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Résumé

L’objet de ce mémoire est l’étude du théorème d’André-Chudnovsky-Katz sur la struc-
ture des solutions de l’équation différentielle d’ordre minimal non nulle à coefficients
dans Q(z) satisfaite par une G-fonction. Nous commençons par présenter la théorie des
opérateurs différentiels globalement nilpotents, dont le résultat principal est le théo-
rème de Katz, qui affirme qu’ils sont fuchsiens à exposants rationnels. Puis nous don-
nons une preuve complète du théorème des Chudnovsky impliquant que l’opérateur
différentiel minimal non nul à coefficients dansQ(z) d’une G-fonction satisfait une condi-
tion de croissance modérée sur certains dénominateurs, appelée condition de Galo-
chkin. Enfin, nous exposons la démonstration du théorème d’André-Bombieri établis-
sant l’équivalence entre la condition de Galochkin et la condition de Bombieri, qui im-
plique la nilpotence globale. Ceci nous permet de prouver le point principal du théo-
rème d’André-Chudnovsky-Katz.
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Introduction

Une G-fonction est une série f (z) =
∞∑

n=0
an zn ∈Q�z� telle que

a) Il existe une équation différentielle linéaire à coefficients dans Q(z) dont f (z) est solu-
tion;

b) il existe une constante C1 > 0 telle que pour tout n ∈N, les valeurs absolues des conju-
gués au sens de Galois des an sont bornées par C n+1

1 ;

c) il existe C2 > 0 tel que, pour tout n ∈N, on puisse trouver un entier dn Ê 1 vérifiant

dn a0, . . . ,dn an ∈O
Q

et dn ÉC n+1
2 .

Les G-fonctions constituent une classe importante de fonctions spéciales, dont l’étude
s’est développée ces dernières années parallèlement à celle des E -fonctions, qui sont les sé-

ries f (z) =
∞∑

n=0

an

n!
zn ∈Q�z� solutions d’une équation différentielle surQ(z) et telles que les an

vérifient les conditions b) et c) ci-dessus. En effet, un certain nombre de fonctions usuelles,

telles que les polylogarithmes Lis (z) =
∞∑

n=1

zn

ns
– dont les évaluations en 1 valent ζ(s) – ou des

fonctions hypergéométriques (voir section 2.1), font partie de cette famille. Initialement, le
terme de G-fonction, introduit par Siegel en 1929 dans [28], provient de l’exemple simple de

la série géométrique
∞∑

n=0
zn , de même que l’appellation E -fonction vient de la série exponen-

tielle exp(z) =
∞∑

n=0

zn

n!
.

Du point de vue de l’approximation diophantienne, le but de l’étude des E - et G-fonctions
est de savoir si leurs valeurs en des points algébriques sont irrationnels, voire transcendants.

Concernant les E -fonctions, cette question a obtenu une réponse satisfaisante avec des
raffinements successifs du théorème de Siegel-Shidlovskii (voir [26, p. 139]), dûs à Neste-
renko et Shidlovskii (cf [22]), puis finalement à Beukers dans [9], qui a utilisé la théorie des
E -opérateurs d’André (cf [4] et [3]).

Théorème 1 (Siegel–Shidlovskii, 1929–1956)

Soit f = t
(

f1(z), . . . , fn(z)
)
∈ Q�z�n un vecteur de E -fonctions vérifiant f′ = Gf, avec G ∈

Mn(Q(z)), soit T (z) ∈Q[z] tel que T (z)G(z) ∈Mn(Q[z]). Soit α ∈Q tel que αT (α) 6= 0.
Alors le degré de transcendance sur Q de ( f1(α), ..., fn(α)) est égal au degré de trans-

cendance sur Q(z) de ( f1(z), . . . , fn(z)).

Le théorème 1 est précisé 1 par le :

Théorème 2 (Beukers, 2006)

Sous les hypothèses du théorème précédent, on a; pour tout polynôme homogène P ∈
Q[X1, . . . , Xn] tel que P ( f1(α), . . . , fn(α)) = 0, il existe un polynôme Q ∈Q[Z , X1, . . . , Xn] ho-
mogène en les variables X1, . . . , Xn tel que Q(α, X1, . . . , Xn) = P (X1, . . . , Xn) et
Q(z, f1(z), . . . , fn(z)) = 0.

Tout récemment, et à la suite des travaux précédents, Adamczewski et Rivoal ont trouvé
dans [1] un algorithme permettant de déterminer les points algébriques auxquels une E -
fonction prend des valeurs algébriques.

1. voir toutefois la remarque à la fin de cette introduction
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Théorème 3 (Adamczewski, Rivoal, 2018)

Il existe un algorithme effectuant les tâches suivantes. Prenant une E -fonction f (z) en
entrée, il dit si f (z) est transcendante sur Q(z) ou non. Si elle est transcendante, il donne
la liste finie des nombres algébriques α tels que f (α) est algébrique, ainsi que la liste
correspondante des valeurs f (α).

Malheureusement, aucun résultat diophantien similaire n’a été prouvé concernant les G-
fonctions. Un des théorèmes majeurs dans ce domaine est celui de Galochkin, conséquence
du résultat prouvé dans [15, p. 387].

Théorème 4 (Galochkin, 1974)

Soit f = t
(

f1(z), . . . , fn(z)
)
∈ Q�z�n un vecteur de G-fonctions vérifiant f′ = Gf, avec G ∈

Mn(Q(z)), tel que ( f1(z), . . . , fn(z)) est libre sur Q(z), et satisfaisant la condition de Galo-
chkin :

« si T (z) ∈ Q[z] est tel que T (z)G(z) ∈ Mn(Q[z]), et si pour tout s ∈ N, qs est le plus

petit entier tel que tous les coefficients des coefficients des matrices T G ,T 2 G2

2
, . . . ,T s Gs

s!
sont des entiers algébriques, alors il existe une constante C > 0 telle que pour tout s ∈
N, qs ÉC s+1. »

Alors il existe une constante c > 0 dépendant uniquement de f et de G telle que pour

tout b ∈Z vérifiant c < |b|, la famille

(
f1

(
1

b

)
, . . . , fn

(
1

b

))
est libre sur Q.

Si (a,b) ∈ Z2, on a le même type de résultat sur les fi

(a

b

)
pourvu que 0 < c1|a|c2 < |b|, avec

c1,c2 des constantes.
La condition de Galochkin dans ce théorème illustre le fait que la nature des équations

différentielles satisfaites par les G-fonctions influence de manière essentielle les proprié-
tés de leurs valeurs en des points algébriques. C’est pourquoi le but de ce mémoire est de
présenter la démonstration du théorème suivant (cf [4, pp. 718–719]), qui étudie les caracté-
ristiques de l’équation différentielle minimale d’une G-fonction.

Théorème 5 (André-Chudnovsky-Katz)

Soit f (z) ∈ Q�z� une G-fonction, et L ∈ Q(z)

[
d

dz

]
un opérateur différentiel non nul

d’ordre minimal pour f tel que L( f (z)) = 0. Alors l’opérateur différentiel L est globale-
ment nilpotent. En particulier, tout point de P1(C) est un point singulier régulier de L
et les exposants de L en tout point sont dans Q. De plus, la condition de Galochkin est
satisfaite pour ( f , f ′, . . . , f (µ−1)), où µ est l’ordre de L.

Comme L est à coefficients dans Q(z), on verra que les points finis non algébriques sont
des points réguliers, donc à exposants entiers. Par ailleurs, comme l’explique André dans
[4, p. 719], si u ∈ Q, il existe une base de solutions de l’équation différentielle L(g (z)) = 0
au voisinage de u s’écrivant ( f1(z −u), . . . , fn(z −u))(z −u)Cu , où Cu ∈Mn(Q) est triangulaire
supérieure, et les fi (z) sont des G-fonctions. Si u =∞, on a une base similaire en remplaçant
z −u par 1/z. Si u est un point régulier, alors on peut prendre Cu = In , de sorte qu’autour de
ce point, on peut trouver une base de solutions composées de G-fonctions uniquement.

Le théorème des Chudnovsky proprement dit, dû à G. et D. Chudnovsky dans [12], affirme
que la condition de Galochkin introduite dans le théorème ci-dessus est automatiquement
satisfaite par une famille de G-fonctions libre sur Q(z), ce qui est une avancée remarquable.

De plus, le théorème d’André-Chudnovsky-Katz est crucial dans la démonstration du
théorème 2 ci-dessus sur les E -fonctions. En effet la théorie d’André consiste à déduire des
propriétés des équations différentielles des G-fonctions celles des équations différentielles

des E -fonctions, via la transformée de Fourier-Laplace des opérateurs de Q

[
z,

d

dz

]
:
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F : Q

[
z,

d

dz

]
−→ Q

[
z,

d

dz

]

z 7−→ −
d

dz
d

dz
7−→ z,

en faisant le parallèle avec le fait que la transformée de Laplace d’une E -fonction est une
G-fonction en la variable 1/z.

Dans le même article, les Chudnovsky ont obtenu le résultat diophantien suivant, qui est
essentiellement le meilleur connu à ce jour (cf [12, p. 17]).

Théorème 6

Soit f = t
(

f1(z), . . . , fn(z)
)
∈ Q�z�n un vecteur de G-fonctions vérifiant f′ = Gf, avec G ∈

Mn(Q(z)) telle que 1, f1(z), . . . , fn(z) sont algébriquement indépendants sur Q(z). Alors
pour tout t Ê 1, il existe une constante c0 > 0 dépendant de f et de t telle que pour tout
nombre algébrique ξ de degré inférieur ou égal à t , et vérifiant

0 < |ξ| É exp
(
−c0

(
log H(ξ)

) 4n
4n+1

)
,

les nombres 1, f1(ξ), . . . , fn(ξ) ne sont pas liés par une relation algébrique de degré infé-
rieur ou égal à t sur Q(ξ).

Ici, H(ξ) est la hauteur naïve de ξ, c’est-à-dire le maximum des valeurs absolues des
coefficients du polynôme minimal normalisé de ξ sur Q.

Les preuves de ces théorèmes diophantiens ne seront pas abordées dans ce mémoire dans
lequel nous nous concentrerons sur la démonstration du théorème d’André-Chudnovsky-
Katz. Néanmoins, les techniques des Chudnovsky (partie 2.2) servent également à démon-
trer le théorème 6.

Nous prouverons le théorème 5 selon le plan suivant : on se donne f ∈ Q�z� une G-

fonction et L ∈Q(z)

[
d

dz

]
un opérateur d’ordre minimal pour f tel que L( f (z)) = 0.

• Dans la partie 1, nous nous intéresserons aux opérateurs différentiels nilpotents et au
théorème de Katz (théorème 12) affirmant que tout opérateur nilpotent sur Q(z) est singulier
régulier en tout point de P1(Q) et que ses exposants en tout point sont rationnels.
• La partie 2 sera consacrée à la preuve du théorème des Chudnovsky (théorème 14) affir-
mant que la matrice compagnon associée AL associée à L vérifie la condition de Galochkin
(définition 13).
• Dans la partie 3, nous démontrerons, à l’aide d’estimations sur le rayon de convergence
p-adique, le théorème d’André-Bombieri (théorème 19) montrant que la condition de Galo-
chkin implique que L est un opérateur différentiel globalement nilpotent. Ainsi, le théorème
de Katz nous assure que L est singulier régulier en tout point et que ses exposants en tout
point sont rationnels.

Une annexe sera consacrée au théorème de Chebotarev qui est crucial dans la preuve du
théorème de Katz.

Remarque
Dans son article [28], Siegel a défini les E -fonctions « au sens large », la condition de

croissance géométrique sur les coefficients et sur les dénominateurs étant remplacée par
une condition de domination, pour tout ε> 0, par (n!)ε à partir d’un certain rang dépendant
de ε. Il est clair qu’une E -fonction « au sens strict » (c’est-à-dire telle que définie au début
de l’introduction) est une E -fonction au sens large. Il est conjecturé que ces deux définitions
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sont en fait équivalentes, mais cela n’a pas été prouvé à ce jour. Le théorème 1 a été prouvé
pour des E -fonctions au sens large, mais pas les théorèmes 2 et 3. En ce sens, le théorème 2
n’est pas précisément une généralisation du théorème de Siegel-Shidlovskii.

Notations

• On note Z− l’ensemble des entiers relatifs négatifs.
• Q désigne le corps des nombres algébriques, O l’anneau des entiers algébriques. Si K est
un corps de nombres, OK =O ∩K.
• Si α ∈ Q, on note α la maison de α, c’est-à-dire le maximum des valeurs absolues des
conjugués de α au sens de Galois.
• Si K est un corps de nombres, on note Spec(OK) le spectre de K, c’est-à-dire l’ensemble
des idéaux premiers de l’anneau de Dedekind OK. Si p ∈ Spec(OK) est tel que p∩Z= (p), p ∈
Spec(Z), on note p | p.
• Si K est un sous-corps de C, on note K {z} l’ensemble des séries entières de rayon de
convergence non nul autour de 0 à coefficients dans K.
• SiK est un corps et M ∈Mn(K), la comatrice de M sera notée com(M) =

(
(−1)i+ j

∆i , j
)

1Éi , jÉn ,
où ∆i , j est le mineur d’ordre i , j de M .
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1 Opérateurs différentiels nilpotents

1.1 Généralités sur les opérateurs fuchsiens

Dans cette section, nous reprenons quelques éléments de la théorie des point singuliers
réguliers des équations différentielles dans le plan complexe. Pour davantage de détails, on
pourra se référer à [17], [23] ou [31].

1.1.1 Opérateurs différentiels

Définition 1

Un corps différentiel est un couple (H ,D), où H est un corps et D : H → H est une déri-
vation, c’est-à-dire une application vérifiant

• ∀x, y ∈ H ,D(x + y) = D(x)+D(y) (additivité) ;
• ∀x, y ∈ H ,D(x y) = xD(y)+ yD(y) (règle de Leibniz).

On dit que (H2,D2) est une extension différentielle de (H1,D1) si H1 ⊂ H2 et D2|H1 =
D1.

On se donne H un corps différentiel muni d’une dérivation D. Alors H0 := {x ∈ H : D(x) = 0}
est le corps des constantes de H . Typiquement, on prendra H = K(z) muni de la dérivation

usuelle des fractions rationnelles D =
d

dz
, avec K un corps fini ou un corps de nombres.

On note H[D] =
{

N∑
i=0

ai D i , ai ∈ H , N ∈N

}
l’anneau non commutatif des opérateurs diffé-

rentiels sur H .
Définition 2

L’ ordre de L ∈ H[D], noté ord(L) est le degré de L en tant que polynôme en D.

On remarque immédiatement que si L1,L2 ∈ H[D],ord (L1L2) = ord(L1)+ord(L2).
L’anneau H[D] est euclidien à droite et à gauche pour le stathme ord. En particulier, tout

idéal à droite ou à gauche est principal.

Proposition 1

Si L ∈ H[D] et E est une extension différentielle de H , alors L peut être vu comme un
endomorphisme H0-linéaire de E via x 7→ L(x). En particulier, l’ensemble des solutions
dans E , Sol(L,E ) := {x ∈ H : L(x) = 0}, est un H0-espace vectoriel de dimension inférieure
ou égale à ord(L).

Définition 3

On dit que L ∈ H[D] est trivial sur H si dimH0 Sol(L, H) = ord(L).

Proposition 2

Si L1, . . . ,Lm ∈ H[D] et L1 . . .Lm est trivial sur H , alors pour tout i ∈ {1, . . . ,m}, Li est trivial
sur H .

Démonstration de la proposition 2. Montrons d’abord que si L = L1L2, alors

dimH0 Sol(L, H) É dimH0 Sol(L1, H)+dimH0 Sol(L2, H).

On a Sol(L2) ⊂ Sol(L). Fixons un supplémentaire S du H0-espace vectoriel Sol(L2) dans Sol(L).
Si u ∈ S, L1(L2(u)) = 0, donc L2 envoie S sur Sol(L1). De plus L2|S est injectif car si u ∈ S et
u 6= 0, alors L2(u) 6= 0. Par suite,

dimH0 Sol(L, H) É dimH0 Sol(L1, H)+dimH0 Sol(L2, H).

7



Supposons que L = L1 . . .Lm est trivial. Alors en généralisant le résultat précédent par

récurrence, on a ordL = dimSol(L) É
m∑

i=1
dimSol(Li ) É

m∑
i=1

ord(Li ) = ordL, d’où pour tout i ∈

{1, . . . ,m}, dimSol(Li ) = ordLi . En d’autres termes, Li est trivial.

Remarque. La réciproque est fausse : si H = Fp (z) et L = z
d

dz
, alors L2 est d’ordre 2 et a un

noyau de dimension 1. En effet, on peut montrer que H0 = Fp (zp ), donc 1, z, . . . , zp−1 est une
base de H sur H0.

De plus, si 1É k É p −1, L2(zk ) = k2zk 6= 0, donc Sol(L2, H) = Fp (zp ) est de dimension 1.

On rappelle le résultat suivant (voir [14, p. 80]).

Théorème 7

Si L ∈ H[D], il existe une extension différentielle E de H telle que L est trivial sur E .

Quand il n’y a pas d’ambiguïté, on note Sol(L) := Sol(L,E ).

1.1.2 Points singuliers réguliers

Soit K un corps, on note δ= z
d

dz
, qui est une dérivation sur K((z)). Considérons un opé-

rateur

L = δn + A1(z)δn−1 +·· ·+ An(z) ∈K((z))

[
d

dz

]
. (1)

On écrit pour tout j ∈ {1, . . . ,n}, A j (z) =
∞∑

i=m
ai , j zi , avec m ∈Z−.

On peut alternativement noter L sous la forme

L = B0(z)

(
d

dz

)n

+B1(z)

(
d

dz

)n−1

+·· ·+Bn(z), B j (z) ∈K((z))

[
d

dz

]
. (2)

Le passage de la forme (1) à la forme (2) se fait grâce au lemme suivant :

Lemme 1

Pour tout m ∈N, on a

zm
(

d

dz

)m

= δ(δ−1) . . . (δ−m +1) et δm = zm
(

d

dz

)m

+
m−1∑

k=1
am,k zk

(
d

dz

)k

,

où les am,k sont des entiers naturels.

Théorème 8 (Fuchs)

Les assertions suivantes sont équivalentes :

a) Pour tout j ∈ {1, . . . ,n},
B j

B0
admet un pôle d’ordre au plus j en 0.

b) Pour tout j ∈ {1, . . . ,n}, A j (z) n’a pas de pôle en 0.

Dans ce cas, on dit que 0 est un point singulier régulier de L.

Démonstration. Selon le lemme 1, il existe une matrice triangulaire supérieure T ∈Mn(Q),
dont les éléments diagonaux valent tous 1, telle que

t (δn−1, . . . ,δ,1) = T t (zn−1Dn−1, ,̇zD,1) avec D =
d

dz
.

8



Donc L est égal, à multiplication à gauche par un élément de K(z) près, à

L = znDn + zn−1B̃1(z)Dn−1 +·· ·+ B̃n(z), avec




B̃1
...

B̃n


= T −1




A1
...

An


 .

Ainsi, les A j (z) sont dans K�z� si et seulement si les B̃ j (z) n’ont pas de pôle en 0, c’est à dire

si
zn− j

zn
B̃ j (z) a un pôle d’ordre au plus j en 0.

En comparant avec l’écriture (2), on voit que pour tout j ,
B j (z)

B0(z)
=

zn− j

zn
B̃ j (z) et le théo-

rème 8 s’ensuit.

On suppose dans toute la suite que L ∈K(z)

[
d

dz

]
.

Pour a ∈ P1(K), on définit l’opérateur La ∈ K(u) [d/du], obtenu par changement de va-
riable u = z −a, tel que pour toute fonction f , L( f (z)) = 0 si et seulement si La( fa(u)) = 0, où
fa(u) = f (u −a) si a 6=∞ et f∞(u) = g (u−1). Notons que La est bien défini à multiplication à

gauche par un élément de K(u) près. On a alors, en posant δu = u
d

du
,

La = B0(u+a)

(
d

du

)n

+B1(u+a)

(
d

du

)n−1

+·· ·+Bn(u+a) = δn
u+A1(u+a)δn−1

u +·· ·+An(u+a)

(3)
et

L∞ = δn
u − A1

(
1

u

)
δn−1

u +·· ·+ (−1)n An

(
1

u

)
. (4)

Définition 4

On dit que a ∈P1(K) est un point singulier régulier de L si 0 est un point singulier régulier
de La .

L’opérateur L est dit fuchsien si tous les points de P1(K) sont singuliers réguliers.

On peut donc réécrire le théorème de Fuchs en tout point de P1(K). En un point fini a,
l’expression (3) montre qu’on peut simplement remplacer 0 par a dans le théorème 8. En
l’infini, on obtient le résultat suivant :
Proposition 3

Les assertions suivantes sont équivalentes :

a) L’opérateur L admet ∞ pour point singulier régulier.

b) Pour tout j ∈ {1, . . . ,n}, A j
(
u−1

)
∈K�u�).

c) Pour tout j ∈ {1, . . . ,n},
B j (u−1)

B0(u−1)
admet un zéro d’ordre au moins j en 0.

d) En supposant que pour tout j ∈ {1, . . . ,n}, B j (z) ∈K[z], alors deg(B j ) É deg(B0)− j .
En particulier, deg(B0) = max

1É jÉn
deg(B j ).

Démonstration. L’équivalence entre a) et b) découle de l’équation (4).
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Pour montrer l’équivalence entre b) et c), on reprend les notations de la preuve du théo-
rème 8. On a 


B̃1
...

B̃n


= T −1




A1
...

An


 ,

donc les A j (u−1) sont dans K�u� si et seulement si les B̃ j (u−1) sont dans K�u�, c’est à dire

si, pour tout j ,
B j (u−1)

B0(u−1)
= u j B̃ j (u−1) a un zéro d’ordre au moins j en 0 (ou autrement dit un

pôle d’ordre au plus − j en 0).
Pour finir, pour prouver que c) et d) sont équivalents, on remarque que si B j (z) ∈ K[z],

l’ordre du pôle en 0 de B j (u−1) est deg(B j ), de sorte que
B j (u−1)

B0(u−1)
a un pôle d’ordre deg(B j )−

deg(B0) en 0.

1.1.3 Polynôme indiciel et exposants d’un opérateur

Soit L écrit sous la forme (1). Intéressons-nous maintenant à la notion de polynôme in-
diciel et d’exposants, qui permettent de préciser la structure de l’espace des solutions de
l’équation L(y(z)) = 0 autour de 0. On vérifie que pour tout q ∈N et s ∈Z, δq zs = sq zs , donc,
en étendant la dérivation D à K((z)), pour tout s ∈Z,

L(zs ) = sn zs +
∞∑

i=m
ai ,1zi sn−1zs +·· ·+

∞∑

i=m
ai ,n zi zs

= sn zs + zm+s

(
∞∑

i=m

(
n∑

j=1
ai , j sn− j

)
zi−m

)

= zm+s

(
∞∑

k=0

φk (s)zk

)
, (5)

où les φk sont des polynômes de degrés inférieurs à l’ordre n de L.

Définition 5

• Supposons que 0 est un point singulier régulier de L, alors m = 0 et

φ0,L(x) := xn +
n∑

j=1
a0, j xn− j

est appelé polynôme indiciel de L en 0. On le note simplement φ0 quand il n’y a
pas d’ambiguité.

