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CONSTRUCTION D’UN ESPACE DE BANACH POUR LE PRODUIT DE
MATRICES ALÉATOIRES

ION GRAMA, RONAN LAUVERGNAT, EMILE LE PAGE

Le but de cet article est de montrer que les Théorèmes 2.2-2.5 de l’article [1] s’appliquent au
produit de matrices aléatoires considéré par Grama, Le Page et Peigné [2]. Cela nous permet
en particulier d’insister sur l’aspect général que revêt la formulation de nos théorèmes en [1]
en montrant que nos hypothèses sont vérifiées pour les modèles antérieurs.

Il est important de souligner que l’espace de Banach qui est construit dans [2] n’est pas
entièrement adapté à nos Hypothèses M1-M5. En effet le point délicat est le fait que dans
l’Hypothèse M4 on suppose que la fonction f est bornée par une fonction de l’espace de
Banach. Or dans l’article [2], l’espace de Banach est inclus dans les fonctions bornées tandis
que la fonction f = ρ n’est pas bornée. Il nous faut donc modifier l’espace donné dans [2]
et le remplacer par un nouvel espace de Banach que l’on introduit ci-dessous. Commençons
par réintroduire des notations de [2].

0.1. Rappel des notations. Soit G = GLd(R) l’ensemble des matrices inversibles de taille

d × d, d > 1. On munit Rd de sa norme euclidienne, ‖v‖ =
√

∑d
i=1 v1

i , pour tout v =

(v1, . . . , vd) ∈ Rd et G de la norme d’opérateur associée, ‖g‖ = supv∈Rd\{0} ‖gv‖ / ‖v‖, pour

tout g ∈ G. On note également P(Rd) l’espace projectif associé et pour tout v ∈ R
d, on

désignera par v ∈ P(Rd) sa direction. On munit P(Rd) de la distance angulaire d(u, v) =
‖u ∧ v‖ /(‖u‖ ‖v‖), où u ∧ v est le produit vectoriel de u et v. Le groupe G agit sur l’espace
projectif P(Rd) par multiplication : pour tout v ∈ Rd, on note g · v = gv l’action de g sur la
direction v. Enfin pour tout g ∈ G, on pose

N(g) = max
(

‖g‖ ,
∥

∥

∥g−1
∥

∥

∥

)

.

Soit maintenant (Ω, F ,P) un espace probabilisé, E l’espérance associée et (gn)n>1 une
suite de variables aléatoires i.i.d. définie sur Ω et à valeurs dans G dont la loi commune est
notée µ. Rappelons les hypothèses de [2].

P1. Il existe δ0 > 0 tel que

E

(

N(g1)
δ0

)

=
∫

G

exp (δ0 log (N(g))) µ(g) < +∞.

P2 (Irréductibilité forte). L’action du support de µ sur R
d est fortement irréductible

c’est-à-dire qu’il n’existe pas d’union propre de sous-espace de Rd qui soit invariante par Γµ,

le plus petit semi-groupe fermé contenant le support de µ.

P3 (Propriété de contraction). Le semi-groupe Γµ contient une suite contractante.

Soit ρ le cocycle défini par

ρ(g, v) := log

(

‖gv‖
‖v‖

)

, ∀(g, v) ∈ G × P(Rd).
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Sous les conditions P1-P3, on sait qu’il existe une unique mesure ν qui soit µ-invariante sur
P(Rd).

P4. Le plus grand exposant de Lyapunov vaut 0 :
∫

G×P(Rd) ρ(g, v)µ(dg)ν(dv) = 0.

La condition P5 de Grama, Le Page et Peigné [2] assure que la fonction harmonique
est positive pour tout y > 0. Cette hypothèse n’est pas nécessaire dans notre propos et la
Proposition 0.11 explicitera le domaine exact de positivité de cette fonction harmonique.
Pour des explications sur ces conditions, on renvoie à l’article [2]. Introduisant maintenant
la marche aléatoire associée à ce produit de matrices. Pour tout n > 1, on définit le produit
de matrice

Gn := gn . . . g1 et G0 = Id .

Soit B la boule unité fermée de Rd. Pour étudier le premier instant pour lequel le produit
Gnv, pour v /∈ B entre dans la boule unité B, on considère le logarithme de sa norme

log (‖Gnv‖) =
n
∑

k=1

ρ (gk, Gk−1 · v) + log(‖v‖).

