ailleurs, l’équation
∑k

j=1 dj = d,
donnée par la Proposition 2.24, entraîne qu’on a R−1(]x0, x1[) =

⋃k
i=1]yi−1, y

′
i[ et par

conséquent R−1(I) =
⋃k

j=1 Ij ⊆ I . Ceci montre que R est affine Bernoulli.
Pour montrer la dernière assertion du théorème, supposons que ρR n’est pas étrangère

à la mesure de probabilité ρI sur I proportionelle à la mesure de Hausdorff 1-dimension-
nelle associée a dHK

. Alors JR est de longueur positive et nous avons JR = I =
⋃k

j=1 Ij
par la Proposition 1.3 (2). Comme les deux mesures invariantes ρI et ρR sont ergodiques,
elles sont égales et donc, pour chaque j dans {1, . . . , k}, on a

dj
d

= ρR(Ij) = ρI(Ij) =
1

dj
et d2j = d .

On conclut que R est à allure Lattès. □

3. EXPOSANTS DE LYAPUNOV ET LE SOUS-COBORD GÉOMÉTRIQUE

Le but de cette section est de démontrer le Théorème B, énoncé dans l’introduction.
Après avoir calculé l’exposant de Lyapunov à l’aide de la théorie du potentiel (§§ 3.1,
3.2), on exprime la dérivée sphérique d’une fraction rationnelle sous la forme d’un sous-
cobord multiplicatif (§ 3.3) et on établit un lien entre l’exposant de Lyapunov et la rami-
fication sauvage (§ 3.4), ce qui permet de déduire le Théorème B (1) (§ 3.5). Après une
estimation préliminaire (§ 3.6), également utilisée dans la preuve du Théorème C, nous
donnons la démonstration du Théorème B (2) (§ 3.7). Enfin, on achève cette partie avec
la démonstration du Théorème B (3) (§ 3.8).

Rappelons que, pour une fraction rationnelle R à coefficients dans K, non constante,
un point critique de R est un point de P1

K où degR ≥ 2. Nous désignons par CR l’en-
semble des points critiques de R et par CR(K) ceux qui appartiennent à P1

K . De plus, un
point critique de R est inséparable s’il appartient à HK et R est inséparable en ce point,
et on note IR l’ensemble des points critiques inséparables. Voir § 1.2 pour de présicions.

Dans cette section, pour tout x dans P1
K et r dans ]0, 1], on note B(x, r) la boule

ouverte de P1
K de diamètre projectif r.

3.1. Dérivée sphérique et exposant de Lyapunov. Après des rappels sur la dérivée
sphérique, on calcule dans cette section l’exposant de Lyapunov de la mesure d’équilibre
et on détermine quand il est fini (Corollaire 3.2).

Soit R une fraction rationnelle non constante à coefficients dans K. On suppose R
séparable, de telle sorte que sa dérivée R′ est non identiquement nulle. On introduit
alors la dérivée sphérique en un point x dans A1

K \R−1(∞) par la formule :

∥R′∥(x) := |R′(x)| max{1, |x|}2

max{1, |R(x)|}2
.

On montre que la fonction ∥R′∥ se prolonge continûment à P1
K . On a de plus la formule

de composition

∥(R1 ◦R2)
′∥(x) = ∥(R′

1)∥(R2(x))× ∥R′
2∥(x) ,

ce qui montre que la dérivée sphérique est invariante par post- et pré-composition par
une transformation de Möbius fixant xcan, c’est-à-dire par tout élément de PSL(2,OK).
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Proposition 3.1. Pour toute fraction rationnelle R à coefficients dans K, non constante
et séparable, la fonction log ∥R′∥ est un potentiel. De plus, on a

∆ log ∥R′∥ =
∑

x∈CR(K)

ordR′(x)δx + 2δxcan − 2
∑

x∈R−1(xcan)

degR(x)δx ,

et la variation totale de ∆ log ∥R′∥ est au plus 4 deg(R). En particulier, ∥R′∥ est locale-
ment constante hors de l’enveloppe convexe de l’union de CR(K), {xcan}, etR−1(xcan).

Démonstration. Il suffit de calculer le laplacien de log ∥R′∥ restreint à A1
K \ R−1(∞)

par invariance par l’inversion. Ceci résulte du fait que dans A1
K \R−1(∞) nous avons :

∆ log |R′(x)| =
∑

x∈CR(K)

ordR′(x)δx et ∆ logmax{1, |R(x)|} = R∗δxcan ,

et qu’on a ∆ logmax{1, |x|} = δxcan dans A1
K . □

Rappelons que l’exposant de Lyapunov de ρR est défini par χ(R) =
∫
log ∥R′∥ dρR.

Cette intégrale est bien définie et appartient à R ∪ {−∞}, car ∥R′∥ est borné supérieu-
rement.

Corollaire 3.2. Soit R une fraction rationnelle à coefficients dans K, non constante.
Alors, χ(R) est fini si et seulement si R est séparable, et dans ce cas on a

χ(R) =

∫
log |R′| dρR .

Démonstration. Lorsque R est inséparable, la fonction ∥R′∥ est identiquement nulle et
χ(R) = −∞. Supposons queR est séparable et soit g un potentiel tel que ρR = δxcan +∆g.
Ce potentiel est continu, voir [FR10, Proposition 3.3]. L’exposant χ(R) est alors la
somme des quantités finies

∫
g d∆ log ∥R′∥ et log ∥R′∥(xcan). Par ailleurs, comme

log ∥R′∥ − log |R′| est un cobord dont la fonction de cobord est un potentiel, on a l’éga-
lité désirée par la Proposition 1.5. □

3.2. Exposant de Lyapunov des polynômes. Comme dans le cas complexe [Prz85,
§5], l’exposant de Lyapunov d’un polynôme P est relié à son degré et au taux d’échap-
pement des points critiques. On rappelle que pour un polynôme P à coefficients dans K
et de degré d au moins deux, la suite de potentiels (d−n logmax{1, |Pn|})+∞

n=1 converge
uniformément sur A1

K vers un potentiel gP vérifiant

gP ≥ 0, gP ◦ P = dgP et ∆gP = ρP − δ∞ .

On appelle gP la fonction de Green de P . La formule suivante est démontrée dans le cas
de caractéristique nulle dans [Ok12, §5].

Proposition 3.3 (Formule de Przytycki). Soit P un polynôme à coefficients dans K, de
degré d au moins deux et séparable. Notons gP la fonction de Green de P , d′ le degré
de P ′, et a (resp. γ) le coefficient dominant de P (resp. de P ′). Alors on a

χ(P ) = log |γ| − d′ log |a|
d− 1

+
∑

c∈CP (K)\{∞}

ordP ′(c)gP (c) .
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En particulier, on a

χ(P ) ≥ log |γ| − d′ log |a|
d− 1

,

avec égalité si et seulement si aucun point critique de P dans K ne s’échappe vers
l’infini par itération.

Lorsque d n’est pas divisible par la caractéristique de K, on a d′ = d− 1 et γ = da
et donc χ(P ) ≥ log |d|, où |d| est la norme de l’entier d calculée dans K. Si de plus d
n’est pas divisible par la caractéristique résiduelle deK, on a |d| = 1 et on en déduit que
χ(P ) ≥ 0.

Démonstration de la Proposition 3.3. Pour chaque M dans ]0,+∞[, notons x(M) le
point de A1

K associé à la boule {z ∈ K, |z| ≤M}.
Pour tout z dans K tel que |z| est suffisament grand, on a gP (z) = log |z|+ β, avec

β := log |a|
d−1 . Alors, pour tout M suffisamment grand on a

∆min{gP , logM + β} = ρP − δx(M) et |P ′|(x(M)) = |γ|Md′ .

On en déduit

χ(P ) =

∫
log |P ′| d∆min{gP , logM + β}+ log |P ′|(x(M))

=

∫
min{gP , logM + β} d∆ log |P ′|+ log |γ|+ d′ logM , (3.1)

voir la Proposition 1.5 et le Corollaire 3.2. On obtient enfin∫
min{gP , logM+β} d∆ log |P ′| =

∑
c∈CP (K)\{∞}

ordP ′(c)gP (c)−d′(logM+β) .

Combiné à (3.1), cela entraîne l’égalité désirée. □

3.3. Sous-cobord géométrique et ramification sauvage. Dans cette section, on ex-
prime la dérivée sphérique comme un sous-cobord multiplicatif (Proposition 3.4) et on
donne une caractérisation géométrique des points critiques inséparables (Corollaire 3.5).
Rappelons que pour un point x de HK , le degré d’inséparabilité degi,R(x) de R en x est
défini dans § 1.2.

Proposition 3.4. Pour toute fraction rationnelle R à coefficients dans K, non constante
et séparable, et tout x dans HK on a

| degi,R(x)| ≤
∥R′∥(x)× diam(x)

diam(R(x))
≤ exp(−dHK

(x,HK \ CR)) . (3.2)

Notons que | degi,R(x)| est la norme de l’entier degi,R(x) calculée dans K. Si K est
de caractéristique positive, il peut arriver que ce nombre soit nul, auquel cas la borne à
gauche dans (3.2) est triviale.

Le corollaire suivant est une conséquence de la Proposition 3.4 et de [RL05, Proposi-
tion 10.2 (1)].
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Corollaire 3.5. Soit R fraction rationnelle à coefficients dans K, non constante et sé-
parable. Alors, pour tout point x de P1

K on a

∥R′∥(x)× diam(x) ≤ diam(R(x)) , (3.3)

et les propriétés suivantes sont équivalentes :

(1) ∥R′∥(x)× diam(x) < diam(R(x)) ;

(2) x appartient à l’intérieur de CR pour la topologie fine de P1
K ;

(3) x est un point critique inséparable de R.

L’équivalence des propriétés (2) et (3) a été montrée par Faber [Fa13a, Theorem B].
On donne ici une démonstration différente. Voir [CTT16] pour d’autres caractérisations
des points critiques inséparables.

La démonstration du corollaire suit celle de la proposition.

Démonstration de la Proposition 3.4. Comme la dérivée sphérique est invariante par l’ac-
tion de PSL(2,OK), il suffit de montrer (3.2) dans le cas où |x| ≤ 1 et |R(x)| ≤ 1. On
commence par démontrer l’inégalité à droite dans (3.2). Par continuité, il suffit de traiter
le cas où x est de type II et distinct de xcan. Soit B un composante connexe de P1

K \ {x}
disjointe de R−1(xcan) ∪ {xcan} et de CR(K). Alors B et R(B) sont des boules ou-
vertes de A1

K contenues dans la boule unité fermée, et ∥R′∥ est constante sur B par la
Proposition 3.1. Soit x0 un point deB ∩ P1

K , et r dans ]0, 1[ suffisamment petit pour que
la boule fermée B0 de A1

K de centre x0 et diamètre r soit contenue dans B et que R soit
univalente sur B0. Alors le point x̂0 associé à B0 vérifie

diam(R(x̂0)) = diam(R(B0)) = |R′(x0)| × r = ∥R′∥(x̂0)× diam(x̂0) (3.4)

par le lemme de Schwarz, voir [RL03a, § 1.3]. Pour chaque t dans [0, dHK
(x, x̂0)], no-

tons y(t) le point de [x, x̂0] à distance t de x. Comme R est injective sur [x, x̂0] et
dHK

(x, x̂0) ≥ dHK
(x,HK \ CR), on a

log
diam(R(x))

diam(R(x̂0))
= dHK

(R(x), R(x̂0))

=

∫ dHK
(x,x̂0)

0
degR(y(t)) dt

= log
diam(x)

diam(x̂0)
+

∫ dHK
(x,x̂0)

0
degR(y(t))− 1 dt

≥ log
diam(x)

diam(x̂0)
+ dHK

(x,HK \ CR) ,

voir [RL03b, Corollaire 4.8]. Combiné avec (3.4), ceci entraîne l’inégalité de droite
dans (3.2).