• Les racines de φ0,L(x) dans la clôture algébrique de K sont appelés les exposants
de L en 0.

• Si a ∈ P1(K) est un point singulier régulier de L, le polynôme indiciel φa,L(x) de L
en a est défini comme le polynôme indiciel de La en 0.

Remarque. Si 0 est un point régulier singulier de L, alors le polynôme indiciel s’écrit

φ0(x) = xn + A1(0)xn−1 +·· ·+ An(0).

Plus généralement, les équations (3) et (4) montrent que si a ∈ K est un point singulier
régulier, alors pour tout j ∈ {1, . . . ,n}, A j (u +a) ∈K�u�, et le polynôme indiciel en a est

φa(x) = xn + A1(a)xn−1 +·· ·+ An(a) ,
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et si ∞ est une singularité régulière, alors

φ∞(x) = xn − A1(∞)xn−1 +·· ·+ (−1)n An(∞),

où, par abus de notation, on note A j (∞) = lim
z→∞

A j (z).

A l’aide du lemme 1, on peut déterminer en pratique rapidement l’équation indicielle
d’une équation différentielle écrite sous la forme (2).

Proposition 4

Soit L =
(

d

dz

)n

+B1(z)

(
d

dz

)n−1

+ ·· · +Bn(z), B j (z) ∈K(z), supposons que a ∈K est un

point singulier régulier de L. Alors

φa,L(x) = x(x −1)...(x −n +1)+a1x(x −1) . . . (x −n +2)+·· ·+an , ai = lim
z→a

zi Bi (z)

et si ∞ est un point singulier régulier de L, on a

φ∞,L(x) = x(x +1)...(x +n−1)−a1x(x +1) . . . (x +n−2)+·· ·+ (−1)n an , ai = lim
z→∞

zi Bi (z)

Exemple. Si a ∈ K est un point ordinaire de L, alors l’équation indicielle en a s’écrit x(x −
1) . . .(x −n +1) = 0 (si a =∞, x(x +1) . . . (x +n −1) = 0), donc ses exposants sont 0,1, . . . ,n −1
(si a =∞, ses exposants sont 0,−1, . . . ,−(n −1)).

Pour finir, la proposition suivante montre que le changement de variable et la notion de

polynôme indiciel sont compatibles avec la multiplication dans K(z)

[
d

dz

]
.

Proposition 5

Soient M ,L ∈K(z)

[
d

dz

]
. Soit a ∈P1(K), supposons que a est une singularité régulière de

M et de L. Alors

a) Les opérateurs Ma et La obtenus par changement de variable u = z − a vérifient
(ML)a = MaLa . En d’autres termes, l’application

Ψa : K(z)

[
d

dz

]
−→ K(u)

[
d

du

]

L 7−→ La

est un morphisme d’anneaux.

b) Si de plus, a est un point singulier régulier de M et de L, alors c’est une singularité
régulière de ML.

c) Sous les mêmes hypothèses que dans le point précédent, on a

φa,ML(x) =φa,M (x)φa,L(x).

Ainsi, l’ensemble des exposants en a de ML est l’union de l’ensemble des expo-
sants en a de M et de l’ensemble des exposants en a de L.

Ainsi, pour connaître les exposants d’un opérateur différentiel, il peut être utile de le fac-
toriser en produit d’opérateurs différentiels plus simples.

Remarque. Le point c) montre en particulier que la multiplication d’un opérateur différen-
tiel par un élément de K(z) ne change pas les exposants.
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Démonstration.a) Si a 6=∞, c’est clair au vu de la formule (3).

Pour a =∞, écrivons M =
m∑

j=0
b j (z)δ j et L =

n∑
i=0

ai (z)δi . Alors

ML =
(

m∑

j=0
b j (z)δ j

)(
n∑

i=0
ai (z)δi

)
=

m∑

j=0

n∑

i=0
b j (z)δ j (ai (z)δi )

Leibniz=
m∑

j=0

n∑

i=0
b j (z)

j∑

k=0

(
j

k

)
δ j−k (ai (z))δi+k

=
m+n∑

ℓ=0

∑

i+ j=ℓ
b j (z)

j∑

k=0

(
j

k

)
δ j−k (ai (z))δi+k (6)

et de même

Ψ∞(M)Ψ∞(L) = (−1)m+n
m∑

j=0

n∑

i=0
(−1) j b j

(
1

u

)
(−1)iδ

j
u

(
ai

(
1

u

)
δi

u

)

= (−1)m+n
m+n∑

ℓ=0
(−1)ℓ

n∑

i+ j=ℓ
b j

(
1

u

) j∑

k=0

(
j

k

)
δ

j−k
u

(
ai

(
1

u

))
δi+k .

On montre par récurrence que si a(z) ∈K(z), alors

∀s ∈N, δs (a(z))|z=u−1 = (−1)sδs
u

(
a

(
1

u

))
.

Donc

Ψ∞(ML) = (−1)m+n
m+n∑

ℓ=0

∑

i+ j=ℓ
b j

(
1

u

) j∑

k=0

(
j

k

)(
δ j−k (ai (z))

)
|z=u−1

(−1)i+kδi+k
u

= (−1)m+n
m+n∑

ℓ=0
(−1)ℓ

∑

i+ j=ℓ
b j

(
1

u

) j∑

k=0

(
j

k

)
δ

j−k
u

(
ai

(
1

u

))
δi+k

u =Ψ∞(M)Ψ∞(L). (7)

b) Les formules (6) et (7) montrent que si 0 (resp. ∞) est un point singulier régulier de M et L
alors 0 (resp. ∞) est un point singulier régulier de ML. Par translation, il en va de même en
tout point de K.

c) Grâce au point a), il suffit de montrer le résultat en 0. Supposons que 0 est un point singulier
régulier de M et de L. Selon l’équation (5), si s ∈Z,

(ML)(zs ) = M

(
∞∑

k=0

φk,L(s)zk+s

)
=

∞∑

k=0

M(φk,L(s)zk+s ) =
∞∑

k=0

φk,L(s)M
(
zk+s

)
car φk,L(s)∈K

=
∞∑

k=0

φk,L(s)
∞∑

ℓ=0

φℓ,M (k + s)zk+ℓ+s ∈φ0,L(s)φ0,M (s)zs + zs+1K�z�,

si bien que, par définition, le polynôme indiciel de ML en 0 est φ0,L(x)φ0,M (x).

1.1.4 Théorème de Frobenius

Le théorème suivant donne la structure des solutions d’une équation différentielle au-
tour d’un point singulier régulier en fonction des exposants de cette équation différentielle.
On pourra trouver une preuve dans [17, p. 349].
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Théorème 9 (Frobenius)

Soit L =
(

d

dz

)n

+B1(z)

(
d

dz

)n−1

+ ·· · +Bn(z) ∈ K(z)

[
d

dz

]
un opérateur d’ordre n et a ∈

P1(K) un point singulier régulier de L. Notons K la clôture algébrique de K. Alors

a) Il existe une base de solutions au voisinage du a de l’équation L(y(z)) = 0 de la
forme ( f1(z−a), . . . , fn(z−a))(z−a)B , où (z−a)B := exp(B log(z−a)), étant donnée
une détermination du logarithme complexe, fi (z) ∈K�z� et B ∈Mn(K).

b) Supposons que les séries de Laurent définissant les B j (z) autour de 0 ont un rayon
de convergence au moins R . Alors le rayon de convergence des fi (z) est au moins R .

c) Si ρ est une valeur propre de B , alors ρ est un exposant de L en a, c’est le minimum
des exposants de la forme ρ+k,k ∈Z.

d) Si les exposants ρ1, . . . ,ρn de L en a sont tels que ∀i 6= j ,ρi −ρ j 6∈ Z, alors il existe
une base de solutions de la forme ((z−a)ρ1 f1(z−a), . . . , (z−a)ρn fn(z−a)), où fi (u) ∈
K�u�.

Concrètement, en remarquant que B est semblable à une matrice sous forme de Jordan,
on voit que les solutions de l’équation L(y(z)) seront des séries Nilsson-Gevrey, c’est à dire de
la forme

y(z) =
∑

α,k

zα(logk (z)) fα,k (z) , fα,k (z) ∈K�z�

et les α apparaissant dans la somme sont des exposants de L en a.

1.2 Opérateurs nilpotents et théorème de Katz-Honda

La référence principale pour cette section et la suivante est [14, pp. 77–100]
On se donne dans cette section un corpsK (par exempleK= Fp ) de caractéristique p > 0,

F = K(z) muni de la dérivation D =
d

dz
. On note F0 le corps des constantes de K(z). Par

exemple, si K = Fp , on vérifie que F0 = Fp (zp ). Le but de cette section est d’étudier les ex-
posants d’un opérateur différentiel sur K(z), le théorème de Katz-Honda (théorème 11 ci-
dessous) affirmant qu’ils sont nécessairement à coefficients dans Fp .

Définition 6

L’opérateur différentiel L ∈ K(z)[D] est dit nilpotent lorsque L = L1 . . .Lm , où les Li ∈
K(z)[D] sont triviaux sur K(z).

Théorème 10

Soit L ∈K(z)[D] d’ordre n, alors

a) Si L est nilpotent, alors Dpn ∈K(z)[D]L.

b) S’il existe µ ∈N tel que Dpµ ∈K(z)[D]L, alors L est nilpotent.

Démonstration du théorème 10. a) Premier cas : L est trivial sur K(z). Effectuons la di-
vision euclidienne de Dp par L : Dp = AL +B , où ordB < ordL. Soit (u1, . . . ,un) une base de
solutions sur F0 de l’équation L(u) = 0, alors pour tout i , Dp (ui ) = B(ui ) = 0, donc B = 0 car
dimF0 Sol(B) É ordB . Donc Dp ∈K(z)[D]L.

Second cas : L est non trivial sur K(z). Prouvons le résultat par récurrence sur n = ordL.
C’est évident pour n = 1. Si n > 1, L est nilpotent donc on peut écrire L = L1L2, avec Li
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nilpotent sur K(z) et ni = ordLi < n. Donc il existe B1,B2 ∈K(z)[D] tels que Dpn1 = B1L1 et
Dpn2 = B2L2.

Remarquons que si M ∈K(z)[D], alors Dp M = MDp . En effet, si j ∈N, j Ê p, Dp (z j ) = p !×( j
p

)
z j−p = 0, donc, par linéarité, Dp (u) = 0 pour tout u ∈K[z], d’où Dp (u) = 0 pour u ∈K(z).

Donc par la règle de Leibniz, Dp est K(z)-linéaire, ce qui autorise la commutation annoncée.
Par conséquent, ici,

B2B1L = B2(B1L1L2) = B2Dpn1 L2 = Dpn1 B2L2 = Dpn1 Dpn2 = Dpn ,

ce qui conclut la preuve de a).

Passons au point b). On procède par récurrence sur ordL. Prenons L tel que ordL > 0.
On choisit µ ∈ N minimal tel que Dpµ ∈ K(z)[D]L. On considère, dans K(z)[D], l’idéal à

gauche (Dp ,L) qui est principal, donc on peut fixer L1 ∈K(z)[D] tel que (Dp ,L) = (L1).
Si 1 ∈ (Dp ,L), alors il existe α,β ∈K(z)[D] tels que 1 =αDp +βL, donc

Dp(µ−1) =αDpµ+βDp(µ−1)L ∈K(z)[D]L,

ce qui contredit la minimalité de µ.
Ainsi, ordL1 > 0 et L = A1L1 pour un certain A1 ∈K(z)[D]. Comme Dp ∈K(z)[D]L1 et Dp

est trivial sur K(z) – une base de Sol(Dp ,K(z)) étant donnée par 1, z, . . . , zp−1 –, L1 est trivial
sur K(z). Il reste à montrer que A1 est nilpotent.

Soit E extension de K(z) sur laquelle L est triviale. Alors selon la proposition 2, A1 est
triviale sur E et par ailleurs, en reprenant la preuve de cette proposition, on a L1(Sol(L,E )) =
Sol(A1,E ).

Si u ∈ Sol(L,E ), alors Dpµ(u) = 0 car Dpµ ∈K(z)[D]L et comme Dpµ commute avec L1 (cf
point a )), on a 0 = L1(Dpµ(u)) = Dpµ(L1(u)), donc Dpµ

|L1(Sol(L,E)) = 0 = Dpµ
|Sol(A1,E)).

Écrivons
Dpµ = A2 A1 +B , ordB < ord A1

la division euclidienne de Dpµ par A1. En évaluant l’égalité en u ∈ Sol(A1,E ), on voit que B =
0. Donc Dpµ ∈K(z)[D]A1. De plus, ord A1 < ordL car ordL1 > 0. Par hypothèse de récurrence,
A1 est nilpotent, d’où comme L1 est trivial sur K(z), L est nilpotent.

Soit Ω une extension de K(z) telle que Dp s
est trivial sur Ω pour un certain s ∈N. On note

Ωs = Sol(Dp s
,Ω) et Ω0 le corps des constantes de Ω.

Proposition 6

L’ensemble Ωs est un Ω0-espace vectoriel qui est aussi un corps différentiel.

Démonstration. Soient y, z ∈Ωs . Par la formule de Leibniz,

Dp s
(yz) =

p s∑

i=0

(
ps

i

)
D i (y)Dp s−i (z).

Or si 1É i É ps−1,
(p s

i

)
est divisible par p donc nul dansΩde caractéristique p. D’où Dp s

(yz) =
yDp s

(z)+ zDp s
(y) = 0, si bien que yz ∈Ωs .

Par le même raisonnement, si y ∈ Ωs et yz = 1, alors 0 = yDp s
(z)+ z × 0, de sorte que

z ∈Ωs car y 6= 0.

Proposition 7

Si L ∈K(z)[D] est d’ordre n et ps−1 Ê n, alors L est nilpotent si et seulement L est trivial
sur Ωs .
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Démonstration. • Si L est nilpotent, alors selon le théorème 10, Dpn ∈ K(z)[D]L, donc,
pour ps Ê pn, Dp s ∈ K(z)[D]L. On note Dp s = AL, A ∈ K(z)[D]. Sur Ωs , Dp s

est trivial car
Sol(Dp s

,Ωs) contient Sol(Dp s
,Ω) qui est de dimension ps sur Ω0. Par conséquent, L est trivial

sur Ωs .
• Réciproquement, si L est trivial sur Ωs pour ps Ê pn, on écrit Dp s = AL +B , avec ordB <
ordL.
Donc comme L est trivial surΩs, on obtient, en évaluant sur une base de solutions de L(u)= 0,
B = 0, de sorte que Dp s ∈K(z)[D]L.

Théorème 11 (Katz-Honda)

Soit L = δn + A1δ
n−1 +·· ·+ An ∈K(z)

[
d

dz

]
. Si L est nilpotent, alors

a) 0 est un point singulier régulier de L.

b) Tous les exposants de L en 0 sont dans Fp .

Démonstration. Procédons par récurrence sur n = ord(L).

• Si n = 1, alors L est trivial sur K(z), donc on peut fixer u ∈K(z)\{0} tel que L(u) = 0, de sorte

que L = δ−
δ(u)

u
. On écrit u = zℓv , avec v ∈K�z�× et ℓ ∈N. Donc

δ(u)

u
=

z(ℓzℓ−1v + zℓD(v))

u
=

ℓzℓv + zℓδ(v)

zℓv
= ℓ+

δ(v)

v
.

Par suite, L = δ−ℓ−
δ(v)

v
et

δ(v)

v
∈K�z�, donc 0 est un point singulier régulier de L.

De plus, si s ∈N,

L(zs ) = δzs −ℓzs −
δ(v)

v
zs = (s −ℓ)zs −

δ(v)

v
zs .

Mais comme v est inversible dans K�z�,
1

v
∈ K�z� et

δ(v)

v
= z

D(v)

v
∈ zK�z�. D’où φ0(x) =

x −ℓ, de racine ℓ ∈ Fp .
• Soit n Ê 2, supposons le résultat vrai pour tout m < n. Alors comme L est nilpotent, on
peut écrire L = L1L2, avec L1 trivial d’ordre 1 sur K(z) et L2 nilpotent d’ordre n − 1 (car un
opérateur trivial est produit d’opérateurs triviaux d’ordre 1).
Par hypothèse de récurrence, L1 et L2 admettent 0 comme point singulier régulier, donc,
selon le point b) de la proposition 5, 0 est une singularité régulière de L. De plus, le point
c) de la même proposition affirme que tout exposant de L en 0 est un exposant de L1 en 0
ou un exposant de L2 en 0. Par hypothèse de récurrence, les exposants de L en 0 sont donc
dans Fp .

Remarque. Via un changement de variable u = z−a ou u = 1/z, on voit que si L est nilpotent,
tous les points de P1(K) sont singuliers réguliers avec exposants dans Fp . En effet, on vérifie
que si M ∈K(z) [d/dz] et a ∈P1(K), M est trivial sur K(z) si et seulement si l’opérateur Ma ∈
K(u) [d/du], obtenu par changement de variable u = z − a, est trivial sur K(u). Ainsi, selon
la définition 6 et le point a) de la proposition 5, L est nilpotent si et seulement si La est
nilpotent. Le théorème 11 s’applique donc à La , donc 0 est un point singulier régulier de La

à exposants dans Fp , de sorte que a est un point singulier régulier régulier de L à exposants
dans Fp .

Exemple. L’opérateur L = D −1 n’est pas nilpotent car ∞ n’est pas un point régulier.

15



1.3 Cas global : le théorème de Katz

Soit K un corps de nombres. Le but de cette partie est de démontrer, à l’aide du théo-
rème de Katz-Honda, le théorème de Katz (théorème 12) affirmant que les exposants en
tout point de Q d’un opérateur différentiel L ∈ K(z) [d/dz] globalement nilpotent sont ra-
tionnels. Un opérateur globalement nilpotent est un opérateur qui définit un opérateur nil-
potent quand il est localisé en presque tout premier de K. Pour bien définir cette opération
de localisation, il nous faut étudier la valeur absolue de Gauss associée à une valeur absolue
non-archimédienne sur K.

1.3.1 Valeur absolue de Gauss

Définition 7

Soient K un corps, et | · | une valeur absolue non archimédienne sur K. La valeur absolue
de Gauss associé à | · | sur K(z) est définie par

∣∣∣∣∣∣∣∣∣

n∑
i=1

ai zi

m∑
j=1

b j z j

∣∣∣∣∣∣∣∣∣
Gauss

=
max

1ÉiÉn
|ai |

max
1É jÉm

|b j |
.

Proposition 8

La valeur absolue de Gauss est bien définie et est une valeur absolue au sens usuel sur
K(z).

Démonstration. Commençons par définir la valeur absolue de Gauss sur K[z].

• Les conditions d’homogénéité et d’inégalité triangulaire découlent immédiatement du fait
que | · | est une valeur absolue sur K.

• Vérifions la condition de multiplicativité. Si f (z) =
n∑

i=0
ai zi et g (z) =

m∑
j=0

b j z j , alors

h(z) = f (z)g (z) =
n+m∑

k=0

ck zk , où ck =
k∑

i=0
ai bk−i .

On a donc pour tout k, comme | · | est non archimédienne,

|ck | É max
0ÉiÉk

(|ai ||bk−i |) É | f |Gauss|g |Gauss.

Soient i0 et j0 tels que |ai0 | = | f |Gauss, |b j0 | = |g |Gauss, et

∀i < i0, |ai | < |ai0 |, ∀ j < j0, |b j | < |b j0 |.

Alors
ci0+ j0 = a0bi0+ j0 +a1bi0+ j0−1 +·· ·+ai0 b j0 +·· ·+ai0+ j0 b0.

Si i < i0, |ai bi0+ j0−i | < |ai0 ||bi0+ j0−i | É |ai0 ||b j0 | et de même si i > i0. Donc |ci0+ j0 | = |ai0 b j0 |,
de sorte que

| f g |Gauss = | f |Gauss|g |Gauss.

La condition de multiplicativité surK[z] implique immédiatement que si f =
A

B
=

C

D
∈ K(z),

avec A,B ,C ,D ∈K[z], alors |A|Gauss|D|Gauss = |C |Gauss|B |Gauss, donc la valeur absolue de Gauss
est bien définie sur K(z) et vérifie évidemment les conditions d’homogénéité et de multipli-
cativité.
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De plus, si f =
A

B
et g =

C

D
sont deux éléments de K(z), alors f + g =

AD +BC

BD
, donc

| f + g |Gauss =
|AD +BC |Gauss

|B |Gauss|D|Gauss
É

max(|A|Gauss|D|Gauss, |B |Gauss|C |Gauss)

|B |Gauss|D|Gauss

É max

(
|A|Gauss

|B |Gauss
,
|C |Gauss

|D|Gauss

)
,

si bien que l’inégalité triangulaire est vérifiée.

Remarque. Soient K corps de nombres, p idéal premier de OK et | · |p la valeur absolue sur K
associée.

Soit R =
{

f ∈K(z) | | f |p,Gauss É 1
}

l’anneau de valuation associé à | · |p,Gauss. Montrons que
R =OK[z]p[z], le localisé de OK[z] en la partie multiplicative OK[z] \p[z].

D’abord, remarquons que R ∩K[z] = OK[z] et que p[z] est un idéal premier de OK[z] car
p[z] =

{
P ∈OK[z] : |P |p,Gauss < 1

}
.

De plus, si

f =
P

Q
=

n∑
i=1

ai zi

m∑
j=1

b j z j
∈K(z)

et | f |p,Gauss É 1, alors en fixant j0 tel que |b j0 |p = |P |p,Gauss, on peut écrire f =
P̃

Q̃
, avec P̃ ,Q̃ ∈R

et |Q̃|p,Gauss = 1, de sorte que f ∈OK[z]p[z].
Par conséquent, cela donne un sens à l’opération de réduction modulo p :

OK[z]p[z] ։
OK[z]p[z]

p[z]OK[z]p[z]
≃ (OK/p) (z),

ce dernier isomorphisme étant issu du morphisme surjectif de réduction modulo p coeffi-
cient par coefficient

ϕp : OK[z]p[z] −→ (OK/p) (z)
P

Q
,Q 6∈ p[z] 7−→

P

Q

de noyau p[z]OK[z]p[z].

1.3.2 Opérateurs globalement nilpotents et théorème de Katz

Définissons à présent la notion d’opérateur globalement nilpotent. Soit K un corps de

nombres et L ∈K(z)

[
d

dz

]
de la forme L = δn + A1δ

n−1 +·· ·+ An , où Ai ∈K(z) et δ= z
d

dz
.

Selon le théorème d’Ostrowski, les valuations non archimédiennes sur K sont équiva-
lentes à | · |p pour p idéal premier de OK. On peut donc définir la valuation de Gauss corres-
pondante sur K(z), notée | · |p,Gauss. On note

S =
{
p∈ Spec(OK)/∃ j ∈ {1, . . . ,n} : |A j |p,Gauss > 1

}
.

L’ensemble S est fini car pour α ∈K, les premiers p tels que |α|p 6= 1 sont les premiers inter-
venant dans la décomposition en facteurs premiers de l’idéal fractionnaire (α), qui sont en
nombre fini.

Si p 6∈S , on note Kp =OK/p et Lp ∈Kp(z)

[
d

dz

]
la réduction de L modulo p :
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Lp = δn + A1δ
n−1 +·· ·+ An .

Définition 8

Soit T ⊂ Spec(OK). On dit que T admet d Ê 0 pour densité de Dirichlet lorsque

−1

log(s −1)

∑

p∈T

1

N (p)s
−→ d

quand s tend vers 1 pour s réel, s > 1.

