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MONODROMIE UNIPOTENTE MAXIMALE,
CONGRUENCES "À LA LUCAS" ET INDÉPENDANCE

ALGÉBRIQUE

DANIEL VARGAS MONTOYA

Résumé. Soient f(z) ∈ 1 + zQ[[z]] et S un ensemble infini de nombres
premiers tels que, pour tout p ∈ S , nous pouvons réduire f(z) modulo
p. Lorsque f(z) est holonome, on obtient généralement que f(z)|p est
algébrique sur Fp(z). Si de plus f(z)|p annule un polynôme de la forme

X − Ap(z)X
pl , on peut utiliser ces équations pour obtenir des résul-

tats de transcendance et d’indépendance algébrique sur Q(z). Dans cet
article, nous cherchons des conditions sur les opérateurs différentiels an-
nulant f(z) qui garantissent l’existence de ces équations particulières.
Supposons que f(z) annule un opérateur différentiel H ∈ Q(z)[d/dz]
muni d’une structure de Frobenius forte pour tout p ∈ S ainsi qu’un
opérateur différentiel fuchsien D ∈ Q(z)[d/dz] tel que zéro est un point
singulier régulier de D et les exposants en zéro de D sont tous égaux
à zéro. Notre résultat principal établit que pour presque tout p ∈ S ,
f(z)|p annule un polynôme de la forme X−Ap(z)X

pl , où Ap(z) est une
fraction rationnelle à coefficients dans Fp de hauteur inférieure ou égale
à Cp2l et C est une constante strictement positive indépendante de p.
Nous étudions aussi l’indépendance algébrique sur Q(z) de ces séries.
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1. Introduction

Soit p un nombre premier. Dans cet article, nous suivrons [4] en disant
qu’une série formelle f(z) =

∑
n≥0 a(n)z

n à coefficients dans Q est p-Lucas
si f(z) ∈ Z(p)[[z]], où Z(p) est la localisation de Z en l’idéal (p), a(0) = 1 et
pour tout entier positif m et tout r ∈ {0, . . . , p− 1} on a

a(r +mp) ≡ a(r)a(m) mod pZ(p) .

Une observation importante est que f(z) =
∑

n≥0 a(n)z
n ∈ 1+ zZ(p)[[z]] est

p-Lucas si et seulement si

(1) f|p(z) = Ap(z)f|p(z
p) ,

où f|p(z) =
∑

n≥0(a(n) mod p)zn désigne la réduction modulo p de f(z) et

Ap(z) =
∑p−1

n=0(a(n) mod p)zn. Puisque f|p(z
p) = f|p(z)

p, la série formelle
f|p(z) est alors algébrique sur Fp(z) de degré au plus p− 1. On trouve dans
la littérature de nombreux exemples de séries formelles vérifiant de telles
congruences pour tout nombre premier p, ou au moins pour une infinité
d’entre eux. Par exemple, le théorème de Lucas sur les coefficients binomiaux
implique que, pour tout entier r ≥ 1, la série formelle

gr(z) =
∑

n≥0

(
2n

n

)r

zn

est p-Lucas pour tout nombre premier p. Gessel [17] a montré que c’est
également le cas de la série génératrice des nombres d’Apéry

t(z) =
∑

n≥0

(
n∑

k=0

(
n

k

)2(n+ k

k

)2
)
zn .

Nous renvoyons à [19, 20, 2] pour davantage d’exemples. Notons que l’ap-
proche utilisée dans [17], [19] et [20] est combinatoire, tandis que les auteurs
de [2] étudie la valuation p-adique des coefficients des séries hypergéomé-
triques généralisées et de quotients de factorielles de plusieurs variables.

En 1989, Sharif et Woodcock [24] ont remarqué que les équations (1)
peuvent être utilisées pour obtenir la transcendance sur Q(z) de certaines
séries p-Lucas, en montrant que leurs réductions modulo p sont des séries
formelles algébriques sur Fp(z) dont le degré n’est pas borné en fonction de
p. Ils démontrent ainsi la transcendance des séries gr(z) pour r ≥ 2 1. Cette
approche a ensuite été étendue par Allouche, Gouyou-Beauchamps et Skor-
dev dans [4]. Plus récemment, Adamczewski et Bell [1] ont montré comment
utiliser ces mêmes équations pour démontrer l’indépendance algébrique sur
Q(z) de certaines séries p-Lucas. Cette approche a ensuite été développée
par Adamczewski, Bell et Delaygue dans [2]. Ces auteurs ont introduit de
nouveaux ensembles de séries formelles, les ensembles L(S), qui généralisent
les ensembles de séries p-Lucas, et ils ont donné un critère d’indépendance

1. Notons que g1(z) est algébrique.
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algébrique pour les éléments de L(S). Ce critère permet par exemple de dé-
montrer que les séries gr, r ≥ 2, et t(z) sont algébriquement indépendantes
sur Q(z).

Définition 1.1. Pour un ensemble S infini de nombres premiers, L(S) est
l’ensemble des séries f(z) ∈ 1 + zQ[[z]] telles que pour tout p ∈ S :

a) f(z) ∈ Z(p)[[z]].

b) Il existe un entier lp strictement positif et une fraction rationnelle
Ap(z) dans Fp(z) ∩ Fp[[z]] tels que

(2) f|p(z) = Ap(z)f|p(z
plp ),

où f|p(z) est la réduction de f(z) modulo p.

c) La hauteur 2 de Ap(z) est inférieure ou égale à Cplp, où C est une
constante qui ne dépend pas de p.

Il est clair que si, pour tout p ∈ S, la série f(z) est p-Lucas, alors
f(z) ∈ L(S). Le critère d’indépendance algébrique d’Adamczewski, Bell et
Delaygue s’énnonce de la façon suivante.

Théorème A (Théorème 1.3 de [2]). Soit S un ensemble infini de nombres
premiers. Des séries formelles f1(z), . . . , fr(z) ∈ L(S) sont algébriquement
dépendantes sur Q(z) si et seulement si il existe m1, . . . ,mr ∈ Z, non tous
nuls, tels que f1(z)

m1 · · · fr(z)mr ∈ Q(z).

Bien que cela n’apparaisse pas dans les définitions correspondantes, le
cadre naturel d’étude des séries p-Lucas et des éléments de L(S) est celui des
séries holonomes, c’est-à-dire des solutions d’équations différentielles linéaires
à coefficients polynômes. En effet, les exemples connus d’éléments de L(S)
sont dans une immense majorité de ce type (voir toutefois l’exemple donné
à la fin de [4] pour une exception à cette règle). Soit f(z) ∈ Q[[z]] holonome
telle que, pour tout p ∈ S, la série f(z) est dans Z(p)[[z]]. Motivé par le
théorème A, nous cherchons dans cet article des conditions sur les opérateurs
différentiels annulant f(z) qui garantissent que f(z) appartient à L(S).

Notons d’abord que, d’après l’équation (2), si f(z) ∈ L(S), alors f|p(z) est
algébrique sur Fp(z) pour tout p ∈ S. Cela nous conduit à faire appel à la no-
tion, introduite par Dwork dans [14], de structure de Frobenius forte associée
à un opérateur différentiel et un nombre premier p (voir définition 6.8). Rap-
pelons que les opérateurs de Picard-Fuchs sont des exemples d’opérateurs
qui possèdent une structure de Frobenius forte pour presque tout nombre
premier p, ce qui montre la pertinence de cette notion pour notre étude.

Définition 1.2. Pour un ensemble S de nombres premiers, F(S) est l’en-
sembles des séries f(z) ∈ 1 + zQ[[z]] telles que :

— pour tout p ∈ S, f(z) ∈ Z(p)[[z]] ;

— f(z) annule un opérateur différentiel H ∈ Q(z)[δ] muni d’une struc-
ture de Frobenius forte pour tout p ∈ S, où δ = zd/dz.

2. Si nous écrivons Ap(z) = P (z)/Q(z), où P (z), Q(z) sont des polynômes premiers
entre eux, la hauteur de Ap(z) est le maximum des degrés de P (z) et Q(z).
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Les travaux de Christol [12] (voir aussi [23, Théorème 2.6]) implique que
si f(z) ∈ F(S) alors la série f|p(z) est algébrique sur Fp(z) pour tout p ∈ S.
Nous cherchons donc une condition supplémentaire à ajouter aux éléments
de F(S) afin de garantir leur appartenance à L(S). Dans cette direction,
le théorème 1 établit que si f(z) ∈ F(S) annule un opérateur différentiel
D ∈ Q(z)[d/dz] MOM en zéro, 3 alors la série f(z) vérifie une équation du
type (2) pour presque tout p ∈ S. Par contre, et de façon assez surprenante,
la condition c de la définition des ensembles L(S) n’est pas toujours vérifiée.
On obtient seulement que la hauteur de Ap(z) est inférieure ou égale à Cp2lp ,
où C est une constante indépendante de p. La deuxième partie du théorème 1
donne ensuite une condition suffisante pour que f(z) appartienne à L(S).

Avant d’énoncer le théorème 1, nous introduisons l’ensemble L2(S) et les
opérateurs Λp.

Définition 1.3. Soit S un ensemble infini de nombres premiers. L’ensemble
L2(S) est constitué des séries f(z) ∈ 1 + zQ[[z]] telles que, pour tout p ∈ S,
les conditions a) et b) de la définition 1.1 sont vérifiées et

c’) la hauteur de Ap(z) est inférieure ou égale à Cp2lp , où C est une
constante qui ne dépend pas de p.

Il est clair que L(S) ⊂ L2(S).
Définition 1.4. Soient p un nombre premier et K un corps quelconque.
Nous notons Λp l’opérateur de K[[z]] défini par : Λp(

∑
n≥0 a(n)z

n) =∑
n≥0 a(np)z

n. Pour un entier k ≥ 1, Λk
p = Λp ◦ · · · ◦ Λp k-fois et Λ0

p = Id
est l’opérateur identité.

Par abus de langage, les opérateurs Λp seront appelés opérateurs de Cartier
dans la suite 4.

Théorème 1. Soient S un ensemble infini de nombres premiers et f(z) une
série qui appartient à F(S).

(1) Si f(z) annule un opérateur différentiel D ∈ Q(z)[d/dz] MOM en
zéro alors f(z) ∈ L2(S ′), où S ′ ⊂ S et S \ S ′ est fini.

(2) Si de plus, pour tout p ∈ S, il existe un entier lp > 0 tel que

Λ
lp
p (f|p(z)) = f|p(z) alors f(z) ∈ L(S ′), où S ′ ⊂ S et S \ S ′ est

fini.

Malgré son apparente complexité, ce théorème fournit un moyen très
efficace pour montrer que des séries formelles appartiennent à L(S). On peut
par exemple l’utiliser pour montrer que les séries formelles gr(z), r ≥ 1, et
t(z) sont dans L(P \ J ), où P est l’ensemble des nombres premiers et J est
un ensemble fini de nombres premiers. De façon plus remarquable, ce résultat
permet d’étudier les solutions d’opérateurs de type Calabi-Yau. Dans [5], les
auteurs dressent une liste de plus de 400 opérateurs de type Calabi-Yau. Ces
opérateurs vérifient certaines conditions algébriques dont : zéro est un point
singulier régulier et les exposants en zéro sont tous égaux à zéro et chaque
opérateur admet une solution dans Z[[z]] dont le terme constant est égal

3. Le lecteur trouvera la définition d’opérateur différentiel MOM en zéro dans la par-
tie 2.

4. Voir la discussion dans [3, Section 2] concernant cet abus de langage.
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à 1. Notamment, tous ces opérateur sont MOM en zéro. Dans la partie 8,
nous montrons que 242 de ces séries appartiennent à L(P \ J ), où J est un
ensemble fini de nombres premiers.

Dans la partie 7 nous montrons via un exemple que le fait que f(z) annule
un opérateur différentiel MOM en zéro n’est pas une condition suffisante
pour que f(z) soit dans L(S). Plus précisément, nous montrerons que la
série hypergéométrique

f2(z) =
∑

n≥0

−1

2n − 1

(
2n

n

)2

zn

n’appartient pas à L(S) quel que soit l’ensemble infini S de nombres premiers
alors que f2(z) annule un opérateur différentiel MOM en zéro. On a toutefois
que f2(z) ∈ L2(P \ {2}). Un autre problème intéressant à étudier est celui
de l’indépendance algébrique sur Q(z) des séries qui appartiennent à L2(S).
Bien que nous ne donnions pas une réponse générale à ce problème, les
résultats que nous obtenons dans la partie 9 nous permettent d’étudier
l’indépendance algébrique de certaines séries qui sont dans L2(S).

Théorème 2. Les séries hypergéométriques {fr}r≥2, où

fr(z) =
∑

n≥0

−1

(2n − 1)

(
2n

n

)r

zn,

sont algébriquement indépendantes sur Q(z).

La pertinence de ce résultat vient du fait que le théorème A ne peut pas
être appliqué aux séries fr(z).

Cet article est organisé de la manière suivante. Dans la partie 2 nous rap-
pelons la définition d’opérateur différentiel fuchsien et définissons pour un
opérateur différentiel à coefficients dans K(z), K un corps quelconque, la
notion d’opérateur différentiel MOM en zéro. Dans la partie 4 nous montre-
rons, grâce au point 2 du théorème 1, que la série 210 de [5] appartient à
L(S), où S est un ensemble infini de nombres premiers. La pertinence de cet
exemple provient du fait que les méthodes combinatoires et les techniques
développées dans [2, section 8] ne parviennent pas encore à montrer que cette
série appartient à L(S). La preuve du théorème 1 repose sur le lemme 5.2.
Notre approche de la démonstration du lemme 5.2 est fondée sur la théorie
des équations différentielles p-adiques. Dans la partie 5, nous démontrons le
théorème 1, en admettant le lemme 5.2. Celui-ci est prouvé ultérieurement
dans la partie 6. Également, le lecteur trouvera dans cette partie la définition
de structure de Frobenius forte (voir définition 6.8). La partie 7 est consa-
crée à montrer que la série hypergéométrique f2(z) appartient à L2(S)\L(S),
quel que soit l’ensemble infini S de nombres premiers. Dans la partie 8, nous
appliquons le théorème 1 à l’étude des solutions d’opérateurs différentiels de
type Calabi-Yau. Enfin, la partie 9 est dédiée à l’étude de l’indépendance
algébrique de certaines séries de L2(S) et nous démontrerons le théorème 2.

Remerciements. L’auteur tient à remercier l’arbitre pour sa lecture
attentive ainsi que pour ses divers commentaires qui ont clarifié l’exposition.



6 DANIEL VARGAS MONTOYA

2. Opérateurs différentiels

Dans cette partie nous allons rappeler quelques notions classiques des opé-
rateurs différentiels, la lettre K désigne un corps quelconque. Un opérateur
différentiel à coefficients dans K(z) est un objet de la forme

(3) L :=
dn

dzn
+ a1(z)

dn−1

dzn−1
+ · · ·+ an−1(z)

d

dz
+ an(z),

où les ai(z) appartiennent à K(z). L’ordre de L est n. Un point α dans la
clôture algébrique de K est un point singulier de L s’il existe i ∈ {1, . . . , n}
tel que α est un pôle pour ai(z). Nous disons que α est un point singulier
régulier de L si α est un point singulier de L et, pour tout i ∈ {1, . . . , n},
ãi(z) := (z − α)iai(z) n’a pas de pôle en α. Soit L∞ l’opérateur différentiel
obtenu après avoir appliqué le changement de variable z 7→ 1/z à L. Nous
disons que l’infini est un point singulier régulier de L si zéro est un point
singulier régulier de L∞. Remarquons que si, pour chaque i ∈ {1, . . . , n},
nous écrivons ai(z) =

bi,1(z)
bi,2(z)

, où bi,1(z) et bi,2(z) appartiennent à K[z] et
sont premiers entre eux alors, l’infini est un point singulier régulier de L si
et seulement si, pour tout i ∈ {1, . . . , n}, deg(bi,1(z)) ≤ deg(bi,2(z)) − i.

