
SUR UN ARTICLE DE 1954 SIGNÉ N. CUESTA
UNE TRADUCTION

LABIB HADDAD

Preamble

Here is a translation from Spanish to French of a paper dating back
to 1954, published by N. Cuesta.

The paper deals mainly with partially, and totally, ordered sets. Two
subjects are specially dealt with : Construction of new ordered sets
starting from a family of those. Completion of ordered sets by tools
akin to Dedekind cuts. Curiously enough, the so-called surreal numbers
(later defined by Conway, in 1974) are already there, thirty years before.

The translation is done for research purposes. It is not in-
tended to obtain financial gains. I tried, with the precious help
of my grand niece, Aya Nay Haddad, to find the “copyright owner”,
without success. The librarians at Columbia University gave her some
advice about the matter.

So, to my knowledge there is no copyright owner. The author of the
paper, Norberto Cuesta, died in 1989 (last century).

Just in case there still are copyright owners, I beg them to contact
me on my email address.

Tous mes remerciements à Aya Nay, pour son aide, sans qui je n’au-
rais jamais réussi à démêler les problèmes de droit d’auteur ni pénétrer
les arcanes de ce domaine complexe !
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Introduction

Il s’agit d’une traduction en français de l’une des premières publi-
cations de Norberto Cuesta Dutari. C’est un article, écrit en espagnol,
paru dans la Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Fisi-
cas et Naturales de Madrid, intitulé Algebra Ordinal, publié en 1954
et signé, simplement, N. Cuesta [ 3 ]. Il est tiré de la thèse qu’avait
soutenue le jeune mathématicien en 1943.

J’en ai eu connaissance en parcourant le livre très documenté et
précieux de Alling [ 1 ] : comme son titre le précise, ce livre est un
traité qui porte sur les nombres surréels. Mais le titre ne le dit pas,
c’est ainsi que l’on appelait couramment les nombres introduits par
Conway dans les annés 1970.

Alling donne la référence à l’article de Cuesta mais ne signale
point où on peut le trouver.

Aucune des bibliothèques que j’ai contactées ne possèdait ce numéro
particulier de la Revista. Il faut rappeler qu’en ce temps-là l’Espagne
vivait toujours quelque peu isolée du reste du monde. Trouver une copie
de l’article s’est révélé être une tâche très difficile. Cette traduction est
quasiment une affaire de famille.

En effet, n’arrivant pas à obtenir une copie de l’article de Cuesta, je
me suis adressé à mon ami et excellent collègue, Charles Helou, Pro-
fesseur de mathématiques à l’Université d’État de Pensyvalnie. Il est
arrivé, en sollicitant les bibliothècaires de son institution à obtenir en-
fin une copie du texte, si difficile à dénicher. Comme on peut le voir sur
la couverture de la revue, reproduite ci-dessous, l’exemplaire provenait
de la bibliothèque du Département de l’Agriculture des États-Unis, cu-
rieusement. Comme on peut le remarquer également, en dessous, la
copie, avec les courbures de ses pages, n’est pas facile à exploiter, sur
un ordinateur.
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Aussi, est-ce ma nièce, Samar Haddad, qui a réussi à l’aide d’outils
informatiques spéciaux à faire apparâıtre le texte aplani et bien plus
maniable, comme on peut le constater sur la reproduction ci-dessous.

Cela ne résolvait pas, pour autant, tous les problèmes soulevés par la
traduction. Il fallait encore retrouver un peu de la saveur particulière
de la langue espagnole de Cuesta. C’est ma chère épouse, Claude Bois-
nard Haddad, qui m’a amplement aidé à tenter de la reproduire.

On n’a pas corrigé, dans les formules, les quelques coquilles et les
rares omissions. On a essayé de les reproduire telles quelles, autant
que faire se peut, afin de garder son authenticité au texte. Elles seront
aisément corrigées par le lecteur.

J’ai essayé de respecter le plus scrupuleusement possible les notations
de l’original et sa mise en page. Tous les défauts et les erreurs qui y
persistent sont de mon fait. Je ne m’en vante pas mais les revendique !

Remerciements. Je remercie chaleureusement Charles Helou, pour sa
persévérance et sa perspicacité. Toute ma reconnaissance à ma nièce,
Samar Haddad, à qui ma gratitude est entièrement acquise, qui a
consacré beaucoup de son temps précieux et son savoir-faire pour arri-
ver au résultat voulu. Elle m’a également donné de très bons conseils
au sujet de l’usage du format pdf pour la reproduction des figures.

Enfin, et c’est essentiel, à mon épouse, si dévouée, compétente et
patiente, j’adresse un immense merci !
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Algebra Ordinal  

por  

N. Cuesta  

(TRABAJO PRESENTADO POR EL ACADÉMICO SR. ALVAREZ UDE  

EN SESIÓN DE 1 DE DICIEMBRE DE 1954.)  

PROLOGO  

Intenta ser, este ensayo, una penetración profunda, y sin timideces, en la jungla de 
las ordenaciones parciales, tan inexplorada aún, a pesar de conducir a ella, las investigaciones 
matemáticas más diversas.  

Una de las cuestiones que emprendemos, es la formación sistemá tica (N.° 8), que, 
para las totales, realizamos en nuestra tesis, publicada en 1943, Son esenciales, para ello, los 
conceptos de hueco, y su ocupa ción con nuevos elementos. La ocupación simultánea, que 
aquí intro ducimos, nos ha permitido explicar el orden natural de los huecos de una ordenación 
cualquiera (N.o 10), esto es, el que ellos tienen, respecto a la ordenación de la cual son 
huecos. La explicación de ese orden, la necesitábamos, para introducirnos con sistema en 
esa selva sin peligro de perdernos en minucias insignificantes. El criterio de ordenación, para 
los huecos, (al comienzo del N.° 10) nos sorprendió por sencillo.  

Hemos formado (N.o 11), para cualquier cardinal, el universo de to is las ordenaciones-
parciales y totales-realizables con un conjunto que tenga ese cardinal. Significa ésto, dar el 

contorno del país que ex  
das  

ploramos.  

Las ordenaciones totales saturadas, constituyen las vías naturales 
una ordenación parcial, había, pues, que examinarlas, así como sus  
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UNE TRADUCTION

Algèbre ordinale

par

N. Cuesta

(Texte présenté par l’Académicien M. ÁLVAREZ UDE à
la session du 1er décembre 1954)

Prologue

Cet essai se présente comme une incursion profonde, et audacieuse,
dans la jungle des ordres partiels, jusqu’à présent tellement inexplorée,
bien que les recherches mathématiques les plus diverses y conduisent.

L’une des questions que nous abordons est la formation systématique
(no 8) que, pour l’ensemble, nous avons réalisée dans notre thèse, pu-
bliée en 1943. Sont essentielles pour cela les notions de trou et de rem-
plissage d’un trou par de nouveaux éléments. Le remplissage simultané
que nous introduisons ici, nous a permis d’expliquer l’ordre naturel
des trous d’un ordre quelconque (no 10), c’est-à-dire celui qu’ils ont
par rapport à l’ordre dont ils sont les trous. Pour trouver l’explication
de cet ordre, il nous fallait entrer systématiquement dans cette jungle
sans risquer de nous perdre dans des détails insignifiants. Le critère de
l’ordre, pour les trous, (voir le début du no 10) nous a surpris par sa
simplicité.

Nous avons construit (no 11), pour tout cardinal, l’univers de tous
les ordres – partiels et totaux – réalisables sur un ensemble ayant ce
cardinal. Cela signifie, pour nous, avoir cerné la contrée que nous avons
explorée.

Les ordres totaux saturés étant les voies naturelles vers un ordre
partiel, il fallait les examiner, ainsi que leur croisement et les trous par
lesquels ils passent (no 12). Nous étudions également les transversales
complètes (no 13) car, si ce sont des ensembles amorphes, au fond, ils
entretiennent des relations ordinales intéressantes avec leur alentour.

Pour notre étude, nous avons eu recours à diverses figures que nous
retenons pour leur grand pouvoir suggestif que nos lecteurs apprécieront
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bien que celles que l’on peut dessiner ne couvrent qu’une infime partie
des ordres possibles. Ces figures incitent à étudier la genèse des ordres
partiels par fusion conjointe d’ordres totaux (no 14).

Le titre de l’article est dû aux opérations génératrices que nous intro-
duisons, et qui constituent le langage avec lequel l’appréhension men-
tale de ces objets subtils et insaisissables peut être réalisée rapidement
et en toute sécurité.

CHAPITRE 1 LES STRUCTURES BINAIRES

1.–Les structures binaires en général

Désignant par M × P l’ensemble des paires ordonnées mp formées
par les éléments génériques respectifs m et p de ces ensembles, M ×M
représentera les paires ordonnées formées à l’aide du seul ensemble M .

Sur un ensemble M , la structure (M&) consistera en la donnée, à
l’aide du signe de relation &, lorsque, pour certaines paires ordonnées
appartenant à M×M , le signe de relation peut s’intercaler, en écrivant
a & b.

Les éléments réflexifs de (M&) sont ceux pour lesquels on a r & r.
Nous dirons que les autres sont irréflexifs.

Lorsque deux éléments a et b vérifient simultanément

a & b et b & a

nous dirons que ces deux éléments forment une paire symétrique de la
structure binaire (M&). En particulier, on compte parmi eux les paires
formées d’éléments réflexifs.

Si de ces deux relations une seule est satisfaite, on dira que la paire
formée des deux éléments a et b est asymétrique.

Si on ne pouvait écrire aucune, nous dirions que les deux éléments a
et b sont incomparables. En particulier, un élément irréflexif est incom-
parable à lui-même. Dans les autres cas, nous dirons que les éléments
a et b sont comparables.

Pour désigner diverses structures binaires, surtout lorsque l’ensemble
structuré est le même, nous mettrons des accents, ou des indices, au
signe de la relation.

Nous dirons que la structure binaire (M&1) est plus faible que la
structure (P&2) lorsque :

1.◦) M est un sous-ensemble de P .
2.◦) deux éléments a et b de M qui vérifient a &1 b vérifient également

a &2 b. Nous écrirons (M&1) 6 (P&2).
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Une paire de sous-ensembles A et B non vides, sans éléments com-
muns, sont dits non connectés dans (M&) lorsque, quels que soient a
et b, respectivement de A et B, sont incomparables.

On dira que la structure (M&) est connexe lorsqu’il n’existe aucun
sous-ensemble X de M non connecté à son complémentaire M −X.