Pour démontrer l’inégalité de gauche dans (3.2), soit x un point arbitraire de HK ,
posons

d := degR(x), r := diam(x) et r′ := diam(R(x)) ,

et pour chaque ρ dans ]0,+∞[ notons x(ρ) le point de A1
K associé {z ∈ K, |z| ≤ ρ}.

On commence par traiter le cas particulier où x se situe entre deux points x0 et x1
tels que R(x0) ̸= R(x1), et où R envoie la couronne comprise entre x0 et x1 sur celle
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comprise entre R(x0) et R(x1). En prenant les points x0 et x1 plus proches de x et en
changeant de coordonnées si nécessaire, on suppose que x0 et x1 sont de type II, et qu’il
existe r0, r1, r′0 et r′1 dans |K∗| tels que r0 < r1, x0 = x(r0), x1 = x(r1),R(x0) = x(r′0)

et R(x1) = x(r′1). On a donc x = x(r) et R(x) = x(r′). Par ailleurs, si l’on pose d := d

lorsque r′0 < r′1 et d := −d lorsque r′0 > r′1, alors on peut développer R en série sur la
couronne {y ∈ K, r0 < |y| < r1}, R(z) =

∑+∞
k=−∞ akz

k, et on a

r′ = |ad|r
d > sup{|ak|rk, k ∈ Z, k ̸= d} ,

voir la démonstration de [RL05, Lemme 5.3]. On a donc

∥R′∥(x) ≥ |d| × |ad|r
d−1 = |d| × r′/r = | degR(x)| × diam(R(x))/ diam(x) .

Ceci démontre l’inégalité de gauche dans (3.2) dans ce cas particulier. Pour démontrer
cette inégalité dans le cas général, supposons x soit un point arbitraire de P1

K . En chan-
geant de base si nécessaire, on suppose que x est de type II. Prenons x′ distinct de x,
tel que |x| ≤ 1, tel que R soit injective et que l’on ait degR = degi,R sur ]x, x′], et tel
que R envoie la couronne comprise entre x et x′ sur celle comprise entre R(x) et R(x′),
voir [RL03b, Propositions 4.1, 4.4 et 4.6]. En appliquant le cas particulier à chaque x′′

entre x et x′, on obtient

|degi,R(x)| ≤ ∥R′∥(x′′)× diam(x′′)/diam(R(x′′)) .

On obtient l’inégalité à gauche dans (3.2) en faisant tendre x′′ vers x. □

Démonstration du Corollaire 3.5. Lorsque x est dans HK , l’inégalité à droite de (3.2)
entraîne (3.3), avec une inégalité stricte lorsque x appartient à l’intérieur de HK ∩ CR

dans (HK , dHK
). Il s’ensuit que l’inégalité (3.3) est stricte lorsque x appartient à l’inté-

rieur de CR pour la topologie fine de P1
K . Par ailleurs, lorsque x est dans P1

K , l’égalité
est satisfaite dans (3.3), et x n’appartient pas à l’intérieur de CR pour la topologie fine
de P1

K , car R est suppose séparable. Ceci démontre (3.3) et l’implication (2)⇒(1) dans
tous les cas.

Pour montrer l’implication (1)⇒(3), notons que la propriété (1) entraîne que x est
dans HK , et donc que x est un point critique inséparable de R par l’inégalité à droite
de (3.2).

Lorsque x est de type II, l’implication (3)⇒(2) est donnée par [RL05, Proposition 10.2 (1)].
Lorsque x est de type III ou IV, on se ramène au cas précédent par un changement de
base, voir [Fa13a, § 4] ou [Po13] pour un cadre plus général. □

3.4. Les exposants de Lyapunov ne sont pas trop négatifs. Dans cette section, on
établit un lien entre l’exposant de Lyapunov et la ramification sauvage deR pour chaque
mesure de probabilité ergodique supportée sur HK (Théorème 3.6 (1)). On en déduit une
minoration pour l’exposant de Lyapunov d’une mesure de probabilité ergodique arbitrire
qui n’est pas supportée sur une orbite périodique attractive (Corollaire 3.7).

Soit R une fraction rationelle à coefficients dans K et degré au moins deux, et ν une
mesure de probabilité sur P1

K invariante par R. La fonction ∥R′∥ étant bornée supérieu-
rement, l’intégrale

∫
log ∥R′∥ dν est définie. On la désigne par χν(R). Lorsque ν = ρR

est la mesure d’équilibre, on a χρR(R) = χ(R). Notons que χν(R) est un nombre réel
ou −∞. Par exemple, lorsque R est inséparable on a log ∥R′∥ ≡ −∞ et χν(R) = −∞.
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Théorème 3.6. Soit R une fraction rationelle à coefficients dans K, séparable et degré
aux moins deux, et soit iR : HK → R la fonction définie par

iR := − log(∥R′∥ × diam ◦R/diam) .

Alors iR est continue par rapport à dHK
, et on a

0 ≤ iR ≤ − log |degi,R | et {iR > 0} = IR . (3.5)

De plus, pour toute mesure de probabilité ν sur P1
K invariante et ergodique par R, les

propriétés suivantes sont vérifiées.

(1) Si ν(HK) = 1, alors

χν(R) = −
∫

iR dν .

En particulier, on a χν(R) ≤ 0 avec égalité si et seulement si ν(IR) = 0.

(2) Si ν(P1
K) = 1, alors on a χν(R) ≥ 0 sauf dans le cas où ν est supportée sur une

orbite périodique attractive.

Dans le cas des fractions rationelles complexes, le point (2) a été montrée par Przytycki
[Prz93, Theorem A]. Ici on suit la démonstration dans le cas des applications de l’inter-
valle dans [RL20, Proposition A.1].

Le corollaire suivant est une conséquence immédiate du Théorème 3.6. Lorsque R
est un polynôme et ν satisfait une propriété d’intégrabilité supplémentaire ce corollaire
est [Nie22, Theorem 1.1].

Corollaire 3.7. Soit R une fraction rationnelle à coefficients dans K, séparable et de
degré au moins deux. Alors, pour toute mesure de probabilité ν sur P1

K invariante parR
on a

χν(R) ≥ logmin{|ℓ|, ℓ ∈ {1, . . . ,deg(R)}} .
En particulier, lorsque la caractéristique de K est nulle, pour toute mesure de probabi-
lité ν sur P1

K invariante par R on a χν(R) ≥ 0.

On utilise le lemme suivant dans la démonstration du Théorème 3.6.

Lemme 3.8. Pour toute fraction rationnelle R à coefficients dans K, non constante
et séparable, il existe une constante C > 0 et une fonction θ : P1

K → [0, 1], telles que
θ ≥ C ∥R′∥, et que, pour tout x en dehors de CR(K), l’application R est univalente
sur B(x, θ(x)) et envoie cette boule sur B(R(x), θ(x)∥R′∥(x)).

Démonstration. Soit C0 dans ]0, 1[, strictement plus petit que le diamètre de chaque
préimage de xcan. On montre que le lemme est satisfait avec θ définie par

θ(x) := C0min
{
C0∥R′∥(x), 1

}
.

Notons d’abord que, en posant C := C0/max{supP1
K
∥R′∥, 1}, on a θ ≥ C∥R′∥.

Fixons x dans P1
K \ CR(K). Par notre choix de C0, l’image de B(x,C0) par R est

contenue dans B(R(x), 1). En changeant de coordonnées au départ et à l’arrivée si né-
cessaire, on peut supposer que x = 0 et R(x) = 0. On a alors

∥R′∥(0) = |R′(0)| et R(B(0, C0)) ⊂ B(0, 1) .
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DévelopponsR en série sur la bouleB(0, C0),R(z) =
∑+∞

k=1 akz
k. Alors |a1| = |R′(0)|,

et pour tout k dans N∗ on a |ak| ≤ C−k
0 . Par ailleurs, pour tout r dans [0, θ(0)[ et tout

entier k vérifiant k ≥ 2, on a

|ak|rk < C−k
0 rθ(0)k−1 ≤ |a1|r ,

et par conéquent supB(0,r) |R| = |a1|r. Ceci montre que R est univalente sur la boule
B(0, θ(0)) et l’envoie sur B(0, θ(0) |R′(0)|). □

Démonstration du Théorème 3.6. Comme diam est continue pour la topologie fine et R
et ∥R′∥ le sont pour la topologie faible, iR est continue pour dHK

. Les assertions dans (3.5)
sont une conséquence directe de la Proposition 3.4 et du Corollaire 3.5.

Pour démontrer le point (1), on fixe ε ∈ ]0, 1[ tel que ν({diam ≥ ε}) > 0. Comme
log ∥R′∥ et − iR sont bornées supérieurement, le théorème de Birkhoff combiné au théo-
rème de convergence monotone donne l’existence de x ∈ HK tel que :

χν(R) = lim
n→+∞

1

n

n−1∑
i=0

log ∥(Ri)′∥(x) ,

∫
iR dν = lim

n→+∞

1

n

n−1∑
i=0

iR(R
i(x)) ,

et il existe une suite d’entiers strictement positifs (nj)
+∞
j=1 telle que nj → +∞ lorsque

j → +∞, et telle que pour tout j, on a diam(Rnj (x)) ≥ ε. On obtient alors

χν(R) = lim
j→+∞

1

nj
log ∥(Rnj )′∥(x)

= lim
j→+∞

1

nj

log diam(Rnj (x))− log diam(x)−
nj−1∑
i=0

iR(R
i(x))


= − lim

j→+∞

1

nj

nj−1∑
i=0

iR(R
i(x)) = −

∫
iR dν .

La dernière assertion du point (1) est donc une conséquence de (3.5).
On démontre maintenant le point (2). Supposons donc ν(P1

K) = 1 et χν(R) < 0. Par
le théorème de convergence monotone, il existe L ∈ ]0,+∞[ tel que, si l’on écrit

φ := max{log ∥R′∥,−L} et I :=

∫
φ dν ,

alors I < 0. Posons φ0 ≡ 0 et φn := φ+ · · ·+ φ ◦Rn−1 pour tout n ∈ N∗. Par le
théorème de Birkhoff, on peut trouver un point x ∈ P1

K d’orbite dense dans supp(ν) tel
que limn→+∞

1
nφn(x) = I . Fixons χ ∈ ]0,−I[.

On va montrer qu’il existe τ et ε dans ]0, 1[ tel que pour tout entier positif ou nul n,
on a

Rn(B(x, τ)) ⊆ B(Rn(x), ε exp(−χn)) . (3.6)
Soit δ ∈ ]0, 1[ tel que pour tout x′ ∈ B(CR, δ) et r ∈ ]0, δ], on a

R(B(x′, r)) ⊆ B(R(x′), exp(−L)r) . (3.7)
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Par ailleurs, soit ε ∈ ]0, δ] tel que pour tout x′ ∈ P1
K \B(CR, δ) et r ∈ ]0, ε] on a

R(B(x′, r)) = B(R(x′), ∥R′∥(x)r), (3.8)

voir Lemme 3.8. Par notre choix de x et χ, il existe τ ∈ ]0, 1[ tel que pour tout n ∈ N∗,
on a

τ exp(φn(x) + nχ) ≤ ε .

On écrit Bn := B(Rn(x), τ exp(φn(x))) et note que

diam(Bn) = τ exp(φn(x)) ≤ ε exp(−nχ) ≤ ε ≤ δ .

