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1 Introduction

Soit k un corps, et G un groupe fini. Le ”problème inverse de Galois” pour le
corps k et le groupe G consiste à rechercher s’il existe une extension galoisienne
de k de groupe de Galois G. Pour aborder ce problème, une méthode qui s’est
révélée féconde consiste à construire une extension régulière de k(T ) de groupe
de Galois G. Par spécialisation de T en des élément de k, on obtient ainsi une
infinité d’extensions de k de groupe de Galois G.

Il est naturel de se poser le problème inverse : soit K/k une extension de
groupe de Galois G. Existe-il une extension galoisienne régulière L/k(T ) qui,
par spécialisation (par exemple en T = 0) donne l’extension K/k?

Cette question, appelée parfois problème de Beckmann-Black [1], et que
Black [2] a conjecturée avoir toujours une réponse positive, est résolue, en par-
ticulier dans le cas où k = Q, pour les groupes abéliens, le groupe symétrique,
le groupe alterné An et une infinité de groupes diédraux.

Nous montrons ici qu’il en est de même pour le groupe PSL2(F7). Ce
groupe est d’ordre 168; il est isomorphe à G = PGL3(F2), et admet donc une
représentation de degré 7.
Plus précisément, nous montrons :

Théorème 1.- Soit k un corps de caractéristique 0. Il existe un polynôme
non nul H1 ∈ Z[A0, . . . , A6], où les Ai sont des indéterminées, tel que, si P =
X7+ a6X

6+ . . . a0 est un élément de k[X ] de groupe de Galois contenu dans G
et tel que H1(a0, . . . , a6) 6= 0, il existe Q ∈ k[X ] de degré ≤ 6, tel que l’extension
L de k(T ) obtenue par adjonction des racines de P −TQ est régulière de groupe
de Galois G.

Remarque.- Il existe de même un polynôme non nul H2 ∈ Z[A0, . . . , A6]
tel que, si les coefficients de P n’annulent pas H2, le type de ramification de
l’extension L soit (22, 22, 22, 22, 22, 22).

Exemples avec k = Q.-

1) On peut prendre pour P un polynôme scindé, par exemple P = X(X2 −
1)(X2 − 4)(X2 − 9). On trouve alors Q = −259x6 − 18578x5 + 28812x4 +
93494x3 − 22709x2 − 192228x− 151380.
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2) Si l’on prend le polynôme de Trinck P = X7 − 7X + 3, connu pour avoir
G comme groupe de Galois, on trouve

Q = 2X5 −X4 −X3 −X2 −X + 2 = (X − 1)2(X + 1)(2X2 +X + 2).

Le discriminant de P − TQ est

81(T 2 − 5T + 7)2(800T 3 + 21T 2 − 441T + 3087)2.

3) On retrouve comme cas particuliers les familles de polynômes de groupe
de Galois G trouvées par La Macchia [3], ainsi que par Matzat et Malle [4].

Le théorème 1 est un corollaire du théorème suivant :

Théorème 2.- Soit P le plan projectif sur F2, (xi)i∈P sept indéterminées
indicées par P , K = k((xi)) et P =

∏

i(X − xi). Il existe un polynôme Q ∈
K[X ], de degré 6, dont les coefficients sont invariants par G, et tel que le groupe
de Galois de P − TQ sur le corps K(T ), où T est une nouvelle indéterminée,
est isomorphe à G. Le nombre de points de ramification du revêtement X 7→
T = P/Q est égal à 6, et le type de ramification est (22, 22, 22, 22, 22, 22).

Dans la section suivante, après avoir donné quelques notations concernant le
plan P , nous donnons une formule explicite permettant de calculer Q. Dans la
section 3, nous montrons que le théorème 2 est un corollaire facile de l’existence
de correspondances 3 − 3 et 4 − 4 tracées sur ¶1 × ¶1 et compatibles avec les
relations d’incidence ”points-droites” du plan projectif sur F2.

Plus précisément, nous prouvons le théorème suivant:

Théorème 3.-Conservons les notations du théorème 2, et notons P ′ l’ensemble
des droites de P. Il existe une famille (yj)j∈P′ d’éléments de K, une 3− 3 cor-
respondance Γ, et une 4 − 4 correspondance Γ′, tracées sur ¶1 × ¶1, telle que
(xi, yj) ∈ Γ (resp. (xi, yj) ∈ Γ′) si et seulement si i ∈ j (resp. i 6∈ j).

