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GÉOMÉTRIE DÉRIVÉE ET SÉRIES DIVERGENTES

Vassily Gorbounov, Fyodor Malikov et Vadim Schechtman

À Friedrich Hirzebruch, à l’occasion de son 80-ème anniversaire, avec admiration

”Les séries divergentes sont en général quelque chose de bien fatal, et c’est une

honte qu’on ose y fonder aucune démonstration. On peut démontrer tout ce qu’on

veut en les employant... ”

N. Abel, Lettre à Holmboe, le 16 janvier 1826

Résumé

”La dimension d’une variété est égale au nombre d’inconnus moins le nombre
d’équations”: cette note est une petite composition sur ce sujet.

On pousse un peu plus loin un procédé élégant proposé par physiciens [BN],
et montre qu’on peut calculer des invariants numériques d’une variété algébrique
projective à partir d’une résolution algèbre différentielle graduée libre de son anneau
homogène, en faisant des sommations des séries divergentes, par la méthode de
Riemann.
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§1. Résolutions libres

1.1. Soient R0 = k[x0, . . . , xN ] une algèbre de polynômes sur un corps k,
f1, . . . , fp ∈ R0 des éléments homogènes de degrés di = deg fi > 0, I = (f1, . . . , fp)
l’idéal engendré par eux, A = R0/I; c’est une algèbre graduée:

A = ⊕∞
i=0 Ai

Géométriquement, la projection A0 −→ A correspond à l’immersion fermée i :
X := Proj A →֒ PN := Proj R0; le schéma X est défini dans PN par les équations
f1 = 0, . . . , fp = 0. L’algèbre A est appelée l’anneau homogène de X (elle depend
de plongement dans lespace projectif); on notera L = i∗OPN (1) le fasisceau très
ample corréspondant.

On notera hi = dimk Ai et

H(A; t) =

∞
∑

i=0

hit
i

la série d’Hilbert; en particulier H(A; 0) = h0 = 1. Soit

R : . . . −→ R2 −→ R1 −→ R0 −→ A −→ 0 (1.1.1)

une résolution dga libre homogène de A. Donc R est bigraduée: R = ⊕∞
i,j=0 Ri

j , où
j est le degré homologique et i est le degré homogène (que l’on notera simplement
deg), dimRi

j < ∞; la différentielle d agit de Ri
j dans Ri

j−1; pour chaque i on a la
suite exacte finie

. . . −→ Ri
2 −→ Ri

1 −→ Ri
0 −→ Ai −→ 0 (1.1.2)

”Libre” signifie que, avec d oubliée, R est un anneau polynomielle (avec des générateurs
pairs et impairs). En tant que R1 on peut mettre R1 = ⊕p

l=1R0ξl, où les variables

ξl sont impairs et dξl = fl, donc ξl ∈ Rdi

1 .

1.2. Exemple. Supposons f1, . . . , fp est une suite régulière, i.e. X est une
intersection complète. Alors on peut définir R comme le complexe de Koszul:

R = Λ < ξ1, . . . , ξp > ⊗k[X0, . . . , XN ]

(ici Λ < ξ1, . . . , ξp > désigne l’algèbre exterieure sur k). Les suites exactes (1.1.1)
et (1.1.2) fournissent immédiatement l’expression pour la série de Hilbert:

H(A; t) =

∏p

l=1(1 − tdl)

(1 − t)N+1
=

∏p

l=1(1 + t+ . . .+ tdl−1)

(1− t)d+1
=

P (t)

(1− t)d+1
(1.2.1)

où
d = N − p = dimX (1.2.2)

On note que

degX =

p
∏

l=1

dl = P (1) (1.2.3)
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1.3. En revenant au cas général, on définit les nombres entiers

an = le nombre de générateurs pairs de degré n − le nombre de générateurs
impairs de degré n.

Alors l’analogue du produit (1.2.1) sera une décomposition en produit:

H(t) = H(A; t) =

∞
∏

n=1

(1− tn)−an (1.3.1)

Il est connu que si X n’est pas une intersection complète, alors la résolution libre
est forcement infinie, donc le produit dans (1.3.1) est vraiment infini.