Nous dirons que α est une singularité à distance finie de L si α est un
point singulier de L et α n’est pas l’infini. Soit δ = z d

dz l’opérateur d’Euler.
Nous réécrivons znL en fonction de δ et obtenons

Lδ := δn + b1(z)δ
n−1 + · · · + bn−1(z)δ + bn(z),

où les bi(z) appartiennent à K(z). Comme nous le verrons dans la proposition
suivante, si zéro est un point singulier régulier de L alors pour tout i ∈
{1, . . . , n}, bi(z) ∈ K[[z]]. Ainsi, lorsque zéro est un point singulier régulier de
L nous définissons les exposants en zéro de L comme les racines du polynôme

xn + b1(0)x
n−1 + · · ·+ bn−1(0)x+ bn(0).

Ce polynôme est connu comme le polynôme indiciel en zéro de L. Si l’infini
est un point singulier régulier de L, nous définissons les exposants en l’infini
de L comme les exposants en zéro de L∞.

Remarque 2.1. Soit A(z) la matrice compagnon de L et soit B(z) la matrice
compagnon de Lδ. Alors, A(z)Gn = d

dzGn +Gn
1
zB(z), où

Gn =




1 0 0 . . . 0
0 1

z 0 . . . 0
0

c1,2
z2

1
z2 . . . 0

...
...

...
. . .

...
0

c1,j−1

zj−1

c2,j−1

zj−1 . . . 1
zj−1




∈ GLn(Z[1/z])

est la matrice exprimant {1, . . . , dn−1

dzn−1 } en fonction de {1, δ, . . . , δn−1}. Le
lecteur trouvera une preuve de cela dans [23, Lemme 5.3].

Proposition 2.2. Soient K un corps quelconque et L défini comme en (3).
Le point zéro est un point singulier régulier de L si et seulement si, pour tout
i ∈ {1, . . . , n}, bi(z) appartient à K[[z]].
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Lorsque K = C, ce résultat est le critère de Fuchs dont on trouve une
démonstration dans [21, corollaire 5.5]. Maintenant rappelons la définition
d’opérateur fuchsien.

Définition 2.3 (Opérateur fuchsien). Soient K un corps quelconque et
L défini comme en (3). L’opérateur L est fuchsien si l’infini est un point
singulier régulier de L et si toutes les singularités à distance finie de L sont
des points singuliers réguliers de L. Par abus de langage nous dirons que
l’opérateur différentiel Lδ est fuchsien si, lorsque nous réécrivons l’opérateur
1
znLδ en fonction de d/dz, il est fuchsien.

Dans la suite de l’article, nous utiliserons à plusieurs reprise la notion de
MOM en zéro, notion algébrique définie ci-dessous qui généralise la notion
de monodromie unipotente maximale lorsque K = C.

Définition 2.4 (Opérateur MOM en zéro). Soient K un corps quelconque
et L défini comme en (3). L’opérateur différentiel L est MOM 5 en zéro si :
L est fuchsien, zéro est un point singulier régulier de L et tous les exposants
en zéro de L sont égaux à zéro.

Soit L ∈ C(z)[d/dz] un opérateur fuchsien tel que zéro est un point
singulier. Il est bien connu que L la matrice de monodromie locale en zéro
est unipotente (MUM) si et seulement si tous les exposants en zéro de L sont
égaux à zéro. Ainsi, L est MUM en zéro si et seulement si L est MOM en
zéro.

3. Stratégie de la démonstration du théorème 1

Dans cette partie nous allons esquisser les idées principales de la démons-
tration du théorème 1. Cette démonstration repose essentiellement sur la
théorie des équations différentielles sur le corps Fp et la théorie des équa-
tions différentielles p-adiques. La démonstration de ce théorème a quatre
étapes clés. A savoir :

— Concernant la théorie des équations différentielles sur Fp, nous mon-
trons que si Dp ∈ Fp(z)[δ] est MOM en zero et g(z) ∈ 1+zFp[[z]] est solution
de Dp alors g(z) = b(z)(Λp(g))

p, où b(z) appartient à Fp(z)∩Fp[[z]] et a une
hauteur inférieure ou égale à pηγ−1 avec η l’ordre de Dp et γ le nombre des
points singuliers de Dp. Cela est démontré par la proposition 6.2.

— Ce qui concerne la théorie des équations différentielles p-adiques, nous
utilisons principalement le fait que l’existence de la structure de Frobenius
forte implique que l’opérateur différentiel a une base de solutions dans le
disque générique de rayon 1. En utilisant ce fait nous montrons que si
f(z) ∈ F(S) annule un opérateur différentiel dans Q(z)[δ] d’ordre n, MOM
en zéro et avec r points singuliers alors, pour presque tout p ∈ S et tout entier
i ≥ 0, la série Λi

p(f|p) est solution d’un opérateur différentiel à coefficients
dans Fp(z), d’ordre n, MOM en zéro et avec r points singuliers au plus. Cela
est démontré par la proposition 6.4.

— Grâce aux propositions 6.2 et 6.4 nous montrons que, pour tout couple
(m, i) ∈ Z2

≥0, Λi
p(f|p) = Am,i,p(z)Λ

m+i
p (f|p)(z

pm), où Am,i,p(z) ∈ Fp(z) ∩

5. L’abréviation MOM en anglais signifie maximal order multiplicity.
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Fp[[z]] a une hauteur inférieure à Cpm avec C = 2nr. Cela est prouvé par le
lemme 5.2.

— Finalement, comme f(z) annule un opérateur différentiel muni d’une
structure de Frobenius forte pour tout p ∈ S, nous sommes en mesure de
montrer le fait crucial qu’il existe un entier lp > 0 tel que Λ

2lp
p (f|p(z)) =

Λ
lp
p (f|p(z)). Cela est prouvé par le lemme 5.1.

Ces quatre étapes entraînent le théorème 1.

3.1. Structure de Frobenius forte et faible et disque générique. Un
module différentiel A a une structure de Frobenius faible s’il existe un module
différentiel B et un entier h > 0 tels que les modules différentiels A et Bφh

sont isomorphes, où Bφh
est le module différentiel obtenu après avoir appliqué

h-fois le Frobenius à B. Si A et Aφh
sont isomorphes pour certain h > 0 alors

on dit que A a une structure de Frobenius forte. A cause de la conjecture
de Bombieri–Dwork, la notion de structure de Frobenius forte est très liée
à la notion d’une base de solutions dans le disque générique de rayon 1 car
il s’ensuit de cette conjecture qu’un opérateur différentiel a une structure
de Frobenius forte pour presque tout nombre premier p si et seulement si,
pour presque tout nombre premier p, l’opérateur différentiel a une base de
solutions dans le disque générique de rayon 1. Cette conjecture est encore
ouverte. Par contre, d’une part comme nous avons déjà dit, la structure de
Frobenius forte implique que l’opérateur différentiel a une base de solutions
dans le disque générique de rayon 1 et d’autre part, lorsque un opérateur
différentiel a une base de solutions dans le disque générique de rayon 1, il est
muni de la structure de Frobenius faible (voir lemme 6.21). La proposition 6.4
est cruciale dans la démonstration du théorème 1 et elle est prouvée dans la
partie 6.3. Sa preuve repose sur le lemme 6.16 et dans les hypothèses de ce
lemme nous supposons que l’opérateur a une base de solution dans le disque
générique de rayon 1 et l’existence de la structure de Frobenius forte n’est
pas supposée.

Le fait de supposer dans le lemme 6.16 cette hypothèse trouve sa moti-
vation dans l’observation suivante : sous les conditions du théorème 1, f(z)
annule un opérateur différentiel H muni d’une structure de Frobenius forte
pour tout p ∈ S ainsi qu’un opérateur différentiel D qui est MOM en zéro
alors, si M est l’opérateur différentiel minimal pour f(z), H = T M et M est
aussi MOM en zéro. Cependant, M n’est pas forcement muni d’une struc-
ture de Frobenius forte pour tout p ∈ S mais, il est clair que M a une base
de solutions dans le disque générique de rayon 1 pour tout p ∈ S. Donc, le
lemme 6.16 est appliqué à l’opérateur M.

Ainsi, l’hypothèse de la structure de Frobenius est utilisée pour garantir
que M a une base de solutions dans le disque générique de rayon 1 et pour
établir l’égalité cruciale Λ

2lp
p (f|p(z)) = Λ

lp
p (f|p(z)).

4. Un premier exemple

À présent nous allons utiliser la deuxième partie du théorème 1 pour
montrer que la série 210 de [5] appartient à L(P \J ), où J est un ensemble
fini de nombres premiers. Comme nous l’avons déjà mentionné, l’importance
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de cet exemple est donnée par le fait que les méthodes combinatoires et les
techniques développées dans [2, section 8] ne semblent pas suffire à montrer
que cette série appartient à L(S), où S est un ensemble infini de nombres
premiers. La série en question est donnée par l’expression suivante

f(z) =
∑

j≥0

((
2j

j

)( 2j∑

k=0

(−1)k
(
2j

k

)4
))

zj ∈ 1 + zZ[[z]].

D’après le théorème 3.5 de [6], la série f(z) est la diagonale d’une fraction ra-
tionnelle, alors de [11], f(z) annule un opérateur différentiel H ∈ Q(z)[d/dz]
muni d’une structure de Frobenius forte pour presque tout nombre premier
p. Comme la série fait partie de la liste donnée dans [5], elle annule un opéra-
teur différentiel D ∈ Q(z)[d/dz] qui est MOM en zéro. Nous allons voir que
pour tout p ∈ P \ {2}, Λp(f(z))|p = f|p(z), c’est-à-dire que nous montrerons
que pour tout p ∈ P \ {2} et tout entier positif j,

(
2jp

jp

)( 2jp∑

k=0

(−1)k
(
2jp

k

)4
)

≡
(
2j

j

)( 2j∑

k=0

(−1)k
(
2j

k

)4
)

mod p.

Soit k ∈ {0, . . . , 2jp} alors k = lp+s, où 0 ≤ s ≤ p−1 et 0 ≤ l ≤ 2j. D’après
le théorème de Lucas [20, Section 2.1], on a que

(
2jp

k

)4

=

(
2jp

lp+ s

)4

≡
(
2j

l

)4(0
s

)4

mod p.

En conséquence, si s > 0 alors
(2jp

k

)4 ≡ 0 mod p et si s = 0 alors k = lp et(2jp
lp

)4 ≡
(2j
l

)4
mod p. Par conséquent,

2jp∑

k=0

(−1)k
(
2jp

k

)4

≡
2j∑

l=0

(−1)lp
(
2j

l

)4

=

2j∑

l=0

(−1)l
(
2j

l

)4

mod p,

car p 6= 2.
Finalement, d’après le théorème de Lucas,

(2jp
jp

)
≡
(2j
j

)
mod p donc,

(
2jp

jp

)( 2jp∑

k=0

(−1)k
(
2jp

k

)4
)

≡
(
2j

j

)( 2j∑

k=0

(−1)k
(
2j

k

)4
)

mod p,

pour tout nombre premier p différent de 2 et tout entier positif j. Alors, on
est en mesure d’appliquer le théorème 1 et ainsi f(z) ∈ L(P\J ), où J est un
ensemble fini de nombres premiers. Nous remarquons qu’on peut appliquer le
même raisonnement pour montrer que de nombreuses séries qui apparaissent
dans [5] appartiennent à L(S), où P \S est fini, voir par exemple la partie 8.

5. Démonstration du théorème 1

La preuve du théorème 1 repose sur les lemmes 5.1 et 5.2. Nous allons
énoncer les lemmes 5.1 et 5.2 et nous passons tout de suite à la démonstration
du théorème 1. La démonstration du lemme 5.1 est faite à la fin de cette
partie. Le lemme 5.2 repose sur les propositions 6.2 et 6.4 et sa démonstration
fait le sujet de la partie 6.
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Lemme 5.1. Supposons que f(z) =
∑

n≥0 a(n)z
n ∈ Z(p)[[z]] annule un

opérateur différentiel muni d’une structure de Frobenius forte pour p. Alors,
il existe un entier lp > 0 tel que Λ

2lp
p (f|p(z)) = Λ

lp
p (f|p(z)).

Lemme 5.2. Soit S un ensemble infini de nombres premier et supposons que
f(z) ∈ F(S). Si f(z) annule un opérateur différentiel D ∈ Q(z)[d/dz] MOM
en zéro alors, il existe S ′ ⊂ S infini et une constante strictement positive C
tels que : l’ensemble S \ S ′ est fini et, pour tout p ∈ S ′ et pour tout couple
d’entiers i,m supérieurs ou égaux à zéro, il existe une fraction rationnelle
Ap,i,m(z) ∈ Fp(z) ∩ Fp[[z]] de hauteur inférieure ou égale à Cpm telle que
Λi
p(f|p(z)) = Ap,i,m(z)(Λi+m

p (f|p(z))
pm .

Démonstration du théorème 1. Par hypothèse on a que f(z) =
∑

n≥0 a(n)z
n ∈

F(S) et f(z) annule un opérateur différentiel D ∈ Q(z)[d/dz] MOM en
zéro. Donc, d’après le lemme 5.2, il existe un ensemble infini S ′ ⊂ S et
une constante strictement positive C tels que : S \ S ′ est fini et pour tout
p ∈ S ′ et tout couple d’entiers positifs i,m, il existe une fraction rationnelle
Ap,i,m(z) ∈ Fp(z) ∩ Fp[[z]] de hauteur inférieure ou égale à Cpm telle que

(4) Λi
p(f|p(z)) = Ap,i,m(z)(Λ

i+m
p (f|p(z)))

pm .

1– Montrons que f(z) ∈ L2(S ′). Soit p ∈ S ′, comme f(z) annule un opérateur
différentiel muni d’une structure de Frobenius forte pour p et f(z) ∈ Z(p)[[z]]

alors, d’après le lemme 5.1, il existe un entier lp > 0 tel que Λ
2lp
p (f|p(z)) =

Λ
lp
p (f|p(z)). Donc, il suit de (4) qu’il existe Ap,lp,lp(z) ∈ Fp(z) ∩ Fp[[z]] de

hauteur inférieur ou égale à Cplp telle que

Λ
lp
p (f|p(z)) = Ap,lp,lp(z)(Λ

2lp
p (f|p(z)))

plp .

Comme Λ
2lp
p (f|p(z)) = Λ

lp
p (f|p(z)) alors,

Λ
lp
p (f|p(z)) = Ap,lp,lp(z)(Λ

l
p(f|p(z)))

plp et Ap,lp,lp(z) =
Λ
lp
p (f|p(z))

Λ
lp
p (f|p(z))

plp
.

Il suit aussi de (4) qu’il existe Ap,0,lp(z) ∈ Fp(z) ∩ Fp[[z]] de hauteur
inférieure ou égale à Cplp telle que

f|p(z) = Ap,0,lp(z)(Λ
lp
p (f|p(z)))

plp et
1

Ap,0,lp(z)
=

Λ
lp
p (f|p(z))

plp

f|p(z)
.

Par conséquent,
Ap,lp,lp(z)

Ap,0,lp(z)
=

Λ
lp
p (f|p(z))

f|p(z)
. Finalement, soit

Ap(z) = Ap,0,lp(z)

(
Ap,lp,lp(z)

Ap,0,lp(z)

)plp

.

Notons que le terme constant de Ap,0,lp(z) est 1 car le terme constant des

séries f|p(z) et Λ
lp
p (f|p(z)) est 1. Donc, 1

Ap,0,lp (z)
∈ Fp(z) ∩ Fp[[z]]. D’où,

Ap(z) ∈ Fp(z) ∩ Fp[[z]]. De plus, la hauteur de Ap(z) est inférieure ou égale
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à 2Cp2lp et

f|p(z) = Ap,0,lp(z)(Λ
lp
p (f|p(z)))

plp =Ap,0,lp(z)

(
Λ
lp
p (f|p(z))

f|p(z)

)plp

f|p(z)
plp

= Ap(z)f|p(z)
plp .

Comme Fp est de caractéristique p alors f|p(z) = Ap(z)f|p(z
plp ) . Il suit donc

que f(z) ∈ L2(S ′).

2– Montrons que f(z) ∈ L(S′). Soit p ∈ S ′, par hypothèse on sait qu’il existe

un entier lp > 0 tel que Λlp
p (f|p(z)) = f|p(z). D’après (4), il existe une fraction

rationnelle Ap,0,lp(z) ∈ Fp(z) ∩ Fp[[z]] de hauteur inférieure ou égale à Cplp

telle que f|p(z) = Ap,0,lp(z)(Λ
lp
p (f|p(z)))

plp . Ainsi, f|p(z) = Ap,0,lp(z)f|p(z)
plp .

