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Résuḿe

Cette note répond à une question posée par Reynald Lercier à propos des algorithmes de
calcul de logarithmes discrets.

Étant donné un corps résiduel finik, on recherche une base de friabilité dek
∗ qui soit sta-

bilisée par l’action du groupe des automorphismes dek. Nous construisons des représentations
originales de certains corps finis, qui admettent de telles bases. Ce travail vise à perfectionner
les algorithmes de calcul du logarithme discret. On traite le cas de la codimension un (crible
linéaire) et de la codimension deux (crible algébrique).
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1

http://arxiv.org/abs/0705.1176v1
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1 Présentation

Dans ce travail nous étudions l’existence de bases de friabilité invariantes par l’action de
Galois pour les corps finis. On sait que de telles bases accélèrent le calcul des logarithmes dis-
crets. Nous rappelons cette observation de Joux et Lercier dans la section 2 et donnons un pre-
mier exemple dans la section 3. Dans la section 4 nous rappelons les rudiments des théories de
Kummer et Artin-Schreier, qui produisent tous les exemplesutilisés à ce jour de bases Galois in-
variantes de friabilité. Nous montrons dans la section 5 que seules les extensions de Kummer et
Artin-Schreier admettent des drapeaux d’espaces linéaires invariants par l’action de Galois. Dans
la section 6 nous décrivons le cadre, plus général, de notre étude : la spécialisation d’isogénies
entre groupes algébriques, et nous en déduisons un premier exemple nouveau de base invariante
de friabilité dans la section 7. Nous montrons dans la section 8 que les isogénies entre courbes
elliptiques produisent une variété considérable de bases invariantes de friabilité lorque le degré
du corps n’est pas trop grand.

Dans la section 9 nous rappelons le principe des algorithmesde cribles rapides, tels que le
crible algébrique. Nous montrons dans la section 10 que notre approche est compatible avec ces
principes. Nous concluons par quelques questions et remarques sur les possibilités et les limites
de notre méthode.

2 Une question soulev́ee par Joux et Lercier

Rappelons le principe d’un algorithme simple pour calculerdes logarithmes discrets dans le
groupe multiplicatif d’un corps finiFq avecq = pd.

Le corps finiFq est vu comme corps résiduelk = Fp[X ]/A(X) avecA(X) ∈ Fp[X ] po-
lynôme unitaire irréductible de degréd. On notex = X mod A(X).

Si n est un entier tel que0 ≤ n ≤ d− 1 on noteLn ⊂ Fq leFp-espace vectoriel engendré par
1, x, . . .,xn.

Ainsi L0 = Fp ⊂ L1 ⊂ . . . ⊂ Ld−1 = Fq etLa × Lb ⊂ La+b si a+ b ≤ n− 1.
On construit, par divers moyens, des relations multiplicatives entre éléments deLκ où κ est

entierκ bien choisi. Par exemple, pourκ = 1, les relations recherchées sont de la forme

∏

1≤i≤I

(ai + bix)
ei = 1 ∈ Fq (1)

où lesai et bi sont dansFp.
On accumule de telles relations jusqu’à obtenir une base duZ-module des relations entre les

éléments deLκ.
Comment trouve-t-on des relations de type 1 ? Supposons encore queκ = 1. La forme la plus

simple du crible choisit des triplets(ai, bi, ei) au hasard et calcule le rester(X) de la division
euclidienne de

∏

i(ai + biX)ei parA(X). Donc
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r(X) ≡
∏

i

(ai + biX)ei mod A(X)

où r(X) est un polynôme plus ou moins aléatoire de degré≤ d− 1.
On espère quer(X) se décompose en produit de polynômes de degré plus petit queκ = 1.

Doncr(X) =
∏

j(uj + vjX)fj et on obtient la relation

∏

i

(ai + bix)
ei
∏

j

(uj + vjx)
−fj = 1

qui est bien du type cherché.
On dit queLκ est la base de friabilité.
Joux et Lercier notent dans [3] que s’il existe un automorphismea deFq tel quea(x) = ux+v

avecu, v ∈ Fp, alors l’action dea sur l’équation 1 produit une autre équation du même type.
Comme l’efficacité des algorithmes de calcul du logarithmediscret dépend du nombre d’équa-

tions de type 1 que l’on peut produire en un temps donné, on souhaite savoir quand de tels
automorphismes providentiels existent.

On se demande aussi comment généraliser cette observation.
Notons quea n’agit pas seulement sur les équations (produits) mais aussi sur les “inconnues”

ou pour mieux dire sur les facteursai+bix. Aussi, plutôt que d’augmenter le nombre d’équations,
on peut dire que l’action dea permet de diminuer le nombre d’inconnues (ou de facteurs dans la
base de friabilité).

En effet sia est la puissanceα-ième du Frobenius on obtient la relationgratuite

a(x) = xpα = ux+ v. (2)

On peut donc retirerux+ v de la base de friabilité et le remplacer partout parxpα.
Ainsi, on ne conserve qu’un représentant par orbite de l’action de Galois surLκ. Et la taille

du système linéaire à résoudre s’en trouve divisée parl’ordre du groupe engendré para. Si a
engendre le groupe de Galois deFq/Fp alors on a divisé le nombre d’inconnues pard, le degré
du corps finiFq.

Notre préoccupation dans ce texte est de chercher des modèles pour les corps finis, dans
lesquels les automorphismes respectent la forme particulière de certains éléments où de certaines
formules.

Par exemple, si le corps fini est présenté comme ci-dessus,les éléments sont donnés comme
des polynômes en le générateurx. Tout élémentz du corps fini a un degré : c’est le plus petit
entierk tel quez ∈ Lk. Le degré dea0 + a1x + · · ·+ akx

k est donck pourvu que0 ≤ k < d et
ak 6= 0.

Le degré est sous-additifdeg(z × t) ≤ deg(z) + deg(t).
La question posée revient à se demander si ce “degré” est préservé par les automorphismes

deFq.
On observera que l’intérêt de la fonction degré surFq dans le cadre des algorithmes de cribles

tient aux propriétés suivantes :
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– le degré est sous-additif (et même assez souvent il est additif) : le degré du produit de deux
éléments est la somme des degrés des deux facteurs, pourvu que cette somme soit< d.

– le degré permet de repartir agréablement les élémentsdeFq : il y a qn éléments de degré
< n si n ≤ d.

– on dispose d’un algorithme de factorisation qui permet de décomposer aisément certains
éléments deLd−1 = Fq en produits d’éléments de degré plus petit qu’unκ donné. La
densité dansFq de ces éléments (ditsκ-friables) n’est pas trop faible.

Dans cet article on part à la recherche de fonctions “degré” sur les corps finis avec une
exigence supplémentaire : on veut que le degré soit invariant par action de Galois.