2 Le plan projectif P et le polynôme Q

Afin de pouvoir donner des formules explicites, numérotons les sept éléments
(1, . . . , 7) de P et les sept éléments (1′, . . . , 7′) de P ′ de la façon suivante :

1′ = (234)
2′ = (135)
3′ = (126)
4′ = (147)
5′ = (257)
6′ = (367)
7′ = (456)

Ainsi, a ∈ b′ si et seulement si b ∈ a′.
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Pour tout élément i de P ou P ′ notons Gi le sous-groupe de G = PGL3(F2)
stabilisant i; Gi est isomorphe au groupe symétrique S4. Par exemple, G1

est engendré par les deux permutations (234)(576) et (2365)(47) et G1′ par
(234)(576) et (1567)(34).
Soient (xi)1≤i≤7, X et Y des indéterminées, P =

∏

(X − xi) et K = k((xi));
on fait agir G sur K(X,Y ) trivialement sur k(X,Y ) et, pour tout σ ∈ G, par
σ(xi) = xσ(i), 1 ≤ i ≤ 7.
On choisit d’autre part un 7-Sylow Syl de G; pour tout i, l’application Syl →
G/Gi est bijective.
Nous aurons besoin du lemme suivant, où εi : Gi → {±1} est la signature:
Lemme.- Pour tout i dans P ou P ′, notons Sti le k-sous-espace vectoriel de
k[x1, . . . , x7] formé des polynômes homogènes p ∈ k[x1, . . . , x7] de degré au plus
1 en chaque variable et de degré total 3, tels que, pour tout σ ∈ Gi, on ait
σ(p) = εi(σ)p; Sti est de dimension 1. Plus particulièrement, le polynôme

u1 = (x6 − x7)(x2x4 + x3x5) + (x7 − x3)(x4x5 + x2x6) + (x3 − x6)(x2x5 + x4x7)

est un générateur de St1, et

v1 = x2(x5 − x7)(x1 − x6) + x3(x1 − x5)(x7 − x6) + x4(x1 − x7)(x6 − x5)

est un générateur de St1′ . De plus, pour tout a ∈ k, on a v1(x1+a, . . . , x7+a) =
v1(x1, . . . , x7).

Avec ces notations, on a alors:

Proposition.- Dans le théorème 2, on peut prendre

Q = P
∑

σ∈Syl

σ(
q1

X − x1
),

où q1 = u2
1P

′(x1)(x2 − x6)(x3 − x5)(x4 − x7).

3 Correspondances ”de type G”

Le théorème 3 revient à montrer l’existence de deux polynômes F et H dans
K[X,Y ], de bi-degrés respectifs 3 − 3 et 4 − 4, et de sept éléments (y1, . . . , y7)
de K, tels que F (xi, yj) = 0 si et seulement si i ∈ j′ et H(xi, yj) = 0 si et
seulement si i 6∈ j′.
Pour tout j, 1 ≤ j ≤ 7, notons rj =

∏

i∈j′ (X − xi) et sj =
∏

i6∈j′(X − xi).
Les assertions du théorème reviennent à dire qu’il existe trois suites (yj), (aj) et
(bj), 1 ≤ j ≤ 7, telles que, si l’on pose, pour 1 ≤ j ≤ 7, Lj(Y ) =

∏

k 6=j(Y − yj),
le polynôme

F =
∑

ajLj(Y )rj(X), resp. H =
∑

bjLj(Y )sj(X)

est de degré 3 (resp. 4) en Y .
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Le fait que H est de degré au plus 4 en Y s’écrit
{

∑

bjsj = 0
∑

bjyjsj = 0

Comme les sept polynômes sj sont de degré 4, l’espace des combinaisons linéaires
les annulant est de dimension au moins 2 (en fait, exactement 2). On en choisit
deux indépendantes

∑

j bjsj =
∑

j cjsj = 0, et l’on pose yj = cj/bj pour
1 ≤ j ≤ 7.
Une fois les yj ainsi déterminés, la détermination des (cj) revient à résoudre le
système linéaire à 7 inconnues et 12 équations

∑

cjrj =
∑

cjyjrj =
∑

cjy
2
j rj = 0,

qui se trouve avoir une unique solution (à un scalaire multiplicatif près).