Comme Fp est de caractéristique p alors f|p(z) = Ap,0,lp(z)f|p(z
plp ). D’où,

f(z) ∈ L(S ′). �

Nous finissons cette partie en démontrant le lemme 5.1.

Démonstration du lemme 5.1. D’après le théorème 2.1 de [23] ou Chris-
tol [12], la série f|p(z) est algébrique sur Fp(z). Alors, d’après le théo-
rème 1 de [7], cela revient à dire que la suite {a(n) mod p}n≥0 est p-
automatique. Mais, il découle de la proposition 3.3 de [16, p. 107] que
la suite {a(n) mod p}n≥0 est p-automatique si et seulement si, l’ensemble{∑

n≥0(a(p
sn+ d) mod p)zn, s ≥ 0, 0 ≤ d < p

}
est fini. En particulier, il

existe un entier a positif et un entier b strictement positif tels que Λa
p(f|p(z)) =

Λa+b
p (f|p(z)). Soit c un entier strictement positif tel que cb > a et soit lp = cb.

En particulier, Λa
p(f|p(z)) = Λ

a+lp
p (f|p(z)). Par conséquent,

Λ
lp
p (f|p(z)) = Λ

lp−a
p (Λa

p(f|p(z)) =Λ
lp−a
p (Λ

a+lp
p (f|p(z))) = Λ

2lp
p (f|p(z)).

�

6. Démonstration du lemme 5.2

La démonstration du lemme 5.2 repose sur les propositions 6.2 et 6.4
énoncées ci-dessous. Avant de les énoncer nous allons introduire la définition
d’un opérateur différentiel p-unipotent. Pour chaque nombre premier p nous
notons Ep le corps des éléments analytiques. Le lecteur trouvera par exemple
dans [23, section 3] la définition de ce corps. Nous soulignons que ce corps
est muni de la norme ultramétrique de Gauss, nous notons ϑEp l’anneau
des éléments de Ep tels que leurs normes sont inférieures ou égales à 1 et
mp son unique idéal maximal. Le corps résiduel de Ep est par définition
ϑEp/mp et d’après le corollaire 1.3 de [12], ϑEp/mp est contenu dans Fp((z)),
où Fp est la clôture algébrique de Fp. De plus, grâce au lemme 4.1 de [23] il
existe un isomorphisme φ : ϑEp/mp → Fp(z). Il suit, d’après la définition de
l’isomorphisme φ, que tout élément de ϑEp/mp est une fraction rationnelle à
coefficients dans un corps fini de caractéristique p. Ainsi, le corps ϑEp/mp est
contenu dans Fp(z). Étant donné un opérateur différentiel D à coefficients
dans ϑEp, l’opérateur différentiel Dp à coefficients dans Fp(z) est l’opérateur
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différentiel obtenu après avoir réduit chaque coefficient de D modulo l’idéal
maximal mp. Remarquons qu’en fait Dp est à coefficients dans k(z), où k est
un corps fini de caractéristique p. Maintenant, nous introduisons la notion
d’opérateur p-unipotent.

Définition 6.1. [p-unipotent.] Soit D un opérateur différentiel à coefficients
dans Ep. On dit que D est p-unipotent si :

(1) D est un opérateur différentiel à coefficients dans ϑEp .

(2) L’opérateur différentiel Dp est non nul et MOM en zéro.

Proposition 6.2. Soient p un nombre premier et f(z) ∈ Z(p)[[z]]. Soient D
un opérateur p-unipotent d’ordre n et r le nombre de singularités à distance
finie de Dp dans Fp. Si f(z) est solution de D alors, il existe une fraction
rationnelle Ap(z) ∈ Fp(z) de hauteur inférieure ou égale à nrp− 1 telle que
f|p(z) = Ap(z)(Λp(f|p(z))

p.

Sous les hypothèses de la proposition 6.2, si f(0) = 1 alors Ap(z) ∈
Fp(z) ∩ Fp[[z]].

Définition 6.3. Étant donnée une série f(z) ∈ Q[[z]] qui annule un opéra-
teur différentiel non nul à coefficients dans Q(z), nous notons Mf l’opérateur
différentiel minimal de f(z) à coefficients dans Q(z).

L’opérateur différentiel Mf jouit des propriétés suivantes : d’abord il n’est
pas nul et, deuxièmement un opérateur différentiel L à coefficients dans Q(z)
est annulé par f(z) si et seulement si L appartient à l’idéal Q(z)[d/dz]Mf .

Proposition 6.4. Soient S un ensemble infini de nombres premiers et
f(z) ∈ F(S). Soient n l’ordre de Mf et r le nombre de singularité à distance
finie de Mf dans Q. Si f(z) annule un opérateur différentiel D ∈ Q(z)[d/dz]
MOM en zéro alors, il existe un ensemble S ′ ⊂ S infini tel que : l’ensemble
S\S ′ est fini et, pour tout p ∈ S ′ et tout entier positif k, la série Λk

p(f(z)) an-
nule un opérateur p-unipotent Lk d’ordre n tel que le nombre de singularités
à distance finie de Lk,p dans Fp est inférieur ou égal à r.

Nous rappelons que l’opérateur différentiel Lk,p est l’opérateur obtenu
après avoir réduit Lk modulo l’idéal maximal mp.

6.1. Démonstration du lemme 5.2. Étant données les propositions 6.7
et 6.4 nous montrons le lemme 5.2.

Démonstration. Soient n l’ordre de Mf et r le nombre de singularités à
distance finie de Mf dans Q. Par hypothèse la série f(z) appartient à F(S)
et annule un opérateur différentiel D ∈ Q(z)[d/dz] MOM en zéro. Donc, on
est en mesure d’appliquer la proposition 6.4 et ainsi, il existe un ensemble
S ′ ⊂ S infini tel que : l’ensemble S \ S ′ est fini et pour tout p ∈ S ′ et tout
entier positif k, la série Λk

p(f(z)) annule un opérateur p-unipotent Lk d’ordre
n dont le nombre de singularités à distance finie de Lk,p dans Fp est inférieur
ou égal à r. Soient p ∈ S ′ et i ∈ N, nous allons montrer par récurrence sur
m ∈ N qu’il existe Ap,i,m ∈ Fp(z) ∩ Fp[[z]] de hauteur inférieure ou égale à
2nrpm telle que

(5) Λi
p(f|p(z)) = Ap,i,m(z)(Λ

i+m
p (f|p(z)))

pm .



MUM, CONGRUENCES "À LA LUCAS" ET INDÉPENDANCE ALGÉBRIQUE 13

Il est clair que (5) est vrai pour m = 0. Maintenant supposons que l’égalité
(5) est vraie pour m et montrons qu’elle l’est aussi pour m+1. Donc, d’après
notre hypothèse de récurrence il existe Ap,i,m(z) ∈ Fp(z)∩Fp[[z]] de hauteur
inférieure ou égale à 2nrpm telle que Λi

p(f|p(z)) = Ap,i,m(z)(Λ
i+m
p (f|p(z)))

pm .
Comme p ∈ S ′ alors, d’après la proposition 6.4, la série Λi+m

p (f(z)) an-
nule un opérateur p-unipotent Li+m d’ordre n dont le nombre de sin-
gularités à distance finie de Li+m,p est inférieur ou égal à r. Ainsi, on
est en mesure d’appliquer la proposition 6.2 et par conséquent, il existe
une fraction rationnelle Ap(z) ∈ Fp(z) ∩ Fp[[z]] de hauteur inférieure ou
égale à nrp − 1 telle que Λi+m

p (f|p(z)) = Ap(z)(Λ
i+m+1
p (f|p(z)))

p. D’où,

(Λi+m
p (f(z)))p

m
= Ap(z)

pm(Λi+m+1
p (f|p(z)))

pm+1

. Il suit donc que,

Λi
p(f|p(z)) = Ap,i,m(z)Ap(z)

pm(Λi+m+1
p (f|p(z))

pm+1

.

On pose Ap,i,m+1(z) = Ap,i,m(z)Ap(z)
pm . Alors, Ap,i,m+1(z) ∈ Fp(z)∩Fp[[z]]

car Ap,i,m(z), Ap(z) ∈ Fp(z)∩Fp[[z]]. Montrons que la hauteur de Ap,i,m+1(z)
est inférieure ou égale à 2nrpm+1. Comme la hauteur de Ap(z) est inférieure
ou égale à nrp − 1 alors la hauteur de Ap(z)

pm est inférieure ou égale à
nrpm+1 − pm et ainsi, la hauteur de Ap,i,m+1(z) est inférieure ou égale à
2nrpm+nrpm+1− pm. Mais 2nrpm+nrpm+1− pm = nrpm+1+ pm(2nr− 1)
et pm(2nr − 1) ≤ nrpm+1 car 2nr − 1 ≤ nrp. Par conséquent, la hauteur de
Ap,i,m+1(z) est inférieure ou égale à 2nrpm+1. Finalement, on pose C = 2nr.
Donc C est une constante strictement positive indépendante de p. Ainsi nous
avons montré que pour tout p ∈ S ′ et tout couple d’entiers positifs i,m, il
existe une fraction rationnelle Ap,i,m(z) ∈ Fp(z)∩Fp[[z]] de hauteur inférieure
ou égale à Cpm telle que

Λi
p(f|p(z)) = Ap,i,m(z)(Λi+m

p (f|p(z))
pm .

�

6.2. Démonstration de la proposition 6.2. Notre but dans cette par-
tie est de montrer la proposition 6.2. Pour se faire nous aurons besoins de
quelques résultats concernant la théorie des opérateurs différentiels à coeffi-
cients dans un corps de caractéristique non nulle. Étant donné un opérateur
différentiel D à coefficients dans K(z), K un corps quelconque, les ensembles
Ker(K(z),D) et Ker(K((z)),D) désignent respectivement les solutions de
D qui sont dans K(z) et K((z)). Dans le cas où K est un corps de carac-
téristique p, les deux ensembles sont respectivement K(zp), K((zp))-espaces
vectoriels. Les lemmes 6.6 et 6.7 nous montrent que lorsque K est un corps
de caractéristique p et D est MOM en zéro alors Ker(K((z)),D) a dimension
égale à 1. Ces lemmes trouve leur motivation dans la remarque suivante.

Remarque 6.5. Si D est un opérateur MOM en zéro à coefficients dans
Q(z), il est bien connu que Ker(Q[[z]],D) a dimension égale à 1.

Lemme 6.6. Soient D un opérateur différentiel p-unipotent et k un corps
fini de caractéristique p tel que Dp est à coefficients dans k(z). Supposons
ker(k(z),Dp) 6= 0. Alors dimk(zp)Ker(k(z),Dp) = 1.
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Démonstration. Par hypothèse il existe une fraction rationnelle P (z) ∈ k(z)
non nulle telle que Dp(P (z)) = 0. Écrivons

Dp := a0(z)
dn

dzn
+ a1(z)

dn−1

zn−1
+ · · ·+ an−1(z)

d

dz
+ an(z),

où les ai(z) appartiennent à k[z]. Considérons D∞,p l’opérateur différentiel

D∞,p := b0(z)
dn

dzn
+ b1

dn−1

dzn−1
+ · · ·+ bn−1(z)

d

dz
+ bn(z),

où le vecteur (b0(z), . . . , bn(z))
t ∈ k[z]n+1 est égal à

(−1)n

z2n
(
a0(

1

z
), a1(

1

z
), . . . , an−1(

1

z
), an(

1

z
)
)




1 0 0 0 . . . 0 0
0 −z2 0 0 . . . 0 0
0 2z3 z4 0 0 . . . 0 0
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

0 ∗ ∗ ∗ . . . ∗ 0
0 ∗ ∗ ∗ . . . ∗ (−z2)n




.

Cette matrice exprime le vecteur (1,D, . . . ,Dn) en fonction du vecteur
(1, d

dz , . . . ,
dn

zn−1 ), où D = −z2 d
dz . Comme Dp est singulier régulier en zéro

et ses exposants en zéro sont tous égaux, alors l’opérateur différentiel D∞,p

est singulier régulier en l’infini et ses exposants en l’infini sont tous égaux.
De plus, Ker(k(z),D∞,p) 6= 0 car D∞,p(P (1z )) = 0 et P (1z ) est non nulle.
Montrons que dimk(zp)Ker(k(z),D∞,p) = 1. Pour ce faire on va démontrer
que si P1(z), P2(z) ∈ Ker(k(z),Dp,∞) sont non nulles alors il existe c(zp) ∈
k(zp) non nulle telle que P2(z) = c(zp)P1(z). Raisonnons par l’absurde et
supposons que P1(z), P2(z) sont linéairement indépendantes sur k(zp). Grâce
au lemme 1.1 de [15, Chap. III], on a que ( d

dzP1(z))P2(z)−P1(z)(
d
dzP2(z)) 6=

0. De plus, il est clair qu’il existe D1(z) et D2(z) dans k[z] non nuls tels que
D1(z)

pP1(z) et D2(z)
pP2(z) appartiennent à k[z]∩Ker(k(z),D∞,p). Comme

la caractéristique du corps k est p alors,
(

d

dz
(D1(z)

pP1(z))

)
D2(z)

pP2(z)−D1(z)
pP1(z)

(
d

dz
(D2(z)

pP2(z))

)
=

D1(z)
pD2(z)

p

[(
d

dz
P1(z)

)
P2(z)− P1(z)

(
d

dz
P2(z)

)]
6= 0.

Ainsi, d’après le lemme 1.1 de [15, Chap III], les polynômes D1(z)
pP1(z)

et D2(z)
pP2(z) sont linéairement indépendants sur k(zp). Soit A l’ensemble

constitué des entiers strictement positifs qui sont de la forme deg(R(z)) +
deg(S(z)), où R(z) et S(z) appartiennent à k[z] ∩Ker(k(z),D∞,p) et sont
linéairement indépendants sur k(zp). Notons que A est non vide car

deg(D1(z)
pP1(z)) + deg(D2(z)

pP2(z))

appartient à A. Par conséquent, il existe deux polynômes Q1(z) et Q2(z)
linéairement indépendants sur k(zp) tels que, Q1(z) et Q2(z) sont dans
k[z]∩Ker(k(z),D∞,p) et deg(Q1(z))+deg(Q2(z)) est l’élément le plus petit
de A. Démontrons maintenant en utilisant les arguments donnés par Honda
dans [18, proposition 5.1] que

(6) deg(Q1(z)) 6= deg(Q2(z)) mod p.
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Raisonnons par l’absurde et supposons que deg(Q1(z)−deg(Q2(z)) = vp ≥ 0.
Donc, il existe c ∈ k non nul tel que deg(Q1(z) − czvpQ2(z)) < deg(Q1(z)).
Soit R1(z) = Q1(z) − czvpQ2(z). Les polynômes R1(z) et Q2(z) sont li-
néairement indépendants sur k(zp) car Q1(z) et Q2(z) le sont aussi. No-
tons que R1(z) est solution de D∞,p car k est de caractéristique p. Alors,
deg(R1(z)) + deg(Q2(z)) appartient à A. Mais, deg(R1(z)) + deg(Q2(z)) <
deg(Q1(z))+deg(Q2(z)). Cela contredit le fait que deg(Q1(z))+deg(Q2(z))
est l’élément le plus petit de A. Donc, deg(Q1(z)) 6= deg(Q2(z)) mod p.
Maintenant, d’après la proposition 2.2 de [18], on a que −deg(Q1(z)) mod p
et −deg(Q2(z)) mod p sont exposants en l’infini de D∞,p. Mais, nous savons
que les exposants en l’infini de D∞,p sont tous égaux. Alors,

(7) deg(Q1(z)) = deg(Q2(z)) mod p.