Cette formule montre en particulier que les nombres an ne dependent que de A,
pas du choix d’une résolution R.

Par analogie avec (1.2.2) et (1.2.3) on veut montrer que

dimX + 1 = ”a1 + a2 + a3 + . . . ” (1.3.2)

log(degX) = −”(log 1) · a1 + (log 2) · a2 + (log 3) · a3 + . . . ” (1.3.3)

Il est naturel aussi de regarder ”les moments supérieurs”:

”

∞
∑

n=1

nlan ”, l ≥ 1 (1.3.4)

Par contre, les séries à droite sont divergentes, donc on a mis les sommes entre
guillemets. Notre but sera néanmoins effectuer la sommation de ces séries1. Il y a
plusieurs voies de faire cela.

Par exemple, on peut écrire une série

f(t) =
∞
∑

n=1

an · nte−nt

1− e−nt
,

dite ”de Lambert”, cf. [Ha], App. IV, (1.1). La série à droite diverge pour t petit.
Par contre, il est facile à montrer qu’elle converge absolument pour t assez grand,
et t−1f(t) est une fonction rationelle en y = e−t. Donc on peut prolonger f(t) sur
le plan complexe, et elle sera holomorphe en t = 0 (i.e. en y = 1). Ensuite, il est
naturel à définir

”
∑

an” := f(0) = rest=0
f(t)

t

L’identité (1.3.2) sera vérifiée. De plus, les moments supérieurs (1.3.4) seront ex-
pressibles en termes de coefficients de la série de Taylor de f(t) en 0; ceci a été
remarqué dans [BN].

Un autre chemin classique est de faire la transformée de Mellin et travailler avec
les séries de Dirichlet; c’est que nous ferons ci-dessous, en suivant Riemann.

Si X est lisse et Hi(X,L⊗j) = 0 pour tous i > 0, j ≥ 0, le théorème de Riemann-
Roch-Hirzebruch nous fournit, en tant qu’un bonus agréable, l’expression des quan-
tités (1.3.3) et (1.3.4) en fonction de classes de Chern de L et de X .

1des sources excellentes sur les séries divergentes sont [Ha], [R]
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§2. Inversion de Moebius

2.1. Prenons le logarithme de (1.3.1):

log H(t) = −
∞
∑

n=1

an log(1− tn) =

∞
∑

n=1

∞
∑

l=1

an
tkn

k
=

=

∞
∑

m=1

(

∑

l|m

al
m/l

)

· tm (2.1.1)

et ensuite la dérivée:
tH ′(t)

H(t)
=

∞
∑

n=1

nant
n

1− tn
=

=

∞
∑

m=1

(

∑

l|m

lal

)

· tm (2.1.2)

Autrement dit, si l’on désigne

tH ′(t)

H(t)
=

∞
∑

m=1

bmtm (2.1.3)

alors

bm =
∑

l|m

lal (2.1.4)

2.2. Rappelons que la fonction de Moebius µ : N+ = {1, 2, . . .} −→ {−1, 0, 1}
est définie par: µ(1) = 1, µ(n) = (−1)l si n = p1p2 . . . pl est un produit de l nombres
premiers distincts et µ(n) = 0 si n contient des facteurs premiers multiples.

Une autre défintion est par une série génératrice: il est clair que si l’on définit la
fonction ζ de Riemann par le produit d’Euler

ζ(s) =

∞
∑

n=1

n−s =
∏

p premier

(1− p−s)−1

alors

ζ(s)−1 =
∏

p premier

(1− p−s) =

∞
∑

n=1

µ(n)n−s (2.2.1)

La formule d’inversion de Moebius nous dit que si f : N+ −→ C est une fonction
arbitraire, et l’on définit une nouvelle fonction g : N+ −→ C par

g(m) =
∑

l|m

f(l),
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alors
f(m) =

∑

l|m

µ(m/l)f(l) (2.2.2)

En appliquant cette formule à la fonction f(m) = mam, on obtient

mam =
∑

l|m

µ(m/l)bl (2.2.3)

