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THÉORIE KAM

MAURICIO GARAY

Les séries ne pourraient-elles pas, par exemple, converger quand x01 et
x02 ont été choisies de telle sorte que le rapport n1/n2 soit incommen-
surable, et que son carré soit au contraire commensurable (. . .) ?

H. Poincaré, Méthodes mathématiques de la mécanique céleste.

Introduction

Commençons par rappeler la conjecture de Herman sur les symplec-
tomorphismes analytiques. Pour cela, munissons l’espace vectoriel R2n

de coordonnées (q1, . . . , qn, p1, . . . , pn) et de la forme symplectique :

ω :=

n
∑

i=1

dqi ∧ dpi, (q1, . . . , qn, p1, . . . , pn) ∈ R
2n.

Soit U,V des ouverts de R2n. Un difféomorphisme de U dans V :

ϕ : U −→ V,

est appelé un symplectomorphisme s’il préserve la 2-forme ω :

ϕ∗ω = ω.

Soit x un point fixe d’un symplectomorphisme ϕ. Supposons que
le linéarisé de ϕ se ramène, par un changement de variables linéaire
préservant la forme symplectique, à une application linéaire diagonale
par blocs de la forme :









Rα1
0 . . . 0

0 Rα2
. . . 0

. . . . . . . . . . . .
0 0 . . . Rαn









où Rαi
est la rotation d’angle 2αiπ.

Dans une telle situation, nous dirons que l’origine est un point fixe
elliptique de fréquence α = (α1, . . . , αn) du symplectomorphisme ϕ.

Notons (·, ·) le produit scalaire euclidien dans Rn :

R
n × R

n −→ R, (a1, . . . , an, b1, . . . , bn) 7→
n

∑

i=1

aibi.
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Un vecteur α ∈ Rn est appelé diophantien, s’il existe C, τ > 0 tels que

∀i ∈ Z
n \ {0}, |(α, i)| ≥ C

‖i‖τ .

On a alors la

Conjecture [4]. Tout symplectomorphisme analytique possède, au voi-
sinage d’un point fixe elliptique de fréquence diophantienne, un en-
semble de tores invariants de mesure positive.

Dans cet article, nous allons résoudre cette conjecture. En fait, nous
démontrerons que les tores invariants forment un ensemble dont la den-
sité est égale à un au point fixe.

Ce résultat est obtenu comme corollaire d’un théorème KAM généralisé.
Ce théorème réunit sous la forme d’un seul résultat, le théorème de
Bruno sur les formes normales de champs de vecteurs holomorphes,
le théorème KAM, la conjecture de Herman et bien d’autres variantes
encore de ces résultats.

Le théorème KAM généralisé repose sur la possibilité de construire
une théorie KAM analytique d’un point de vue conceptuel. Pour cela,
il est nécessaire de construire une nouvelle catégorie, celle des approxi-
mations d’espaces vectoriels échelonnés. D’un point de vue terre à
terre, les espaces vectoriels échelonnés remplacent l’étude des petits
dénominateurs par celles des opérateurs bornés entre espaces vecto-
riels échelonnés. Les approximations permettent d’étudier ces petits
dénominateurs en familles en formalisant la notion de coupure ultra-
violette, fréquemment utilisée en théorie des champs et introduite par
Arnold dans le contexte de la théorie KAM.

De telles familles interviennent dans les calculs perturbatifs de la
mécanique céleste. Par exemple, lorsque n1/n2 est rationnel, l’expres-
sion

fn(z, w) =
∑

i,j>0

ziwj

n1i+ n2j
, n = (n1, n2),

ne définit pas une série formelle dans les variables z, w car, parmi les
termes de cette série, certains dénominateurs s’annulent. En revanche,
la série fn définit une fonction analytique au voisinage de (z, w) = (0, 0)
dès que (n1/n2)

2 est rationnel alors que n1/n2 ne l’est pas. Pour de tels
vecteurs, ces dénominateurs sont petits, mais pas trop. Poincaré se
demanda si les séries perturbatives de la mécanique céleste n’étaient
pas de ce type (voir ci-dessus).

En 1963, afin de pouvoir étudier de telles séries, Arnold introduisit
l’idée d’approcher ces familles par leurs coupures ultra-violettes :

N
∑

i,j=0

ziwj

n1i+ n2j
, n = (n1, n2).
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En développant une méthode d’approximation, que nous allons systématiser,
il démontra l’existence de familles continues de tores invariants dans
les systèmes proches d’un système intégrable. Arnold ouvrait ainsi la
voie à ce qui allait devenir la théorie KAM [2, 5, 9].

Dans les années 80, Pöschel montra que ces familles étaient en fait
C∞ et Popov finit même par montrer qu’elles étaient de classe Ge-
vrey [11, 12].

Remerciements. Je remercie B. Weiss pour ses explications sur l’ap-
proximation diophantienne, F. Jamet et R. Uribe pour leurs éclaircissements
sur quelques aspects élémentaires de la théorie de la mesure, ainsi que
F. Aicardi pour le dessin en page 6.
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§1 Préliminaires

1.1. Fonctions holomorphes paramétrées par une classe dio-

phantienne. Considérons l’expression formelle

fn(z, w) =
∑

i,j>0

ziwj

n1i+ n2j

dans le cas particulier n = (
√
2,−1).

Posons

P(X) = X2 − 2.

Le théorème des valeurs intermédiaires appliqué à P, sur l’intervalle
]
√
2− 1,

√
2 + 1[ donne :

|P(j
i
)| ≤ P′(

√
2 + 1)|

√
2− j

i
| ≤ 5|

√
2− j

i
|.

On a donc l’estimation :

(∗) |i
√
2− j| ≥ iP(i/j)

5
≥ 1

5i
≥ 1

5
√

i2 + j2
.
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Cette inégalité entrâıne que le série fn est convergente dans le poly-
disque

P = {(z, w) ∈ C
2 : |z| < 1, |w| < 1}

pour n = (
√
2,−1).

L’estimation (∗) montre que le vecteur (1,
√
2) ∈ R est (C, τ)-diophantien

pour tous

C ≥ 1

5
, τ ≥ 1.

Considérons à présent l’ensemble de tous les vecteurs qui vérifient cette
condition pour C = 1

5
, τ = 1. :

D = {n ∈ R
2 : |n1i+ n2j| ≥

1

5i
, ∀ i, j ∈ Z}.

La série formelle f définit une famille de fonctions holomorphes sur
le polydisque P dépendant continûment du vecteur n ∈ D :

f : D −→ Γ(P,OC2), n 7→ fn

(Nous notons Γ(−,−) le foncteur des sections globales et OX le faisceau
des fonctions holomorphes sur une variété X.)