Les égalités (6) et (7) se contredisent et par conséquent, P1(z) et P2(z)
sont linéairement dépendantes sur k(zp). D’où il existe c(zp) ∈ k(zp) non
nulle telle que P2(z) = c(zp)P1(z). Ainsi, dimk(zp)Ker(k(z),D∞,p) = 1.
Montrons que cette égalité implique que, dimk(zp)Ker(k(z),Dp) = 1. En
effet, soit B(z) ∈ Ker(k(z),Dp) non nulle, alors B(1/z) ∈ Ker(k(z),D∞,p),
d’où il existe c(zp) ∈ k(zp) non nulle telle que B(1/z) = c(zp)P (1/z). Par
conséquent, B(z) = c(1/zp)P (z) et ainsi dimk(zp)Ker(k(z),Dp) = 1. �

Lemme 6.7. Soient D un opérateur différentiel p-unipotent et k un corps
fini de caractéristique p tel que

Dp := a0(z)δ
n + a1(z)δ

n−1 + · · ·+ an−1(z)δ + an(z) ∈ k[z][δ],

où, pour tout i ∈ {1, . . . , n}, le degré de ai(z) est inférieur ou égal à d. Si
f(z) ∈ k[[z]] est une solution non nulle de Dp alors il existe un polynôme non
nul P (z) ∈ k[z] de degré inférieur ou égal à pd− 1 tel que f(z) = P (z)c(zp)
où c(z) ∈ k((z)).

Démonstration. Comme Dp est MOM en zéro alors, il existe des polynômes
A0(z), . . . , Ad−1(z) ∈ k[z] de degré inférieur ou égal à n tels que la série∑

m≥0 bmzm est une solution de Dp si et seulement si, la suite (bm)m≥0

vérifie la relation de récurrence

(8) mnbm = Ad−1(m)bm−1 +Ad−2(m)bm−2 + · · ·+A0(m)fm−d.

Par hypothèse, il existe une série non nulle f(z) =
∑

m≥0 fmzm telle que
f(z) ∈ ker(k[[z]],Dp). Si f0 = 0 alors, d’après la relation de recurrence (8),
f1 = · · · = fp−1 = 0. Ainsi, f(z) est divisible par zp et la série f(z)/zp

est une solution de Dp, laquelle est dénotée à nouveau par f(z). On fait
tel processus jusqu’à obtenir f(0) 6= 0. Donc, sans perte de généralité on
suppose f0 6= 0. Pour chaque i ∈ {0, 1, . . . , d}, nous considérons le vecteur
vi = (fip, fip+1, . . . , fip+d−1) ∈ kd. Supposons que, pour tout i ∈ {1, . . . , d},
vi 6= 0. Par conséquent, il existe α0, α1, . . . , αd ∈ k, non tous nuls, tels que

(9) αdv0 + αd−1v1 + · · ·+ α0vd = 0.

Considérons g(z) = (αj + αj+1z
p + · · ·+ αdz

p(d−j))f(z). Alors, g(z) est une
solution non nulle de Dp. Ecrivons g(z) =

∑
m≥0 gmzm. L’égalité (9) nous

donne que gpd = gpd+1 = · · · = gpd+d−1 = 0. De plus, pour tout entier s ≥ 0,

sngs = Ad−1(s)gs−1 +Ad−2(s)gs−2 + · · ·+A0(s)gs−d.
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Alors, il découle que gpd+d = gpd+d+1 = · · · = gp(d+1)−1 = 0. Ainsi, g =

P (z)+zp(d+1)h(z), où P (z) =
∑pd−1

m=0 Pmzm avec Pm = gm pour 0 ≤ m < pd
et Pm = 0 pour m ≥ pd et h(z) =

∑
m≥0 gm+p(d+1)z

m. Comme gpd =

gpd+1 = · · · = gpd+d−1 = 0 alors la suite (Pm)m≥0 vérifie (8). D’où, P (z) est
une solution de Dp. Ainsi, la série h(z) est une solution de Dp. De plus,

f(z) = (P (z) + zp(d+1)h(z))c0(z
p),

avec c0(z
p) = (α0 + α1z

p + · · ·+ αdz
pd)−1.

Supposons maintenant qu’il existe i ∈ {1, . . . , d} tel que vi = 0. Comme
(fm)m≥0 vérifie la récurrence (8), il découle que fip = fip+1 = · · · =

fp(i+1)−1 = 0. Ainsi, f(z) = P (z) + zp(i+1)h(z), où P (z) =
∑ip−1

m=0 fmzm

et h(z) =
∑

m≥0 fm+p(i+1)z
m. Comme fip = fip+1 = · · · = fip+d−1 = 0 alors

la suite (Pm)m≥0 avec Pm = fm pour 0 ≤ m < ip et Pm = 0 pour m ≥ ip
vérifie la récurrence (8). Donc, P (z) est une solution de Dp et ainsi, h(z) est
aussi une solution de Dp. Par conséquent, l’argument précédent montre que

f(z) = (P0(z) + zp(d+1)h1(z))c0(z
p),

où P0(z) est un polynôme de degré inférieur ou égal à pd− 1 qui annule Dp,
h1(z) est une série qui annule aussi Dp et c0(z) ∈ k((z)).

Comme h1(z) est solution de Dp, d’après l’argument précédent, on en
déduit que h1(z) = (P1(z) + zp(d+1)h2(z))c1(z

p), où P1(z) est un polynôme
de degré inférieur ou égal à pd − 1 qui annule Dp, h2(z) est une série qui
annule Dp et c1(z) ∈ k((z)). Ainsi, par récurrence, on a

f(z) =
∑

i≥0

zip(d+1)Pi(z)di(z
p),

où Pi(z) est un polynôme de degré inférieur ou égal à pd−1 et di(z) ∈ k((z)).
Il existe i ≥ 0 tel que Pi(z) est non nul car f(z) est non nulle. Sans perte de
généralité, supposons P0(z) non nul. Donc, le lemme 6.6, entraîne que, pour
tout i ≥ 0, il existe ri(z) ∈ k(zp) tel que Pi(z) = P0(z)ri(z

p). Donc, il existe
c(z) ∈ k((zp)) telle que f(z) = P0(z)c(z

p). �

Nous sommes prêts maintenant à démontrer la proposition 6.2.

Démonstration de la proposition 6.2. Notons que si la série f|p(z) est nulle
alors la proposition 6.2 découle tout de suite. Supposons que f|p(z) est non
nulle. Comme D est p-unipotent alors, par définition, Dp est fuchsien. Ainsi,

Dp := a0(z)δ
n + a1(z)δ

n−1 + · · ·+ an−1(z)δ + an(z) ∈ k[z][δ],

où le degré de ai(z) est inférieur ou égal à nr pour 0 ≤ i ≤ n. De
plus, Dp est MOM en zéro. Alors, le lemme 6.7 nous garanti l’existence
d’un polynôme P (z) non nul de degré inférieur ou égal à pnr − 1 tel que
f|p(z) = P (z)c(zp). Notons que Λp(P (z)c(zp)) = Λp(P (z))c(z) et ainsi,

Λp(f|p(z)) = Λp(P (z))c(z) et comme f|p(z) ∈ Fp[z] alors,
Λp(f|p(z))

p

Λp(P (zp)) =

c(zp). Par conséquent, f|p(z) = P (z)
Λp(P (zp))Λp((f|p(z))

p. Finalement, comme

deg(Λp(P (zp))) ≤ deg(P (z)) ≤ nrp − 1 alors la hauteur de P (z)
Λp(P (zp)) est

inférieure ou égale à nrp− 1. �
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6.3. Démonstration de la proposition 6.4. Le but de cette partie est
de démontrer la proposition 6.4. La démonstration que nous faisons de cette
proposition repose sur la théorie des équations différentielles p-adiques.

6.3.1. Équations différentielles p-adiques. La démonstration de la proposi-
tion 6.4 s’appuie essentiellement dans le lemme 6.16. Avant de l’énoncer nous
commençons avec la définition des ensembles E0,p, Mp, des disques singuliers
réguliers et de la propriété (P)p,r,n. Nous rappelons que Cp est le complété
de la clôture algébrique de Qp. Nous commençons par rappeler la notion de
structure de Frobenius forte.

Définition 6.8 (Structure de Frobenius forte). Soient H ∈ Q(z)[δ], A(z) la
matrice compagnon de H et p un nombre premier. On dit que l’opérateur
différentiel H est muni d’une structure de Frobenius forte pour p de période
h s’il existe une matrice inversible H(z) à coefficients dans Ep de même taille
que A et un entier h > 0 tels que

δH(z) = A(z)H(z) − phH(z)A(zp
h

).

Définition 6.9. E0,p est l’ensemble des éléments analytiques Ep qui n’ont
pas de pôle dans le disque ouvert D(0, 1).

En particulier, l’ensemble E0,p est un anneau contenu dans Cp[[z]]. La
définition suivante a été introduite par Christol dans [10, Chap 4] dans un
contexte plus large.

Définition 6.10. Soit p un nombre premier, nous notons Mp l’ensemble
des matrices carrées L à coefficients dans Ep qui satisfont aux conditions
suivantes :

i) L est une matrice dont les coefficients appartiennent à E0,p.

ii) Les valeurs propres de la matrice L(0) sont toutes égales à zéro.

iii) Il existe une matrice inversible Ut(z), dont les coefficients sont analy-
tiques dans le disque générique ouvert D(t, 1), telle que δ(U) = LU ,
où δ = z d

dz et t est un élément transcendante sur Cp indépendant de
z.

Remarque 6.11. Notre motivation pour introduire l’ensemble Mp est don-
née par le fait suivant. Sous les hypothèses du théorème 1, on a que f(z)
annule un opérateur différentiel H muni d’une structure de Frobenius forte
pour tout p ∈ S ainsi qu’un opérateur différentiel D qui est MOM en zéro.
Soient A la matrice compagnon de H et B la matrice compagnon de D.
Alors, A et B n’appartiennent pas nécessairement à Mp car les exposants en
zéro de H ne sont pas forcement tous égaux à zéro et on ne sait pas si D a
une base de solutions dans le disque générique de rayon 1. Cependant, notre
observation est que, pour presque tout p ∈ S, la matrice Mf,δ est dans Mp,
où Mf,δ est la matrice compagnon de l’opérateur différentiel obtenu après
avoir réécrit znMf en fonction de δ. Cela est prouvé dans le lemme suivant.

Lemme 6.12. Soient S un ensemble infini de nombres premiers. Si f(z) ∈
F(S) annule un opérateur D ∈ Q(z)[δ] MOM en zéro alors, pour presque
tout p ∈ S, Mf,δ appartient à Mp.
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Démonstration. Soit S ′ l’ensemble de nombres premiers dans S tel que Mf,δ

est à coefficients dans E0,p. Comme Mf,δ est à coefficients dans Q(z) alors
S \S ′ est fini. De plus, l’égalité D = PMf,δ entraîne que PD = PPPMf,δ

, où
PD est le polynôme indiciel de D et PMf,δ

est le polynôme indiciel de Mf,δ.
Par définition de MOM en zéro, toutes les racines de PD sont égales à zéro.
Donc, les racines de PMf,δ

sont égales à zéro. Par conséquent, les valuers
propres de Mf,δ(0) sont toutes égales à zéro. Soit H muni d’une structure de
Frobenius forte pour p ∈ S. Alors, les propositions 4.1.2, 4.6.4 et 4.7.2 de [9]
montrent qu’il existe une matrice inversible Wt(z) dont les coefficients sont
analytiques dans le disque générique ouvert D(t, 1) telle que δWt = AWt, où
A est la matrice compagnon de H. Donc, de l’égalité H = T Mf,δ découle
qu’il existe une matrice inversible Ut(z) dont les coefficients sont analytiques
dans le disque générique ouvert D(t, 1) telle que δUt = Mf,δUt. �

Nous rappelons les notions de pôle pour un élément de Ep et de disque
singulier régulier pour une matrice à coefficients dans Ep. Pour chaque
α ∈ Fp, l’anneau Eα

p est la fermeture dans le cors Ep de l’anneau des
fractions rationnelles de Cp(z) dont tous les pôles appartiennent à ϑCp et
ont α pour image dans le corps Fp et qui sont nulles à l’infini. D’une manière
analogue l’anneau E∞

p est la fermeture dans le corps Ep de l’ensembles des
fractions rationnelles de Cp(z) qui n’ont pas de pôle dans ϑCp . Donc, grâce
au théorème de Mittag-Leffler, voir par exemple théorème 2.1.6 de [9], à
tout élément a(z) ∈ Ep on peut associer de manière unique des éléments
analytiques aα(z) ∈ Eα

p , pour α parcourant l’ensemble Fp ∪ {∞}, tels que la
famille {aα(z)} tende vers zéro selon le filtre des complémentaires des parties
finies de Fp ∪ {∞} et qui vérifient

a(z) =
∑

α∈Fp∪{∞}

aα(z), |a(z)| = sup|aα(z)|.

Soient γ ∈ ϑCp ∪ {∞} et a(z) ∈ Ep. Le point γ est un pôle de a(z) si dans
l’écriture donnée par le théorème de Mittag-Leffler l’élément qui correspond
à l’anneau Eγ

p est non nul.
Pour γ ∈ ϑCp , nous notons Dγ le disque ouvert de centre γ et de rayon

1 et D∞ est l’ensemble des éléments de Cp qui ont une norme supérieure à
1. Remarquons que Dγ = Dβ si et seulement si |γ − β|p < 1. Nous avons
aussi que |γ−β|p = 1 si, et seulement si Dγ ∩Dβ = ∅. Soit A ∈ Mn(Ep). La
matrice A est singulière régulière dans le disque Dγ , s’il existe une matrice
Aγ telle que, les matrices A et Aγ sont Ep-équivalentes 6 et il existe βγ ∈ Dγ

tel que la matrice (z − βγ)Aγ n’a pas de pôle dans le disque Dγ . La matrice
A est singulière régulière dans le disque D∞, s’il existe une matrice A∞ telle
que les matrice A et A∞ sont Ep-équivalentes et la matrice zA∞ n’a pas de
pôle dans le disque D∞.

Remarque 6.13. Soient A,B ∈ Mn(Ep). Supposons que A et B sont Ep-
équivalentes. La matrice A est singulière régulière dans le disque Dγ si et
seulement si la matrice B est singulière régulière dans le disque Dγ . En effet,
si A est singulière régulière dans le disque Dγ alors il existe une matrice Aγ

6. Deux matrices A,B ∈ Mn(Ep) sont Ep-équivalentes s’il existe H ∈ Gln(Ep) telle
que d

dz
H = AH −HB. La relation de Ep- équivalence est une relation d’équivalence.
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telle que A et Aγ sont Ep-équivalentes et il existe βγ ∈ Dγ tel que (z−βγ)Aγ

n’a pas de pôle dans le disque Dγ . Comme A et B sont Ep-équivalentes alors
par transitivité les matrice B et Aγ sont Ep-équivalentes. Par conséquent,
la matrice B est singulière régulière dans le disque Dγ . Maintenant, si Dγ

est un disque singulier régulier de B alors, en appliquant le même argument
précédent on obtient que la matrice A est singulière régulière dans le disque
Dγ .

Lemme 6.14. Soient L ∈ ϑEp [d/dz] un opérateur différentiel unitaire et
L(z) sa matrice compagnon. Si L(z) a exactement r disques singuliers à
distance finie alors le nombre de singularités de l’opérateur Lp dans Fp est
inférieur ou égal à r.

Démonstration. Soient Dγ1 , . . . ,Dγr les disques singuliers de L(z). Par hy-
pothèse ils sont tous différents, d’où pour i 6= j on a que |γi− γj | = 1, ce qui
revient à dire que γi 6= γj . Montrons que les singularités de Lp appartiennent
à {γ1, . . . , γr}. Soit Ai(z) un des coefficients de L alors les pôles de Ai(z) sont
dans Dγ1 ∪ . . .∪Dγr . Par conséquent, d’après le théorème de Mitagg-Leffler,
les pôles de Ai(z) appartiennent à {γ1, . . . , γr}. D’où les pôles de Lp sont
dans {γ1, . . . , γr}. �

Nous rappelons que pour un opérateur unitaire L ∈ Ep[d/dz] d’ordre n
nous dénotons par Lδ ∈ Ep[δ] l’opérateur obtenu après avoir réécrit znL en
fonction de δ. Nous notons par L(z) la matrice compagnon de L et par Lδ(z)
la matrice compagnon de Lδ.