Réunir les structure binaires (M j&)j∈J c’est former la nouvelle struc-
ture (

∑
j∈JM

j&) sur l’ensemble réunion où l’on aura a & b lorsque l’on

avait a & b dans l’une au moins des structures (M j&).
Toute structure binaire (M&) est réunion d’autres structures (M j&)

dont chacune est connexe et qui sont non connectées deux à deux.
En effet : désignons par aϕ l’ensemble obtenu en adjoignant à l’élé-

ment a tous ceux qui lui sont comparables. En réitérant l’opération ϕ,
on obtient la suite

a ⊆ aϕ1 ⊆ aϕ2 ⊆ aϕ3 ⊆ · · · ⊆ aϕn ⊆ · · ·

où

aϕn ≡ (aϕn−1)ϕ

étant sous-entendu que

aϕ1 ≡ aϕ

On écrit

M1 ≡ lim
n→ω0

(aϕn)

M1 est connexe : en effet ; désignons, de deux sous-ensembles complé-
mentaires, par X celui qui contient a ; par Y son complémentaire. Si
ces deux sous-ensembles étaient non connectés, on aurait, étant entendu
que

aϕ0 ≡ a

pour tout entier i > 0 : si

aϕi ⊆ X , aϕi+1.Y ≡ O ∴ aϕi+1 ⊆ X

donc

M1 ⊆ X

et Y serait vide.
M1 est relativement fermée ; cela veut dire

M1ϕ ≡M1

En effet : quel que soit l’élément m de M1, il apparâıtra à une étape
aϕn ; de sorte que tous les mϕ figurent dans aϕn+1 ; et puisque

M1ϕ ≡
∑
m∈M1

mϕ ⊆M1



9

étant évident que

M1 ⊆M1ϕ

des deux résulte l’identité annoncée.
De cette identité s’ensuit clairement que si M −M1 6≡ 0, M1 et son

complémentaire seraient non connectés.
Prenant b dans M −M1 s’il n’est pas vide, on obtient de manière

analogue (M2&) également connexe, et ainsi de suite.
On voit aisément que cette décomposition de (M&), en structures

binaires connexes, deux à deux non connectées, est univoque.
Nous écrirons A & B étant donnés A et B sous-ensembles de M ,

lorsque, quels que soient a et b, éléments respectivement de A et B,
a & b est vrai. Soit M1 le système des sous-ensembles de M , la struc-
ture (M&) nous permet de définir (M1&). À cette opération génératrice

nous donnerons le nom de sousconjoindre dans (M <). Évidemment,
on peut réitérer et obtenir (M2&). Si Mω0 désignait l’ensemble qui com-
prend tous les précédents, (Mω0&) désignerait nécessairement définie
sur Mω0 , la relation & suivant les étapes précédentes ; donc

(Mω0&) ≡

( ∑
O6n<ω0

Mn&

)
Cela pourrait être poursuivi encore, donnant un sens au symbole

(Mα&) pour n’importe quel ordinal α donné.
Nous appellerons ligne complète de (M&) la sous-structure (L&)

induite sur un sous-ensemble L de M lorsqu’il n’existe pas dans L de
paires d’éléments incomparables et que chaque élément de M − L est
incomparable à chacun des éléments de L.

Nous appellerons transversale complète de (M&) tout sous-ensemble
T deM dont les paires d’éléments différents sont incomparables, chaque
élément de M − T étant comparable à certains éléments de T .

Les éléments de M solutions de la relation

x & a

pour un a donné de M , forment un ensemble que nous désignerons a
∗
.

De manière analogue, à droite, on aura le symbole
∗
a.

Fermer à gauche un ensembleA voudra dire lui adjoindre les éléments
de a
∗

pour chacun de ses éléments a. En le désignant par A, on aura

A ≡ A+
∑
a∈A

a
∗
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De même, on définira A et on aura

A ≡ A+
∑
a∈A

∗
a

Inverser la structure (M&) c’est construire la nouvelle structure
(M&′) où a &′ b équivaut à b & a.

Il convient d’observer que, en donnant le nom P au sous-ensemble de
M ×M formé des paires liées par le symbole de relation &, et N étant
l’ensemble des éléments qui apparâıssent dans les paires de P , le seul
réellement structuré est l’ensemble N . En passant de (N&) à (M&),
les éléments de M − N n’ont aucune relation entre eux, ni avec les
éléments de N . On peut dire que (N&) était le noyau structuré tandis
que M −N était un résidu amorphe.

Par conséquent, il sera plausible de considérer comme isomorphes au
sens large deux structures (M&1) et (Q&2) lorsque les structures de
leurs noyaux le sont au sens strict.

2.–Les structures binaires transitives

À l’aide du symbole (M →) nous représentons les structures binaires
transitives, autrement dit, celles pour lesquelles

a→ b et b→ c impliquent a→ c

Un exemple suggestif de ces structures est fourni par la figure jointe
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M est constitué des points qui appartiennent aux droites de la figure.
Pour deux d’entre eux, nous poserons x → z, lorsque l’on peut aller
du premier au second, en faisant un parcours effectif, jamais à contre-
courant des flèches des lignes droites. Sur cette figure, ab constitue
une paire incomparable, cd une paire comparable, donc c → d, mais
asymétrique, tandis que ef constitue une paire comparable symétrique
donc ils vérifient

e→ f et f → e

Les éléments a, b, c, d, sont eux tous irréflexifs. Les éléments e, f, sont
tous deux réflexifs.

En intercalant le symbole de la relation → dans les diverses paires
de M ×M , on obtient des relations ou propositions.

Nous dirons que l’une de ces propositions est vraie lorsque la relation
correspondante est vérifiée dans (M →) ; sinon, nous dirons qu’elle est
fausse. Ainsi, la structure (M →) constitue le critère de vérité.

La loi transitive fonctionne comme un mécanisme déductif pour le
système de toutes les propositions. Lorsqu’on l’applique à des proposi-
tions vraies, il nous en donne d’autres vraies.

Quel que soit le sous-ensemble de M ×M , en intercalant le symbole
de la relation → dans ses paires, nous obtenons un sous-ensemble P
de l’ensemble des propositions. En appliquant directement la loi de
transitivité à ses paires de propositions, à l’aide d’un élément moyen
commun, on obtient un nouvel ensemble Pϕ. En réitérant le procédé
sur cet ensemble de propositions et ainsi, successivement, on aura

P ⊆ Pϕ1 ⊆ Pϕ2 ⊆ Pϕ3 ⊆ · · · ⊆ Pϕn ⊆ · · ·

où, pour pour chaque ordinal fini n, on interprète

Pϕn ≡ (Pϕn−1)ϕ sous-entendu Pϕ1 ≡ Pϕ

S’il se vérifie que

Pϕn−1 ≡ Pϕn

dans toutes les étapes suivantes, on n’en obtiendra rien de nouveau ;
mais, si cela ne se produit à aucune des étapes finies, l’ensemble limite,
que nous désignerons par Pϕω0 , est transitivement fermé. En effet : si
lui appartiennent

a→ b et b→ c

toutes deux apparaissant ensemble, pour la première fois, en Pϕn ; alors

a→ c

apparâıt, si ce n’est fait avant, assurément en Pϕn+1 ; par conséquent,
a→ c appartient à Pω0 .
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Quelle que soit l’étape de la fermeture, comme il a été dit 6 ω0,
nous désignerons par Pϕ l’ensemble, transitivement fermé, où s’arrête
l’efficacité du mécanisme déductif. Nous appellerons cet ensemble Pϕ la
fermeture déductive de P . À l’aide de cet ensemble Pϕ on peut définir,
sur M , une structure (M →) dont les paires liées sont précisément
celles données par Pϕ.

La subordination entre P et Pϕ détermine la structure topologique
fermée (M×Mϕ), intéressante car ses sous-ensembles fermés, détermi-
nent de manière biunivoque les structures binaires transitives possibles
sur l’ensemble M .

Si la structure (M →) est donnée a priori, l’ensemble P étant inclus
dans l’ensemble W des propositions vraies par rapport à (M →), et
si (M →1) est la structure déterminée par Pϕ, la structure (M →1)
serait plus faible que (M →) ; en symboles

(M →1) 6 (M →)

Si elle était strictement plus faible, ce serait parce que (W − Pϕ)
ne serait pas vide. Ses propositions vraies ne viendraient jamais par
déduction en partant de celles de P . Nous dirions que les vraies, conte-
nues dans (W − Pϕ) étaient transcendantes par rapport à P .

Lorsque Pϕ cöıncide avec W , la structure engendrée serait celle ini-
tialement donnée (M →). Ayant été suffisant de donner la relation →
uniquement entre les paires comprises dans P , nous dirons que c’est
une base de (M →).

En général, les sous-ensembles X de M ×M qui vérifient

Xϕ ≡ W

sont divers. Le système de leur ensemble, structuré par la relation bi-
naire d’inclusion stricte ⊂, également transitive, est d’un grand intérêt.
On dira que la base P est réductible lorsque l’une des ses parties strictes
est aussi une base : sinon, elle sera dite irréductible. Il n’est pas exclu
qu’il existe plusieurs bases irréductibles pour une structure binaire tran-
sitive (M →), donnée a priori. Lorsque, parmi l’ensemble des bases, il
y en a une contenue dans chacune des autres, on dira que c’est une
base absolue de (M →). A priori, il n’est pas exclu que des structures
existent non seulement sans base absolue, mais même sans aucune base
irréductible. A posteriori, on sait qu’il y en a : par exemple, il est facile-
ment prouvé que l’ordre arithmétique des nombres rationnels manque
d’une base irréductible. (*)
—————–

(*) Voir notre article �Modèles déductifs ordinaux� (Rev. Mat. Hisp.
Am. (IV) 13 (1953).
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Étant donné le système de structures (M j →), défini sur les en-
sembles M j, déterminés pour chacun des éléments j d’un certain en-
semble J , pouvant avoir – et c’est le cas le plus intéressant – des en-
sembles M j avec éléments communs, la structure(∑

j∈J

M j →

)
qui, grâce à la loi transitive, n’est pas la simple réunion des (M j →),
nous l’appellerons con-fusion – donnant à ce mot sa valeur génétique –
des structures du système (M j →). Si M ′ et M” avaient des éléments
communs, au moyen de ceux-ci, et de la loi transitive, deux éléments
non communs de M ′ et M” pourraient être liés.

Dans la figure 1, on peut considérer la structure (M →), issue de
la fusion conjointe de structures semblables, situées sur chacune des
droites qui la composent. Dans la figure 2 jointe, la structure (M →) est
obtenue par con-fusion des structures (A→) et (B →), situées sur cha-
cun des traits qui la compose. Les morceaux (1, 2, 1) et (3, 4, 5, 6, 7, 5, 3)
contiennent les éléments réflexifs.