Notons en particulier qu’un ensemble fini est de densité de Dirichlet nulle. En annexe,
d’autres notions de densité (naturelle et polaire) et leur lien avec la densité de Dirichlet sont
présentées.

Définition 9

On dit qu’une propriété est valable pour presque tout premier p d’un corps de nombres
(relativement à la densité de Dirichlet) si elle vaut pour un ensemble de premiers de den-
sité de Dirichlet 1. Ceci est vrai en particulier, si elle vaut pour tous les premiers sauf un
nombre fini.

Définition 10

L’opérateur L est dit globalement nilpotent lorsque pour presque tout p, Lp est nilpotent.

Proposition 9

Considérons une valeur absolue |·| non archimédienne sur K. Alors si ξ ∈K(z) n’a pas de
pôle dans D |·|(0,1)\{0}, où |·| désigne une extension fixée de la valeur absolue considérée

à un corps de décomposition de ξ, et ξ=
∞∑

j=−m
c j z j dans K((z)), alors |ξ|Gauss = sup

jÊ−m
|c j |.

Démonstration. Étape 1 : Montrons d’abord qu’on peut se ramener au cas où ξ =
f (z)

g (z)
,

avec g (z) = 1+a1z +·· ·+aℓzℓ et pour tout j , |a j | É 1.
On a ξ = P (z)/Q(z), avec Q sans pôle dans D |·|(0,1) \ {0} par hypothèse. Donc dans un

corps de décomposition de Q, on a

Q(z) = r zq (z −b1) . . . (z −bℓ),

où q ∈N et |b j | Ê 1. On peut donc écrire ξ=
f (z)

g (z)
, avec

f (z) =
(−1)ℓP (z)

r b1 . . .bℓzq
et g (z) =

(−1)ℓ(z −b1) . . . (z −bℓ)

b1 . . .bℓ
= 1+a1z +·· ·+aℓzℓ.

Si j ∈ {1, . . . ,ℓ}, a j s’exprime comme somme symétrique de b1, . . . ,bℓ :

a j =
(−1) j

b1 . . . bℓ

∑

1Éi1<···<iℓ− jÉℓ
bi1 . . . biℓ− j = (−1) j

∑

i1<···<iℓ− j

∏

k 6∈
{

i1,...,iℓ− j
}

1

bk
.

Il s’ensuit que les a j sont bien de valeur absolue inférieure ou égale à 1 car | · | est non-
archimédienne.

De plus, on peut supposer que q = 0, car la multiplication par z−q est un simple décalage
d’indice dans l’écriture en série formelle.
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Étape 2 : Supposons que ξ=
f (z)

g (z)
, avec g (z) = 1+a1z +·· ·+aℓzℓ et pour tout j , |a j | É 1,

de sorte que | f |Gauss = |ξ|Gauss. Écrivons ξ=
∞∑

j=0
c j z j . Alors en développant en série formelle,

on a

ξ= f (z)
∞∑

s=0
(−1)s(a1z +·· ·+aℓzℓ)s = f (z)

∞∑

s=0
(−1)s

∑

i1+···+iℓ=s

(
s

i1, . . . , iℓ

)
ai1

1 . . . aiℓ
ℓ

zi1+2i2+...ℓiℓ

De plus, comme | · | est non archimédienne, par hypothèse sur les a j , on a

∀(i1, . . . , iℓ) ∈Nℓ,

∣∣∣∣∣

(
s

i1, . . . , iℓ

)
ai1

1 . . . aiℓ
ℓ

∣∣∣∣∣É 1,

d’où
1

g (z)
=

∞∑
k=0

gk zk , avec |gk | É 1. En effectuant le produit avec f (z) et en identifiant terme

à terme, il vient que ∀ j ∈N, |c j | É | f |Gauss. En particulier, sup
j∈N

|c j | <∞ et sup
j∈N

|c j | É | f |Gauss.

Par ailleurs,

f (z) = g (z)
∞∑

j=0
c j z j =

∞∑

j=0
c j z j +

∞∑

j=0
a1c j z j+1 +·· ·+

∞∑

j=0
aℓc j z j+ℓ

=
∑

j=0
(c j +a1c j−1 +·· ·+aℓc j−ℓ)z j

en posant c j = 0 pour j < 0. Donc

| f |Gauss É sup
j∈N

(max(|c j |, |ai c j−i |,1 É i É ℓ)) É sup
j∈N

|c j |.

Comme | f |Gauss = |ξ|Gauss, on a le résultat voulu.

On utilisera la conséquence suivante du théorème de Chebotarev (voir l’annexe pour la
démonstration de cette proposition).

Proposition 10

Soit K un corps de nombres et α ∈K. Si pour tout premier p de K dans un ensemble de
densité 1, |α|p É 1 et α mod p ∈ Fp , où (p) = p∩Z, alors α ∈Q.

Le théorème suivant est le résultat principal de cette sous-section (cf [18, Theorem 8.1 p.
223])

Théorème 12 (Katz)

a) Si Lp est nilpotent pour un nombre infini de premiers p de OK, alors tout point de
P1(K) est une singularité régulière.

b) Si L est globalement nilpotent, alors le point a) est vrai et de plus les exposants de
L en tout point sont rationnels.

Démonstration. a) Montrons l’assertion pour le point 0 (par changement de variable, cela
vaudra pour tous les points).

Il existe un nombre fini de premiers p tels que au moins un A j mod p a un pôle dans
D |·|p(0,1) \ {0}. En effet, étendons la valeur absolue | · |p en une valeur absolue non archimé-

dienne |·|P sur l’extension finie L de K engendrée par les pôles dansQ de A1, . . . , An . Écrivons
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pour tout j ,

A j =U j

ℓ j∏

i=1
(z −αi , j )−1, avec αi , j ∈ L, U j ∈Q[z].

Alors il n’y a qu’un nombre fini de premiers p de K tels qu’il existe j vérifiant, pour tout
i ∈ {1, . . . ,ℓ j }, |αi , j |P < 1.

Par conséquent, selon la proposition 9, quitte à ajouter un nombre fini de premiers à
l’ensemble S , on a pour p 6∈S ,

∀ j ∈ {1, . . . ,n}, |A j |p,Gauss = sup
1ÉℓÉm
ℓ∈N

(|A j ,k |p,Gauss, |B j ,ℓ|p,Gauss) É 1,

où A j =
m∑

k=1

A j ,k

zk
+

∞∑
ℓ=0

B j ,ℓzℓ. Si p 6∈ S et Lp est nilpotent alors par le théorème 11, pour tout

j ∈ {1, . . . ,n}, A j mod p n’a pas de pôle en 0. Comme les opérations de réduction modulo p

dans K(z) et dans K((z)) coïncident, on a pour tout k ∈ {1, . . . ,m}, A j ,k mod p = 0. Puisque
cela vaut pour une infinité de premiers p, on a pour tout k, A j ,k = 0, donc A j ∈K�z�, de sorte
que 0 est une singularité régulière pour L.

b) Supposons que L est globalement nilpotent. Selon le premier point, 0 est une singula-
rité régulière de L. Soit φ0(x) ∈K[x] le polynôme indiciel de L en 0.

Si pour tout j ∈ {1, . . .n}, A j =
∞∑

k=0
A j ,k zk , alors la définition 5 donne

φ0(x) = xn +
n∑

j=1
A j ,0xn− j .

Cette expression montre que si p 6∈S , le polynôme indicielφ0,p de Lp est la réduction modulo
p de φ0.

Soitα∈Kune racine deφ0. Quitte à ajouter un nombre fini de premiers à S , on peut sup-
poser que |α|p É 1. De plus, 0=φ0(α) mod p=φ0,p(α mod p), de sorte que, par le théorème
11, α mod p ∈ Fp , où (p) = p∩Z. Ainsi, puisque cela vaut pour un ensemble de premiers de
densité 1, par la proposition 10, on a α ∈Q. Ceci conclut la preuve de b).

Remarques. i) En réalité, si L ∈K(z)

[
d

dz

]
est globalement nilpotent, alors les exposants

de L en tout point de Q (et non pas seulement de K) sont rationnels.

En effet, soit α ∈ Q. Notons K′ = K(α), et prenons p′ ∈ Spec(OK′). Si p = p′∩K, alors
comme L est à coefficients dans K(z), on a Lp′ = Lp.

De plus, si T est l’ensemble de densité nulle (prenons par exemple la densité de Diri-
chlet, voir définition 26) des premiers p ∈ Spec(OK) tels que Lp n’est pas nilpotent, et
T ′ est l’ensemble des premiers p′ ∈ Spec(OK′) au dessus des éléments de T , alors

∀s > 1,
−1

log(s −1)

∑

p′∈T ′

1

NK′/Q(p′)s
É

−1

log(s −1)

∑

p∈T

∑

p′|p

1

NK/Q(p)s

É
−[K′ : K]

log(s −1)

∑

p∈T

1

NK/Q(p)[K′:K]s

car il y a au plus [K′ : K] premiers au-dessus de p ∈ T . Donc comme le terme de droite
tend vers 0 quand s tend vers 1 par valeurs supérieures, il en va de même du terme de
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gauche, si bien que T ′ est de densité de Dirichlet nulle. Or, T ′ contient tous les premiers
p′ de K′ tels que Lp′ n’est pas nilpotent, donc L ∈K′(z)[d/dz] est globalement nilpotent.
Selon le théorème de Katz, α ∈ K′ est une singularité régulière de L en laquelle ses
exposants sont rationnels.

ii) Comme le remarque Dwork [14, p. 100], le théorème de Katz peut encore être raffiné
de la manière suivante : soit L un opérateur différentiel et S un ensemble de premiers
de K tel que

• L’ensemble de premiers de Z

SZ := {p∩Z,p ∈S }

est de densité de Dirichlet strictement supérieure à
1

2
.

• L’opérateur Lp est nilpotent pour tout premier p dans S .

Alors le théorème de Katz est vérifié pour un tel L. Ceci est une conséquence du corol-
laire 3 de l’annexe.
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2 G-fonctions et condition de Galochkin

2.1 Présentation et exemples

Le but de cette section est d’introduire la définition des G-fonctions de Siegel [28]. Elles
constituent une classe de fonctions spéciales incluant de nombreux exemples.

Définition 11

Soit α ∈ Q. La maison de α est le maximum des modules des conjugués (au sens de
Galois) de α, on la note α .

Le dénominateur de α est den(α), plus petit entier d ∈ N∗ tel que dα est un entier
algébrique.

Le dénominateur de α1, . . . ,αn ∈Q est den(α1, . . . ,αn) = ppcm(den(α1), . . . ,den(αn)).

Définition 12

Une G-fonction est une série f (z) =
∞∑

n=0
an zn ∈Q�z� telle que

a) f est solution d’une équation différentielle linéaire à coefficients dans Q(z).

b) Il existe une constante C1 > 0 telle que ∀n ∈N, an ÉC n+1
1 .

c) Il existe une constante C2 > 0 telle que ∀n ∈N,den(a0, . . . , an) ÉC n+1
2 .

Remarque. En réalité, la condition de croissance géométrique sur les coefficients de f im-
plique que f est une fonction holomorphe autour de 0.

Cette définition concerne une large classe de fonctions « intéressantes » pour lesquelles
on recherche des résultats de transcendance.
Proposition 11

Les fonctions suivantes sont des G-fonctions :

a) La fonction logarithme complexe − log(1− z) =
∞∑

n=0

zn

n
, et plus généralement, les

fonctions polylogarithmes Lis (z) =
∞∑

n=0

zn

ns
pour s ∈N∗.

b) Toute fonction f ∈Q�z� algébrique sur Q(z) et holomorphe en 0.

c) Les fonctions hypergéométriques : si α = (α1, . . . ,αn) ∈Qn et β = (β1, . . . ,βn) ∈ (Q\
Z−)n ,

nFn−1(α;β; z) =
∞∑

m=0

(α1)m . . . (αn)m

(β1)m . . . (βn−1)mm!
zm ,

où pour x ∈C et m Ê 1, (x)m = x(x +1)(x +2) . . . (x +m −1), et (x)0 = 1.

On aura besoin pour la preuve du point b) du théorème suivant, dont une preuve peut
être trouvée dans [11, pp. 28-30].

Théorème 13 (Eisenstein)

Soit y(z) ∈C{z} algébrique sur Q(z). Alors il existe c ∈N∗ tel que y(cz) ∈O�z�.

Pour la preuve du point c), un point clef est le résultat suivant prouvé dans [27, p. 57].

Proposition 12

Si u, v ∈Q et v 6∈ Z∗
−, alors le dénominateur commun des

(u)k

(v)k
, k ∈ {0, . . . ,n} a une crois-
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sance géométrique avec n.

Démonstration. • On a ((1− z)Li′1(z))′ = 0 et si s Ê 2, zLi′s (z) = Lis−1(z), donc on obtient

par récurrence une équation différentielle à coefficients dans Q(z) satisfaite par Lis .
La condition sur la taille des coefficients de Lis étant trivialement satisfaite, il reste à vérifier
celle sur le dénominateur. Soit, pour n ∈N∗, dn = ppcm(1,2, . . . ,n). Alors

den

(
1,

1

2s
, . . . ,

1

ns

)
= ppcm(1,2s , . . . ,ns),

qui divise d s
n . Mais si p est un premier inférieur à n, et k ∈N, alors

pk É n ⇔ k log p É logn ⇔ k É
⌊

logn

log p

⌋
,

donc dn É
∏

p∈P

pÉn

p

⌊
logn
log p

⌋

, d’où

logDn É
∑

pÉn

⌊
logn

log p

⌋
log p É

∑
pÉn

logn = (logn)π(n),

oùπ est la fonction de comptage des nombres premiers. Mais selon le théorème des nombres
premiers,π(n) ∼ n logn, donc on peut trouver c > 0 tel que logdn É cn, de sorte que dn É ecn ,
ce qui est la condition voulue.

• Soit f (z) ∈ Q�z� algébrique sur Q(z) et holomorphe en 0. On admet que f est solution
d’une équation différentielle à coefficients dans Q(z).

Si f (z) =
∞∑

n=0
an zn , alors comme f (z) est holomorphe en 0, par la formule de Hadamard sur

le rayon de convergence, on peut trouver C1 > 0 tel que ∀n ∈N, |an | ÉC n+1
1 . De plus, f vérifie

pd (z) f (d)(z)+·· ·+p0(z) = 0, avec pi (z) ∈Q[z], de sorte qu’en identifiant de part et d’autre de
l’égalité les coefficients du développement en série entière, on obtient, pour tout n ∈N, an ∈
K, où K est le corps de nombres engendré sur Q par les coefficients des pi (z) et a0, . . . , ad .
Quitte à remplacer K par sa clôture galoisienne, on peut supposer que K/Q est normale. Soit
σ∈ Gal(K/Q). En appliquant le morphisme d’anneaux (injectif car σ l’est)

ϕσ : K�z� −→ K�z�
∞∑

n=0
bn zn 7−→

∞∑
n=0

σ(bn)zn

à l’équation algébrique satisfaite par f surQ(z), on obtient queϕσ( f ) est algébrique surQ(z).
Par suite, on peut trouver une constante Cσ > 0 telle que ∀n ∈ N, |σ(an)| É C n+1

σ . Cela nous
fournit une constante C2 > 0 telle que, pour tout n ∈N, an ÉC n+1

2 .

La condition de croissance géométrique sur les dénominateurs découle du théorème 13. En
effet, fixons c tel que f (cz) ∈O [z], alors si n ∈N, cn a0, . . . ,cn an ∈O , donc den(a0, . . . , an) É cn .

• L’existence d’une équation différentielle à coefficients dansQ(z) satisfaite par une série hy-
pergéométrique est expliquée plus loin, voir l’équation (8) après la proposition 13. De plus,
proposition 12 nous assure que la condition sur les dénominateurs est satisfaite.

On vérifie pour finir la condition sur la taille des coefficients. Si α=
p

q
,β =

u

v
∈Q, on a pour

tout n ∈N, (α)n =
1

qn p(p +q) . . . (p + (n−1)q) et de même (β)n =
1

v n u(u+v) . . . (u+ (n−1)v),

de sorte qu’on peut supposer p et v positifs puisque p +kq Ê 0 pour k assez grand.
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De plus, si m ∈N est tel que p É mq ,

p(p +q) . . . (p + (n −1)q) É n!×
(

m +n

m

)
qn−1 É n!2m+n qn .

Puisque u Ê 0, on a par ailleurs u(u+v) . . .(u+(n−1)v)Ê v×(2v)×·· ·×((n−1)v) Ê v n−1(n−1)!,
ce qui donne l’existence d’une constante c > 0 telle que

∀n ∈N∗,
(α)n

(β)n
É c2n .

C’est bien la borne géométrique désirée, ce qui conclut la preuve du point c).

Remarque. Le point b) de la proposition 11 exhibe une classe importante de G-fonctions
prenant une infinité de valeurs algébriques à des points algébriques.

On peut également citer les deux exemples suivants (cf [8, p. 19]) :

2F1

(
1

12
,

5

12
;

1

2
;

1323

1331

)
=

3

4
(11)

1
4 .

2F1

(
1

12
,

7

12
;

2

3
;

64000

64009

)
=

2

3
(253)

1
6 .

Tous les exemples « célèbres » de G-fonctions sont en réalité à coefficients rationnels, en
particuliers ceux qui sont issus de la physique. A ce sujet, on pourra consulter [5].

Exemple. Les fonctions suivantes ne sont pas des G-fonctions :

• f (z) =
∞∑

n=0
n!zn , car (n!)n∈N ne peut être bornée par une suite géométrique.

• les E -fonctions qui ne sont pas polynomiales. On rappelle qu’une E -fonction est une série

f (z) =
∞∑

n=0

bn

n!
zn vérifiant la condition a) de la définition 12 et où (bn)n∈N vérifie les conditions

b) et c) de la définition 12.

En effet, soit K un corps de nombres et f (z) =
∞∑

n=0

bn

n!
zn =

∞∑
n=0

an zn ∈ K�z� qui est à la fois

une G-fonction et une E -fonction. L’existence d’un tel corps K est assurée par celle d’une
équation différentielle à coefficients dans Q(z) satisfaite par f . On peut donc trouver C > 0
tel que ∀n ∈N, bn ÉC n+1 et dn ÉC n+1, où dn an ∈ OK,dn ∈N. Donc en passant à la norme,
on peut trouver C̃ > 0 telle que

∀n ∈N,
C̃ 2n+2

n!
Ê

C̃ n+1dn

n!
Ê

∣∣∣∣NK/Q

(
dnbn

n!

)∣∣∣∣ .

La suite d’entiers

(
NK/Q

(
dnbn

n!

))

n∈N
tend donc vers 0, donc est nulle à partir d’un certain

rang n0, si bien que ∀n Ê n0,bn = 0. Ainsi, f (z) ∈K[z]. Le résultat voulu s’ensuit par contra-
posée.

Dans le cas hypergéométrique, la caractérisation suivante a été prouvée par Galochkin
dans [16, p. 8].

Proposition 13 (Galochkin)

Soit F (z) =n Fn−1(α,β; z), avec α ∈ (C \Z−)n , β ∈ (C \Z−)n−1 tels que ∀i , j ,αi 6= β j . Alors
F est une G-fonction si et seulement les deux conditions suivantes sont vérifiées :
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• α ∈Q
n

et β ∈Q
n−1

;
• Les αi et β j qui ne sont pas rationnels peuvent être regroupées en paires (αi ,β j )

telles que αi −β j ∈N.

En particulier, dès que α ∈ Qn et β ∈ Qn−1, on retrouve le fait que nFn−1(α,β; z) est
une G-fonction. Rappelons (cf [10, p. 3]) que l’équation différentielle d’ordre n satisfaite par
F (z) =n Fn−1(α,β; z) est

[
δ(δ+β1 −1) . . . (δ+βn−1 −1)− z(δ+α1) . . . (δ+αn)

]
(y(z)) = 0, (8)

avec δ= z
d

dz
. Ses singularités sont 0, 1 et ∞ et les exposants

• en 0 sont 0, 1−β1, . . ., 1−βn−1 ;

• en 1 sont 0, 1, . . ., n −2, −αn +
n−1∑
i=1

βi −αi ;

• en ∞ sont α1, . . ., αn .

En substance, l’exemple suivant illustre le seul cas générique de fonction hypergéomé-
trique de paramètres non rationnels qui est une G-fonction (comme somme de G-fonctions) :

2F1

[p
2+1,

1

2
;
p

2; z

]
=

∞∑

n=0

(1
2

)
n

n!
zn +

1
p

2

∞∑

n=0
n

(1
2

)
n

n!
zn

car
(
p

2+1)n

(
p

2)n
= 1+

n
p

2
.

On peut voir « à la main » que l’équation différentielle minimale sur Q(z) satisfaite par
cette fonction est fuchsienne à exposants rationnels. En effet, si a ∈ Q et a > 1, l’équation
différentielle minimale sur Q(z) vérifiée par

f0(z) :=2 F1

[
a+1,

1

2
; a; z

]
=

1
p

1− z
+

z

2a(1− z)3/2

est
2(1− z)((1−2a)z +2a) f ′

0(z) = ((1−2a)z +2a+2) f0(z).

Ses points singuliers sont :

• 1 avec pour exposant −
3

2
;

• ∞ avec pour exposant
1

2
:

•
2a

2a−1
∈]1,2[ qui est une singularité apparente puisque ( f0) constitue une base de solu-

tions holomorphes au voisinage de ce point.

Dans certains cas, on peut prouver en étudiant les exposants de l’équation (8) qu’une
fonction hypergéométrique n’est pas une G-fonction sans utiliser la proposition 13. L’exemple
suivant illustre cette technique et l’importance de la condition αi −β j ∈N dans la proposi-
tion 13.

Exemple. Montrons que

f1(z) :=
∞∑

n=0

zn

n +
p

2
=

1
p

2
2F1

[p
2,1;

p
2+1; z

]

n’est pas une G-fonction à l’aide du théorème d’André-Chudnovsky-Katz (théorème 5).
Supposons que l’équation différentielle minimale satisfaite par f1 sur Q(z) soit d’ordre 1,

donc de la forme
y ′(z) = p(z)y(z), p(z) ∈Q(z). (9)

25



Selon le théorème 5, cette équation est fuchsienne, donc, selon [17, pp. 145–148], la solution

générale de (9) est y(z) = exp
(∫

[z0,z] p(s)ds
)
, et p(z) n’a que des pôles simples ; de plus, on

peut écrire

p(z) =
m∑

j=1

r j

z −a j
,

où a j ∈ Q et r j est l’exposant de (9) en a j . Toujours selon le théorème 5, on sait que ∀ j ∈
{1, . . . ,m},r j ∈Q. Par conséquent, en intégrant, on a

f1(z) =C0

m∏

j=1
(z −a j )r j ,

avec C0 ∈ C∗ constante, si bien qu’il existe q ∈N∗ tel que f1(z)q ∈Q(z) (on a bien C0 ∈Q car
f1(z) ∈Q�z� et les a j sont algébriques) : f1 est algébrique sur Q(z).

Selon le théorème d’Eisenstein (théorème 13), il existe donc C ∈ N∗ tel que pour tout

n ∈N,
C n

n +
p

2
∈OQ(

p
2) =Z[

p
2]. Donc en passant à la norme dans Q(

p
2), on obtient

∀n ∈N,
C 2n

n2 −2
∈Z,

c’est-à-dire que n2 −2 divise C 2n pour tout n. Ainsi, tout facteur premier de n2 −2 est égale-
ment un facteur premier de C . On va montrer que ce n’est pas possible.