Soit X = G × P(Rd). Pour x = (g, v) ∈ X, on considère (Xn)n>0 la chaîne de Markov sur Ω
à valeurs dans X définie par X0 = x et

Xn = (gn, Gn−1g · v) , ∀n > 1.

La marche markovienne associée est alors donnée par Sn = ρ(X1) + . . . ρ(Xn).
Ces rappels étant posés on introduit désormais l’espace de Banach que nous considérerons.

0.2. L’espace de Banach. On note C (X,C) l’ensemble des fonctions continues sur X et à
valeurs dans C. On fixe les paramètres suivants

ε =
δ0

8
, θ = 3ε =

3δ0

8
, α = 5ε =

5δ0

8
, β = 7ε =

7δ0

8
,

où δ0 est défini par P1. Pour toute fonction h ∈ C (X,C), on pose

|h|θ = sup
(g,u)∈X

|h(g, u)|
N(g)θ

,

kε,α(h) = sup
g∈G

u6=v

|h(g, u) − h(g, v)|
d(u, v)εN(g)α

, k′
ε,β(h) = sup

g 6=g′

u∈P(Rd)

|h(g, u) − h(g′, u)|
‖g − g′‖ε N(g)βN(g′)β

.

On définit alors la norme

‖h‖
B

:= |h|θ + kε,α(h) + k′
ε,β(h),

et l’espace de Banach associé

B := {h ∈ C (X,C) : ‖h‖
B

< +∞} .

0.3. Preuve de M1. Afin de faciliter la lecture on redonne au fur et à mesure les Hypothèses
M1-M5

Proposition 0.1 (Espace de Banach). Supposons P1. Alors

1. La fonction constante égale à 1 notée e appartient à B.

2. Pour tout x ∈ X, la mesure de Dirac δx appartient au dual de B noté B′.

3. L’espace de Banach B est inclus dans L1 (P(x, ·)), pour tout x ∈ X.



ESPACE DE BANACH POUR LE PRODUIT DE MATRICES 3

4. Il existe une constante κ ∈ (0, 1) telle que pour tout h ∈ B, la fonction eitρ h est dans B

pour tout t vérifiant |t| 6 κ.

Démonstration. Point 1. Puisque N(g) > 1 pour tout g ∈ G, il est clair que e ∈ B.
Point 2. Pour tout x = (g, u) ∈ X et h ∈ B,

|δx(h)| = |h(x)| 6 N(g)θ |h|θ 6 N(g)θ ‖h‖θ .

Donc δx ∈ B′ et

(0.1) ‖δx‖
B′ 6 N(g)θ.

Point 3. Pour tout x = (g, u) ∈ X et h ∈ B,

P |h| (x) =
∫

G

|h(g1, g · u)| µ(dg1) 6 |h|θ
∫

G

N(g1)
θµ(dg1).

Puisque θ = 3δ0/8 6 δ0, par P1, on a

P |h| (x) 6 c |h|θ < +∞.

Point 4. Soit h ∈ B et t ∈ R. On note tout d’abord que

(0.2)
∣

∣

∣eitρ h
∣

∣

∣

θ
= |h|θ .

Ensuite pour tout (g, u) et (g, v) dans X, on écrit que

(0.3)
∣

∣

∣eitρ(g,u) h(g, u) − eitρ(g,v) h(g, v)
∣

∣

∣ 6 |h|θ N(g)θ
∣

∣

∣eitρ(g,u) − eitρ(g,v)
∣

∣

∣+ |h(g, u) − h(g, v)| .

Soient u et v deux représentants de u respectivement v, de norme 1 et de même sens (〈u, v〉 >
0). On a

∣

∣

∣eitρ(g,u) − eitρ(g,v)
∣

∣

∣ 6 |t| |ρ(g, u) − ρ(g, v)| = |t|
∣

∣

∣

∣

∣

log

(

‖gu‖
‖gv‖

)∣

∣

∣

∣

∣

.

En utilisant le fait que |log(s)| 6 |1 − s| pour tout s > 0,

|ρ(g, u) − ρ(g, v)| 6 ‖g(u − v)‖
‖gv‖ 6 ‖g‖

∥

∥

∥g−1
∥

∥

∥ ‖u − v‖ .

Rappelons que

(0.4) ‖u − v‖ 6
√

2d(u, v) et que d(u, v) 6 ‖u − v‖ .

Donc

(0.5) |ρ(g, u) − ρ(g, v)| 6
√

2N(g)2d(u, v).