Les propriétés suivantes des structures binaires transitives méritent
d’être mentionnées :

a) Les éléments d’une paire symétrique sont réflexifs.
En effet : a → b et b → a impliquent aussi bien a → a que

b → b.
Par conséquent, les structures binaires transitives, sans éléments

réflexifs, n’ont pas de paires symétriques. Bien sûr une structure tran-
sitive peut avoir des éléments réflexifs, sans qu’il soit nécessaire qu’elle
contienne des paires symétriques d’éléments différents.
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b) Si une structure binaire est transitive, des éléments symétriques
à un troisième sont symétriques entre eux. La preuve est triviale.

c) Si a → c → b devait être vraie et que les éléments a et b étaient
symétriques, on aurait aussi b → c → a

En effet : de b → a et a → c résulte b → c
De même de c → b et b → a résulte c → a
d) Toute ligne complète de la structure (M →) contient, avec l’élé-

ment m, tous ses symétriques.
En effet : soit (L →) la ligne complète. Les éléments de L vérifient

ou bien

m → l′′ ou l′ → m

ou encore les deux. Soit p un élément symétrique de m

de l′ → m et m → p s’ensuit l′ → p

de p → m et m → l′′ s’ensuit p → l′′

Comme le voit, p est comparable aux éléments de la ligne et dans le
même sens que m.

3.–La classification des structures binaires transitives

Dans le tableau suivant, par caractéristiques très visibles, nous clas-
sons les structures binaires transitives.

Structures binaires transitives Symbole (M →)

1 Irréflexifs

(pas d’éléments réflexifs).

Symbole (M <).

ORDRES

2 Réflexifs

(tous les éléments sont réflexifs)

Symbole (M 6).

3 Avec éléments réflexifs et irréflexifs
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1 Irréflexifs


11 Sans paires incomparables. (ordres totaux)

12 Avec paires incomparables. (ordres partiels)

2 Réflexifs



21 Sans paires asymétriques. (classifications)

Symbole (M =)

22 Avec paires asymétriques



221 Sans paires

symétriques.

222 Avec paires

symétriques.

Des exemples clairs [perspicuos] de la troisième classe, les figures
faites en donnent, avec des éléments réflexifs et irréflexifs. Cependant,
cette classe a beaucoup moins d’importance que les précédentes car
toute structure de cette classe devient une autre de la seconde, rien
qu’en écrivant

a 6 b lorsque a → b

ajoutant aussi

a 6 a

pour chaque élément de l’ensemble de base.
Concernant les structures de classification, nous devons en profi-

ter pour rectifier notre affirmation de l’article �Estructuras y pro-
grama de Erlangen� [Structures et programme d’Erlangen] que, de la
loi symétrique et transitive, suit la loi réflexive car si a était incompa-
rable à tous les autres, il faudrait nécessairement postuler a = a.

4.–Ordre et classification engendrés par une structure
(M 6).

Si a et b étaient des éléments, distincts ou identiques, d’une paire
symétrique, nous écririons a = b. Ainsi, on obtient une structure bi-
naire (M =) qui est une classification. En effet : elle bénéficie de la loi
transitive, puisque les éléments symétriques à un tiers sont symétriques
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entre eux ; le caractère réflexif est une exigence évidente de la construc-
tion ; que les paires asymétriques manquent est clair car si nous écrivons
a = b c’est parce que les deux sont vrais

a 6 b et b 6 a

ce qui nous permet également d’écrire b = a.
Si a = b et a 6 x 6 b sont vraies, alors a = x = b sera également

vraie.
En effet : la propriété c) des structures transitives permet d’écrire

b 6 x 6 a

et, d’après la construction de la structure (M =), on peut écrire

a = x = b

Par conséquent, les classes d’éléments égaux sur chaque ligne com-
plète de (M 6) sont des intervalles, c’est-à-dire des ensembles qui,
contenant les éléments a et b, contiennent tous les intermédiaires, ceux
qui vérifient

a 6 x 6 b

Si dans (M 6) les éléments a et b constituaient une paire asymétrique
et que a 6 b étaient vraie, on écrirait a < b.

La structure binaire (M <) ainsi obtenue, à partir de (M 6), est un
ordre.

En effet : il est clair que la loi transitive est vérifiée, puisque

a < b et b < c impliquent précisément a 6 b et b 6 c

ce qui permet d’écrire a 6 c. À présent, on ne peut pas écrire c 6 a
car avec le dernier des antéprécédents on aurait b 6 a, contraire à
l’hypothèse que la paire (a, b) est asymétrique ; alors nous pouvons
écrire a < c. Il est clair qu’il n’y a pas d’éléments réflexifs car dans
(M 6) les paires (a, a) sont manifestement symétriques.

Les structures (M =) et (M <) déduites de (M 6) sont mutuelle-
ment liées selon la loi suivante :

a′ = a < b implique a′ < b et aussi a < b = b′ implique a < b′.

En effet : a′ = a nécessite a′ 6 a, et a < b nécessite a 6 b ; des
deuxième et quatrième, on déduit a′ 6 b. Si l’on avait b 6 a′, jointe à
a′ 6 a, cela donnerait b 6 a, contre a < b ; donc a′ < b. La deuxième
implication se démontre de manière analogue.

De cette propriété découle que, si a1 et b1 étaient deux classes de
(M =) et entre deux éléments a et b de celles-ci, a < b était vaie, on
aurait de même, pour toute autre paire, a′ < b′ : cela permet de définir
l’ordre (C <) entre les classes définies par la classification (M =), qui
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serait isomorphe à celle subordonnée par (M <) sur l’ensemble P qui ne
contiendrait qu’un seul élément de chaque classe. La correspondance
qui assigne à chaque élément de M la classe à laquelle il appartient
serait un homomorphisme entre (M <) et (C <).

Quand la structure binaire transitive, étant réflexive, manque de
paires symétriques, dans la structure (M =), déduite de (M 6), chaque
élément serait unique dans sa classe. La structure (M <) s’obtiendrait,
à partir de (M 6), en changeant le signe 6 en < dans les paires a 6 b
d’éléments différents, et en omettant de mettre le signe < entre les
paires a 6 a. Dans ce sens, on peut considérer les ordres comme le cas
221 des structures (M 6), selon ce que certains ont coutume de faire.

CHAPITRE II. LES ORDRES

5.–Notions préliminaires.

L’ordre est la structure binaire transitive (M <) dépourvue d’élé-
ments réflexifs donc également de paires symétriques. Le signe <, en
s’appuyant sur l’intuition, nous le lirons �précède�.

Un exemple, assez significatif, est donné par la figure 3. M est l’en-
semble des points du plan contenus dans les lignes de la figure. La
relation a < b signifie que l’on peut aller, du premier au second, en
suivant toujours le cours des flèches. La paire bc est incomparable.
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Parmi les structures d’ordre (M <), notons les ordres totaux dont
l’étude a été entamée par Cantor, dans lesquels les paires incomparables
manquent. À ceux qui ne sont pas totaux, leur inventeur Hausdorff les
a appelées partiels. En parlant d’ordre, sans préciser davantage, nous
nous référons aux uns et aux autres indistinctement.

Il conviendra d’adjoindre, à la structure (M <), la structure (M 6)
résultant de l’écriture a 6 b, aussi bien si a < b, que si a et b étaient
identiques.

Dans un ordre, nous appellerons maximum un élément a lorsque
∗
a

est vide ; c’est-à-dire que la relation a < x n’a pas de solutions dans M .
De la même manière, un élément a est un minimum lorsque a

∗
est vide ;

c’est-à-dire que la relation x < a n’a pas de solution dans M . Dans la
figure 4, les éléments a et b sont tous deux des maximums.

Les maximums, quand il y en a plusieurs, constituent une transversale.
Lorsqu’un élément a est après tous les autres, c’est-à-dire

a
∗
≡M − a

nous l’appellerons un supremum. De même si l’élément a précède tous
les autres, c’est-à-dire, que

∗
a ≡M − a

nous l’appellerions infimum.
Bien sûr, s’il y a un supremum, c’est le seul maximum, bien qu’il

puisse y avoir un maximum unique, sans que cela suffise à en faire le
supremum.

Dans la figure 5, l’élément a est supremum. Étant donné les ordres
(M <) et (N <), nous appellerons (M × N <) l’ordre produit des
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deux, en disposant les éléments de l’ensemble M×N , les paires (m,n),
lexicographiquement par rapport aux deux.

La con-fusion de structures binaires transitives est toujours possible
quel que soit le nombre de structures binaires transitives soumises à la
fusion conjointe ; donc, si tout ou partie de celles soumises à l’opération
étaient des ordres, la structure résultant de leur fusion sera binaire
transitive, mais ce ne sera pas toujours un ordre. Par exemple, si les
traits de la figure 1 étaient des ordres dans le sens des flèches, la struc-
ture de con-fusion ne l’est pas en ayant des éléments réflexifs. Nous
nommerons ordinalement inconfusibles (in-con-fusibles) les ordres d’un
système, lorsque la structure binaire transitive, résultat de leur confu-
sion, n’est pas un ordre.

On appelle cycles d’une structure binaire transitive les systèmes
d’éléments qui, pour un certain a, vérifient la relation

a → x → a

à condition qu’il existe des solutions autres que a dans le système.
C’est une condition nécessaire et suffisante pour que la structure

binaire transitive résultant de la con-fusion des ordres soit aussi un
ordre, que l’absence de cycles.

En effet : si l’ordre, par définition, n’a pas d’éléments réflexifs, cela
rend l’existence de cycles impossible ; alors la condition est nécessaire.
À son tour, si ce n’était pas un ordre, il y aurait des éléments réflexifs ;
supposons que a soit l’un d’entre eux, ainsi a → a serait vraie dans
la structure résultant de la fusion conjointe ; mais, dans les ordres
élémentaires, la relation a → a est impossible ; alors cela ne peut
résulter qu’en appliquant, après la fusion, la loi transitive sur l’ensemble
fini des relations

a → b1 , b1 → b2 , b2 → b3 , . . . , bn → a

tirées des ordres soumis à la fusion conjointes ; alors, on aura un cycle.
On notera que la présence de paires symétriques est à l’origine de

cycles dans la structure ; ainsi, leur absence est une condition, nécessaire
et suffisante, selon le théorème précédent, à la confusion des ordres.