§3. Séries de Dirichlet

3.1. Soit P (t) un polynôme à coefficients complexes tel que P (0) = 1, donc on
peut écrire

P (t) =

p
∏

l=1

(1− αlt) (3.1.1)

Considérons le développement en produit (1.3.1) de P (t):

P (t) =
∞
∏

n=1

(1− tn)−an

Donc si
tP ′(t)

P (t)
=

∞
∑

m=1

bmtm

alors
mam =

∑

l|m

µ(m/l)bl

D’un autre côté,

tP ′(t)

P (t)
= −

p
∑

r=1

αrt

1− αrt
=

= −
p

∑

r=1

∞
∑

m=1

αm
r tm,

i.e.

bm = −
p

∑

r=1

αm
r ,

d’où

am = −m−1

p
∑

r=1

∑

l|m

µ(m/l)αl
r

On pose
ρ(P ) = maxr|αr|
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Il s’en suit que si ρ(P ) > 1, alors la croissance de |am| correspond au terme l = m
et son ordre est m−1ρ(P )m.

3.2. Considérons la série de Dirichlet

∞
∑

n=1

ann
−s

On voit que si ρ(P ) ≤ 1, alors cette série converge absolument pour ℜ(s) > 1, et si
ρ(P ) > 1, elle diverge pour tous s; dans ce cas (qui en effet nous interesse) il faut
faire quelque chose.

Avec [BN], écrivons formellement

−
∞
∑

n=1

ann
−s =

∞
∑

n=1

p
∑

r=1

∑

l|n

µ(n/l)αl
rn

−1−s =

=

p
∑

r=1

∞
∑

l,m=1

µ(m)αl
r(lm)−1−s =

∞
∑

m=1

µ(m)m−1−s ·
p

∑

r=1

∞
∑

l=1

αl
rl

−1−s =

= ζ(s+ 1)−1

p
∑

r=1

∞
∑

l=1

αl
rl

−1−s

Maintenant on réecrit, d’après Riemann,

l−1−s =
1

Γ(s+ 1)

∫ ∞

0

e−lttsdt,

d’où
∞
∑

l=1

αl
rl

−1−s =
1

Γ(s+ 1)

∫ ∞

0

∞
∑

l=1

αl
re

−lttsdt =

=
1

Γ(s+ 1)

∫ ∞

0

αre
−tts

1− αre−t
dt

(justifiée si |αr| < 1). Puisque

e−t

1− αre−t
=

1

et − αr

,

l’intégrale
∫ ∞

0

αre
−tts

1− αre−t
dt

converge absolument pour ℜ(s) > −1 si αr 6∈ [0, 1] (puisque P (1) = 1, on a αr 6= 0
automatiquement). On remarque que

p
∑

r=1

αre
−t

1− αre−t
= −e−tP ′(e−t)

P (e−t)
(3.2.1)
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D’un autre côté, écrivons l’équation fonctionelle de ζ(s) (cf. [WW], 13.151):

21−sΓ(s)ζ(s) cos(πs/2) = πsζ(1− s)

et remplaçons s par s+ 1:

2−sΓ(s+ 1)ζ(s+ 1) cos(π(s+ 1)/2) = πs+1ζ(−s),

i.e.
1

Γ(s+ 1)ζ(s+ 1)
= −2−sπ−s−1 sin(πs/2)ζ(−s)−1

Il s’en suit:

∞
∑

n=1

ann
−s =

1

Γ(s+ 1)ζ(s+ 1)

∫ ∞

0

e−tP ′(e−t)

P (e−t)
tsdt

= −2−sπ−s−1 sin(πs/2)

ζ(−s)

∫ ∞

0

e−tP ′(e−t)

P (e−t)
tsdt

3.3. Considérons la dernière intégrale

IP (s) :=

∫ ∞

0

e−tP ′(e−t)

P (e−t)
tsdt

Elle est bien définie et est une fonction holomorphe en s sur le demi-plan ℜs > −1,
dès que la condition (*) ci-dessous est vérifiée:

(∗) Les racines de P (t) n’appartiennent pas à l’intervale [0, 1].