Si Rn(x) n’est pas dans B(CR(K), δ), alors par (3.8) on a

R(Bn) = B(Rn+1(x), τ exp(φn(x))∥R′∥(Rn(x))) ⊆ Bn+1 .

Autrement, par (3.7) on a

R(Bn) ⊆ B(Rn+1(x), τ exp(φn(x)) exp(−L)) ⊆ Bn+1 .

On a donc dans tous les cas R(Bn) ⊆ Bn+1 et on obtient (3.6) par récurrence.
Pour conclure la démonstration du point (2), on remarque que (3.6) fournit l’existence

d’un entier strictement positif n tel que Rn(B(x, τ)) ⊆ B(x, τ/2). Il s’ensuit que Rn

possède un point fixe attractif x0 ∈ B(x, τ) et que tout point deB(x, τ) converge vers x0
sous itération par Rn. Comme l’orbite de x par R est dense dans supp(ν), on conclut
que la mesure ν est supportée sur l’orbite de x0. □

3.5. Démonstration du Théorème B (1). Soit R une fraction rationnelle à coefficients
dansK et de degré aux moins deux. On cherche à montrer que χ(R) < 0 si et seulement
si ρR(IR) > 0, et que ρR(HK) = 1 dans ce cas. Comme ρR n’a pas d’atomes dans P1

K ,
le cas séparable découle directement du Théorème 3.6. Le cas inséparable est traité par
l’énoncé suivant.

Proposition 3.9. Soit R une fraction rationnelle à coefficients dans K, inséparable.
Alors χ(R) = −∞, ρR(IR) = 1, et il existe une constante A > 0 telle que

JR ⊆ {x ∈ HK , dHK
(x, xcan) ≤ A} .

La preuve de cette proposition suit le lemme suivant.

Lemme 3.10. Soit R une fraction rationnelle à coefficients dans K, non constante, et
soit δ son degré d’inséparabilité. Alors, il existe une constante C > 0 telle que

diam ◦R ≤ C diamδ .

Démonstration. Si R est séparable, celà resulte du fait que iR et ∥R′∥ sont bornées
supérieurement. Si R est inséparable, notons p la caractéristique de K. Alors, il suffit
d’écrire R comme une composition d’une application séparable et d’une puissance du
morphisme de Frobenius F , et de remarquer que diam ◦F = diamp. □

Démonstration de la Proposition 3.9. La propriété χ(R) = −∞ est automatique par dé-
finition. Pour chaque r dans ]0, 1[, soit U(r) l’ouvert définit par

U(r) := {x ∈ P1
K , diam(x) < r} .

Le Lemme 3.10 implique que pour tout r assez petit, on a R(U(r)) ⊆ U(r). En parti-
culier,

⋃+∞
n=0R

n(U(r)) ne peut contenir HK , et par conséquent U(r) ⊆ FR. L’égalité
ρR(IR) = 1 découle alors de IR = HK . □
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3.6. Fractions rationnelles à exposant de Lyapunov nul. Le but de cette section est
de démontrer le résultat suivant, utilisé dans la preuve du Théorème B (2) dans § 3.7,
ainsi que celle du Théorème C dans § 4.1.

Proposition 3.11. Soit R une fraction rationnelle à coefficients dans K, séparable de
degré au moins deux, et telle que χ(R) = 0. Alors on a ρR(HK) = 1 si et seulement si

+∞⋃
n=0

Rn(IR) ̸= HK . (3.9)

Lorsque ces propriétés équivalentes sont satisfaites, on a log diam ∈ L1(ρR).

Remarque 3.12. L’existence d’un point périodique dans IR ∩HK implique l’égalité⋃+∞
n=0R

n(IR) = HK , voir [RL05, Proposition 11.1]. Si de plus on a χ(R) = 0, alors on
obtient ρR(P1

K) = 1 par la Proposition 3.11.

La preuve de la Proposition 3.11 suit le lemme suivant.

Lemme 3.13. SoitR une fraction rationnelle à coefficients dansK, séparable de degré d
aux moins deux. Pour tout x ∈ HK , on a

0 ≤ −
∑

R−n(x)

degRn log diam =
∑

R−n(x)

degRn iRn +ndnχ(R) +O(dn) .

Démonstration. Soit g un potentiel tel que δx = ρR + ∆g. Cette fonction est continue
et donc bornée. On écrit

− log diam(y) + log diam(x) = iRn(y) + log ∥(Rn)′∥(y) ,
pour chaque y ∈ R−n(x). En multipliant chaque terme par degRn(y), et en sommant
tous les termes ainsi obtenus, on obtient

−
∑

R−n(x)

degRn(y) log diam(y) + dn log diam(x)

=
∑

R−n(x)

degRn iRn +

∫
log ∥(Rn)′∥ dRn∗δx

=
∑

R−n(x)

degRn iRn +

∫
log ∥(Rn)′∥ dRn∗ρR −

∫
log ∥(Rn)′∥ d∆g ◦Rn

=
∑

R−n(x)

degRn iRn +ndnχ(R)−
∫
g ◦ dRn d∆ log ∥(Rn)′∥ .

On conclut alors la preuve en utilisant le fait que g est bornée, et que la variation totale
de ∆ log ∥(Rn)′∥ est au plus égale à 4dn, voir Proposition 3.1. □

Démonstration de la Proposition 3.11. Si ρR(HK) = 1, alors on a ρR(IR) = 0 par le
Théorème 3.6, et donc ρR(

⋃+∞
n=0R

n(IR)) = 0 par (1.3). Ceci entraîne (3.9).
Supposons (3.9) et soit x dans HK \

⋃+∞
n=0R

n(IR). On a donc iR = 0 pour toute
préimage itérée de x. Comme χ(R) = 0, le Lemme 3.13 nous donne

− 1

dn

∫
log diam dRn∗δx ≤ C
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pour tout entier positif n, et une constante C > 0 indépendante de n. Par conséquent

d−nRn∗δx(HK) ≥ d−nRn∗δx({diam ≥ exp(−2C)}) ≥ 1

2
.

Or {diam ≥ exp(−2C)} est fermé, et d−nRn∗δx tend faiblement vers ρR lorsque
n→ +∞. On conclut donc ρR(HK) ≥ 1

2 , et ρR(HK) = 1 par ergodicité.
Pour montrer la dernière assertion, soit g un potentiel tel que ρR = δxcan + ∆g. Le

potentiel g est continu et donc borné. Par ailleurs, considérons T l’adhérence de l’enve-
loppe convexe de l’union des préimages itérées de x, du support de ρR, et de xcan. Pour
chaque entier positif k, soit Tk l’enveloppe convexe de xcan et de

⋃
i∈{0,...,k}R

−i(x). On
peut écrire T comme l’adhérence de l’union croissante des arbres finis Tk. Notons φk

le potentiel égal à log diam sur Tk et localement constant en dehors. Alors φk décroit et
converge ponctuellement vers log diam sur T . Pour tout entier positif n, on a alors

0 ≤ −
∫
φk dρR = − 1

dn

∫
φk dRn∗δx −

∫
φk d∆

g ◦Rn

dn

≤ − 1

dn

∫
log diam dRn∗δx + |∆φk|

sup |g|
dn

ce qui implique 0 ≤ −
∫
φk dρR ≤ C. On peut alors appliquer le théorème de conver-

gence monotone pour conclure. □

3.7. Démonstration du Théorème B (2). Le point clef est le résultat suivant.

Proposition 3.14. Soit R une fraction rationnelle à coefficients dans K, et de degré au
moins deux. Si χ(R) = 0, ρR(HK) = 1, et ρR ne charge aucun segment de HK , alors
il existe une boule ouverte B de P1

K et une constante c > 0, telles que ρR(B) > 0, et
log diam = c pour ρR-presque tout point appartenant à B.

La démonstration de cette proprosition est ci-dessous.

Démonstration du Théorème B (2) en admettant la Proposition 3.14. SoitR une fraction
rationnelle à coefficients dans K de degré au moins deux, et vérifiant χ(R) = 0 et
ρR(HK) = 1. Notre but est de construire un potentiel divisoriel g et de montrer l’exis-
tence d’une constante C > 0 tels que log |R′| = g ◦R− g et diam ≥ C sur JR.

Remarquons tout d’abord que le Théorème 3.6 (1) implique

ρR(IR) = 0 et ρR({iR = 0}) = 1 .

Par conséquent, il existe un sous-ensemble J0 de JR de mesure pleine pour ρR sur lequel,
pour tout n dans N∗, on a égalité

log diam ◦Rn = log ∥(Rn)′∥+ log diam . (3.10)

Supposons que ρR charge un segment de HK . Si ρR ne possède pas d’atome, alors JR
est contenu dans un segment de HK par le Théorème A et la Proposition 1.3 (2). Sinon,
JR est réduit à un point de type II par [FR10, Théorème E]. En changeant de coordonnées
si nécessaire, supposons que JR ⊆ ]0, xcan[ dans les deux cas. Soit C dans ]0, 1[ ∩ |K∗|
tel que, si l’on note par x0 le point de A1

K associé à la boule {z, |z| ≤ C}, on ait
JR ⊆ [x0, xcan]. Alors, log diam coïncide sur JR avec le potentiel divisoriel g, défini
par

g(z) := logmax{|z|, C} − logmax{|z|, 1} .
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Comme on a (3.10) sur J0 et ρR(J0) = 1, on déduit qu’on a log ∥R′∥ = g ◦R− g sur
un ensemble de mesure pleine pour ρR, et donc également sur tout JR par continuité.

Dans la suite, on supposera donc que ρR ne charge aucun segment de HK . Soit B
la boule ouverte de P1

K donnée par la Proposition 3.14. En réduisant B si nécessaire,
supposons que le point xB dans le bord de B est de type II. Comme l’ouvert B inter-
secte JR, il existe un entier non négatif l tel queRl(B) ⊇ JR. La fonction log diam étant
semi-continue supérieurement pour la topologie faible, on déduit de la Proposition 3.14
que log diam ≥ c sur JR ∩B. De plus, la fonction log ∥(Rl)′∥ étant lipschitzienne pour
la métrique hyperbolique, il en résulte que log ∥(Rl)′∥ est uniformément minorée sur
JR ∩B par une constante c′. On déduit alors de (3.3) dans le Corollaire 3.5 que

log diam ◦Rl ≥ log ∥(Rl)′∥+ log diam ≥ c+ c′

sur JR ∩B. On conclut donc que log diam ≥ c+ c′ sur JR.
Soit J1 l’ensemble des x dans J0 tel que pour tout x′ dans R−l(x) ∩B, on ait

log diam(x) = log ∥(Rl)′∥(x′) + c .

Comme on a (3.10) sur J0, que ρR(J0) = 1, et que la mesure de probablité ρR ne charge
pas Rl({x ∈ B, log diam ̸= c}) par (1.3), on en déduit que ρR(J1) = 1.

Pour construire g, on commence par construire un potentiel g0 dont le support de ∆g0
est une union finie de points de type I ou II, et tel que {g0 = log diam} sur J1. Une fois
ce potentiel g0 obtenu, on choisit une constante c′′ dans ]−∞, c+ c′] telle que exp(c′′)
appartienne à |K∗|, et on définit le potentiel divisoriel g par g := max{g0, c′′}. Alors,
on a g = log diam sur J1. Comme on a (3.10) sur J0 et ρR(J0) = 1, on déduit qu’on a
log ∥R′∥ = g ◦R− g sur un ensemble de mesure pleine pour ρR, et donc également sur
tout JR par continuité.