Plus généralement, le théorème de Liouville sur l’approximation des
nombres algébriques montre que si n1/n2 est un nombre algébrique
non-rationnel alors il existe (C, τ) tel que le vecteur n = (n1, n2) soit
(C, τ)-diophantien. La série fn définit une fonction analytique dans un
voisinage de l’origine [7, 8]. On peut donc voir à nouveau l’application

n 7→ fn

comme une application de l’ensemble des vecteurs (C, τ)-diophantien
dans un espace de fonctions holomorphes.

C’est peut-être le point de vue que Poincaré avait initié et que Kolmo-
gorov avait tenté de poursuivre. Nous verrons, par la suite, comment
Arnold a modifié cette approche pour démontrer le théorème KAM.
Pour l’instant, nous allons étudier en détail les conditions arithmétiques.

1.2. La condition arithmétique de Bruno. La condition arithmétique
de Bruno est une façon, plus faible que la condition diophantienne, de
caractériser l’éloignement d’un vecteur de Rn ou de Cn au réseau des
entiers Zn.

Nous dirons qu’une suite numérique positive (pn) est à croissance
modérée si elle vérifie la condition

∑

n≥0

log p′n
2n

< +∞, p′n = max(1, pn)

Par exemple, toute suite géométrique est à croissance modérée alors que
la suite (en!) ne l’est pas. Une suite (qn) est à décroissance modérée si
la suite formée par ses inverses est à croissance modérée.
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Notons (·, ·) le produit scalaire euclidien dans Rn. Pour tout vecteur
α ∈ Rn, la suite numérique σ(α)

σ(α)k := min{|(α, i)| : i ∈ Z
n \ {0}, ‖i‖ ≤ 2k}

mesure l’éloignement du vecteur α au réseau des entiers. Par exemple,
si α ∈ Zn alors la suite est nulle à partir d’un certain rang.

D’après le théorème d’approximation de Dirichlet, pour tout vecteur
α ∈ Rn, il existe une constante C telle que :

σ(α)k ≤ C2−(n−1)k.

Si un vecteur α ∈ Rn est (C, τ)-diophantien on a

σ(α)k ≥ C2−τk.

Dans ce cas, la suite σ(α) est à décroissance modérée.

Nous dirons que le vecteur α ∈ Rn vérifie la condition de Bruno si la
suite σ(α) est à décroissance modérée [3]. Un vecteur qui vérifie cette
condition reste ≪loin≫ du réseau Z

n.

Pour n = 2 et α = (1, a), les réduites de la fraction continue de a ∈ R

donnent les meilleures approximations de α par le réseau des entiers.
On peut donc formuler la condition de Bruno à l’aide de ces réduites.

On peut aussi considérer la condition de Bruno pour des vecteurs de
C
n, en prenant la complexification du produit scalaire et en remplaçant

les valeurs absolues par les modules des nombres complexes correspon-
dants. En particulier, si la partie imaginaire d’un vecteur est non-nulle
alors il satisfait automatiquement la condition de Bruno.

1.3. Densité. Pour α ∈ R
n, nous notons B(α, r) la boule de rayon r

centré α. Rappelons qu’une mesure borélienne µ est dite dérivable par
rapport à une autre mesure borélienne ν, en un point α ∈ Rn, si la
limite

dµ

dν
(α) := lim

r−→0

µ(B(α, r))

ν(B(α, r))
.

existe.

Supposons à présent que ν soit la mesure de Lebesgue. Dans ce cas,
le théorème de dérivation de Lebesgue affirme que si µ est absolument
continue par rapport à ν alors [6] :

µ(A) =

∫

A

dµ

dν
ν.

Si µ est l’indicatrice d’un borélien K ⊂ Rn, la dérivée de µ par
rapport à la mesure de Lebesgue s’appelle la densité. Le théorème de
Lebesgue montre qu’en presque tout point de K, la densité est égale
à 1. Par exemple, si K est la réunion disjointe d’intervalles fermés dans
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R, la densité en chaque point de K est égale à 1 sauf sur les bords des
intervalles.

1.4. Classes arithmétiques. Pour toute suite numérique décroissante
positive a = (ak) on définit la classe arithmétique associée à la suite a
par :

Da := {α ∈ R
n : σ(α)k ≥ ak}.

Si u = (uk) et v = (vk) sont deux suites numériques, on note uv leur
produit (uv)k = ukvk.

Proposition 1. Soit ρ, a deux suites numériques décroissantes posi-
tives. Si

∑

k≥0

(2(k+1)nρk) < +∞

alors la densité de l’ensemble Dρa est égale à 1 en tout point de Da.

Par exemple, si la suite a = (ak) est définie par

ak = C2−τk

alors Da est l’ensemble des vecteurs (C, τ)-diophantiens. En prenant

ρk = 2−n(k+1)−ε

avec ε > 0, on obtient que la densité de l’ensemble des vecteurs (C, τ +
n(k+1)+ ε)-diophantiens en un vecteur (C, τ)-diophantien est égale à
un.

La démonstration de la proposition est élémentaire. Soit i un vecteur
de Zn et k le plus petit entier tel que i est contenu dans la boule de
rayon 2k. L’ensemble

Mi := {β ∈ R
n : |(β, i)| ≤ ρkak}

est contenu dans une bande de largeur ρkak/2
k−1, et la réunion des Mi

est le complémentaire de Dρa.

0

i

i

a
k

i

a
kk

ρ

r

δ

δ

α

Mi
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Soit α un vecteur de la classe arithmétique Da. L’ensemble Mi ne
peut intersecter la boule B(α, r) que si

ak ≤ ρkak + ‖i‖r.

Comme i est contenu dans la boule de rayon 2k, on doit donc avoir

(1− ρk)ak ≤ 2kr

En particulier, plus r est petit, plus k doit être grand. Comme la suite
ρ est sommable, on peut supposer que r est suffisament petit pour que
l’inégalité précédente entrâıne :

ρk <
1

2
.

Le vecteur i ∈ Zn doit alors être un élément de l’ensemble

Ir := {i ∈ Z
n :

ak
2k+1

≤ r, }.

Pour i ∈ Ir, l’ensemble Mi ∩ B(α, r) est contenu dans une bande de
longueur 2r et de largeur ρkak/2

k−1.

On obtient ainsi l’estimation :

Vol(Mi ∩ B(α, r)) ≤ 2n−1rn−1ρkak
2k−1

.

Le complémentaire de Dρa(α) dans B(α, r) a donc sa mesure majorée
par

2nrn−1
∑

i∈Ir

ρkak
2k

.

Par définition de Ir, on a
∑

i∈Ir

ρkak
2k

≤ 2r
∑

i∈Ir

ρk.