En appliquant à (M <) l’opération que nous avons appelée sous-
jonction, on aura, comme on le voit immédiatement, un ordre (M1 <)
dans le système des sous-ensembles. Parfois, seules des sous-structures
de (M1 <) seront intéressantes, certains sous-ensembles, comme les
intervalles, les sections initiales, que nous définirons par la suite.
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6.–Majorant et minorant d’un ensemble.

Soit A un sous-ensemble de M qui inclut les solutions de la relation
A < x, nous l’appellerons le majorant de A, et nous le désignerons

par
∗
A. De la même manière, le minorant de A est défini que nous

désignerons par A
∗
.

Il est clair que
∗
A étant l’ensemble des solutions communes au système

de relations

a < x pour a ∈ A
on aura

∗
A ≡

∏
a∈A

∗
a et de même A

∗
≡
∏
a∈A

a
∗

[1]

De la même définition, suivent immédiatement les relations

A
∗
< A <

∗
A [2]

A ⊆ B implique
∗
B ⊆

∗
A et B

∗
⊆ A
∗

[3]

En effet :
∗
B ≡

∏
b∈B

∗
b ≡

∏
a∈A

∗
a .

∏
c∈B−A

∗
c ⊆

∏
a∈A

∗
a ≡

∗
A

L’ensemble
∗
A est le plus grand parmi ceux qui vérifient A < H i,

donc la réunion de tous.
En effet :

A < H i implique A <
∏

H i ⊆
∗
A

de plus, par définition, A <
∗
A ; alors

∗
A est l’un des ensembles H i donc

∗
A ⊆

∑
H i

des deux résulte
∗
A ≡

∑
H i [4]

Sont également vraies

∗
A)
∗

∗
) ≡

∗
A et A

∗

∗
))
∗
≡ A [5]

En effet :
∗
A)
∗
<
∗
A ∴

∗
A ⊆

∗
A)
∗

∗
) [a]
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de plus

A <
∗
A donne A ⊆

∗
A)
∗

∴
∗
A)
∗

∗
) ⊆

∗
A [b]

De (a) et (b), tous deux, résulte le premier du groupe (5).

Si B .
∗
A n’est pas vide, nous dirons que B est finalement supérieur

à A, en écrivant A <1 B.
Cette relation binaire entre les sous-ensembles de M donc manifes-

tement transitive et irréflexive, ordonnera – partiellement en général –
le système M des sous-ensembles de M ; nous obtenons, ainsi, l’ordre
(M1 <1).

Pour deux sous-ensembles A et B de M , nous écrirons

A =1 B lorsque
∗
A ≡

∗
B

Il y a ainsi une classification (M1 =1) pour le système de sous-
ensembles de M car il est clair que cette relation binaire est transitive,
symétrique et réflexive.

L’ensemble réunion de tous ceux d’une classe de (M1 =1) appartient
à la même classe.

En effet : soient Ai, pour i ∈ I, ceux d’une classe ; donc, quel que

soit i, on aura
∗
Ai ≡ P . Posons∑
i∈I

Ai ≡ S ∴ Ai ⊆ S ∴
∗
S ⊆

∗
Ai ≡ P [a]

Comme l’élément générique de P dépasse le générique ai de Ai, on aura

P ⊆
∗
S [b]

De (a) et (b), tous deux, résulte

∗
S ≡ P

qui stipule que l’ensemble
∑
i∈I

Ai est dans la même classe que ses som-

mants.

7 .–Fermetures initiale et finale d’un ensemble.

L’ordre (M <) étant donné, y fermer initialement l’ensemble A signi-
fiera faire l’ensemble A qui, avec l’élément a, contient tous les éléments
qui lui sont antérieurs. La fermeture finale, dont la définition est ana-
logue, sera désignée par A. Comme on l’a déjà vu au chapitre 1.◦, nous
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aurons

A ≡ A+
∑

a
∗
≡
∑

a A ≡ A+
∑ ∗

a ≡
∑

a

a étant l’élément générique de A.
Ces opérations constituent, sur l’ensemble M , deux structures topo-

logiques déterminées par la structure d’ordre (M <).
Les ensembles fermés initialement, nous les appellerons sections ini-

tiales de l’ordre (M <). Les fermés finalement, sections finales. Nous
appellerons intervalle de (M <) les sous-ensembles S de M dans les-
quels, étant donnés a < b, tous ceux compris entre eux apparaissent
également dans S, c’est-à-dire ceux qui vérifient

a < x < b

Si S n’avait pas de paires d’éléments comparables, nous l’appellerions
également un intervalle.

Evidemment A . A sera la fermeture segmentaire de l’ensemble A.

De A ⊆ B découle A ⊆ B et A ⊆ B [7]

En effet :

B ≡
∑
b∈B

b ≡
∑
a∈A

a+
∑

c∈B−A

c ∴ A ≡
∑
a∈A

a ⊆
∑
b∈B

b ≡ B

qui est le premier du groupe (7).
Une conséquence immédiate de la définition de la section initiale est

que la réunion, et aussi l’intersection, d’un système de sections initiales,
est encore une section initiale.

En effet : soient Ai pour i ∈ I les sections initiales du système

considéré.
∑
i∈I

Ai contient, avec les éléments a ∈ Ai, tous ceux de

l’ensemble a
∗

; c’est donc une section initiale. De même, si a ∈
∏
i∈I

Ai,

c’est qu’il apparâıt dans tout Ai, quel que soit i ∈ I ; alors il apparâıt

également dans tous les Aia∗
, et donc

∏
i∈I

Ai est aussi section initiale.

La fermeture initiale A d’un ensemble A, dans (M <), est l’intersec-
tion des sections initiales contenant A.

En effet : soit S la section initiale générique dans laquelle A est
contenu

de A ⊆ S vient A ⊆ S = S

Comme A est également l’une des sections initiales contenant A, il
en résultera ce qui précède, et que A est le minimum de celles qui
contiennent A.
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On dit qu’un ordre (M <) est ramifié, (Kurepa) quand (m <) est
un ordre total, pour tout m ∈M . La figure 6 donne un exemple de ces
ordres très intéressants.

Nous disons cofinaux dans (M <) les ensembles A et B et, plus
précisément les ordres induits, lorsque leurs fermetures initiales cöın-
cident ; c’est à dire

(A <) et (B <) sont cofinaux si A ≡ B

Corrélativement, sont définis les cöınitiaux.
Chacune de ces relations définit, sur M , une classification ; c’est-à-

dire, en nous référant à ce qui a été expressément nommé, nous écrirons

A ≡2 B lorsque A ≡ B

C’est une condition nécessaire et suffisante pour la confinalité de A et
B que, quelle que soient ses éléments génériques, a et b respectivement,
la relation

a 6 x ait une solution dans B, et b 6 x ait une solution dans A.

En effet : supposons qu’ils soient cofinaux. Ayant un a ∈ A ≡ B,
soit il est de B, soit il est dépassé, donc appartient à B, par certains
de B. Identiquement pour le second. Ainsi, la condition est nécessaire.
Supposons maintenant que ces relations aient les dites solutions ; par
la première, A ⊆ B ; par la seconde, B ⊆ A. Des deux vient A ≡ B,
qui est la condition déterminante de la cofinalité.
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Nous dirons qu’un ensemble B enveloppe supérieurement un autre
A, dans l’ordre (M <), lorsque,

a.B 6≡ O pour tout a ∈ A
c’est-à-dire que B pénètre dans la fermeture finale de l’un quelconque
des éléments de l’ensemble A. Nous écrirons, alors

A 63 B

parce que c’est une relation évidemment transitive et réflexive.
Les opérations de fermeture initiale (finale) et de majoration (mino-

ration) sont liées par les propositions suivantes :
∗
A est une section finale de (M <), c’est-à-dire

∗
A− ≡

∗
A [8]

En effet : si p ∈
∗
A, c’est parce que

A < p <
∗
p ∴

∗
p ⊆

∗
A

c’est-à-dire que
∗
A contient, avec p, tous ceux qui le suivent.

C’est la même chose que de majorer A ou sa fermeture initiale ; c’est-
à-dire

∗
A ≡ A)∗ [9]

En effet :

De A ⊆ A vient A)∗ ⊆
∗
A [a]

Quel que soit l’élément q de A, il sera surpassé, ou cöıncidera, avec

certains a de A. En tant qu’élément générique x de
∗
A vérifie a < x, quel

que soit a ∈ A ; alors, dans les deux cas, q < x ; donc x appartiendra à
l’ensemble A)∗ , et ainsi

∗
A ⊆ A)∗ [b]

De (a) et (b), tous deux, resulte (9).

A ≡ B implique
∗
A ≡

∗
B [10]

En effet :
∗
A ≡ A)∗ ≡ B)∗ ≡

∗
B

8.–Extension systématique des ordres.

Entre deux ordres (M <1) et (P <2) nous disons que celui-ci est une
extension de celui-là et nous écrivons

(M <1) 6
′ (P <2)
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lorsque :
1.◦) P est un sur-ensemble de M .
2.◦) Les relations d’ordres, pour les éléments de M , sont les mêmes

dans les deux ordres.
Le signe 6′, pour aider l’intuition, nous le lirons �immergé dans�

De l’ordre (M <1) nous dirons que c’est un sous-ordre de (P <2) ;
de celui-ci que c’est un sur-ordre de (M <1).

Nous devons noter que, étant donné (P <2), en donnant simplement
le sous-ensemble M de P , on détermine (M <1) ; par conséquent, dans
ce cas, on peut utiliser le même symbole du départ, dans le construit.
Au contraire, se donner (M <1) et le sur-ensemble strict P de M , ne
suffisent pas pour déterminer (P <2), extension de celle-là, mais, en
général, la relation

(M <1) 6
′ (P <x) [11]

possède plusieurs solutions, en l’inconnue x. Précisément le problème
de la construction systématique des ordres inclut celui de l’obtention
de toutes les solutions de la relation (11).

Une notion importante est celle d’extension limite. Supposons que le
système des ordres

(Mi <i) pour i ∈ I

s’étende en suivant la variable i, déterminant le système, dans un sens
croissant, l’ordre total, ouvert supérieurement, (I <) ; désignant M
l’ensemble limite, nous appellerons extension limite, et nous écrirons

(M <) ≡
−→
lim
i∈(I<)

(Mi <i)

l’ordre (M <), lorsque c’est une extension de tout le système.
Une structure que nous soupçonnons d’être importante dans l’étude

des ordres est celle constituée, à travers la relation transitive et réflexive
6′ �immergée dans�, entre tous les ordres

(Si <ij) i ∈ I ij ∈ Ji

du système Si de tous les sous-ensembles d’un M donné, homomorphe
à la structure d’inclusion (M1 ⊂) définie pour tous les sous-ensembles
de M .

