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Dynamique des applications polynomiales

semi-régulières

Tien-Cuong Dinh et Nessim Sibony

Nouvelle version

Abstract

For any proper polynomial map f : C
k −→ C

k define the
function α as

α(z) := lim sup
n→∞

log+ log+ |fn(z)|

n
where log+ := max(log, 0).

Let f = (P1, . . . , Pk) be a proper polynomial map. We define a
notion of s-regularity using the extension of f to P

k. When f is
(maximally) regular we show that the function α is l.s.c and takes
only finitely many values: 0 and d1, . . ., dk, where di := degPi.
We then describe dynamically the sets {α ≤ di}. If di > 1, this
allows us to construct the equilibrium measure µ associated to f

as a generalized intersection of positive currents. We then gives
an estimate of the Hausdorff dimension of µ. This is a special
case of our results. We extend the approach to the larger class of
(π, s)-regular maps. This gives an understanding of the biggest
values of α. The results can be applied to construct dynamically
interesting measures for automorphisms.

1 Introduction

Soit f = (P1, . . . , Pk) une application polynomiale propre de Ck dans
Ck. Quitte à conjuguer f par une permutation des coordonnées on peut
supposer que degP1 ≥ · · · ≥ degPk. Définissons des entiers li vérifiant
1 = l0 < l1 < · · · < lm = k + 1 tels que les composantes de

f(i) := P(i) = (Pli−1
, . . . , Pli−1)
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soient de même degré di avec d1 > d2 > · · · > dm. Notons P+
(i) la partie

homogène de plus haut degré de P(i). Notons également f l’extension de
f comme application méromorphe à Pk dont [z1 : · · · : zk : t] sont les
coordonnées homogènes.

Pour tout z ∈ Ck définissons la constante α(z) ≥ 0 par

α(z) := lim sup
n→∞

log+ log+ |fn(z)|

n

où log+ := max(log, 0).
En général, α prend une infinité de valeurs. Lorsque α(z) > 1, α(z)

représente la vitesse d’échapement de fn(z) vers l’infini. Lorsque f se
prolonge holomorphiquement à l’infini dans Pk, auquel cas m = 1 et
{P+

(1) = 0} est réduit à l’origine, la fonction α ne prend que deux valeurs
0 et d1. Pour les applications régulières que nous introduisons, nous
montrons que α est s.c.i. et ne prend que les valeur d1, . . ., dm, 0.

On introduit des fonctions de Green partielles sur les fermés Ki :=
{α ≤ di} par

Gi(z) := lim
n→0

log+ |fn(z)|

dni
.

On montre que si i < m ou si i = m et dm > 1, la fonction Gi est
continue sur Ki. Lorsque dm > 1, on obtient la mesure d’équilibre µ
comme produit d’intersection généralisé de courants positifs définis à
l’aide des fonctions Gi. L’étude des fonctions Gi permet d’obtenir une
estimation de la dimension de Hausdorff de µ.

Lorsque f se prolonge holomorphiquement à l’infini et d1 > 1 on a
m = 1. La fonction G = lim d−n

1 log+ |fn| est définie partout et µ =
(ddcG)k.

Nous renvoyons en particulier à [4, 6, 8, 19, 13] pour divers aspects de
la dynamique de ces applications. Lorsque f est régulière et dm > 1, f est
à allure polynomiale au sens de [6] et la mesure µ que nous construisons
ici est la même que dans [6] (voir le paragraphe 4).

Nous nous intéressons dans cet article à des classes plus générales que
les applications régulières à savoir les applications s-régulières et (π, s)-
régulières. Pour décrire ces classes introduisons quelques notations.

z(i) := (zli−1
, . . . , zli−1) zd(i) := (zdli−1

, . . . , zdli−1)

z(<i) := (z(1), . . . , z(i−1)) z(≤i) := (z(1), . . . , z(i))
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z(>i) := (z(i+1), . . . , z(m)) z(≥i) := (z(i), . . . , z(m))

|z|(i) := |z(i)| etc.

On dira que g et h sont comparables quand z → X et on notera g(z) ∼
h(z) s’il existe des constantes 0 < c < c′ telles que cg(z) ≤ h(z) ≤ c′g(z)
pour z suffisamment proche de X . On dira que g et h sont équivalents

quand z → X et on note g(z) ≃ h(z) si g(z)/h(z) tend vers 1 quand
z → X .

On identifie C
k à P

k \ {t = 0} et pour toute application polynomiale
Q : Ck −→ Cn, {Q = 0} désigne le sous ensemble algébrique de Pk

adhérence de Q−1(0).
Posons I0 := {t = 0} et X0 := ∅. Pour tout 1 ≤ i ≤ m, posons

Ii := Ii−1 ∩
{

P+
(i) = 0

}

et
Xi := Ii−1 ∩

{

z(>i) = 0
}

.

On dira que f est s-régulier si Ii ∩Xi = ∅ pour tout 1 ≤ i ≤ s et que f
est régulier s’il est m-régulier. Si f est s-régulier, d’après le théorème de
Bézout, on a nécessairement dimXi = li− li−1−1 et dim Ii = k− li pour
tout 1 ≤ i ≤ s. L’ensemble Xi apparâıt comme l’image de Ii−1 \ Ii par
une restriction convenable de f à Ii−1. L’ensemble Ii apparâıt comme
l’ensemble d’indétermination de cette restriction de f à Ii−1.

Si f est 1-régulier, on a I1∩X1 = ∅. En particulier, f est algébriquement

stable [8, 19], c.-à-d. qu’aucune hypersurface n’est envoyée par un itéré
de f , dans I1. Il en résulte que le degré algébrique de fn est égal à dn1 .
On peut alors définir la fonction de Green G1 par

G1(z) := lim
n→∞

log+ |fn(z)|

dn1
.

C’est une fonction p.s.h. sur C
k. Elle définit un courant positif fermé

T1 := ddcG1 qui se prolonge à P
k carG1(z)−log+ |z| est bornée supérieurement.

D’après la proposition 5.3, ce courant ne charge pas les ensembles pluripo-
laires de Pk \ I1 car il admet localement un potentiel borné en tout point
de Pk \ I1. Il ne peut non plus charger I1 car I1 est de codimension au
moins 2 dans Pk.
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De façon générale, on pose G0 := 0, K0 = Ck et lorsque les expressions
suivantes ont un sens, on pose

Gi,n(z) :=
log+ |fn(z)|

dni

Gi(z) := lim
n→∞

Gi,n(z).

On définit
Ui :=

{

z ∈ C
k, fn(z) tend vers Xi

}

et
Ki := Ki−1 \ Ui

pour tout 1 ≤ i ≤ m.
Si f est s-régulier et 1 ≤ i ≤ s, nous montrons que pour z ∈ Ui,

α(z) = di et on précise la dynamique de f dans Ui et son complémentaire.
Précisons cela.

Si f est 1-régulier, U1 est le bassin de X1. On vérifiera que U1, K1 sont
invariants par f et f−1, K1 ⊂ K1∪I1, X1∩I1 = ∅ et dim I1 = k− l1 où I1
est l’ensemble d’indétermination de f . La fonction de Green G1 précise
l’échapement vers l’infini. On montrera que G1 est continue, positive,
nulle exactement sur K1 et à croissance logarithmique à l’infini. Elle est
de plus invariante par f : G1 ◦ f = d1G1. Pour tout 1 ≤ j ≤ l1 − 1, le
courant Tj := (ddcG1)

j est positif, fermé, de bidegré (j, j), invariant par
f et ne charge pas les ensembles pluripolaires. Le courant Tl1−1 est porté
par K1.

Il s’agit maintenant d’analyser la dynamique de la restriction de f à
K1. Supposons que f est 2-régulier. Le sous ensemble analytique X2 de
I1 est attirant; il est de dimension l2 − l1 − 1. Si z appartient à un petit
voisinage V2 de X2 dans K1 ∪ I1, on a

c−1|z|d2 ≤ |f(z)| ≤ c|z|d2

où c > 0 est une constante. Le bassin U2 est égal à
⋃

n≥0 f
−n(V2); son

complémentaire K2 vérifie K2 ⊂ K2 ∪ I2. Rappelons que I2 ⊂ I1 est un
sous-ensemble analytique de dimension k − l2 vérifiant X2 ∩ I2 = ∅. La
deuxième fonction de Green G2(z) est finie et continue, positive sur K1,
elle est égale à +∞ sur U1, nulle exactement sur K2. Sur K1, elle a une
croissance logarithmique à l’infini. On a la relation invariante G2 ◦ f =
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d2G2. Pour tout l1 ≤ j ≤ l2 − 1, le courant Tj := (ddcG2)
j−l1+1 ∧ Tl1−1

est positif, fermé, de bidegré (j, j), invariant par f et ne charge pas les
ensembles pluripolaires. Le courant Tl2−1 est porté par K2.