Il nous reste à montrer que la série qui intervient dans le membre de
droite tends vers 0 avec r. La boule de rayon 2k dans Rn contient moins
de 2(k+1)n points à coefficients dans Zn. La série est donc majorée par

Sr :=
∑

k≥Nr

2(k+1)nρk

avec

Nr := min{k ∈ N :
ak
2k+1

≤ r}.
Par hypothèse, la série Sr est la somme partielle d’une série convergente.
Comme Nr tend vers l’infini quand r tend vers 0, on a donc

lim
r−→0

Sr = 0.

Ce qui démontre la proposition.
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1.5. Le théorème des périodes. Considérons l’espace vectoriel R2n.
On note (q1, . . . , qn, p1, . . . , pn) les coordonnées sur cet espace et on
munit l’espace R2n de la forme symplectique

ω =

n
∑

i=1

dqi ∧ dpi.

Rappelons qu’une sous-variété de R
2n est dite lagrangienne si c’est

une variété de dimension n sur laquelle la forme symplectique s’annule.

Le produit intérieur avec ω induit un isomorphisme entre les espaces
tangents et cotangents :

TR2n −→ T∗
R

2n, v 7→ ivω

Pour toute fonction H, le champ de vecteur associé à la 1-forme dH
s’appelle le champ de vecteurs hamiltonien de H.

Rappelons que le premier fibré homologique associé à une fibration
topologique

ξ : E −→ B

est le fibré vectoriel de base B dont la fibre en y ∈ B est le groupe
d’homologie H1(ξ−1(y),Z). Supposons à présent que B soit un ouvert
de R

k. Nous dirons que la fibration ξ est une application des périodes
s’il existe une 1-forme différentielle α sur E et des sections horizontales

γ1, . . . , γk

du fibré homologique telle que

ξ = (

∫

γ1(ξ(x))

α, . . . ,

∫

γk(ξ(x))

α).

(On peut bien sûr considérer le cas plus général des fibrés homologiques
de degré arbitraire.)

Théorème 1. Soit ϕ : (R2n, 0) −→ (R2n, 0) un germe de symplec-
tomorphisme ayant un point fixe elliptique de fréquence α ∈ R2n en
l’origine. Si α satisfait la condition de Bruno alors, pour toute suite
décroissante modérée a majorée par σ(α) et pour tout k ≥ 0, il existe
un germe d’application Ck :

π = (π1, . . . , πn) : (R
2n, 0) −→ R

n
≥0

telle que

i) π définit une fibration localement triviale au-dessus du quadrant
Rn
>0, dont les fibres sont des tores lagrangiens ;

ii) pour tout y ∈ Da, la fibre au dessus de y est invariante par ϕ ;

iii) π est une application des périodes.

D’après la Proposition 1 du n̊ 1.4, ce théorème donne une réponse
positive à la conjecture de Herman.
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1.6. Variantes hamiltoniennes de la conjecture. Ces variantes
ont également été formulées par Herman. Il serait donc plus précis
de parler des conjectures de Herman.

Soit

H : (R2n, 0) −→ (R, 0)

une fonction analytique avec un point critique de Morse en l’origine
dont la partie quadratique est définie positive. Par un changement
linéaire de variables, la fonction H se met sous la forme

n
∑

i=1

αi(p
2
i + q2i ) + . . .

où les points de suspensions désigne des termes d’ordre supérieurs
à deux dans la série de Taylor. Nous dirons que H est elliptique de
fréquence

α = (α1, . . . , αn).

Théorème 2. Soit H : (R2n, 0) −→ (R, 0) un germe de fonction analy-
tique ayant un point critique elliptique de fréquence α ∈ R2n à l’origine.
Si α satisfait la condition de Bruno alors, pour toute suite décroissante
modérée a majorée par σ(α) et pour tout k ≥ 0, il existe un germe
d’application Ck :

π = (π1, . . . , πn) : (R
2n, 0) −→ R

n
≥0

telle que

i) π définit une fibration localement triviale au-dessus du quadrant
Rn
>0, dont les fibres sont des tores lagrangiens ;

ii) pour tout y ∈ Da, la fibre au dessus de y est invariantes par le flot
de H ;

iii) π est une application des périodes.

Considérons à présent le cas des orbites périodiques elliptiques. Mu-
nissons la variété

X := R
2n × T∗S1 ≈ R

2n+1 × S1

de coordonnées (q1, . . . , qn, I, ϕ) et de la forme symplectique

ω =

n
∑

i=1

dqi ∧ dpi + dϕ ∧ dI.

Soit H une fonction de la forme

H = I +
∑

i=1

αi(p
2
i + q2i ) + . . .

où les points de suspensions désigne des termes dans la série de Taylor
de degré au moins 3 dans les variables q1, . . . , qn, p1, . . . , pn.
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La courbe γ ⊂ X d’équations

I = q1 = · · · = qn = p1 = · · · = pn = 0

est une orbite périodique du flot de H. Nous dirons que c’est une orbite
périodique elliptique de H dont la fréquence est :

α = (α1, . . . , αn).

Lorsque H− I ne dépend pas de I, le flot de H pris au temps t = 2π
définit un symplectomorphisme de R2n et tout symplectomorphisme
s’obtient localement de cette façon. Désignons par (X, γ) le germe de
la variété X le long du compact K (voir [EVE,§6]).
Théorème 3. Soit γ une orbite périodique elliptique d’un hamiltonien
analytique H : (X, γ) −→ (R, 0) de fréquence α ∈ R2n. Si α satisfait
la condition de Bruno alors, pour toute suite décroissante modérée a
majorée par σ(α) et pour tout k ≥ 0, il existe une application Ck :

π : (X, γ) −→ R
n+1
≥0

telle que

i) π définit une fibration localement triviale au-dessus de Rn
>0 × R

dont les fibres sont des tores lagrangiens ;

ii) pour tout y ∈ Da, la fibre au dessus de y est invariante par le flot
de H ;

iii) π est une application des périodes.

Ce résultat implique celui sur les symplectomorphismes du n̊ 1.5.

§2 Approximations

2.1. Approximation des recouvrements échelonnés. Soit L =
(Ls) un recouvrement échelonné, c’est à dire une famille croissante de
voisinage compact d’un compact L0.

Définition. Une approximation de L est une famille décroissante de
recouvrement échelonnés (Kn) telle que

L = ∩n≥0Kn

Nous utiliserons la notation L = K∞. Le produit cartésien d’en-
sembles définit de façon naturelle un produit sur les approximations de
compacts.

Soit a une suite décroissante et Da la classe arithmétique dans Rn

associée à cette suite. Soit α ∈ Rn un vecteur de Da et (Bs) un système
fondamental croissant de voisinages de α. Au recouvrement échelonné
définit par

Ls = Da ∩ Bs
on associe une approximation de la façon suivante.
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On pose

(Da)n := {α ∈ R
n : σ(α)k ≥ ak, ∀k ≤ n}

et on définit Kn par
(Kn)s = (Da)n ∩ Bs.