3 Un premier exemple

Voici un premier exemple donné par Joux et Lercier :
Ici p = 43 etd = 6 doncq = 436 et on choisitA(X) = X6 − 3 qui est bien irréductible dans

F43[X ]. DoncFq est représenté comme corps résiduelk = F43[X ]/X6 − 3.
On vérifie quep = 43 est congru à1 modulod = 6 donc

φ(x) = x43 = (x6)7 × x = 37x = ζ6x

où ζ6 = 37 = 37 mod 43 est une racine sixième primitive de l’unité.
Le Frobeniusφ engendre bien sûr tout le groupe de Galois. On peut donc diviser par6 la

taille de la base de friabilité.
Dans le deuxième exemple fourni par Joux et Lercier (issu deXTR de type T30) on ap =

370801 etd = 30 avecA(X) = X30 − 17. Cette foisp est congru à1 modulod = 30 donc

φ(x) = xp = x30×12360 × x = ζ30x

avecζ30 = 1712360 mod p = 172960 mod p.
Cette fois, on peut diviser par30 le nombre d’inconnues.
On est ici dans le cadre de la théorie de Kummer. Nous donnerons donc quelques rappels sur

cette théorie, qui classifie les extensions cycliques deFp de degréd divisantp − 1. La théorie
d’Artin-Schreier est le pendant de la théorie de Kummer pour les p-extensions cycliques en
caractéristiquep et nous la présenterons aussi. Nous allons buter très vitesur les limitations de
ces deux théories.

Il sera temps alors de considérer la situation plus générale d’un groupe algébrique muni d’un
automorphisme rationnel d’ordre fini.

4 Théories de Kummer et Artin-Schreier

Il s’agit de classifier les extensions cycliques de degréd d’un corpsK de caractéristiquep
dans les deux cas les plus simples :

– Kummer : sip est premier àd etK contient une racine primitived-ième de l’unité ;
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– Artin-Schreier : sid = p.

Selon la théorie de Kummer, sip est premier àd etK contient une racine primitive de l’unité,
alors les extensions cycliques de degréd sont radicielles. Elles se construisents avec des racines.

On considèrer un élément du groupeK∗/(K∗)d (que l’on identifie avec un représentant dans
K

∗) et on lui associe le corpsL = K(r
1

d ).
Cette expression sous-entend queK est plongé dans une clôture algébriqueK̄ etr

1

d est l’une
quelconque des racines de l’équationXd = r dansK̄.

On observe que l’applicationx 7→ xd définit un épimorphisme de groupe deK̄∗ multiplicatif
sur lui-même. Le noyau de cet épimorphisme est le groupe des racinesd-ièmes de l’unité. Les
racinesr

1

d ne sont que les antécédents der par cet épimorphisme.
Le corpsK(r

1

d ) n’est pas toujours isomorphe à l’algèbreK[X ]/Xd − r. Il l’est lorsquer est
d’ordred dans le groupeK∗/(K∗)d.

À l’extrème opposé, sir est dans(K∗)d alorsK[X ]/Xd − r est que le produit ded corps
isomorphes àK.

Revenons au cas oùr est d’ordred. L’extensionL/K de degréd est galoisienne car posant
s = r

1

d il vient

Xd − r = (X − s)(X − sζd)(X − sζ2d) . . . (X − sζd−1
d )

où ζd est une racine primitived-ième de l’unité.
Le groupe de Galois deL/K est formé des transformations de la forme

ak : s 7→ sζkd

et l’applicationk 7→ ak est un isomorphisme du groupeZ/dZ versGal(L/K).
Si l’on veut éviter de distinguer une infinité de cas, selonquer est d’ordre petit ou grand

dansK∗/(K∗)d, on procède comme dans Bourbaki [1, A V.84].
Plutôt que de prendre un élément deK

∗/(K∗)d on choisit un sous-groupeH deK∗ contenant
(K∗)d et on forme l’extensionK(H

1

d ) en prenant toutes les racinesd-ièmes des éléments deH.
À tout élémenta deGal(K(H

1

d )/K) on associe alors un homomorphismeκ(a) deH/(K∗)d

vers le groupeµd des racinesd-ièmes de l’unité. L’homomorphismeκ(a) est défini par

κ(a) : θ 7→ a(θ
1

d )

θ
1

d

où θ
1

d est l’une des racinesd-ièmes deθ (mais on doit bien sûr prendre la même au numérateur
et au dénominateur !)

La correspondancea 7→ κ(a) est un isomorphisme du groupe de Galois

Gal(K(H
1

d )/K)

vers le groupe des homomorphismesHom(H/(K∗)d, µd).
Cela revient à caractériser un automorphismea par la manière dont il agit sur certains radi-

caux.
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Cette présentation de la théorie de Kummer construit les extensions abéliennes deK d’expo-
sant divisantd.

Dans le cas qui nous intéresse le corpsK = Fq est fini. Tout sous groupeH de K
∗ est

cyclique. Pour avoirµd dansK on doit supposer qued diviseq − 1. On noteq − 1 = md. Le
groupe(K∗)d a pour cardinalm. Le quotientK∗/(K∗)d est cyclique d’ordred donc il est naturel
de choisirH = K

∗ (on ne peut mieux faire.)
On en déduit qu’il existe une unique extension cycliqueL de degréd, engendrée par une

racined-ième d’un générateurr deK∗.
Soit doncs = r

1

d etL = K(s). Le groupe de GaloisGal(L/K) est engendré par le Frobenius
φ et l’action deφ surs est donnée parφ(s) = sq donc

φ(s)

s
= sq−1 = ζ = rm

où ζ est une racined-ième de l’unité qui dépend der. La correspondancer 7→ ζ est un isomor-
phisme du groupeK∗/(K∗)d sur le groupeµd qui n’est autre que l’exponentiation parm.

Revenant au premier exemple on aq = p = 43, p − 1 = 42, d = 6, m = 7, r = 3 et
φ(s)
s

= rm = 37 mod 43.
On voit immédiatement les limites de cette construction : elle requiert la présence de racines

d-ièmes primitives de l’unité dansK.
Si ces racines font défaut, on doit recourir à d’autres moyens pour construire des extension de

corps cycliques. Les automorphismes des extensions construites par ces méthodes plus générales
ne semblent pas souffrir une présentation aussi simple quedans la théorie de Kummer.

On peut par exemple passer par une extension auxiliaireK
′ = K(ζd) deK, qui peut être

hélas très grande. On applique alors la théorie de Kummerà cette grosse extension et on obtient
une extensionL′/K′ cyclique de degréd. La descente de cette extension se fait par des moyens
algébriques (resolvantes) peu compatibles avec les exigences formulées dans la section 2. On
pourra voir [6, Chapitre III.4]. Nous n’explorerons donc pas cette piste.