Définition 6.15. Soit f(z) ∈ 1 + zCp[[z]]. Nous disons que f(z) satisfait la
propriété (P)p,r,n s’il existe un opérateur différentiel unitaire L ∈ Ep[d/dz],
tel que :

(1) L’opérateur L est annulé par f(z).

(2) L’ordre de L est n.

(3) La matrice Lδ(z) appartient à Mp.

(4) L’opérateur L est p-unipotent.

(5) Tous les disques singuliers de la matrice L(z) sont singuliers réguliers.

(6) La matrice L(z) a exactement r disques singuliers réguliers à distance
finie. 7

Lemme 6.16. Soit f(z) ∈ 1 + zCp[[z]]. Si f(z) vérifie la propriété (P)p,r,n
alors Λp(f(z)) vérifie aussi la propriété (P)p,r,n.

En particulier, si f(z) ∈ 1 + zCp[[z]] vérifie la propriété (P)p,r,n alors,
pour tout entier k positif, la série Λk

p(f(z)) vérifie la propriété (P)p,r,n. Le
lemme 6.16 sera prouvé dans la partie 6.3.4 et dans la partie suivante nous
allons voir que, sous les hypothèses du théorème 1, pour presque tout p ∈ S,
l’opérateur Mf satisfait aux conditions (1)-(6) de la définition 6.15.

7. Le disque ouvert de centre γ ∈ Cp et de rayon 1 est à distance finie si la norme de
γ est inférieure ou égale à 1.
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6.3.2. Construction de l’ensemble BS . Soit S un ensemble infini de nombres
premiers et soient f(z) ∈ F(S), n l’ordre de Mf et r le nombre de sin-
gularités à distance finie de Mf dans Q. Dans cette partie nous allons
construire un ensemble BS ⊂ S tel que : l’ensemble S \ BS est fini et
pour tout p ∈ BS , la série f(z) vérifie la propriété (P)p,r,n. Dans ce qui
suit nous fixons l’ensemble S, la série f(z) ∈ F(S) et les entiers n et r.
Soient γ1, . . . , γr les singularités à distance finie de Mf dans Q et écri-

vons Mf = dn

dzn + a1(z)
dn−1

dzn−1 + · · · + an−1(z)
d
dz + an(z) ∈ Q(z)[d/dz]. Soit

d =
∏
i 6=j

(γi − γj). Alors d est un nombre algébrique différent de zéro. Nous

posons BS comme l’ensemble des nombres premiers p contenu dans S tel que
la norme p-adique de γi pour tout γi 6= 0 est égale à 1, la norme de Gauss
des ai(z) est inférieure ou égale à 1 et la norme p-adique de d est égale à 1.

Remarque 6.17. L’ensemble S \BS est fini et par construction, pour tout
p ∈ BS , Mf est à coefficients dans E0,p ∩ϑEp ∩Q(z). Donc, la remarque 2.1
implique que, pour tout p ∈ BS , Mf,δ est à coefficients dans E0,p∩ϑEp∩Q(z).

Lemme 6.18. Soit S un ensemble infini de nombres premiers et f(z) ∈
F(S). Si f(z) annule D ∈ Q(z)[d/dz] MOM en zéro alors, pour tout p ∈ BS ,
la série f(z) vérifie la propriété (P)p,r,n. En outre, pour tout p ∈ BS , l’opé-
rateur différentiel Mf satisfait aux conditions (1)-(6) de la définition 6.15.

Démonstration. On va montrer que pour tout p ∈ BS , l’opérateur Mf

satisfait aux conditions (1)-(6) de la définition 6.15. Soit p ∈ BS . Il est
clair que Mf est annulé par f et que l’ordre de Mf est n. Soit Mf,δ

l’opérateur différentiel obtenu après avoir réécrit znMf en fonction de δ
et soit Mf,δ la matrice compagnon de Mf,δ. Il suit du lemme 6.12 que, pour
tout p ∈ BS , Mf,δ appartient à Mp. Maintenant nous montrons que pour
p ∈ BS , Mf est p-unipotent. En effet, comme Mf,δ appartient à Mp alors
le système δX = Mf,δX a une base de solutions dans le disque générique
de rayon 1, où Mf est la matrice compagnon de Mf . Donc, il suit de la
remarque 2.1 que le système d/dzX = MfX a aussi une base de solutions
dans le disque générique de rayon 1. Ainsi, d’après la proposition 5.1 de [15,
Chap III], Mf,p est nilpotent 8. Donc, d’après le théorème de Katz–Honda
(voir théorème 2.3 de [15, Chap III]) l’opérateur Mf,p est fuchsien. Ainsi,
Mf est p-unipotent. Montrons que Mf a comme uniques disques singuliers à
distance finie les disques Dγ1 , . . . Dγr . Soit Dγ un disque singulier à distance
finie de Mf . Donc, le disque Dγ contient une singularité de Mf . Disons que
γi ∈ Dγ pour un certain i ∈ {1, . . . , r}. Ainsi, Dγ ∩Dγi 6= ∅. Par conséquent,
Dγ = Dγi . Maintenant, il suffit de montrer que Dγi ∩ Dγj = ∅ si i 6= j.
En effet, comme p ∈ BS alors pour tout γi 6= 0, |γi|p = 1 et ainsi, pour
tout i, j ∈ {1, . . . , r}, |γi − γj |p ≤ 1. Maintenant, comme |d|p = 1 alors∏
i 6=j

|γi − γj |p = 1, d’où |γi − γj |p = 1 pour i 6= j. Ainsi, Dγi ∩ Dγj = ∅.

Finalement, l’opérateur Mf est fuchsien car pour tout p ∈ BS , Mf,p est
nilpotent donc, d’après le théorème 6.1 de [15, Chap III], l’opérateur Mf est
fuchsien. Ainsi, la proposition 6.1.3 de [9] entraîne que les disques singuliers

8. Un opérateur différentiel Dp à coefficients dans k(z), k un cors fini de caractéristique
p, est nilpotent si la p-courbure de Dp est nilpotente.
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de Mf sont singuliers réguliers. Raison pour laquelle, pour tout p ∈ BS

la série f(z) vérifie la propriété (P)p,r,n car l’opérateur Mf satisfait aux
conditions (1)-(6) de la définition 6.15. �

En admettant le lemme 6.16 nous sommes en mesure de démontrer la
proposition 6.4.

6.3.3. Démonstration de la proposition 6.4.

Démonstration. Soit S ′ = BS . Alors S ′ ⊂ S est infini et S \ S ′ est fini.
D’après le lemme 6.18, pour tout p ∈ S ′ la série f(z) vérifie la propriété
(P)p,r,n. Ainsi, d’après le lemme 6.16, pour tout p ∈ S ′ et tout entier k

positif la série Λk
p(f(z)) vérifie la propriété (P)p,r,n. En particulier Λk

p(f(z))
annule un opérateur p-unipotent Lk ∈ ϑEp [d/dz] qui a exactement r disques
singuliers réguliers à distance finie. Donc, d’après le lemme 6.14, le nombre
de singularités à distance finie de Lk,p dans Fp est inférieur ou égal à r. �

Remarque 6.19. Soient S un ensemble infini de nombres premiers et f(z) ∈
F(S). Supposons que f(z) annule un opérateur différentiel D ∈ Q(z)[d/dz]
MOM en zéro. D’après la première partie du théorème 1, il existe S ′ ⊂ S
infini tel que f(z) ∈ L2(S ′) et S \ S ′ est fini. Il suit des parties 6.3.2 et 6.3.3
que nous pouvons prendre S ′ = BS .

6.3.4. Démonstration du lemme 6.16. Pour la démonstration du lemme 6.16
nous avons besoin d’un résultat préliminaire. Avant d’énoncer ce résultat
nous avons la remarque suivante.

Remarque 6.20. Soit G(z) ∈ Mp de taille n. Alors le système δX = G(z)X
à une base de solutions dans l’anneau Cp[[z, Logz]], où δLogz = 1. En effet,
comme les valeurs propres de la matrice G(0) sont toutes égales à zéro et
G(z) est à coefficients dans Cp[[z]] alors, d’après la proposition 8.5 de [15,
Chap III], une matrice fondamentale de solutions du système δX = G(z)X

est donné par YGX
G(0), où YG ∈ Gln(Cp[[z]]), YG(0) est la matrice identité et

XG(0) =
∑

j≥0G(0)j (Logz)
j

j! . Comme δLogz = 1 alors δXG(0) = G(0)XG(0) .

Ainsi, δ(YG) + G(z)G(0) = G(z)YG(z) car δ(YGX
G(0)) = G(z)YGX

G(0).
Comme toutes les valeurs propres de G(0) sont égales à zéro alors G(0)n = 0

et ainsi, XG(0) =
∑n−1

j=0 G(0)j (Logz)
j

j! . La matrice YG est appelée la part
uniforme de la matrice G.

Nous rappelons qu’une matrice G à coefficients dans Ep de taille n a une
structure de Frobenius faible s’il existe un entier h > 0 et deux matrices H
et F de taille n à coefficient dans Ep telles que H est inversible et

δH(z) = G(z)H(z) − phH(z)F (zp
h

).

Le lemme suivant nous assure l’existence de la structure de Frobenius faible
pour toute matrice dans Mp.

Lemme 6.21. Si G(z) appartient à Mp alors il existe F (z) dans Mp telle
que les matrices G et pF (zp) sont équivalentes. Plus précisément on a :

(1) F (z) = [δ(Λp(YG)) +
1
pΛp(YG)G(0)](Λp(YG))

−1, où YG est la part
uniforme de la matrice G et Λp(YG) est la matrice obtenue après
avoir appliqué Λp à chaque entrée de YG.
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(2) La matrice H = Λp(YG)(z
p)Y −1

G appartient à Gln(E0,p) et on a aussi
δH = pF (zp)H −HG.

La démonstration que nous présentons de ce lemme suit les arguments
donnés par Christol dans [10, lemme 5.1].

Démonstration. Soit G(z) dans Mp de taille n. D’après la remarque 6.20,
une matrice fondamentale de solutions du système δX = G(z)X est donnée
par YGX

G(0), où YG ∈ Gln(Cp[[z]]) et YG(0) = In, où In est la matrice
identité de taille n. Maintenant considérons la suite de matrices Gj définie
comme suit : G0(z) = Id et Gj+1(z) = δGj(z) + Gj(z)(G(z) − jIn). On

pose H(z) = 1
p

∑
ξp=1

∑
j≥0Gj(z)

(ξ−1)j

j! . Comme G(z) vérifie la condition
iii) de la définition 6.10 alors, il est montré dans [10, p. 164] que la matrice
H appartient à Gln(E0,p). Écrivons YG =

∑
j≥0 Yjz

j , où pour tout j ≥ 0, Yj

est une matrice à coefficients dans Cp. Comme la matrice G(0) est nilpotente
car G(0)n = 0 (voir remarque 6.20) alors, il est montré dans [10, p. 165]
que, HYG =

∑
j≥0 Yjpz

jp. Ainsi, HYG = Λp(YG)(z
p), où Λp(YG) désigne

la matrice obtenue après avoir appliqué Λp à chaque entrée de YG. Par
conséquent, H(0) = In. Maintenant on pose

(10) F (z) = [δ(Λp(YG)) +
1

p
Λp(YG)G(0)](Λp(YG))

−1.

Ainsi, pF (zp) = [p(δ(Λp(YG)))(z
p) +HYGG(0)][Y −1

G H−1]. Notons que

(δH)YG +H(δYG) = δ(HYG) = δ(Λp(YG)(z
p)) = p(δ(Λp(YG)))(z

p).

D’après la remarque 6.20, δYG = GYG − YGG(0) alors,

p(δ(Λp(YG)))(z
p) = (δH)YG +H[GYG − YGG(0)].

Donc,

pF (zp) =[(δH)YG +H[GYG − YGG(0)] +HYGG(0)][Y −1
G H−1]

=[(δH)YG +HGYG][Y
−1
G H−1]

=(δH)H−1 +HGH−1.

Par conséquent, δH = pF (zp)H − HG. Il est montré dans [10, p.165-166]
que la matrice F (z) vérifie les conditions i) et iii) de la définition 6.10. En
particulier on peut évaluer la matrice F en zéro. Comme H(0) = In alors
l’égalité δH = pF (zp)H − HG entraîne que, pF (0) = G(0). Ainsi, toutes
les valeurs propres de F (0) son égales à zéro. Donc, la matrice F vérifie
la condition ii) de la définition 6.10. Ainsi, la matrice F (z) appartient à
Mp et les matrices pF (zp) et G(z) sont équivalentes. Finalement, comme
HYG = Λp(YG)(z

p) alors H = Λp(YG)(z
p)Y −1

G . �

Démonstration du lemme 6.16. Nous allons faire la démonstration en cinq
pas.

Premier pas. Il existe un opérateur différentiel L1,δ ∈ E0,p[δ] d’ordre n
qui est annulé par Λp(f(z)).
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Écrivons Lδ := δn+e1(z)δ
n−1+· · ·+en−1(z)δ+en(z), où les ei(z) ∈ Cp[[z]]

pour i ∈ {1, . . . , n} car les ei(z) ∈ E0,p. Par définition,

Lδ(z) =




0 1 0 . . . 0 0
0 0 1 . . . 0 0
...

...
...

...
...

...
0 0 0 . . . 0 1

−en(z) −en−1(z) −en−3(z) . . . −e2(z) −e1(z)




.

Les valeurs propres de Lδ(0) sont les racines du polynôme Xn+e1(0)X
n−1+

· · ·+en−1(0)X+en(0) mais, par hypothèse, les valeurs propres de Lδ(0) sont
toutes égales à zéro, donc ei(0) = 0. D’où

Lδ(0) =




0 1 0 . . . 0 0
0 0 1 . . . 0 0
...

...
...

...
...

...
0 0 0 . . . 0 1
0 0 0 . . . 0 0




.

Soit δf = (f(z), δf(z), . . . , δ(n−1)f(z))t. Comme par hypothèse Lδ(f) = 0
alors δ(δf)) = Lδ(z)δf. D’après la remarque 6.20, une matrice fondamentale
de solutions du système δX = Lδ(z)X est donnée par

YLX
Lδ(0) = YL ·




1 Logz (Logz)2

2! . . . (Logz)n−1

(n−1)!

0 1 Logz . . . (Logz)n−2

(n−2)!
...

...
...

...
...

0 0 0 . . . Logz
0 0 0 . . . 1




,

où YL ∈ Gln(Cp[[z]]) est telle que YL(0) est la matrice identité. Alors, le
système différentiel δX = Lδ(z)X a une unique solution dans Cp[[z]]

n à
constante près 9. Puisque δf ∈ Cp[[z]]

n est solution du système δX = Lδ(z)X
et f(0) = 1 on obtient que la première colonne de la matrice YL est le vecteur
δf . Comme Lδ(z) est dans Mp, d’après le lemme 6.21, il existe F (z) dans
Mp telle que les matrices Lδ(z) et pF (zp) sont équivalentes. De plus, il suit
encore du lemme 6.21 que

(11) F (z) = [δ(Λp(YL)) +
1

p
Λp(YL)Lδ(0)](Λp(YL))

−1,

où Λp(YL) désigne la matrice obtenue après avoir appliqué Λp à chaque entrée
de YL. Soit In la matrice identité de taille n. Notons que Λp(YL)(0) = In car
YL(0) = In donc, d’après (11), on a

(12) F (0) =
1

p
Lδ(0) =




0 1
p 0 . . . 0 0

0 0 1
p . . . 0 0

...
...

...
...

...
...

0 0 0 . . . 0 1
p

0 0 0 . . . 0 0




.

9. Ici nous avons utilisé le fait que Logz est transcendant sur Cp((z)).
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Considérons le produit

(13) Λp(YL)X
F (0) = Λp(YL) ·




1 Logz
p

1
p2

(Logz)2

2! . . . 1
pn−1

(Logz)n−1

(n−1)!

0 1 1
pLogz . . . 1

pn−2

(Logz)n−2

(n−2)!
...

...
...

...
...

0 0 0 . . . 1
pLogz

0 0 0 . . . 1




.

Comme δXF (0) = F (0)XF (0) alors, il suit de (11) et (12) que

δ(Λp(YL)X
F (0)) = F (z)Λp(YL)X

F (0).