D’où,
∣

∣

∣eitρ(g,u) − eitρ(g,v)
∣

∣

∣ 6
√

2 |t| N(g)2d(u, v).

D’autre part
∣

∣

∣eitρ(g,u) − eitρ(g,v)
∣

∣

∣ 6 2, donc
∣

∣

∣eitρ(g,u) − eitρ(g,v)
∣

∣

∣ 6 21−ε+ε/2 |t|ε N(g)2εd(u, v)ε.

De (0.3), on en déduit que
∣

∣

∣eitρ(g,u) h(g, u) − eitρ(g,v) h(g, v)
∣

∣

∣ 6 2 |t|ε |h|θ N(g)θ+2εd(u, v)ε + kε,α(h)d(u, v)εN(g)α.

Puisque α = θ + 2ε, on a

(0.6) kε,α

(

eitρ h
)

6 2 |t|ε |h|θ + kε,α(h) < +∞.
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On procède de même pour k′
ε,β (eitρ h). Soient (g, u) et (g′, u) dans X. Alors,

∣

∣

∣eitρ(g,u) h(g, u) − eitρ(g′,u) h(g′, u)
∣

∣

∣ 6 |h|θ N(g)θ
∣

∣

∣eitρ(g,u) − eitρ(g′,u)
∣

∣

∣+ |h(g, u) − h(g′, u)| .

Comme précédemment,
∣

∣

∣eitρ(g,u) − eitρ(g′,u)
∣

∣

∣ 6 |t| ‖(g′ − g)u‖
‖g′u‖ 6 |t| N(g′) ‖g − g′‖ .

Puisque
∣

∣

∣eitρ(g,u) − eitρ(g′,u)
∣

∣

∣ 6 2, on en déduit que
∣

∣

∣eitρ(g,u) − eitρ(g′,u)
∣

∣

∣ 6 2 |t|ε N(g′)ε ‖g − g′‖ε
.

D’où,
∣

∣

∣eitρ(g,u) h(g, u) − eitρ(g′,u) h(g′, u)
∣

∣

∣ 6 2 |t|ε |h|θ N(g)θN(g′)ε ‖g − g′‖ε

+ k′
ε,β(h) ‖g − g′‖ε

N(g)βN(g′)β.

Comme ε 6 β et θ 6 β,

(0.7) k′
ε,β

(

eitρ h
)

6 2 |t|ε |h|θ + k′
ε,β(h) < +∞.

En utilisant (0.2), (0.6) et (0.7), on conclut que pour tout t ∈ R, eitρ h ∈ B. De plus,
∥

∥

∥eitρ h
∥

∥

∥

B
6 ‖h‖

B
+ 4 |t|ε |h|θ .

�

0.4. Preuve de M2 et M3. On rappelle que l’opérateur perturbé est donné par Pth(x) =
P(eitρ h)(x) pour tout t ∈ R, h ∈ B et x ∈ X. L’objectif est alors de montrer que l’opéra-
teur perturbé Pt, t ∈ R vérifie les hypothèses du théorème de Ionescu-Tulcea et Marinescu
[3]. Ceci impliquera notamment que P possède un trou spectral et nous pourrons alors éta-
blir la Proposition 0.6. Auparavant, on rappelle un résultat de Le Page [4] (Théorème 1).
On trouvera également un énoncé de cette proposition dans Grama, Le Page et Peigné [2]
(Proposition 8.6).

Proposition 0.2. Sous les conditions P1-P3, il existe ε0 > 0 et rε0 ∈ (0, 1) tels que

lim
n→+∞

sup
u 6=v

E

(

d (Gn · u, Gn · v)ε0

d (u, v)ε0

)1/n

= rε0.

On fournit dans le lemme suivant un contrôle de la norme de Pt.

Lemme 0.3. Supposons P1-P3. Pour tout t ∈ R, n > 1 et h ∈ B, la fonction Pn
t h est un

élément de B et de plus,

‖Pn
t h‖

B
6 cε (1 + |t|ε) |h|θ + cεkε,α(h)rn

ε .

Démonstration. Fixons t ∈ R et n > 1. Pour tout h ∈ B, x = (g, u) ∈ X et n > 1 la
représentation habituelle de l’opérateur Pn

t est donnée par

Pn
t h(x) = Ex

(

eitSn h(Xn)
)

.