Suivant l’ordre s de la régularité, la construction peut se poursuivre.
Lorsque s = m, on trouver les applications régulières. Au paragraphe 2,
nous explicitons le cas des applications s-régulières. Au paragraphe 3,
nous étendons la théorie aux applications (π, s)-régulières et nous don-
nons une estimation de la dimension de Hausdorff de µ. Au paragraphe 4,
nous résumons d’autres propriétés dynamiques des applications régulières
et π-régulières. Observons que lorsqu’on fixe d1 > d2 > · · · > dm,
dans l’espace de paramètres, les familles d’applications régulières et semi-
régulières sont des ouverts Zariski denses. Nous avons rassemblé dans un
appendice les propriétés des fonctions p.s.h. par rapport à un courant
positif fermé, que nous utilisons.

Dans [12], on trouve déjà la définition de fonctions de Green partielles
pour certaines automorphismes de Ck et pour des endomorphismes de C2

dans [7]. On trouve également dans [12, 11] une notion de faible régularité
voisine de la 1-régularité. L’intérêt de notre approche ici est que nous
déduisons les estimations nécessaires à la construction des fonctions de
Green partielles d’hypothèses géométriques faciles à vérifier. Nous don-
nons en particulier (proposition 3.1) une caractérisations des applica-
tions f (π, s)-régulières de C2 en termes des polygônes de Newton des
composantes de f . Notre construction permet d’obtenir des mesures
invariantes intéressantes dans le cas des automorphismes polynomiaux
(remarque 3.9).

2 Endomorphismes réguliers

Dans la suite, notons dt le degré topologique de f , c.-à-d. le nombre
de préimages d’un point z ∈ Ck comptées avec multiplicité. Le degré
topologique ne dépend pas du point z. Notons K l’ensemble des points
d’orbite bornée. L’exposant de Lojasiewicz de fn sera noté λn. C’est la
meilleure constante positive vérifiant |fn(z)| ≥ c|z|λn pour z assez grand
où c > 0 est une constante. Cette constante λn existe toujours [18]. La

suite (λ
1/n
n ) décroit vers une constante λ∞ que nous appelons l’exposant

de Lojasiewicz asymptotique de f . On a le théorème suivant:

Théorème 2.1 Soit f : Ck −→ Ck un endomorphisme polynomial pro-
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pre s-régulier. On suppose que 1 ≤ s ≤ m − 1 ou bien que s = m et

dm ≥ 2. Alors pour tout 1 ≤ i ≤ s, il existe une suite de nombres réels

positifs (ci,n) → 0 telle que la suite de fonctions Gi,n + ci,n décroit sur

Ki−1 vers une fonction Gi continue, invariante: Gi ◦ f = diGi. De plus,

la fonction Gi(z)− log+ |z| est continue sur Ki−1 \ Ii et

Ki−1 =
{

z ∈ C
k, Gi(z) < ∞

}

=
{

z ∈ C
k, il existe c > 0, tel que |fn(z)| ≤ cd

n
i max

(

|z|d
n
i , 1

)}

Ki =
{

z ∈ C
k, Gi(z) = 0

}

et Ki ⊂ Ki ∪ Ii. En particulier, si f est régulier avec dm ≥ 2, on a

λ1 = λ∞ = dm, dt = (dm)
lm−lm−1 . . . (d1)

l1−l0 et Km = K.

On montre le théorème par récurrence. Supposons que le théorème
et les lemmes suivants soient vrais jusqu’au rang i − 1 avec 2 ≤ i ≤ s.
Vérifions les au rang i. La preuve est aussi valable pour le rang 1 (voir
également [12]).

Lemme 2.2 1. Si z ∈ Ki−1 et z → Xi, on a |f(i)(z)| ∼ |z|di, |f(>i)(z)| =
o(|z|)di et |f(z)| ∼ |z|di.

2. Ui est un ouvert de Ki−1, Ki est un fermé de Ki−1 et Ki ⊂ Ki ∪ Ii.

Preuve— 1. Puisque f est i-régulier, P+
(i) ne s’annulle pas sur Xi. Par

conséquent, quand z → Xi, on a |f(i)(z)| ∼ |z|di . Puisque deg f(>i) < di,
on a |f(>i)(z)| = o(|z|di) quand z → Xi.

On sait par hypothèse de récurrence que Ki−1 ⊂ Ki−1 ∪ Ii−1 et que
Ki−1 est invariant par f . Par définition, Xi = Ii−1 ∩ {z(>i) = 0}. On en
déduit que si z ∈ Ki−1 et z → Xi, on a f(z) → Xi. D’autre part, f étant
i-régulier, on a

Ii−1 ∩
{

z(≥i) = 0
}

= Ii−1 ∩Xi−1 = ∅.

Ceci implique en utilisant l’hypothèse de récurrence que lorsque f(z) →
Ii−1, on a |f(z)| ∼ |f(≥i)(z)|. Par conséquent, si z ∈ Ki−1 et z → Xi on
a |f(z)| ∼ |z|di . Observons que c’est f(≥i) qui domine sur Ki−1 même si
f(1) par exemple a des termes de degré plus élevé.

2. D’après la partie 1, puisque di ≥ 2, on peut trouver un voisinage
assez petit V de Xi tel que f(Ki−1∩V ) ⊂ V . Comme Ki−1 est invariant,
pour tout z ∈ V , on a fn(z) → Xi. Par conséquent, Ki−1 ∩ V ⊂ Ui. Par
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définition de Ui, on a Ui =
⋃

n≥0 f
−n(Ki−1 ∩ V ). Ceci implique que Ui

est un ouvert de Ki−1 et donc Ki = Ki−1 \ Ui est un fermé de Ki−1. Il
reste à montrer que Ki ⊂ Ki ∪ Ii.

Soit a ∈ Ii−1 \ Ii et soit z ∈ Ki−1 tendant vers a. On a f(z) ∈ Ki−1

car Ki−1 est invariant. Puisque a 6∈ Ii, on a |f(i)(z)| ∼ |z|di . D’autre part,
|f(>i)(z)| = o(|z|di) car deg f(>i) < di. Par conséquent, f(z) tend vers Xi

quand z → a. On conclut que si z est assez proche de a, f(z) appartient
à Ui et donc z appartient à Ui. Ceci implique que Ki ⊂ Ki ∪ Ii.

�

Fin de la démonstration du théorème 2.1– Montrons d’abord l’existence
de la suite (ci). D’après le lemme 2.2, il existe une constante c > 0 telle
que pour tout z ∈ Ki−1 on ait

|f(z)| ≤ cmax
(

|z|di , 1
)

.

Donc
|fn(z)| ≤ cmax

(

|fn−1(z)|di , 1
)

et

Gi,n(z) ≤
log c

dni
+Gi,n−1(z).

Posons

ci,n := −
∑

m≥n+1

log c

dmi
.

Il est clair que ci,n → 0 et que la suite Gi,n(z) + ci,n est décroissante.
Comme les Gi,n(z) sont positives, la limite Gi(z) existe et est positive.

Montrons les assertions sur les ensembles Ki−1 et Ki. Soit z 6∈ Ki−1.
Il existe 1 ≤ j ≤ i− 1 tel que z ∈ Uj. D’après le lemme 2.2, il existe un
c > 0 telle que pour n assez grand |fn(z)| ≥ c|z|d

n
j . Comme dj > di, on

a Gi(z) = +∞. On obtient donc

Ki−1 =
{

z ∈ C
k, Gi(z) < ∞

}

.

Soit z ∈ Ki. Puisque Ki est invariant, f(z) ∈ Ki. D’après le lemme
2.2, on a Ki ⊂ Ki ∪ Ii. Le fait que Ii ∩ {z(>i) = 0} = ∅ implique qu’il
existe c′ ≥ 1 indépendant de z telle que

|f(z)| ≤ c′max
(

|f(>i)(z)|, 1
)

.
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Comme deg f(>i) = di+1, il existe une constante c′′ > 0 telle que

|f(>i)(z)| ≤ c′′ max
(

|z|di+1 , 1
)

.

On en déduit que pour une certaine constante c > 0 on a

|f(z)| ≤ cmax
(

|z|di+1 , 1
)

.

Le fait que di+1 < di implique que Gi(z) = 0. On a Ki ⊂ {z ∈
Ck, Gi(z) = 0}. D’après le lemme 2.2, Gi est strictement positive au
voisinage de Xi. La relation Gi ◦ f = diGi implique que Gi est stricte-
ment positive sur Ui. On a donc Ki ⊃ {z ∈ Ck, Gi(z) = 0}.