Étant donnée une ligne complète (L1 ⊂) de (M1 ⊂), l’ensemble des
ordres possibles, sur la totalité des sous-ensembles qui la constituent,
articulé par la relation stricte d’� immersion � est manifestement un
ordre ramifié, puisque le sous-ordre de l’une donnée est déterminé de
manière unique.
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En vertu du théorème du bon ordre – ressource puissante, sans son
aide peu de choses seraient accomplies dans l’étude générale des struc-
tures – l’ensemble (P −M) peut être disposé, de plusieurs manières,
en une suite bien ordonnée

p0, p1, p2, . . . (pα

et, étant donné l’ordre (P <2), on peut considérer les sous-ordres
dérerminés par les ensembles

M,M + p0,M + p0 + p1,M + p0 + p1 + p2 . . .

donc on peut former l’ordre (P <2) partant de (M <1) en ajoutant les
nouveaux éléments un à un, de manière convenable, et en passant à la
limite lorsqu’une suite ouverte d’entre eux a été ajoutée.

L’extension limite n’impliquant pas de nouvelles relations ordinales,
puisque seules celles obtenues aux étapes précédentes sont adjointes, il
suffit d’examiner les différentes manières possibles d’étendre un ordre
donné, par l’ajonction d’un seul élément.

Adjoignant un élément p, non inclus dans l’ensemble M , et formant
sur M + p un ordre (M + p <), qui laisse les relations ordinales qui
liaient déjà les éléments de M invariants, dans l’ordre (M <1), on
distingue, dans M , trois classes d’éléments : ceux d’un ensemble A, qui
en (M + p <) constituent l’ensemble p

∗
, ceux d’un autre ensemble B,

qui en (M + p <) constituent
∗
p, et le reste, ceux de M − (A + B),

incomparables à p, dans l’ordre (M + p <). On a montré que p
∗

est une

section initiale de (M <1), et
∗
p une autre finale, les deux vérifiant

p
∗
<1

∗
p

Ainsi, ce procédé, conduit à la notion importante suivante :
Trou d’un ordre (M <1), nous appellerons la paire (A,B), constituée

d’une section initiale A et une autre finale B, qui vérifient A <1 B. (*)

————–
(*) Cette notion, généralisant celle du même nom, que, seule pour

les ordres totaux, nous avons introduite dans notre thèse : Rev. Mat.
Hisp.-Am. (IV) 3 (1943). Désormais, elle vaut également pour les ordres
partiels.
—————

On dit que le nouvel élément p occupe le trou (A,B), dans l’extension
(M+p <) de (M <1) quand les relations d’ordre de p avec les éléments
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de M sont définis par la double relation

A < p < B

ceux de M − (A+B) étant incomparables à p ; donc

A
∗
≡ p et B ≡ ∗p

dans l’ordre construit
On a déjà dit que, dans toute extension d’un ordre, avec un nouvel

élément, celui-ci occupe un trou. Il nous reste à montrer que, quel que
soit le trou dans l’ordre (M <1), il existe une extension (M+p <) dans
laquelle le nouvel élément occupe ce trou.

En effet : étant donné le trou (A,B) de (M <1), adjoignons à ses
relations binaires celles qui résultent en posant

A < p < B

La structure binaire ainsi obtenue est manifestement transitive lorsque
p n’intervient pas dans les paires du transit, ou lorsqu’il ne s’agit pas
d’un moyen terme ; quand c’en est aussi, car A <1 B. Qu’il n’y ait
pas d’éléments réflexifs est évident, car ceux de M ne le sont pas, par
hypothèse, ni p par construction. Ainsi (M + p <) est un ordre, et en
lui p a occupé le trou (A,B).

Par conséquent, les trous, de l’ordre (M <1), indiquent toutes les
extensions possibles, par adjonction d’un nouvel élément.

Afin de construire systématiquement toutes les structures d’ordre
possibles sur un ensemble M , on formera une suite bien ordonnée avec
ses éléments, et en commençant par le premier, les éléments sont ad-
joints un à un, en plaçant l’adjonction, de toutes les manières possibles,
dans l’ordre déjà réalisé, c’est-à-dire en occupant successivement tous
les trous de l’ordre mentionné. Nous avons déjà utilisé ce procédé, de
formation systématique, pour les totaux dans notre thèse mentionnée.
Le lecteur averti notera l’analogie de ce procédé – mutatis mutandis
– avec celui suivi par Steinitz, dans son � Algebraische Theorie der
Körper �, pour la construction exhaustive des corps.

Si r et s appartiennent à M − (A + B), lui appartiennent aussi les
solutions de la double relation

r <1 x <1 s

car x <1 A impliquerait l’inclusion de r dans A ; de même x <1 B
impliquerait celle de s dans B. Par conséquent, l’ensemble M−(A+B)
est un intervalle de l’ordre M <i) : nous l’appellerons l’intervalle neutre
du trou (A,B).



28

Nous devons noter que, bien que (M <1) ne soit pas connexe, on
pourra établir, au moyen de l’élément joint p, la connexion entre les
différentes parties qui le composent.

9.–Les différents types de trous.

Nous appelons trou extérieur celui, (O,O), dont l’intervalle neutre
est tout M .

Nous appelons trous couverts ceux, (O, B), dont la section initiale
est vide. De manière analogue, trous appuyés ceux, (A,O), dont la
section finale est vide.

Trous internes appelons-nous les autres, pour lesquels ne sont pas
vides, ni leur section initiale, ni leur section finale.

Il est facile de voir qu’il y a des trous (A,B), pour lesquels il n’y a
pas de solution dans M à la double relation

A <1 x <1 B

Par exemple, dans la figure 3 ; le trou (d, b+ c).
Plus intéressants sont les trous (A,B), pour lesquels x <1 B n’a pas

de solution dans M −A, qui sont les trous (B
∗
, B). Leur sont analogues

les trous (A,
∗
A). Il y a encore l’interférence des deux circonstances,

c’est-à-dire des trous (A,B) pour lesquelles

A ≡ B
∗

et B ≡
∗
A

que nous appelons étroits. Selon les équations (5) du numéro 6, ces
trous sont ceux de la forme[

B
∗
, B
∗

)∗
]

et

[
∗
A)∗,

∗
A

]
La raison du nom est que son intervalle neutre est le plus petit possible,
dans le sens que l’on ne peut pas passer de ses éléments, adjoints à la
section initiale ou finale, de manière que forment toujours un trou les
nouveaux ensembles A′, B′.

Un trou étroit (A,B) est disjonctif lorsque son intervalle neutre est
vide, consommant ainsi, entre A et B tous les éléments de M . Dans

la figure 6, le trou (a,
∗
a) est disjonctif. Dans les ordres correspondants

aux figures 3, 4, 5, il n’y a pas de trous disjonctifs, bien qu’il y ait des
trous étroits.

Dans les ordre totaux, lorsque l’extension prévue est également to-
tale, les seuls trous qui présentent un intérêt sont les étroits, qui sont
également tous disjonctifs.
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Les trous disjonctifs, éventuels dans un ordre, ont la propriété sui-
vante :

Désignant parAi, pour i ∈ I, la partie initiale générique d’un système
de trous disjonctifs, de l’ordre

(M <i),
∑
i∈I

Ai et
∏
i∈I

Ai

sont aussi des sections initiales de trous disjonctifs.
En effet : comme le montre le no. 7, l’un et l’autre, sont des sections

initiales de l’ordre (M <1). Soit alors r un élément non inclus dans∑
i∈I

Ai, de sorte que, n’apparaissant dans aucun des Ai, il sera dans

chaque Bi partie finale du trou disjonctif (Ai, Bi) alors

Ai <1 r pour i ∈ I

avec lequel r appartiendra à l’ensemble

(∑
i∈I

Ai

)∗
et, ainsi, de cette

manière, car r est l’élément générique de M −
∑
i∈I

Ai, on aura

∑
i∈I

Ai <1 M −
∑
i∈I

Ai

ce qui confirme la première partie de notre proposition. La seconde se
démontre facilement partant de la relation∏

i∈I

Ai ≡M −
∑
i∈I

Bi

et appliquant la partie démontrée à l’ordre inverse.

10.–Ordre naturel des trous.

Étant donnés (A,B) et (A′, B′) deux trous dans l’ordre (M <1),
occuper simultanément ces trous, respectivement avec les éléments p et
q c’est définir une extension (M + (p, q) <) mettant, comme nouvelles
relations fondamentales, en plus de celles de (M <1) celles implicites
dans

A < p < B et A′ < q < B′

et appliquant la loi transitive, jusqu’à ce que soit fermé le système de
relations d’ordre que nous avons ainsi.

De manière analogue, l’occupation simultanée de tout système de
trous dans un ordre est définie.
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Nous définirons un ordre naturel, pour les trous de (M <1), en posant

(A,B) <1 (A′, B′) lorsque BA′ 6≡ 0

Ce critère ordinal est justifié, parce que, occupant simultanément
tous les trous de (M <1), chacun avec un nouvel élément, la relation
d’ordre entre eux sera précisément celle attribuée aux trous qu’ils oc-
cupent ; de plus les relations, entre les nouveaux éléments, doivent se
déduire à l’aide de la loi transitive ; alors, si les éléments p et p′, ajoutés
dans les trous écrits ci-dessus, vérifient p < p′, c’est qu’il y avait un
élément intermédiaire, qui serait nécessairement dans B.A′.