Puisque Sn ∈ R, par définition de Xn,

(0.8) |Pn
t h(x)| 6 Ex (|h(gn, Gn−1g · u)|) 6 |h|θ E

(

N(gn)θ
)
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Donc comme θ = 3δ0/8 6 δ0, par P1,

(0.9) |Pn
t h|θ 6 |h|θ E

(

N(gn)θ
)

< +∞.

Pour tout x ∈ X, on note Xx
n la chaîne de Markov issue de X0 = x et Sx

n la marche
associée. Pour tout (g, u) et (g, v) éléments de X,

∆n := |Pn
t h(g, u) − Pn

t h(g, v)| =

∣

∣

∣

∣

E

(

eitS
(g,u)
n h

(

X(g,u)
n

)

− eitS
(g,v)
n h

(

X(g,v)
n

)

)∣

∣

∣

∣

6 E (|h (gn, Gn−1g · u) − h (gn, Gn−1g · v)|)

+ E

(

|h (gn, Gn−1g · u)|
∣

∣

∣

∣

eitS
(g,u)
n − eitS

(g,v)
n

∣

∣

∣

∣

)

6 kε,α(h)E (d (Gn−1g · u, Gn−1g · v)ε N(gn)α)

+ |h|θ E
(

N(gn)θ
∣

∣

∣

∣

eitS
(g,u)
n − eitS

(g,v)
n

∣

∣

∣

∣

)

Or,
∣

∣

∣

∣

eitS
(g,u)
n − eitS

(g,v)
n

∣

∣

∣

∣

6 min
(

|t|
∣

∣

∣S(g,u)
n − S(g,v)

n

∣

∣

∣ , 2
)

6 21−ε |t|ε
∣

∣

∣S(g,u)
n − S(g,v)

n

∣

∣

∣

ε
.

Donc en utilisant l’indépendance des gi, i > 1,

∆n 6 kε,α(h)E (d (Gn−1g · u, Gn−1g · v)ε)E (N(gn)α)

+ 21−ε |t|ε |h|θ E
(

N(gn)θ |ρ (gn, Gn−1g · u) − ρ (gn, Gn−1g · v)|ε
)

+ 21−ε |t|ε |h|θ
n−1
∑

k=1

E

(

N(gn)θ
)

E (|ρ (gk, Gk−1g · u) − ρ (gk, Gk−1g · v)|ε) .

En utilisant (0.5) et le fait que θ + 2ε = 5ε = α,

∆n 6
(

kε,α(h) + 21−ε/2 |t|ε |h|θ
)

E (d (Gn−1g · u, Gn−1g · v)ε)E (N(g1)
α)

+ 21−ε/2 |t|ε |h|θ E
(

N(g1)θ
)

n−1
∑

k=1

E

(

N(g1)
2ε
)

E (d (Gk−1g · u, Gk−1g · v)ε) .(0.10)

Invoquons à présent le fait que la suite (Gk)k>0 contracte les directions. Sans perte de géné-
ralité, on peut supposer que δ0/8 6 ε0. Donc par la Proposition 0.2, il existe n0 et rε ∈ (0, 1)
tels que pour tout n > n0 et (u, v) ∈ P(Rd)2,

E (d (Gng · u, Gng · v)ε) 6 rn
ε d (g · u, g · v)ε .

Par (0.4), avec u et v deux représentants de u respectivement v, de norme 1 et de même sens
(〈u, v〉 > 0),

d (g · u, g · v) 6

∥

∥

∥

∥

∥

gu

‖gu‖ − gv

‖gv‖

∥

∥

∥

∥

∥

6
‖g(u − v)‖

‖gu‖ + ‖gv‖
∣

∣

∣

∣

∣

1

‖gu‖ − 1

‖gv‖

∣

∣

∣

∣

∣

6 N(g)2 ‖u − v‖ +
|‖gv‖ − ‖gu‖|

‖gu‖
6 2N(g)2 ‖u − v‖
6 2

√
2N(g)2d (u, v) .

Donc pour tout n > n0

E (d (Gng · u, Gng · v)ε) 6 23ε/2rn
ε N(g)2εd (u, v)ε ,
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De même, pour tout n 6 n0,

E (d (Gng · u, Gng · v)ε) 6 E

(

N(Gn)2ε
)

N(g)2εd (u, v)ε
6 E

(

N(g1)2ε
)n

N(g)2εd (u, v)ε

6 cεN(g)2εd (u, v)ε ,

où cε est une constante numérique ne dépendant que de ε et dont la valeur est susceptible
de changer dans la suite. On obtient que pour tout n > 1,

E (d (Gng · u, Gng · v)ε) 6 cεr
n
ε N(g)2εd (u, v)ε .