Montrons que Gi est continue et strictement positive sur Ui. D’après
le lemme 2.2, il suffit de le montrer pour z ∈ V ∩Ki−1 où V ⊂ Pk est un
voisinage assez petit de Xi. La positivité est claire. La continuité résulte
de l’inégalité:

|Gi,n(z)−Gi,n−1(z)| ≤
max(log c,− log c′)

dni

où 0 < c′ < c sont des constantes telles que c′|z|di ≤ |f(z)| ≤ c|z|di sur
V ∩ Ki.

Vérifions la continuité de Gi(z)−log+ |z| dans Ui∪Ii−1\Ii. Il suffit de
le prouver pour z ∈ V . Ceci est une conséquence de l’inégalité précédente
et de l’égalité Gi,0(z) = log+ |z|.

Comme Gi est limite décroissante d’une suite de fonctions continues,
elle est semi-continue supérieurement sur Ki−1. Le fait qu’elle soit con-
tinue, positive sur Ui et nulle sur Ki implique qu’elle est continue sur
Ki−1 = Ui ∪ Ki.

Dans la suite, on suppose que f est régulier et dm ≥ 2. On a Xm =
Im−1 6= ∅. Donc Im = ∅. Ceci entrâıne que

{

P+
(1) = · · · = P+

(m) = 0
}

= {z = 0}.

Rappelons que λn et λ∞ sont les exposants de Lojasiewicz de fn et
l’exposant de Lojasiewicz asymptotique de f . D’après le lemme 2.2, on a
λn ≤ dnm. Montrons que λ1 ≥ dm et dt = d avec d := (d1)

l1−l0 . . . (dm)
lm−lm−1 .

Posons Π : Ck −→ Ck avec Π(z) :=
(

z
d/d1
(1) , . . . , z

d/dm
(m)

)

. C’est une appli-

cation propre de degré algébrique d/dm et de degré topologique dk−1.
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L’application Π ◦ f est de degré algébrique d et se prolonge holomor-
phiquement à l’infini car

{

P+
(1) = · · · = P+

(m) = 0
}

= {z = 0}.

On en déduit qu’elle est propre. Son exposant de Lojasiewicz est égal
à d et son degré topologique est égal à dk. Par suite, l’exposant de
Lojasiewicz de f est minoré par d/(d/dm) = dm et le degré topologique
de f est égal à dk/dk−1 = d. On déduit aussi que λn ≥ dnm et donc
λ1 = λ∞ = dm.

Puisque Im = ∅, l’ensemble Km est compact. Il est donc égal à
l’ensemble des points d’orbite bornée K.

�

Théorème 2.3 Soit f : Ck −→ Ck comme au théorème 2.1. Alors pour

tout 1 ≤ r ≤ s et lr−1 ≤ j < lr, on peut définir le courant Tj de bidegré

(j, j) de P
k par

Tj := (ddcGr)
j−lr−1+1 ∧ (ddcGr−1)

lr−1−lr−2 ∧ . . . ∧ (ddcG1)
l1−l0.

C’est un courant positif, fermé, de masse 1, porté par Kr−1. Il ne charge

pas les ensembles pluripolaires et on a

f ∗Tj = (dr)
j−lr−1+1(dr−1)

lr−1−lr−2 . . . (d1)
l1−l0Tj .

De plus, le courant Tlr−1 est porté par Kr.

Preuve— D’après le théorème 2.1, le lemme 2.2 et l’appendice, le courant
Tj est bien défini, positif, fermé dans Pk \ Ir. Comme f est s-régulier, on
a

dim Ir = k − lr < k − j.

Montrons par récurrence sur j que Tj est de masse 1. Supposons
que c’est le cas pour Tj−1. Posons ϕM(z) := sup(Gr(z), log

+ |z| − M)
et SM := ddcϕM ∧ Tj−1. La suite ϕM décroit vers Gr sur le support
de Tj−1. D’après le lemme 2.2 et la proposition 5.2, limSM = Tj dans
Pk \ Ir. D’après la proposition 5.4, la masse de SM dans Pk est égale à
1. Soit S une valeur adhérente de (SM) dans Pk. Alors Tj est égal à S
dans Pk \ Ir. Comme dim Ir = k − lr < k − j, les courants S et Tj ne
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chargent pas Ir. On en déduit que Tj = S et donc Tj est de masse 1.
Le théorème de Skoda [20] entrâıne que Tj , qui est de bidegré (j, j), se
prolonge en courant invariant, positif et fermé dans Pk qui ne charge pas
Ir. D’après la proposition 5.3, il ne charge pas les ensembles pluripolaires
car la fonction Gr est Tj−1-p.s.h pour tout r ≥ 2 et tout lr−1 ≤ j < lr.

Pour montrer que Tj est porté par Kr−1, on peut supposer que r ≥
2. Il suffit de vérifier que Tlr−1−1 est porté par Kr−1. On le fait par
récurrence. Supposons que c’est vrai au rang r − 1. On a

Tlr−1 = (ddcGr)
lr−lr−1 ∧ Tlr−1−1.

Dans Ur, on a Gr = lim d−n
lr−1

log |fn
(r)|. D’après la proposition 5.2, puisque

(

ddc log |f
(n)
(r) |

)lr−lr−1 ∧ Tlr−1−1 = 0, on a (ddcGr)
lr−lr−1 ∧Tlr−1−1 = 0 dans

Ur. On en déduit que Tlr−1 est porté par Kr.
L’application f étant ouverte et à fibres finies, f ∗ opère continûment

sur les courants [16] et commute avec ddc, ce qui permet d’obtenir l’équation
vérifiée par f ∗Tj.

�

3 Endomorphismes semi-réguliers

On se propose d’étudier d’une manière analogue la famille des endomor-
phismes semi-réguliers ou (π, s)-réguliers. Soient 1 ≤ p1 ≤ · · · ≤ pm des
entiers naturels. Soit π : Ck −→ Ck l’application définie par π(z) :=
(

π(1), . . . , π(m)

)

où π(i) : C
li−li−1 −→ Cli−li−1 est une application polyno-

miale de degré pi en z(i) qui se prolonge en une application holomorphe
de Pli−lj dans Pli−lj . Il est clair que |π(i)(z(i))| ∼ |z(i)|

pi quand z(i) tend
vers l’infini. On dira qu’une telle application π est scindée.

Soit f = (P1, . . . , Pk) =
(

P(1), . . . , P(m)

)

un endomorphisme polyno-
mial ouvert vérifiant degP(i) ≥ degP(i+1). Contrairement à l’application
π, les degrés des fonctions coordonnées de f sont dans l’ordre décroissant.
On dit que f est (π, s)-régulier (resp. π-régulier) si l’endomorphisme f ◦π
est s-régulier (resp. régulier) où les nombres 1 = l0 < l1 < · · · < lm =
k+1 utilisés dans la définition des applications régulières sont les mêmes
que ci-dessus.

Observons que si f est (π, 1)-régulier, il est 1-régulier donc algébriquement
stable. Si on pose π+ :=

(

π+
(1), . . . , π

+
(m)

)

où π+
(i) est la partie homogène
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de plus haut degré de π(i), alors f est (π, s)-régulier si et seulement s’il
est (π+, s)-régulier. Soit π1 une application homogène scindée. Si f est
(π ◦ π1, s)-régulier, alors il est (π, s)-régulier.

Il est facile de vérifier si un endormorphisme est régulier. Dans la
suite, nous donnons, pour le cas de dimension 2, un critère simple pour
savoir si un endomorphisme polynomial est semi-régulier. L’idée utilisée
dans la suite montre aussi que dans le cas de dimension supérieure à 2,
on “devine” facilement l’application π lorsque f est semi-régulier.

Considérons dans C2 l’endomorphisme f(z1, z2) := (P1, P2) avec d1 :=
degP1 > d2 := deg P2 ≥ 1. Cet endomorphisme se prolonge en applica-
tion méromorphe de P2 dans P2. L’ensemble d’indétermination de f est
défini par I1 := {P+

1 = t = 0} où P+
i est la partie homogène de plus haut

degré de Pi. On a

X1 := {t = 0} ∩ {z(>1) = 0} = f({t = 0} \ I1) = [1 : 0 : 0].

L’endomorphisme f est (π, 1)-régulier pour une application scindée π,
s’il est 1-régulier. Dans le cadre considéré, cela équivaut à dire qu’il est
algébriquement stable, c.-à-d. X1 ∩ I1 = ∅. Autrement dit, le coefficient
de zd11 dans P1 est non nul.