Autrement dit, αr 6∈ [1,∞) pour tous r = 1, . . . , p

Si (*) n’est pas vérifie, on définit IP (s) comme la valeur principal au sens de

Cauchy. Puisque tous les pôles de e−tP ′(e−t)
P (e−t) sont simples (cf. (3.2.1)), elle est bien

définie2.

On pose

zP (s) = −2−sπ−s−1 sin(πs/2)

ζ(−s)
IP (s) =

=
IP (s)

Γ(s+ 1)ζ(s+ 1)
(3.3.1)

Ceci définit zP (s) pour tous polynômes P (t) de la forme (3.1.1) comme une fonction
méromorphe sur le demi-plan ℜs > −1.

3.4. Supposons que (*) est vérifiée. Suivant Riemann et en utilisant les notations
de [WW], considérons l’intégrale

JP (s) =

∫ (0+)

∞

e−tP ′(e−t)

P (e−t)
(−t)sdt (3.4.1)

2on remercie Stepan Orevkov pour un bon conseil en ce point.
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où
∫ (0+)

∞ désigne l’intégrale le long du contour

C = {t = a+ ǫi, ∞ > a ≥ ǫ} ∪ {t =
√
2ǫeiθ, π/4 ≤ θ ≤ 7π/4}∪

∪{t = a− ǫi, ǫ ≤ a < ∞} (3.4.2)

où ǫ > 0 est suffisamment petit. Ici (−t)s = es log(−t), et l’on utilise la branche du
logarithme π ≥ arg t ≥ −π le long du petit cercle. Alors

JP (s) = 2i sin(πs)IP (s),

cf. op. cit., 12.22. Or, JP (s) est une fonction holomorphe sur le plan complexe
tout entier. Donc, si l’on pose

zP (s) = −2−sπ−s−1 sin(πs/2)

ζ(−s)
· 1

2i sin(πs)
JP (s) =

=
i · 2−s−2π−s−1

cos(πs/2)ζ(−s)
JP (s), (3.4.3)

ceci définit le prolongement analytique de (3.3.1) en une fonction méromorphe sur
le plan complexe.

3.5. Revenons au cadre ge §1; il est connu que la série d’Hilbert est une fonction
rationelle de la forme

H(A; t) =
P (A; t)

(1 − t)d+1

où d = dimX = dimA − 1 et P (A; t) est un polynôme au coefficients entiers (cf.
un simple exemple en 3.7 ci-dessous). On a P (A; 0) = H(A; 0) = 1 car on suppose
X connexe.

Si A est de Cohen - Macaulay, alors tous les coefficients de P (A; t) sont positifs,
donc l’hypothèse (*) de 3.3 est automatiquement vérifiée. En effet, pour toutes
algèbres graduées que nous connaissons, (*) est remplie, mais on sait pas, si c’est
toujours le cas.

Vu la discussion précédente, on définit

z(X,L; s) = 1

Γ(s+ 1)ζ(s+ 1)

∫ ∞

0

e−tH ′(A; e−t)

H(A; e−t)
tsdt =

= d+ 1 + zP (s) (3.5.1)

(puisque Γ(s+ 1)ζ(s+ 1) =
∫∞

0 (ts/(et − 1))dt, d’après Riemann). Donc si

H(A; t) =

∞
∏

n=1

(1− tn)−an , (3.5.2)

alors

z(X,L; s) = ”

∞
∑

n=1

ann
−s ”,
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les guillemets indiquent que la somme est régularisée. On définit ”la sommation de
Dirichlet”:

”

∞
∑

n=1

an ” := z(X,L; 0),

et

”

∞
∑

n=1

log n · an ” := −z′(X,L; 0),

3.6. On a ζ(0) = −1/2 et ζ′(0) = − log
√
2π 6= 0 (cf. [W], Ch. VII, §9).

L’intégrale IP (0) est bien définie (cf. ci-dessous pour sa valeur), donc la formule
(3.3.1) fournit zP (0) = 0, d’où

z(X,L; 0) = d+ 1,

cf. (1.3.2). D’un autre côté, z′(X,L; s) = z′P (s), et le seul terme donnant lieu à
une contribution nontriviale à z′(X,L; 0), est