Ainsi, en injectant cette inégalité dans (0.10)

∆n 6 cεkε,α(h)rn−1
ε N(g)2εd (u, v)ε + cε |t|ε |h|θ N(g)2εd (u, v)ε

n
∑

k=1

rk−1
ε .

Puisque 2ε 6 α = 5ε, on en déduit que

(0.11) kε,α(Pn
t h) 6 cε |t|ε |h|θ + cεkε,α(h)rn

ε < +∞.

De même pour tout (g, u) et (g′, u) éléments de X,

∆′
n := |Pn

t h(g, u) − Pn
t h(g′, u)|

6 kε,α(h)E
(

d (Gn−1g · u, Gn−1g
′ · u)

ε
)

E (N(gn)α)

+ 21−ε |t|ε |h|θ E
(

N(gn)θ |ρ (gn, Gn−1g · u) − ρ (gn, Gn−1g
′ · u)|ε

)

+ 21−ε |t|ε |h|θ
n−1
∑

k=1

E

(

N(gn)θ
)

E

(

|ρ (gk, Gk−1g · u) − ρ (gk, Gk−1g
′ · u)|ε

)

.

En utilisant à nouveau (0.5),

∆′
n 6 cεkε,α(h)E

(

d (Gn−1g · u, Gn−1g
′ · u)

ε
)

+ cε |t|ε |h|θ
n
∑

k=1

E

(

d (Gk−1g · u, Gk−1g
′ · u)

ε
)

.

Or comme précédemment, par (0.4),

d (g · u, g′ · u) 6

∥

∥

∥

∥

∥

gu

‖gu‖ − g′u

‖g′u‖

∥

∥

∥

∥

∥

6
‖(g − g′)u‖

‖gu‖ + ‖g′u‖
∣

∣

∣

∣

∣

1

‖gu‖ − 1

‖g′u‖

∣

∣

∣

∣

∣

6 2N(g) ‖g − g′‖ .

Donc par la Proposition 0.2, pour tout n > 1,

E (d (Gng · u, Gng · v)ε) 6 cεr
n
ε N(g)ε ‖g − g′‖ε

.

Ainsi,
∆′

n 6 cεkε,α(h)rn
ε N(g)ε ‖g − g′‖ε

+ cε |t|ε |h|θ N(g)ε ‖g − g′‖ε
.

Puisque β > ε et que N(g′) > 1, on obtient que

(0.12) k′
ε,β(Pn

t h) 6 cεkε,α(h)rn
ε + cε |t|ε |h|θ < +∞.

En ajoutant (0.9), (0.11) et (0.12), on achève la démonstration. �

On peut maintenant montrer que les conditions du théorème de Ionescu-Tulcea et Mari-
nescu [3] sont vérifiés sous P1-P3. On pourra se référer au livre de Norman [5].

Lemme 0.4. Supposons P1-P3. L’espace de Banach (B, ‖·‖
B

) est inclus dans (C (X,C), |·|θ)
qui est lui aussi un espace de Banach.

1. Soient (hn)n>1 ∈ BN et h ∈ C (X,C) tels que |hn − h|θ → 0 quand n → +∞ et tels que

pour tout n > 1, ‖hn‖
B
6 C. Alors h ∈ B et de plus ‖h‖

B
6 C.
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2. On a pour tout t ∈ R et h ∈ B,

sup
n>0

|Pn
t h|θ

|h|θ
< +∞.

3. Pour tout t ∈ R, il existe k0 > 1, r ∈ (0, 1) et c > 0 tels que pour tout k > k0 et tout

h ∈ B,
∥

∥

∥Pk
t h
∥

∥

∥

B
6 r ‖h‖

B
+ c |h|θ .

4. Pour tout t ∈ R, l’opérateur Pt de (B, ‖·‖) à (C (X,C), |·|θ) est compact : pour toute

partie bornée B de B, l’ensemble PtB est relativement compact.