Dans la suite, on suppose que f est algébriquement stable. Notons
Σi ⊂ N2 ⊂ R2 l’ensemble des couples (m,n) tels que le coefficient de
zm1 zn2 dans Pi soit non nul. Puisque deg P2 < degP1 = d1, les Σi se
trouvent au dessous de la droite m + n = d1. L’endomorphisme f étant
algébriquement stable, (d1, 0) ∈ Σ1. Soit D une droite dans N2. On note
PD
i la somme des termes zm1 zn2 dans Pi avec (m,n) ∈ D. Si D est définie

par l’équation pm + qn + r = 0, on dira que −p/q est la pente de cette
droite.

On note D1 la droite vérifiant les propriétés suivantes:

1. D1 passe par (d1, 0) et au moins un autre point de Σ1 ∪ Σ2.

2. L’ensemble Σ1 ∪ Σ2 est au dessous de D1.

La droite D1 est celle de pente maximale, passant par (d1, 0) et vérifiant
la condition 2. Cette pente est comprise entre −1 et 0. Notons D2 la
droite parallèle à D1 et vérifiant:

1. D2 passe par au moins un point de Σ2.
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2. L’ensemble Σ2 est au dessous de D2.

Il est clair que D2 est au dessous de D1. On a la proposition suivante:

Proposition 3.1 Soit f un endomorphisme de C2 algébriquement stable

comme ci-dessus. Alors f est semi-régulier si et seulement si la pente

de D1 est non nulle et l’ensemble
{

z ∈ C
2, PD1

1 (z) = PD2

2 (z) = 0
}

est

réduit à {0}. Dans ce cas, si la pente de D1 est égale à −p1/p2 avec

p1 ∈ N∗ et p2 ∈ N∗, f est π-régulier pour π(z) := (zp11 , zp22 ).

Preuve— Supposons que
{

z ∈ C
2, PD1

1 (z) = PD2

2 (z) = 0
}

= {0}.
Puisque Σ1 ∪ Σ2 est au dessous de la droite de pente −1 passant par
(d1, 0), la pente de D1 est plus grande ou égale à −1. Soit −p1/p2
la pente de D1 où p1 et p2 sont des entiers positifs. On a p1 ≤ p2.
Posons π(z) := (zp11 , zp22 ). On a P π+

i = PDi

i ◦ π. On en déduit que
{

z ∈ C
2, P π+

1 (z) = P π+
2 (z) = 0

}

= {0}. Comme D2 est au dessous de
D1, on a deg P π+

1 ≥ degP π+
2 . On a montré que f ◦ π est régulier. Donc

f est π-régulier.
Supposons maintenant que f est π-régulier avec π(z) = (zp11 , zp22 ) et

p1 ≤ p2. On note D′
i la droite de pente −p1/p2 telle que

1. D′
i passe par au moins un point de Σi.

2. Σi est au dessous de D′
i.

On a P π+
i = P

D′

i

i ◦ π et donc
{

z ∈ C2, P
D′

1

1 (z) = P
D′

2

2 (z) = 0
}

= {0}.
Puisque deg P π+

1 ≥ degP π+
2 , la droite D′

2 et l’ensemble Σ1 ∪ Σ2 sont au
dessous de D′

1.
Comme f ◦π est régulier, P π+

1 ne s’annulle pas enX1. Par conséquent,

P
D′

1

1 contient un monôme en z1 et donc D
′
1 passe par (d1, 0). On en déduit

que la pente de D′
1 est plus petite que celle de D1. Si la pente de D′

1 est
égale à celle de D1, alors D

′
i = Di, donc

{

z ∈ C
2, PDi

1 (z) = PDi

2 (z) = 0
}

= {0}.

Il reste à considérer le cas où la pente de D′
1 est strictement plus

petite que celle de D1. Dans ce cas, D′
1 ne passe par aucun point de Σ1

sauf le point (d1, 0). Par conséquent, P
D′

1

1 est un monôme en z1. Ceci

implique que P
D′

2

2 contient un monôme en z2 et donc D′
2 passe par un
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point (0, d). Comme la pente D2 est strictement plus grande que celle de
D′

2, par définition, D2 ne passe par aucun point de Σ2 sauf le point (0, d).
On conclut que PD2

2 est un monôme en z2. Le fait que PD1

1 contient un
monôme en z1 implique que

{

z ∈ C
2, PD1

1 (z) = PD2

2 (z) = 0
}

= {0}.

�

La proposition 3.1 permet de vérifier facilement dans le cas de dimen-
sion 2 si un endomorphisme est semi-régulier. Donnons des exemples.

Exemple 3.2 Considérons les endomorphismes

f(z) := (z61 − z42 , z
3
1 − 2z22 + z2) et g(z) := (z61 − z42 , z

3
1 − z22 + z2).

Dans les deux cas, on a D1 = {2m+ 3n = 12} et D2 = {2m+ 3n = 6}.
Dans le premier cas, on a PD1

1 (z) = z61 − z42 et PD1

2 (z) = z31 − 2z22 ; la
condition de la proposition 3.1 est vérifiée. Dans le second cas, on a
PD1

1 (z) = z61 − z42 et PD1

2 (z) = z31 − z22 ; la condition de la proposition
3.1 n’est pas vérifiée. L’endomorphisme f est π-régulier pour π(z) :=
(z21 , z

3
2). L’endomorphisme g n’est pas semi-régulier. Puisque f est 1-

régulier, on peut définir X1 = [1 : 0 : 0], I1 = [0 : 1 : 0], U1 le bassin de
X1 et K1 = C2 \ U1 vérifiant K1 = K1 ∪ I1. Si z ∈ K1 tend vers I1, f(z)
tend aussi vers I1. Par conséquent, sa deuxième coordonnée domine la
première; on a z61 − z42 = o(z31 − 2z22 + z2). On en déduit que z61 ≃ z42 et
donc z31 ≃ z22 ou z31 ≃ −z22 . Cela entrâıne que la deuxième composante
de f(z) vérifie |z31 − 2z22 + z2| ∼ |z2|

2 ∼ |z|2. Cette dernière relation
permet de définire la deuxième fonction de Green comme dans le cas des
applications régulières.

Etudions maintenant la dynamique d’une application (π, s)-régulière
f générale. On pose P π

(i) := f(i) ◦ π et on note P π+
(i) sa partie homogène

de plus haut degré dπi . Soient P̌(i) les polynômes constitués par certains
monômes de P(i) avec les mêmes coefficients et vérifiant la relation P π+

(i) =

P̌(i) ◦ π
+. Cette dernière relation n’assure pas l’unicité de P̌(i). On garde

les mêmes coefficients pour l’assurer. Notons P̌+
(i) la partie homogène de

degré αi := dπi /pi de P̌(i). En particulier, si αi n’est pas entier, on a
P̌+
(i) = 0.

13



Posons I0 = {t = 0}, X0 = ∅. Nous allons définir d’une manière
analogue au cas s-régulier, les autres ensembles Xi et Ii. Lorsque Ii−1

est défini, on pose toujours Xi := Ii−1 ∩ {z(>i) = 0}. En particulier,
on a X1 = {t = 0} ∩ {z(>1) = 0}. Il reste à définir les ensembles Ii.
Les notations étant assez compliquées, nous expliquons d’abord des cas
simples. Si p1 = · · · = pm, l’application f est s-régulière; les ensembles
Xi et Ii sont définis exactement de la même manière qu’au paragraphe
précédent. Si p1 < · · · < pm (voir l’exemple 3.2), le fait que f ◦ π soit
s-régulier implique que P+

(1) = P̌+
(1) ne dépend pas de z(>1). Il est clair

qu’il faut prendre

I1 := I0 ∩ {z(1) = 0} = I0 ∩ {P̌+
(1) = 0}.

La croissance des pi implique aussi que les termes de P̌+
(2), qui sont

indépendants de z(1), ne dépendent que de z(2). Rappelons que I2 ap-
parâıt comme l’ensemble d’indétermination d’une restriction convenable
de f à I1 = I0 ∩ {z(1) = 0}. Il est donc aussi clair qu’il faut poser

I2 := I1 ∩ {z(2) = 0} = I1 ∩ {P̌+
(2) = 0}.

Le même raisonnement est valable pour Ii avec 1 ≤ i ≤ s.
Pour le cas général, la définition des Xi et Ii tient compte des deux

cas particuliers ci-dessus. Posons pour tout 1 ≤ i ≤ m

Xi := Ii−1 ∩
{

z(>i) = 0
}

et

Ii := Ii−1 ∩
{

P̌+
(i) = 0

}

∩
{

z(j) = 0 pour tout j tel que pj < pi
}

.

Lemme 3.3 Si f est (π, s)-régulier, alors Xi ∩ Ii = ∅ pour tout 1 ≤ i ≤
s. De plus, on a dimXi = li − li−1 − 1 et dim Ii = k − li.