−
(

2−sπ−s−1 · (π/2) cos(πs/2)
ζ(−s)

)∣

∣

∣

∣

s=0

· IP (0)

Le premier facteur donne 1, tandis que

IP (0) =

∫ ∞

0

e−tP ′(e−t)

P (e−t)
dt = −

∫ ∞

0

d logP (e−t)

dt
dt =

= − logP (e−t)

∣

∣

∣

∣

∞

0

= − logP (0) + logP (1) = logP (1),

d’où
z′(X,L; 0) = logP (1)

Or, il est connu que P (1) = degX , d’où

degX = ez
′(X,L;0),

cf. (1.3.3).

3.7. Exemple. Courbes de Veronese et la fonction zeta de Weil. Soient X =
P
1, L = O(q + 1), q ≥ 1. Alors An = Γ(X,O((q + 1)n), d’où il vient

H(A; t) =

∞
∑

n=0

((q + 1)n+ 1)tn =
1 + qt

(1 − t)2
,

et

P (t) = 1 + qt =
∞
∏

m=1

(1− tm)−pm(−q)

où

pm(x) =
1

m

∑

l|m

µ(m/l)xl
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Il est bien connu que si q est une puissance d’un nombre premier, alors pm(q) est
égal au nombre des polynômes irréducibles de degré m avec le coefficient supérieur
1 dans Fq[T ]. En effet, on a

ZFq
(A1, t) =

1

P (−t)
=

∞
∏

m=1

(1 − tm)pm(q)

- c’est le produit eulerien de la fonction zeta de la droite affine sur le corps fini Fq.

§4. Valeurs en entiers negatifs

4.1. Ici on suppose que la condition (*) de 3.3 est vérifiée. Supposons que
s = −m est un entier negatif. Dans ce cas on peut fermer le contour dans l’intégrale
(3.4.1):

JP (−m) = (−1)m
∫

|t|=ǫ

Q(t)t−mdt = 2πi · (−1)mrest=0Q(t)t−m

où

Q(t) =
e−tP ′(e−t)

P (e−t)
= −d logP (e−t)

dt

Donc si Q(t) = q0+q1t/1!+q2t
2/2!+ . . . est le développement de Taylor en 0, alors

JP (−m− 1) = 2πi · (−1)m+1 qm
m!

Voici quelques premières valeurs:

q0 =
P ′(1)

P (1)
, q1 = −q0 + q20 −

P ′′(1)

P (1)
,

q2 = q0 − 3q20 + 2q30 + 3(1− q0)
P ′′(1)

P (1)
+

P ′′′(1)

P (1)

4.2. On peut exprimer cela différemment: si

P (t) = 1 + c1t+ . . .+ cDtD,

et l’on imagine les ci comme ”les classes de Chern”, alors qm seront les composants
du logatihme du genre de Todd...

4.3. Maintenant on applique (3.4.3): pour m = 1, la fonction ζ(s) a un pôle
simple en s = 1 avec le résidu égal à 1, d’où

zP (−1) =
2P ′(1)

P (1)
(4.3.1)
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4.4. Remarque. Supposons que P (t) est un polynôme réciproque, c’est-à-dire,

tdegPP (1/t) = P (t),

ce qui ce passe assèz souvent en realité. Alors il est facile à voir que

2P ′(1)

P (1)
= degP,

donc zP (−1) = degP dans ce cas.

4.5. Pour m > 1 il faut distinguer deux cas. (a) Si m = 2l est pair, alors
cos(πl) = (−1)l, et d’après Euler,

ζ(2l) = (−1)l−1 (2π)
2l

2(2l)!
b2l,

où les nombres de Bernoulli b2l sont définis par la série génératrice

S

eS − 1
= 1− S

2
+

∞
∑

l=1

b2l
(2l)!