Pour construire g0, notons pB la projection canonique de P1
K sur l’arbre ferméB ∪ {xB},

et φ le potentiel défini par

φ := log ∥(Rl)′∥ ◦ pB + c .

Le point xB est de type II, et on a ∆φ = (pB)∗(∆ log ∥(Rl)′∥). Par conséquent le sup-
port de ∆φ est un ensemble fini de points de type I ou II. Par [RL03b, Lemme 4.2], il
existe une boule ouverte B′ de P1

K et deux entiers N > N̂ ≥ 0, tels que le point xB′

dans le bord de B′ est égal à Rl(xB), et de telle sorte que pour tout x dans P1
K on ait∑

x′∈R−l(x)∩B

degRl(x′) =

{
N si x ∈ B′, et
N̂ si x /∈ B′ .

(3.11)

Soit ψ le potentiel défini par

ψ :=
1

N
(Rl

∗φ− (dl −N)φ(xB)) .

Le support de ∆ψ est une union finie de points type I ou II, et pour tout x dans J1 ∩ B′

on a

ψ(x) =
1

N

∑
x′∈R−l(x)∩B

degRl(x′)(x
′)φ(x′) = log diam(x) , (3.12)

par (3.11) et les définitions de J1 et de φ.
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Si N̂ = 0, alors J1 ⊆ JR ⊆ Rl(B) = B′ et le potentiel g0 = ψ satisfait les propriétés
désirées. Désormais, on suppose N̂ > 0. Choisissons un point x̂ de type II dans B, tel
que l’image par Rl de la couronne A comprise entre xB et x̂ est une couronne, et tel
qu’on ait degR(A) = N − N̂ , voir [RL03b, Proposition 4.1]. En rapprochant x̂ de xB si
nécessaire, supposons que ∆(Rl

∗ log ∥(Rl)′∥) ne charge pasRl(A). PosonsA′ := Rl(A)
et x̂′ := Rl(x̂), et notons que x̂′ ̸= xB′ , que A′ est la couronne comprise entre xB′ et x̂′,
et que ψ est harmonique sur A′. On considère la boule fermée B̌ de P1

K définie par
B̌ := B \A, et on note B̂′ la composante connexe de P1

K \ {x̂′} contenant xB′ . Alors,
B′ ∪ B̂′ = P1

K , B′ ∩ B̂′ = A′, et pour tout x dans B̂′ on a∑
x′∈R−l(x)∩B̌

degRl(x′) = N̂ (3.13)

par (3.11). Soit pB̌ la projection canonique de P1
K sur l’arbre fermé B̌, et soient φ̂ et ψ̂

les potentiels définis par

φ̂ := log ∥(Rl)′∥ ◦ pB̌ + c et ψ̂ :=
1

N̂
(Rl

∗φ̂− (dl − N̂)φ̂(x̂)) .

Le support de chacune des mesures ∆φ̂ et ∆ψ̂ est une union finie de points de type I
ou II. Par ailleurs, ψ̂ est harmonique sur A′, et pour tout x dans J1 ∩ B̂′ on a

ψ̂(x) =
1

N̂

∑
x′∈R−l(x)∩B̌

degRl(x′)(x
′)φ̂(x′) = log diam(x) , (3.14)

par (3.13) et les définitions de J1 et de φ̂.
Pour conclure, on pose ℓ′ := [xB′ , x̂′] et on note pℓ′ la projection canonique de P1

K à ℓ′.
Les fonctions ψ et ψ̂ étant harmoniques sur A′, leurs restrictions à ℓ′ sont affines pour la
distance hyperbolique, et on a ψ ◦ pℓ′ = ψ et ψ̂ ◦ pℓ′ = ψ̂. Comme ψ = ψ̂ sur J1 ∩A′

par (3.12) et (3.14), si pℓ′(J1 ∩A′) contient au moins deux points, alors on a ψ = ψ̂

sur A′. Dans ce cas, la fonction g0 égale à ψ sur B′ et à ψ̂ sur B̂′ coïncide avec log diam
sur J1 par (3.12) et (3.14), et est telle que ∆g0 est une union finie de points de type I
ou II. La fonction g0 satisfait donc les propriétés désirées. Il reste à traiter les cas où
pℓ′(J1 ∩A′) contient au plus un point. On choisit un point x• de type II entre xB′ et x̂′

tel que pℓ′(J1 ∩A′) ne contient aucun point entre xB′ et x′•. La couronne A• comprise
entre xB′ et x′• est alors disjointe de J1. Notons B• la composante connexe de P1

K \A•
distincte de B′, et g0 l’unique potentiel harmonique sur A•, égal à ψ sur B• et à ψ̂
sur P1

K \B′. Cette fonction coïncide avec log diam sur J1 par (3.12) et (3.14), et son
Laplacien est une union finie de points de type I ou II. Ceci montre que la fonction g0
satisfait les propriétés désirées et termine la démonstration du Théorème B (2). □

Le reste de cette partie est consacré à la démonstration de la Proposition 3.14. Fixons
une fraction rationnelleR à coefficients dansK, de degré aux moins deux, et telle que ρR
ne charge aucun segment de HK . On commence par construire des préimages itérées
étales, en adaptant la construction des branches inverses des fractions rationnelles com-
plexes introduite indépendamment dans [FLM83] et [Lj83].

Pour chaque n dans N∗, notons Tn l’enveloppe convexe de CR(K), xcan, etR−n(xcan).
Notons que ∥(Rn)′∥ est localement constante en dehors de Tn, voir la Proposition 3.1.
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Par ailleurs, on note Tn l’image par Rn de l’enveloppe convexe de R−n(Tn). C’est un
arbre fini qui contient Tn et tel que R−n(Tn) est connexe. Par conséquent, pour toute
boule ouverte B de P1

K disjointe de Tn, chaque composante connexe B′ de R−n(B) est
une boule ouverte de P1

K , et pour chaque j dans {0, . . . , n− 1} on a Rj(B′) ∩ T1 = ∅.
Notons de plus que les suites {Tn}+∞

n=0 et {Tn}+∞
n=0 sont croissantes pour l’inclusion.

Lemme 3.15. Pour tout ε > 0, il existe p ∈ N∗ tel que, pour tout n ∈ N et toute
boule ouverte B0 de P1

K disjointe de Tp et intersectant JR, l’union des composantes
connexesB deR−n(B0) telles que pour chaque j dans {0, . . . , n−1} on aitRj(B) ∩ T1 = ∅
possède une masse d’au moins (1− ε)ρR(B0).

Démonstration. Notons d le degré de R. Comme R n’a pas bonne réduction potentielle,
la démonstration de [FR10, Lemme 2.12] conduit à deux cas :

(1) Si R n’est pas conjuguée à un polynôme, alors il existe un entier positif N tel que
degRN < dN sur P1

K .

(2) Si R est conjuguée à un polynôme, alors il existe un point x de type II tel que JR
est contenu dans un nombre fini de composantes connexes de P1

K \ {x}, sur les-
quelles on a degR < d. Dans ce cas, on pose N = 1 et on change de coordonnées
pour que R(x) = xcan.

Dans tous les cas, on a degRN ≤ dN − 1 sur toute boule de P1
K disjointe de TN et

intersectant JR.
Notons β le nombre d’extrémités de TN et posons δ := (dN − 1)/dN . Étant donné ε

dans ]0,+∞[, soit p0 le plus petit entier tel que p0 ≥ 1 et β
∑+∞

j=p0
δj < ε, et posons

p := Np0. Fixons une boule ouverte B0 de P1
K disjointe de Tp et intersectant JR. Pour

chaque n dans N∗, notons Bn l’ensemble des composantes connexes deR−n(B0) tel que
pour chaque j dans {0, . . . , n− 1} on ait Rj(B) ∩ T1 = ∅, et posons

dn :=
∑
B∈Bn

degR(B) .

Il suffit de montrer que pour tout n on a dn ≥ (1− ε)dn.
Par construction, pour chaque n dans {1, . . . , p} on a dn = dn. Par ailleurs, pour

chaque n et B ∈ Bn, ainsi que pour toute composante connexe B′ de R−N (B), nos
choix ci-dessus impliquent degR(B

′) ≤ dN − 1. De plus, si B′ est disjointe de TN ,
alors B′ ∈ Bn+N . Comme toute boule ouverte de P1

K intersectant TN contient une
extrémité de TN , on en déduit

dn+N ≥ dnd
N − βδ⌊

n
N ⌋dn .

Par récurrence, pour tout n satisfaisant n > p on obtient

dn ≥ (1− β

+∞∑
j=p0

δj)dn ≥ (1− ε)dn . □

Fixons n dans N∗. Pour tout p dans N∗, notons Bp
n l’ensemble des composantes

connexes deR−n(P1
K \Tp) intersectant JR et tel que pour chaque j dans {0, . . . , n− 1}

on ait Rj(B) ∩ T1 = ∅. Notons que chaque élément B de Bp
n est une boule ouverte

de P1
K où ∥(Rn)′∥ est constante, et queRn(B) est une composante connexe de P1

K \ Tp.
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Comme ρR ne charge aucun segment de HK , on a ρR
(
JR \

⋃+∞
p=1 Tp

)
= 1, et le Lemme 3.15

montre que limp→+∞ ρR(
⋃
Bp
n) = 1.

Pour ρR-presque tout x ∈ JR, il existe donc un entier p et une boule de Bp
n conte-

nant x. On notera Bn(x) la boule obtenue de la sorte pour p minimal. Les propriétés
suivantes sont satisfaites :

(P1) R(Bn+1(x)) ⊆ Bn(R(x)) ;
(P2) Bn+1(x) ⊆ Bn(x) ;
(P3)

⋂+∞
n=1Bn(x) \ {x} ⊆ FR.

Pour le dernier point, notons que
⋂+∞

n=1Bn(x) est une boule contenant x dont l’intérieur
est dans FR car toutes ses images par les itérés de R évitent T1.

On s’appuie maintenant sur la version suivante du lemme de différentiation de Lebesgue.

Lemme 3.16. Soit ϕ ∈ L1(ρR). Alors pour ρR-presque tout x, on a

lim
n→+∞

1

ρR(Bn(x))

∫
Bn(x)

|ϕ(x)− ϕ(y)| dρR(y) = 0 .

Démonstration. La démonstration suit très précisément celle du théorème de différen-
tiabilité de Lebesgue donnée dans [Ma95]. On peut toujours supposer ϕ ≥ 0, et on
introduit

D(x) = lim inf
n

∫
Bn(x)

ϕ dρR

ρR(Bn(x))
, et D(x) = lim sup

n

∫
Bn(x)

ϕ dρR

ρR(Bn(x))
.

On veut montrer l’analogue de [Ma95, Lemma 2.13] : si A est un borélien quelconque
et que D(x) ≤ t (resp. D(x) ≥ t) pour tout x ∈ A, alors

∫
A ϕ dρR ≤ tρR(A) (resp.∫

A ϕ dρR ≥ tρR(A)). A partir de là, la preuve de [Ma95, Theorem 2.12] s’adapte
à notre contexte sans difficulté, puis les arguments de [Ma95, Remark 2.15 (3)] s’ap-
pliquent, et notre lemme s’ensuit.

Notons qu’il suffit de traiter la situation D(x) ≤ t sur A. Pour tout ε > 0 fixé, et pour
tout entier p ≥ 1, on considère la famille de boules

Gp =

{
B, B = Bn(x) avec n ≥ p, x ∈ A,

∫
B
ϕ dρR ≤ (t+ ε)ρR(B)

}
.

Par hypothèse, pour tout point x ∈ A, et pour tout entier p, il existe un entier n ≥ p tel
que Bn(x) ∈ Gp et donc A ⊆

⋃
Gp.