Cette relation binaire, entre les trous de (M <1), est manifestement
irréflexives car

A . B ≡ 0

Démontrons qu’elle est transitive

(A,B) <1 (C,D) implique B . C 6≡ 0

(C,D) <1 (E,F ) implique D . E 6≡ 0

soit
p ∈ B.C et q ∈ D.E ∴ p <1 q ∴ p ∈ E

par suite
B.E 6≡ 0 ∴ (A,B) <1 (E,F )

Ainsi, la relation établie entre les trous est un ordre, deux trous étant
incomparables lorsque

B . A′ ≡ 0 ≡ B′ . A

et comparable lorsqu’une seule de ces deux est vérifié.
Si un trou (A,B) précède un autre (A′, B′), la section initiale de

celui-là est incluse dans celui-ci.
En effet : par hypothèse B,A′ 6≡ O

soit
p ∈ B . A′ ∴ p ∈ B ∴ A <1 p ∴ A ⊆ p

∗
également

p ∈ A′ ∴ p
∗
⊆ A′

donc
A ⊆ p

∗
⊆ A′ ∴ A ⊆ A′

La condition A ⊆ A′ ne suffit pas pour que deux trous soient com-
parables car nous démontrerons :

Si
A ⊆ A′ et B ⊆ B′

les trous (A,B) et (A′, B′) sont incomparables.
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En effet :

p ∈ B donne p ∈ B′ ∴ p /∈ A′ ∴ BA′ ≡ 0

q ∈ A donne q ∈ A′ ∴ q /∈ B′ ∴ AB′ ≡ 0

Si les trous comparables sont tous deux disjonctifs et distincts, il est
clair que

A.B′ ≡ 0 implique A ⊂ A′ ∴ B.A′ 6≡ 0

alors deux trous disjonctifs sont toujours comparables, et la section ini-
tiale du précédent inclut l’initiale du suivant ; donc l’ordre subordonné
à l’ordre naturel des trous, pour les trous disjonctifs, est total.

Cet ordre total, des trous disjonctifs de (M <1), a des sauts.
En effet : désignons par (A <i, Bi) les trous disjonctifs, pour lesquels

un élément donné m, de M , appartient à leur section finale ; de même
(αj, βj) désigne les trous disjonctifs aux sections initiales desquels ap-
partient m. Comme on le montre, à la fin du no. 9, sont aussi des trous
disjonctifs (∑

i∈I

Ai,
∏
i∈I

Bi

)
et

(∏
j∈J

αj,
∑
j∈J

βj

)
et, par la définition, donnée ci-dessus, on aura

(Ai, Bi) 61

(∑
Ai,
∏

Bi

)
<1

(∑
αj,
∏

βj

)
61 (αJ , βj)

les trous disjonctifs étant épuisés avec les deux classes, les trous formés
sont contigus.

Soient (A′r, B
′
r) et (α′s, β

′
s) les systèmes de trous disjonctifs, formés

de manière analogue, pour un autre élément m′ ∈ M : si on avait, car
tous sont comparables, étant des trous disjonctifs,(∑

Ai,
∏

Bi

)
<1

(∏
αj,
∑

βj

)
<1

(∑
A′r,
∏

B′r

)
<1

<1

(∏
α′s,
∑

β′s

)
on aurait ∏

Bi.
∏

αj <1

∑
βj.
∑

A′r <1

∏
B′r.
∏

α′s ∴

∴
∏

Bi.
∏

αj <1

∏
B′r.
∏

α′s

Donc, les éléments de M sont répartis dans les ensembles analogues à∏
Bi.
∏
αj , deux à deux comparables, dans l’ordre (M1 <1), corres-

pondant au système de sous-ensembles de M . Comme il est évident que
l’ordre [(∏

Bi.
∏

αj

)]
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n’a pas de trous disjonctifs, nous aurons :
Tout ordre (M <1) est décomposé, de manière unique, en un système

totalement ordonné, au moyen de la relation <1, des ensembles, et
l’ordre induit par (M <1), sur chacun d’eux, n’a pas de tous disjonctifs.

L’ordre, tiré de la figure 7, donne un exemple d’ordre avec les trous
disjonctifs suivants :

(a
∗
, ā) (a,

∗
a) (b

∗
, b̄) (b,

∗
b) (c

∗
, c̄) (c,

∗
c) (d

∗
, d̄) (d,

∗
d) (e

∗
, ē) (e,

∗
e)

et sa décomposition, selon la dernière proposition, donne les ordres
sur les ensembles, que nous écrivons précisément dans l’ordre où ils
apparaissent

a
∗
, a,

∗
a b
∗
, b,
∗
b c
∗
, c,
∗
c d
∗
, d,

∗
d e
∗
, e,
∗
e

11.–Matrice d’ordre pour un nombre cardinal.

Suivant une dénomination très suggestive de Denjoy (*), nous ap-
pellerons ordre matrice, pour le nombre cardinal K, un ordre (U <),
lorsque quel que soit l’ordre (M <′), vérifiant |M | = K, parmi les
sous-ordres de (U <), il y en a un isomorphe à (M <′).

—————–
(*) L’énumération transfinie (Livre 1.◦ - 1946 - page 146). En tant

qu’ordres universels, nous les envisageons dans notre thèse, mentionnée
plus haut, pour les ordres totaux. Maintenant, il faut le noter, nous nous
référons aux ordres quelconques.
——————
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Il est facile de définir des matrices d’ordre, à laide du procédé sui-
vant :

Étant donné un ordre quelconque (Z <), nous considérerons l’opé-
ration d’extension ϕ consistant à remplir, simultanément, tous les trous
dans (Z <), mais avec un seul objet chacun : on obtiendra ainsi l’ordre
(Zϕ <). En répétant successivement, on obtiendra une suite bien or-
donnée d’extensions, sur les ensembles

Zϕα ≡ (Zϕα−1)ϕ pour α ordinal non limite

Zϕα ≡ Lim
i<α

Zϕi pour α ordinal limite

sous-entendu, pour uniformiser la notation,

Z ≡ Zϕ0

Considérant ordonné l’ensemble d’un objet, nous parlerons de l’ordre
(I <). En lui appliquant l’opération d’extension ϕ, les ordres (Iϕi <)
seront formés qui, à mesure que l’ordinal i crôıt, sont étendus.

Désignant par γ le plus petit ordinal qui vérifie

|γ| = |M |

je dis que l’ordre (Iϕγ <) est une matrice des ordres de M .
En effet : selon le théorème du bon ordre, il existera pour M un bon

ordre (M <b.0.) de type ordinal γ. Soit m le premier élément de celui-ci.
En passant de (m <) à (M <), certains trous sont occupés ; en prenant
dans (M <b.o.) les plus bas qui les occupent, nous obtiendrons (mψ1 <
). En occupant les autres trous de (m <) chacun avec un élément
n’appartenant pas à M , nous obtiendrons (mϕ1 <).

Sont évidemment vraies

(mψ1 <) est immergé dans (M <)

(mψ1 <) est immergé dans (mϕ1 <)

En passant de (m,<) à (M <) certains trous (A,B) de celui-là seront
occupés ; en prenant de M les plus bas dans (M <b.o.) qui les occupent,
on aura

(mψ2 <) est immergé dans (M <)

Fermetures initiale et finale, par rapport à (mϕ1 <), A et B, on obtient
le trou (A,B) qui, à l’étape (mϕ2, <) est occupé par le même élément de
M qui occupait auparavant le trou (A,B) : on obtiendra, en remplissant
les trous restants chacun avec un élément extérieur à M

(mψ2 <) est immergé dans (mϕ2 <)
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On réitère ce procédé, en le combinant avec l’extension limite. En ap-
pliquant l’induction [la récurrence], on démontre facilement

(mψα <) est immergé dans (mϕα <)

le premier étant évidemment immergé dans (M <). Comme l’ensemble
M s’épuise avec mψσ pour σ 6 γ, il en résulte

(M <) ≡ (mψσ <) est immergé dans (mϕσ <) est immergé dans (mϕγ <)

comme nous voulions le démontrer (*)
——————

(*) Nous soupçonnont que le cardinal de mϕγ est 2|M |

—————–

12.–Lignes complètes

Pour les structures binaires ordinales, (M <), les lignes, aussi bien
complètes qu’incomplètes, semblent d’un intérêt exceptionnel. Le sous-
ensemble L, avec l’ordre induit (L <), sera une ligne, si son ordre
est total. La ligne sera complète, lorsque, quel que soit l’élément q de
(M − L) ajouté, (L+ q <) est déjà un ordre partiel.

La notion de ligne peut être relativisée car en désignant par R un
sous-ensemble de M , l’ensemble LR sera aussi une ligne de (R <).
La ligne complète non ; ainsi, sur la figure 8, où L étant la ligne, à
l’extrémité terminale de laquelle le L apparâıt, et

R ≡ c+ d

LR est une ligne incomplète de (R <).
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(S <) étant une ligne de (M <), il y a des lignes complètes qui
contiennent S.

Ce théorème a été démontré par Hausdorff. On complète (S <) en
occupant ses trous disjonctifs (I, F ) avec l’une des lignes complètes,

soit (Lif <), de (
∗
IF
∗
<) ; cela donne toutes les manières possibles de

compléter (S <).
Parmi les lignes, il convient de signaler les demi-rayons initiaux, les

lignes (I <) telles que, les éléments comparables, à tous ceux de I, ap-

partiennent à
∗
I ; donc, (I <) peut être complété seulement par son trou

final (I,O) ; ainsi ils pourraient être définis comme des lignes complètes

de la structure ordinale (M−
∗
I <). Corrélativement, on définit le demi-

rayon final.
Étant donnée la ligne complète (L <) de (M <), et (I, F ) étant l’un

des trous disjonctifs de celui-là, on vérifie évidemment que I est un
demi-rayon initial, F un demi-rayon final de (M <).

De même, l’ensemble
∗
I.F
∗

est un ensemble vide.

En effet : si m en était un élément, on aurait

I < m < F

et la ligne, contrairement à l’hypothèse, ne serait pas complète.
Les demi-rayons I, F engendrent les deux suites d’ensembles

le I I,
∗
I,
∗
I)
∗
; le F F , F

∗
, F
∗

∗
)

qui vérifient les inclusions suivantes :

I ⊆ I ⊆
∗
I)
∗
⊆ F
∗

et F ⊆ F ⊆ F
∗

∗
) ⊆

∗
I

En effet, et se référant uniquement au premier groupe, puisque le
second est établi corrélativement, en utilisant l’ordre inverse : le premier

I ⊆ I

est une conséquence évidente de la définition de la fermeture initiale.
Tout élément de I est 6 à certain de I ;

ayant I <
∗
I on aura I <

∗
I ∴ I ⊆

∗
I)
∗

de F ⊆
∗
I vient

∗
I)
∗
⊆ F
∗
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De ces relations résulte que les trous étroits[
∗
I)
∗
,
∗
I

] [
F
∗
, F
∗

∗
)

]
sont, dans le système de trous de (M <), incomparables puisque

∗
I)
∗
.F
∗

∗
) ⊆

∗
I.F
∗
≡ 0

si la ligne (L <) était complète. Quand ce ne serait pas le cas, et que
l’un des ensembles Lif dont on a déjà parlé pourrait être adjoint, le
premier de ces trous précéderait le second.

Chaque ligne complète de (M <), commencée en I, est prolongée

par n’importe quelle autre de (
∗
I <).