S2l

Voici quelques premiers valeurs:

b2 =
1

6
, b4 = − 1

30
, b6 =

1

42
, b8 = − 1

30
,

Il s’en suit:

zP (−2l) =
2lq2l−1

b2l

Donc si les an sont définis par (3.5.2), alors

”

∞
∑

n=1

n2lan ” = z(X,L;−2l) = d+ 1 +
2lq2l−1

b2l
(4.5.1)

- une formule établie empiriquement dans [BN], (4.21).

(b) Si par contre m = 2l + 1, l > 0, alors zP (s) a un pôle simple en s = −m,
avec le résidu

ress=−2l−1zP (s) = (−1)l
(2π)2lq2l

(2l + 1)!ζ(2l + 1)

4.6. Fonction ζ de Hurwitz. (a) On a JP (s) =
∑p

r=1 Jαr
(s), où

Jα(s) = −
∫ (0+)

∞

α

et − α
(−t)sdt

Choisissons une valeur β = log α. L’expression sous intégrale fα(t, s) = (α/et −
α) · (−t)s a les pôles en points tn = β + 2πin, n ∈ Z. Par la formule de Cauchy,

Jα(s) + 2πi

∞
∑

n=−∞

rest=tnfα(t, s) = 0
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si ℜs < −1, d’où

Jα(s) = 2πi
∞
∑

n=−∞

(−β − 2πin)s, (4.6.1)

ce qui donne une experssion de JP (s) comme une série convergente absolument
pour ℜs < −1, expressible en fonction des fonctions ζ de Hurwitz.

(b) Exemple. Prenons pour P (t) = 1 + pt, où p ∈ Z>0, cf. 3.7. Alors q0 =
p/(p+ 1), q1 = −p/(p+ 1)2 (cf. 4.1), donc

JP (−2)

2πi
= − p

(p+ 1)2

De l’autre côté, on prend β = log(−p) = log p+ πi, et la série ci-dessus s’écrit:

∞
∑

n=−∞

(− log p−πi−2πin)−2 =
∞
∑

n=0

{(− log p+(2n+1)πi)−2+(− log p−(2n+1)πi)−2},

i.e. on arrive à une identité

∞
∑

n=0

{(− log p+ (2n+ 1)πi)−2 + (− log p− (2n+ 1)πi)−2} = − p

(p+ 1)2
(4.6.2)

Par exemple, pour p = 3, −p/(p+ 1)2 = −0, 1875, tandis qu’une valeur approchée
fournie par MAPLE est

1000
∑

n=0

{(− log p+ (2n+ 1)πi)−2 + (− log p− (2n+ 1)πi)−2} = −0, 187449...;

on voit que la convergence est assèz lente.

(c) Si s = −1, la série (4.6.1) dans notre exemple est encore sommable ”par
Eisenstein”, et l’on obtient une valeur rationelle:

∞
∑

n=0

{(− log p+ (2n+ 1)πi)−1 + (− log p− (2n+ 1)πi)−1} = −2(p− 1)

p+ 1
, (4.6.3)

c’est une conséquence facile de la décomposition de cot z en fractions simples3. Par
contre, cette valeur diffère de −q0 = −p/(p+ 1): on a ”une anomalie”.

4.7. Supposons que notre variété X est lisse, et Hi(X,L⊗n) = 0 pour tous i > 0
et n ≥ 0. Alors An = Γ(X,L⊗n), et l’on peut déclencher le marteau-piqueur de
Riemann-Roch-Hirzebruch, [H]:

hn = dimH0(X,L⊗n) =

∫

X

enc1(L)Td(TX)

où TX est le fibré tangent, Td est le genre de Todd, pour un fibré en droites E,

Td(E) =
c1(E)

1− e−c1(E)
,

3on remercie Oleg Ogievietsky qui a remarque cela
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donc Td(TX) = 1 + Td1(TX) + Td2(TX) + . . . où

Td1(TX) =
c1(TX)

2
, T d2(TX) =

c21(TX) + c2(TX)

12

On écrit: enc1(L) =
∑∞

i=0 c1(L)ini/i!, donc hn = R(n) où

R(t) =

(
∫

X

c1(L)d
)

· t
d

d!
+

(
∫

X

c1(L)d−1c1(TX)