Preuve— Soit 0 ≤ j < i l’entier minimal tel que pj+1 = pi. Posons
I10 = Pk,

I1i :=
{

z(≤j) = 0
}

∩
{

P̌+
(≤i) = 0

}

et
X1

i := I1i−1 ∩
{

z(>i) = 0
}

.
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On a Xi = X1
i ∩ {t = 0} et Ii = I1i ∩ {t = 0}. Il faut montrer que

X1
i ∩ I1i ∩ Ck = {0} et que dimX1

i = li − li−1, dim I1i = k − li + 1.
Posons X2

i := (π+)−1(X1
i ∩Ck) et I2i := (π+)−1(I1i ∩Ck). En utilisant la

décroissance des degrés de f et la croissance des degrés de π, on vérifie
qu’aucun terme de P π+

(i) − P̌+
(i) ◦ π

+ n’est indépendant de z(≤j). On a

X2
i ∩ I2i =

{

z(≤j) = 0
}

∩
{

P̌+
(≤i) ◦ π

+ = 0
}

∩ {z(>i) = 0} ∩ C
k

⊂
{

P π+
(≤i) = 0

}

∩
{

z(>i) = 0
}

∩ C
k = {0}.

La dernière intersection est réduite à {0} car f ◦ π+ est s-régulier. On
déduit de la propriété précédente que Xi ∩ Ii = ∅.

On a

I2i =
{

z(≤j) = 0
}

∩
{

P̌+
(≤i) ◦ π

+ = 0
}

∩ C
k

=
{

z(≤j) = 0
}

∩
{

P̌+
(r) ◦ π

+ = 0 pour tout j + 1 ≤ r ≤ i
}

∩ C
k.

Par conséquent, on a dim I2i ≥ k − li + 1. D’autre part, X2
i = I2i−1 ∩

{

z(>i) = 0
}

. Donc dimX2
i ≥ li − li−1. Le fait que X2

i ∩ I2i = {0}
implique que dimX2

i = li − li−1 et dim I2i = k− li +1. On en déduit que
dimXi = li − li−1 − 1 et dim Ii = k − li.

�

Posons G0 := 0, K0 := C
k. Lorsque les expressions suivantes ont un

sens, on pose

Gi,n(z) :=
log+ |fn(z)|

αn
i

Gi(z) := lim
n→∞

Gi,n(z)

Ui :=
{

z ∈ C
k, fn(z) tend vers Xi

}

et
Ki := Ki−1 \ Ui

pour tout 1 ≤ i ≤ m. L’ensemble Ui est le bassin d’attraction deXi. Il est
clair que Gi ◦ f = αiGi, f

−1(Ui) ⊂ f(Ui) = Ui et f
−1(Ki) ⊂ f(Ki) = Ki.

Observons ici que la suite des αi est décroissante. On obtient des résultats
analogues au cas régulier.
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Théorème 3.4 Soit f : Ck −→ Ck un endomorphisme polynomial (π, s)-
régulier comme précédemment. On suppose que 1 ≤ s ≤ m − 1 ou bien

que s = m et αm > 1. Alors pour tout 1 ≤ i ≤ s, il existe une suite de

nombres réels positifs (ci,n) → 0 telle que la suite de fonctions Gi,n + ci,n
décrôıt sur Ki−1 vers une fonction Gi continue, invariante: Gi◦f = αiGi.

De plus, la fonction Gi(z)− log+ |z| est continue sur Ki−1 \ Ii et on a

Ki−1 =
{

z ∈ C
k, Gi(z) < ∞

}

=
{

z ∈ C
k, il existe c > 0 tel que |fn(z)| ≤ cα

n
i max

(

|z|α
n
i , 1

)}

Ki =
{

z ∈ C
k, Gi(z) = 0

}

et Ki ⊂ Ki ∪ Ii. En particulier, si f est π-régulier et αm > 1, on a

λ1 = λ∞ = αm, dt = (αm)
lm−lm−1 . . . (α1)

l1−l0 et Km = K.

Théorème 3.5 Soit f : Ck −→ Ck comme au théorème 3.4. Alors pour

tout 1 ≤ i ≤ s et li−1 ≤ j < li, on peut définir le courant Tj de bidegré

(j, j) de Pk par

Tj := (ddcGi)
j−li−1+1 ∧ (ddcGi−1)

li−1−li−2 ∧ . . . ∧ (ddcG1)
l1−l0.

C’est un courant positif, fermé, de masse 1, porté par Ki−1. Il ne charge

pas les ensembles pluripolaires et on a

f ∗Tj = (αi)
j−li−1+1(αi−1)

li−1−li−2 . . . (α1)
l1−l0Tj .

De plus, le courant Tli−1 est porté par Ki.

Pour démontrer ces théorèmes, nous allons montrer des inégalités
analogues que celles du lemme 2.2. Puisque f ◦ π est régulier, il est plus
facile d’utiliser π(z) au lieu de z comme “coordonnées”. L’application π
n’est pas inversible en général mais elle est scindée. Ceci nous permet de
travailler avec π−1 comme avec une application polynomiale.

Posons Iπ0 := {t = 0}, Xπ
0 = ∅ et pour tout 1 ≤ i ≤ m

Xπ
i := Iπi−1 ∩

{

z(>i) = 0
}

et
Iπi := Iπi−1 ∩

{

P π+
(i) = 0

}

.
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On a Xπ
i ∩ Iπi = ∅ pour 1 ≤ i ≤ s. Soit Kπ

0 = Ck. Posons

Uπ
i :=

{

z ∈ C
k, π−1 ◦ fn ◦ π(z) tend vers Xπ

i

}

et
Kπ

i := Kπ
i−1 \ U

π
i

pour tout 1 ≤ i ≤ s. Observons que π−1 ◦ fn ◦ π(z) contient plusieurs
points dont les modules sont comparables quand fn ◦ π(z) tend vers
l’infini. Ceci est en fait une conséquence de la propriété “π est scindée”.
Par définition, Kπ

i et Uπ
i sont invariants par π−1◦f ◦π et par π−1◦f−1◦π.

Lemme 3.6 1. Pour z ∈ Kπ
i−1 tendant vers Xπ

i , on a

|f(i) ◦ π(z)| ∼ |z|d
π
i et |f(>i) ◦ π(z)| = o(|z|d

π
i ).

2. Pour tout z ∈ Kπ
i−1 tendant vers Xπ

i , on a |π−1 ◦ f ◦ π(z)| ∼ |z|αi

et |π−1 ◦ f ◦ π(z)|(>i) = o(|z|αi).

3. Uπ
i est un ouvert de Kπ

i−1, K
π
i est un fermé de Kπ

i−1 et K
π

i ⊂ Kπ
i ∪I

π
i .

4. Pour z ∈ Kπ
i tendant vers Iπi , on a |P π

(i)(z)| = o(|z|d
π
i ).

Preuve— On montre le lemme par récurrence. On suppose qu’il est vrai
jusqu’au rang i− 1.

1. La partie homogène de plus haut degré P π
(i) de f ◦π ne s’annulle pas

sur Xπ
i car f ◦ π est s-régulier. Par conséquent, pour z ∈ Kπ

i−1 tendant
vers Xπ

i , on a |f(i) ◦ π(z)| ∼ |z|d
π
i . Quant à f(>i) ◦ π, il est de degré

dπi+1 < dπi . On a donc

|f(>i) ◦ π(z)| = o
(

|z|d
π
i

)

.

2. Par hypothèse de récurrence, K
π

i−1 ⊂ Kπ
i−1 ∪ Iπi−1. D’autre part,

Iπi−1 ∩ {z(≥i) = 0} = ∅.

On en déduit que pour z ∈ Kπ
i−1 tendant vers Iπi−1, on a |z| ∼ |z|(≥i).

Comme π−1 ◦ f ◦ π préserve Kπ
i−1, on a

|π−1 ◦ f ◦ π(z)| ∼ |π−1 ◦ f ◦ π(z)|(≥i).
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D’après la partie 1, si z ∈ Kπ
i−1 tend vers Xπ

i , la dernière relation et la
croissance des pi impliquent

|π−1 ◦ f ◦ π(z)| ∼ |π−1 ◦ f ◦ π(z)|(i) ∼ |f(i) ◦ π(z)|
1/pi ∼ |z|αi

et
|π−1 ◦ f ◦ π(z)|(>i) = o(|z|d

π
i /pi) = o(|z|αi).

3. Soit V un voisinage suffisamment petit deXπ
i . La partie 2 implique

V ∩Kπ
i−1 ⊂ Uπ

i . Par définition, on a Uπ
i :=

⋃

n≥0 π
−1 ◦ f−n ◦π(Kπ

i−1∩V ).
C’est donc un ouvert de Iπi−1. Par suite, K

π
i est un fermé de Iπi−1.