Démonstration. Point 1. Soient (hn)n>1 ∈ BN et h ∈ C (X,C). On suppose que |hn − h|θ → 0
quand n → +∞ et que pour tout n > 1, ‖hn‖

B
6 C. Pour tout (g1, g2, g3, g′

3) ∈ G
4,

(u1, u2, u2
′, u3) ∈ P(Rd)4 et tout n > 0, on écrit que

|h(g1, u1)|
N(g1)θ

+
|h(g2, u2) − h(g2, u2

′)|
d(u2, u2

′)εN(g2)α
+

|h(g3, u3) − h(g′
3, u3)|

‖g3 − g′
3‖ε N(g3)βN(g′

3)β

6
|hn(g1, u1)|

N(g1)θ
+

|hn(g2, u2) − hn(g2, u2
′)|

d(u2, u2
′)εN(g2)α

+
|hn(g3, u3) − hn(g′

3, u3)|
‖g3 − g′

3‖ε N(g3)βN(g′
3)β

+ |h − hn|θ
(

1 +
2N(g2)

θ

d(u2, u2
′)εN(g2)α

+
N(g3)θ + N(g′

3)θ

‖g3 − g′
3‖ε N(g3)βN(g′

3)
β

)

Donc

|h(g1, u1)|
N(g1)θ

+
|h(g2, u2) − h(g2, u2

′)|
d(u2, u2

′)εN(g2)α
+

|h(g3, u3) − h(g′
3, u3)|

‖g3 − g′
3‖ε N(g3)βN(g′

3)β

6 C + |h − hn|θ
(

1 +
2N(g2)θ

d(u2, u2
′)εN(g2)α

+
N(g3)θ + N(g′

3)
θ

‖g3 − g′
3‖ε N(g3)βN(g′

3)β

)

En passant à la limite quand n → +∞, on conclut que

‖h‖
B
6 C.

Point 2. C’est une conséquence directe de (0.9) et du fait que les (gi)i>1 sont identiquement
distribués,

sup
n>0

|Pn
t h|θ

|h|θ
6 E

(

N(g1)θ
)

< +∞.

Point 3. Par le Lemme 0.3, pour tout t ∈ R, n > 1 et h ∈ B

‖Pn
t h‖

B
6 cε (1 + |t|ε) |h|θ + cεkε,α(h)rn

ε .

Puisque rε ∈ (0, 1), il existe n0 > 1 tel que pour tout n > n0, cεr
n
ε 6 r < 1 ce qui démontre

le point 3.
Point 4. Soit B une partie bornée de B. Montrons que PtB est relativement compact.

Soit (hn)n>0 une suite à valeurs dans B, on va montrer qu’il existe une sous-suite de Pthn

qui converge dans (C (X,C), |·|θ). Fixons K un compact de X. Pour tout x = (g, u) ∈ K et
n > 0, par (0.8),

(0.13) |Pthn(x)| 6 E

(

N(g1)θ
)

|hn|θ .
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Puisque (hn)n>0 est bornée, on en déduit que (Pthn(x))n>0 est bornée dans C et donc relative-
ment compact. Montrons que (Pthn)n>0 est équicontinue en x ∈ K. Pour tout y = (g′, v) ∈ K
et tout n > 0,

|Pthn(x) − Pthn(y)| 6 |Pthn(g, u) − Pthn(g, v)| + |Pthn(g, v) − Pthn(g′, v)|
6 kε,α (Pthn) d(u, v)εN(g)α + kε,β (Pthn) ‖g − g′‖ε

N(g)βN(g′)β.

Puisque K est compact, il existe cK tel que N(g) 6 cK pour tout g ∈ G. Donc en utilisant
(0.11) et (0.12),

|Pthn(x) − Pthn(y)| 6 cε,K (|t|ε + 1) ‖hn‖
B

(

d(u, v)ε + ‖g − g′‖ε
)

.

Puisque (hn)n>0 est bornée, on en déduit que la suite (Pthn)n>0 est équicontinue. Donc
par le théorème d’Ascoli-Arzelà, l’ensemble {Pthn, n > 0} est relativement compact dans
(C (K,C), |·|θ). Par un procédé d’extraction diagonale, il existe une sous-suite (Pthnk

)k>0 et
une fonction ϕ ∈ C (X,C) telles que pour tout compact K de X, on a

sup
x∈K

|Pthnk
(x) − ϕ(x)| −→

k→+∞
0.