En effet, si p est un premier de Z, il existe n ∈N tel que p divise n2 −2 si et seulement si
2 est un carré dans Fp , ce qui est équivalent, selon la loi de réciprocité quadratique faible, à
p ≡ ±1[8]. Le théorème de Dirichlet nous assurant qu’il existe une infinité de tels premiers,
fixons en un qui ne fait pas partie des diviseurs de C et considérons n ∈ N tel que p divise
n2 −2. On obtient ainsi une contradiction.

Donc l’équation différentielle minimale de f1 est d’ordre 2, et (cf (8) ci-dessus) cette
équation est [

δ(δ+
p

2)− z(δ+
p

2)(δ+1)
]

( f1(z)) = 0.

Ses exposants en 0 sont 0 et −
p

2 6∈ Q. Donc par la contraposée du théorème 5, f1 n’est pas
une G-fonction.

Pour finir, citons ce résultat de structure sur les G-fonctions, déjà utilisé dans l’exemple

de 2F1

[p
2+1,

1

2
;
p

2; z

]
ci-dessus.

Proposition 14

Les G-fonctions forment un sous-anneau de Q�z� stable par dérivation et primitivation
(avec constante d’intégration algébrique) et même une Q-algèbre différentielle.

2.2 Le théorème des Chudnovsky

Soit f = t
(

f1(z), . . . , fn(z)
)
∈Q�z�n vérifiant f′ =Gf, avec G ∈Mn(Q(z)). Soit Gs ∈Mn(Q(z))

la matrice telle que f(s) =Gsf. Un raisonnement par récurrence montre que les Gs , s ∈N, sont
liées par la relation

Gs+1 =GsG +G ′
s , (10)

où G ′
s désigne la matrice Gs dérivée coefficient par coefficient. On prend T (z) ∈Q[z] le plus

petit dénominateur commun de tous les coefficients de la matrice G(z).
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Proposition 15

Pour tout s ∈N∗, T sGs ∈Mn(Q[z]).

Démonstration. On procède par récurrence sur s :
• C’est la définition de T pour s = 1.
• Soit s ∈N∗, supposons que T sGs ∈Mn(Q[z]). Alors en utilisant l’équation (10),

T s+1Gs+1 = (T sGs )(T G)+T s+1G ′
s .

Or, par hypothèse de récurrence, (T sGs )′ est une matrice à coefficients polynomiaux et

(T sGs )′ = sT ′T s−1Gs +T sG ′
s ,

donc en multipliant cette équation par T , on a T s+1G ′
s ∈Mn(Q[z]), de sorte que T s+1Gs+1 ∈

Mn(Q[z]), ce qui conclut la preuve.

2.2.1 Condition de Galochkin

Définition 13

On note, pour s ∈ N, qs le plus petit dénominateur supérieur ou égal à 1 de tous les

coefficients des coefficients des matrices T (z)m Gm(z)

m!
, quand m ∈ {1, . . . , s}. On dit que le

système y ′ =G y vérifie la condition de Galochkin si

∃C > 0 : ∀s ∈N, qs ÉC s+1.

Définition 14

Soit L ∈Q(z)

[
d

dz

]
. On dit que L est un G-opérateur si la matrice compagnon de L vérifie

la condition de Galochkin.

La terminologie de G-opérateur est justifiée par la proposition suivante :

Proposition 16

Soit L ∈Q(z) [d/dz] un G-opérateur non nul d’ordre µ. Soit α ∈Q un point ordinaire de
L, alors il existe une base de solutions de l’équation L(y(z)) = 0 autour de α de la forme
( f1(z −α), . . . , fµ(z −α)), où les fi (u) sont des G-fonctions.

Démonstration. Notons G(z) = AL(z) la matrice compagnon de L. Comme α est un point
ordinaire, on sait qu’il existe au voisinage de α une base de solutions ( f1(z −α), . . . , fµ(z −α))
de l’équation L(y(z)) = 0, où les fi sont holomorphes au voisinage de 0. On sait aussi que la
matrice wronskienne de cette base Y (z) ∈ Mn(Q�z�) a un rayon de convergence non nul et
est telle que Y (α) ∈ GLn(Q) et Y ′(z) = G(z)Y (z), de sorte que Y (s)(z) = Gs (z)Y (z) pour tout
entier s.

D’où

Y (z) =
∞∑

n=0
Y (n)(α)(z −α)n =

( ∞∑

n=0

Gn(α)

n!
(z −α)n

)
Y (α). (11)

Puisque α est un point ordinaire, G(z) n’a pas de pôle en α et la condition de Galochkin
implique qu’il existe une suite d’entiers positifs (qn)n∈N telle que

∀n ∈N, ∀k É n, qn
Gk(α)

k !
∈O

Q
et ∃C1 > 0, ∀n ∈N, qn ÉC n+1

1 .
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Ainsi, selon (11), on a ∀n ∈N,den(Y (α))qnY (n)(α) ∈O
Q

. Ainsi, les fi (u) vérifient la condition
c) de la définition 12.

Par ailleurs, soit K un corps de nombres galoisien contenant α tel que L ∈ K(z)

[
d

dz

]
.

Soit σ ∈ Gal(K/Q). Si L =
µ∑

k=0
ak (z)

(
d

dz

)k

, ak (z) ∈ K[z], on définit Lσ =
µ∑

k=0
aσ

k (z)

(
d

dz

)k

en

étendant σ à Q�z� par l’action coefficient par coefficient.

Alors pour tout i ∈ {1, . . . ,µ}, Lσ( f σ
i (z−σ(α))) = 0. De plus, comme aµ(α) 6= 0, on a aσ

µ(σ(α)) =
σ(aµ(α)) 6= 0, de sorte que σ(α) est un point ordinaire de Lσ. Ainsi, f σ

i est analytique au voi-
sinage de 0. Ceci valant pour tout σ, on en déduit que, si fi (u) =

∑
i=0

bi ,nun , il existe une

constante C > 0 telle que ∀n ∈N, bi ,n ÉC n+1, ce qui prouve que les fi (z) vérifient la condi-
tion b) de la définition 12

Le théorème suivant est le résultat principal de cette section.

Théorème 14 (Chudnovsky, 1984)

Soit f = t
(

f1(z), . . . , fn(z)
)
∈ Q�z�n vérifiant f′ = Gf, avec G ∈ Mn(Q(z)). Si, pour tout i ∈

{1, . . . ,n}, fi (z) est une G-fonction et ( f1(z), . . . , fn(z)) est une famille libre sur Q(z), alors
G vérifie la condition de Galochkin.

Remarque. Mentionnons une conséquence importante de ce théorème : soit f (z) ∈ Q�z�
une G-fonction et

L =
(

d

dz

)n

+a1(z)

(
d

dz

)n−1

+·· ·+an(z) 6≡ 0

un opérateur différentiel de Q(z)

[
d

dz

]
d’ordre minimal n tel que L( f (z)) = 0. Alors L est un

G-opérateur.
En effet, introduisons le vecteur

f =




f
f ′

...
f (n−1)


 et AL :=




0 1 (0)
. . . . . .

(0) 0 1
−an . . . −a1




la matrice compagnon associée à L, de sorte que f′ = ALf. La condition de minimalité de
n impose que ( f , . . . , f (n−1)) est libre sur Q(z). Le théorème des Chudnovsky assure donc la

condition de Galochkin est vérifiée pour les T m AL,m

m!
si T (z) est un dénominateur commun

des ai (z). En d’autres termes, L est un G-opérateur.

Le théorème des Chudnovsky permet d’obtenir des résultats d’irrationalité sur les valeurs
de G-fonctions, comme le théorème 4, dû à Galochkin, cité en introduction.

Un autre exemple d’application du théorème d’André-Chudnovsky-Katz (théorème 5 en
introduction), qui découle, entre autres, du théorème des Chudnovsky, est la description des
G-opérateurs d’ordre 1.

Proposition 17

Les G-opérateurs d’ordre 1 sont les

L =
d

dz
−

m∑

j=1

r j

z −a j
, r j ∈Q, a j ∈Q, m ∈N.
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Les solutions de L(y(z)) = 0 sont des G-fonctions algébriques sur Q(z).

Démonstration. • Soit une équation différentielle

y ′(z) = p(z)y(z), p(z) ∈Q(z). (12)

vérifiant la condition de Galochkin. Selon le théorème 5, cette équation est fuchsienne,
donc p(z) n’a que des pôles simples ; de plus, on peut écrire

p(z) =
m∑

j=1

r j

z −a j
,

où a j ∈Q et r j est l’exposant de (12) en a j . Toujours selon le théorème 5, on sait que
∀ j ∈ {1, . . . ,m},r j ∈Q.

• Soit L =
d

dz
− p(z) de la forme de l’énoncé. Selon [17, pp. 145–148], les solutions de

l’équation L(y(z)) = 0 sont les

y(z) =C0 exp

(∫

[z0,z]
p(s)ds

)
=

m∏

j=1
(z −a j )r j ,

où C0 ∈ Q
∗

si bien qu’il existe q ∈ N∗ tel que y(z)q ∈ Q(z) : y est ainsi algébrique sur
Q(z).

Donc selon la proposition 11, y est une G-fonction, de sorte que L est un G-opérateur
par le théorème 14.

Remarque. En revanche, la méthode proposée dans la démonstration ci-dessus ne semble
pas permettre de déterminer les G-opérateurs d’ordre 2.

2.2.2 Démonstration du théorème 14

Le résultat suivant, énoncé par Siegel dans [28] (mais prouvé antérieurement par Thue
dans [30]), est un outil classique en approximation diophantienne qui nous servira au cours
de la démonstration. Une preuve peut être trouvée dans [27, p. 37].

Lemme 2 (Lemme de Siegel)

Soit K un corps de nombres. Considérons un système de m équations linéaires

n∑

j=1
ai j x j = 0,∀1É i É m, (13)

où ∀i , j , ai j ∈ OK. On note A = max
i , j

ai j . Alors si n > m, (13) a une solution non nulle

(x j )1É jÉn ∈O
n
K

vérifiant

max
1É jÉn

x j É c1(c1n A)
m

n−m ,

où c1 > 0 est une constante dépendant uniquement de K.

Le lemme 2 servira de manière essentielle dans l’étape 7 de la démonstration pour mon-
trer l’existence de certains approximants de Padé.

Passons à présent à la preuve du théorème 14. Nous compléterons l’esquisse donnée par
Beukers dans [8, pp. 21–22]. Remarquons tout d’abord que si K est un corps de nombres
contenant les coefficients des coefficients de G(z) et les fi (0), 1 É i É µ, alors G ∈ Mn(K(z))
et f ∈K�z�µ. En effet, cela découle de l’équation f′ =Gf en écrivant G comme un élément de
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Mn
(
K((z))

)
et identifiant les coefficients du développement en série de Laurent de part et

d’autre.

Notations et hypothèses :
On a T (z) ∈ K[z], mais quitte à multiplier par un entier adapté, on peut supposer que

T (z) ∈OK[z] et T (z)G(z) ∈Mn(OK[z]).

On note D =
d

dz
la dérivation usuelle sur K�z�.

Si A ∈K�z� et ℓ ∈N, on note A =O
(
zℓ

)
s’il existe B ∈K�z� tel que A = zℓB .

On note δ= [K : Q] le degré du corps de nombres K.

Étape 1 : Soient N , M ∈ N. On introduit des approximants de Padé (Q,P) de type II de
paramètres (N , M) associés à f dont on laisse les paramètres libres pour l’instant, c’est-à-
dire des polynômes Q,P1, . . . ,Pn ∈ K[z] tels que deg(Q) É N , max

1ÉiÉn
deg(Pi ) É N et si P =

(P1, . . . ,Pn), alors
Qf−P =O

(
zN+M )

.

On ne discutera des conditions d’existence de tels approximants de Padé que dans l’étape 7.

On a pour tout m < N + M ,
T m

m!
(D −G)mP ∈ K[z], ce qui est immédiat en utilisant la

formule de Leibniz. De plus, on va montrer par récurrence sur m que

∀m ∈N∗,
T m

m!
Q(m)f−

T m

m!
(D −G)mP =O

(
zN+M−m )

. (14)

Pour m = 1, c’est la définition.
Supposons la relation vraie au rang m. Alors en dérivant (14) et en multipliant par T , on a

(mT ′T mQ(m) +T m+1Q(m+1)f+T m+1Q(m)f′

−mT ′T m(D −G)mP−T m+1D(D −G)mP =O
(
zN+M−(m+1)) .

Or, f′ = Gf , donc en multipliant (14) par la matrice polynomiale T G et en retranchant à
l’équation précédente, on obtient

(mT ′T mQ(m) +T m+1Q(m+1)f−mT ′T m(D −G)mP

−T m+1(D −G)m+1P =O
(
zN+M−(m+1)) .

Finalement, comme T mQ(m)f−T m(D −G)mP =O
(
zN+M−m

)
, on a le résultat voulu.

Étape 2 : Montrons que

∀s ∈N∗,
Gs

s!
P =

s∑

j=0

(−1) j

(s − j )! j !
D s− j (D −G) j P. (15)

On procède par récurrence :
• pour s = 1, Gs =G et GP = D(P)− (D −G)P.
• Soit s ∈N∗, supposons la formule (15) vraie pour s.

Alors Gs+1 =GsG +G ′
s , donc

Gs+1

(s +1)!
=

1

s +1

(
Gs

s!
G +

G ′
s

s!

)
. Donc en appliquant l’hypothèse de

récurrence au vecteur GP, on a

Gs+1

(s +1)!
P =

1

s +1

(
s∑

j=0

(−1) j

(s − j )! j !
D s− j (D −G) j (GP)+

G ′
s

s!
P

)
.
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Or,

G ′
s

s!
P =

(
Gs

s!
P

)′
−

Gs

s!
P′ =

s∑

j=0

(−1) j

(s − j )! j !
D s+1− j (D −G) j P−

s∑

j=0

(−1) j

(s − j )! j !
D s− j (D −G) j DP.

Donc, en remarquant que ∀ j ∈ {0, . . . , s}, (D −G) j D = (D −G) j+1 + (D −G) j G , on a

Gs+1

(s +1)!
P =

1

s +1

(
s∑

j=0

(−1) j

(s − j )! j !
D s+1− j (D −G) j P−

s∑

j=0

(−1) j

(s − j )! j !
D s− j (D −G) j+1P

)

=
1

s +1

(
s∑

j=0

(−1) j

(s − j )! j !
D s+1− j (D −G) j P+

s+1∑

k=1

(−1)k

(s −k +1)!(k −1)!
D s+1−k (D −G)k P

)

=
1

s +1

(
s∑

j=1

(−1) j (s +1− j )+ j

(s +1− j )! j !
D s+1− j (D −G) j P+

s+1∑

k=1

(−1)k

(s −k +1)!(k −1)!
D s+1−k (D −G)kP+

D s+1

s!
P+

(−1)s+1

s!
(D −G)s+1P

)

=
s+1∑

j=0

(−1) j

(s +1− j )! j !
D s+1− j (D −G) j P.

Cela conclut la récurrence.

Étape 3 : Utilisation du lemme de Shidlovskii.

On note pour h ∈N, Ph =
1

h!
(D −G)hP et R(h) ∈Mn(K(z)) la matrice dont la j ème colonne

est
(h+ j−1

j−1

)
Ph+ j−1. Alors la formule (15) implique immédiatement que

Gs

s!
R(0) =

s∑

j=0

(−1) j

(s − j )!
D s− j R( j ).

Selon le lemme de Shidlovskii (théorème 15) qui sera démontré dans la partie 2.3„ la matrice
R(0) est inversible pourvu que M soit assez grand ce qui sera réalisé quand on spécifiera M
et N dans l’étape 7. Donc

T s Gs

s!
=

s∑

j=0
(−1) j T s+n−1 D s− j R( j )

(s − j )!
(T n−1R(0))

−1. (16)

Étape 4 : Soit d le dénominateur commun des coefficients d’ordres inférieurs à N + M
du développement en série entière de f. On suppose trouvés des approximants de Padé
Q,P1, . . . ,Pn ∈K[X ] de df, c’est-à-dire des polynômes tels que deg(Q) É N , max

1ÉiÉn
deg(Pi ) É N

et
Q(df)−P =O

(
zN+M )

,

avec P = (P1, . . . ,Pn). On fait l’hypothèse supplémentaire que Q est un polynôme à coeffi-
cients entiers algébriques. On peut alors appliquer les résultats des trois étapes précédentes,
dont on conservera les notations, à Q et P puisque df est encore solution du système diffé-
rentiel y ′ =G y .

Selon (14), on a

∀m É N +M ,
T m

m!
Q(m)(df)−T m Pm =O

(
zN+M−m )

. (17)

On remarque que
Q(m)

m!
∈ OK[z] puisque Q est à coefficients dans OK. On en déduit que si

N +M −m > max
1ÉiÉn

deg(Pi ,m), les coefficients de T mPm sont des éléments de OK[z].
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Montrons par récurrence sur m que

max
1ÉiÉn

deg(T mPi ,m) É N + tm. (18)

• Pour m = 0, il s’agit simplement du fait que les composantes de P sont de degrés inférieurs
à N .
• Pour m = 1, T P′−T GP a des composantes de degrés inférieurs à N + t , car les coefficients
de T (z)G sont de degrés bornés par t .
• Soit m ∈N, supposons le résultat vrai au rang m. Alors

(D −G)(T m(D −G)mP) = mT ′T m−1(D −G)mP+T mD(D −G)mP−T mG(D −G)mP

= mT ′T m−1(D −G)mP+T m(D −G)m+1P.

Donc
T m+1(D −G)m+1P = (D −G)(T m(D −G)mP)−mT ′T m(D −G)mP.

Or, en utilisant à la fois l’hypothèse de récurrence et le cas m= 1, on voit que T (D−G)(T m(D−
G)mP) a ses composantes de degrés bornés par N +mt + t = N + (m +1)t ; par ailleurs, l’hy-
pothèse de récurrence nous assure que mT ′T m(D −G)mP a des composantes de degrés in-
férieurs à t +N +mt = N + (m +1)t . On en déduit le résultat souhaité (18).

On déduit, à condition que N +M −m Ê N + tm, c’est-à-dire

m É
M

t +1
, (19)

que T mPm ∈ OK[z]n . Ceci implique immédiatement que si j est un entier naturel tel que

j +n − 1 É
M

t +1
, alors T j+n−1R( j ) est une matrice à coefficients dans OK[z]. En particulier,

T n−1R(0) ∈Mn(OK[z]).

Montrons à présent que

∀s ∈N, s +n −1É
M

t +1
, ∀ j ∈ {0, . . . , s},

T s+n−1

(s − j )!
D s− j R( j ) ∈Mn(OK[z]). (20)

Rappelons la formule de Leibniz généralisée : si ℓ ∈N∗ et f1, . . . , fℓ sont l fonctions dérivables
k fois, alors

( f1 . . . fℓ)(k) =
∑

i1+···+iℓ=k

(
k

i1, . . . , iℓ

)
∏

1ÉtÉk
f (it )

t .

En particulier, considérons un élément quelconque W ∈OK[z]. Alors

(W ℓ)(k)

k !
=

∑

i1+···+iℓ=k

∏

1ÉtÉℓ

W (it )

it !
.

Si k < ℓ, pour tout (i1, . . . , iℓ) intervenant dans la somme, chaque terme
∏

1ÉtÉℓ

W (it )

it !
contient

au moins ℓ−k indices de dérivation nuls. Ainsi, comme pour tout entier s,
W (s)

s!
∈ OK[z], on

a
(W ℓ)(k)

k !
∈W ℓ−k

OK[z].

Déduisons de cela par récurrence le résultat (20). Pour s = 0, c’est évident.
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Soit s ∈N∗, supposons (20) vrai pour s ′ ∈ {0, . . . , s−1}. Par la formule de Leibniz, on a, pour
j ∈ {0, . . . , s},

D s− j
(
T s+n−1R( j )

)

(s − j )!
=

s− j∑

k=0

(
s − j

k

)
×

1

(s − j )!

(
T s+n−1)(k)D s− j−k R( j )

= T s+n−1 D s− j R( j )

(s − j )!
+

s− j∑

k=1

(
T s+n−1

)(k)

k !

D s− j−k R( j )

(s − j −k)!

= T s+n−1 D s− j R( j )

(s − j )!
+

s− j∑

k=1

Uk T s+n−1−k D s−k− j R( j )

(s −k − j )!
,

avec Uk ∈OK[z], en utilisant la remarque précédente.
Or, d’une part,

D s− j
(
T s+n−1R( j )

)

(s − j )!
∈Mn(OK[z]),

puisque T s+n−1 = T s− j T j+n−1R( j ) ∈Mn(OK[z]), et d’autre part, par hypothèse de récurrence,

∀k ∈ {1, . . . , s − j }, T s−k+n−1 D s−k− j R( j )

(s −k − j )!
∈Mn(OK[z]).

Par conséquent,

T s+n−1 D s− j R( j )

(s − j )!
∈Mn(OK[z]),

ce qu’il fallait démontrer.

Étape 5 : Lien entre qs et taille des coefficients de det(T n−1R(0)).
Selon (16), on a pour tout s ∈N,

T s Gs

s!
=

1

V

s∑

j=0
(−1) j T s+n−1 D s− j R( j )

(s − j )!

(
com

(
T n−1R(0)

))T

, (21)

où V = det(T n−1R(0)) ∈ OK[z], et selon (20), tous les termes de la somme sont à coefficients

entiers algébriques à condition que s +n −1 É
M

t +1
.

Prenons pour s ∈ N, qs le dénominateur des coefficients des coefficients des matrices

T G ,T 2 G2

2!
, . . . ,T s Gs

s!
, comme dans la définition 13. Pour estimer qs sous la condition s+n−1É

M

t +1
, il suffit donc d’obtenir une estimation de la maison des coefficients de Vs . C’est ce que

permet de faire ce lemme :

Lemme 3

Soient U ∈ OK[z], V ∈ OK[z], W ∈K[z] tels que U = V W . Notons V =
ℓ∑

i=0
vi zi , alors pour

tout k tel que vk 6= 0, on a NK/Q(vk )W ∈OK[z].

Démonstration. Introduisons la valuation de Gauss associée à un premier p de OK :

vp

(
q∑

i=0
ai zi

)
:= min

0ÉiÉq
(vp(ai )),

où vp est la valuation p-adique associée à l’idéal premier p de OK. En utilisant les propriétés
de valuation, on a vp(U ) = vp(V )+ vp(W ), donc vp(W ) Ê −vp(V ) car, comme U est à coeffi-
cients entiers algébriques, vp(U ) Ê 0.
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Notons S l’ensemble fini des premiers divisant tous les coefficients de V . Alors si W =
d∑

i=0
wi zi , pour tout i ∈ {0, . . . ,d} et p ∈ S, on a vp(wi ) + vp(V ) Ê vp(V ) + vp(W ) Ê 0, donc

∏
p∈S

pvp(V )(wi ) ⊂OK. En particulier, si vk 6= 0, comme vk ∈
∏
p∈S

pvp(V ) = pgcd((v0), . . . , (vℓ)), on a

∀i ∈ {0, . . . ,d}, (vk)(wi ) ⊂OK.

D’où comme NK/Q(vk ) ∈ (vk)∩Z, on a NK/Q(vk )W ∈OK[z].