On résume maintenant la théorie d’Artin-Schreier.
Selon cette théorie, sip est la caractéristique deK alors toute extension cyclique de degrép

est engendrée par les racines d’un polynôme de la forme

Xp −X − a = ℘(X)− a = 0

oùa ∈ K et où l’expression℘(X) = Xp −X semble jouer ici un rôle assez comparable à celui
deXn dans la théorie de Kummer.

On observe en effet que l’applicationx 7→ ℘(x) définit un épimorphisme de groupe de
K̄ additif sur lui-même. Le noyau de cet épimorphisme est le groupe additif du corps premier
Fp ⊂ K̄.

On considèrea un élément du groupe additifK/℘(K) (que l’on identifie avec un représentant
dansK) et on lui associe le corpsL = K(℘−1(a)).

Ici encore on sous-entend queK est plongé dans une clôture algébriqueK̄. Alors L est le
sous-corps dēK engendré parK et l’une quelconque des racines de l’équation℘(X) = a.
Comme deux racines différent d’un élément du corps primitif Fp, il importe peu de savoir laquelle
on a choisie.
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Ici encore, le corpsK(℘−1(a)) n’est pas toujours isomorphe à l’algèbreK[X ]/Xp −X − a.
Il l’est lorsquea est non nul dansK/℘(K). Sinon,K[X ]/Xp −X − a est le produit dep corps
isomorphes àK.

On suppose donc quea est non-nul donc d’ordrep dansK/℘(K). L’extensionL/K de degré
p est galoisienne car posantb = ℘−1(a) il vient

Xp −X − a = (X − b)(X − b− 1)(X − b− 2) . . . (X − b− (p− 1)).

Le groupe de Galois est formé des transformations de la forme

ak : b 7→ b+ k

et l’applicationk 7→ ak est un isomorphisme du groupeZ/pZ versGal(L/K).
Si l’on veut maintenant construire toutes les extensions abéliennes deK d’exposantp, on suit

Bourbaki [1, A V.88]. On considère un sous-groupeH de (K,+) contenant℘(K) et on forme
l’extensionK(℘−1(H)).

À tout élémenta de Gal(K(℘−1(H))/K) on associe alors un homomorphismeκ(a) de
H/℘(K) vers le groupe additifFp du corps premier. L’homomorphismeκ(a) est défini par

κ(a) : θ 7→ a(℘−1(θ))− ℘−1(θ)

où℘−1(θ) est l’un des antécédents deθ par℘ (et bien sûr on doit prendre le même dans le premier
et dans le second terme de la différence.)

La correspondancea 7→ κ(a) est un isomorphisme du groupe de Galois

Gal(K(℘−1(H))/K)

vers le groupe des homomorphismesHom(H/℘(K),Fp).
Dans le cas qui nous intéresse le corpsK = Fq est fini de caractéristiquep. On poseq = pf .
Le morphisme

℘ : Fq → Fq

a pour noyauFp donc le quotientFq/℘(Fq) est d’ordrep.
Il existe donc une seule extensionL de degrép deFq et elle est engendrée parb = ℘−1(a)

aveca ∈ Fq − ℘(Fq).
Le groupe de GaloisGal(L/K) est engendré par le Frobeniusφ etφ(b) − b appartient àFp.

La correspondancea 7→ φ(b)− b est un isomorphisme du groupeK/℘(K) sur le groupe additif
Fp.

On se demande s’il est possible de rendre plus explicite cet isomorphisme.
On aφ(b) = bq où q = pf est le cardinal deK = Fq. Donc

φ(b)− b = bq − b = (bp)p
f−1 − b = (b+ a)p

f−1 − b

car℘(b) = bp − b = a.
Doncbp

f − b = bp
f−1 − b+ ap

f−1

. En itérant il vient
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φ(b)− b = bp
f − b = a+ ap + ap

2

+ · · ·+ ap
f−1

.

Ainsi l’isomorphisme du groupeK/℘(K) sur le groupe additifFp n’est autre que la trace
absolue.

Exemple : on choisitp = 7 et f = 1 doncq = 7. La trace absolue de1 est1 donc on
poseK = F7 et A(X) = X7 − X − 1 et on construitL = F77 = F7[X ]/A(X). On note
x = X mod A(X).

On aφ(x) = x+ 1.

5 Sous-espaces lińeaires invariants d’une extension cyclique

On rappelle que la question posée dans la section 2 revient `a se demander s’il existe des
automorphismes qui respectent une certaine base de friabilité.

On a vu dans l’introduction que les bases de friabilité sontformées ordinairement à l’aide
d’un drapeau d’espaces vectoriels.

On se demande donc si, pour une extension cycliqueL/K donnée, il existe desK-sous-
espaces vectoriels deL invariants par le groupe de Galois deL/K.

Supposons queL = K[X ]/Xd − r est une extension de Kummer et pour tout entierk entre
0 etd− 1 notons

Lk = K⊕Kx⊕ · · · ⊕Kxk

leK-sous-espace vectoriel engendré par lesk+ 1 premières puissances dex = X mod Xd − r.
LesLk sont globalement invariants par l’action de Galois car sia est un

K-automorphisme deL alors il existe une racined-ième de l’unitéζ ∈ K telle que

a(x) = ζx

eta(xk) = ζkxk.
On a donc un drapeau deK-espaces vectoriels

K = L0 ⊂ L1 ⊂ · · · ⊂ Ld−1 = L

qui est respecté par l’action de Galois. Donc le “degré” est respecté par cette action.
C’est très exactement ce qui se produit dans les deux exemples de la section 2 : le “degré”

des éléments du corps fini est respecté par l’action de Galois. Donc si la base de friabilité est
constituée par tous les polynômes irréductibles de degré≤ κ alors elle est globalement invariante
par l’action de Galois.

Supposons maintenant queL = K[X ]/Xp − X − a est une extension d’Artin-Schreier et
pour tout entierk entre0 etp− 1 notons

Lk = K⊕Kx⊕ · · · ⊕Kxk

8



le K-sous-espace vectoriel engendré par lesk + 1 premières puissances dex = X mod Xp −
X − a.

LesLk sont globalement invariants par l’action de Galois car sia est unK-automorphisme
deL alors il existe une constantec ∈ Fp telle que

a(x) = x+ c

et donc

a(xk) = (x+ c)k =
∑

0≤ℓ≤k

(

k
ℓ

)

ck−ℓxℓ.