Comme ρ est une mesure de Radon, il existe un ouvert fondamental U ⊇ A dont le
bord est fini tel que ρ(A) ≥ ρ(U)− ϵ.

Soit x un point du bord de U , et supposons que Bn(x) soit bien défini pour tout n.
Alors B :=

⋂+∞
n=1Bn(x) est une boule (ouverte ou fermée) contenant x. Comme on a

Rn(B) ∩ T1 = ∅ pour tout n ≥ 0, l’ensemble B \ ∂B est inclus dans FR et par suite
ρR(B) = 0. Si le bord de Bn(x) est dans U pour tout n, alors U ∪B est un ouvert dont
le bord est ∂U \ {x}. Dans ce cas, on remplace U par U ∪ B. Sinon Bn(x) contient U
pour tout n, et on remplace U par U ∪B′ où B′ est la composante connexe de l’intérieur
de B contenant U . Notons alors que U est une boule ouverte de bord x.

Quitte à faire cette opération un nombre fini de fois, on obtient que soit U est une
boule ouverte de bord x et U ⊆ Bp(x) pour tout p ; soit U est une union finie d’ouverts
fondamentaux U ⊇ A telle que pour chaque point du bord x il existe un entier p tel
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que x /∈ Bp(y) pour tout y. Dans ce dernier cas, on en déduit que ∪Gp ⊆ U pour p
assez grand, et donc ρR(∪Gp) ≤ ρR(U) ≤ ρR(A) + ϵ. Dans le premier cas, on a aussi
∪Gp ⊆ U car sinon on pourrait trouver deux boules Bp(x) et Bp(y) recouvrant P1

K ce
qui est impossible.

On remarque maintenant que deux boules dans Gp sont soit disjointes soit incluses
l’une dans l’autre. Par conséquent, la famille G′

p des boules de Gp maximales pour l’in-
clusion et de masse positive forme un recouvrement dénombrable par boules disjointes
de A. On obtient alors∫

A
ϕ dρR ≤

∑
B′
p

∫
B
ϕ dρR ≤ (t+ ε) ρR(∪B′

p) ≤ (t+ ε) (ρR(A) + ϵ)

et on conclut en faisant tendre ε vers 0. □

Démonstration de la Proposition 3.14. SoitR une fraction rationnelle à coefficients dans
le corpsK, de degré au moins deux, et vérifiant χ(R) = 0, ρR(HK) = 1, et ρR ne charge
aucun segment de HK . Posons ϕ := log diam et notons qu’on a ρR({ϕ > 0}) = 1, car ρR
ne charge pas xcan, et que ϕ ∈ L1(ρR) par la Proposition 3.11. Par le Théorème 3.6 (1),
on a ρR(IR) = 0 et ρR({iR = 0}) = 1. Il existe donc un sous-ensemble J0 de JR de
mesure pleine pour ρR, sur lequel, pour tout n dans N∗, on a l’égalité

ϕ ◦Rn = log ∥(Rn)′∥+ ϕ.

Fixons η > 0 arbitraire, et pour chaque n dans N∗ posons

En :=

{
x ∈ JR ∩HK ,

1

ρR(Bn(x))

∫
Bn(x)

|ϕ(x)− ϕ(y)| dρR(y) ≤ η2

}
.

Soit p donné par le Lemme 3.15 avec ε = 1
2 , et soit B0 une composante connexe de

P1
K \ Tp intersectant JR. Pour tout n, l’union des composantes connexes de R−n(B0)

appartenant à Bp
n est de masse au moins ρR(B0)/2. Par le Lemme 3.16, il existe n

tel que ρR(En) > 1− ρR(B0)/2. Par suite, on peut trouver un point x0 ∈ En ∩ J0
et q dans {1, . . . , p} tel que Bn(x0) est dans Bq

n et Rn(Bn(x0)) est la composante
connexe B̂0 de P1

K \ Tq contenant B0. Notons que pour tout y dans Bn(x0) ∩ J0 on a

ϕ(Rn(x0))− ϕ(Rn(y)) = ϕ(y)− ϕ(x0) .

Par ailleurs, on a

Rn
∗ρR|Bn(x0) =

degRn(Bn(x0))

dn
ρR|B̂0

=
ρR(Bn(x0))

ρR(B̂0)
ρR|B̂0
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par le Lemme 1.1 et [FR10, Lemme 4.4 (2)]. On en déduit que

ρR {y ∈ B0, |ϕ(Rn(x0))− ϕ(y)| ≥ η}

≤ 1

η

∫
B̂0

|ϕ(Rn(x0))− ϕ(y)| dρR(y)

=
ρR(B̂0)

η ρR(Bn(x0))

∫
Bn(x0)

|ϕ(Rn(x0))− ϕ(Rn(z))| dρR(z)

=
ρR(B̂0)

η

∫
Bn(x0)

|ϕ(x0)− ϕ(z)| dρR(z)
ρR(Bn(x0))

≤ η .

En faisant tendre η vers 0, on conclut que ϕ est constante ρR-presque partout surB0. □

3.8. Démonstration du Théorème B (3). Fixons une fraction rationnelle R à coeffi-
cients dans K, de degré d au moins deux, et vérifiant χ(R) > 0. Alors R est séparable,
et l’entropie métrique de ρR et l’entropie topologique de R sont toutes deux égales à
log d [FR10, Théorèmes C et D]. Pour chaque n dans N∗, notons Pn la mesure de comp-
tage sur RFix(Rn,K), définie sur la tribu des boréliens de P1

K . Notre but est de mon-
trer que (d−nPn)n∈N∗ converge vaguement vers la mesure de probabilité ρR. Nous sui-
vons la preuve d’un résultat analogue dans le cas complexe donnée par Briend et Duval
dans [BD99, § 3], en détaillant quelques points. Dans notre situation non-archimédienne,
certaines estimations sont plus simples.

Remarquons que l’on a ρR(P1
K) = 1 par le Théorème 3.6 (1). Notons σ : Ĵ → Ĵ

l’extension naturelle de R restreinte à JR ∩ P1
K , où

Ĵ := {(xi)i∈Z ∈ (JR ∩ P1
K)Z, R(xi) = xi+1}

et σ est le décalage à droite. Notons aussi π : Ĵ → JR ∩ P1
K la projection définie par

π((xi)i∈Z) := x0, de telle sorte que R ◦ π = π ◦ σ, et ρ̂ l’unique mesure de probabilité
invariante par σ se projetant sur ρR.

Lemme 3.17. Pour tout ϵ dans ]0, 1[, il existe τϵ dans ]0, 1[ et un sous-ensemble Eϵ

de Ĵ , tels que ρ̂(Eε) ≥ 1− ϵ, et pour toute boule fermée B de P1
K de diamètre projectif

au plus τϵ, nous avons

lim inf
n→+∞

d−nPn(B) ≥ ρ̂(π−1(B) ∩ Eϵ) .

La démonstration de ce lemme est ci-dessous. Tout d’abord, nous déduisons le Théo-
rème B (3).

Démonstration du Théorème B (3) en admettant le Lemme 3.17. Pour chaque r dans ]0, 1[,
notons B(r) la collection des boules fermées de P1

K de diamètre projectif r. De plus, pour
chaque sous-ensemble X de P1

K , notons X sa fermeture dans P1
K .

Soit ν une mesure obtenue comme limite d’une sous-suite de (d−nPn)
+∞
n=1, et soient r0

dans ]0, 1[ et B0 dans B(r0). De plus, soit ϵ dans ]0, 1[, et soient τϵ et Eϵ fournis par le
Lemme 3.17. Alors, pour tout r dans ]0, r0[ vérifiant r ≤ τϵ, nous avons∑

B∈B(r),B⊂B0

ν(B) ≥
∑

B∈B(r),B⊂B0

ρ̂(π−1(B) ∩ Eϵ) = ρ̂(π−1(B0) ∩ Eϵ) ,
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et par conséquent

ν(B0) = lim
r→0

∑
B∈B(r),B⊂B0

ν(B) ≥ lim
ε→0

ρ̂(π−1(B0) ∩ Eϵ) = ρ̂(π−1(B0)) = ρR(B0) .

Comme ν(P1
K) ≤ 1 et

∑
B0∈B(r0) ρ(B0) = ρR(P1

K) = 1, on en déduit que pour chaqueB0

dans B(r0), on a ν(B0) = ρR(B0). Étant donné que ceci est valable pour tout r0 dans ]0, 1[,
il en résulte que ν = ρR. Comme ν est une mesure qui est un point d’accumulation ar-
bitraire de (d−nPn)

+∞
n=1, cette suite converge vaguement vers ρR. □

La preuve du Lemme 3.17 suit le lemme suivant. Posons κ := exp(−χ(R)/2).

Lemme 3.18. Il existe un sous-ensemble Ĵ0 de Ĵ , de mesure pleine pour ρ̂, et deux
fonctions mesurables τ, L : Ĵ0 → ]0,+∞[, telles que pour tous x̂ dans Ĵ0 et n dans N∗,
la fonctionRn admet une branche inverse envoyant x0 dans x−n, définie surB(x0, τ(x̂))
et à valeurs dans B(xn, L(x̂)κ

n).

Démonstration. Comme log ∥R′∥ est intégrable pour ρR, la fonction x̂ 7→ log ∥R′∥ ◦ π
est aussi intégrable pour la mesure ergodique ρ̂, et le théorème de Birkhoff appliqué
à σ−1 donne que pour tout x̂ dans un sous-ensemble Ĵ0 de mesure pleine pour Ĵ on a

lim
n→+∞

1

n
log ∥(Rn)′∥(x−n) = χ(R) . (3.15)

Soit C fournie par le Lemme 3.8. Pour chaque x̂ dans Ĵ0 et n dans N∗, posons

Ln(x̂) := C∥R′∥(xn)× κn/2 et τn(x̂) := Ln(x̂)× ∥(Rn)′∥(xn)× κn .

Par ailleurs, notons L, τ : Ĵ0 → [0,+∞] les fonctions mesurables définies par

L(x̂) := sup
n∈N∗

Ln(x̂) et τ(x̂) := inf
n∈N∗

τn(x̂) .

Pour tout x̂ dans Ĵ0, on a

lim
n→+∞

1

n
log ∥R′∥(x−n) = 0 , lim

n→+∞
Ln(x̂) = 0 et lim

n→+∞
τn(x̂) = +∞

par (3.15). Par conséquent, 0 < L(x̂), τ(x̂) < +∞.
Fixons x̂ dans Ĵ0, et pour chaque n dans N posons

rn(x̂) := τ(x̂)∥(Rn)′∥(xn)−1 et Bn(x̂) := B(xn, rn(x̂)) ,

et notons qu’on a
rn(x̂) ≤ L(x̂)κn et rn(x̂) ≤ C∥R′∥(xn) .

En combinaison avec le Lemme 3.8, ceci entraîne que R est univalente sur Bn(x̂) et
que R(Bn(x̂)) = Bn−1(x̂). Par récurrence, Rn est univalente sur Bn(x̂) et satisfait
Rn(Bn(x̂)) = B0(x̂). □

Démonstration du Lemme 3.17. Pour chaqueL dans ]0,+∞[ et τ dans ]0, 1[, notonsEL,τ

l’ensemble des x̂ ∈ Ĵ tels que pour tout n dans N∗, Rn admet une branche inverse R−n
x̂

envoyant x0 sur x−n, définie sur B(x0, τ), et à valeurs dans B(x−n, Lκ
n). L’ensemble⋃

L,τ>0EL,τ est de mesure totale pour ρ̂ par le Lemme 3.18.
Étant donné ϵ dans ]0, 1[, fixonsL assez grand et τ assez petit, pour que ρ̂(EL,τ ) ≥ 1− ϵ.