Pour W =
ℓ∑

i=0
wi zi ∈K[z], on définit σ(W ) = max

0ÉiÉℓ
wi , la maison de W . Selon le lemme 3

appliqué à la formule (21) avec

U =
s∑

j=0
(−1) j T s+n−1 D s− j R( j )

(s − j )!

(
com

(
T n−1R(0)

))T

,

V = det(T n−1R(0)) et W = T s Gs

s!
, on a donc ici

∀s ∈N tel que s +n −1 É
M

t +1
, qs Éσ(V )δ. (22)

Étape 6 : Majoration de la taille des coefficients de det(T n−1R(0)) ∈ OK[z] en fonction de
la maison de Q.

Par commodité, on s’intéresse à

Ṽ = det(P,T P1, . . . ,T n−1Pn−1) = T
n(n−1)

2 det(R(0)) = T −n(n−1)
2 V.

Le lemme suivant nous assure que ce changement n’introduit qu’une constante multiplica-
tive dépendant seulement de G dans la majoration recherchée.

Lemme 4

Soient A,B ∈K[z] et C = AB , alors σ(C ) É (deg(A)+deg(B)+1)σ(A)σ(B).

Démonstration. On écrit A =
p∑

i=0
ai zi et B =

q∑
i=0

bi zi , de sorte que C =
p+q∑
j=0

c j z j , avec, pour

tout j ∈ {0, . . . , p +q}, c j =
j∑

i=0
ai b j−i .

Soit τ : K ,→Q un plongement. Alors

|τ(c j )| É
j∑

i=0
|τ(ai )||τ(b j−i )| É ( j +1)σ(A)σ(B) É (p +q +1)σ(A)σ(B),

si bien qu’en prenant le maximum sur j et sur τ, on obtient l’inégalité voulue.

Soit m ∈ {0, . . . ,n −1}. Si Q =
N∑

i=0
qi zi , alors

Q(m)

m!
=

N−m∑

i=0

(i +1) . . . (i +m)

m!
qm+i zm =

N−m∑

i=0

(
m + i

i

)
qm+i zm .
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De la majoration
(m+i

i

)
É 2m+i É 2N , il s’ensuit que σ

(
Q(m)

m!

)
É 2Nσ(Q). Selon le lemme 4

appliqué à A = T m et B =Q(m)/m!,

σ

(
T m Q(m)

m!

)
É 2Nσ(Q)σ(T m)(mt +N −m +1)

É 2Nσ(Q)σ(T m)((n −1)(t −1)+N +1) É cN
1 σ(Q)σ(T m),

avec c1 constante dépendant seulement de G pour N suffisamment grand.
En appliquant m fois le le lemme 4, on obtient

σ(T m) É cN
2 σ(T )σ(T m−1) É ·· · É cN

3 σ(T )m ,

où c2 et c3 sont des constantes. Dans ce qui suit, les ci désigneront des constantes.
Ainsi, pour N suffisamment grand,

σ

(
T m Q(m)

m!

)
É cN

4 σ(Q)σ(T )m É cN
5 σ(Q).

Soit θN+M le maximum des maisons des N +M premiers coefficients du développement
en série entière des fi , et dN+M leur dénominateur commun. En répétant le raisonnement
de la preuve du lemme 4, on voit que la maison de la partie polynomiale tronquée à l’ordre

N + tm de T m Q(m)

m!
(dN+M fi ) est majorée par

cN
5 σ(Q)(dN+MθN+M )(N + tm +1) É cN

6 σ(Q)(dN+MθN+M ).

Or, si N +M−(n−1)Ê N +t (n−1), selon (17), cette partie polynomiale est T mPm , donc, avec
une extension de la notation σ aux vecteurs colonnes,

∀m ∈ {0, . . . ,n −1}, σ(T mPm) É cN
7 σ(Q)dN+MθN+M .

On a Ṽ =
∑

τ∈Sn

ε(τ)
n−1∏
j=0

T j Pτ( j ), j . Pour τ ∈Sn , en appliquant le lemme 4 à A = Pτ(0),0 et B =

n−1∏
j=1

T j Pτ( j ), j , on a

σ

(
n−1∏

j=0
T j Pτ( j ), j

)
Éσ(Pτ(0),0)σ

(
n−1∏

j=1
T j Pτ( j ), j

)
(n(N + t (n −1)+1)

en utilisant (18). En itérant le procédé, on obtient une constante c8 telle que

σ

(
n−1∏

j=0
T j Pτ( j ), j

)
É cnN

7 σ(Q)nd n
N+Mθn

N+M cN
8 É cN

9 σ(Q)nd n
N+Mθn

N+M .

Donc par inégalité triangulaire

σ(Ṽ ) É cN
10σ(Q)nd n

N+Mθn
N+M ,

si bien que, comme V = T n(n−1)/2Ṽ , σ(V ) É cN
11σ(Q)nd n

N+Mθn
N+M . D’où selon (22),

∀s ∈N, s +n −1 É
M

t +1
, qs Éσ(V )δ É cN

12σ(Q)nδd nδ
N+Mθnδ

N+M . (23)

Étape 7 : Conclusion à l’aide du lemme de Siegel.
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Soit s ∈N∗, supposé suffisamment grand. Soit N = 2n(t+1)(s+n−1) et M =
N

2n
∈N∗. Alors

l’équation de Padé Q(dN+M f)−P = O
(
zN+M

)
se traduit par un système linéaire de

nN

2n
=

N

2
équations à N +1 inconnues (les coefficients de Q). Selon le lemme 2, il existe une solution
Q ∈OK[z] telle que

σ(Q) É c10(c10(N +1)θN+M )
N /2

N+1−N /2 É cN
11θN+M

car
N

2
É N +1−

N

2
. Puisque les composantes de f sont des G-fonctions, on peut trouver des

constantes c12 et c13 telles que θN+M É cN+M
12 et dN+M É cN+M

13 .

On a, par définition de M ,
M

t +1
Ê s +n −1, donc selon (23),

qs É cN
9 (cN

11θN+M )nδdδn
N+Mθδn

N+M É cN
14

de sorte qu’on peut trouver une constante c15 > 0 dépendant seulement de G telle que ∀s ∈
N∗, qs É cs

15. Ceci conclut la démonstration du théorème 14

2.3 Lemme de Shidlovskii pour les approximants de Padé de type II

Dans l’étape 3 de la démonstration du théorème des Chudnovsky, nous avons utilisé le
lemme de Shidlovskii pour les approximants de Padé de type II (théorème 15), et l’objet de
cette partie est de le démontrer.

SoitKun corps de nombres. Soit f= t ( f1(z), . . . , fn(z)) ∈K�z�n vérifiant un système d’équa-
tions y′ =Gy, G ∈Mn(K(z)). L’hypothèse que les fi sont des G-fonctions n’est ici pas néces-
saire. Supposons de plus que ( f1(z), . . . , fn(z)) constitue une famille libre sur K(z).

On note T (z) ∈ K[z] un dénominateur commun des coefficients de G et on définit t le
maximum du degré de T et des degrés des coefficients de T G .

Soient N , M ∈ N. On se donne Q,P1, . . . ,Pn des approximants de Padé de type II 2 de f :
deg(Q) É N , max

1ÉiÉn
deg(Pi ) É N et

Qf−P =O
(
zN+M )

,

où P = t (P1, . . . ,Pn). Comme on l’a vu dans l’étape 1 de la sous-section 2.2, on a alors pour
tout m ∈N,

T m

m!
Q(m)f−

T m

m!
(D −G)mP =O

(
zN+M−m )

,

de sorte qu’en posant

Qm =
T m

m!
Q(m) et Pm =

T m

m!
(D −G)mP = t (P1,m , . . . ,Pn,m ),

(Qm ,P1,m , . . . ,Pn,m ) est un système d’approximants de Padé de type II de f.
On pose par convention P0 = P. On s’intéresse à la matrice R(0) ∈ Mn(K[z]) de j -ième

colonne P j−1, et à son déterminant ∆(z) = det(R(0)) ∈K[z]. Le théorème suivant, qui est un
point crucial de la démonstration du théorème 14, a été prouvé dans [12, pp. 42–43], avec
une correction issue de [2, pp. 115–119].

Théorème 15 (Shidlovskii pour le type II)

Le déterminant ∆(z) n’est pas identiquement nul si M est assez grand.

Le reste de cette section est consacré à la démonstration de ce théorème.

2. Un approximant de Padé de type I et de paramètre N de f est une fonction
n∑

i=1
Pi (z) fi (z),deg(Pi ) É N ,

d’ordre en 0 suffisamment grand par rapport à N . On dispose pour le type I d’un résultat analogue au théorème
15, voir [26, p.100] ou [7, p. 112]
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2.3.1 Lemmes techniques

On utilise dans la preuve du théorème 15 deux lemmes techniques, les lemmes 5 et 7
ci-dessous. L’objet de cette partie est de les démontrer.

On commence par introduire la notion de degré total d’une fraction rationnelle :

Définition 15

Le degré total de F =
P

Q
∈ K(z), où P,Q ∈ K[z] sont premiers entre eux est degt (F ) =

deg(P )+deg(Q).

Remarque. Si F =
P1

Q1
, avec P1,Q1 ∈K[z] quelconques, alors on voit que

degt (F ) É deg(P1)+deg(Q1).

De plus, si F1,F2 ∈K(z), degt (F1F2) É degt (F1)+degt (F2).

Lemme 5 ([7], pp. 112–113)

Soient G ∈ Mn(K(z)) et P ∈ K(z)n , on définit P̃m = (D −G)mP. Notons ℓ le rang de la
famille (P, P̃1, . . . , P̃n−1). Alors F̃ = (P, P̃1, . . . , P̃ℓ−1) ∈ Mn,ℓ(K(z)) est de rang ℓ. Quitte à re-
numéroter les composantes de P, on peut supposer que la matrice R̃ ∈Mℓ(K(z)) formée
des ℓ premières lignes de F̃ est inversible. On note S̃ ∈ Mn−ℓ,ℓ(K(z)) la matrice formée
des n −ℓ dernières lignes de F̃ .

Alors les coefficients de S̃R̃−1 sont des fractions rationnelles de degrés totaux bornés
par une constante c0 ne dépendant que de G .

Le lemme suivant sera utilisé dans la preuve du lemme 5.

Lemme 6 ([26], p. 86)

Soit L une extension de K(z) et soient ϕ1, . . . ,ϕs , ψ1, . . . ,ψm des éléments de L tels que
les ψi ne sont pas tous nuls. Alors il existe N0 ∈ N tel que pour tous (α1, . . . ,αs) ∈ Cs et

(β1, . . . ,βm) ∈Cm tels que
m∑

i=1
βiψi 6= 0,

ω=
(

s∑

i=1
αiϕi

)(
m∑

i=1
βiψi

)−1

∈C(z) ⇒ degt (ω) É N0.

Démonstration. Soient (α1, . . . ,αs ) et (β1, . . . ,βm) comme dans l’énoncé du théorème. Soit
r le rang sur C(z) de

{
ϕ1, . . . ,ϕs ,ψ1, . . . ,ψm

}
. On choisit r fonctions extraites de cette famille

(g1, . . . , gr ) formant une famille libre sur C(z).

Notons pour tout i ∈ {1, . . . , s},ϕi =
r∑

j=1
Ai j g j , Ai j ∈C(z), et pour i ∈ {1, . . . ,m},ψi =

r∑
j=1

Bi j g j ,

Bi j ∈C(z). Notons N le maximum des degrés totaux des Ai j et des Bi j . C’est un nombre qui
dépend uniquement des ϕi et des ψi . On a donc

ω=

s∑
i=1

r∑
j=1

αi Ai j g j

m∑
i=1

r∑
j=1

βi Bi j g j

=

r∑
j=1

C j g j

r∑
j=1

D j g j

,

où C j =
s∑

i=1
αi Ai j , D j =

m∑
i=1

βi Bi j .

Par hypothèse,
r∑

j=1
D j g j n’est pas nulle donc comme (g1, . . . , gr ) est libre sur C(z), il existe

j0 ∈ {1, . . . ,r } tel que D j0 6= 0.
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De plus, ω ∈ C(z) et
r∑

j=1
(D jω−C j )g j = 0, si bien que ∀ j ∈ {1, . . . ,r },D jω−C j = 0. En pre-

nant j = j0, on obtient ω =
C j0

D j0

. Il est clair que degt (C j0 ) É 2sN et degt (D j0 ) É 2mN , donc

degt (ω) É 2(s +m)N est borné par une constante ne dépendant que des ϕi et des ψi .

Démonstration du lemme 5. Commençons par justifier que F̃ est de rang ℓ en montrant
que (P,P1, . . . ,Pℓ−1) est libre surK(z). En effet, supposons le contraire et fixons k ∈ {1, . . . ,ℓ−1}
tel que Pk ∈ VectK(z)(P,P1, . . . ,Pk−1). Alors on montre par récurrence, en utilisant la formule
P̃m = (D −G)mP que P̃k+s ∈ VectK(z)(P, P̃1, . . . , P̃k−1) pour tout s ∈ N, de sorte que le rang de
(P̃, P̃1, . . . , P̃n−1) est strictement inférieur à ℓ, ce qui est absurde.

On considère à présent le système, dont l’inconnue est un vecteur ligne y ,

y ′ = y(−t G). (24)

On peut trouver une matrice Q ∈ Mℓ(K(z)) telle que si y = (y1, . . . , yn) est solution de (24),
alors le vecteur ligne Y = yF vérifie Y ′ = Y Q. En effet, notons G = (gi j )1Éi , jÉn et Y = (Y1, . . . ,Yℓ).
Alors on a, pour 1 É j É ℓ−1,

Y ′
j =

(
n∑

i=1
y ′

i P̃i , j−1

)′
=

n∑

i=1
y ′

i P̃i , j−1 + yi P̃′
i , j−1 =

n∑

i=1

n∑

k=1

(−gki )yk P̃i , j−1 + yi P̃′
i , j−1.

Or, P̃ j = P̃′
j−1 −GP̃ j−1, donc

∀i ∈ {1, . . . ,n}, P̃′
i , j−1 = P̃i , j +

n∑

k=1

gi k P̃k, j−1,

de sorte que

Y ′
j =−

n∑

i=1

n∑

k=1

gki yk P̃i , j−1 +
n∑

i=1

n∑

k=1

gi kP̃k, j−1 yi +
n∑

i=1
yi P̃i , j =

n∑

i=1
yi P̃i , j = Y j+1.

Le même calcul nous donne Y ′
ℓ
=

n∑
i=1

yi P̃i ,ℓ, donc, comme P̃ℓ ∈VectK(z)(P, P̃1, . . . , P̃ℓ−1), Y ′
ℓ

est

une combinaison linéaire à coefficients dans K(z) (ne dépendant pas de y) des Y j ,1 É j É ℓ.

Soit L une extension de Picard-Vessiot de K(z) telle que le système (24) a une base de
solutions (w1, . . . , wn) ∈ Ln sur K(z). Par les propriétés du wronskien, c’est également une
base sur K de ce système (voir [29, pp. 7–9]). On introduit la matrice wronskienne associée

W =




w1
...

wn


 ∈Mn(L).

Donc pour tout i ∈ {1, . . . ,n}, la ligne i Yi = wi F de W F vérifie Y ′
i = Yi Q. Or, le système

Y ′ = Y Q n’a que ℓ solutions linéairement indépendantes sur K. Par suite, en effectuant des
opérations à coefficients dans K sur les lignes et les colonnes de W Q, on obtient une matrice
M ∈Mn−ℓ,n (K) de rang n −ℓ telle que MW Q = 0.

On note U la matrice formée des ℓ premières colonnes de MW et V la matrice compo-
sée des n −ℓ dernières colonnes de MW . En écrivant le produit de matrices par blocs, on
constate que U R̃ +V S̃ = 0, de sorte que U =−V S̃R̃−1. Donc M = (−V S̃R̃−1 V ).
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Si u = t (u1, . . . ,un) ∈Mn,1(K(z)), alors

Mu =V


(−S̃R̃−1)




u1
...

uℓ


+




uℓ+1
...

un





 ∈ Im(V ).

Donc le rang sur K(z) de M est inférieur au rang de V . Or, M est de rang n −ℓ sur K donc
également sur K(z) ; par suite, V est de rang n − ℓ et est donc inversible. De plus, S̃R̃−1 =
−V −1U .

Mais si W = (wi j )1Éi , jÉn , alors on voit avec la formule V −1 =
1

detV
(com(V ))T (formule

de la comatrice) que les coefficients de V −1U sont des fractions rationnelles en les (wi , j )
de degré total borné par une constante qui ne dépend que de n. De plus, comme S̃R̃−1 ∈
Mn−ℓ,ℓ(K(z)), ces coefficients sont également des éléments de K(z).

Finalement, le lemme 6 nous fournit une borne supérieure N0 > 0 ne dépendant que
de W (donc in fine de G) sur les degrés totaux des coefficients de V −1U , donc sur ceux des
coefficients de S̃R̃−1.

Lemme 7 ([26], p. 85)

Soient f1, . . . , fn ∈C�z� tous non nuls et R1, . . . ,Rn ∈C(z) de degrés totaux bornés par c > 0.

Alors R · f =
n∑

i=1
Ri fi a un zéro d’ordre au plus d > 0, où d est une constante dépendant

uniquement des fi et de c.

Démonstration. Étape 1 : réduction au cas où ∀1É i É n,Ri ∈C[z].

Écrivons Ri sous forme réduite
Pi

Qi
, où deg(Pi )+deg(Qi ) É c. Alors

R · f =
1

Q1 . . .Qn

n∑

i=1

(
∏

j 6=i
Q j

)
Pi fi

et pour tout i , deg

(
∏
j 6=i

Q j

)
Pi É (n −1)c +c = nc. De plus,

ord z=0(R · f ) = ord

(
n∑

i=1

(
∏

j 6=i
Q j

)
Pi fi

)
−ord(Q1 . . .Qn) É ord

(
n∑

i=1

(
∏

j 6=i
Q j

)
fi

)
.

On peut donc se ramener au cas où ∀i ∈ {1, . . . ,n},Ri ∈C[z].

Étape 2 : réduction au cas où ∀1 É i É n,Ri ∈C. On écrit donc pour tout i ∈ {1, . . . ,n},Ri =
c∑

j=0
r j ,i z j , avec r j ,i ∈ C. Donc R · f =

n∑
i=1

c∑
j=0

r j ,i z j fi =
∑

1Én
0É jÉc

r j ,i gi , j , où gi , j (z) = z j fi (z) ∈ C{z}.

On remarque que les gi , j sont tous non nuls car les fi le sont.

Étape 3 : traitons le cas ∀1 É i É n,Ri ∈C.
Introduisons E l’ensemble des R ∈ Cn tel que R · f n’est pas identiquement nul. Remar-

quons que si g1, . . . , gℓ ∈ C{z} ont des ordres d’annulation en 0 deux à deux distincts, alors
(g1, . . . , gℓ) est libre sur C.

En effet, supposons que ord(g1) = n1 < ord(g2) = n2 < ·· · < ord(gℓ) = nℓ. Supposons sans
perte de généralité que α1 6= 0. Alors, comme ord est une valuation sur C�z�,

g1 =−
s∑

i=2

αi

α1
gi
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est d’ordre au moins min
iÊ2,αi 6=0

ord(gi ) Ê n2 ce qui est absurde. Donc α1 = 0.

En itérant le procédé, on obtient α1 = ·· · =αs = 0, donc (g1, . . . , gs) est libre sur C.

Notons ν le maximum des k ∈N tel que E contient k éléments d’ordre deux à deux dis-
tincts. Selon ce qui précède, νÉ dimCC

n = n. Soient R1 · f , . . . ,Rν · f ∈ E d’ordres deux à deux
distincts.

Si R ∈ E , (R · f ,R1 · f , . . . ,R(ν) · f ) est une famille à ν+ 1 éléments, donc elle contient au
moins deux éléments d’ordre égal. D’où ord(R · f ) ∈

{
ord(R(i ) · f ),1 É i É ν

}
.

2.3.2 Démonstration du théorème 15

On peut à présent passer à la preuve du théorème 15. On procède par l’absurde.

Supposons que ∆(z) est identiquement nul. Notons ℓ le rang sur K(z) de (P,P1, . . . ,Pn−1)
et F = (P,P1, . . . ,Pℓ−1) ∈Mn,ℓ(K[z]). Alors en reprenant les notations du lemme 5, on a Pm =
T mP̃m , de sorte que si D = Diag(1,T, . . . ,T ℓ−1), on a F = F̃ D, donc comme F̃ est de rang
ℓ, il en va de même de F . Quitte à renuméroter les composantes de f, on peut supposer
que la matrice R ∈ Mℓ(K(z)) formée des ℓ premières lignes de F est inversible. On note S ∈
Mn−ℓ,ℓ(K(z)) la matrice formée des n −ℓ dernières lignes de F .

Le lemme 5 ci-dessous nous assure que les degrés totaux des coefficients de SR−1 sont
bornés par une constante c0 > 0 qui ne dépend que de G . En effet, toujours avec les notations
du lemme 5, on a R = R̃D et S = S̃D, donc SR−1 = S̃R̃−1.

Considérons

H =




fn(z) 0 . . . 0 0 . . . − f1(z)
f2(z) − f1(z) . . . 0

...
. . .

... (0)
fℓ(z) 0 . . . − f1(z) 0 . . . 0


 .

On note H0 ∈Mℓ(K(z)) la matrice composée des ℓ premières colonnes de H et H1 la matrice
de Mℓ,n−ℓ(K(z)) formée des n −ℓ dernières colonnes de H . Notons U = HF . On a

∀(i , j ) ∈ {1, . . . ,ℓ}2, Ui j =
{

P1, j−1 fn(z)−Pn, j−1 f1(z) si i = 1

P1, j−1 fi (z)−Pi , j−1 f1(z) si i Ê 2.

Un calcul de matrices par blocs nous montre que U = H0R+H1S, donc U R−1 = H0+H1SR−1.
Notons B = SR−1 = (Bi , j )i , j ∈Mn−ℓ,ℓ(K(z)). La matrice

H1B = (− f1(z)Bn−ℓ,1, . . . ,− f1(z)Bn−ℓ,ℓ) = (−b1 f1(z), . . . ,−bℓ f1(z)),

avec bi = Bn−ℓ,i ∈K(z), est de degré total borné par c0. Donc

U R−1 =




fn(z)−b1 f1(z) −b2 f1(z) . . . −bℓ f1(z)
f2(z) − f1(z) . . . 0

...
...

. . .
...

fℓ(z) 0 . . . − f1(z)


 .

Par suite, en effectuant les opérations sur les lignes L1 ← L1 −bi Li pour i ∈ {2, . . . ,ℓ}, on ob-
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tient

det(U R−1) =

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

fn(z)−
ℓ∑

i=1
b1 fi (z) 0 . . . 0

f2(z) − f1(z) . . . 0
...

...
. . .

...
fℓ(z) 0 . . . − f1(z)

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

=
(

fn(z)−
ℓ∑

i=1
bi fi (z)

)
×det(− f1(z)Iℓ−1) (25)

en développant selon la première colonne. Donc

det(U R−1) =
(

fn(z)−
ℓ∑

i=1
bi fi (z)

)
× (− f1(z))ℓ−1 6= 0,

car ( f1(z), . . . , fn(z)) est supposée libre sur K(z).