Par la suite, nous n’allons considérer que le cas où Bs est la boule de
rayon s2 centré en α. Nous appellerons cette approximation, l’approxi-
mation associé à la classe Da au point α.

2.2. Approximations d’espaces vectoriels échelonnés.

Définition. Nous dirons qu’une suite décroissante d’espaces vecto-
riels S-échelonnés (En) est une approximation d’un espace vectoriel
S-échelonné E∞ si on a des morphismes 0-bornés appelés morphismes
de restrictions :

rn : En−1 −→ En, r : lim
−→

En −→ E∞

dont la norme est au plus égale à 1.

Lorsqu’il n’y a pas d’ambigüıté possible, nous identifions x ∈ En−1

et son image dans En par l’application rn.

Un morphisme u d’une approximation E = (En) dans une autre F =
(Fn) est une collection de morphismes d’espaces vectoriels échelonnés

un : En −→ Fn

qui commutent aux applications de restriction. Si les un sont des τ -
morphismes (resp. des τ -morphismes k-bornés) nous dirons que u est un
τ -morphisme (resp. τ -morphisme k-borné). Les espaces des τ -morphismes
k-bornés entre En et Fn forment un espace de Banach dont nous note-
rons Nk

τ,n la norme (voir [EVE,§1]).
Nous avons ainsi définit la catégorie des approximations. Nous allons

à présent en donner des exemples.

2.3. Approximation de Bruno. Soit E un espace vectoriel S-échelonné.
Considérons la suite d’espaces vectoriels échelonnés (En) définie de la
façon suivante. Comme espaces vectoriels topologiques, les En sont tous
identiques :

En = E et E∞ = E.

En revanche, l’échelonnement de En diffère en fonction de n :

(En)s := Esn, (E∞)s = Es

avec

sn :=
n + 2

n + 1
s, s ∈

]

0,
S

2

]

.

Les inclusions Es+σ ⊂ Es induisent des applications de restriction.
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Définition. L’approximation définie ci-dessus sera appelée approxima-
tion de Bruno associée à l’espace vectoriel échelonné E.

Le cas considéré par Bruno est celui où E est l’espace vectoriel
des germes de champs de vecteur en l’origine dans C

n munit d’un
échelonnement de type B(Cn, {0}).

2.4. Approximation d’Arnold. Soit L un voisinage compact dans
Rn. On note C0(L,R) de l’espace de Banach des fonctions continues
muni de la norme

|f | := sup
z∈L

|f(z)|.

Soit K = (Kn) une approximation d’un recouvrement échelonné dans
R
n. Posons

(En)s := C0(Kn,s,R), E∞ := lim−→ C0(K∞,s,R).

Les inclusions

Kn+1 ⊂ Kn, K∞ ⊂ Kn, K∞ := ∩n∈NKn.

induisent des morphismes de restriction

r : En −→ En+1.

Un élément de l’espace de Banach (E∞)s est une fonction continue
définie sur un voisinage du compact K∞,s. Cette approximation sera
notée C0

K(R)

Plus généralement si F est un espace vectoriel échelonné, on définit
une approximation noté C0

K(F) en posant

(E∞)s := C0(K∞,s,Fs)

et

(En)s := C0(Kn,s,Fs).

Reprenons l’exemple du n̊ 1.1 et considérons à nouveau l’expression
formelle :

fβ(z, w) =
∑

i,j>0

ziwj

β1i+ β2j

au voisinage de

α = (1,
√
2).

(Comme nous allons utiliser la lettre n, nous avons changé la notation
pour l’indice de f !)

Le vecteur α est (C, τ)-diophantien avec

C =
1

5
, τ = 1,
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nous considérons donc la suite a = (an) définie par

an =
1

5
2−k.

La classe arithmétiqueDa est l’ensemble des nombres (1/5, 1)-diophantien.

Munissons l’espace vectoriel RC2,0 des germes en l’origine de fonctions
analytiques réelles en deux variables d’une structure échelonnée de type
B(C2, {0}). À l’expression fβ , nous associons ses coupures ultra-violettes

Kn,s −→ (RC2,0)s, β 7→
n

∑

i,j=1

ziwj

β1i+ β2j
.

Ces coupures approchent la fonction

K∞,s −→ (RC2,0)s, β 7→
+∞
∑

i,j=1

ziwj

β1i+ β2j

pour s < 1.

2.5. Approximations de Pöschel et de Popov. La différentiabilité
au sens de Whitney n’est pas une notion bien établie en dimension
infinie. Pour définir des approximations Ck, il nous faut donc prendre
quelques précautions.

Notons F(−,−) l’espace vectoriel des fonctions d’un ensemble dans
un espace vectoriel. Soit A un ensemble et F = F(A,R) l’espace de
fonctions numériques définit sur A. Pour tout ensemble B, on a un
isomorphisme d’ensembles

F(B,F(A,R)) := F(A× B,R).

Ceci nous permet de définir les fonctions Whitney différentiables d’un
compact K ⊂ Rn dans un espace de Banach (F, | · |F) ⊂ F(A,R). En
effet, la théorie de Whitney donne un sens aux dérivées partielles

∂jf(a, b) := ∂j1b1 . . . ∂
jn
bn
f(a, b)

et on pose

|f | := max
|j|≤k

sup
b∈K

1

|j|! |∂
jf(−, b)|F, |j| := j1 + · · ·+ jn.

Si F n’est plus un espace de Banach, mais un espace vectoriel échelonné
et K est une approximation d’un recouvrement échelonné. La norme Ck

induit des structures d’espace de Banach sur les espaces Ck(Kn,Fs). On
pose

CkK(F) := lim−→Ck(K∞,s,Fs).
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On définit de même l’espace vectoriel Gl
K(F) des fonctions de classe

Gevrey l, en considérant les normes Gevrey :

max
j

sup
x

|∂jf(x)|s
(π(j))|j|

où π(j) est le produit des coordonnées non nulle de j.

2.6. Variante analytique. Nous n’allons considérer que le cas réel
analytique, mais il n’y pas de différence essentielle entre celui-ci et le
cas complexe holomorphe.

Soit X une variété analytique complexe munie d’une involution anti-
holomorphe

τ : X −→ X.

(Par exemple X = C
n et τ est la conjugaison complexe).

Soit L un voisinage compact dans Cn invariant par τ . On note
A
k(L) ⊂ Ck(L) le sous-espace de Banach des fonctions qui sont ho-

lomorphes dans l’intérieur de L et qui vérifient

f(τz) = f̄(z).