On a donc encore un drapeau deK-espaces vectoriels

K = L0 ⊂ L1 ⊂ · · · ⊂ Lp−1 = L

qui est respecté par l’action de Galois.
Attention ! Cette fois, l’action de Galois n’est pas diagonale mais seulement triangulaire.
Notons que pour les extensions de degré une puissance dep, la théorie dite de Witt-Artin-

Schreier généralise la théorie d’Artin-Schreier. Et elle produit aussi un drapeau invariant de sous-
espaces vectoriels. On trouve au début de la thèse de Lara Thomas [7] des références et une
présentation de cette théorie.

On peut se demander si des drapeaux d’espaces linéaires invariants existent dans d’autres cas.
On suppose queL/K est une extension cyclique de degréd fini et premier à la caractéristique

p. Soitφ un générateur deC =< φ >= Gal(L/K) le groupe de Galois. D’après le théorème de
la base normale [4, Theorem 13.1.] il existe un élémentw deL tel que

(w, φ(w), φ2(w), . . . , φd−1(w))

soit uneK-base deL.
On en déduit queL muni de l’action deC est la représentation régulière de ce groupe cyclique

d’ordred sur le corpsK.
Comme l’ordred du groupeC est premier à la caractéristiquep de K, l’anneauK[C]

est semi-simple d’après le théorème de Maschke [4, Theorem 1.2.]. Cela signifie que toute
représentation est somme directe de représentations irréductibles. Autrement dit “tout se passe
comme en caractéristique zéro”.

Le polynôme caractéristique deφ sur leK espace vectorielL estXd−1 qui est un polynôme
séparable surK.

Il existe pour chaqueK-facteurf(X) ∈ K[X ] deXn− 1 un unique sous-espace irréductible
Vf ⊂ L invariant parφ et tel que la restriction deφ à Vf admettef comme polynôme ca-
ractéristique.

Tout sous-espace invariant parφ est somme directe de quelquesVf d’après le lemme de Schur
[4, Proposition 1.1.].

Pour qu’il existe un drapeau complet de sous-espaces invariants parφ
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K = L0 ⊂ L1 ⊂ · · · ⊂ Ld−1 = L

avecLk de dimensionk, on doit avoir uniquement des facteur irréductibles de degré 1 dans
Xd − 1.

AlorsK contient les racines primitivesd-ièmes de l’unité et on est dans le cadre de la théorie
de Kummer.

Au passage, on a démontré que le drapeau fourni par la théorie de Kummer est unique à
permutation près. Plus précisément, tout drapeauφ-invariant est déterminé par l’ordre choisi sur
les racines de l’unité (et donc sur lesK[φ]-espaces irréductibles deL). Il y a d! tels drapeaux.

Le drapeaux produits par la théorie de Kummer ont une propriété supplémentaire : ils sont de
la forme

V1 ⊂ V1⊕Vζ ⊂ V1⊕Vζ⊕Vζ2 ⊂ · · · ⊂ V1⊕Vζ⊕Vζ2⊕· · ·⊕Vζn−2 ⊂ V1⊕Vζ⊕Vζ2⊕· · ·⊕Vζd−2⊕Vζd−1

où ζ est une racine primitived-ième de l’unité etVζ estVX−ζ l’espace irréductible associé au
facteurX − ζ deXd − 1 ou, si l’on préfère, l’espace propre associé à la valeurpropreζ deφ.

Parmi lesd! drapeauxφ-invariants disponibles, il y en aφ(d) qui sont fournis par la théorie de
Kummer. Ils correspondent auxφ(d) racines primitivesd-ièmes de l’unité. Ces derniers drapeaux
jouissent d’une propriété multiplicative essentielle pour les applications envisagées : sik ≥ 0 et
l ≥ 0 etk + l ≤ d− 1 alors

Lk × Ll ⊂ Lk+l.

La conclusion de cette section est donc assez négative. Pour aller plus loin que la théorie de
Kummer, il faudra se montrer moins exigeant.

6 Sṕecialisation d’isoǵenies entre groupes alǵebriques

La théorie de Kummer et la théorie d’Artin-Schreier sont deux cas particuliers d’une situation
plus générale que nous allons décrire maintenant et qui nous permettra de construire de nouveaux
exemples d’automorphismes agréables pour les corps finis.

SoitK un corps etG un groupe algébrique commutatif. SoitT ⊂ G(K) un groupe fini de
pointsK-rationnels deG et soit

I : G → H

l’isogénie quotient deG parT .
On noted le cardinal deT qui est aussi le degré deI.
On suppose qu’il existe un pointK-rationnela surH tel queI−1(a) soit réduit et irréductible

surK. Donc tout pointb tel queI(b) = a définit une extensionL de degréd deK.
On noteL = K(b) et on observe que l’origine géométrique de cette extension fournit des

K-automorphismes deL.
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Soit t un élément deT et notons⊕G l’addition dans le groupe algébriqueG et⊕H l’addition
dansH.

On note0G l’élément neutre deG et0H celui deH.
Le pointt⊕Gb vérifie

I(t⊕Gb) = I(t)⊕HI(b) = 0H⊕Ha = a.

Donct⊕Gb est conjugué deb par l’action de Galois et on obtient tous les conjugués deb en
prenant tous lest dansT .

On a donc un isomorphisme entreT etGal(L/K), qui à toutt ∈ T associe l’automorphisme
résiduel

b ∈ I−1(a) 7→ b⊕Gt.

Maintenant, si les formules géométriques pour la translation P 7→ P⊕Gt dansG sont
simples, on a obtenu une description agréable du groupe de Galois deL surK.

Nous nous intéressons ici aux corps finis. DoncK = Fq. Il suffit alors de trouver un pointb
dansH(Fq) tel queI−1(b) soitK-irréductible. Cela signifie que les points géométriques b dans
I−1(a) sont définis surL = Fqd et sur aucune sous-extension.

On illustre ces généralités en revenant aux théories deKummer et Artin-Schreier que l’on
revoit ici dans le cadre plus géométrique que nous venons d’esquisser.

Pour la théorie de Kummer, le groupe algébrique sous-jacent est le groupe multiplicatifGm.
L’isogénieI est la multiplication pard :

I = [d] : Gm → Gm.

Le groupeGm est vu comme sous-variété de la droite affineGm ⊂ A
1. Un pointP deGm

est défini par une seule coordonnéez. En faitGm est défini par l’inégalitéz 6= 0.
L’origine 0G a pour coordonnéez(0G) = 1. La loi de groupe algébrique est donnée par

z(P1⊕GmP2) = z(P1)× z(P2).

On a iciH = G = Gm et l’isogénieI est décrite en termes des coordonnéesz par

z(I(P )) = z(P )d.