Pour aboutir à une contradiction, on va minorer puis majorer l’ordre d’annulation en 0
de det(U R−1). D’abord, si j ∈ {1, . . . ,ℓ} et i ∈ {2, . . . ,n}, on a

{
Q j−1 f1(z)−P1, j−1 =O

(
zN+M−( j−1)

)
=O

(
zN+M−ℓ)

Q j−1 fi (z)−Pi , j−1 =O
(
zN+M−ℓ)

.

Donc en multipliant la première ligne par fi (z), la deuxième par − f1(z) et en les addi-
tionnant, on obtient que

Pi , j−1 f1(z)−P1, j−1 fi (z) =O
(
zN+M−ℓ

)
.

Or, det(U ) est une somme de produits de n termes de cette forme, donc

det(U ) =O
(
zℓ(N+M−ℓ)

)
.

Mais comme on l’a montré dans l’étape 4 de la sous-section 2.2, si j ∈ {1, . . . ,ℓ}, les com-
posantes de P j−1 sont de degrés inférieurs à N + t ( j −1) É N + t (ℓ−1). Donc les coefficients
de la matrice R sont de degrés inférieurs à N +t (ℓ−1). Ainsi, detR ∈K[z] a un degré inférieur
à ℓ(N + t (ℓ− 1)), de sorte que det(U R−1) = detU (detR)−1 a un ordre d’annulation en 0 au
moins

ℓ(N +M −ℓ)−ℓ(N + t (ℓ−1)) = ℓ[M − (t +1)(ℓ−1)+1] Ê M − (n −1)(t +1)+1

car ℓÊ 1. D’autre part, comme b1, . . . ,bℓ ∈K(z) sont de degrés totaux bornés par c0, le lemme 7
ci-dessous nous assure, puisque les fi (z) sont tous non nuls, que l’ordre d’annulation en 0

de fn(z)−
ℓ∑

i=1
b1 fi (z), donc de det(U R−1) selon (25), est borné par une constante c1 > 0 dé-

pendant uniquement du système y′ =Gy et de f.
Par conséquent, si M−(n−1)(t+1)+1> c1, on aboutit à une contradiction. Donc∆(z) 6= 0,

ce qui conclut la preuve du théorème 15.
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3 Lien entre la nilpotence et la condition de Galochkin

Le but de cette partie est de définir une notion de nilpotence pour les systèmes différen-
tiels, généralisant celle définie pour les opérateurs différentiels dans la sous-section 1.3, que
nous caractériserons à l’aide de rayons de convergence p-adiques. Dans un second temps,
nous démontrerons que tout système différentiel satisfaisant la condition de Galochkin est
nilpotent.

La référence principale pour cette section est [14].

3.1 Systèmes différentiels nilpotents

3.1.1 Nilpotence locale

Dans cette partie, nous allons donner une généralisation de la notion de nilpotence dé-
finie dans la sous-section 1.2 et étudier ses propriétés.

Soit H un corps de caractéristique p > 0. On note F = H(z) et D =
d

dz
. On considère

G ∈Mn(H(z)) et le système différentiel associé y ′ =G y .
On rappelle qu’on peut définir une suite de matrices (Gs)s∈N par

Gs+1 =GsG +G ′
s ,

où G ′
s désigne la matrice Gs dérivée coefficient par coefficient, de manière à ce que pour tout

y vérifiant y ′ =G y , on ait y (s) =Gs y .

Définition 16

On dit que y ′ =G y est un système différentiel nilpotent si Gp est une matrice nilpotente.

Lemme 8

Pour tout n ∈N, Gpn = (Gp )n .

Démonstration. Soit y un vecteur colonne tel que y ′ =G y . Par définition, y (p) =Gp y . Par
la formule de Leibniz, on a donc

y (2p) = (y (p))(p) =
p∑

k=0

(
p

k

)
G (k)

p y (p−k) =Gp y (p) +G (p)
p y

car si 1 É k É p −1,
(p

k

)
est divisible par p. De plus comme H est de caractéristique p et G ∈

Mn(H(z)), (Gp )(p) = 0, donc y (2p) = Gp y (p) = G2
p y . Ainsi, G2p = G2

p . On obtient le résultat

annoncé par récurrence sur n en écrivant y (np) =
(
y (n−1)p

)(p)
.

Proposition 18

Soit Ω une extension de H(z) sur laquelle y ′ = G y a une base de solutions (on dit que
ce système est trivial sur H(z)) et Dp s

est trivial, avec pn Ê ps . On note Ωs le corps
Sol(Dp s

,Ω). Alors y ′ =G y est nilpotent si et seulement si y ′ =G y est trivial sur Ωs .

Démonstration. • Supposons que y ′ =G y est un système nilpotent. Soit U ∈ GLn(Ω) une
matrice fondamentale de solutions de y ′ =G y . Alors Gp est nilpotent et classiquement, l’in-
dice de nilpotence de Gp est inférieur à n, donc U (pn) = GpnU = Gn

pU = 0, donc comme
ps Ê pn, on a U ∈ GLn(Ωs).
• Si y ′ =G y est trivial sur Ωs , soit U ∈GLn(Ωs ) une matrice fondamentale de solutions.

Alors Gp sU =U (p s ) = 0, donc 0=Gp s =Gp s−1

p , de sorte que Gp est nilpotent.
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Remarque. La notion de nilpotence ainsi définie généralise bien celle donnée dans la partie
1.2. Selon la proposition 7 et le résultat ci-dessus, un opérateur différentiel L = Dn+a1Dn−1+
·· · + an ∈ H(z)[D] est nilpotent si et seulement si y ′ = AL y est un système différentiel nil-
potent, où

AL =




0 1 (0)
. . . . . .

(0) 0 1
−an . . . −a1




est la matrice compagnon associée à L.

3.1.2 Nilpotence globale

Soit K un corps de nombres, on considère le système différentiel y ′ =G y , G ∈Mn(K(z)).
Le but de cette partie est de définir une notion de nilpotence globale pour un tel système
différentiel selon le procédé employé dans la sous-section 1.3.

Soit p un premier de K définissant une valuation de Gauss sur K(z). Le lemme suivant est
une conséquence de la proposition 25 ci-dessous.

Lemme 9

Si f ∈K(z) est telle que | f |p,Gauss É 1, alors | f ′|p,Gauss É 1.

Définition 17

La norme de Gauss d’une matrice H ∈Mn(K(z)) est définie par |H |Gauss = sup
1Éi , jÉn

|hi j |Gauss.

Remarque. On vérifie que si H1, H2 ∈Mn(K(z)), |H1H2|Gauss É |H1|Gauss|H2|Gauss.

On déduit de la relation Gs+1 =GsG +G ′
s et du lemme 9 la proposition suivante

Proposition 19

• Si |G |p,Gauss É 1, alors ∀s ∈N, |Gs+1|p,Gauss É |Gs |p,Gauss.
• Pour tout s ∈N, |Gs |p,Gauss É sup(1, |G |p,Gauss)s .

Si |G |p,Gauss É 1 (ce qui est vérifié pour presque tout premier p), alors selon la remarque
suivant la proposition 8, on peut réduire G modulo p coefficient par coefficient, si bien
qu’on obtient une matrice G mod p ∈Mn(Kp(z)) définissant un système différentiel y ′ = (G
mod p)y . De plus, la proposition 19 montre que pour tout s ∈N, (G mod p)s =Gs mod p.

Définition 18

On dit que y ′ =G y est un système globalement nilpotent si pour tout p ∈ Spec(OK) dans
un ensemble de densité de Dirichlet 1, y ′ = (G mod p)y est un système différentiel nil-
potent.

La définition et les propriétés de la densité de Dirichlet dans Spec(OK) sont présentées
en annexe.

Remarque. Selon la remarque clôturant la partie 3.1.1 et la définition 10, si L ∈K(z) [d/dz],
alors L est globalement nilpotent si et seulement si le système différentiel y ′ = AL y est glo-
balement nilpotent, où AL est la matrice compagnon associée à L.

3.2 Rayon de convergence p-adique

Soit K un corps de caractéristique 0 muni d’une valeur absolue non archimédienne | · |.
On note A l’anneau de valuation de K muni de son unique idéal maximal p et K = A/p le
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corps résiduel de K, qu’on suppose de caractéristique p > 0. Par exemple, on prend K un
corps de nombres, p un premier de K, et | · | = | · |p.

On s’intéresse au système différentiel y ′ = G y , avec G ∈ Mn(K(z)). Soit t une variable
libre indépendante de z sur K et Ω une extension complète et algébriquement close de K

telle que t ∈ Ω. Concrètement, Ω est le complété de la clôture algébrique du complété de
K(t ) muni de la valuation de Gauss (voir [14, p. 24] pour une preuve de l’existence de Ω). On
note B l’anneau de valuation de Ω et Ω son corps résiduel.

Le but de cette section est de démontrer le théorème 16 donnant une caractérisation
de la nilpotence du système réduit y ′ = (G mod p)y à l’aide d’une inégalité sur le rayon de
convergence p-adique d’une matrice de solutions au point générique t du système y ′ =G y .

Remarque. La réduction t ∈Ω est transcendante sur K. En particulier, Ω est infini.
En effet, soit P ∈ A[x] tel que P (t ) = 0 = P (t ). Alors |P (t )|Gauss < 1, de sorte que, par défi-

nition de la valuation de Gauss, P ∈ p[x], donc P = 0.

En définissant pour s ∈N, Gs comme ci-dessus, une matrice fondamentale de solutions
U ∈GLn(Ω((z))) au point t de y ′ =G y – c’est-à-dire que U

′(t ) =G(t )U (t ), avec la dérivation( ∞∑
s=0

As zs
)′
=

∞∑
s=1

s As zs−1 sur Ω�z� – vérifiant U (t ) = In est donnée par

U (z) =
∞∑

s=0

Gs(t )

s!
(z − t )s .

Définition 19

Le rayon de convergence générique du système y ′ =G y est le rayon de convergence dans
Ω�z� de la série définissant U .

Si |G |Gauss É 1, alors comme dans la sous-section précédente, on peut définir un système
réduit modulo p, y ′ =G y , en caractéristique p.

Théorème 16

Supposons que |G |Gauss É 1. Soit R le rayon de convergence générique du système y ′ =
G y et π un élément de Ω algébriquement clos tel que πp−1 =−p. Alors le système y ′ =G y
est nilpotent si et seulement si R > |π|.

Notons que |π| = |p|
1

p−1 = p− 1
p−1 . Pour la preuve, on utilisera les deux lemmes suivants. Le

premier a été démontré par Kummer dans [19, p. 115] :

Lemme 10

Soit p est un nombre premier et n = a0+a1p+·· ·+aℓpℓ ∈N, avec 0 É ai < p−1 et aℓ 6= 0
un entier écrit en base p. Alors si Sn = a0 +·· ·+aℓ, on a

vp (n!) =
n −Sn

p −1
=

ℓ∑

k=0

⌊
n

pk

⌋
.

Démonstration. Pour tout j ∈ {0, . . . ,ℓ}, le nombre de multiples de p j dans {0, . . . ,n} est⌊
n

p j

⌋
. Donc, en comptant j fois les multiples de p j , il y a

⌊
n

p

⌋
+

⌊
n

p2

⌋
+·· ·+

⌊
n

pℓ

⌋

multiples de p « avec multiplicité » dans {0, . . . ,n}. Or, pour tout j ,

n

p j
=

a0

p j
+

a1

p j−1
+·· ·+

a j−1

p
+a j +·· ·+aℓpℓ− j
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et

0É
a0

p j
+

a1

p j−1
+·· ·+

a j−1

p
É

p −1

p

1− 1
p j

1− 1
p

= 1−
1

p j
É 1,

de sorte que

⌊
n

p j

⌋
= a j +a j+1p +·· ·+aℓpℓ− j . Donc

vp (n!) =
n∑

k=0

vp (k) =
ℓ∑

j=1

⌊
n

p j

⌋
=

ℓ∑

j=1
a j +a j+1p +·· ·+aℓpℓ− j

= a1 +a2(1+p)+a3(1+p +p2)+·· ·+aℓ(1+p +·· ·+pℓ−1)

= a1 +a2
p2 −1

p −1
+·· ·+aℓ

pℓ−1

p −1
=

1

p −1
(pa1 +·· ·+pℓaℓ+a0 −Sn) =

n −Sn

p −1
.

On munit Ω((z)) de la dérivation D =
d

dz
.

Lemme 11

Si f (z) =
g (z)

h(z)
∈Ω(z), alors si v est la valuation associée à | · |Gauss, v(Dp f ) Ê 1+v( f ).

Démonstration. Selon la remarque suivant la proposition 25, on a |Dp f |Gauss É |p !|| f |Gauss,
donc v(Dp f ) Ê vp (p !)+v( f ) Ê 1+v( f ).

Démonstration du théorème 16. En vertu du lemme 8 , il faut montrer que Gpn = 0 si et
seulement si R > |π|.
• Supposons que R > |π|. Soit R > R1 > |π|. Alors par définition du rayon de convergence, on
a ∣∣∣∣

Gs

s!

∣∣∣∣
Gauss

R s
1 −−−−→s→+∞

0.

Comme K est de caractéristique p, par le théorème d’Ostrowski, | · ||Q = | · |p . Donc selon le

lemme 10, |(p j )!| = p− p j −1
p−1 .

Comme R1 > |π|, on peut trouver ν> 1 tel que R1 = ν|π| = νp− 1
p−1 , d’où

Rp j

1

|(p j )!|
Ê p

p j −1
p−1 νp j

(
p− 1

p−1

)p j

= νp j
p− 1

p−1 −−−−−→
j→+∞

+∞,

de sorte que |Gp j |Gauss −−−−−→
j→+∞

0. Mais comme |G |Gauss É 1, selon la proposition 19, la suite

(|Gs |Gauss)s est décroissante, d’où |Gs |Gauss −−−−→
s→+∞

0.

En particulier, il existe s0 ∈ N tel que pour tout s Ê s0, |Gs |Gauss < 1. Donc si pµ > s0, la ré-
duction modulo p de Gpµ est nulle. Par suite, selon le lemme 8, le système réduit y ′ =G y est
nilpotent.
• Supposons que y ′ =G y est nilpotent. Alors Gpn =Gp

n = 0, de sorte que |Gpn |Gauss < 1. On
peut donc trouver σ∈N∗ tel que

v(Gpn) := min
1Éi , jÉn

− log |(Gpn )i , j |Gauss

log p
Ê

1

σ
.

On veut montrer par récurrence sur s ∈N que
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∀s ∈N, v(Gpns ) Ê
s

σ
. (26)

Soit s ∈N, supposons (26) vrai pour s. Soit U la matrice fondamentale de solutions générique
au point t de y ′ =G y .
Alors il est immédiat que

Gpn(s+1)(t )U (t ) =
(
Dpn(GpnsU )

)
(t )

Leibniz=
pn∑

i=0

(
pn

i

)
(D i Gpns )(t )(Dpn−i

U )(t )

=
pn∑

i=0

(
pn

i

)
(D i Gpns )(t )Gpn−i (t )U (t ).

Donc comme U (t ) = In , en substituant z à t dans K(z, t ), on a

Gpn(s+1) =
n∑

j=0

(
pn

p j

)
(Dp j Gpns )Gpn−p j +

∑

(p,i )=1

(
pn

i

)
(D i Gpns )Gpn−i .

Il s’agit pour conclure d’examiner l’ordre de chacun des termes de la somme :

– Par hypothèse de récurrence, v(Gpns ) Ê
s

σ
et v(Gpn) Ê

1

σ
, donc

v(GpnsGpn) Ê v(Gpns )+v(Gpn) Ê
s +1

σ
.

– Pour j 6= 0, selon le lemme 11 ci-dessous, on a v(Dp j Gpns ) Ê 1+v(Gpns ), donc

v((Dp j Gpns )Gpn−p j ) Ê 1+
s

σ
Ê

s +1

σ
.

– Si i et p sont premiers entre eux, alors vp
(pn

i

)
Ê 1, donc

v

((
pn

i

)
(D i Gpns )Gpn−i

)
Ê 1+v(Gpns ) Ê

s +1

σ
.

Ces trois arguments impliquent que v(Gpn(s+1)) Ê
s +1

σ
, ce qui montre (26) par récurrence.

De plus, selon la proposition 19, (v(Gℓ))ℓ∈N est croissante, donc si ℓ ∈N est écrit sous la forme
ℓ= pns + r,0É r < pn −1, on a

v(Gℓ) Ê v(Gpns ) Ê
s

σ
=

⌊
s

pn

⌋
1

σ
.

Comme | · | est non-archimédienne, si x ∈Ω, U (x) converge si et seulement si
∣∣∣∣
Gs(t )

s!
(x − t )s

∣∣∣∣
Gauss

−−−−→
s→+∞

0,

c’est-à-dire si v(Gs(t ))−vp (s!)+ sv(x − t )−−−−→
s→+∞

+∞. Mais selon le lemme 10, vp (s!) É
s

p −1
,

donc

v(Gs (t ))−vp (s!)+ sv(x − t )Ê
⌊

s

pn

⌋
1

σ
+ sv(x − t )−

s

p −1
Ê s

(
1

σpn
−

1

p −1
+v(x − t )

)
.

Pour que U (x) converge, il suffit donc que v(x − t ) >
1

p −1
−

1

σpn
= v(πp1/(σpn)). Par suite,

R Ê |π|p1/(σpn) > |π|, ce qu’on voulait démontrer.
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Remarque. Même si le système y ′ = G y n’est pas nilpotent, on peut montrer avec la propo-
sition 19 que R Ê |π|.

3.3 Estimations sur le rayon de convergence

Cette sous-section s’appuie sur le chapitre IV de [14]. Le but est d’étudier le comporte-
ment de séries entières p-adiques sur le bord de leur disque ouvert de convergence à l’aide
de la norme ‖ · ‖0 qui sera introduite dans la proposition 21, ce qui fournit d’une part la for-
mule de Hadamard sur le rayon de convergence p-adique (corollaire 1), et d’autre part, à
l’aide des propositions techniques 19 à 21, le théorème 17, dû à Dwork et Robba, dont une
conséquence cruciale est le théorème de Dwork-Robba pour les systèmes différentiels (théo-
rème 18). L’intérêt de la norme ‖·‖0 dans le cadre de la démonstration du théorème d’André-
Bombieri est qu’elle coïncide pour les fractions rationnelles avec la valeur absolue de Gauss.

On se donne (Ω, | · |) un corps valué de caractéristique 0 non archimédien tel que Ω est
infini. En particulier, le corps Ω construit dans la sous-section précédente vérifie ces hypo-
thèses selon la remarque initiale de la sous-section 3.2.

On note p la caractéristique de Ω, de sorte que | · ||Q = | · |p , quitte à renormaliser.

3.3.1 Formule de Hadamard

Proposition 20

Soit f (z) =
∞∑

s=m
As zs ∈ Ω((z)). Soit R ∈ GΩ = {|ω|,ω ∈ Ω}. Si f (x) converge pour |x| = R ,

alors

sup
|x|=R

| f (x)| = sup
sÊm

(|As |R s ).

Démonstration. Notons M = sup
sÊm

(|As |R s ). Comme f (x) converge pour |x| = R , on a

|As |R s −−−−→
s→+∞

0,

donc M <∞.
D’une part, comme | · | est non archimédienne, on a pour tout x tel que |x| = R , | f (x)| É

sup
sÊm

(|As |R s ) É M .

Pour montrer la deuxième inégalité, supposons sans perte de généralité que R = 1. Comme
(|As |)s tend vers 0, il y a un nombre fini d’indices s tels que |As | = M , de sorte qu’on peut
écrire f (z) = g (z)+h(z), avec

g (z) =
∑

|As |<M
As zs ∈Ω((z)) et h(z) =

∑

|As |=M
As zs ∈Ω

[
z,

1

z

]
.

Comme |As | −−−−→
s→+∞

0, on peut trouver M ′ < M tel que, pour tout s vérifiant |As | < M ,

|As | É M ′. D’où, | · | étant non archimédienne, pour x tel que |x| = 1, |g (x)| É M ′.
Par ailleurs,

sup
|x|=1

|h(x)| = |h|Gauss = M .

En effet, sup
|x|=1

|h(x)| É M de manière évidente. D’autre part, soit y ∈Ω tel que |y | = M et

h1(z) = y−1h(z) ∈OΩ[z],
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où OΩ désigne l’anneau de valuation de Ω, d’unique idéal premier pΩ.
Soit h1 la réduction modulo pΩ de h1. Supposons h1 = 0. Alors pour tout s tel que |As | =

M , y−1 As ∈ pΩ, c’est-à-dire |y−1 As | < 1, si bien que |As | < M , ce qui est absurde. Donc h1 6= 0.
Comme Ω est infini, il existe ainsi t ∈ OΩ tel que |t | = 1 et h1(t ) 6= 0, i.e. |h1(t )| = 1. D’où par
définition de h1, |h(t )| = |y | = M .

Finalement, | f (t )| = max(|g (t )|, |h(t )|) = M , ce qui fournit la conclusion voulue.

Corollaire 1

Le rayon de convergence de f (z) =
∞∑

s=0
As zs ∈Ω�z� est donné par la formule d’Hadamard

R = lim inf
s→+∞

|As |−1/s .

Démonstration. • Soit R ′ tel que f (x) converge pour |x| = R ′. Alors selon la proposition

20, pour tout s ∈N, |As |R s É sup
|x|=R

| f (x)|. Donc en prenant la puissance
1

s
de part et d’autre et

en passant à la limite supérieure, on obtient

(
lim sup

s→+∞
|As |1/s

)
R ′ É 1,

de sorte que R ′ É lim inf
s→+∞

|As |−1/s . Comme le rayon de convergence R est la borne supérieure

de l’ensemble des tels R ′, on a R É lim inf
s→+∞

|As |−1/s .

• si R ′ > lim inf
s→+∞

|As |−1/s , alors la contraposée du premier point nous donne qu’il existe x

de valeur absolue R ′ tel que f (x) ne converge pas pour |x| = R ′, d’où R ′ Ê R . Ainsi, R =
lim inf
s→+∞

|As |−1/s .

Proposition 21

Soit R ∈ GΩ. Si f (z) =
∞∑

s=0
As zs ∈ Ω�z� est convergente pour |x| = R , on pose | f |0(R) =

sup
|x|=R

| f (x)|. Alors l’ensemble des séries formelles convergeant pour |x| = R forme un an-

neau intègre sur lequel | · |0(R) est une valeur absolue.

Démonstration. Admis, voir [14, p. 116] .

Définition 20

On définit A0 l’ anneau des fonctions analytiques sur D(0,1), c’est-à-dire le sous-anneau
de Ω�z� constitué des séries convergeant pour |x| < 1. On note A

′
0 = Frac(A0).

Proposition 22

Pour f (z) =
∞∑

s=0
As zs ∈A0, on définit ‖ f ‖0 = lim sup

R→1−
| f |0(R). Alors ‖ f ‖0 = sup

s∈N
|As |.

Démonstration. Selon la proposition 20, pour tout R < 1, | f |0(R) = sup
s∈N

|As |R s É sup
s∈N

|As |,

donc ‖ f ‖0 É sup
s∈N

|As | par passage à la limite supérieure.
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D’autre part, pour tout s ∈N et R < 1, |As R s | É | f |0(R), donc |As | = lim sup
R→1−

|As |R s É ‖ f ‖0,

d’où le résultat.

Le résultat suivant est une conséquence de la proposition 21.