Remarquons que F,H et les yi ne sont pas uniques, puisqu’à partir de polynômes
F,H et d’éléments yi satisfaisant aux relations d’incidence, on peut en obtenir
une infinité d’autres en les transformant par une homographie Y 7→ (aY +
b)/(cY + d), a, b, c, d ∈ k. On peut par exemple supposer y1 = ∞, y2 = 0 et
y3 = 1.
Il existe néanmoins une famille (yi) plus satisfaisante que les autres:
Posons



























y1 = −
v1(1/x1, . . . , 1/x7)x1 . . . x7

v1 ,

yσ(1) = σ(y1) et uσ(1) = σ(u1) pour σ ∈ Syl

U =
∏7

i=1(Y − yi)
l1 = u2u3u4v

2
1

m1 = u2u3u4v1(x2 − x3)(x3 − x4)(x4 − x2)

.

Proposition.- Les yi construits ci-dessus vérifient les propriétés suivantes:
a) pour tout σ ∈ G, yσ(i) = σ(yi)
b) Pour toute homographie h : z 7→ (az + b)/(cz + d), a, b, c, d ∈ k, on a

yi(h(x1), . . . , h(x7)) = h(yi(x1, . . . , x7)).

Le théorème 3 est alors vérifié en prenant pour Γ (resp. Γ′) la correspondance
d’équation F = 0 (resp. H = 0), avec

F = U
∑

σ∈Syl

σ(
l1r1

Y − y1
) et H = U

∑

σ∈Syl

σ(
m1s1
Y − y1

).

De plus, les coefficients de F et H sont invariants par G.

En effectuant la division euclidienne de FH (vu comme polynôme en X) par
P , on obtient FH = P (X)V (Y ) − φ(X,Y ), où φ est de degré ≤ 6 en X et de
degré ≤ 7 en Y . Comme, pour toute racine y de U , φ(X, y) s’annule en les 7
racines de P , φ est de la forme Q(X)U(Y ), Q de degré ≤ 6, et on a

FH = P (X)V (Y )−Q(X)U(Y ).
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Le calcul montre que P est donné par les formules de la section 2.
Si T est une indéterminée, et si PT = P − TQ et UT = U − TV , on a

immédiatement FH = PT (X)V (Y )−Q(X)UT (Y ).
On en déduit que l’ensemble A des racines de PT et l’ensemble A′ des racines

de UT sont reliées par une relation d’incidence de type “points-droites” de P :
si y ∈ A′, les trois “points” de y sont les racines de F (X, y).

Le groupe de Galois de l’extension M = K(T )(A) de K(T ) est contenu dans
G : si σ est un élément de ce groupe, et si trois éléments de A sont “alignés”,
i.e. s’il existe y ∈ A′ tel que ces trois éléments sont les racines de F (X, y), leurs
images par σ sont les racines de F (X, σ(y)), et sont donc alignés; σ préservant
l’alignement, il est dans G.

Par ailleurs, on peut montrer que le type de ramification deX 7→ P (X)/Q(X)
est (22, 22, 22, 22, 22, 22). Comme le seul sous-groupe transitif de G ⊂ S7 en-
gendré par des produits de deux transpositions est G lui-même, on en déduit
que G est le groupe de Galois de M/K(T ), d’où le théorème 2.

Le théorème 1 s’en déduit facilement : si un polynôme séparable P a un
groupe de Galois contenu dans G, on peut mettre en bijection l’ensemble de
ses racines et le plan projectif P , de façon que les coefficients de F , G et Q
appartiennent au corps de base k. Par un raisonnement analogue au précédent,
on montre alors que G est le groupe de Galois de P −TQ sur k(T ), pourvu que
le résultant R de P et Q soit non nul; on peut alors prendre H1 =

∏

σ∈S7/G
R.

Le discriminant de P −TQ relativement à X est le carré d’un polynôme S(T ) de
degré 6, dont le discriminant permet d’obtenir le polynôme H2 de la remarque
suivant le théorème 1.

4 D’autres cas

Pour terminer, donnons quelques résultats analogues au théorème 1 pour les
polynômes de degré 4, 5 et 6:

1) Soit P ∈ k[X ] un polynôme de degré 4, suffisamment général (en ce sens
que ses coefficients n’annulent pas un certain polynôme non nul), et dont le
groupe de Galois est contenu dans (Z/2Z)2. Il existe un polynôme Q ∈ k[X ] de
degré 4 tel que le groupe de Galois de P − TQ sur k(T ) est (Z/2Z)2.