Soit r dans ]0, τ [, soit B une boule fermée de P1
K de diamètre projectif r, et posons
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B̂ := π−1(B). La mesure ρR étant mélangeante [FR10, Proposition 3.5], la mesure ρ̂
l’est aussi [CFS82, p.241], et on a donc

lim
n→+∞

ρ̂
(
σ−n(B̂) ∩ B̂ ∩ EL,τ

)
= ρ̂(B̂) ρ̂(B̂ ∩EL,τ ) = ρR(B) ρ̂(B̂ ∩EL,τ ) . (3.16)

Pour chaque n dans N∗ satisfaisant Lκn < r et ŷ ∈ σ−n(B̂)∩ B̂ ∩EL,τ , considérons
la branche inverse R−n

ŷ de Rn fournie par la définition de EL,τ . On a

R−n
ŷ (B) ⊆ B(y−n, Lκ

n) ⊆ B ⊆ B(y0, τ) et ρR(R−n
ŷ (B)) = d−nρR(B) .

Or le lemme de Schwarz produit un point fixe attractif de R−n
ŷ , voir [RL03a, § 1.3].

C’est un point fixe répulsif de Rn dans R−n
ŷ (B). Si l’on note

Pn := {R−n
ŷ (B), ŷ ∈ σ−n(B̂) ∩ B̂ ∩ EL,τ} ,

alors les éléments de Pn sont disjoints deux à deux et par conséquent Pn(B) ≥ #Pn.
Par ailleurs, on a ⋃

B′∈Pn

σn(π−1(B′)) = σ−n(B̂) ∩ B̂ ∩ EL,τ ,

et par conséquent

d−nPn(B)ρR(B) =
∑

B′∈Pn

ρ̂(π−1(B′)) = ρ̂
(
σ−n(B̂) ∩ B̂ ∩ EL,τ

)
.

Combiné avec (3.16), ceci implique le lemme avec τϵ = τ/2 et Eϵ = EL,τ . □

4. APPLICATIONS

Dans cette section, nous donnons des applications des résultats précédents aux frac-
tions rationnelles modérées (§ 4.1) ainsi qu’aux familles méromorphes de fractions ra-
tionnelles complexes (§ 4.2).

4.1. Fractions rationnelles modérées. Dans cette section on traite la dynamique des
fractions rationnelles modérées. Nous commencons par rappeler la définition et les prin-
cipales propriétés de ces applications (Proposition 4.1 et Corollaire 4.2). Nous montrons
ensuite qu’une fraction rationnelle modérée, dont la mesure d’équilibre ne charge aucun
segment de HK , possède un point périodique répulsif dans P1

K (Proposition 4.3). Nous
expliquons ensuite comment ce résultat, combiné aux résultats des sections précédentes,
implique le Théorème C et le Corollaire D énoncés dans l’introduction.

Rappelons que, pour une fraction rationnelle R à coefficients dans K, non constante,
CR est l’ensemble où degR ≥ 2, qu’on note CR(K) = CR ∩K, et que R est modérée
si CR est inclus dans un sous-arbre fini de P1

K . Par ailleurs, un point critique inséparable
de R est un point de HK où R est inséparable, et la fonction iR : HK →]0,+∞[ est
définie par

iR = − log(∥R′∥ × diam ◦R/diam) .

Proposition 4.1. Pour toute fraction rationnelleR à coefficients dansK, non constante,
les propriétés suivantes sont équivalentes :

(1) iR est identiquement nulle ;

(2) l’intérieur de CR pour la topologie fine de P1
K est vide ;
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(3) R est séparable en chaque point de type II ;

(4) tout segment de HK contient au plus un nombre fini de points où degR est divisible
par la caractérisque résiduelle de K ;

(5) R est modérée.

Lorsque ces propriétés équivalentes sont vérifiées, R est séparable et possède les pro-
priétés suivantes :

(i) Chaque composante connexe de CR est l’enveloppe convexe d’un sous-ensemble
de CR(K) contenant au moins deux points. En particulier, CR est une union finie
de sous-arbres finis de l’enveloppe convexe de CR(K).

(ii) La fraction rationnelle R n’a aucun point critique inséparable. De plus, chaque
point de P1

K où degR est divisible par la caractéristique résiduelle de K est de
type II, et il y en au plus un nombre fini.

Le corollaire suivant est une conséquence immédiate de l’implication (3)⇒(5).

Corollaire 4.2. Soit R une fraction rationnelle à coefficients dans K, non constante.
Si la caractéristique résiduelle de K est nulle ou strictement plus grande que deg(R),
alors R est modérée.

L’équivalence des propriétés (2) et (3) dans la Proposition 4.1 résulte de [RL05, Pro-
position 10.2 (1)]. Celle des propriétés (2), (5) et (i) a été démontrée par Faber dans
[Fa13a, Corollary 7.13]. Nous en donnons ici une démonstration indépendante. Voir
aussi [Tr14, Proposition 2.9 et 2.11] pour le cas des polynômes.

Une condition nécessaire pour qu’une fraction rationnelle soit modérée est que le
degré local en chaque point critique dans P1

K ne soit pas divisible par la caractéristique
résiduelle deK, voir Proposition 4.1 (ii). L’Exemple 5.5 montre que cette condition n’est
pas suffisante.

Démonstration de la Proposition 4.1. Rappelons que nous notons K̃ le corps résiduel
de K et soit p sa caractéristique. Pour chaque ρ dans ]0,+∞[, notons x(ρ) le point
de A1

K associé à la boule {z ∈ K, |z| ≤ ρ}.
Les implications (i)⇒(5) et (5)⇒(2) sont immédiates. Par le Corollaire 3.5 et la den-

sité des points de type II pour la topologie fine, les propriétés (1), (2) et (3) sont équi-
valentes, et elles impliquent que R n’a aucun point critique inséparable et donc que R
est séparable. Par ailleurs, la propriété (4) implique que tout point de P1

K où degR est
divisible par p est de type II par [RL03b, Propositions 4.5 et 4.6]. Combinée à la pro-
priété (i), ceci entraîne la propriété (ii). Pour achever la démonstration de la proposition,
il suffit donc de montrer les implications (1)⇒(4) et (4)⇒(i).

Pour montrer l’implication (1)⇒(4), supposons que la propriété (1) soit vérifiée mais
que la propriété (4) ne le soit pas. Il existe alors un multiple d de p et un segment ℓ de HK

contenant une infinité de points où degR = d. Soit ℓ̂ le plus petit segment fermé de P1
K

contenant ℓ. Il existe donc un point de ℓ̂ qui est accumulé par des points où degR est égal
à d. On peut alors trouver des points de type II distincts, x et x̂, appartenant à ℓ, tels qu’on
ait degR = d sur ]x, x̂[, R(x) ̸= R(x̂), et que R envoie la couronne comprise entre x
et x̂ sur celle comprise entre R(x) et R(x̂), voir [RL03b, Propositions 4.5 et 4.6]. En
changeant de coordonnées si nécessaire, on suppose qu’il existe r, r̂, r′ et r̂′ dans ]0, 1[
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tels que x = x(r), x̂ = x(r̂),R(x) = x(r′) etR(x̂) = x(r̂′). Alors on peut développerR
en série sur la couronne {y ∈ K, r < |y| < r̂}, R(z) =

∑+∞
k=−∞ akz

k, et pour tout ρ
dans ]r, r̂[ on a

diam(R(x(ρ))) = |ad|ρd > sup{|ak|rk, k ∈ Z, k ̸= d} ,
voir la démonstration de [RL05, Lemme 5.3]. Comme d est divisible par p, on a

∥R′∥(x(ρ)) < |ad|ρd = diam(R(x(ρ)))/ diam(x(ρ)) et iR(x(ρ)) > 0 ,

ce qui est absurde. Cette contradiction montre l’implication (1)⇒(4).
Il reste à montrer l’implication (4)⇒(i). Supposons que la propriété (4) soit véri-

fiée. On commence par démontrer que CR ne contient aucun point de type IV. Soit x0
un point de type IV. En changeant de coordonnées si nécessaire, on suppose |x0| ≤ 1
et |R(x0)| ≤ 1. Posons r0 := diam(x0) et d0 := degR(x0), et notons que r0 < 1. Par
ailleurs, d0 n’est pas divisible par p par la propriété (5) et [RL03b, Proposition 4.6]. Pour
chaque r dans ]r0, 1[, soit B(r) la boule ouverte de A1

K contenant x0 et de diamètre r.
Fixons r suffisamment proche de r0 de sorte que B(r) ne contienne aucun point critique
ni pôle de R et que le point x de A1

K associé à B(r) vérifie degR(x) = degR(x0), voir
[RL03b, Proposition 4.1]. En changeant de coordonnées si nécessaire, on peut suppo-
ser que B(r) contient 0 et que R(0) = 0. Alors, R admet un développement en série
sur B(0, r), R(z) =

∑+∞
k=1 akz

k, tel que pour tout ρ dans ]0, r[ suffisamment proche
de r, on a

diam(R(x(ρ))) = |ad0 |ρd0 > sup{|ak|ρk, k ∈ N, k ̸= d0} .
Comme d0 n’est pas divisible par p, on obtient

|d0ad0 |ρd0 > sup{|kak|ρk, k ∈ N, k ̸= d0} .
Si l’on avait d0 > 1, alorsR′ aurait d0 zéros dansB(0, ρ), et donc dansB, comptés avec
multiplicité, ce qui contredirait notre choix de B. On en déduit que d0 = 1 et que x0
n’appartient pas à CR.

Pour achever la démonstration de l’implication (4)⇒(i), soit T une composante con-
nexe de CR. Alors T est fermée et n’est pas réduite à un point, voir [RL03b, Proposi-
tions 4.4, 4.5 et 4.6]. Il suffit donc de démontrer que tout bout de T est dans P1

K . Aucun
bout de T n’est de type III, car tout point de type III appartient à un segment ouvert
de HK où degR est constant, voir [RL03b, Proposition 4.6]. Comme T ne contient pas
de point de type IV, il ne reste plus qu’à montrer qu’aucun bout de T n’est de type II.
Supposons qu’il y avait un bout x0 de T de type II. En changeant de coordonnées si
nécessaire, on suppose R(x) = x = xcan. La réduction R̃ de R est de degré au moins
deux, car xcan appartient à CR, et elle possède un unique point critique, car xcan est un
bout de T , voir [RL03a, Proposition 2.4]. En changeant de coordonnées si nécessaire,
on suppose que ∞ est le seul point critique de R̃ et que R̃(∞) = ∞. Soient P et Q des
polynômes à coefficients dans K̃, sans facteur commun, et tels que R̃(ζ) = P (ζ)/Q(ζ).
Posons

d := degR̃(∞), e := deg(P ) et f := deg(Q) ,

et notons que d = e− f . Comme ∞ est le seul point critique de R̃, tout zéro de Q est
simple, et tout zéro de P ′Q− PQ′ est aussi un zéro de Q. Il s’ensuit que P ′Q− PQ′

est constant. Par conséquent, si l’on note par a et b les coefficients dominants de P
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et Q, respectivement, alors on a eab = fab et donc e = f dans K̃. C’est-à-dire, d est
divisible par p. Ceci contredit la propriété (4) par [RL03b, Propositions 4.6], et termine
la démonstration de l’implication (4)⇒(i) ainsi que celle de la proposition. □

Les démonstrations du Théorème C et du Corollaire D reposent sur la proposition
suivante, qui s’appuie sur la construction des préimages itérées étales donnée par le
Lemme 3.15. Lorsque K est de caractéristique résiduelle nulle, ce résultat découle des
résultats de Luo [Luo22, Propositions 11.4 et 11.5], démontrés avec une méthode diffé-
rente.