Les points du noyau deI ont pourz-coordonnées les racinesd-ièmes de l’unité.
L’image réciproque parI d’un pointP deG est formée ded points géométriques dont les

z-coordonnées sont lesd racinesd-ièmes dez(P ).
La translation par un élémentt du noyau deI

P 7→ P⊕Gmt

s’exprime en terme dez-coordonnées par

z(P⊕Gmt) = z(P )× ζ

11



où ζ = z(t) est la racined-ième de l’unité associée parz au point ded-torsiont.
Pour la théorie d’Artin-Schreier, le groupe algébrique sous-jacent est le groupe additifGa

sur un corps de caractéristiquep.
Le groupeGa est identifié à la droite affineA1. Un pointP deGa est défini par une seule

coordonnéez.
L’origine 0G a pour coordonnéez(0G) = 0. La loi de groupe algébrique est donnée par

z(P1⊕GaP2) = z(P1) + z(P2).

L’isogénieI est l’aplication séparable de degrép :

℘ : Ga → Ga

décrite en termes des coordonnéesz par

z(℘(P )) = z(P )p − z(P ).

On a encore iciH = G.
Les points du noyau de℘ ont pourz-coordonnées les éléments du corps premierFp.
L’image réciproque parI d’un pointP deG est formé dep points géométriques dont les

z-coordonnées sont lesp racines de l’équationXp −X = z(P ).
La translation par un élémentt du noyau deI

P 7→ P⊕Gat

s’exprime en terme dez-coordonnées par

z(P⊕Gat) = z(P ) + c

où c = z(t) ∈ Fp.

7 Un exemple diff́erent

On veut appliquer les généralités de la section précédente à divers groupes algébriques com-
mutatifs. On devine que chaque groupe algébrique apportera sa petite contribution à notre problème.
Cependant, comme on cherche des formules simples pour la translation, on imagine que ce sont
les groupes algébriques les plus ordinaires qui seront lesplus utiles.

On commence donc par les plus familiers des groupes algébriques après les groupesGm et
Ga : il s’agit des tores de dimension1.

SoitK un corps de caractéristique différente de2 etD un élément non-nul deK.
SoitP1 la droite projective et[U, V ] des coordonnées projectives surP

1. On note
u = U

V
la coordonnée affine associée.

SoitG l’ouvert deP1 d’inéquation

U2 −DV 2 6= 0.
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On associe à chaque pointP deG sau-coordonnée éventuellement infinie mais distincte de√
D et−

√
D.

L’élément neutre deG est le point0G de coordonnées[1, 0] et deu-coordonnée∞.
La loi d’addition est définie par

u(P1⊕GP2) =
u(P1)u(P2) +D

u(P1) + u(P2)

et

u(⊖GP1) = −u(P1).

On suppose désormais queK = Fq est un corps fini et queD ∈ Fq
∗ n’est pas un carré dans

Fq.
Le groupeG(Fq) des pointsFq-rationnels est de cardinalq+1 et les valeurs correspondantes

deu sont dansFq ∪ {∞}.
L’endomorphisme de Frobenius

φ : G // G

[U, V ] // [U q, V q]

se confond avec l’isogénie multiplication par−q. En effet, soitP le point de coordonnées projec-
tives[U, V ]. Les coordonnées projectives deR = [q]P sont les coordonnées dans la base(1,

√
D)

de

(U + V
√
D)q = U q −

√
DV q

carD n’est pas un carré dansFq.
DoncR a pour coordonnées[U q,−V q] et c’est bien l’inverse deφ(P ).
On se donne alors un entierd ≥ 2 et on demande que lad-torsionG[d] soitFq-rationnelle. Il

faut qued diviseq + 1. On poseq + 1 = md.
On considère l’isogénieI multiplication pard :

I = [d] : G → G

dont le noyauG[d] est cyclique d’ordred et décomposé surK = Fq.
Le quotientG(Fq)/I(G(Fq)) = G(Fq)/G(Fq)

d est cyclique de cardinald.
Soit alorsr un générateur deG(Fq) et soit s un antécédent der par I. On noteu(s) la

u-coordonnée des et on poseL = K(u(s)). C’est une extension de degréd deK.
Le groupe de Galois deL/K est isomorphe àG[d] : pour touta ∈ Gal(L/K), la différence

a(s)⊖G s est dansG[d] et l’accouplement

(a, r) 7→ a(s)⊖G s
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définit un isomorphisme deGal(L/K) versHom(G(K)/(G(K))d,G[n]).
Ici Gal(L/K) est cyclique d’ordred et engendré par le Frobeniusφ. L’accouplement(φ, r)

vautφ(s)⊖G s.
Ici attention, on se souvient queφ(s) = [−q]s dansG donc

(φ, r) = [−q − 1]s = [−m]r. (3)

On a donc une description exacte de l’action de Galois surI−1(r). Elle est donnée par une
translation du typeP 7→ P⊕Gt avect ∈ G[d]. Si la coordonnée affine det estτ et si celle deP
estu alors l’action de la translation sur la coordonnéeu est donnée par

u 7→ τu+D

u+ τ

qui est très agréable car c’est une homographie.
On forme le polynôme

A(X) =
∏

s∈I−1(r)

(X − u(s))

annulateur desu-coordonnées des antécédents der parI.
C’est un polynôme de degréd à coefficients dansK = Fq. Il est irréductible dansFq[X ] car

r est un générateur deG(Fq). Donc on construitL commeK[X ]/A(X).
Les formules d’exponentiation dansG permettent de donner explicitement le polynôme

A(X).
On a

(U +
√
DV )d =

∑

0≤2k≤d

(

d
2k

)

Ud−2kV 2kDk +
√
D

∑

1≤2k+1≤d

(

d
2k + 1

)

Ud−2k−1V 2k+1Dk.

Donc

u([k]P ) =

∑

0≤2k≤d u(P )d−2k

(

d
2k

)

Dk

∑

1≤2k+1≤d u(P )d−2k−1

(

d
2k + 1

)

Dk

.

Ainsi

A(X) =
∑

0≤2k≤d

Xd−2k

(

d
2k

)

Dk − u(r)
∑

1≤2k+1≤d

Xd−2k−1

(

d
2k + 1

)

Dk.

On posex = X mod A(X). Puisque tout élément du groupe de Galois transformex en une
fraction rationnelle de degré1 enx il est naturel de définir pour tout entierk tel quek ≥ 0 et
k < d le sous-ensemble
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Pk = {a0 + a1x+ a2x
2 + · · ·+ akx

k

b0 + b1x+ b2x2 + · · ·+ bkxk
|(a0, a1, . . . , ak, b0, b1, . . . , bk) ∈ K

2k+2}.

On a

K = P0 ⊂ P1 ⊂ · · · ⊂ Pd−1 = L

et lesPk sont invariants par action de Galois.
En outre il est clair que

Pk × Pl ⊂ Pk+l

si k + l ≤ d− 1.
Donc on a encore un drapeau de sous-ensembles stables par l’action de Galois mais ces

ensembles ne sont pas linéaires.
Si on définit le “degré” d’un élément deL comme le plus petitk tel quePk contient cet

élément, alors le degré est une fonction invariante par l’action de Galois et sous-additive :

deg(ab) ≤ deg(a) + deg(b).