Par conséquent, la matrice Λp(YL)X
F (0) est une matrice fondamentale de

solutions du système différentiel δX = F (z)X. Comme la première colonne
de YL est donnée par le vecteur

δf = (f(z), δf(z), . . . , δ(n−1)f(z))t

alors la première colonne de Λp(YL) est le vecteur

Λp(δf) = (Λp(f(z)),Λp(δf(z)), · · · ,Λp(δ
(n−1)f(z)))t.

Ainsi, Λp(δf) est solution du système différentiel δ~y = F (z)~y. Écrivons
F (z) = (ai,j(z))1≤i,j≤n, où les ai,j(z) appartiennent à E0,p car F (z) est dans
Mp. Alors,




a1,1(z) a1,2(z) · · · a1,n(z)
a2,1(z) a2,2(z) · · · a2,n(z)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

an,1(z) an,2(z) · · · an,n(z)







Λp(f(z))
Λp(δ(f(z)))

.

.

.

Λp(δ
n−1(f(z)))


 =




δ(Λp(f(z)))
δ(Λp(δ(f(z))))

.

.

.

δ(Λp(δ
n−1(f(z))))


 .

Par conséquent,

(14) an,1(z)Λp(f(z)) + an,2(z)Λp(δf(z)) + · · ·+
+ an,n−1(z)Λp(δ

n−2f(z)) + an,n(z)Λp(δ
n−1f(z)) = δ(Λp(δ

n−1f(z))).

Mais Λp(δ
jf(z)) = pjδjΛp(f(z)), alors Λp(f(z)) est solution de l’opérateur

différentiel

L1,δ = δn − an,n(z)δ
n−1(z) − an,n−1(z)

p
δn−2 − · · · − an,2(z)

pn−2
δ − an,1(z)

pn−1
.

Notons que L1,δ est à coefficients dans E0,p car an,n(z), . . . , an,1(z) ∈ E0,p.

Deuxième pas. Soit L1,δ(z) la matrice compagnon de L1,δ. Alors L1,δ(z)
est dans Mp. Par définition la matrice compagnon de L1,δ est

L1,δ(z) =




0 1 0 . . . 0 0
0 0 1 . . . 0 0
...

...
...

...
...

...
0 0 0 . . . 0 1

an,1(z)
pn−1

an,2(z)
pn−2

an,3(z)
pn−3 . . .

an,n−1(z)
p an,n(z)




Comme an,1(z), . . . , an,n(z) sont dans E0,p alors L1,δ(z) est une matrice à
coefficients dans E0,p. D’après (12), an,1(0) = · · · = an,n(0) = 0 donc, toutes
les valeurs propres de L1,δ(0) sont égales à zéro et ainsi la matrice L1,δ(z)
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satisfait la condition ii) de la définition 6.10. Il nous reste à voir que L1,δ(z)

vérifie la condition iii) de la définition 6.10. À la suite de la remarque 6.20
on a qu’une matrice fondamentale de solutions du système δX = L1,δ(z)X
est donnée par

YL1
XL1,δ(0) = YL1

·




1 Logz (Logz)2

2! . . . (Logz)n−1

(n−1)!

0 1 Logz . . . (Logz)n−2

(n−2)!
...

...
...

...
...

0 0 0 . . . Logz
0 0 0 . . . 1




,

où YL1
∈ Gln(Cp[[z]]) est telle que YL1

(0) est la matrice identité. Écrivons
YL1

= (gi,j(z))1≤i,j≤n. Comme la matrice L1,δ(z) est à coefficients dans E0,p

et toutes le valeurs propres de L1,δ(0) sont égales à zéro alors, d’après le
théorème 2 de [10], pour montrer que L1,δ(z) vérifie la condition iii) de la
définition 6.10, il suffit de voir que le rayon de convergence des séries gi,j(z)
est supérieur ou égal à 1. Écrivons YL = (fi,j(z))1≤i,j≤n. Par hypothèse Lδ(z)
est dans Mp alors, d’après le théorème 2 de [10], le rayon de convergence des
séries fi,j(z) est supérieur ou égal à 1 pour i, j ∈ {1, . . . , n}. Comme la
norme est ultramétrique alors le rayon de convergence des séries Λp(fi,j(z))
est supérieur ou égal à 1. Alors, pour montrer que le rayon de convergence
des séries gi,j(z) est supérieur ou égal à 1 il suffit de montrer que

YL1
= diag(1, 1/p, . . . , 1/pn−1)Λp(YL)diag(1, p, . . . , p

n−1).

Comme diag(1, 1/p, . . . , 1/pn−1)Λp(YL)diag(1, p, . . . , p
n−1)(0) est la matrice

l’identité, cela revient à montrer que la matrice

T = diag(1, 1/p, . . . , 1/pn−1)Λp(YL)diag(1, p, . . . , p
n−1)XL1,δ(0)

est une matrice fondamentale de solutions du système δX = L1,δ(z)X.
D’abord, on montre que, pour tout i ∈ {1, . . . , n− 1} et tout k ∈ {1, . . . , n},
fi+1,k = fi,k−1 + δfj,k. En effet, pour chaque i ∈ {1, . . . , n}, considérons

Fi,j =

j∑

k=1

fi,k
(Logz)j−k

(j − k)!
.

Remarquons que YLX
Lδ(0) = (Fi,j)1≤i,j≤n. Comme YLX

Lδ(0) est une matrice
fondamentale de solutions de δX = Lδ(z)X et Lδ(z) est la matrice compa-
gnon de Lδ alors, pour tout i ∈ {2, . . . , n} et j ∈ {1, . . . , n}, Fi,j = δFi−1,j .
Mais, il est clair que

δFi,j = δ(fi,1)
(Logz)j−k

(j − k)!
+

j∑

k=2

(fi,k−1 + δ(fi,k))
(Logz)j−k

(j − k)!
.

Puisque Fi+1,j = δFi,j et Logz est transcendant sur Cp[[z]], l’égalités précé-
dentes impliquent que, pour tout k ∈ {1, . . . , n}, fi+1,k = fi,k−1 + δfj,k.

Maintenant, nous allons montrer que T est une matrice fondamentale de
solutions de δX = L1,δ(z)X. Pour cela, nous montrons d’abord que, pour
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chaque j ∈ {1, . . . , n},

ωj =

j∑

k=1

pk−1Λp(f1,k)
(Logz)j−k

(j − k)!

est une solution de L1,δ. Notons que le vecteur (ω1, . . . , ωn) est la première

ligne de la matrice T . On pose Λp(YL)X
1

p
Lδ(0) = (ηi,j)1≤i,j≤n. Donc, pour

tout i, j ∈ {1, . . . , n},

ηi,j =

j∑

k=1

Λp(fi,k)
(Logz)j−k

pj−k(j − k)!
.

On va voir que, pour tout j, l ∈ {1, . . . , n}, 1
pn−l δ

l−1ωj = 1
pn−j ηl,j. Pour

montrer cette égalité, on procède par induction sur l ∈ {1, . . . , n}. Pour
l = 1, il est clair que 1

pn−1 δ
l−1ωj =

1
pn−j η1,j . Maintenant, on suppose que pour

certain l ∈ {1, . . . , n}, 1
pn−l δ

l−1ωj = 1
pn−j ηl,j. Donc, 1

pn−l δ
lωj = 1

pn−j δ(ηl,j).

Mais, δ(ηl,j) =
1
pηl+1,j. En effet, comme Λp ◦ δ = pδ ◦Λp et fl,k−1+ δ(fl,k) =

fl+1,k pour tout k ∈ {1, . . . , n} alors

δ(ηl,j) =

j∑

k=1

δ(Λp(fl,k))
(Logz)j−k

pj−k(j − k)!
+ Λp(fl,k)

(Logz)j−k−1

pj−k(j − k − 1)!

=

j∑

k=1

1

p
Λp(δ(fl,k))

(Logz)j−k

pj−k(j − k)!
+

1

p
Λp(fl,k)

(Logz)j−k−1

pj−k−1(j − k − 1)!

=
1

p

[
Λp(δ(fl,1))

(Logz)j−1

pj−1(j − 1)!
+

j∑

k=2

Λp(fl,k−1 + δfl,k))
(Logz)j−k

pj−k(j − k)!

]

=
1

p

[
Λp(fl+1,1)

(Logz)j−1

pj−1(j − 1)!
+

j∑

k=2

Λp(fl+1,k)
(Logz)j−k

pj−k(j − k)!

]

=
1

p
ηl+1,j .

Ainsi, 1
pn−l δ

lωj =
1

pn−j δ(ηl,j) =
1

pn−j (
1
pηl+1,j). D’où, 1

pn−l−1 δ
lωj =

1
pn−j ηl+1,j .

Pour cette raison, on conclude que, pour tout j, l ∈ {1, . . . , n}, 1
pn−l δ

l−1ωj =
1

pn−j ηl,j.

Comme on a vu dans le premier pas, Λp(YL)X
1

p
Lδ(0) es une matrice fon-

damentale de solutions de δX = FX. Donc, pour tout j ∈ {1, . . . , n},

F




η1,j
η2,j
...

ηn,j


 =




δ(η1,j)
δ(η2,j)

...
δ(ηn,j))


 .

Par conséquent, pour tout j ∈ {1, . . . , n},
bn,1η1,j + bn,2η2,j + · · · + bn,kηk,j + · · ·+ bn,nηn,j = δ(ηn,j).
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Ainsi,

1

pn−j
[bn,1η1,j + bn,2η2,j + · · ·+ bn,kηk,j + · · ·+ bn,nηn,j] =

1

pn−j
δ(ηn,j).

Mais, on sait que, pour tout l ∈ {1, . . . , n}, 1
pn−l δ

l−1ωj =
1

pn−j ηl,j. Donc,

1

pn−1
bn,1ωj +

1

pn−2
bn,2δωj + · · ·+ 1

pn−k
bn,kδ

k−1ωj + · · ·+ bn,nδ
n−1ωj = δnωj.

Cela entraîne que ωj est une solution de L1,δ. De plus, ω1, . . . , ωn sont
linéairement indépendante sur Cp car Logz est transcendant sur Cp[[z]].
Puisque L1,δ est la matrice compagnon de L1,δ, il s’ensuit que, la matrice
(δi−1ωj)1≤i,j≤n est une matrice fondamentale de solutions du système δX =
L1,δX. Mais, il est facile à voir que T = (δi−1ωj)1≤i,j≤n. Par conséquent, T
est une matrice fondamentale de solutions du système δX = L1,δ(z)X.

Troisième pas. L’opérateur différentiel L1 ∈ Ep[d/dz] est p-unipotent.
Nous rappelons que L1 est l’opérateur différentiel obtenu après avoir réécrit
1
znL1,δ en termes de d/dz. D’après le deuxième pas, L1,δ(z) appartient à Mp.

En particulier, il existe une matrice inversible Ût(z) dont les coefficients sont
analytiques dans le disque générique ouvert D(t, 1), telle que δÛ = L1,δ(z)Û .
D’après la remarque 2.1, on a L1(z)Gn = d

dzGn +Gn
1
zL1,δ. Soit Ut = GnÛt.

Donc, Ut est inversible à coefficients analytiques dans le disque générique
ouvert D(t, 1) et d

dzU = L1(z)U . Comme L1 est la matrice compagnon de
L1 alors L1 a une base de solution dans le disque générique de rayon 1.
Par conséquent, grâce au théorème de Frobenius–Dwork (voir [8, Proposi-
tion 8.1]), on obtient que les normes des coefficients de l’opérateur différentiel
L1 sont inférieures ou égales à 1. Autrement dit, L1 est à coefficients dans
ϑEp . Notons L1,p l’opérateur obtenu après avoir réduit chaque coefficient de
L1 modulo l’idéal maximal mp de ϑEp. Comme le rayon de convergence de
L1 au point générique est égal à 1 il suit alors de la proposition 5.1 de [15,
Chap III] que L1,p est nilpotent. Donc, d’après le théorème de Katz–Honda
(voir théorème 2.3 de [15, Chap III]) l’opérateur Mf,p est fuchsien. Ainsi,
Mf est p-unipotent. Nous avons vu dans le deuxième pas que la matrice
L1,δ(z) appartient à Mp et par conséquent, tous les exposants en zéro de
L1 sont tous égaux à zéro. Ainsi, les exposants en zéro de L1,p sont tous
égaux à zéro. Ainsi, l’opérateur L1,p est MOM en zéro. Il suit donc que L1

est p-unipotent.

Quatrième pas. Les matrices Lδ(z) et pL1,δ(z
p) sont Ep-équivalentes.

Considérons la matrice

H̃ = YL(Λp(YL)(z
p))−1diag(1, p, . . . , pn−1).

Par le lemme 6.21, la matrice H = YL(Λp(YL)(z
p))−1 appartient à GLn(E0,p).

Ainsi, H̃1 appartient aussi à GLn(E0,p). Nous allons voir que

δ(H̃) = Lδ(z)H̃ − pH̃L1,δ(z
p).

On a montré dans le deuxième pas que la matrice T (z) est une matrice
fondamentale de solutions de δX = L1,δ(z)X. Donc, T (zp) est une matrice
fondamentale de solutions de δX = pL1,δ(z

p)X. Par définition de la matrice
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T (z), on a

T (zp) = diag(1, 1/p, . . . , 1/pn−1)Λp(YL)(z
p)diag(1, p, . . . , pn−1)XpL1,δ(0).

Ainsi,

H̃T (zp) = YLdiag(1, p, . . . , p
n−1)XpL1,δ(0).

Mais, diag(1, p, . . . , pn−1)XpL1,δ(0) = XL1,δ(0)diag(1, p, . . . , pn−1) et comme
L1,δ(0) = Lδ(0) alors, on a

H̃T (zp) = YLX
Lδ(0)diag(1, p, . . . , pn−1).

Puisque YLX
Lδ(0) est une matrice fondamentale de solutions de δX =

Lδ(z)X, H̃T (zp) est aussi une matrice fondamentale de solutions de δX =

Lδ(z)X. Ainsi, Lδ(z)H̃T (zp) = δ(H̃T (zp)) = δ(H̃)T (zp)+H̃(pL1,δ(z
p))T (zp).

D’où,

δ(H̃) = Lδ(z)H̃ − pH̃L1,δ(z
p).

Cinquième pas. Les disques singuliers de L1(z) sont singuliers réguliers
et L1(z) a exactement r disques singuliers réguliers à distance finie. Nous
rappelons que L1(z) est la matrice compagnon de L1 et que L1 est l’opéra-
teur différentiel obtenu après avoir réécrit 1

znL1,δ en termes de d/dz. Mon-
trons d’abord que les matrices p

zL1,δ(z
p) et pzp−1L1(z

p) sont Ep-équivalentes.
D’après la remarque 2.1, on a L1(z)Gn = d

dzGn + Gn
1
zL1,δ. Par consé-

quent, d/dz(Gn(z
p)) = pzp−1L1(z

p)Gn(z
p)−Gn(z

p)pzL1,δ(z
p). Ainsi, la ma-

trice p
zL1,δ(z

p) et Ep-équivalente à la matrice pzp−1L1(z
p). Le quatrième

pas entraîne que 1
zLδ(z) est Ep-équivalente à p

zL1,δ(z
p). Alors, par transi-

tivité la matrice 1
zLδ(z) est Ep-équivalente à pzp−1L1(z

p). Rappelons que
L(z) est la matrice compagnon de L. À nouveau par la remarque 2.1, on a
d/dzGn = L(z)Gn(z) − Gn

1
zLδ(z). Donc, les matrices 1

zLδ(z) et L(z) sont
Ep-équivalentes. Ainsi par transitivité, les matrices pzp−1L1(z

p) et L(z) sont
Ep-équivalentes. Par hypothèse tous les disques singuliers de L(z) sont sin-
guliers réguliers et L(z) a exactement r disques singuliers réguliers à distance
finie. Comme L(z) est Ep équivalente à pzp−1L1(z

p) alors il suit de la re-
marque 6.13 que tous les disque singuliers de la matrice pzp−1L1(z

p) sont
singuliers réguliers et que cette matrice a exactement r disques singuliers à
distance finie.