Ici, le polynôme Q est particulièrement simple à calculer: si on homogénéise
P par R(X,Z) = Z4P (X/Z), et si

Hes = R”X2R”Z2 − (R”XZ)
2,

on a Q = Hes(X, 1).
Par ailleurs, P (X)Q(Y )−P (Y )Q(X) = (X−Y )F1(X,Y )F2(X,Y )F3(X,Y ),

où F1, F2 et F3 sont des correspondances 1− 1 symétriques, en fait les graphes
des trois homographies involutives envoyant une racine de P − TQ sur ses trois
autres conjuguées. Ces homographies sont indépendantes de T .
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2) Soit P ∈ k[X ] un polynôme de degré 4, suffisamment général et dont le
groupe de Galois est contenu dans le groupe diédral D4. Il existe un polynôme
Q ∈ k[X ] de degré 4 tel que le groupe de Galois de P−TQ sur k(T ) est (Z/2Z)2.

Explicitement, si P =
∏

i∈Z/4Z(X − xi), on a

Q = P
∑

i

(xi − xi−1)(xi+1 − xi+2)

X − xi
,

et P (X)Q(Y )− P (Y )Q(X) = (X − Y )F (X,Y )H(X,Y ), F étant la correspon-
dance symétrique 2 − 2 telle que F (xi, xj) = 0 si et seulement si i − j = ±1,
et H la correspondance symétrique 1 − 1 graphe de l’homographie involutive
envoyant, pour tout i, xi sur xi+2.

3) Soit P ∈ k[X ] de degré 5, suffisamment général, tel que le groupe de
Galois de P est contenu dans le groupe diédral D5. Il existe Q ∈ k[X ] de degré
≤ 4 tel que le groupe de Galois de P − TQ sur k(T ) est égal à D5.

Soit P =
∏

i∈Z/5Z(X − xi). On a alors

Q = P

4
∑

i=0

P ′(xi)(xi−1 − xi+1)(xi−2 − xi+2)

X − xi
,

et P (X)Q(Y )− P (Y )Q(X) = (X − Y )FG, où F et G sont les deux correspon-
dances symétriques de bidegré 2−2 telles que F (xi, xj) = 0 (resp. G(xi, yj) = 0)
si et seulement si i− j = ±1 (resp. i− j = ±2.)

4) Soit P ∈ k[X ] de degré 6, suffisamment général, tel que le groupe de Galois
de P est contenu dans le produit en couronnes G de S2

3 par Z/2Z (d’ordre 72). Il
existe Q1 et Q2 ∈ k[X ] de degré 5 tel que le groupe de Galois de P−T1Q1−T2Q2

sur k(T1, T2) est égal à G.

Plus précisément :
Si P =

∏5
i=0(X − xi), soit R = X2(x1 − x2 + x3 − x4 + x5 − x0)+X(x0x2 −

x1x3 + x2x4 − x3x5 + x4x0 − x5x1) + x1x3x5 − x0x2x4.
Alors Q1 = (X−x1)(X−x3)(X−x5)R et Q2 = (X−x0)(X−x2)(X−x4)R,

l’une des correspondances F associées étant symétrique, 2 − 2, et telle que
F (xi, xj) = 0 si et seulement si i− j = ±2 mod 6.

Remarque.- Pour n ≥ 6, il n’est pas vrai que, si (xi)i∈Z/nZ sont des

indéterminées, il existe une 2 − 2 correspondance F compatible avec les rela-
tions d’incidence associées au groupe diédralDn: on sait d’après l’interprétation
du théorème de Poncelet par Jacobi que ceci revient à se donner une courbe el-
liptique munie d’un point d’ordre n et d’un autre point, situation paramétrée
par une surface, alors qu’ici, une fois x1, x2 et x3 ramenés à ∞, 0 et 1, on a
une variété de dimension n − 3. Pour n = 5, cela explique qu’il n’y a pas de
condition sur les xi (point 3) ci-dessus).

Par exemple, dans le cas n = 6, pour qu’il existe F telle que F (xi, xj) = 0
si et seulement si j = i ou j = i+ 1, il faut et il suffit que

(x0 − x1)(x2 − x3)(x4 − x5)− (x1 − x2)(x3 − x4)(x5 − x0) = 0.
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Si cette condition est réalisée, il existe Q de degré 5 tel que P − TQ ait D6

comme groupe de Galois sur K(T ).
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