En effet : soit (L′ <) une ligne qui passe par I, il est évident que les
éléments de L′ − I vérifient

I < L′ − I ∴ L′ − I ⊆
∗
I

Soit (I <) un demi-rayon initial de (M <), si (F <) était une ligne

complète de (
∗
I <), (I + F <) le serait de (M <).

En effet : que (I + F <) est une ligne, c’est évident. Qu’elle soit
complète, parce qu’à l’intérieur, ou à gauche de (I <) aucun élément
de M − (I+F ) ne rentre, ni à l’intérieur ni à droite de (F <). Ni entre

I et F non plus, car il serait de (
∗
I <), dans lequel la complète (F <)

a été prise.
De ces propositions, résulte que

(I <) < (
∗
I <) pour faire court (I,

∗
I)

se présente comme un croisement ascendant de (I <) dans (M <)
puisque le chemin, commencé en (I <), doit être poursuivi à l’intérieur

de (
∗
I <) et peut être suivi par n’importe lequel des chemins de cet

ordre. Notez que (I,
∗
I) ne sera généralement pas un trou dans (M <)

parce que (I <) sera une section initiale seulement exceptionnellement.
Nous dirons initialement identique de deux lignes complètes, lors-

qu’elles ont un demi-rayon initial non vide commun. Dans le cas contrai-
re, nous les appellerons initialement distinctes. Si deux lignes complètes
sont initialement identiques, elles ont en commun un demi-rayon initial
maximum I, qui est complété par deux demi-rayons finaux initialement

distincts de (
∗
I <).
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En effet : soit (L <) et (R <) les deux lignes, et Ij le demi-rayon
initial générique commun. ∑

Ij ≡ I

sera également un demi-rayon initial commun ; alors I est l’un des Ij,
et par construction, le plus grand. Par conséquent

(L.
∗
I <) et (R.

∗
I <)

seront initialement distincts dans (
∗
I <).

Indice cardinal du croisement ascendant (I,
∗
I), nous le dirons du

nombre de lignes complètes de (
∗
I <) initialement distincts deux à deux.

De façon analogue, en considérant un élément a et en appelant (a,
∗
a)

son croisement ascendant, on définit l’indice cardinal du croisement
ascendant de la même manière, à sa droite.

Si (S <), totalement ordonné dans (M <), était cofinal à (I <),
demi-rayon initial, son prolongement ascendant serait formé des lignes

complètes de (
∗
I <).

Effectivement : en raison de la supposée cofinalité

S ≡ I ∴
∗
S ≡

∗
I

Étant donnés (A,B) un trou de (M <), et (L <) une ligne complète,
on vérifie, en désignant par N l’intervalle neutre de ce trou

L.A < L.N < L.B

En effet : désignant par Ia l’élément générique de L.A, chaque élément
I de L qui vérifie I < Ia, sera de A ; donc également de L.A. L’élément
In de L.N , ne pouvant dépasser aucun de L.A, vérifiera

L.A < In ∴ L.A < L.N

Avec une démonstration, logiquement identique, on peut établir la se-
conde affirmation.

Avec les hypothèses de la proposition antécédente,

(L.A <) est une ligne complète de [(L.N)∗ <]

(L.N <) est une ligne complète de [(L.A)∗.(L.B)∗ <]

(L.B <) est une ligne complète de [(L.N)∗ <]

Effectivement :

de L.A < L.N résulte L.A ∈ (L.N)∗

et ainsi la première proposition est vérifiée, en y omettant, pour l’ins-
tant, le mot �complet�. Complète à l’intérieur, et à gauche, car (L <)
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est une ligne complète. Ses extensions éventuelles, avec des éléments de
(L.N)∗ occuperaient son extrême droite, et donc, désignant par x un
tel élément,

L.A < x < L.N

et (L <), contrairement à l’hypothèse, ne serait pas complet ; alors
un tel x n’existe pas dans (L.N)∗. La troisième proposition, incluse
dans l’énoncé, est corrélative. Nous démontrerons la proposition in-
termédiaire. De la proposition antécédente, il suit

L.N ⊆ (L.A)∗.(L.B)∗

et étant complète à l’intérieur, si des éléments de cet ensemble pou-
vaient y être ajoutés, ce serait faisable dans ses extrémités seulement,
v. gr. [verbi gratia] x ∈ L.N ; mais

s’il est vrai que x ∈ L.A c’est que L.A < x < L.N

et nous arriverions à la même contradiction que dans le cas précédent.
L’exemple que nous avons donné, pour montrer que la notion de

ligne complète ne peut pas être relativisée, prouve que (L.A <) n’est
pas forcément complète dans (A <).

Nous dirons qu’une ligne complète (L <) passe par un trou (A,B),
lorsque L.N est vide ; sinon qu’elle ne passe pas.

Évidemment, lorsqu’une ligne complète passe par un trou (A,B),
elle se compose de, et tarit avec, les deux sections, initiale et finale,
L.A et L.B ; il passera donc également par (L.A, L.B).

Il est clair que chaque ligne complète passe par chaque trou disjonctif.
C’est une condition nécessaire et suffisante pour que la ligne complète
(L <) passe par le trou (A,B), que l’ensemble (L.A)∗.(L.B)∗ soit vide.

En effet : L.N étant vide, (L.A, L.B) sera un trou étroit de (L <) ;
mais, si (L.A)∗.(L.B)∗ contenait un élément m de l’ensemble M , on
aurait

L.A < m < L.B

et la ligne, contrairement à l’hypothèse, ne serait pas complète ; donc,
la condition est nécessaire. Supposons que l’ensemble (L.N) ne soit
pas vide : en vertu de ce qui a déjà été prouvé, quelques lignes plus
haut, le tout serait contenu dans (L.A)∗.(L.B)∗ et ainsi la condition
est suffisante.

13.–Transversales complètes.

Les sous-ensembles de M , dont les paires sont toutes incomparables,
nous les appellerons transversales. La structure (M <), dans laquelle
elles se trouvent, n’agit pas sur elles, les laisse dans un état amorphe,
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en relation avec leur environnement. On dira que la transversale T
est complète lorsque tout élément de M − T est comparable à l’un

de T . L’ensemble t
∗

+
∗
t comprenant tous les éléments comparables à t,

l’équation qui définit la complètude de T sera

T ≡M −
∑
t∈T

(t
∗

+
∗
t)

L’ensemble de tous les éléments maximaux de (M <) constitue une
transversale.

En effet :
∗
a et

∗
b étant vides, lorsque a et b sont deux maxima de

(M <), aucune des deux relations suivantes n’est vraie

a < b ni b < a

Cette transversale n’est pas nécessairement complète, et ainsi, à pro-
prement parler, il se peut que l’on ait

T ⊂M

et, dans ce cas, (M − T <) n’a pas de maximum (*). C’est ce qui se
passe dans l’ordre défini dans la figure 4.

Soit T une transversale complète et z l’un des éléments de M − T ,

l’un des ensembles (T.z
∗
), (T.

∗
z) a des éléments et l’autre pas.

En effet : que les deux aient des éléments est impossible car on aurait

x < z < y ∴ x < y

tous deux étant de T . Si les deux étaient vides, z serait incomparable
à tous ceux de T , et celle-ci ne serait pas complète, contrairement à
hypothèse. (**)

—————–
(*) Prenant la transversale des minima, que M − T soit vide ou

non, pour la structure, partiellement ordonnée par l’inclusion, des bases
d’une science mathématique, provenait la classification de la p.108,
de notre article �Estructuras deductivas �[Les structures déductives]
(Rev. Mat. Hisp-Am. (IV) 14 (1954) (104-117).

(**) Le lecteur notera l’analogie avec les principes de contradiction
et du t. exclu [le tiers exclu].

——————-

En vertu de la proposition précédente, chaque transversale complète
T , permet de répartir les éléments de M en trois classes :
Classe 0 ; ceux de T .
Classe 1 ; ceux de T − T , qui constituent une section initiale.
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Classe 2 ; ceux de T − T , qui constituent une section finale.
Il convient de noter qu’en général,

(T − T, T − T )

ne constitue pas un trou de (M <) car il n’est en général pas vrai que

T − T < T − T

ainsi, dans la figure 8, pour aucune transversale ces ensembles ne consti-
tuent de trou, comme on peut le voir facilement.

Dans (T <) les éléments de T constituent la transversale complète
de leurs maxima. Il ne faut pas en conclure que chaque ligne complète
de (T <) se termine par un élément de T car ellle pourrait avoir la
structure ordinale de la figure 9, dont la transversale des maxima, ici
complète, est constituée par les points ai, i parcourant les nombres
entiers. L’horizontale de cette figure constitue une ligne complète, qui
ne se termine par aucune desdites transversales.

Une transversale complète répartit les éléments d’une ligne complète
(L <) en trois classes

(T − T ).L , T.L , (T − T ).L

la première, avec l’ordre subordonné, constitue une section initiale,

la dernière de manière analogue une finale ; l’intermédiaire a au plus
un élément et pourrait être vide. Sur la ligne (L <)

[(T − T ).L, (T − T ).L]

constitue un trou, qui est disjonctif lorsque

T.L ≡ O
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En ce sens, on peut dire qu’une transversale traverse une ligne complète
passant par un point, celui de T.L quand il y en a un, ou par le trou
disjonctif, décrit ci-dessus, si T.L était vide.

Si la transversale complète T croisait la ligne complète (L <) par
son étroit (L′, L′′), l′ et l′′ étant respectivement les éléments génériques
de L′ et L′′,

l′ < x et y < l′′

ont des solutions en T , qui constituent les ensembles

T.
∗
l′ et T.l

∗
′′

En parcourant I ′, dans le sens croissant, (L′ <), il y aura certaines
fois, d’autres non, l’ensemble limite d’éléments communs à tous, ceux
de l’ensemble

T.
∗
L′ ≡

∏
T.
∗
l′

De manière analogue, en parcourant I ′′ dans le sens décroissant de
l’ordre (L′′ <). Ces deux ensembles

T.
∗
L′ et T.L′′

∗

peuvent être vides ou posséder des éléments. Ils n’ont sûrement pas
d’éléments communs car celui qui renfermerait x vérifierait

L′ < x < L′′

et la ligne, contrairement à l’hypothèse, ne serait pas complète.

Prenant dans (
∗
T <) une transversale complète et l’étendant jusqu’à

ce que, à l’intérieur de (M <), elle soit aussi complète, on obtiendrait
une transversale complète T ′. Serait vraie

T < T ′

puisque, t et t′ étant de leurs éléments respectifs, s’il se trouvait parfois

t′ 6 t

par la définition de T ′, il y aurait des éléments postérieurs à tous ceux
de T ; on verrait ainsi qu’il y avait des éléments comparables dans T ′.