Comme on l’a déjà montré dans le troisième pas, il existe une matrice
inversible U , dont les coefficients sont analytiques dans le disque générique
ouvert D(t, 1), telle que d

dzU = L1(z)U . Donc, il découle du corollaire 6.4.2
et de la propositions 6.4.6 de [9] que, Dγ est un disque singulier régulier de
L1(z) si et seulement si Dγ est un disque singulier régulier de pzp−1L1(z

p).
Comme on l’a vu tous les disques singuliers de pzp−1L1(z

p) sont singuliers
réguliers et cette matrice a exactement r disques singuliers à distance finie.
Par conséquent, les disques singuliers de la matrice L1(z) sont singuliers ré-
guliers et L1(z) a exactement r disques singuliers à distance finie.

Pour finir la démonstration du lemme 6.16, montrons que l’opérateur L1

obtenu après avoir réécrit 1/znL1,δ en termes de d/dz vérifie les conditions
(1)-(6) de la définition 6.15. Il suit du premier pas que l’opérateur L1 est
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d’ordre n et annulé par Λp(f(z)). D’après le deuxième pas, la matrice com-
pagnon de L1,δ est dans Mp. Il découle du troisième pas que l’opérateur L1

est p-unipotent et finalement du cinquième pas que, tous les disques sin-
guliers de L1(z) sont singuliers réguliers et L1(z) a exactement r disques
singuliers réguliers à distance finie. �

7. La série hypergéométrique 2F1(−1/2, 1/2, 1; 16z)

Nous allons montrer que la série

f2(z) := 2F1(−1/2, 1/2, 1; 16z) =
∑

n≥0

−1

2n − 1

(
2n

n

)2

zn

appartient à L2(P) \ L(P), où P est l’ensemble des nombres premiers. Re-
marquons que la série f2(z) satisfait aux conditions du premier point du théo-
rème 1. La série f2(z) annule l’opérateur différentiel L := z(1 − 16z) d

dz2
+

(1− 16z) d
dz +4. Cet opérateur est fuchsien, zéro est un point singulier régu-

lier et les exposants de L en zéro sont égaux à zéro. Donc, l’opérateur L est
MOM en zéro. De plus, d’après le théorème 6.2 de [23], L a une structure
de Frobenius forte pour tout nombre premier p > 2 et finalement, il suit du
lemme 7.1 que f2(z) ∈ 1 + zZ[[z]]. Considérons la série hypergéométrique

f1(z) = 2F1(1/2, 1/2, 1, 16z) =
∑
n≥0

(2n
n

)2
zn.

Lemme 7.1. La série f2(z) appartient à 1 + zZ[[z]] et, pour tout p ∈ P,

f2|p(z) = P2,p(z)(f1|p(z))
p et f2|p(z) =

(
P1,p(z)

p

P2,p(z)p−1

)
f2|p(z)

p,

où P1,p(z) et P2,p(z) sont les p-troncatures de f1(z) et f2(z) respectivement.

Démonstration. Montrons que (1−4z)−1/2 =
∑

n≥0− 1
2n−1

(2n
n

)
zn appartient

à 1+zZ[[z]]. Pour tout entier n > 0, 1
2n−1

(
2n
n

)
= 2Cn−1, où Cn := 1

2n+1

(
2n+1
n

)

est le nombre de Catalan de rang n. Il suit du corollaire 6.2.3 de [22] que pour
tout entier n ≥ 0, Cn ∈ N. Par conséquent, la série (1 − 4z)−1/2 appartient
à 1 + zZ[[z]]. Mais il est clair que, pour tout n ≥ 0,

(2n
n

)
∈ Z. Ainsi, pour

tout n ≥ 0, − 1
2n−1

(2n
n

)2 ∈ Z. D’où, f2(z) appartient à 1 + zZ[[z]]. Il est bien
connu que f1|p(z) = P1,p(z)(f1|p(z))

p. Il est facile à vérifier que f1 = f2−2δf2.
Alors, f1(z) + 2δf1(z) = f2 − 4z(f′2(z) + zf′′2(z)). Mais, nous savons que

4
1−16z f2 + f′2(z) + zf′′2(z) = 0. D’où, on obtient l’égalité suivante :

(15) f2(z) = (1− 16z)(f1(z) + 2δf1(z))

De manière similaire, on a

(16) P2,p(z) = (1− 16z)(P1,p(z) + 2δP1,p(z))

En appliquant l’opérateur (1− 16z)(1 + 2δ) à f1|p(z) = P1,p(z)(f1|p(z))
p,

l’égalités (15) et (16) impliquent que

(17) f2|p(z) = P2,p(z)(f1|p(z))
p.

Ainsi, on a

(18) f2|p(z) = P2,p(z)P1,p(z)
pf1|p(z)

p2
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Mais, il suit de l’égalité (17) que fp2

1|p =
(

f2|p(z)

P2,p(z)

)p
. En remplaçant cette

dernière égalité dans (18), on a

f2|p(z) =

(
P1,p(z)

p

P2,p(z)p−1

)
f2|p(z)

p.

�

Nous allons montrer que pour tout nombre premier p ≥ 3 les polynômes
P1,p(z) et P2,p(z) sont premier entre eux.

Lemme 7.2. Pour tout nombre premier p, le polynôme P2,p(z) est séparable
sur Fp. En particulier, P2,p et P ′

2,p n’ont pas de racine en commun.

Démonstration. Pour p = 2, on a P0,2(z) = 1. Donc, le polynôme P2,2(z)

est séparable sur F2. Soit p un nombre premier différent de 2 et soit L :=
z(1−16z) d

dz2
+(1−16z) d

dz +4. La série f2(z) annule L. D’après le lemme 7.1,
f2|p(z) = P2,p(z)(f1|p(z))

p. Par conséquent, Lp(P2,p(z)) = 0. Soit αi ∈ Fp une

racine de P2,p(z). Écrivons P2,p(z) = b0(z − αi)
mi + · · · + br(z − αi)

p−1

2 , où
b0 6= 0. On veux montrer que mi = 1. Le développement limité de z(1−16z)
en z − αi nous donne l’égalité suivante

z(1− 16z) = (αi − 16α2
i ) + (1− 32αi)(z − αi)− 16(z − αi)

2

et le développement limitée de 1−16z en z−αi nous donne l’égalité suivante

1− 16z = 1− 16αi − 16(z − αi).

Comme P2,p(z) annule l’opérateur différentiel Lp alors

(19) [(αi − 16α2
i ) + (1− 32αi)(z − αi)− 16(z − αi)

2]P ′′
0,p(z)

+ [1− 16αi − 16(z − αi)]P
′
0,p(z) + 4P0,p(z) = 0.

Mais,

P ′
2,p(z) = b0m1(z − αi)

mi−1 + · · · + br
p− 1

2
(z − αi)

p−1

2
−1

et

P ′′
2,p(z) = b0mi(mi − 1)(z − αi)

mi−2 + b1mi(mi + 1)(z − αi)
mi−1

+ · · · + br
p− 1

2
(
p− 1

2
− 1)(z − αi)

p−1

2
−2.

Donc, il suit de (19) que,

(20) ami−2(z − αi)
mi−2 + ami−1(z − αi)

mi−1 + · · ·+ a p−1

2

(z − αi)
p−1

2 = 0,

où
ami−2 = (αi − 16α2

i )b0mi(mi − 1)

et

ami−1 = (αi−16α2
i )b1mi(mi+1)+(1−32αi)mi(mi−1)b0+(1−16αi)mib0.

Il suit de (20) que ami−2 = 0 et ami−1 = 0. Par conséquent,

(21) (αi − 16α2
i )mi(mi − 1)b0 = 0,
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(22) (αi−16α2
i )b1mi(mi+1)+(1−32αi)mi(mi−1)b0+(1−16αi)mib0 = 0.

Comme mi 6= 0, αi 6= 0 (zéro n’est pas une racine de P2,p(z)) et b0 6= 0
alors il suit de (21) que, (1− 16αi)(mi − 1) = 0. Si αi 6= 1/16 alors mi = 1.
Maintenant si αi = 1/16 alors l’égalité (22) entraîne que −mi(mi − 1) = 0.
Par conséquent, mi = 1. �

Lemme 7.3. Pour tout nombre premier p ≥ 3 les polynômes P1,p(z) et
P2,p(z) sont premier entre eux.

Démonstration. Soit p un nombre premier différent de 2. Montrons que
P1,p(z) et P2,p(z) n’ont pas de racine en commun. Comme p est différent
de 2, alors les polynômes P1,p(z) et P2,p(z) sont différents. L’égalité P1,p =
P2,p − 2zP ′

2,p entraîne tout de suite que P1,p(z) et P2,p(z) sont premier entre
car, d’après le lemme 7.2, P2,p et P ′

2,p n’ont pas de racine en commun. �

Lemme 7.4. Soit S un ensemble infini de nombres premiers. Alors la série
f2(z) n’appartient pas à L(S).
Démonstration. Soit p un nombre premier différent de 2. Nous posons B0,p =
P p
1,p

P p−1

2,p

et Bk,p = B0(z)B0(z
p) · · ·B0(z

pk). D’après le lemme 7.1, il découle

que f2|p(z) = Bk(z)f2|p(z
pk+1

). On vérifie facilement que Bk =
P p+p2+···+pk+1

1,p

P pk+1−1

2,p

.

Montrons que la hauteur de Bk est p
2(p

k+1−1). Comme P1,p(z) et P2,p(z) sont
premiers entre eux, alors la fraction Bk est réduite et sa hauteur est égale à
p−1
2 (p+p2+· · ·+pk+1) = p−1

2 p(1+p+· · ·+pk) = p−1
2

p
p−1(p

k+1−1) = p
2(p

k+1−
1). Donc, pour tout nombre premier p ≥ 3, il existe une fraction rationnelle
Ak ∈ Fp(z) réduite de hauteur p

2(p
k − 1) telle que f2(z) = Ak(z)f2(z

pk). Par
conséquent, f2(z) /∈ L(S). �

8. Équations de Calabi-Yau

Dans [5] les auteurs donnent une liste de plus de 400 opérateurs de type
Calabi-Yau. Ces opérateurs vérifient certaines conditions algébriques dont :
zéro est un point singulier régulier et les exposants en zéro sont tous égaux
à zéro et chaque opérateur admet une solution dans Z[[z]] dont le terme
constant est égal à 1. Notamment, tous ces opérateur sont MOM en zéro.
Dans la plupart des cas, la série solution de ces opérateurs est donnée dans
[5]. Grâce à la deuxième partie du théorème 1, nous avons montré dans la
partie 4 que la série 210 de [5] appartient à L(P\J ), où J est un ensemble fini
de nombres premiers. Nous soulignons que la stratégie utilisée pour montrer
que la série 210 est dans L(P \ J ) peut être employée pour montrer que
d’autres séries qui apparaissent dans [5] appartiennent à L(S), où S est un
ensemble de nombres premiers tel que P \ S est fini. Illustrons encore une
fois cette stratégie avec la série 26 de [5]. Cette série est donnée par

f(z) =
∑

j≥0

((
2j

j

)( j∑

k=0

(
j

k

)2(j + k

k

)(
2k

j

)))
zj ∈ 1 + zZ[[z]].

D’après le théorème 3.5 de [6], f(z) est une diagonale d’une fraction ra-
tionnelle à coefficients dans Q, alors de [11], la série f(z) annule un opé-
rateur différentiel H ∈ Q(z)[d/dz] muni d’une structure de Frobenius forte
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pour presque tout p. De plus, comme on l’a déjà mentionné, l’opérateur
annulé par f(z) décrit dans [5] est MOM en zéro. Maintenant nous utili-
sons le théorème de Lucas pour montrer que pour tout nombre premier p,
Λp(f)|p(z) = f|p(z). En effet, d’après le théorème de Lucas

(2jp
jp

)
≡
(2j
j

)

mod p. Écrivons k = s + lp avec 0 ≤ l ≤ j et 0 ≤ s < p − 1. Supposons
s > 0, d’après le théorème de Lucas,
(

jp

s+ lp

)2(

(j + l)p+ s

lp+ s

)(

2lp+ 2s

pj

)

≡

(

j

l

)2(

0

s

)2(

j + l

l

)(

s

s

)(

2lp+ 2s

pj

)

mod p = 0

car s > 0. Dans le cas s = 0, d’après le theórème de Lucas on obtient,
(
jp

lp

)2((j + l)p

lp

)(
2lp

pj

)
≡
(
j

l

)2(j + l

l

)(
2l

j

)
mod p.

Ainsi,

Λp(f)|p(z) =
∑

j≥0

((
2jp

jp

)( jp∑

k=0

(
jp

k

)2(
jp+ k

k

)(
2k

jp

))
mod p

)
zj

=
∑

j≥0

((
2jp

jp

)(p−1∑

s=0

j∑

l=0

(
jp

s+ lp

)2(
jp+ s+ lp

s+ lp

)(
2lp+ 2s

jp

))
mod p

)
zj

=
∑

j≥0

((
2jp

jp

)( j∑

l=0

(
jp

lp

)2(
jp+ lp

lp

)(
2lp

jp

))
mod p

)
zj

=
∑

j≥0

((
2j

j

)( j∑

l=0

(
j

l

)2(
j + l

l

)(
2l

j

))
mod p

)
zj

= f|p(z).

Donc, la deuxième partie du théorème 1 entraîne que la série f(z) ∈ L(P\J ),
où J est un ensemble fini de nombres premiers. En appliquant la même
stratégie dont nous nous sommes servis pour montrer que les séries 26 et 210
de [5] appartiennent à L(S), où S est un ensemble infini de nombres premiers
tel que P \S est fini, nous obtenons qu’entre les séries qui apparaissent dans
[5], il y en a 242 qui appartiennent à L(S), où P \ S est fini. À savoir :

1-16, 18-25, 26-28, 29, 1̂-1̂4, 30, 32, 33, 35-41, 42, 43-46, 48-55, 57-60,
62-70, 75-82, 85-92, 94, 95, 99-108, 109, 110-115, 119-122, 123, 124-129,
131,132, 146-153, 154, 156-158, 160-165, 185, 186, 189, 190-192, 193-196,
197, 198, 202, 208, 209, 210, 212, 213-219, 222, 223, 226, 232, 234, 235,
238-240, 243, 251, 284, 286, 287, 292, 293, 297, 298, 300, 301, 303, 304,
306, 307, 308-316, 318, 320-322, 323, 328, 329, 331-335, 336, 337, 338,
339, 341-345, 348, 349, 359, 367, 369-371, 373, 377, 378, 379, 380, 381,
385, 394-396, 398, 399-401.

Les cas en italique représentent les cas montrés dans [2] et les autres sont
les nouveaux cas.

9. Indépendance algébrique

Rappelons que f1(z), . . . , fr(z) ∈ Q[[z]] sont algébriquement dépendantes
sur Q(z) s’il existe un polynôme non nul P (x1, . . . , xr) à coefficients dans
Q(z) tel que P (f1, . . . , fr) = 0. Et, f1(z), . . . , fr(z) sont algébriquement
indépendantes sur Q(z) si pour tout polynôme non nul P (x1, . . . , xr) à
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coefficients dans Q(z), P (f1, . . . , fr) 6= 0. Notre but dans cette partie est
de démontrer les deux théorèmes suivants.

Théorème 9.1. Soit la famille F =
{∑

n≥0
−1

2n−1

(
2n
n

)r
zn : r ≥ 2

}
. Alors

tous les éléments de F sont algébriquement indépendants sur Q(z).

Théorème 9.2. Les séries

f2(z) =
∑

n≥0

−1

2n − 1

(
2n

n

)2

zn et t(z) =
∑

n≥0

(
n∑

k=0

(
n

k

)2(n+ k

k

)2
)
zn

sont algébriquement indépendantes sur Q(z).