De plus par (0.13), pour tout x ∈ X et tout n > 0, |Pthn(x)| 6 cB. Donc de même, pour
tout x ∈ X, ϕ(x) 6 1 + cB. On en déduit que, pour tout A > 0 et tout n > 0,

sup
x∈X

|Pthnk
(x) − ϕ(x)|
N(g)θ

6 sup
N(g)6A

u∈P(Rd)

|Pthnk
(g, u) − ϕ(g, u)| + sup

N(g)>A

u∈P(Rd)

1 + 2cB

N(g)θ
.

Puisque {(g, u) ∈ X : N(g) 6 A} est compact, on a donc pour tout A > 0,

sup
x∈X

|Pthnk
(x) − ϕ(x)|
N(g)θ

6
1 + 2cB

Aθ
.

En prenant la limite lorsque A → +∞, on conclut que la suite (Pthnk
)k>0 converge dans

(C (X,C), |·|θ) vers ϕ et donc finalement PtB est relativement compact dans (C (X,C), |·|θ).
�

Avant de pouvoir établir M2,nous avons besoin d’un autre résultat de Le Page [4] (Corol-
laire 1) également énoncé dans Grama, Le Page et Peigné [2]. On rappelle que sous P1-P3,
il existe une unique mesure ν sur P(Rd) qui soit µ-invariante, c’est-à-dire telle que pour tout
fonction ϕ : P(Rd) → C, continue,

(0.14) (µ ∗ ν)(ϕ) =
∫

X

ϕ(g · u)ν(du)µ(dg) =
∫

P(Rd)
ϕ(u)ν(du) = ν(ϕ).

Proposition 0.5. Sous les conditions P1-P3, pour toute fonction ϕ : P(Rd) → C on a

lim
n→+∞

sup
u∈P(Rd)

|E (ϕ(Gn · u)) − ν(ϕ)| = 0.

Proposition 0.6 (Trou spectral). Supposons P1-P3. Alors

1. L’application h 7→ Ph est un opérateur borné de B.

2. Il existe deux constantes c1 > 0 et c2 > 0 telle que

P = Π + Q,
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où Π est un projecteur unidimensionnel et Q est un opérateur de B tels que ΠQ = QΠ = 0.

De plus pour tout n > 1,

‖Qn‖
B→B

6 c1 e−c2n .

Démonstration. Point 1. C’est une simple conséquence du Lemme 0.3 pour n = 1 et t = 0.
Point 2. D’après le Lemme 0.4 et le théorème de Ionescu-Tulcea et Marinescu [3], on

sait que qu’il existe un nombre fini de valeurs propres de module 1 notées λ1, . . . , λp et des
opérateurs Π1, . . . , Πp, Q tels que P =

∑p
i=1 λiΠi+Q avec Πi des projecteurs unidimensionnels

orthogonaux vérifiant ΠiQ = QΠi = 0 et le rayon spectral de Q est strictement plus petit
que 1 et donc

‖Qn‖
B→B

6 c1 e−c2n .

Il ne nous reste plus qu’à montrer 1 est l’unique valeur propre de module 1 et qu’elle est
simple. Soit λ ∈ C une valeur propre de P de module 1 et soit h ∈ B un vecteur propre
associé. Pour tout x = (g, u) ∈ X et tout n > 1,

λnh(x) = Pnh(x) = E (h(gn, Gn−1g · u)) .

Posons h̃(v) = E (h(g1, v)), pour tout v ∈ P(Rd). Par indépendance des gi,

λnh(x) = E

(

h̃(Gn−1g · u)
)

Or puisque h ∈ B, h̃ est ε-hölderienne : pour tout v et w ∈ P(Rd),
∣

∣

∣h̃(v) − h̃(w)
∣

∣

∣ 6 kε,α(h)E (N(g1)α) d(v, w)ε.

La fonction h̃ est notamment continue donc par la Proposition 0.5,

λnh(x) −→
n→+∞

ν(h̃) =
∫

X

h(g1, v)ν(dv)µ(dg1).

Or puisque h est un vecteur propre, par définition, il existe x0 ∈ X tel que h(x0) 6= 0 donc
|λnh(x0)| = |h(x0)| = ν(h̃). Par conséquent, λ = 1 et pour tout x ∈ X, h(x) = ν(h̃)e est un
multiple de la fonction constante égale à 1. Ceci montre que 1 est l’unique valeur propre de
module 1 et son sous-espace vectoriel propre et de dimension 1, ce qui conclut la preuve du
point 2. �

Proposition 0.7 (Opérateur perturbé). Supposons P1-P3. Alors

1. Pour tout |t| 6 κ l’application g 7→ Ptg est un opérateur borné sur B.

2. Il existe une constante CP > 0 telle que, pour tout n > 1 et |t| 6 κ,

‖Pn
t ‖

B→B
6 CP.