On voit en outre que le degré est compris entre0 et ⌈d−2
2
⌉. C’est donc une fonction un peu

moins fine que dans le cas de Kummer ou d’Artin-Schreier (elleprend deux fois moins de va-
leurs.)

Exemple : on choisitp = q = 13 et d = 7 donc le cofacteur estm = 2. On poseD = 2 et
on vérifie queD n’est pas un carré dansF13. On chercher = U +

√
2V tel queU2 − 2V 2 = 1

et r soit d’ordrep + 1 = 14 dansF13(
√
2)∗. Par exempleU = 3 et V = 2 conviennent. La

coordonnéeu de3 + 2
√
2 estu(r) = 3

2
= 8. On est alors en mesure d’écrire le polynôme

A(X) = X7 + 3X5 + 10X3 + 4X − 8(7X6 + 5X4 + 6X2 + 8).

En outre la formule 3 prédit l’action du Frobenius. On poset = [−m]r = [−2]r donc
u(t) = 4 et le Frobenius opère comme la translation part :

Xp =
4X + 2

X + 4
mod A(X).

On a donc réalisé un petit progrès : désormais on sait traiter les extensions deFq dont le
degréd diviseq+ 1. Malheureusement cette condition est aussi restrictive que celle imposée par
la théorie de Kummer. Que faire si le degréd ne divise niq + 1 ni q − 1?

Il faut diversifier les groupes algébriques. Les courbes elliptiques offrent une alternative na-
turelle.
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8 Corps résiduels sur les courbes elliptiques

On revient à la démarche de la section 6 en prenant pour groupe algébriqueG une courbe
elliptique.

On considère un corps finiK = Fq dont on veut construire une extension de degréd avecd
premier à la caractéristiquep deFq.

Soit doncG = E une courbe elliptique ordinaire surFq et soit i un idéal inversible de
l’anneau d’endomorphismesEnd(E). On suppose quei diviseφ−1 et queEnd(E)/i est cyclique
d’ordred. DoncE(Fq) contient un sous-groupeT = Ker i cyclique d’ordred.

Soit I : E → F l’isogénie cyclique de degréd et de noyauT . Le quotientF (Fq)/I(E(Fq))
est isomorphe àT .

Soit donca dansF (Fq) tel quea mod I(E(Fq)) engendre ce quotient.
La fibre I−1(a) est un diviseur irréductible. Cela signifie que lesd points géométriques au

dessus dea sont définis sur l’extensionL de degréd deK et qu’ils sont conjugués entre eux par
l’action de Galois. On noteB = I−1(a) le diviseur premier correspondant.

Ainsi L est l’extension résiduelle deE enB. Pour représenter un élément deL on se donne
une fonctionf surE dont les pôles évitentB et on considère l’élémentf mod B ∈ L appelé
résidu def enB. SoientX, Y , Z des coordonnées projectives surE.

Pour tout entierk ≥ 0 on noteFk l’ensemble desFq-fonctions surE sans pôle enB et de
degré≤ k.

On notePk l’ensemble des éléments deL correspondant

Pk = {f mod B|f ∈ Fk}.
On a clairement (Riemann-Roch)

K = P0 = P1 ⊂ P2 ⊂ · · · ⊂ Pd = L

et

Pk × Pl ⊂ Pk+l.

En outre il est clair queFk est invariant parT . DoncPk est invariant par l’action deGal(L/K).
Pour tester si un élémentz deL est dansPk on cherche une fonctionf dansFk telle que

f = z (mod B). C’est un problème d’interpolation à peine plus difficileque dans les deux cas
précédents (polynômes pour Kummer et fractions rationnelles pour le tore). Il suffit de chercher
f sous la formeN

D
oùN etD sont des formes homogènes de degré⌈k/3⌉ + 1. C’est encore un

problème d’algèbre linéaire.
On peut prendre pour base de friabilité l’ensemble des él´ementsf mod B dePκ avecκ la

borne de friabilité choisie.
Pour factoriser un élémentz = f mod B deL on décompose le diviseur def en somme de

diviseurs premiers et on espère que tous ces diviseurs ont un degré≤ κ.
On regarde maintenant quelles sont les conditions pour qu’existe une courbe elliptique avec

toutes les propriétés que nous avons requises.
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On veut une courbe elliptique surFq de cardinal divisible pard. Doncq ne peut pas être trop
petit. On doit avoir au moins

q + 2
√
q + 1 > d.

Pour simplifier on suppose qued est impair et admet un multipleD sans facteur carré tel que
D 6≡ 1 mod p et

q + 1− 2
√
q < D < q + 1 + 2

√
q.

Il existe alors une courbe elliptique ordinaireE surFq de cardinalD et de traceq + 1−D.
L’anneauZ[φ] est intégralement clos localement en chaque premier impair divisantD, donc

aussiEnd(E).
L’idéal (φ − 1) deEnd(E) admet un unique facteuri de degréd. Le quotientEnd(E)/i est

cyclique eti est inversible dansEnd(E).
La théorie de la multiplication complexe (ou une simple recherche exhaustive) permet de

construire la courbeE une fois choisiφ.
Exemple : on choisitp = q = 11 et d = D = 7 donct = 5 et φ2 − 5φ + 11 = 0. Le

discriminant deZ[φ] est−19 doncEnd(E) = Z[φ]. En particulieri = (φ − 1) est inversible et
son noyauT est le groupe des points rationnels.

On considère l’isogénieI : E → F de degré7 obtenue en quotientantE par le groupe des
points rationnels.

Pour touta ∈ F (F11) non nul on sait queB = I−1(a) est irréductible.
On trouve une équation deE :

y2 + xy = x3 + 2x+ 8.

9 Les cribles en dimension deux

Il existe une famille d’algorithmes pour la factorisation et le logarithme discret, appelés crible
algébrique, crible du corps des fonctions, etc., qui reposent sur des calculs d’intersection sur une
surface (éventuellement arithmétique). Le principe de ces algorithmes est donné en un seul dessin
sur la couverture de [5].

Nous illustrons ces idées dans un cadre un peu général afinde préparer l’exposition de notre
construction dans la section 10.

Au fil de notre exposition, nous illustrons ce cadre général à travers l’un de ces algorithmes,
dû à Joux et Lercier [2].