Fixons un voisinage W de Iπi . Observons que lorsque z ∈ Kπ
i−1 tend

vers Iπi−1\W , la partie 1 du lemme est encore vraie; par suite, π−1◦f◦π(z)
tend vers Xπ

i . Par conséquent, pour z ∈ Kπ
i−1 suffisamment proche de

Iπi−1 \W , on a z ∈ Uπ
i . D’où K

π

i ⊂ Kπ
i ∪ Iπi .

4. Soit (z(n)) ⊂ Kπ
i−1 une suite tendant vers Iπi−1. Si |P π

(i)(z
(n))| ∼

|z(n)|d
π
i , alors comme dans la partie 1, on montre que

|f(i) ◦ π(z
(n))| ∼ |z(n)|d

π
i et |f(>i) ◦ π(z

(n))| = o(|z(n)|d
π
i ).

Par conséquent, π−1 ◦ f ◦ π(z(n)) tend vers Xπ
i . D’après la partie 3, z(n)

appartient à Uπ
i pour n assez grand. Ceci démontre la partie 4.

�

Lemme 3.7 1. Si w∗ ∈ Ki−1 tend vers Xi, on a |f(w∗)| ∼ |w∗|αi.

2. On a π(Kπ
i ) = Ki, π(U

π
i ) = Ui et Ki ⊂ Ki ∪ Ii.

Preuve— On montre le lemme par récurrence. Supposons qu’il est vrai
jusqu’au rang i− 1.

1. Soit w∗ = π(z∗) ∈ Ki−1 tendant vers Xi. Par hypothèse de
récurrence, on peut choisit z∗ ∈ Kπ

i−1 et z
∗ tend vers Iπi−1 quand w∗ tend

vers Xi. Puisque les degrés pi des composantes π(i) de π sont croissantes,
z∗ tend vers Xπ

i . D’après le lemme 3.3, on a

Xi ∩
{

w(i) = 0
}

= Ii−1 ∩
{

w(≥i) = 0
}

= Ii−1 ∩Xi−1 = ∅.

De plus, Xi ⊂
{

w(>i) = 0
}

et la suite (pi) est croissante. On en déduit
que

|z∗| ∼ |z∗(i)| ∼ |w∗
(i)|

1/pi ∼ |w∗|1/pi.
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La première relation de la dernière ligne vient du fait que z∗ → Xπ
i .

L’invariance de Ki−1 implique que f(w∗) appartient à Ki−1 et tend
vers Ii−1. De plus, Ii−1 ∩ {w(≥i) = 0} = ∅. On en déduit

|f(w∗)| ∼ |f(≥i)(w
∗)| = |f(≥i) ◦ π(z

∗)|.

D’après le lemme 3.6, ceci implique

|f(w∗)| ∼ |f(i) ◦ π(z
∗)| ∼ |z∗|d

π
i ∼ |w∗|d

π
i /pi = |w∗|αi.

2. Soit w∗ = π(z∗) ∈ Ui. Puisque fn(w∗) tend vers Xi et que la suite
(pi) est croissante, π−1 ◦ fn(w∗) = π−1 ◦ fn ◦ π(z∗) tend vers Xπ

i . Par
conséquent, z∗ ∈ Uπ

i . On a donc Ui ⊂ π(Uπ
i ).

Soit maintenant z∗ ∈ Uπ
i−1. On a fn◦π(z∗) = f◦π◦(π−1◦f◦π)n−1(z∗).

On applique les parties 1 et 2 du lemme 3.6 aux points de (π−1 ◦ f ◦
π)n−1(z∗) qui tendent vers Xπ

i . On obtient que la suite (fn ◦ π(z∗)) tend
vers Ki−1∩{w(>i) = 0} = Xi. Par conséquent, π(z

∗) ∈ Ui et π(U
π
i ) ⊂ Ui.

On a montré π(Uπ
i ) = Ui. On en déduit que Ki = π(Kπ

i ).
Soit w(n) = π(z(n)) ⊂ Ki une suite tendant vers a ∈ Ii−1 avec z(n) ∈

Kπ
i . Puisque z(n) tend vers Iπi , on a |z(n)| ∼ |z(n)|(≥i). Par conséquent, si

pj < pi, on a a(j) = 0, c.-à-d. que a ∈ {z(j) = 0}.
D’après la partie 4 du lemme 3.6, on a

P̌(i)(w
(n)) = o

(

|z(n)|d
π
i

)

= o
(

|z
(n)
(≥i)|

dπi
)

= o
(

|w
(n)
(≥i)|

αi
)

.

Ceci implique que P̌+
(i)(a) = 0.

On a montré que w(n) tend vers a ∈ Ii. Donc Ki ⊂ Ki ∪ Ii.
�

Utilisant ces deux derniers lemmes, on montre les théorèmes 3.4 et
3.5 de même manière que dans le cas des applications régulières.

�

Proposition 3.8 Soit f un endomorphisme π-régulier avec αm > 1,
comme précédemment et soit K l’ensemble des points d’orbite borné.

Posons M := lim supK ‖Dfn‖1/n où D désigne la dérivée. Alors

1. Pour tous 1 ≤ i ≤ m et 0 < ai < logαi/ logM , il existe une

constante c > 0 telle que si z ∈ Ki−1 on ait Gi(z) ≤ cδ(z)ai où δ(z)
désigne la distance entre z et K.
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2. La mesure µ := Tk ne charge pas les ensembles de dimension de

Hausdorff a pour tout a < log dt/ logM .

Preuve— 1. Puisque la fonction Gi est à croissance logarithmique, il
suffit de montrer que Gi(z) ≤ cδ(z)ai dans un voisinage fixe de K. Soit
W un voisinage assez petit de K et soit N assez grand tels que ai < a∗i :=
logαi/ logMN pour tout 1 ≤ i ≤ m où MN := supW ‖DfN‖1/N . Notons
δ > 0 la distance entre K et ∂W . On choisit une constante A > 0 telle
que Gi(z) ≤ A pour tout z ∈ Ki−1 ∩W et tout 1 ≤ i ≤ m.

Il suffit de montrer qu’il existe c > 0 tel que pour tout z ∈ Ki−1 ∩W
on a |Gi(z)| ≤ cδ(z)a

∗

i . Comme Gi = 0 sur K, il suffit de considérer le
cas z 6∈ K. Soit n l’entier minimal tel que fNn(z) 6∈ W . Si x ∈ K est un
point tel que |x− z| = δ(z) alors on a

δ ≤ |fNn(x)− fNn(z)| ≤ (MN)
Nn|x− z| = (MN)

Nnδ(z)

donc

(MN )
Nn ≥

δ

δ(z)
.

Cela entrâıne que pour une certaine constante c′ > 0 on a

1

α
N(n−1)
i

= αN
i M

−Nna∗i
N ≤ αN

i

(

δ(z)

δ

)a∗i

≤ c′δ(z)a
∗

i .

Puisque fN(n−1)(z) ∈ Ki−1 ∩W , en posant c = Ac′, on a

Gi(z) =
Gi(f

N(n−1)(z))

α
N(n−1)
i

≤ Ac′δ(z)a
∗

i = cδ(z)a
∗

i .

2. Comme dans la partie 1, on peut choisir W de sorte que a <
a∗ := log dt/ logMN . Puisque dt = αlm−lm−1

m . . . αl1−l0
1 , on a a∗ = (lm −

lm−1)a
∗
m + · · · + (l1 − l0)a

∗
1. Soit Σ ⊂ K un ensemble de dimension de

Hausdorff a. Fixons un ǫ > 0 assez petit. Comme a < a∗, pour r > 0
assez petit on peut recouvrir Σ par ǫr−a∗ boules Bn(r) de centres xn ∈ K
et de rayon r. Soit χn une fonction positive à support dans Bn(2r), égale
à 1 sur Bn(r) et telle que ddcχ ≤ c′′r−2ω avec c′′ > 0 où on a posé
ω := ddc|z|2. On a

µ(Bn(r)) ≤

∫

χndd
cGm ∧ Tk−1 =

∫

Bn(2r)

ddcχnGm ∧ Tk−1

≤

∫

Bn(2r)

c′′r−2ωcra
∗

mc′′ ∧ Tk−1 = c1r
a∗m−2

∫

Bn(2r)

ω ∧ Tk−1
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où c1 := cc′′.
On peut répéter ce procédé (k − 1) fois et on obtient, pour des con-

stantes ck > 0 et c′k > 0 convenables, que

µ(Bn(r)) ≤ ckr
a∗−2k

∫

B(2kr)

ωk = c′kr
a∗ .