Problème. – Existe-t-il des ordres dans lesquels L.T , quels que soient
L et T , avec la signification précédente, possède un élément ?

Bien sûr, que L.T soit toujours vide est impossible car, t étant un
élément de T , il y a des lignes qui le traversent.
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14.–Bases linéaires d’un ordre.

Les figures suggestives utilisées dans cet article indiquent l’impor-
tance de la formation générale des ordres, non seulement en com-
mençant par d’autres totaux à deux éléments, mais avec n’importe
quel nombre, en particulier avec ceux qui sont des lignes complètes de
la structure.

Si Li, lorsque i parcourt un ensemble convenable I, nous fournissait la
totalité des lignes complètes de (M <), il est clair que, par la confusion
des ordres du système

(Li <) pour i ∈ I
nous obtiendrions (M <). Ce qui est intéressant est que, puisque la
loi transitive constitue un mécanisme permettant de déduire de nou-
velles relations d’ordre, de la génération précédente, toutes les lignes
complètes ne sont généralement pas utilisées, mais seule une partie
d’entre elles suffit.

Appelons J le sous-ensemble générique de I : les ordres(∑
j∈J

Lj <

)
J ⊆ I

seront en général plus faibles que (M <) ; lorsqu’il cöıncide avec elle,
nous dirons que le système de lignes complètes

(Lj <) j ∈ J
est une base linéaire de l’ordre (M <). Nous désignerons dans la suite
de manière générique l’ensemble J par B.

En ordonnant le système I1 des sous-ensembles de I, par inclusion
stricte, le système β des bases linéaires, constitue une section finale
de (I1 ⊂), et, lors du parcourt de la structure (I1 ⊂), dans le sens
croissant, qui finit par entrer dans β car le même ensemble I, qui est
le plus grand de (I1 ⊂), constitue une base linéaire. En particulier,
en suivant les lignes complètes de (I1 ⊂), elle finit par entrer dans la
section finale des bases linéaires.

Il peut arriver que (β ⊂) ait un élément infime ; l’ensemble qui le
constitue sera une base absolue de l’ordre (M <). Si cela ne se pro-
duit pas, (β ⊂) peut encore avoir des éléments minimaux ; nous les
appellerons bases irreductibles de l’ordre (M <). Bien sûr, a priori,
celles-ci pourraient également manquer, et alors chaque base en contien-
drait une autre de l’ordre (M <). Ayant des bases irréductibles, deux
cas peuvent être distingués : a) les minima de (β ⊂) constituent une
transversale complète de (β ⊂), et, par conséquent, toute base linéaire



43

de (M <) contient une base irréductible ; b) la transversale des bases
irréductibles est incomplète dans (β ⊂), et par suite, en plus des bases
linéaires qui contiennent des bases irréductibles, il en existe d’autres
qui ne contiennent aucune des autres bases irréductibles, sinon elles-
mêmes, et toutes les autres qui y sont contenues, sont réductibles.

Si tous ces cas sont effectivement réalisables, est une question problé-
matique.

Les exemples suivants clarifient les notions antérieures. Les figures
3, 10, 11, nous montrent des ordres, tous engendrés par quatre lignes
complètes, dont le type ordinal est celui de l’ordre réel. Le nombre total
de lignes complètes est, cependant, différent ; dix-neuf pour la figure 3,
dix-huit pour la figure 10, seize pour la figure 11. C’est suffisant pour
voir l’anisomorphisme de ces ordres. Les transversales, dont le nombre
est infini dans chacune d’elles, se compose au plus de quatre éléments,
mais il y en a avec trois et avec deux ; aucun dans la figure 3, un
dans la figure 10, deux dans la figure 11, ce qui prouverait également
l’anisomorphisme desdits ordres. Les ordres définis par les figures 12 et
13, avec le premier a, et le dernier b, sont isomorphes pour l’ordre, même
si topologiquement, et sans sortir du plan, on ne peut les superposer.

Au lieu d’une fusion conjointe, qui suppose des éléments communs
dans les ordres qui se confondent, on pourrait partir d’un système
d’ordres (Bi <) – totaux dans le cas intéressant que nous examinons
maintenant – dont les ensembles n’ont pas d’éléments communs, deux
à deux. Ceci serait réalisé en définissant, de toutes les manières pos-
sibles, une structure de classification, pour l’ensemble réunion

∑
Bi,
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qui n’agit pas librement, car on doit éviter les cycles, ce qui nécessite
de la limiter par les conditions suivantes :

1.a) L’intersection de chaque classe avec chacun des ensembles Bi

déjà ordonnés n’aura jamais deux éléments ou plus.
2.a) Les classes P et Q , à leur intersection avec Bi fourniront deux

éléments pi et qi, dont la relation d’ordre reste invariante en faisant
varier i de toutes les manières possibles.

Ce procédé nous donnerait tous les ordres possibles, dont la base est
constituée des ordres (Bi <) du système donné.

FIN DE LA TRADUCTION
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14.–Bases linéaires d’un ordre. 42

VOCABULAIRE

Dans m p.x, le m renvoie à la page de la traduction, le p.x à la page
du texte original

réflexif 7 p.104
irréflexif 7 p.104
symétrique 7 p.104
asymétrique 7 p.104
incomparable 7 p.104
comparable 7 p.105
plus faible 7 p.105
non connecté 8 p.105
connexe 8 p.105
réunir 9 p.105
sousconjoindre 9 p.106
ligne complète 9 p.107
transversale complète 9 p.107
fermer à gauche 9 p.107
inverser 10 p.107
noyau structuré 10 p.107
résidu amorphe 10 p.107
isomorphe au sens large 10 p.107
proposition 11 p.108
vraies 11 p.108
fausse 11 p.108
critère de vérité 11 p.108
mécanisme déductif 11 p.108
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fermeture déductive 12 p.109
base 12 p.110
réductible 12 p.110
irréductible 12 p.110
base absolue 12 p.110
con-fusion 13 p.111
odre total 18 p.115
ordre partiel 18 p.115
maximum 18 p.116
minimum 18 p.116
supremum 18 p.116
infimum 18 p.116
inconfusible 19 p.117
cycle 19 p.117
finalement supérieur 21 p.119
fermer initialement 21 p.120
fermeture finale 21 p.120
section initiale 22 p.120
section finale 22 p.120
intervalle 22 p.120
ordre ramifié 23 p.121
cofinaux 23 p.121
cöınitiaux 23 p.121
enveloppe supérieurement 23 p.122
extension 24 p.123
sous-ordre 25 p.123
sur-ordre 25 p.123
extension limite 25 p.124
intervalle neutre 27 p.127
trou extérieur 27 p.127
trou couvert 27 p.127
trou appuyé 27 [estribado] p.127
trou étroit 27 p.127
trou disjonctif 27 p.128
ligne 34 p.134
demi-rayon initial 35 p.135
demi-rayon final 35 p.135
indice cardinal 37 p.137
passe par un trou 38 p.138
ne passe pas 38 p.138
transversale 38 p.139
base linéaire 42 p.143
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base absolue 42 p.143
base irréductible 42 p.144

Quelques précisions

Après les deux points : on commence, en général, par une minuscule
comme la typographie du français l’exige.

On a essayé de s’en tenir, autant que possible, aux traductions sui-
vantes.

pues : car
por tanto : donc
tendráse : on aura
al pasar : en passant
desde luego : bien sûr
por tener : en ayant
luego : alors
o sea : c’est-à-dire
siendo : étant ou soit
aśı : ainsi
recorrere : parcourir
acierto : convenable ( ?)
agotar : tarir
constar con : se compose de

Le style de Cuesta nous a semblé particulier. Aux fins de com-
paraison avec des mathématiciens contemporains voici un extrait, la
page 77, du livre de Fernando Hernández Hernández, [Teoŕıa
de Conjuntos (una introducción), Universidad Nacional Autonoma de
Mexico, 1998], suivies de deux pages, 104 et 105, de Cuesta.



4.5. Órdenes 77

(a) Z(r)_Z(s) = > para cualesquiera números racionales r, s con r 6= s.
(b) I =

S
rMQ Z(r).

17. Muestre que siM es una familia no vaćıa de relaciones de equivalencia
en A, entonces

T
M es una relación de equivalencia en A.

18. Preservando la notación del Ejercicio 17 pruebe que existe una relación
de equivalencia E en A tal que

(a) R 5M implica R � E,
(b) si E0 es una relación de equivalencia en A y ;R 5 M, R � E0,

entonces E � E0.

19. Si M = {EA, EB}, describa
S
M y la relación E cuya existencia se

asegura en el ejercicio anterior.

4.5 Órdenes

Otro de los conceptos fundamentales en matemáticas es el concepto de orden en
un conjunto. Un orden puede ser definido como una relación con caracteŕısticas
especiales.

Definición 4.91 Una relación R en A es antisimétrica si para todo a, b 5 A,
aRb y bRa implica a = b.

Definición 4.92 Una relación R en A, que es reflexiva, antisimétrica y tran-
sitiva se llama orden (parcial) en A. El par (A,R) se le llama conjunto (par-
cialmente) ordenado.

Primero note que el dominio de un orden en A es A. A aRb se le puede leer
como: “a es menor o igual que b”, “b es mayor o igual que a”, “ a precede a
b” o “b es sucesor de a” (en el orden R). Aśı, todo elemento de A es menor
(mayor) o igual a śı mismo. Generalmente se usan los śımbolos �, ¹, ¿, para
denotar órdenes.

Ejemplo 4.93 La relación vaćıa >, en cualquier conjunto A no es un orden,
salvo que A = >.

Ejemplo 4.94 Dado un conjunto A, la relación identidad es un orden.

Ejemplo 4.95 Si � es el orden usual en el conjunto de los números reales,
entonces � es un orden según la Definición 4.92.





50

120 rue de Charonne, 75011 Paris, France
Email address: labib.haddad@wanadoo.fr


	Preamble
	Introduction
	Remerciements

	Bibliographie
	Algèbre ordinale
	par
	N. Cuesta
	(Texte présenté par l'Académicien M. ÁLVAREZ UDE à la session du 1er décembre 1954)
	Prologue
	CHAPITRE 1 LES STRUCTURES BINAIRES
	CHAPITRE II. LES ORDRES
	Prologue6
	CHAPITRE 1 LES STRUCTURES BINAIRES 7
	CHAPITRE II. LES ORDRES 17
	Quelques précisions