Proposition 23

La fonction ‖ · ‖0 définit une valeur absolue non archimédienne sur l’anneau des fonc-
tions analytiques bornées B0 := { f ∈ A0 : ‖ f ‖0 < +∞} pouvant être étendue à B

′
0 =

Frac(B0).

Remarque. Pour f , g ∈ A
′

0, on a ‖ f g‖0 É sup(‖ f ‖0,‖g‖0), dès que l’une des quantités inter-
venant dans le terme de droite est finie.
Proposition 24

Si h(z) ∈Ω(z), alors h ∈B
′
0 et ‖h‖0 = |h|Gauss.

Démonstration. En effet, si h =
f

g
, f , g ∈Ω[z], alors ‖h‖0 =

‖ f ‖0

‖g‖0
=

| f |0(1)

|g |0(1)
car f (x) et g (x)

convergent pour |x| = 1, donc selon la proposition 22, ‖h‖0 =
| f |Gauss

|g |Gauss
= |h|Gauss.

On munit dans toute la suite de cette sous-section Ω((z)) de la dérivation D =
d

dz
, avec

D |Ω = 0.

Proposition 25

Soit ξ ∈A
′

0. Pour tout n ∈N, on a

∥∥∥∥
Dnξ

s!ξ

∥∥∥∥
0
É 1.

Démonstration. Soit g ∈A0 tel que gξ∈A0. Alors selon la formule de Leibniz,

Dnξ

s!ξ
=

Dn(gξ)

n!gξ
−

n−1∑

i=0

Dn−i g

(n − i )!g

D iξ

i !ξ
.

Ainsi, si l’on montre le résultat pour ξ ∈A0, selon la remarque suivant la proposition 23,
un raisonnement par récurrence sur n prouvera le résultat pour ξ ∈A

′
0.

Soit donc ξ =
∞∑

s=0
As zs ∈ A0 et R < 1. Alors

Dnξ

n!
=

∞∑
s=n

(s
n

)
As zs−n , de sorte que, par la pro-

position 20, ∣∣∣∣
Dnξ

n!

∣∣∣∣
0

(R) É sup
s∈N

(|As |R s−n) =
1

Rn |ξ|0(R).

En passant à la limite supérieure, on obtient

∥∥∥∥
Dnξ

n!ξ

∥∥∥∥
0
É 1.

Remarque. En particulier, la conjugaison des deux dernières propositions donne pour h ∈

Ω(z) et s ∈N,

∣∣∣∣
D s h

s!

∣∣∣∣
Gauss

É |h|Gauss.
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3.3.2 Théorème de Dwork-Robba

Définition-proposition 1

Si s,m ∈N, on définit

{s,m}p = sup
1Éλ1<···<λmÉs

1

|λ1 . . .λm|p
,

avec la convention que {s,0}p = 1 pour tout s ∈N.
Soient s ∈N∗, m ∈N et p premier. Alors si p É s, {s,m}p É sm et si p > s, {s,m}p = 1.

Démonstration. Le cas m = 0 est évident puisque {s,0}p = 1 par convention. On prend

donc m Ê 1. Supposons p É m Soit 1 Éλ1 < ·· · <λm É s, on a |λ1 . . .λm |p Ê
(

1

s

)m

, puisque

p
∑m

i=1 vp (λi ) É
m∏

i=1
pvp (λi ) É

m∏

i=1
λi É sm .

Le deuxième cas est clair.

Le théorème suivant est le résultat principal de cette sous-section.

Théorème 17 (Dwork-Robba)

Soient u1, . . . ,un ∈ A
′

0 de matrice wronskienne W (u1, . . . ,un) inversible. Pour tout s ∈N,
on définit (Gs,0, . . . ,Gs,n−1) ∈A

′n
0 tel que

D s

s!
(u1, . . . ,un) = (Gs,0, . . . ,Gs,n−1)W (u1, . . . ,un).

Alors
∀s ∈N, ∀0 É j É n −1, ‖Gs, j ‖0 É {s,n −1}p .

Remarque. Le vecteur ligne (Gs,0, . . . ,Gs,n−1) existe bien pour tout s ∈ N car les lignes Li =
(D i u1, . . . ,D i un) pour 0 É i É n forment une famille libre, de sorte que (Dnu1, . . . ,Dnun) ∈
VectA ′

0
(L1, . . . ,Ln−1) ce qui fournit (Gn,0, . . . ,Gn,n−1). Une récurrence immédiate conclut à l’exis-

tence des Gs,i pour tout s ∈N.

Démonstration du théorème 17. Procédons par récurrence sur n. L’initialisation pour
n = 0 est une reformulation de la proposition 25.

Soit n ∈N, supposons le résultat vrai pour n. On écrit (u1, . . . ,un+1) = u(1,τ1, . . . ,τn) (u1 6=
0 car w(u1, . . . ,un+1) 6= 0), de sorte que si s ∈N,

D s

s!
(u1 . . .un+1) =

s∑

i=0

u(i )

i !

D j

j !
(1,τ1, . . . ,τn). (27)

Fixons s ∈N∗ et introduisons U =




u1 . . . un+1
...

. . .
...

u(s)
1

s!
. . .

u(s)
n+1

s!


 ∈Ms+1,n+1(A ′

0). Alors selon (27),

U = uP




1 τ1 . . . τn

0 τ′1 . . . τ′n
...

...
. . .

...

0
τ(s)

1

s!
. . .

τ(s)
n

s!




, où P =
1

u




u
u′ u (0)
...

...
. . .

u(s)

s!

u(s−1)

(s −1)!
. . . u



∈Ms+1(A ′

0).
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Or, par hypothèse de récurrence,



τ′1 . . . τ′n
...

. . .
...

(τ′1)(s−1)

(s −1)!
. . .

(τ′n)(s−1)

(s −1)!


= HW (τ′1, . . . ,τ′n),

où H ∈Ms,n(A ′
0) a tous ses coefficients sur la ligne i +1 bornées en norme ‖‖0 par {i ,n−1}p .

Définissons la matrice diagonale ∆= Diag

(
1,

1

2
, . . . ,

1

s

)
. Alors

U = uP

(
1 τ

0 ∆HW (τ′1, . . .τ′n)

)
, τ= (τ1, . . . ,τn). (28)

Or, U =GW , où G ∈Ms+1,n+1(A ′
0) de (i+1)-ème ligne (Gi ,0 . . .Gi ,n), et W =W (u1, . . . ,un+1)

est une matrice wronskienne. Par la formule de Leibniz,

W =




u uτ1 . . . uτn

u′ (uτ1)′ . . . (uτn)′

...
...

. . .
...

u(n) (uτ1)(n) . . . (uτn)(n)




=




u 0
u′ u (0)
u′′ (2

1

)
u′ u

. . . . . .
...

...
u(n)

( n
n−1

)
u(n−1)

( n
n−2

)
u(n−2) . . . u




︸ ︷︷ ︸
uPn




1 τ1 . . . τn

0 τ′1 . . . τ′n
...

...
. . .

...
0 (τ1)(n) . . . (τn)(n)


 ,

de sorte que

W = uPn

(
1 τ

0 W (τ′1, . . .τ′n)

)
. (29)

En comparant (28) et (29) et en se souvenant que U =GW , on a

GPn

(
1 τ

0 W (τ′1, . . .τ′n)

)
= P

(
1 τ

0 ∆HW (τ′1, . . .τ′n)

)
.

Comme (τ′1, . . . ,τ′n) est libre (le wronskien de cette famille est non nul selon (29)), on en dé-
duit que

GPn = P

(
1 τ

0 ∆HW (τ′1, . . . ,τ′n)

)(
1 τ

0 W (τ′1, . . . ,τ′n)

)−1

=
(
1 −τW (τ′1, . . . ,τ′n)−1

0 W (τ′1, . . . ,τ′n)−1

)
= P

(
1 0
0 ∆H

)
.

Donc G = P

(
1 0
0 ∆H

)
P−1

n . Or, de la proposition 25 découle que ‖P‖0 É 1 et ‖Pn‖0 É 1,

donc comme detPn = 1, on a ‖P−1
n ‖0 = ‖(com(Pn))T ‖0 É 1.

Soit h É s, on sait que la h-ième ligne de H est bornée pour ‖ · ‖0 par {h −1,n −1}p, donc

la hème ligne de ∆H est bornée pour ‖ ·‖0 par
1

|h|p
{h −1,n −1}p É {h,n}p .

Donc la (h +1)ème ligne de

(
1 0
0 ∆H

)
est bornée pour ‖ ·‖0 par {h,n}p . Comme ‖P−1

n ‖0 É 1,

c’est aussi le cas de la (h +1)ème ligne de

(
1 0
0 ∆H

)
P−1

n . Or, P est triangulaire inférieure, donc
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P

(
1 0
0 ∆H

)
P−1

n a pour coefficient d’ordre (h + 1, j ) une somme de produits impliquant les

coefficients de

(
1 0
0 ∆H

)
P−1

n situés sur la colonne j de numéro de ligne inférieure ou égale à

h+1 et les coefficients de P situés sur sa h+1ème ligne. Comme h 7→ {h,n}p est croissante, ce

coefficient est borné par sup
1ÉiÉh

1

|i |p
{h −1,n −1}p É {h,n}p . On a ainsi obtenu

∀h ∈N,∀ j ∈ {0, . . . ,n −1},‖Gh+1, j ‖0 É {h,n}p ,

ce qu’on voulait démontrer.

On peut obtenir également une estimation du type de celle du théorème de Dwork-
Robba dans le cadre de l’étude d’un système différentiel.

Proposition 26 (Dwork-Robba pour les systèmes)

Soit A ∈ Mn(A ′
0), et pour tout i ∈N, Ai la matrice telle que si y ′ = Ay , alors

D i

i !
y = Ai y .

Soient s ∈N et Y ∈GLn(A ′
0) tels que

D s Y

s!
= As Y , As ∈Mn(A ′

0). Alors

‖As‖0 := sup
1Éi , jÉn

‖(As )i , j ‖0 É {s,n −1}p sup
0ÉiÉn−1

(‖i !Ai‖0).

Démonstration. Il suffit de montrer le résultat pour la première ligne u = (u1, . . . ,un) ∈
Ω((z))n de As .

Notons q = dimVectΩ(u1, . . . ,un) et prenons une base z1, . . . , zq de ce Ω-espace vectoriel.
En notant z = (z1, . . . , zq ), alors il existe E ∈ GLn(Ω) tel que uE = (z 0n−p ). Considérons la
matrice wronskienne de z

Z =




z
...

Dq−1z


 ∈Mq−1(A ′

0) et T =




u
...

Dq−1u


Y −1.

Prenons Gs = (Gs,0, . . . ,Gs,q−1) tel que
D s z

s!
=Gs Z . Alors, comme D |Ω = 0,

(
D s u

s!

)
E =

D s (uE )

s!
=

D s

s!
(z 0) =Gs (Z 0n−q ).

D’autre part,

T Y E =




uE
...

(Dq−1u)E


=




uE
...

Dq−1(uE )


=




z 0
...

Dq−1z 0


= (Z 0).

Donc

(
D s

s!
u

)
E =Gs T Y E , donc, comme E est inversible,

D s u

s!
=Gs T Y .

Notons pour tout i ∈N, Li la première ligne de Ai . Comme As =
(

D s Y

s!

)
Y −1, on a

Ls =
D s u

s!
Y −1 =Gs T, d’où ‖Ls‖0 É ‖Gs‖0‖T ‖0.
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D’autre part, si 0 É i É n −1, la (i +1)ème ligne de T est (D i u)Y −1 = (i !)Li , donc

‖T ‖0 É sup
0ÉiÉn−1

(‖i !Ai‖0).

Le théorème 17 donne finalement

‖Ls‖0 É ‖Gs‖0‖T ‖0 É {s, q −1}p‖T ‖0 É {s,n −1}p‖T ‖0 É {s,n −1}p sup
0ÉiÉn−1

‖i !Ai ‖0.

On cherche à obtenir une version plus générale du théorème précédent appliquée à des
matrices A définies par une série entière de rayon de convergence quelconque autour d’un
point a de Ω.

On définit pour a ∈Ω et ρ > 0, Aa,ρ l’anneau des séries formelles
∞∑

s=0
As (z −a)s de rayon

de convergence autour de a supérieur ou égal à ρ. On peut le munir d’une norme ‖ · ‖a,ρ de
manière à ce que, si α ∈Ω est tel que |α| = ρ, l’isomorphisme d’anneaux

φa,ρ : Aa,ρ −→ A0

f (z) 7−→ f (α(z +a))

soit une isométrie. On définit de même que précédemment A
′
a,ρ , Ba,ρ , B

′
a,ρ . On remarque

que D( f (α(z+a))) =α f (ρ(z+a)). L’utilisation de l’isométrieφa,ρ permet d’obtenir la version
généralisée du théorème 26 suivante :

Théorème 18

Soit A ∈Mn(A ′
a,ρ), et pour tout i ∈N, Ai la matrice telle que si y ′ = Ay , alors

D i

i !
y = Ai y .

Soit s ∈N, Y ∈ GLn(A ′
a,ρ) tel que

D s Y

s!
= As Y , As ∈Mn(A ′

a,ρ). Alors

‖As‖a,ρ É ρ−s {s,n −1}p sup
0ÉiÉn−1

(
ρi‖i !Ai‖a,ρ

)
.

Démonstration. Posons Ỹ = Y (α(z + a)) = φa,ρ(Y ) ∈ GLn(A ′
0) via l’isomorphisme d’an-

neaux φa,ρ . On a pour tout i ∈N,

D i Ỹ

i !
=αi

(
D i Y

i !

)
(α(z +a)) =αi Ai (α(z +a))Ỹ = Ãi Ỹ ,

avec Ãi =αi Ai (α(z +a)), donc selon la proposition 26,

‖αs As (α(z +a))‖0 É {s,n −1}p sup
0ÉiÉn−1

‖i !Ãi ‖0 = {s,n −1}p sup
0ÉiÉn−1

‖ρi i !Ai (α(z +a))‖0

ce qui donne le résultat voulu car |α| = ρ.

Dans la partie suivante, on va appliquer ces résultats aux G-opérateurs dans le théorème
d’André-Bombieri.
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3.4 Le théorème d’André-Bombieri

Le but de cette partie est de démontrer le théorème d’André-Bombieri (théorème 19) qui
établit que la condition de Galochkin pour un système différentiel y ′ =G y implique la nilpo-
tence globale de ce système. Pour cela, nous allons introduire une condition sur les rayons
de convergence génériques p-adiques de y ′ =G y , la condition de Bombieri, qui implique la
nilpotence globale de y ′ = G y . De plus, nous allons reformuler la condition de Galochkin à
l’aide d’une quantité p-adique, la taille de G .

3.4.1 Rayon de convergence global

On considère un corps de nombres K de degré δ.

Définition 21

On note, pour tout p ∈ Spec(OK), Rp le rayon de convergence de la matrice solution gé-
nérique UG ,tp issue de la construction de la sous-section 3.2 associée au système y ′ =G y
et à la valeur absolue | · |p sur K.

Le rayon de convergence générique inverse global de G est

ρ(G) :=
∑

p∈Spec (OK)
log+

(
1

Rp

)
.

On dit que G satisfait la condition de Bombieri si ρ(G) <∞.

Proposition 27

Si la matrice G satisfait la condition de Bombieri, alors y ′ =G y est un système différentiel
globalement nilpotent.

Démonstration. Soit S l’ensemble des nombres premiers p tels qu’il existe p∈ Spec(OK)

au-dessus de p tel que Rp É |p|
1

p−1
p . Selon le théorème 16, S est l’ensemble des p tels que

y ′ = (G mod p)y est non nilpotent pour au moins un premier p au-dessus de p. Fixons pour
chaque p ∈S un tel premier p(p). Alors

ρ(G) Ê
∑

p∈S

log+
(

1

Rp(p)

)
Ê

∑

p∈S

1

δ

log p

p −1
.

En effet, |p|p = p− fp/δ, avec la normalisation choisie.
Par suite, si ρ(G) <∞, on a

∑

p∈S

1

p
É

∑

p∈S

log p

p −1
<∞.

Ainsi (cf définition 26 en annexe), S a une densité de Dirichlet nulle, c’est-à-dire que

−1

log(s −1)

∑

p∈S

p−s → 0

quand s tend vers 1, s > 1. Or, si p ∈ Spec(OK) est tel que y ′ = (G mod p)y est non nilpotent,
alors p∩Z ∈ S , donc l’ensemble S

′ des premiers vérifiant cette propriété est de densité de
Dirichlet nulle. En effet, si s > 1,

∑

p∈S ′

1

N (p)s
=

∑

p∈Spec (Z)

∑
p∈S

p|p

1

p fps
É

∑

p∈S

Card{p ∈S
′ : p | p}

ps
É δ

∑

p∈S

1

ps
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car le nombre de premiers p au-dessus de p est borné par δ selon la formule
∑
p|p

dp = δ. Donc

en divisant par − log(s−1) de part et d’autre de l’inégalité et en passant à la limite, on obtient
que S

′ a une densité de Dirichlet nulle. Selon la définition 18, le système y ′ = G y est donc
globalement nilpotent.

3.4.2 Taille d’un système différentiel

On considère un corps de nombres K de degré δ. Pour tout p ∈ Spec(OK), on définit la

valeur absolue | · |p de manière à ce que si p est le premier de Z au-dessous de p, |p|p = p− dp
δ ,

où dp = ep fp, avec ep (resp. fp) le degré d’inertie (resp. de ramification) de p au-dessus de p.
En remarquant que vp(p) = ep, on a donc par définition

∀x ∈K, |x|p =
(
NK/Q(p)

)−δvp(x) = p− fp
δ

vp(x).

Les résultats de la sous-section 3.3 n’utilisant par cette normalisation, on les appliquera
en tenant compte de cette adaptation technique rendue nécessaire par la démonstration du
lemme 12 ci-dessous.
Définition 22

Si α1, . . . ,αn tels que (αi ) =
ai

bi
, où ai et bi sont des idéaux de OK premiers entre eux,

on définit den′(α1, . . . ,αn) = NK/Q(b), où b est le plus petit multiple commun au sens des
anneaux de Dedekind des idéaux b1, . . . ,bn .

Remarque. Ce dénominateur n’est pas nécessairement le plus petit dénominateur commun

des αi au sens de la définition 11, comme le montre l’exemple de α=
1+ i

2
dans K=Q(i ) qui

vérifie den(α) = 2 et den′(α) = 4, puisque (1+i ) est un idéal premier de Z[i ] =OK. Cependant
on peut obtenir un encadrement

den(α1, . . . ,αn) É den′(α1, . . . ,αn) É (den(α1, . . . ,αn))δ.

En effet, notons N = den(α1, . . . ,αn) et M = den′(α1, . . . ,αn). Alors :

• On sait par les propriétés de la norme que M ∈ b (c’est clair si b est un idéal premier, si-
non on utilise la multiplicativité de la norme et la décomposition en idéaux premiers dans
l’anneau de Dedekind OK), donc (M) = bb′ pour un certain idéal b′, de sorte que pour tout

i ∈ {1, . . . ,n}, (Mαi ) = bb′
ai

bi
= b′ai

b

bi
, donc, par définition de b, Mαi ∈OK. Donc N É M .

• D’autre part, pour tout 1 É i É n, (N )
ai

bi
⊂ OK, donc Nai ⊂ bi pour tout i , donc, comme ai

et bi sont premiers entre eux, (N ) ⊂ bi , de sorte que (N ) ⊂ b, le plus petit commun multiple
des bi . Donc M = NK/Q(b) = |OK/b| É |OK/NOK| = Nδ.

Définition 23

On définit les fonctions

log+ : ]0,+∞[ −→ R+
x 7−→ log(sup(1, x))

et log− : ]0,+∞[ −→ R−
x 7−→ log(inf(1, x)).

On remarque immédiatement que

∀x, y > 0, log+(x y) É log+(x)+ log+(y) et log+(x y ) É y log+(x).
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Lemme 12

Si α1, . . . ,αn ∈K, alors

∑

p∈Spec (OK)
sup

1ÉiÉn
log+ |αi |p =

1

δ
log

(
den′(α1, . . . ,αn)

)
.

Démonstration. En reprenant les notations de la définition 22, on a pour tout i ∈ {1, . . . ,n},

bi =
∏

vp(αi )<0
p−vp(αi ), de sorte que b=

∏
∃i :vp(αi )<0

p
−min

i
(vp(αi ))

.

Donc
NK/Q(b) =

∏

p∈Spec (Z)

∏
p|p

∃i :vp(αi )<0

p
− fp(min

i
(vp(αi ))

(le produit a bien un nombre de termes fini). D’où

1

δ
log

(
den′(α1, . . . ,αn)

)
=

∑

p∈Spec(Z)

∑
p|p

∃i :vp(αi )<0

− fp
δ

(min
i

(vp(αi )) log p.

Or, pour tout i ∈ {1, . . . ,n}, |αi |p = p
− δ

fp
vp(αi )

, de sorte que

sup
1ÉiÉn

log+ |αi |p =
− fp
δ

log p min
1ÉiÉn

vp(αi )<0

vp(αi ).

En remarquant que cette dernière quantité est nulle si∀i , vp(αi ) Ê 0, on obtient le résultat
voulu en sommant sur p∈ Spec(OK).

Définition 24

La taille de G est

σ(G) = lim sup
s→+∞

1

s

∑

p∈Spec (OK)
h(s,p),

où

∀s ∈N, h(s,p)= sup
mÉs

log+
∣∣∣∣
Gm

m!

∣∣∣∣
p,Gauss

.

La taille de G est une quantité qui « encode » la condition de Galochkin (définition 13),
dans un sens précisé par la proposition suivante :

Proposition 28

Soit T (z) ∈K[z] tel que T (z)G(z) ∈Mn(K[z]), et soit, pour s ∈N, qs (resp. q ′
s ), le dénomi-

nateur (resp. le den′) des coefficients des coefficients des matrices T G ,T 2 G2

2
, . . . ,T s Gs

s!
.

Alors

a) On a, pour tout entier s,
log qs

s
É

log q ′
s

s
É δ

log qs

s
.

b) Notons

h−(T ) =
∑

p∈Spec (OK)
log− |T |p,Gauss et h+(T ) =

∑

p∈Spec (OK)
log+ |T |p,Gauss.

Alors δσ(G)+h−(T ) É lim sup
s→+∞

log q ′
s

s
É δσ(G)+h+(T ).
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Démonstration. Le point a) est une conséquence directe de la remarque suivant la pro-
position 22.

b) Selon le lemme 12, on a

log q ′
s = δ

∑

p∈Spec (OK)
sup
mÉs

log+
∣∣∣∣
T mGm

m!

∣∣∣∣
p,Gauss

.

De plus, si s ∈N∗ et m É s, alors

log+
∣∣∣∣T

m Gm

m!

∣∣∣∣
p,Gauss

= log+
(
|T |mp,Gauss

∣∣∣∣
Gm

m!

∣∣∣∣
p,Gauss

)
É s log+ |T |p,Gauss + log+

∣∣∣∣
Gm

m!

∣∣∣∣
p,Gauss

.

Donc

sup
mÉs

log+
∣∣∣∣T

m Gm

m!

∣∣∣∣
p,Gauss

É s log+ |T |p,Gauss +h(s,p),

si bien que

∑

p∈Spec (OK)
sup
mÉs

log+
∣∣∣∣
T mGm

m!