Par conséquent,

µ(Σ) ≤
∑

µ(Bn(r)) ≤ ǫr−ac′kr
a∗ = c′kǫ.

Ceci est vrai pour tout ǫ > 0. Donc µ(Σ) = 0.
�

Remarque 3.9 Les résultats pour les endomorphismes (π, s)-réguliers
s’appliquent aux automorphismes, bien sûr on a alors s ≤ m. Si f est
(π, s)-régulier et f−1 est (π̃, s̃)-régulier on construit des courants invari-
ants T+ pour f et T− pour f−1. On peut, pour π, π̃, s et s̃ convenables,
considérer la mesure invariante µ := T+ ∧ T−. Le cas le plus simple de
cette situation est celui des applications de Hénon. On trouve d’autres
exemples dans [19] et [12].

4 D’autres remarques

Soit f : Ck −→ Ck une application polynomiale propre de degré topologique
dt ≥ 2. Supposons que l’infini soit attirant dans le sens où il existe
c > 1 tel que |f(z)| ≥ c|z| pour |z| grand. On peut construire la mesure
d’équilibre µ de f comme la limite faible de la suite d−n

t (fn)∗ν où ν est une
mesure de probabilité qui ne charge pas les ensembles pluripolaires [6]. La
mesure µ est mélangeante et ne dépend pas de ν. Lorsque l’exposant de
Lojasiewicz λ1 de f est strictement supérieur à 1, en utilisant la méthode
de Lyubich [15] et de Briend-Duval [4, 3], on montre [6] que d−n

t (fn)∗δz
tend vers µ pour tout z hors d’un ensemble exceptionnel E qui est analy-
tique. On a noté δz la masse de Dirac en z. Les exposants de Lyapounov
de µ sont minorés par log λ1/2. Les points périodiques répulsifs sont
denses et équidistribués sur supp(µ). La vitesse de mélange de µ est
de l’ordre λ−n

1 . Cette mesure µ est de plus l’unique mesure d’entropie
maximale log dt. Pour cette dernière propriété de µ, il suffit de reprendre
la preuve de Lyubich [15] et Briend-Duval [4] en remplaçant un calcul
cohomologique par le lemme de comparaison suivant:
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Lemme 4.1 Soit Ω une forme de bidegré (k − 1, k − 1) positive fermée

dans Ck. Alors on a pour tout m ≥ 0
∫

Ω ∧ (fm)∗ω ≤
1

λ1

∫

Ω ∧ (fm+1)∗ω.

Preuve— Il suffit d’appliquer la proposition 5.4 pour V = Ck, ρ(z) =
log(1 + |z|2), v1 = log(1+ |fm|2)−A, v2 = λ−1

1 log(1 + |fm+1|2) et A une
constante suffisamment grande.

�

Les résultats cités ci-dessus sont valables, en particulier, si f est semi-
régulier avec αm > 1. Dans ce cas, la mesure d’équilibre µ est égale à Tk

qui est une intersection généralisée de courants positifs fermés. En parti-
culier, d’après la proposition 5.3, les fonctions p.s.h. sont µ-intégrables:
c’est une mesure PLB [6].

En général, une application f d’exposant de Lojasiewicz λ1 > 1
n’est pas conjuguée à une application semi-régulière. Il peut exister une
infinité de vitesses d’échapement vers l’infini et on rencontre d’autres
phénomènes dynamiques. Ceci fera l’objet d’un prochain travail avec R.
Dujardin.

Dans la suite, nous considérons des exemples d’applications régulières
avec dm = 1. Soit f : C2 −→ C2 défini par f(z) = (P (z), az1 + bz2)
où a, b sont des nombres complexes, |b| > 1, P est un polynôme de
degré d ≥ 2. Supposons que le coefficient de zd1 dans P soit non nul.
L’application f est régulière et de degré topologique dt = d. En partic-
ulier, elle est algébriquement stable. D’après le théorème 2.1, l’exposant
de Lojasiewicz et l’exposant de Lojasiewicz asymptotique de f sont égaux
à 1. On vérifie |f(z)| ≥ c|z| pour tout 1 < c < |b| fixé et pour |z| assez
grand.

Nous ne savons pas si E est analytique et si les exposants de Lya-
pounov sont strictement positifs lorsque P (0, z2) 6≡ 0.

On peut construire la fonction de Green p.s.h., continue, positive,
invariante: G1 ◦ f = dG1 et le courant de Green T1 := ddcG1, positif,
fermé, invariant par f : f ∗T1 = dT1. L’ensemble K1 := {G1 = 0}, qui est
le complément du bassin d’attraction U1 de X1 := [1 : 0 : 0], n’est pas
compact et donc n’est pas égal à K. Le seul point adhérent à K1 dans
l’hyperplan à l’infini est l’unique point d’indétermination I1 := [0 : 1 : 0].
On en déduit que si z ∈ K1 tend vers I1, on a |z1| ≤ A|z2|

(d−1)/d car
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f(K1) = K1. On a aussi |f(z)| ≃ |b||z|. Le courant T1 ne charge pas
les ensembles pluripolaires car son potentiel G1 est continu. Notons que
T1∧T1 = 0 dans C2 car f ∗(T1∧T1) = d2T1∧T1 et dt < d2. On a, d’après
[6, théorème 3.2.1]

µ = lim(fn)∗ω ∧ T1 = limddcun ∧ T1

où un(z) := log+ |fn(z)| − n log |b|.
Il est clair que lim un = −∞ sur K. La suite (un) converge uni-

formément sur les compacts de K1 \K. En effet, on a, en posant fn(z) =
w = (w1, w2)

|un+1(z)− un(z)| ∼ log

∣

∣

∣

∣

aw1 + bw2

bw2

∣

∣

∣

∣

∼ log

∣

∣

∣

∣

1 +
aw1

bw2

∣

∣

∣

∣

∼

∣

∣

∣

∣

w1

w2

∣

∣

∣

∣

≤
1

|w|1/d
≤

A

|c|n/d
.

La constante c étant supérieure à 1, la fonction u := lim un est donc
continue sur K1 \ K et vérifie la relation u ◦ f = u + log |b|. Elle est
T1-p.s.h. sur K1 \K et tend vers −∞ quand z tend vers K.

5 Appendice: fonctions T-p.s.h.

Nous explicitons dans cet appendice quelques propriétés, que nous util-
isons, des fonctions T -p.s.h., c.-à-d. les fonctions p.s.h. relativement à
un courant positif fermé T . Ces propriétés sont classiques dans le cadre
des fonctions p.s.h. et les démonstrations sont de simples extensions du
cas des fonctions p.s.h. [1], [21], [5], [9].

Soit T un courant positif fermé de bidegré (j, j) dans une variété
kählérienne V de dimension k ≥ 1 (voir [5], [10], [14] pour les définitions
de base). Rappelons cependant que pour un courant T ≥ 0 de bidegré
(1, 1), on a localement T = ddcu où u est une fonction p.s.h. On dit que u
est un potentiel local de T . Rappelons les définitions de [2]. Une fonction
semi-continue supérieurement (s.c.s) v sur supp(T ) est dite T -p.s.h. si
elle est localement limite décroissante d’une suite (v(n)) de fonctions C2

vérifiant ddcv(n) ∧T ≥ 0. On dira que v est fortement T -p.s.h. si les v(n)

sont p.s.h. au voisinage du point considéré de supp(T ). On pose

σT :=
T ∧ ωk−j

(k − j)!
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où ω désigne la forme de Kähler sur V . C’est la mesure trace de T . On
pose ‖T‖K := σT (K).

Proposition 5.1 Soient L1 ⊂⊂ L2 deux compacts de V . Soient v ∈
L1
loc(σT ) une fonction T -p.s.h. et v1, . . ., vq des fonctions T -p.s.h., lo-

calement bornées. Alors

1. Le courant ddcv ∧ T := ddc(vT ) est positif fermé de bidegré (j +
1, j + 1).

2. Il existe une constante cL1,L2
> 0, indépendante de v et des vi, telle

que ‖ddcv ∧ T‖L1
≤ cL1,L2

‖vT‖L2
et

‖ddcv1 ∧ . . . ∧ ddcvq ∧ T‖L1
≤ cL1,L2

‖v1‖L∞(L2) . . . ‖vq‖L∞(L2)‖T‖L2
.

Preuve— Pour la positivité, il suffit d’observer que localement

ddc(vT ) = lim ddc(v(n)T ) = lim ddcv(n) ∧ T ≥ 0.

Soit χ une fonction de classe C2 à support dans L2 et égale à 1 sur
L1. Posons cL1,L2

:= ‖ddcχ‖L∞(L2). Il suffit d’estimer par intégration par
parties:

‖ddcv ∧ T‖L1
≤ ‖χddc(vT )‖L2

≤ ‖ddcχvT‖L2
≤ cL1,L2

‖vT‖L2
.