Soit K = (Kn) une approximation τ -invariante d’un compact. La
suite (Kn) induit une approximation

(En)s := A
k(Kn,s,R), E∞ := lim−→A

k(K∞,s,R).

Plus généralement si F est un espace vectoriel échelonné qui est un
sous-espace des fonctions numériques sur un ensemble, on définit l’es-
pace

A
k
K(F) := lim−→A

k(K∞,s,Fs)

2.7. Morphismes modérés. La notion de morphisme modéré, que
nous allons maintenant définir, généralise aux approximations celle de
morphismes bornés des espaces vectoriels échelonnés.

Soit E = (En) et F = (Fn) des approximations d’espaces vectoriels
échelonnés.

Définition. Une suite de τ -morphismes

u = (un) : E −→ E

est appelée un morphisme k-modéré de E si, pour tout s, la suite
numérique Nk

τ,n(un), appelée le poids de u, est à croissance modérée.

Nous noteronsMk(E,F) l’ensemble des morphismes k-modérés. C’est
l’approximation de l’espace vectoriel Bk(E∞,F∞) dont les termes sont
les espaces de morphismes k-bornés entre En et Fn :

M
k(E,F)n := B

k(En,Fn)

et les applications de restrictions sont induites par celles de En et Fn.
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Soit respectivement (En) et (E
′
n) des approximations d’espaces vec-

toriels échelonnés E∞ et E′
∞.

Définition. Une approximation d’un τ -morphisme

u : E∞ −→ E′
∞

est une suite de τ -morphismes

un : En −→ E′
n

telle que :
lim

n−→+∞
|run(x)− u(x)|s = 0

pour tous n ≥ 0, s ∈]0, τ [, σ ∈]0, τ − s] et x ∈ (En)s+σ.

Un quasi-inverse d’un τ -morphisme u est une suite de morphisme
(vn) telle que (u ◦ vn) et (vn ◦ u) sont des approximations de l’identité.
On définit de même les quasi-inverses à gauche et à droite.

2.8. Produits de Hadamard. Les produits de Hadamard interviennent
fréquemment dans la linéarisation des problèmes de formes normales.
Dans [EVE], nous avons vu que, sous des conditions diophantiennes,
ces produits définissent des morphismes bornés. Dans le cas des ap-
proximations, la situation est analogue : la condition de Bruno per-
met de garantir que ces produits définissent des morphismes modérés.
Commençons par l’exemple le plus simple, celui de l’approximation de
Bruno.

Soit E un espace vectoriel S-échelonné par des espace de Hilbert que
nous munissons de l’approximation de Bruno. Soit (ei), i ∈ Z

n une
suite de vecteurs de E tel que pour tout i et pour tout s, les ei forment
une base orthogonale de Es. On peut par exemple prendre E := OC,0

munit d’un échelonnement de type H(C, {0}) et ei := zi, i ∈ N.

Proposition 1. Si α ∈ Rn satisfait la condition de Bruno et
∑

i(α, i)ei ∈
ES alors les applications définies par

un : En −→ En, 7→
∑

i∈Zn

fiei 7→
∑

‖i‖≤n

fi
(α, i)

ei

définissent une approximation 0-modérée de l’inverse de

v :
∑

i∈Zn

fiei 7→
∑

i∈Zn

(α, i)fiei,

dont le poids est majoré par (s(α)−1
n ).

La démonstration est immédiate. Comme la base (ei) est orthogo-
nale, on a :

f − runv(f) =
∑

‖i‖>n

(fi − (α, i))ei, f :=
∑

i≥0

fiei
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et par suite :

|f − runv(f)|2s ≤
∑

‖i‖>n

(|fi|2s + |(α, i)|2s)|ei|2s.

Le membre de droite de cette inégalité tend vers 0 avec n. Il en va de
même pour :

|f − rvun(f)|2s ≤
∑

‖i‖>n

|fi|2s|ei|2s

Ceci montre que les un définissent un quasi-inverse de v. Par ailleurs,
on a :

|un(f)|2s,n =
∑

‖i‖≤n

|fiei|2s,n
|(α, i)|2 ≤ 1

[α]2n

∑

‖i‖≤n

|fi|2|ei|2s,n

ce qui donne l’estimation souhaitée pour la norme de un.

Considérons deux approximations A,M telle que M soit un A-module.
Nous dirons que α ∈ An satisfait la condition de Bruno si la suite

s(α)n = min{|(α, i)|s,n : ‖i‖ ≤ n, s ∈]0, S]}

est à décroissance modérée.

On a alors la

Proposition 2. Si α ∈ An satisfait la condition de Bruno et
∑

i(α, i)ei ∈
MS alors les applications définies par

un : Mn −→ Mn, 7→
∑

i∈Zn

fiei 7→
∑

‖i‖≤n

fi
(α, i)

ei

définissent une approximation 0-modérée de l’inverse de

v :
∑

i∈Zn

fiei 7→
∑

i∈Zn

(α, i)fiei,

dont le poids est au plus (s(α)−1
n ).

La démonstration est identique à celle du cas précédent.

Soit à présent X une variété analytique muni d’une involution anti-
holomorphe et T une compact τ -invariant de X. Soit F = RX,T l’es-
pace vectoriel des germes de fonctions analytique réelle. Munissons
cet espace d’un échelonnement de type H(X,T) et soit (ei), comme
précédemment, une suite de vecteurs de F tel que pour tout i et pour
tout s, les ei forment une base orthogonale de Fs. Posons M = Ak

K(F)
et A = Ak

K(R). En vertu des inégalités de Cauchy, la proposition
précédente montre que les un définissent une approximation k-modérée
de l’inverse de v.
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§3 Le théorème KAM généralisé

3.1. Produits infinis. Soit E un espace vectoriel échelonné. Rappe-
lons qu’un morphisme k-borné u ∈ Bk(E) satisfait la condition (E) si

(E) Pour tout s ≤ τ , le τ -morphisme u vérifie l’inégalité 3N1
s(u) < s.

Cette condition entrâıne la convergence de la série eu (voir [EVE,§1]).
Soit (En) une approximation d’un espace vectoriel échelonné E.

Proposition 1. Soit (un) une suite de τ -morphismes 1-bornés de En
qui vérifient la condition (E). Si la série numérique

∑

n≥0

N1
s,n(un)

s

est convergente dans R alors la suite (gn) définie par gn = eunrn · · · r2eu1r1eu0
converge dans L(E0,E∞).

La démonstration est analogue à celle de [EVE, §3, Théorème 4]. En
voici les grandes lignes. On fixe s ∈]0, τ ] et on choisit λ, µ ∈]0, 1[ tels
que

sup
n≥0

3

(1− λ)s
N1
s,n(un) < 1

et

sup
n≥0

3

(1− µ)λs
N1
λs,n(un) < 1.