Proposition 4.3. Soit R une fraction rationnelle à coefficients dans K, modérée et de
degré au moins deux. Si ρR ne charge aucun segment de HK , alors R possède un point
périodique répulsif dans P1

K .

Démonstration. On reprend les notations introduites dans le paragraphe précédant le
Lemme 3.15. Notre hypothèse que R est modérée implique qu’on a CR ⊆ T1, voir Pro-
position 4.1. Soit p l’entier fourni par le Lemme 3.15 avec ε = 1

2 , et B0 une compo-
sante connexe de P1

K \ Tp intersectant JR. Pour chaque n dans N∗, soit Gn l’union des
composantes connexes B de R−n(B0), tels que pour tout j dans {0, . . . , n− 1} on ait
Rj(B) ∩ T1 = ∅. Notons que B est une boule, et que Rn envoie B sur B0 de façon
univalente.

Pour tout n dans N∗, on a ρR(Gn) ≥ ρR(B0)/2 par le Lemme 3.15. Il existe alors k
et n dans N∗, tels que k < n et Gk ∩Gn ̸= ∅. Fixons x dans Gk ∩Gn, notons B la
composante conexe de R−n(B0) contenant x, et posons B′ := Rk(B). Alors B′ est une
boule disjointe de T1 qui intersecte B0. Par conséquent, on a B′ ⊆ B0, car B0 est un
composante connexe de P1

K \ T1, et B′ ̸= B0, car B0 intersecte JR. Comme Rn−k en-
voieB′ surB0 de façon univalente, le Lemme de Schwarz implique alors queB′ contient
un point périodique répulsif dans P1

K de R, voir [RL03a, § 1.3]. □

Démonstration du Théorème C. Soit R une fraction rationnelle à coefficients dans K
modérée, et de degré au moins deux. Notons que χ(R) ≥ 0 par le Théorème B (1). Si
cette inégalité est stricte, alors le point (1) découle du Théorème B (3).

Supposons que χ(R) = 0. Si R a bonne réduction potentielle, alors le point (3) dé-
coule de [FR10, Théorème E]. Supposons maintenant que R n’a pas bonne réduction
potentielle. Alors on a ρR(HK) = 1 par la Proposition 3.11, JR ⊂ HK par le Théo-
rème B (2), et ρR charge un segment de HK par la Proposition 4.3. Comme ρR n’a pas
d’atomes d’après [FR10, Théorème E], la fraction rationelle R est affine Bernoulli par
le Théorème A, et le point (3) découle de la Proposition 1.3 (1, 4). □

Démonstration du Corollaire D. Lorsque le point (1) est vérifié, les points (2) et (4),
ainsi que les assertions à la fin du corollaire, découlent de [FR10, Théorème E] si R a
bonne réduction potentielle, et de la Proposition 1.3 (1) si R est affine Bernoulli.

Les implications (2)⇒(3) et (3)⇒(1) découlent du Théorème C. Ceci démontre l’équi-
valence des points (1), (2) et (3). Par ailleurs, l’implication (4)⇒(5) est immédiate,
(5)⇒(6) découle de la Proposition 4.3, et (6)⇒(1) du Théorème A. Ceci démontre l’équi-
valence des points (1), (4), (5) et (6), et complète la démonstration du corollaire. □

4.2. Familles méromorphes de fractions rationnelles complexes. Dans cette section,
nous étudions la variation de l’exposant de Lyapunov dans des familles méromorphes
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complexes. L’étude de la dégénérescence des exposants de Lyapunov dans des familles
méromorphes à une variable a été initiée par DeMarco et Faber [DMF14, DMF16], puis
poursuivie en toute dimension par le premier auteur [F18], voir aussi [BO20] et [Po22].
Le comportement des multiplicateurs des points périodiques dans des familles méro-
morphes de fractions rationnelles a été étudié par Luo [Luo22], et précédemment par
DeMarco et McMullen [DMM08] dans le cas des polynômes. Nous nous appuierons sur
le travail de Gauthier, Okuyama et Vigny [GOV19], qui fournit une approximation ef-
fective des exposants de Lyapunov en termes des multiplicateurs aux points périodiques.

Pour énoncer nos résultats, nous introduisons quelques notations. Rappelons que la
dérivée sphérique d’une fraction rationnelle complexe R non constante est donnée par

∥R′∥(z) := |R′(z)|
1 + |R(z)|2

(1 + |z|2) .

Cette fonction se prolonge en une fonction continue et strictement positive, définie sur
la sphère de Riemann P1

C. Si le degré de R est au moins deux, alors pour tout entier n
vérifiant n ≥ 1, on pose

λn(R) :=
1

n
log

(
sup

Rn(z)=z
∥(Rn)′∥(z)

)
.

On remarque que λn(R) ≤ supP1
C
log ∥R′∥.

On note de plus D := {|t| < 1, t ∈ C} et D∗ := {t ∈ D, t ̸= 0}. Pour un entier d vé-
rifiant d ≥ 2, nous dirons que {Rt}t∈D est une famille méromorphe de fractions ration-
nelles de degré d (sous-entendu paramétrée par le disque unité et avec au plus un pôle
en t = 0), si

— Rt est le quotient de deux polynômes Pt, Qt dont les coefficients sont holo-
morphes sur D∗ et méromorphes en 0 ;

— Pt et Qt n’ont pas de zéro commun si t ̸= 0 ;
— max{deg(Pt),deg(Qt)} = d si t ̸= 0.
Il n’est pas difficile de voir que si {Rt}t∈D est une famille méromorphe de fractions

rationnelles, alors la fonction λn(t) := λn(Rt) est sous-harmonique et continue sur D∗

et vérifie λn(t) ≤ C log |t|−1 + C ′ pour des constantes C,C ′ > 0 indépendantes de n.

À toute famille méromorphe {Rt}t∈D de fractions rationnelles de degré d est ca-
noniquement associée une fraction rationnelle de même degré sur le corps des séries
de Laurent C((t)). Ce corps est complet pour la norme t-adique, mais il n’est pas al-
gébriquement clos. Suivant [Ki06], nous noterons L le complété de la clotûre algébri-
que de C((t)) : c’est un corps métrisé non-archimédien complet et algébriquement clos.
Nous noterons par R la fraction rationnelle à coefficients dans L de degré d induite
par {Rt}t∈D. Comme C((t)) est de caractéristique résiduelle nulle, R est modérée, voir
le Corollaire 4.2.

Théorème 4.4. Soit {Rt}t∈D une famille méromorphe de fractions rationnelles de degré
au moins deux. Alors, les assertions suivantes sont équivalentes.

(1) La fonction t 7→ χ(Rt) est bornée en 0.

(2) L’exposant χ(R) est nul.
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(3) Pour tout r dans ]0, 1[, il existe une constante C > 0 telle que

sup
n∈N∗

sup
t∈D∗,|t|≤r

λn(Rt) ≤ C .

Lorsque ces assertions équivalentes sont satisfaites, la fonction t 7→ χ(Rt) se prolonge
en une fonction sous-harmonique bornée définie sur D, et R est soit affine Bernoulli, soit
a bonne réduction potentielle.

L’équivalence (1)⇔(2) résulte de la combinaison de [GOV19, Theorem 3.1] et [F18,
Theorem C]. La démonstration que l’assertion (3) est équivalente aux assertions (1) et (2)
s’appuie sur les Théorèmes B et C.

Luo [Luo21, Luo22] a récemment donné une caractérisation géométrique des compo-
santes hyperboliques de l’espace des modules des fractions rationnelles dans lesquelles
les multiplicateurs restent bornés. Le Théorème 4.4 s’applique sans hypothèse sur le lieu
de bifurcation.

Comme toute fraction rationnelle affine Bernoulli est de degré au moins 4, on en
déduit le corollaire suivant.

Corollaire 4.5. Soit {Rt}t∈D une famille méromorphe de fractions rationnelles de de-
gré 2 ou 3. Si {Rt}t∈D diverge dans l’espace des modules des fractions rationnelles
lorsque t→ 0, alors pour tout N dans N∗ il existe un cycle périodique dont le multipli-
cateur est borné inférieurement par |t|−N .

Ce corollaire implique qu’il n’existe aucune courbe algébrique de l’espace des mo-
dules des fractions rationnelles de degré 2 ou 3 sur laquelle la famille est stable au
sens de [McM87]. En degré 2 ce résultat est une conséquence facile de la paramétrisa-
tion de Milnor des fractions quadratiques en termes des multiplicateurs de leurs points
fixes [Mi93]. En degré 3, nous n’avons pas de paramétrisation explicite en termes de
multiplicateurs de points périodiques, voir cependant [We14]. Notons que la rigidité de
Thurston implique la non-existence de famille algébrique stable en tout degré non carré,
voir [McM87, Theorem 2.2], ce qui n’est pas une conséquence directe du Corollaire 4.5.
Nous renvoyons à l’article récent [JX23] pour une approche non-archimédienne à la ri-
gidité de McMullen.

Pour démontrer le Théorème 4.4 et le Corollaire 4.5, on utilise la conséquence sui-
vante de la combinaison de [GOV19, Theorem 3.1] et de [F18, Theorem C].

Proposition 4.6. Soit {Rt}t∈D une famille méromorphe de fractions rationnelles de de-
gré au moins deux, telle que χ(R) > 0. Alors, pour tout ϵ > 0 il existe η > 0 tel que pour
tout n assez grand et tout t assez petit, la fraction rationnelle Rn

t admet au moins ηdn

points fixes z vérifiant
1

n
log ∥Rn

t ∥(z) ≥ (χ(R)− ϵ) log |t|−1 .

Démonstration. Supposons χ(R) > 0 et choisissons une constante C de telle sorte que

C > χ(R) et sup
t∈D∗,|t|≤1/2

sup
P1
C

log ∥Rt∥ ≤ C log |t|−1 .