La dernière relation se démontre par récurrence sur q.
�

Le résultat suivant est l’analogue du théorème de continuité de Bedford-
Taylor [1] (voir aussi [5]).

Proposition 5.2 Soient v1, . . ., vq des fonctions T -p.s.h. localement

bornées. Soient v
(n)
1 , . . ., v

(n)
q des fonctions T -p.s.h. décroissant vers v1,

. . ., vq. Alors

1. v
(n)
1 ddcv

(n)
2 ∧ . . .∧ddcv

(n)
q ∧T ⇀ v1dd

cv2∧ . . .∧ddcvq∧T faiblement.

2. ddcv
(n)
1 ∧ddcv

(n)
2 ∧ . . .∧ddcv

(n)
q ∧T ⇀ ddcv1∧ddcv2∧ . . .∧ddcvq∧T

faiblement.
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En particulier, l’application (v1, . . . , vq) 7→ ddcv1 ∧ . . . ∧ ddcvq ∧ T est

symétrique en v1, . . ., vq. Si l’on suppose que les vl et v
(n)
l sont fortement

T -p.s.h., la décroissance est superflue, il suffit de supposer v
(n)
l ≥ vl pour

1 ≤ l ≤ q.

Preuve— Pour reprendre la démonstration de [1] et [5], il suffit de faire
les remarques suivantes.

Soit χ une fonction convexe dans Rq croissante par rapport à chaque
variable. Si v1, . . ., vq sont T -p.s.h. alors χ(v1, . . . , vq) est T -p.s.h. En
particulier, le sup d’un nombre fini de fonctions T -p.s.h. l’est aussi. Cela
permet de se ramener au cas où V est la boule unité et toutes les fonctions
v
(n)
l sont égales à |z|2 − 1 au voisinage de la sphère unité. On peut alors
appliquer les intégrations par parties usuelles comme dans [1] ou [5].

Lorsque les fonctions sont fortement T -p.s.h., une utilisation du lemme
de Hartogs comme dans [9, p.405] permet de montrer le résultat.

�

Proposition 5.3 (Chern-Levine-Nirenberg) Soient L1 ⊂⊂ L2 deux

compacts de V . Soient v1, . . ., vq des fonctions T -p.s.h. localement

bornées. Alors il existe une constante cL1,L2
> 0 telle que pour toute

fonction T -p.s.h. ϕ ∈ L1
loc(σT ), on ait

‖ϕddcv1∧ . . .∧ddcvq∧T‖L1
≤ cL1,L2

‖ϕ‖L1(σT ,L2)‖v1‖L∞(L2) . . . ‖vq‖L∞(L2).

En particulier, si T = ddcuj ∧ . . . ∧ ddcu1 avec u1 p.s.h. bornée et ul

fonction (ddcul−1 ∧ . . . ∧ ddcu1)-p.s.h. localement bornée pour tout 2 ≤
l ≤ j, alors les fonctions p.s.h. sont localement σT -intégrables et T ne

charge pas les ensembles pluripolaires.

Preuve— Il suffit de reprendre la démonstration de [5, p.126] en intro-
duisant le courant T (voir également [7]). Pour la commodité du lecteur,
nous donnons ici la preuve. On se ramène au cas où L1 et L2 sont des
boules centrées en 0 et de rayon respectif R′ et R et où tous les vj sont
égaux à |z|2 − R2 pour R1 < |z| < R avec un R′ < R1 < R. On peut
aussi supposer que j + q = k − 1. Soit 0 ≤ χ ≤ R2 une fonction égale
à R2 − |z|2 pour |z| < R′ et à support dans BR1

de centre 0 et de rayon
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R1. On peut supposer ϕ < 0. On a pour un c > 0 indépendant de ϕ

I :=

∫

|z|<R′

−ϕddcv1 ∧ . . . ∧ ddcvq ∧ T ∧ ddc|z|2

=

∫

|z|<R1

ϕddcv1 ∧ . . . ∧ ddcvq ∧ T ∧ ddcχ−

−

∫

R′<|z|<R1

ϕddcv1 ∧ . . . ∧ ddcvq ∧ T ∧ ddcχ

≤

∫

χddcϕ ∧ ddcv1 ∧ . . . ∧ ddcvq ∧ T +

+c‖ϕ‖L1(σT ,L2)‖v1‖L∞(L2) . . . ‖vq‖L∞(L2)

car ddcvj = ddc|z|2 sur le support de ddcχ. Par suite,

I ≤ R2

∫

|z|<R1

ddcϕ ∧ ddcv1 ∧ . . . ∧ ddcvq ∧ T +

+c‖ϕ‖L1(σT ,L2)‖v1‖L∞(L2) . . . ‖vq‖L∞(L2).

Il reste à majorer la dernière intégrale. Pour ceci, puisque ϕ est la limite
décroissante de fonctions T -p.s.h. lisses, on peut supposer ϕ lisse et
passer ensuite à la limite. Soit R2 tel que R1 < R2 < R. D’après la
proposition 5.2, on a

∫

|z|<R1

ddcϕ ∧ ddcv1 ∧ . . . ∧ ddcvq ∧ T

=

∫

|z|<R1

ddcv1 ∧ . . . ∧ ddcvq ∧ ddc(ϕT )

≤ c1‖v1‖L∞(L2) . . . ‖vq‖L∞(L2)‖dd
cϕT‖L1(BR2

)

≤ c2‖v1‖L∞(L2) . . . ‖vq‖L∞(L2)‖ϕ‖L1(σT ,L2).

Les dernières inégalités sont des conséquences de la proposition 5.1; c1,
c2 sont des constantes indépendantes de ϕ.

�

Enonçons un théorème de comparaison (voir [21]).

Proposition 5.4 Soit V une variété de Stein de dimension k ≥ 1. Soit
ρ une fonction p.s.h. d’exhaustion de V , i.e. ρ tend vers l’infini à l’infini.
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Posons ω := ddcρ. Soit T un courant de bidegré (k − 1, k − 1) positif

fermé. Soient v1, v2 deux fonctions T -p.s.h. avec vj ∈ L1
loc(σT ). On

suppose que l’une des deux conditions suivantes est vérifiée

1. Sur supp(T ), on a v1 ≤ v2 à l’infini et v2 → ∞ à l’infini.

2. Sur supp(T ), on a v1 ≤ v2 à l’infini,
∫

T∧ddcρ < ∞ et v2+ǫρ → ∞
à l’infini pour tout ǫ > 0.

Alors
∫

V

ddcv1 ∧ T ≤

∫

V

ddcv2 ∧ T.

Preuve— D’après la proposition 5.2, il suffit de montrer la proposition
pour vi,M := max(vi,−M) puis de faire tendre M vers +∞. On peut
donc supposer que les vi sont localement bornées. Soient ǫ > 0 assez
petit et R > 0 assez grand. Posons pour le premier cas

Wǫ := max
(

v1 + A, (1 + ǫ)v2
)

et pour le second cas

Wǫ := max(v1 + A, v2 + ǫρ).

La constante A est telle que sur (v2 < R) (resp. sur (v2 + ǫρ < R) pour
le second cas) on ait Wǫ = v1 + A. Soit χ une fonction test à support
compact, 0 ≤ χ ≤ 1, χ = 1 sur (v2 < R) (resp. sur (v2 + ǫρ < R)) et
telle que (dχ 6= 0) soit contenu dans l’ensemble où Wǫ = (1 + ǫ)v2 (resp.
Wǫ := v2 + ǫρ). On a pour le premier cas
∫

(v2<R)

ddcv1 ∧ T =

∫

(v2<R)

ddcWǫ ∧ T ≤

∫

χddcWǫ ∧ T

=

∫

Wǫdd
cχ ∧ T =

∫

(1 + ǫ)v2dd
cχ ∧ T

= (1 + ǫ)

∫

ddcχ ∧ v2T = (1 + ǫ)

∫

χddcv2 ∧ T

≤ (1 + ǫ)

∫

V

ddcv2 ∧ T.

On peut faire tendre ǫ vers 0 puis R vers l’infini. Le second cas se
démontre de la même manière.

�
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surjective, C.R.A.S., 322 (1996), 1141-1144.

[17] J. Milnor, Dynamics in one complex variable, Introductory lectures,
Friedr. Vieweg & Sonn, Braunschweig, 1999.

[18] A. Ploski, On the growth of proper polynomial mappings, Ann. Pol.
Math., XLV (1985), 297-309.

[19] N. Sibony, Dynamique des applications rationnelles de P
k, Panoramas et
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