On note ‖ · ‖λ,n la norme d’opérateur dans l’espace L(Es,0,Eλs,n).

En développant l’exponentielle, on obtient l’estimation :

‖gn − rngn−1‖λµ,n ≤ Kλ,µ

N1
λs,n(un)

λs

avec

Kλ,µ := sup
n≥0

3Cλ

1− µ− 3N1
λs

(un)

λs

et

Cλ :=
∏

n≥0

1

1− 3
(1−λ)s

N1
s,n(un)

.

Cette inégalité montre que pour tout j ≥ 0, la suite (rgn), n ≥ j
définit une suite de Cauchy dans l’espace de Banach L(Es,0,Eλµs,∞).
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3.2. Énoncé du théorème. Nous désignons par E = (En) une ap-
proximation et F = (Fn),M = (Mn) des suites croissantes de sous-
espaces vectoriels fermés de En avec Fn ⊂ Mn.

Définition. Une famille d’applications fn : En −→ Fn entre deux
approximations E = (En),F = (Fn) est dite l-modérée si la suite

pn := sup{α ∈ E : σl
fn(x)

1 + |x|s+σ,n
}

est à croissance modérée.

Tout morphisme modérée définit bien entendu une application modérée.

Théorème 4. Soit E une approximation, a ∈ E et (g) une sous-
approximation fermée de M1(E). Supposons que g = g

(2), F = F(2)

et qu’il existe pour un certain k ≥ 0 une application modérée

j : F 7→ M
k(M/F, g)

telle que j(α) soit un quasi-inverse modérée de

g −→ M/F, u 7→ u(a+ α)

alors pour tout x ∈ a+ E0, il existe une suite (un), un ∈ gn tel que

i) la suite gn := reunrn . . . e
u2r2e

u1r1e
u0 converge vers un élément

g ∈ L(E0,E∞) ;

ii) g(x) = r(a)(modF∞).

3.3. Le théorème de Bruno. Le groupe des automorphismes de
OCn,0 agit sur lui même par conjugaison. Cette action donne lieu à la
représentation adjointe du groupe des automorphismes dans l’algèbre
de Lie des dérivations

g := Der OCn,0
(OCn,0).

L’action infinitésimale associée est donnée par la représentation ad-
jointe de g

g −→ g, ξ 7→ [η, ξ].

D’après les résultats du n̊ 2.8, pour tout échelonnement de type
H(Cn, {0}), l’application

g −→ g, ξ 7→ [η, ξ]

admet un quasi-inverse 0-modérée. Comme l’inclusion induit un fonc-
teur 1-borné (voir [EVE])

H(Cn, {0}) −→ B(Cn, {0}),
ce quasi-inverse est 1-modéré pour tout échelonnement de B(Cn, {0}).

Toute structure échelonnée induit à son tour une structure échelonnée
sur l’espace vectoriel des dérivations

E = Der OCn,0
(OCn,0).
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On considère l’approximation de Bruno associée à E. La représentation
adjointe définit une action du groupe G des automorphismes de l’an-
neau OCn,0 sur E. On applique le Théorème 4 à une dérivation a ∈ E
dont le linéarisé vérifie la condition du théorème de Bruno, F = {0} et
g = Der OCn,0

(OCn,0). On obtient ainsi le

Théorème 5 ([3]). Soit η ∈ Der OCn,0
(OCn,0) une dérivation dont la

partie linéaire est diagonalisable de valeurs propres α1, . . . , αn. Si le
vecteur α = (α1, . . . , αn) vérifie la condition de Bruno alors l’espace
affine η +M2

g
est contenu dans l’orbite de v sous l’action adjointe du

groupe Aut (OCn,0).

Ce résultat généralise les théorèmes de linéarisation de Poincaré et
de Arnold [1, 10] (voir également [EVE,§2]).

3.4. Principe de la démonstration du théorème 4. Pour chaque
b ∈ M, nous allons construire de proche en proche des suites (un), (bn),
(αn), (cn) telles que

1) an+1 = rn+1(an + αn) ;

2) bn+1 = rn+1e
−un(an + bn)− an+1 ;

3) un+1 = jn+1(
∑n

i=0 αi)bn+1 ;

4) yn+1 = bn+1 − un+1(an+1).

avec
a0 = a, b0 = b, u0 = j0(0)b, α0 = 0.

L’erreur commise en approchant l’inverse de ρ par (jn) est donnée
par la projection de

yn = bn − un(an)

dans En/Fn. On cherche une décomposition

yn = cn + αn, αn ∈ Fn

pour que gn converge vers une limite g, (un) et (cn) tendent vers 0 et
(
∑

rαn) converge vers une limite α ∈ F∞.

Dans ce cas, la suite (rgnx) converge vers x′ ∈ a + F. En effet,

lim
n−→+∞

ryn = lim
n−→+∞

rcn + lim
n−→+∞

rαn = 0

et par définition de j, on a

bn + yn = un(an).

En prenant l’image par r dans les deux membres de l’égalité et en
passant à la limite sur n, on trouve

lim
n−→+∞

r(bn) = 0 (modF∞).

Par ailleurs
an+1 + bn+1 = rn+1gn(a+ b)
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donc, en prenant, à nouveau, l’image par r et la limite sur n, on trouve
bien

r(a) = g(a+ b) (modF∞).

CQFD.

3.5. Démonstration du Théorème 4.

Lemme. Soit E un espace vectoriel échelonné. Pour tout τ -morphisme
1-borné u, tout s ∈]0, τ [ vérifiant la condition

3N1
τ (u)

(τ − s)
≤ 1

2

et tout x ∈ Eτ , on a les inégalités :

1) |(e−u(Id + u)− Id )x|s ≤
|x|τ

36(τ − s)2
N1
τ (u)

2 ;

2) |(e−u − Id )x|s ≤
|x|τ

6(τ − s)
N1
τ (u) ;

3) |eux|s ≤
1

2
|x|τ .

Pour la démonstration de ces inégalités voir [EVE,§1.6, §3.4 et §4.4].
Quitte à multiplier toutes les normes par une même constante, on

peut supposer que :

|a|s ≤
1

72
.

Ce qui nous évitera d’avoir à s’occuper des constantes qui interviennent
dans les estimations du lemme.

Soit l tel que l’application j soit l-modéré. On définit pn par

pn := sup

{

2σl
Nk
s,n(jn(α))

1 + |α|s+σ,n
: α ∈ (En)s

}

si cette borne supérieure est au moins égale à un, si ce n’est pas le cas
on prend pn := 1.

Pour n > 0, le vecteur bn s’écrit sous la forme bn = An + Bn + Cn,
avec

An := (e−un(Id + un)− Id )an, Bn := (e−un − Id )αn, Cn := e−uncn.