Nous avons montré dans la partie 7 que la série f2(z) n’appartient pas
à L(P). Donc, le critère d’indépendance algébrique donné dans [2] ne peut
pas être appliqué aux séries données dans les théorèmes 9.1 et 9.2. La dé-
monstration de ces deux théorèmes repose sur la proposition 9.3. De plus,
celle-ci nous fournit une stratégie pour montrer l’indépendance algébrique
de certaines séries dans L2(S).
Proposition 9.3. Soient f1(z), . . . , fr(z) ∈ F(S), où S est un ensemble in-
fini de nombres premiers. Soient g1(z), . . . , gr(z) ∈ 1+zQ[[z]] telles que, pour
tout p ∈ S, gi(z) ∈ Z(p)[[z]]. Supposons que f1(z), . . . , fr(z) annulent chacune
un opérateur différentiel MOM en zéro à coefficients dans Q(z) et supposons
que pour tout p ∈ S et tout i ∈ {1, . . . , r}, il existe une entier strictement

positif li,p tel que Λ
li,p
p (fi(z))|p = gi|p(z) = Λ

2li,p
p (fi)|p. Si g1(z), . . . , gr(z)

sont algébriquement indépendantes sur Q(z) alors f1(z), . . . , fr(z) sont algé-
briquement indépendantes sur Q(z).

Sous les hypothèses de la proposition 9.3, le théorème 1 entraîne que pour
chaque i ∈ {1, . . . , r}, il existe un ensemble Si ⊂ S infini tel que fi(z) ∈
L2(Si) et S\Si est fini. Donc, si S ′ = S1∩. . .∩Sr alors l’ensemble S ′ est infini,
S \ S ′ est fini et pour tout i ∈ {1, . . . , r}, fi(z) ∈ L2(S ′). Une observation
importante dans la proposition 9.3 est que les séries g1(z), . . . , gr(z) sont
dans L(S0), où S0 ⊂ S ′ est infini. Cette observation est montré dans le
lemme 9.4 ci-dessous. Donc, la proposition 9.3 nous fournit un critère de
transfert d’indépendance algébrique des séries qui appartiennent à L(S0)
aux séries qui sont dans L2(S0).

Lemme 9.4. Soit S un ensemble infini de nombres premiers et soient
f(z) ∈ F(S) et g(z) ∈ 1 + zQ[[z]] tels que, pour tout p ∈ S, g(z) ∈ Z(p)[[z]].
Supposons que f(z) annule un opérateur différentiel MOM en zéro à coeffi-
cients dans Q(z). Si, pour tout p ∈ S, il existe un entier strictement positif lp
tel que Λ

2lp
p (f|p(z)) = g|p(z) = Λ

lp
p (f|p(z)) alors, il existe un ensemble infini

S0 ⊂ S tel que l’ensemble S\S0 est fini et la série g(z) appartient à L(S0). De
plus, pour tout p ∈ S0, il existe une fraction rationnelle Bp(z) ∈ Fp(z)∩Fp[[z]]
telle que fp(z) = Bp(z)g|p(z).

Démonstration. Comme f(z) est dans F(S) et annule un opérateur différen-
tiel MOM en zéro à coefficients dans Q(z), d’après le lemme 5.2, il existe
un ensemble infini S0 ⊂ S tel que : l’ensemble S \ S0 est fini et pour tout
p ∈ S0 et tout couple d’entiers positifs (i,m), il existe une fraction ration-
nelle Ap,i,m(z) ∈ Fp(z) ∩ Fp[[z]] de hauteur inférieure ou égale à Cpm telle
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que Λi
p(f|p(z)) = Ap,i,m(z)(Λ

i+m
p (f|p(z)))

pm , où C ne dépend pas de p. En
particulier, pour p ∈ S0 et les entiers strictement positifs i = lp = m il
existe une fraction rationnelle Ap,lp,lp(z) ∈ Fp(z) ∩ Fp[[z]] de hauteur in-

férieure ou égale à Cplp telle que Λ
lp
p (f|p(z)) = Ap,lp,lp(z)(Λ

2lp
p (f|p(z))

plp .

Mais par hypothèse, Λ
2lp
p (f|p(z)) = g|p(z) = Λ

lp
p (f|p(z)) donc, g|p(z) =

Ap,lp,lp(z)g|p(z
plp ). Par conséquent, la série g(z) appartient à L(S0). Main-

tenant, d’après le lemme 5.2, pour p ∈ S0 il existe une fraction rationnelle
Ap,0,lp(z) ∈ Fp(z) ∩ Fp[[z]] de hauteur inférieure ou égale à Cplp telle que

f|p(z) = Ap,0,lp(z)(Λ
lp
p (f|p(z)))

plp . Mais par hypothèse, Λlp
p (f|p(z)) = g|p(z)

alors f|p(z) = Ap,0,lp(z)g|p(z
plp ). Donc, f|p(z) =

Ap,0,lp(z)

Ap,lp,lp(z)
g|p(z). Le terme

constant de Ap,lp,lp(z) est égal à 1 car le terme constant des séries Λl
p(f|p(z)),

Λ
2lp
p (f|p(z)) est 1. Donc,

Ap,0,lp(z)

Ap,lp,lp(z)
∈ Fp(z) ∩ Fp[[z]]. �

Maintenant nous appliquerons la proposition 9.3 pour montrer les théo-
rèmes 9.1 et 9.2.

Démonstration de 9.1. Pour chaque r ≥ 2 on pose

fr =
∑

n≥0

−1

2n− 1

(
2n

n

)r

zn et gr =
∑

n≥0

(
2n

n

)r

zn.

Soit P l’ensemble des nombres premiers. Remarquons d’abord que fr(z) et
gr(z) appartiennent à 1 + zZ[[z]]. D’après le théorème de Lucas, pour tout
nombre premier p et tout r ≥ 2, Λp(fr(z))|p = gr|p(z) = Λ2

p(fr(z))|p. Nous
allons d’abord montrer que pour r ≥ 2 la série fr(z) est dans F(P \ {2}). La
série fr(z) annule l’opérateur différentiel

Lr = δr − 4rz(δ − 1/2)(δ + 1/2)r−1,

où δ = z d
dz . Grâce au théorème 6.2 de [23], l’opérateur Lr est muni d’une

structure de Frobenius forte pour tout nombre premier p différent de 2. Ainsi,
fr(z) ∈ F(P \ {2}). De plus, l’opérateur Lr est MOM en zéro. Soit l ≥ 2 et
montrons que f2(z), . . . , fl(z) sont algébriquement indépendantes sur Q(z).
Notons que f2(z), . . . , fl(z) ∈ F(P \ {2}) et, pour tout p ∈ P \ {2} et tout
r ∈ {2, . . . , l}, on a que Λp(fr(z))|p = gr|p(z) = Λ2

p(fr(z))|p. Donc, d’après
la proposition 9.3, pour montrer que f2(z), . . . , fl(z) sont algébriquement in-
dépendantes sur Q(z), il suffit de montrer que g2(z), . . . , gl(z) sont algébri-
quement indépendantes sur Q(z). En effet, à la suite du théorème 2.1 de [2],
les séries g1(z), . . . , gl(z) sont algébriquement indépendantes sur Q(z). Par
conséquent, pour tout l ≥ 2 les séries f2(z), . . . , fl(z) sont algébriquement
indépendantes sur Q(z), d’où tous les éléments de F sont algébriquement
indépendants sur Q(z). �

Avant de faire la démonstration du théorème 9.2 nous montrons que t(z)
est dans F(S), où S est un ensemble infini de nombres premiers et, annule
un opérateur différentiel MOM en zéro. D’après le théorème 3.5 de [6], la
série t(z) est la diagonale d’une fraction rationnelle, alors de [11], la série
t(z) annule un opérateur H ∈ Q(z)[d/dz] muni d’une structure de Frobenius
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forte pour presque tout p. D’autre part, l’opérateur différentiel

D : (1− 34z+ z2)z2
dz

dz3
+(3− 153z+6z2)z

d

dz2
+(1− 112z+7z2)

d

dz
− 5+ z

est annulé par la série t(z). Cet opérateur est MOM en zéro.

Démonstration du théorème 9.2. Considérons g2(z) =
∑

n≥0

(2n
n

)2
zn. Donc

pour tout p ∈ P, Λp(f2(z))|p = g2|p(z) = Λ2
p(f2(z))|p et, Λp(t(z))|p = t(z) =

Λ2
p(t(z))|p. Alors, d’après la proposition 9.3, il suffit de montrer que g2(z) et

t(z) sont algébriquement indépendantes sur Q(z). Il découle du lemme 9.4
qu’il existe un ensemble infini S ′′ de nombres premiers tel que g2(z), t(z) ∈
L(S ′′). À la suite du théorème 5.1 de [2], si g2(z) et t(z) sont algébriquement
dépendantes sur Q(z) il existe des entiers a, b non tous nuls et une fraction
rationnelle r(z) ∈ Q(z) tels que g2(z)

at(z)b = r(z). Alors,

(23) t(z)b = r(z)g2(z)
−a.

Comme t(z) annule l’opérateur différentiel D alors le rayon de convergence
de t(z) est égal à ρt = 17−12

√
2 et le rayon de convergence de g2(z) est égal à

ρg2 = 1/16 car elle annule l’opérateur z(1−16z) d
dz2 +(1−32z) d

dz −4. Comme
ρt < ρg2 donc, d’après (23), la série t(z)b est méromorphe au voisinage de
z0 = 17 − 12

√
2. Mais, il est montré dans [2, p. 555] que pour tout entier c

différent de zéro la série t(z)c n’admet pas une continuation méromorphe au
voisinage de z0. Par conséquent, b = 0 et ainsi g2(z)a = r(z). Notamment,
comme a 6= 0 alors g2(z) est algébrique sur Q(z). Mais, d’après l’article
[24] de Sharif et Woodcock, on sait que la série g2(z) est transcendante
sur Q(z). Ce qui nous amène à une contradiction. Alors g2(z) et t(z) sont
algébriquement indépendantes sur Q(z). Ainsi, la proposition 9.3 entraîne
que f2(z) et t(z) sont algébriquement indépendantes sur Q(z). �

Nous finissons cette partie en démontrant la proposition 9.3. Cette dé-
monstration s’appuie fortement sur les techniques développées par Adamc-
zewski, Bell et Delaygue dans [2].

Démonstration de la proposition 9.3. D’après le théorème 1, pour chaque
i ∈ {1, . . . , r}, la série fi ∈ L2(Si), où S \ Si est fini. Soit S ′ = S1 ∩
· · · ∩ Sr, alors S ′ est infini et f1(z), . . . , fr(z) ∈ L2(S ′). Supposons que
f1(z), . . . , fr(z) sont algébriquement dépendantes sur Q(z). Donc, il existe
un polynôme P (x1, . . . , xr) ∈ Q(z)[x1, . . . , xr] non nul de degré total d tel
que P (f1, . . . , fr) = 0. D’après le lemme 9.4, pour chaque i ∈ {1, . . . , r},
la série gi(z) ∈ L(S ′

i), où S ′ \ S ′
i est fini. Soit S ′′ = S ′

1 ∩ · · · ∩ S ′
r, alors S ′′

est infini et g1(z), . . . , gr(z) ∈ L(S ′′). De plus, encore par le lemme 9.4, si
p ∈ S ′′ alors, il existe une fraction rationnelle Bi(z) ∈ Fp(z) ∩ Fp[[z]] telle
que fi|p(z) = Bi(z)gi|p(z).

Soit S(3) ⊂ S ′′ tel que pour tout p ∈ S(3), le polynôme P|p est non nul
dans Fp[z][x1, . . . , xr]. L’ensemble S(3) est infini. Écrivons le polynôme P|p =∑

(i1,...,ir)∈Nr a(i1,...,ir)(z)x
i1
1 · · · xirr , où a(i1,...,ir)(z) ∈ Fp[z]. Mais, fi|p(z) =

Bi(z)gi|p(z), où Bi(z) ∈ Fp(z) ∩ Fp[[z]], alors g1|p(z), . . . , gr|p(z) annulent le
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polynôme
∑

(i1,...,ir)∈Nr

a(i1,...,ir)(z)B1(z)
i1 · · ·Br(z)

irxi11 · · · xirr

dont le degré total est inférieur ou égal à d et a(i1,...,ir)(z)B1(z)
i1 · · ·Br(z)

ir ∈
Fp(z)∩Fp[[z]]. Alors, pour tout p ∈ S(3), les séries g1|p(z), . . . , gr|p(z) annulent
un polynôme non nul à coefficients dans Fp(z) de degré total inférieur ou égal
à d. Puisque S(3) ⊂ S ′′ et gi(z) ∈ L(S ′′) pour tout i ∈ {1, . . . , r}, alors pour
tout p ∈ S(3) et tout i ∈ {1, . . . , r}, il existe Ai(z) ∈ Fp(z)∩Fp[[z]] et un entier
ki strictement positif tel que gi|p(z) = Ai(z)gi|p(z

pki ), où la hauteur de Ai(z)

est inférieure ou égale à Cip
ki . Si k = k1 · · · kr et C = 2max{C1, . . . , Cr}

alors, d’après la remarque 4.2 de [2], pour tout i ∈ {1, . . . , r} il existe
Qi(z) ∈ Fp(z) ∩ Fp[[z]] tel que gi|p(z) = Qi(z)gi|p(z

pk), où la hauteur de
Qi(z) est inférieure ou égale à Cpk. Maintenant, nous allons appliquer la
proposition 5.3 de [2] à L le corps de fractions de Fp[[z]], M = Fp(z) et
l’endomorphisme injectif de L défini par σ(g(z)) = g(zp

k
) = g(z)p

k
. Alors la

proposition 5.3 de [2] implique qu’il existe m1, . . . ,mr ∈ Z non tous nuls et
r(z) ∈ Fp(z) tels que

Q1(z)
m1 · · ·Qr(z)

mr =
r(z)p

k

r(z)
= r(z)p

k−1,

avec |m1 + · · · + mr| < d et |mi| < d. Comme le terme constant des Qi(z)
est 1 alors Qi(z)

mi ∈ Fp[[z]] et ainsi, r(z) ∈ Fp[[z]] et r(0) = 1. Notons
que Q1(z), . . . , Qr(z), r(z) et m1, . . . ,mn dépendent de p. Comme les mi

appartiennent à un ensemble fini, le principe des tiroirs implique qu’il existe
S(4) ⊂ S(3) infini et des entiers t1, . . . , tr tels que, pour tout p ∈ S(4), mi = ti
pour i ∈ {1, . . . , r}. Supposons que p ∈ S(4) et écrivons r(z) = a(z)

b(z) , où
a(z), b(z) ∈ Fp[z] sont premiers entre eux. Comme la hauteur de Qi est
inférieure ou égale à Cpk alors la hauteur de Qt1

1 · · ·Qtr
r est inférieure ou égale

à Cpk(|t1|+ · · ·+ |tr|). Et comme Qt1
1 · · ·Qtr

r = r(z)p
k−1 alors la hauteur de

r(z) est inférieure ou égale à

C
pk

pk − 1
(|t1|+ · · ·+ |tr|) < 2Crd.

D’où les degrés de a(z) et b(z) sont inférieurs ou égaux à 2Crd. On pose

h(z) = g1(z)
−t1 · · · gr(z)−tr ∈ Q[[z]].

Donc, pour tout p ∈ S(4) on a que

h|p(z
pk) = g1|p(z)

−t1 · · · gr|p(z)−trQt1
1 · · ·Qtr

r = h|p(z)r(z)
pk−1.

Comme h(0) = 1 alors h|p(z) est non nul et ainsi h|p(z)
pk−1 = r(z)p

k−1.

Par conséquent, r(z)
h|p(z)

est solution du polynôme xp
k−1 − 1. Comme r(0) = 1

et h|p(0) = 1 alors r(z)
h|p(z)

= 1. Maintenant, on sait que pour tout p ∈ S(4),

a(z) = a0 + a1z+ · · ·+ aiz
i et b(z) = b0 + b1z · · ·+ bjz

j , où 0 ≤ i, j ≤ 2Crd.
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Alors,
2Crd∑

j=0

bjz
jh|p(z)−

2Crd∑

i=0

aiz
i = 0.

Par conséquent, h|p, zh|p(z), . . . , z
2Crdh|p, z, . . . , z

2Crd sont linéairement dé-
pendantes sur Fp. Comme S(4) est infini, d’après le lemme 5.4 de [2], les
séries zh(z), . . . , z2Crdh(z), z, . . . , z2Crd sont linéairement dépendantes sur
Q, d’où h(z) ∈ Q(z). Alors, les séries g1(z), . . . , gr(z) sont algébriquement
dépendantes sur Q(z). �
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