SoitFp le corps àp éléments avecp premier.
On se donne une surface algébrique projective lisse irréductibleS surFp. SoientA etB deux

courbes surS. SoitI une sous-variété irréductible de l’intersectionA∩B. On suppose queA et
B sont transverses enI et on noted le degré deI. Le corps résiduel deI est doncFp(I) = Fq

avecq = pd.
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Soit alors un pinceau (linéaire ou du moins algébrique connexe) de diviseurs(Dλ)λ∈Λ surS.
Ici Λ est l’espace des paramètres.

On fixe un entierκ et on recherche (à tâtons) des diviseursDλ tels que les deux diviseurs
d’intersectionD∩A etD∩B soient disjoints deI etκ-friables (autrement dit, ils se décomposent
en somme de diviseurs de degré≤ κ.)

On considère la relation d’équivalence≡I sur les diviseurs deS, définie parD ≡I 0 si et
seulement siD est le diviseur d’une fonctionf constante moduloI. Les classes d’équivalence
pour cette relation sont paramétrées par les points d’un groupe algébriquePic(S, I), extension
dePic(S) par un toreTI de dimensiond− 1.

On définit de même les groupes algébriquesPic(A, I) etPic(B, I) qui sont des jacobiennes
généralisées deA etB respectivement.

On a des morphismesPic(S, I) → Pic(A, I) etPic(S, I) → Pic(B, I) qui induisent l’iden-
tité sur le toreTI.

SoitN un entier qui annule les trois groupesPic(S)(Fp), Pic(A)(Fp), etPic(B)(Fp).
Soientλ etµ deux paramètres dansΛ tels queDλ ∩ A, Dµ ∩ A, Dλ ∩ B, etDµ ∩ B soient

friables. On suppose aussi queDλ etDµ sont disjoints deI.
On écritDλ ∩ A =

∑

Ai, Dµ ∩ A =
∑

Bj, Dλ ∩ B =
∑

Ck, Dµ ∩ B =
∑

Dl comme
sommes de diviseurs surA ouB de degrés≤ κ.

Le diviseurDλ − Dµ est algébriquement équivalent à zéro et le diviseurN(Dλ − Dµ) est
principal.

Soitf une fonction surS de diviseurN(Dλ −Dµ).
On choisit un diviseurX surA de degré1 et un diviseurY surB de degré1.
Pour touti soitαi une fonction surA de diviseurN(Ai − deg(Ai)X).
Pour toutj soitβj une fonction surA de diviseurN(Bj − deg(Bj)X).
Pour toutk soitγk une fonction surB de diviseurN(Ck − deg(Ck)Y ).
Pour toutl soitδl une fonction surB de diviseurN(Dl − deg(Dl)Y ).
On a

∏

i αi
∏

j βj

=

∏

k γk
∏

l δl
mod I

ce qui produit une relation dans le groupe deTI(Fp) = Fq
∗/Fp

∗.
Par exemple Lercier et Joux considèrentS = P

1 × P
1. Pour éviter toute confusion on note

C1 = P
1 le premier facteur etC2 = P

1 le second facteur. SoitO1 un point rationnel surC1 et
soit U1 = C1 − O1. Soitx une coordonnée affine surU1 ∼ A

1. Soit de mêmeO2, U2 et y une
coordonnée affine surU2.

Joux et Lercier choisissent pourA l’adhérence de Zariski dansS de la courbe deU1 × U2

d’équationy = f(x) où f est un polynôme de degrédf dansFp[x]. PourB ils choisissent
l’adhérence de Zariski dansS de la courbe deU1×U2 d’équationx = g(y) oùg est un polynôme
de degrédg dansFp[y].

Le groupe de Néron-Severi deS est isomorphe àZ× Z. La classe d’équivalence algébrique
d’un diviseurD est donnée par son bidegré(dx(D), dy(D)) avecdx(D) = D.(C1 × O2) et
dy(D) = D.(O1 × C2). Et la forme d’intersection est donnée par
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D.E = dx(E)dy(D) + dx(D)dy(E).

Le bidegré deA est(df , 1) et celui deB est(1, dg). Ainsi A.B = 1 + dfdg et l’intersection
deA etB est formée du pointO1 × O2 et desdfdg points de la forme(α, f(α)) oùα est l’une
desdfdg racines deg(f(x))− x.

Soit alorsh(x) un facteur irréductible simple de ce dernier polynôme et soit d son degré.
On noteI la variété de dimension0 et de degréd correspondante. Le corps résiduelFp(I)

est un corps fini àq éléments avecq = pd.
Reste à construire un pinceau de diviseurs(Dλ)λ∈Λ surS. Il est naturel de considérer l’en-

sembleΛ des polynômes dansFp[x, y] de bidegré(ux, uy) bien choisi. Le diviseurDλ corres-
pondant au polynômeλ est la clôture de Zariski du lieu des zéros deλ. Il a pour bidegré(ux, uy)
lui aussi.

On fixe un entierκ et on recherche (à tâtons) des diviseursDλ tels que les deux diviseurs
d’intersectionDλ ∩ A etDλ ∩ B soient disjoints deI etκ-friables.

Par exemple, siλ(x, y) est un polynôme enx et y, l’intersection deDλ et deA est de degré
dfuy + ux. Sa partie affine est décrite par les racines du polynômeλ(x, f(x)) = 0.

L’intersection deDλ et deB est de degréuy+uxdg. Sa partie affine est décrite par les racines
du polynômeλ(g(y), y)) = 0.

Il convient alors d’ajusterux etuy en fonction dep etd.

10 Corps résiduels sur des carŕes elliptiques

Dans cette section on cherche à concilier la construction générique de la section 9 et les idées
de la section 8.

On demande que les automorphismes deFp(I) soient induits par des automorphismes de la
surfaceS.

Soit doncE une courbe elliptique ordinaire surFp et soit i un idéal inversible de l’anneau
d’endomorphismesEnd(E). On suppose quei diviseφ−1 et queEnd(E)/i est cyclique d’ordre
d. DoncE(Fq) contient un sous-groupeT = Ker i cyclique d’ordred. SoitI : E → F l’isogénie
quotient parKer i et soitJ : F → E telle queφ− 1 = J ◦ I.

On choisit pour surfaceS le produitE × E et pour éviter toute confusion on noteE1 le
premier facteur etE2 le deuxième facteur. On noteO1 l’origine deE1 etO2 l’origine deE2.

Le groupe de Néron-Severi estZ × Z × End(E). La classe(d1, d2, ξ) d’un diviseurD est
formée du bidegré et de l’isogénie induite parD. Plus précisémentd1 est le degré d’intersection
deD etE1 × O2 etd2 est le degré deO1 ×E2 et ξ : E1 → E2.