∣∣∣∣
p,Gauss

É s
∑

p∈Spec (OK)
sup
mÉs

log+ |T |p,Gauss +h(s,p)

Symétriquement, en remarquant que

Gm

m!
=

(
1

T

)m T mGm

m
et log+

∣∣∣∣
1

T

∣∣∣∣
p,Gauss

=− log− |T |p,Gauss ,

on a

h(s,p)É−s
∑

p∈Spec (OK)
sup
mÉs

log− |T |p,Gauss +
∑

p∈Spec (OK)
sup
mÉs

log+
∣∣∣∣
T mGm

m!

∣∣∣∣
p,Gauss

.

En divisant par s et en passant à la limite supérieure, on obtient le résultat voulu.

Corollaire 2

Le système y ′ =G y satisfait la condition de Galochkin de la définition 13 si et seulement
si σ(G) <+∞.

Démonstration. Selon le point a) de la proposition 28, on a

lim sup
s→+∞

log q ′
s

s
<∞⇔ lim sup

s→+∞

log qs

s
<∞.

De plus, selon le point b), on a lim sup
s→+∞

log q ′
s

s
<+∞⇔σ(G)<+∞. Par suite

σ(G)<∞⇐⇒∃C > 0 : ∀s ∈N, qs ÉC s+1,

ce qui n’est autre que la condition de Galochkin.

3.4.3 Théorème d’André-Bombieri

Le théorème suivant donne le lien entre le rayon de convergence global et la taille, et
donc entre la condition de Bombieri et la condition de Galochkin.
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Théorème 19 (André-Bombieri)

Si K est un corps de nombres et G ∈Mn(K(z)), alors

ρ(G) Éσ(G) É ρ(G)+n −1.

En particulier, si la condition de Galochkin est vérifiée, alors y ′ =G y est un système glo-
balement nilpotent.

Démonstration. La preuve consiste pour l’essentiel à montrer en deux étapes que si p est

un premier de K, alors log+
(

1

Rp

)
= lim

s→+∞

1

s
h(s,p), chacune des deux étapes fournissant une

inégalité du théorème.

• Étape 1 : soit p ∈ Spec(OK), montrons que

log+
(

1

Rp

)
= lim sup

s→+∞

1

s
h(s,p).

Selon le corollaire 1, on a

Rp = lim inf
s→+∞

∣∣∣∣
Gs

s!

∣∣∣∣
−1/s

p,Gauss
.

Donc

log+
(

1

Rp

)
= log+

(
lim sup

s→+∞

∣∣∣∣
Gs

s!

∣∣∣∣
1/s

p,Gauss

)
log+ croissante

É lim sup
s→+∞

1

s
log+

(∣∣∣∣
Gs

s!

∣∣∣∣
p,Gauss

)

É lim sup
s→+∞

1

s
h(s,p). (30)

Par ailleurs, selon le corollaire 18, en tenant compte de la normalisation de | · |p choisie en
début de sous-section,

∀m ∈N,

∣∣∣∣
Gm

m!

∣∣∣∣
p,Gauss

É
1

Rm
p

{m,n −1}p sup
jÉn−1

|G j |p,Gauss,

où

{m,n −1}p = sup
1Éλ1<···<λn−1Ém

1

|λ1 . . .λn−1|p
= {m,n −1}

dp/δ
p .

Donc

log+
∣∣∣∣
Gm

m!

∣∣∣∣
p,Gauss

É m log+
(

1

Rp

)
+

dp

δ
log+{m,n −1}p +Cp,

où Cp= log+ sup
jÉn−1

|G j |p,Gauss est indépendant de m. Selon la définition-proposition 1, si p É m,

on a {m,n−1}p É mn−1 et si p > m, on a {m,n−1}p = 1. De plus, comme
∑
p|p

dp = δ, on a
dp

δ
É 1.

Par suite, dans tous les cas, si m É s,

log+
∣∣∣∣
Gm

m!

∣∣∣∣
p,Gauss

É s log+
(

1

Rp

)
+ (n −1) log s +Cp,

d’où, si p É s,

1

s
h(s,p) É log+

(
1

Rp

)
+ (n −1)

log s

s
+

Cp

s
(31)
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et si p > s, on a
1

s
h(s,p)É log+

(
1

Rp

)
+

Cp

s
. Ainsi,

lim sup
s→+∞

1

s
h(s,p)É log+

(
1

Rp

)
.

Ce résultat conjugué à (30) donne

lim sup
s→+∞

1

s
h(s,p)= log+

(
1

Rp

)
.

On a ∀ j ∈ {0, . . . ,n −1}, |G j |p,Gauss É 1 pour tous les premiers p sauf un nombre fini, de sorte
que la constante Cp est nulle sauf pour p dans cet ensemble fini de premiers. Ainsi, en utili-
sant (31), on peut trouver une constante C > 0 telle que

∑

p∈Spec (OK)

1

s
h(s,p)É

∑

p∈Spec (OK)
log+

(
1

Rp

)
+

∑

pÉs

∑

p|p

dp

δ
(n −1)

log s

s
+

C

s

É
∑

p∈Spec (OK)
log+

(
1

Rp

)
+ (n −1)π(s)

log s

s
+

C

s
,

puisque pour tout premier p,
∑
p|p

dp = δ. Ici, π est la fonction de comptage des nombres pre-

miers. L’équivalent, fourni par le théorème des nombres premiers, π(s) ∼
s

log s
donne par

passage à la limite de part et d’autre,

σ(G)É ρ(G)+n −1.

• Étape 2 : soit p ∈ Spec(OK), montrons que

log+
(

1

Rp

)
= lim inf

s→+∞

1

s
h(s,p).

Soit y vecteur colonne tel que D y =G y . Soient s,m ∈N, on a D s y =Gs y et

Gs+m

(s +m)!
y =

Dm

(s +m)!
D s y =

Dm

(s +m)!
(Gs y)

Leibniz=
1

(s +m)!

m∑

i=0

(
m

i

)
(D i Gs)Dm−i y

=
1

(s +m)!

m∑

i=0

(
m

i

)
(D i Gs )Gm−i y.

Donc

Gs+m

(s +m)!
=

m∑

i=0

s!m!

(s +m)!

(
D i Gs

i !s!

)
Gm−i

(m − i )!
.

Or, pour tout i ∈ {0, . . . ,m}, selon la proposition 25,

∣∣∣∣
D i

i !

(
Gs

s!

)∣∣∣∣
p,Gauss

É
∣∣∣∣
Gs

s!

∣∣∣∣
p,Gauss

.

Donc ∣∣∣∣
Gs+m

(s +m)!

∣∣∣∣
p,Gauss

É
∣∣∣∣
Gs

s!

∣∣∣∣
p,Gauss

∣∣∣∣
s!m!

(s +m)!

∣∣∣∣
p

sup
jÉm

∣∣∣∣
G j

j !

∣∣∣∣
p,Gauss

,

de sorte que

log+
∣∣∣∣

Gs+m

(s +m)!

∣∣∣∣
p,Gauss

É log+
∣∣∣∣
Gs

s!

∣∣∣∣
p,Gauss

+h(m,p)−
dp

δ
log

∣∣∣∣∣

(
s +m

s

)∣∣∣∣∣
p

.
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En effet, comme | · |p est non archimédienne,
∣∣∣
(s+m

s

)−1
∣∣∣

p
Ê 1, donc

log+
∣∣∣∣∣

(
s +m

s

)−1∣∣∣∣∣
p

= log

∣∣∣∣∣

(
s +m

s

)−1∣∣∣∣∣
p

=− log

∣∣∣∣∣

(
s +m

s

)∣∣∣∣∣
p

.

On obtient donc par récurrence que pour tout k ∈N,

log+
∣∣∣∣

Gs+km

(s +km)!

∣∣∣∣
p,Gauss

É log+
∣∣∣∣
Gs

s!

∣∣∣∣
p,Gauss

+kh(m,p)−
dp

δ
log

∣∣∣∣∣

(
s +m

s

)(
s +2m

s +m

)
. . .

(
s +km

s + (k −1)m

)∣∣∣∣∣
p

É log+
∣∣∣∣
Gs

s!

∣∣∣∣
p,Gauss

+kh(m,p)−
dp

δ
log

∣∣∣∣
(s +km)!

s!(m!)k

∣∣∣∣
p

.

Or, selon le lemme 10, on a pour tout h ∈ N,
− log |h!|p

log p
=

h −Sh

p −1
, avec h = a0 + a1p + ·· · +

aℓ−1pℓ−1 écrit en base p, Sh = a0 +·· ·+aℓ.

On remarque que comme ∀i ∈ {0, . . . ,ℓ−1},0É ai É p−1, on a
Sh

p −1
É ℓ, et puisque h Ê pℓ−1,

ℓÉ 1+
logh

log p
. Ici,

− log

∣∣∣∣
(s +km)!

s!(m!)k

∣∣∣∣
p
=

(
(s +km)−Ss+km

p −1
−

s −Ss

p −1
−k

m −Sm

p −1

)
log p

= log p(Ss +kSm −Ss+km ) É log p

(
1+

log s

log p
+k +k

logm

log p

)

É (k +1) log p +k logm + log s É (k +1)(log p + log m) si s É m.

Donc comme pour s É m, log+
∣∣∣∣
Gs

s!

∣∣∣∣
p,Gauss

É h(m,p), on a si s É m,

log+
∣∣∣∣

Gs+km

(s +km)!

∣∣∣∣
p,Gauss

É (k +1)

(
h(m,p)+

dp

δ

(
log p + log m

))
.

Soient N Ê 1 et m Ê 1, écrivons N = qm+ s, 0 É s < m la division euclidienne de N par m. On

a q É
N

m
, donc l’inégalité précédente devient

log+
∣∣∣∣
GN

N !

∣∣∣∣
p,Gauss

É (q+1)

(
h(m,p)+

dp

δ

(
log p + logm

))
É

N +m

m

(
h(m,p)+

dp

δ

(
log p + log m

))
,

inégalité qui est vérifiée a fortiori pour N ′ < N , d’où

1

N
h(N ,p) É

(
1

m
+

1

N

)(
h(m,p)+

dp

δ

(
log p + logm

))
.

Donc selon l’étape 1,

∀m ∈N, log+
(

1

Rp

)
= lim sup

N→+∞
h(N ,p) É

1

m

(
h(m,p)+

dp

δ

(
log p + logm

))
. (32)

Considérons une extraction φ : N→N telle que

1

φ(r )
h(φ(r ),p)−−−−−→

r→+∞
lim inf
s→+∞

1

s
h(s,p).
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En prenant m =φ(r ) dans (32) et en passant à la limite, on obtient

log+
(

1

Rp

)
É lim inf

s→+∞

1

s
h(s,p),

d’où log+
(

1

Rp

)
= lim

s→+∞

1

s
h(s,p). L’inégalité ρ(G) Éσ(G) découle finalement du lemme de Fa-

tou puisque

∑

p∈Spec (OK)
log+

(
1

Rp

)
=

∑

p∈Spec (OK)
lim inf
s→+∞

1

s
h(s,p)

É lim inf
s→+∞

∑

p∈Spec (OK)

1

s
h(s,p)

É lim sup
s→+∞

∑

p∈Spec (OK)

1

s
h(s,p)=σ(G).

Ceci conclut la démonstration.

3.5 Démonstration du théorème 5

Pour finir, synthétisons les différents résultats obtenus en prouvant le théorème d’André-
Chudnovsky-Katz (théorème 5) cité en introduction.

Soit f ∈ Q�z� une G-fonction, L ∈ Q(z)

[
d

dz

]
un opérateur différentiel d’ordre minimal

pour f tel que L( f (z)) = 0 et K un corps de nombres tel que L ∈K(z)

[
d

dz

]
. Alors

• Selon la remarque suivant le théorème des Chudnovsky (théorème 14), la matrice compa-
gnon associée AL associée à L vérifie la condition de Galochkin.
• Donc, selon le théorème d’André-Bombieri (théorème 19), y ′ = AL y est un système diffé-
rentiel globalement nilpotent.

• La dernière remarque de la partie 3.1.2 nous assure alors que L ∈K(z)

[
d

dz

]
est un opéra-

teur différentiel globalement nilpotent.
• Selon le théorème de Katz (théorème 12) et la remarque qui le suit, L est donc un opérateur
singulier régulier en tout point de P1(Q) et ses exposants en tout point sont rationnels.
• Les points de C\Q sont des points ordinaires puisque, en écrivant L sous la forme

L = Pµ(z)

(
d

dz

)µ
+Pµ−1(z)

(
d

dz

)µ−1

+·· ·+P0(z),

avec Pi (z) ∈Q[z], ce qui est toujours possible quitte à multiplier L à gauche par un polynôme
convenable, toute singularité de L est une racine de Pµ, donc un élément de Q.
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Annexe : le théorème de Chebotarev

Intéressons-nous de plus près au théorème de Chebotarev dont on une conséquence est
utilisée de manière cruciale dans la démonstration du théorème de Katz (sous-section 1.3).

On peut définir trois notions de densité sur l’ensemble Spec(OK) des premiers d’un corps
de nombres K.
Définition 25

Soit T ⊂ Spec(OK). On définit

ζK,T (s) :=
∏

p∈T

1

1−N (p)−s ,

où N (p) désigne Card(OK/p), la norme de p.
S’il existe n tel que ζn

K,T se prolonge en une fonction méromorphe au voisinage de 1
avec un pôle d’ordre m en 1 (en adoptant la convention qu’un zéro d’ordre m est un pôle

d’ordre −m) alors T a une densité polaire d(T ) =
m

n
.

On a quelques propriétés correspondant à ce que l’on est en droit d’attendre d’une den-
sité, qui sont valables également pour les autres notions de densité.

• L’ensemble de tous les idéaux premiers de K a une densité polaire de 1.
• Si T admet une densité polaire, d(T ) Ê 0.
• Un ensemble fini a une densité nulle.
• Si T est l’union disjointe de T1 et T2, et si deux d’entre eux ont une densité polaire, le
troisième en a une et d(T ) = d(T1)+d(T2).
• Si T1 et T2 ont des densités polaires et T1 ⊂ T2, alors d(T1) É d(T2).

La deuxième notion, qui est celle utilisée pour définir la notion d’opérateur globalement
nilpotent dans la section 1, est la densité de Dirichlet ou analytique (cf [13, pp. 255-257])

Définition 26

Soit T ⊂ Spec(OK). On dit que T admet d Ê 0 pour densité de Dirichlet lorsque

−1

log(s −1)

∑

p∈T

1

N (p)s
−→ d

quand s tend vers 1 pour s réel, s > 1.

Définition 27

Soit T ⊂ Spec(OK). On dit que T admet d Ê 0 pour densité naturelle si

lim
n→+∞

Card
{
p ∈ T : N (p) É n

}

Card
{
p ∈ Spec(OK) : N (p) É n

} = d .

Proposition 29

Si la densité polaire de T existe, alors sa densité de Dirichlet aussi et les deux quantités
sont égales. Si la densité naturelle de T existe, alors sa densité polaire aussi et les deux
quantités sont égales.

En revanche, la réciproque de cette proposition est fausse : Serre ([24, p. 126]) cite un
exemple d’ensemble de premiers ayant une densité de Dirichlet mais pas de densité natu-
relle.

Une fois choisie une notion de densité parmi les trois ci-dessus, on peut donner un sens
à l’expression « presque tout ».
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Définition 28

On dit qu’une propriété est valable pour presque tout premier p d’un corps de nombres
(relativement à la densité choisie) si elle vaut pour un ensemble de premiers de densité 1.
Ceci est vrai en particulier, si elle vaut pour tous les premiers sauf un nombre fini.

Le théorème suivant, dont la preuve dépasse largement le cadre de ce mémoire, a été
démontré par Chebotarev en 1922. Pour plus de détails, on peut se référer à [25, p. 131], et
[20]. Une preuve de ce théorème pour la densité de Dirichlet peut être trouvée dans [21, pp.
179–197].

Théorème 20 (Chebotarev)

Soit L/K une extension de corps de nombres galoisienne. Soit C ⊂ G = Gal(L/K) une
classe de conjugaison. Alors l’ensemble des idéaux premiers p de OK qui sont non rami-

fiés et tels que (p,L/K) =C a une densité naturelle de
|C |
|G |

, où |X | := Card(X ).

Selon la proposition 29, le théorème 20 est vrai en remplaçant « densité naturelle » par
« densité polaire » ou « densité de Dirichlet ». Dans toute la suite, on fixe une notion de
densité. Les résultats énoncés vaudront pour toutes les notions de densité.

Définissons les objets utilisés dans le théorème. Soit p premier de OK. Soit q premier de
OL au-dessus de p et D(q) =

{
σ ∈Gal(L/K) : σ(q) = q

}
le groupe de décomposition de q.

Notons kp = OK/p et lq = OL/q les corps résiduels respectifs de p et q. Notons f l’indice
d’inertie de q/p, c’est-à-dire le degré de l’extension lq/kp. On a un morphisme surjectif

ϕq : D(q) −→ Gal(lq/kp)
σ 7−→ σ : x mod q 7→σ(x) mod q

.

En remarquant que D(q) est un stabilisateur de l’action transitive de Gal(L/K) sur les pre-
miers de OL au-dessus de p, et en utilisant la formule e(q/p) f r = [L : K], où r est le nombre
de premiers au-dessus de p dans OL, on voit que si p est non ramifié, D(q) a pour cardinal f .
Donc ϕq est en réalité un isomorphisme de groupes.

En tant que groupe de Galois d’une extension de corps finis, Gal(lq/kp) est engendré par
le morphisme de Frobenius Frobp : x 7→ xN(p). On note (p,L/K)q =ϕ−1

q (Frobp), générateur de
D(q).

On vérifie que si q′ est un autre premier au-dessus de p et σ ∈ Gal(L/K) est tel que q′ =
σ(q), alors (p,L/K)q ′ =σ(p,L/K)qσ−1.

Définition 29

Soit p un idéal premier non ramifié de K dans l’extension galoisienne L/K. Le Frobenius
de p est la classe de conjugaison dans Gal(L/K)

(p,L/K) =
{
(p,L/K)q ,q∩OK = p

}
.

En particulier, si L/K est une extension abélienne, le Frobenius de p est un élément de
Gal(L/K).

Remarque. Si f ∈ Z[z] est unitaire et p ne divise pas le discriminant ∆( f ) de f , alors f
mod p a même degré n que f et a autant de racines, simples, dans OK/p, que f dans K.

En effet, supposons que f a n racines distinctes α1, . . . ,αn dans K. Soit x ∈K est tel que
f (x) = 0. Alors, comme f est unitaire, on a x ∈ OK et en réduisant modulo p pour p premier
de K au-dessus de p, on a

( f mod p)(x mod p) = 0 = f (x) mod p.
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Doncα1 mod p, . . . ,αn mod p sont des racines de f mod p, qui sont deux à deux distinctes.
En effet, ∆( f ) ∈Z, donc ∆( f ) mod p=∆( f ) mod p 6= 0 car p ne divise pas ∆( f ) et

∆( f ) mod p=
∏

1Ér<sÉn
(αr −αs )2 mod p =

∏

1Ér<sÉn
(αr mod p−αs mod p)2 6= 0.

Ainsi, via l’isomorphisme ϕp : D(p) −→ Gal(kp/Fp )
σ 7−→ σ

, on voit que l’action du morphisme

de Frobenius Frobp ∈ Gal(kp/Fp ) en tant que permutation de
{
α1 mod p, . . . ,αn mod p

}
est

la même que celle de (p,K/Q)p sur {α1, . . . ,αn}.

Proposition 30

Soit f ∈Z[z] un polynôme unitaire non nul tel que f mod p ∈ Fp [z] est scindé dans Fp [z]
pour presque tout premier p. Alors f est scindé dans Q[z].

Démonstration. On note K un corps de décomposition de f . On prend p un premier ne
divisant pas ∆( f ). Si p est un premier de K au-dessus de p, on sait donc que p est non ramifié.
De plus, pour toute racine α de f mod p, on a Frobp (α) = α ⇔ αp = α ⇔ α ∈ Fp . Donc f
mod p est scindé sur Fp si et seulement si Frobp = id. Via l’isomorphisme ϕp, cela équivaut
à dire que (p,K/Q) = {id}.

Selon le théorème 20, l’ensemble des premiers p de Z tels que (p,K/Q) = {id} a pour den-
sité 1/|Gal (K/Q)|. Or, comme f mod p est scindé sur Fp pour presque tout p, cette densité
vaut 1. Donc |Gal (K/Q)| = [K : Q] = 1, si bien que f est scindé sur Q.

Corollaire 3

Soit f ∈ Z[z] un polynôme irréductible unitaire tel que f mod p ∈ Fp [z] a un zéro dans

Fp pour tout premier p dans un sous-ensemble de densité d >
1

2
de Spec(Z). Alors f est

de degré 1.

On utilise le lemme suivant :
Lemme 13

Soit G un groupe agissant transitivement sur un ensemble fini Ω de cardinal au moins 2.
Alors il existe σ ∈G tel que ∀ω ∈Ω,σ(ω) 6=ω.

Démonstration. On utilise la formule de Burnside : si Orb(Ω) est l’ensemble des orbites
de l’action de X sur Ω, et pour tout g ∈G , Fixg =

{
ω ∈Ω/g (ω) =ω

}
, alors

|Orb(Ω)|× |G | =
∑

g∈G
|Fixg | = |G |

car l’action est transitive. Mais |Fixid| = |Ω| > 1, donc il existe σ∈G tel que |Fixσ| = 0, i.e. σ est
sans point fixe.

Démonstration du corollaire 3. Par l’absurde, supposons que deg( f ) > 1. Soit K un corps
de décomposition de f et p un premier ne divisant pas ∆( f ). Une racine de f mod p dans
Fp correspond à un point fixe du morphisme de Frobenius par action sur les racines de f
mod p.

Selon la remarque suivant la définition 29, si f mod p a une racine dans Fp , tout élément
de (p,K/Q) a donc un point fixe par action sur les racines de f .

Soit G0 le sous groupe de G = Gal(K/Q) composé des σ ∈ G tels que σ a un point fixe.
C’est aussi une classe de conjugaison dans G . Comme f est irréductible, l’action de G sur
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l’ensemble à au moins deux éléments de ses racines dans K est transitive. Selon le lemme 13,
|G0| < |G |. Donc l’ensemble des premiers p de Z tels que p est non ramifié et (p,K/Q) = G0

a pour densité
|G0|
|G |

É
1

2
(car G0 est un sous-groupe strict de G). Or, cet ensemble est en

fait l’ensemble des premiers p non ramifiés tels que f mod p a une racine dans Fp , qui est

de densité strictement plus grande que
1

2
par hypothèse. On a donc une contradiction, par

conséquent deg( f ) = 1.

Nous pouvons maintenant prouver la proposition 10 utilisée pour démontrer le théo-
rème de Katz :
Corollaire 4

Soit K un corps de nombres et α ∈K. Si pour presque tout premier p de K, |α|p É 1 et α
mod p ∈ Fp , où (p) = p∩Z, alors α ∈Q.

Démonstration. Soit d ∈ Z tel que dα ∈ OK. On a pour presque tout premier p de K, si
(p) = p∩Z, d mod p = d mod p ∈ Fp et (dα) mod p = (d mod p)(α mod p) ∈ Fp car α

mod p ∈ Fp . Donc le polynôme minimal unitaire f ∈ Z[z] de dα a une racine dans Fp pour
presque tout p. Selon le corollaire 3, f est de degré 1, donc dα ∈Z, de sorte que α ∈Q.
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