)

· td−1

2(d− 1)!
+

+

(
∫

X

c1(L)d−2(c1(TX)2 + c2(TX))

)

· td−2

12(d− 2)!
+ . . . = rd

td

d!
+ rd−1

td−1

(d− 1)!
+ . . .

est un polynôme de degré d = dimX , le polynôme d’Hilbert de l’anneau A; il est un
polynôme à coefficients rationaux, qui prenne des valeurs entiers en points entiers,
donc

R(t) =

d
∑

i=0

(−1)d−ied−i

(

t+ i

i

)

où e0, e1, . . . , ed ∈ Z. Par exemple,

e0 = rd =

∫

X

c1(L)d,

e1 =
d+ 1

2
rd − rd−1 =

1

2

∫

X

(

(d+ 1)c1(L)d − c1(L)d−1c1(TX)
)

e2 = rd−2 −
d

2
rd−1 +

(d+ 1)(3d− 2)

24
rd

(on utilisera
∑

1≤i<j≤d ij = d(d2 − 1)(3d+ 2)/24).

Par contre, il est connu que

ei =
P (i)(1)

i!

Il s’en suit:

ez
′(X,L;0) = P (1) = e0 =

∫

X

c1(L)d,

on a rétrouvé le degré de X . Ensuite (si (*) est vérifiée),

zP (−1) = −2P ′(1)

P (1)
= −2e1

e0
= − 1

e0

∫

X

(

(d+ 1)c1(L)d − c1(L)d−1c1(TX)
)

=

= −d− 1 +
1

e0

∫

X

c1(L)d−1c1(TX),

i.e.

z(X,L;−1) =
1

e0

∫

X

c1(L)d−1c1(TX),

etc.
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4.8. Exemple. Soit Xg l’espace de modules des fibrés semistables de rang 2 avec
le determinant trivial sur une surface de Riemann compacte du genre g; il porte le
fibré en droites determinant Lg canonique, cf. [BL]. Considérons l’algèbre graduée

Ag = ⊕∞
i=0H

0(Xg,L⊗i
g )

(on remercie Peter Zograf qui a proposé à regarder cet exemple). Les coefficients
de la série de Hilbert Hg(t) = H(Ag; t) sont caclulables à partir de la formule de
Verlinde, op. cit. Voici des premières exemples, cf. [Z]:

H2(t) =
1

(1 − t)4
, H3(t) =

1 + t+ t2 + t3

(1− t)7
=

1− t4

(1− t)8
, (4.8.1)

H4(t) =
1 + 6t+ 21t2 + 40t3 + 21t4 + 6t5 + t6

(1− t)10
(4.8.2)

Le coefficient supérieur rd/d! du polynôme d’Hilbert a été calculé dans [Wi], où on
a trouvé la valeur 2ζ(2g − 2)/(2π2)g−1; ici d = dimXg = 3g − 3, d’où

Pg(1) = (−1)g
(3g − 3)!

(2g − 2)!
B2g−2 = (−1)g+1 (3g − 3)!

(2g − 1)!
ζ(−2g + 3) (4.8.3)

(on désigne Pg(t) = Hg(t)(1−t)d+1). Par exemple, pour g = 4 on trouve P4(1) = 96,
qui est compatible avec (4.8.2).

La discussion précédente fournit une expression amusante de ce nombre comme
un produit infini (à partir de g = 4) régularisé de la forme

∏∞
n=1 nan . Par exemple,

le début du produit de P4(t) sera:

P4(t) = (1− t)−6(1− t3)16(1− t4)9(1− t5)−144(1− t6)360(1− t8)−2259(1− t9)3920 . . . ,
(4.8.4)

d’où

ζ(−5) = −9!

7!
· ”163−164−951446−360822599−3920 . . . ”

Nous sommes reconnaissants à Luchezar Avramov, Vladimir Hinich, Yuri Ivanovich
Manin, et surtout à Friedrich Hirzebruch pour des consultations, corrections et
discussions très utiles. V.G. remercie Max-Planck-Institut für Mathematik pour
l’excellente atmosphère de travail.
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