Soientα etβ deux endomorphismes deE et soienta et b deux pointsFp-rationnels surE.
Soit A l’image réciproque dea par l’application deE × E dansE qui à (P,Q) associe

α(P )−Q.
Soit B l’image réciproque deb par l’application deE × E dansE qui à (P,Q) associe

P − β(Q).
On suppose que1− βα = φ− 1. L’intersection deA et deB est formée des couples(P,Q)

tels que(φ− 1)(P ) = b+ β(a) etQ = α(P )− a.

19



On a choisia etb de telle sorte qu’il existe un pointc dansF (Fp) tel queJ(c) = b+β(a) etc
engendreF (Fp)/I(E(Fp)). L’intersection deA etB contient alors une composanteI irréductible
de degréd.

Soit maintenantD un diviseur surS et (d1, d2, ξ) sa classe dans le groupe de Néron-Severi.
La classe deA est(αᾱ, 1, α) et celle deB est(1, ββ̄, β̄).
Le degré d’intersection deD etA est donc

D.A = dx + dyαᾱ− ξᾱ− ξ̄α (4)

et de même
D.B = dxββ̄ + dy − ξβ̄ − ξ̄β. (5)

On s’intéresse particulièrement au cas où les normes deα et β sont de tailles comparables
(soit la racine carrée de la norme deφ− 2).

On obtient alors des performances comparables à celles de la section 9 mais avec un avan-
tage : les bases de friabilités surA et surB sont invariantes par action de Galois.

Soit en effetf une fonction de degré≤ κ surA. Un point deA est un couple(P,Q) tel que
Q = α(P )− a. On l’identifie donc à sa coordonnéeP et on voitf comme une fonction surE1.
Supposons en outre que(P,Q) est dansI. Alors f(P,Q) = f(P ) est un élément de la base de
friabilité surA. On observe alors quef(P )p = f(φ(P )) = f(P + t) où t est un élément du
noyauT de i. Doncf(P )p est la valeur enP def ◦ τt avecτt : E1 → E1 la translation part.
Commef ◦ τt est une fonction de même degré quef , sa valeur enP est encore un élément de la
base de friabilité.

On peut ainsi diviser pard la taille de la base de friabilité surA et aussi surB.
On choisit de petites valeurs de(dx, dy, ξ) en préférant celles qui minimisent les expressions

4 et 5. On demande quedx ≥ 1, dy ≥ 1 et

dxdy ≥ ξξ̄ + 1. (6)

On a donc une classe d’équivalence algébriquec = (dx, dy, ξ).
Et on cherche les diviseurs effectifs de cette classe.
On a un pointO1 surE1 et un pointO2 surE2.
Le grapheG = {(P,Q)|Q = −ξ(P )} de −ξ : E1 → E2 est un diviseur de la classe

(ξξ̄, 1,−ξ) doncH = −G + (dx + ξξ̄)O1 × E2 + (dy + 1)E1 × O2 est dansc.
On calcule l’espace linéaireL(−G + (dx + ξξ̄)O1 × E2 + (dy + 1)E1 × O2) en utilisant la

suite de restriction

0 → LS(−G+(dx+ξξ̄)O1×E2+(dy+1)E1×O2) → LE1
((dx+ξξ̄)O1)⊗LE2

((dy+1)O2) → LG(∆)

où∆ est le diviseur surG donné par l’intersection avec

(dx + ξξ̄)O1 ×E2 + (dy + 1)E1 × O2.

Ce diviseur est de degrédx + ξξ̄ + (dy + 1)ξξ̄ donc la dimension du terme de droite dans la
suite ci-dessus est égale à ce nombre.

20



D’autre part, le terme du milieu est de dimension(dx + ξξ̄)(dy + 1) qui est strictement
supérieur à la dimension du terme de droite (à cause de l’inégalité 6).

Donc l’espace linéaire de gauche est non nul et la classe esteffective.
Ainsi, la condition numérique 6 est un critère suffisant d’effectivité.
En pratique on calcule une base deLE1

((dx + ξξ̄)O1) et une base deLE2
((dy + 1)O2) et on

multiplie les deux bases (on prend tous les produits formésd’un élément de la première base et
d’un élément de la deuxième).

On sélectionne un nombre suffisant (plus dedx + ξξ̄ + (dy + 1)ξξ̄) de points(Ai)i surG
et on évalue toutes les fonctions en ces points. Un calcul d’algèbre linéaire donne une base de
l’ensemble des fonctions qui s’annulent en tous ces points,donc aussi le long deG.

Pour chaque fonctionφ dans cet espace, le diviseur des zéros deφ contientG et la différence
(φ)0 − G est un diviseur effectif dans la classe d’équivalence lin´eaire deH.

On a donc construit une classe d’équivalence linéaire dansc. Pour construire les autres classes
d’équivalences linéaires dec on note queE × E est sa propre variété de Picard. Il suffit donc de
remplacerH dans le calcul précédent parH+E1 ×Z2 −E1 ×O2 + Z1 ×E2 −O1 ×E2 oùZ1

etZ2 parcourentE1(Fp) etE2(Fp) respectivement.

11 Généralisation et limites ?

La construction de la section 10 peut et doit être généralisée.
Soit encoreE une courbe elliptique ordinaire surFp et soiti un idéal inversible de l’anneau

d’endomorphismesEnd(E). On suppose quei diviseφ−1 et queEnd(E)/i est cyclique d’ordre
d. On noteF le quotient deE par le noyau dei et I : E → F l’isogénie quotient.

L’entier d appartient à l’idéali. Soientu et veux deux éléments dei tels qued = u + v et
(u) = ia1b1 et (v) = ia2b2 oùa1, b1, a2, b2 sont des idéaux inversibles deEnd(E).

On en déduit l’existence de deux courbesE1 etE2 et de quatre isogéniesα1, β1, α2, β2, telles
queβ1α1 + β2α2 = I. On représente ci-dessous ces trois isogénies deE versF

E1
β1

  A
AA

AA
AA

E
I //

α1

>>}}}}}}}

α2
  A

AA
AA

AA
F

E2

β2

>>}}}}}}}

On choisitS = E1 × E2. PourA on choisit l’image de(α1, α2) : E → S. PourB on choisit
l’image inverse def parβ1 + β2 : S → F oùf est un générateur deF (Fp)/I(E(Fp)).

L’intersection deA etB est donc l’image parα1 × α2 deI−1(f) ⊂ E.
On choisitu et v de telle sorte quea1, b1, a2, et b2, aient des normes proches de la racine

carrée ded.
Cette construction est utile lorsque la norme dei est beaucoup plus petite que celle deφ− 1.
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Nous avons donc réussi à construire des bases invariantesde friabilité pour un grand nombre
de corps finis. Nos constructions vont au delà des théoriesde Kummer et Artin-Schreier. Elles
sont efficaces si le degréd du corps est inférieur à4

√
q ou contenu dans l’intervalle]q + 1 −

2
√
q, q + 1 + 2

√
q[.
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