Comme F = F(2) et g = g
(2), pour i > 0, on a :

ui ∈ g
(2i+1) et bi, yi ∈ E(2i+1).

Par conséquent, quitte à remplacer a et b par aN et bN, avec N assez
grand, on peut donc supposer que

b0, y0 ∈ E(3k+3l+4), u0 ∈ g
(3k+3l+4).



THÉORIE KAM 21

Par ailleurs, comme (jn) est un quasi-inverse, quitte à remplacer En
par En−N on peut supposer que la projection de y0 sur E0/F0 est aussi
petite qu’on le souhaite.

Les produit infinis

βk :=
∏

i≥0

p−2−i−1

k+i = p
− 1

2

k p
− 1

4

k+1 p
− 1

8

k+2 · · ·

définissent une suite majorée par 1, car pk ≥ 1, et croissante car

βk+1 = pkβ
2
k .

Par ailleurs, comme (pn) est à croissance modérée, on a βk > 0 pour
tout k ≥ 0.

Définissons à présent les suites (sn), (σn) par σn =
s

3n+2
et :

sn+1 = sn − 3σn, s0 = s, s1 =
2s

3
, . . . .

Quitte à remplacer l’intervalle d’échelonnement [0, S[ par un intervalle
plus petit, on peut donc supposer que

S ≤ 1

36

et que les inégalités suivantes sont vérifiées pour n = 0 :

i) |An|sn,n ≤ β2
nσ

3(k+l+1)
n

3
;

ii) |Bn|sn,n ≤ β2
nσ

3(k+l+1)
n

3
;

iii) |Cn|sn,n ≤ β2
nσ

3(k+l+1)
n

3
;

iv) |cn|sn,n ≤ βn+1σ
k+l+1
n+3 ;

v) |αn|sn,n ≤ βn+1σ
k+l+1
n+3 .

Montrons par récurrence sur n qu’elles sont alors vérifiées pour tout
n ≥ 0.

On a αn−1 ∈ Esn+2σn−1
donc par définition de la suite (pn), on a

l’estimation :

Nk
sn,n

(jn(

n−1
∑

i=0

αi)) ≤
pn

2σln−1

(1 +

n−1
∑

i=0

|αn−1|sn+σn−1,n).

En utilisant v) jusqu’au rang n− 1, on a :

n−1
∑

i=0

|αi|si,i ≤ 1,
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donc l

Nk
sn,n

(jn(

n−1
∑

i=0

αi)) ≤
pn
σln
.

Comme

un = jn(

n−1
∑

i=0

αi)(An + Bn + Cn),

les hypothèses de récurrence i), ii) et iii) donnent l’estimation :

(∗) N1
sn−σn,n(un) ≤

pnβ
2
n

σk+ln

σ3(k+l+1)
n = βn+1σ

2(k+l)+3
n .

En appliquant le point 1) du lemme avec

An+1 := rn+1(e
−un(Id + un)− Id )an

et τ − s = σn, on obtient l’inégalité :

|An+1|sn+1,n+1 ≤
N1
sn−σn,n(un)

2

σ2
n

.

En utilisant l’inégalité (*) au rang n, on trouve

|An+1|sn+1,n+1 ≤
β2
n+1σ

4(k+l)+6
n

σ2
n

= β2
n+1σ

4(k+l+1)
n

et

σ4(k+l+1)
n <

σ
3(k+l+1)
n+1

3
car

S ≤ 1

36
.

Nous avons donc démontré i) au rang n+ 1.

Appliquons maintenant le point 2) du lemme à Bn+1 avec τ−s = σn.
On obtient ainsi l’inégalité :

|Bn+1|sn+1,n+1 ≤
Nsn−σn(un)

σn
|αn|sn−σn .

L’hypothèse de récurrence v) et l’estimation (*) au rang n entrâınent
l’inégalité :

|Bn+1|sn+1,n+1 ≤ β2
n+1σ

2(k+l)+2
n σk+l+1

n+2 .

On a
σ2(k+l)+2
n σk+l+1

n+3 = σ
3(k+l)+3
n+1

Nous avons donc démontré ii) au rang n+ 1.

Appliquons maintenant le point 3) du lemme à Cn+1 avec τ−s = σn.
On obtient ainsi l’inégalité :

|Cn+1|sn+1,n+1 ≤
Nsn−σn(un)

σn
|cn|sn−σn .
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L’hypothèse de récurrence iii) et l’estimation (*) au rang n entrâınent
l’inégalité :

|Cn+1|sn+1,n+1 ≤ β2
n+1σ

3(k+l+1)
n+1 .

Nous avons démontré iii) au rang n+ 1.

Les inégalités i), ii) et iii) au rang n + 1 donnent lieu à l’estimation
(∗) à ce même rang.

Pour démontrer les inégalités iv) et v) au rang n+ 1, rappelons que
yn+1 est donné par la formule

yn+1 = bn+1 − un+1(an+1).

Comme bn+1 = An+1+Bn+1+Cn+1, d’après i), ii) et iii) au rang n+1,
on a :

|bn+1|sn+1,n+1 ≤ β2
n+1σ

3(k+l+1)
n+1

Comme

S ≤ 1

36
on a :

σ
3(k+l+1)
n+1 ≤ 1

3

(σn+1

33

)2(k+l+1)

=
σ
2(k+l+1)
n+4

3
.

Ce qui donne les estimations

|bn+1|sn+1,n+1 ≤
β2
n+1σ

2(k+l+1)
n+4

3
≤ βn+2σ

2(k+l+1)
n+4

3

En utilisant v) jusqu’au rang n, on a

n
∑

i=0

|αi|si,i ≤ 1

donc :

|un+1(an+1)|sn+1−2σn+1,n+1 ≤
2N1

sn+1−σn+1,n+1(un+1)

σn+1
.

D’après (*) au rang n+ 1, on en déduit

|un+1(an+1)|sn+1−2σn+1,n+1 ≤ 2βn+2σ
2(k+l+1)
n+1 .

Comme

S ≤ 1

36
on a

2σ
2(k+l+1)
n+1 ≤ 2

34

(σn+1

36

)k+l+1

<
σk+l+1
n+4

6
.

Ce qui donne en définitive

|yn+1|sn+1,n+1 <
βn+2σ

k+l+1
n+4

2
.
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On peut donc choisir un vecteur cn+1 ∈ yn+1 dont la norme est
suffisamment proche de celle de yn+1 pour qu’il vérifie

|cn+1|sn+1,n+1 ≤
βn+2σ

k+l+1
n+4

2
.

Nous avons donc montré une inégalité plus fine que iv) au rang n+ 1.
Celle-ci montre que le vecteur

αn+1 := yn+1 − cn+1

vérifie l’inégalité v). Le théorème est démontré.