De plus, pour chaque t dans D∗ et n dans N∗ posons

Kt(n) := #

{
z, Rn

t (z) = z et
1

n
log+ ∥Rn

t ∥(z) ≥ (χ(R)− ϵ) log |t|−1

}
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et

L+
n (Rt) :=

1

dn

∑
z∈P1

C,R
n
t (z)=z

1

n
log+ ∥Rn

t ∥(z) ,

où log+ := max{0, log}. On tire de [GOV19, Theorem 3.1] appliqué à r = 1 et de [F18,
Theorem C]∣∣L+

n (Rt)− χ(R) log |t|−1
∣∣ ≤ ∣∣L+

n (Rt)− χ(Rt)
∣∣+ ϵ

3
log |t|−1 ≤ 2ϵ

3
log |t|−1 ,

pour tout n assez grand et pour tout t assez petit (indépendant de n). On obtient

χ(R)− 2ϵ

3
≤ L+

n (Rt)

log |t|−1
≤ C

Kt(n)

dn
+ (χ(R)− ϵ)×

(
1− Kt(n)

dn

)
et

Kt(n)

dn
≥ ϵ

3(C − χ(R) + ϵ)
> 0 . □

Démonstration du Théorème 4.4. L’implication (1)⇒(2) est une conséquence directe de [F18,
Theorem C], et l’implication (3)⇒(2) découle de l’inégalité χ(R) ≥ 0 donné par le
Théorème C et la Proposition 4.6. Pour montrer les implications (2)⇒(1) et (2)⇒(3),
supposons que χ(R) = 0. Alors on a χ(Rt) = o(log |t|−1) par [F18, Theorem C]. Il
s’ensuit que pour tout ϵ > 0 la fonction t 7→ χ(Rt) + ϵ log |t| est sous-harmonique
sur D∗ et localement bornée supérieurement. Elle se prolonge donc en une fonction sous-
harmonique définie sur D. Par le principe du maximum, on a donc χ(Rt)+ϵ log |t| ≤ C ′

pour une constante C ′ adéquate et pour tout ϵ et t vérifiant |ϵ| ≤ 1 et |t| ≤ 1/2. En fai-
sant ϵ → 0, on en déduit que χ(Rt) est bornée supérieurement et se prolonge donc
aussi en une fonction sous-harmonique définie sur D. Elle est donc bornée car positive.
Cela montre l’assertion (1). Pour montrer l’assertion (3), notons que soit R est affine
Bernoulli, soit elle a bonne réduction potentielle par le Théorème C. En particulier, tout
cycle périodique de R dans P1

L est indifférent ou attractif. Il s’ensuit que pour tout n
dans N∗, la fonction t 7→ λn(Rt) se prolonge en une fonction sous-harmonique bornée
définie sur D. Le principe du maximum implique alors que pour tout r dans ]0, 1[ on a

sup
n∈N∗

sup
t∈D∗,|t|≤r

λn(Rt) ≤ sup
t∈D,|t|=r

λn(Rt) ≤ sup
t∈D,|t|=r

sup
P1
C

log ∥Rt∥ .

Le dernier membre de droite étant indépendant de n, on obtient (3). □

Démonstration du Corollaire 4.5. Si χ(R) est non nul, alors on a χ(R) > 0 par le Théo-
rème C, et l’assertion désirée est une conséquence de la Proposition 4.6.

Supposons que χ(R) = 0. On peut conjuguer R par un élément ϕ de PGL(2,C((t)))
à une fraction ayant bonne réduction, voir le Théorème C. Pour chaque N dans N∗,
notons ϕN la fraction rationnelle à coefficients dans C[t] obtenue en tronquant les coef-
ficients de ϕ à l’ordreN . PourN assez grand, c’est une transformation de Möbius, et les
coefficients de ϕ−1

N ◦R◦ϕN sont proches dans L des coefficients de ϕ−1◦R◦ϕ. Il s’ensuit
que ϕ−1

N ◦ R ◦ ϕN a bonne réduction. Comme les coefficients de ϕN sont holomorphes
sur D, on en déduit que ϕN (t)◦Rt◦ϕN (t)−1 converge vers la réduction de ϕ−1

N ◦R◦ϕN ,
lorsque t→ 0, qui est une fraction rationnelle complexe de même degré que {Rt}t∈D.
Par conséquent, cette famille ne diverge pas dans l’espace des modules. □
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5. EXEMPLES ET CONJECTURES

Nous présentons quelques exemples (§ 5.1) ainsi que des conjectures (§ 5.2).

5.1. Exemples. Notre premier exemple concerne l’exposant de Lyapunov des fractions
rationnelles ayant une bonne réduction et des fractions rationnelles affines Bernoulli.
Les exemples suivants présentent un exposant de Lyapunov strictement négatif, l’un
dont l’ensemble de Julia est un ensemble de Cantor contenu dans HK (Exemple 5.2) et
l’autre dont l’ensemble de Julia intersecte P1

K (Exemple 5.3). Nous poursuivons avec un
exemple d’un polynôme qui ne satisfait aucun des points (1), (2) ou (3) du Théorème B
(Exemple 5.4), ainsi qu’un polynôme non modéré sans aucun point critique inséparable
dans P1

K (Exemple 5.5).

Exemple 5.1. Soit R une fraction rationnelle à coefficients dans K et de degré au moins
deux. Supposons tout d’abord queR a bonne réduction. La réduction R̃ deR dans K̃ est
donc de même degré queR. Comme la mesure d’équilibre deR est la masse de Dirac au
point xcan, le Théorème B (1, 3) entraîne qu’on a χ(R) ≤ 0 avec égalité si et seulement
si R̃ est séparable.

Si R est affine Bernoulli, alors le Théorème B (1, 3) entraîne que χ(R) ≤ 0, avec
égalité si et seulement si aucun des facteurs de dilatation de R n’est disivible par la
caractéristique résiduelle de K.

Exemple 5.2. Supposons que la caractéristique de K soit nulle et que sa caractéristique
résiduelle p soit strictement positive. Soit P0 le polynôme à coefficients dans K défini
par

P0(z) := (zp − zp
2
)/p .

Alors JP0 est un ensemble de Cantor où diam = p1/(p−1) et | · | ≤ 1, voir [RL03a,
Exemple 6.3] et [FR10, Proposition 5.6]. Par ailleurs, un calcul montre que ∥P ′

0∥ = | · |p−1

sur JP0 , d’où l’on déduit que χ(P0) < 0 car ρP0 charge {x ∈ A1
K , |x| < 1}. En effet, on

a χ(P0) =
1

p+1 log |p| par la formule de Przytycki, voir [Ok12, §5] ou la Proposition 3.3.

Exemple 5.3. Supposons que la caractéristique de K soit nulle et que sa caractéristique
résiduelle p soit strictement positive. Fixons λ dansK tel que |p|−1 < |λ| < |p|−(p2−1)/p)

et soit P1 le polynôme défini par

P1(z) := λ(zp
2+p − zp

2
) .

On va montrer que χ(P1) < 0 et cependant que JP1 ̸⊆ HK . En effet, une analyse du po-
lygône de Newton de P1(z)− z montre que P1 possède p points fixes dans K de norme
égale à 1. Comme |P ′

1| = |pλ| > 1 sur {z ∈ K : |z| = 1}, chacun de ces points fixes est
répulsif et, par conséquent, JP1 ̸⊆ HK . Par ailleurs, un calcul direct montre que chaque
point critique c de P1 dans K différent de 0 satisfait cp = p/(p+ 1). Cela implique que
tous les points critiques de P1 dans K appartiennent à la boule ouverte B0 de K de
centre 0 et diamètre |λ|−1/(p2−1). Combiné à P1(B0) = B0 et à la formule de Przytycki,
voir [Ok12, §5] ou la Proposition 3.3, cela entraîne χ(P1) = log |p2 + p| = log |p| < 0.

Exemple 5.4. Supposons que la caractéristique de K soit nulle, et que sa caractéris-
tique résiduelle p est strictement positive. Pour un paramètre a dans K bien choisi, le
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polynôme P2 à coefficients dans K défini par

P2(z) := (1− a)zp+1 + azp ,

admet 1 comme point fixe répulsif et vérifie χ(P2) = 0. Ce polynôme, introduit par
Benedetto dans [Ben06], ne satisfait donc aucun des points (1), (2) ou (3) du Théo-
rème B.

Exemple 5.5. Supposons que la caractéristique de K soit nulle, et que sa caractéristique
résiduelle p soit un nombre premier impair. Pour chaque t dans K, soit Pt le polynôme
à coefficients dans K défini par

Pt(z) := pzp+1 − zp + ptz .

Lorsque |t| < 1, le polynôme Pt a une réduction inséparable et, par conséquent, il n’est
pas modéré. Par ailleurs, le lemme de Hensel montre que, lorsque |t| est assez petit mais
non nul, Pt possèse p+ 1 points critiques dans K distincts deux à deux : l’infini, un
proche de 1/(p + 1), et un proche de chaque racine (p − 1)-ième de t. Le degré local
de Pt à l’infini est p+ 1, et celui en chaque un de ses points critiques finis est 2. Cela
montre que Pt n’a aucun point critique inséparable, bien que Pt ne soit pas modéré.

5.2. Conjectures. Fixons une fraction rationnelle R à coefficients dans K et de degré
au moins deux. Rappelons qu’un point fixe x est dit répulsif s’il appartient à CR ∩HK ,
ou s’il appartient à P1

K et le multiplicateur deR en x est de norme strictement plus grand
que 1. De plus, pour chaque n dans N∗, nous désignons par RFix(Rn) l’ensemble des
points fixes répulsifs de Rn.

Lorsque K est un corps de caractéristique nulle, l’équidistribution des points périodi-
ques dans P1

K deR est donnée par [FR10, Théorème B], voir aussi [Ok13, Theorem 1.2].
Pour K arbitraire et lorsque χ(R) > 0, le Théorème B (3) raffine ce résultat et établit
l’équidistribution des points périodiques répulsifs dans P1

K .

Conjecture 1. On a

1

dn

∑
RFix(Rn)

degRn(x)δx → ρR lorsque n→ +∞ .

Conjecture 2. La fraction rationnelle R admet une unique mesure d’entropie métrique
maximale µR, et on a

1

#RFix(Rn)

∑
RFix(Rn)

δx → µR lorsque n→ +∞ .

Lorsque R est modérée et χ(R) = 0, le Théorème C (2, 3) et la Proposition 1.3 ré-
solvent ces conjectures de manière affirmative. Dans le cas non modéré, ces conjectures
semblent délicates.

Conjecture 3. Si χ(R) > 0, alors on a

lim
n→+∞

1

dn

∑
x∈RFix(Rn)∩HK

degRn(x) = 0 .
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Il n’est pas difficile de voir que la Conjecture 3 est vérifiée dans le cas des polynômes.
Un résultat de Kiwi [Ki14, Theorem 1] résout cette conjecture de manière affirmative
dans le cas des fractions rationnelles de degré 2 sur un corps de caractéristique résiduelle
nulle extension du corps des séries de Puiseux à coefficients dans C.

Une solution affirmative à la Conjecture 3 combinée avec le Théorème B (3) permet-
trait d’apporter une solution affirmative aux Conjectures 1 et 2 dans le cas où χ(R) > 0.

RÉFÉRENCES

[Ar68] M. Artin. On the solutions of analytic equations. Invent. Math., 5, (1968), 277–291.

[BB+17] D. Bajpai, R. L. Benedetto, R. Chen, E. Kim, O. Marschall, D. Onul, Y. Xiao. Non-
Archimedean connected Julia sets with branching. Ergodic theory and dynamical systems,
Volume 37, Issue 1, (2017) , pp. 59–78.

[BR10] M. Baker and R. Rumely. Potential theory and dynamics on the Berkovich projective line.
Mathematical Surveys and Monographs, 159. American Mathematical Society, Providence,
RI, 2010. xxxiv+428 pp.

[Ben06] R. Benedetto. Wandering Domains in Non-Archimedean Polynomial Dynamics. Bulletin of
the London Mathematical Society, 38 (2006), 937–950.

[Ben19] R. Benedetto. Dynamics in One Non-Archimedean Variable. Graduate Studies in Mathema-
tics 198 (Amer. Math. Soc. Providence RI, 2019).

[Ber90] V. G. Berkovich. Spectral theory and analytic geometry over non-Archimedean fields. Math.
Surveys Monographs 33 (Amer. Math. Soc. Providence RI, 1990).

[BD05] F. Berteloot et C. Dupont. Une caractérisation des endomorphismes de Lattès par leur me-
sure de Green. Comment. Math. Helv. 80 (2005), 433– 454.

[BIJL14] R. Benedetto, P. Ingram, R. Jones, and A. Levy. Attracting cycles in p-adic dynamics and
height bounds for postcritically finite maps. Duke Math. J., 163(13) :2325–2356, 2014.

[BO20] F. Bianchi et Y. Okuyama. Degeneration of quadratic polynomial endomorphisms to a Hé-
non map. Indiana Univ. Math. J. 69, No. 7, 2549–2570 (2020)
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