§4 Application à la conjecture de Herman

Soit H un germe de fonction analytique réelle avec un point critique
elliptique en l’origine de fréquence α ∈ Rn.

Le changement de variables linéaire A : C2n −→ C2n défini par

(q1, . . . , qn, p1, . . . , pn) 7→ (q1+
√
−1p1, . . . , qn+

√
−1pn, q1−

√
−1p1, . . . , qn−

√
−1pn)

envoie les fonctions piqi sur p
2
i + q2i . Ce changement de variable trans-

forme l’involution anti-holomorphe

τ : X −→ X, (q1, . . . , qn, p1, . . . , pn) 7→ (p̄1, . . . , p̄n, q̄1, . . . , q̄n).

dans la conjugaison complexe. La forme quadratique

Q :=
n

∑

i=1

αipiqi, αi ∈ R

est réelle pour l’involution τ . Elle est transformée par A en la forme
quadratique

n
∑

i=1

αi(p
2
i + q2i ), αi ∈ R,

qui est analytique réelle pour la conjugaison complexe.

La dérivée d’une fonction le long du champ hamiltonien de la forme
quadratique Q est le produit de Hadamard par rapport à la fonction

∑

i,j∈Zn\{0}

(i− j, α)piqj, i = (i1, . . . , in), j = (j1, . . . , jn)

avec α = (α1, . . . , αn). Ce qui va nous permettre d’appliquer les résultats
du n̊ 2.8.

On considère donc l’espace vectoriel X = C
2n muni de coordonnées

(q1, . . . , qn, p1, . . . , pn),

du bivecteur

v =

n
∑

i=1

∂qi ∧ ∂pi
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et de l’involution antiholomorphe τ , ainsi qu’un germe en l’origine de
fonction analytique réelle H de la forme :

H = α0 +
n

∑

i=1

αipiqi + . . . , α0 ∈ R.

où les points de suspension désignent des termes de degré au moins
égal à trois dans la série de Taylor à l’origine.

On note RX,0 les germes des fonctions analytiques réelles en l’origine
et I0 l’idéal de RX,0 engendré par les piqi. D’après [EVE,§7], quitte à
composer H par un symplectomorphisme, on peut supposer que

H = α0 +

n
∑

i=1

αipiqi (mod I20), α0 ∈ R.

Soit Y le produit de X par l’espace vectoriel Λ := C2n muni de
coordonnées λ1, . . . , λn, µ1, . . . , µn et de l’involution anti-holomorphe
induite par la conjugaison complexe. Le bivecteur v induit une structure
de Poisson sur Y.

La projection sur X induit un morphisme d’anneaux

RX,0 ⊂ RY,0

qui nous permet d’identifier RX,0 avec son image dans RY,0.

Notons I l’idéal de RY,0 engendré par les fonctions

f1 := p1q1 − λ1, . . . , fn = pnqn − λn.

Il existe un élement R ∈ I2 et des éléments

a0, a1, . . . , an, aij ∈ RΛ,0, i, j ∈ N
n \ {0}

tels que

H = a0+
n

∑

i=1

aifi+
∑

i−j 6=0

aijp
iqj+R(λ, q, p), i = (i1, . . . , in), j = (j1, . . . , jn).

On a αi = ai(0).

Notons à présent J l’idéal de RY,0 engendré par les fonctions

g1 := p1q1 − λ1 − µ1, . . . , gn = pnqn − µn.

Construisons la fonction

G = A0 +
n

∑

i=1

(ai + µi)gi +
∑

i−j 6=0

aijp
iqj + R(µ1 + λ1, . . . , µn + λn, q, p).

où A0 ∈ RΛ,0 est choisit pour que la restriction de G à µ = 0 coincide
avec H.



26 MAURICIO GARAY

La restriction à λ = 0 est donnée par la famille

A0(λ = 0,−) +

n
∑

i=1

(αi + µigi) + R(µ1, . . . , µn, q, p).

Nous allons à présent appliquer le théorème KAM généralisé.

Soit a une suite numérique décroissante et α de classe a. On note
L = (Ln) l’approximation associée à la classe arithmétique Da au point
α. Notons Bs ⊂ Cn la boule centré en l’origine de rayon s2 et définissons
l’approximation (Mn) de l’origine dans Cn définie par (Mn)s = Bs. Le
produit K := M× L définit une approximation de Da × {0}.

On munit l’espace vectoriel RX,0 d’une structure échelonnée de type
B(X, {0}) et on considère l’approximation Ak

K(RX,0), K = (Kn).

Nous identifions Ak
K(RX,0) à un sous-espace vectoriel des morphismes

1-modérés via l’application

A
k
K(RX,0) 7→ M

1(Ak
K(RX,0)), f 7→ [g 7→ {f, g}]

D’après les résultat du n̊ 2.8, on peut appliquer le théorème principal
à cette situation avec

E := A
k
K(RX,0), M := A

k
K(RX,0)

(2), F := J2 +A
k
K(C)

et en prenant pour g la somme topologique de Ak
K(RX,0)

(2) avec les
dérivations de la forme

n
∑

i=1

ai(λ, µ)∂µi .

On obtient ainsi un morphisme de Poisson

ϕ : Ak
K(RX,0)0 −→ A

k
K(RX,0)∞

qui envoie G sur

G0 :=

n
∑

i=1

(αi + µi)fi (modF).

D’après le théorème d’extension de Whitney, l’automorphisme ϕ est
obtenu en restreignant à K∞ un difféomorphisme Ck au voisinage de
l’origine [13]. Il existe donc un compact K′

∞ et un diagramme commu-
tatif

(R2n × Rn × Rn, 0)
Φ

//

��

(R2n × Rn × Rn, 0)

��

(Rn × Rn, 0)
ψ

// (Rn × Rn, 0)

avec ψ(K′
∞) = K∞ dans un voisinage suffisamment petit de l’origine

tels que le morphisme ϕ est défini par

ϕ(F) =
(

F ◦ Φ−1
)

K∞

.
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D’après le théorème des fonctions implicites, il existe un germe

g : (Rn, 0) −→ (Rn, 0)

tel que ψ(λ, 0) = (λ, g(λ)). Posons

m : R2n × R
2n −→ R

n, (q, p, λ, µ) 7→ (q1p1, q2p2, . . . , qnpn)

et considérons le germe d’application

π : (R2n, 0) −→ (Rn, 0), (q, p) 7→ g ◦m ◦ Φ.
Les fibres de g ◦m sont invariantes par le flot de G0 donc les fibres de
π sont invariantes par le flot de H au-dessus de Da. Le théorème est
démontré.

Le cas des orbites périodiques elliptiques se traite de façon similaire.
On peut tirer de ce procédé un principe général de déformations KAM-
verselles.
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