Démonstration. C’est une conséquence immédiate du Lemme 0.3. �

0.5. Preuve de M4. On pose pour tout h ∈ B,

(0.15) ν̃(h) =
∫

X

h(g1, v)ν(dv)µ(dg1).

Proposition 0.8 (Intégrabilité locale). Supposons P1. L’espace de Banach B contient une

suite de fonctions positives Ñ, Ñ1, Ñ2, . . . telle que :
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1. Il existe pmax > 2 et γ > 0 telles que pour tout x ∈ X,

max
{

|ρ(x)|1+γ , ‖δx‖
B′ ,E1/pmax

x

(

Ñ (Xn)pmax
)}

6 c
(

1 + Ñ(x)
)

et

Ñ(x)1{Ñ(x)>l} 6 Ñl(x), pour tout l > 1.

2. Il existe c > 0 telle que pour tout l > 1,
∥

∥

∥Ñl

∥

∥

∥

B
6 c.

3. Il existe δ > 0 et c > 0 telles que pour tout l > 1,
∣

∣

∣ν̃
(

Ñl

)∣

∣

∣ 6
c

l1+δ
.

Démonstration. Pour tout x = (g, u) ∈ X on pose Ñ(x) = (‖g‖ + ‖g−1‖)
θ
. Pour tout t > 0

et tout l > 1, on considère

φl(t) =











0 si t 6 l − 1
t − (l − 1) si t ∈ [l − 1, l]

1 si t > l

et on pose pour tout x ∈ X et l > 1, Ñl(x) = φl

(

Ñ(x)
)

Ñ(x).

Montrons que Ñ ∈ B. Il est facile de voir que
∣

∣

∣Ñ
∣

∣

∣

θ
6 2θ, que kε,α(Ñ) = 0. De plus pour

tout (g, g′) ∈ G et u ∈ P(Rd), par le théorème des accroissements finis,
∣

∣

∣Ñ(g, u) − Ñ(g′, u)
∣

∣

∣ 6 θ sup
ξ>1

ξθ−1
∣

∣

∣‖g‖ +
∥

∥

∥g−1
∥

∥

∥− ‖g′‖ −
∥

∥

∥(g′)−1
∥

∥

∥

∣

∣

∣

Sans perte de généralité, on peut supposer que δ0 6 8/3 et donc
∣

∣

∣Ñ(g, u) − Ñ(g′, u)
∣

∣

∣ 6 θ
(

‖g − g′‖ +
∥

∥

∥g−1(g − g′)(g′)−1
∥

∥

∥

)

6 2θ ‖g − g′‖ N(g)N(g′).

D’autre part,
∣

∣

∣Ñ(g, u) − Ñ(g′, u)
∣

∣

∣ 6 2θN(g)θ + 2θN(g′)θ 6 2θ+1N(g)θN(g′)θ.

Par conséquent,

(0.16)
∣

∣

∣Ñ(g, u) − Ñ(g′, u)
∣

∣

∣ 6 2(θ+1)(1−ε)+ε ‖g − g′‖ε
N(g)ε+(1−ε)θN(g′)ε+(1−ε)θ.

Or ε + (1 − ε)θ 6 4ε 6 β et donc

k′
ε,β

(

Ñ
)

6 2θ+1.

Ainsi Ñ ∈ B et
∥

∥

∥Ñ
∥

∥

∥

B
6 2θ+2.

Montrons maintenant que pour tout l > 1, Ñl ∈ B. Soit l > 1. On remarque facilement

que pour tout x ∈ X, Ñl(x) 6 Ñ(x) et donc
∣

∣

∣Ñl

∣

∣

∣

θ
6
∣

∣

∣Ñ
∣

∣

∣

θ
6 2θ. Puisque pour tout g ∈ G, la

fonction u 7→ Ñ(g, u) est constante, il en est de même pour u 7→ Ñl(g, u) et donc kε,α(Ñl) = 0.
Pour tout (g, g′) ∈ G et u ∈ P(Rd),
∣

∣

∣Ñl(g, u) − Ñl(g
′, u)

∣

∣

∣ 6 Ñ(g, u)
∣

∣

∣φl

(

Ñ(g, u)
)

− φl

(

Ñ(g′, u)
)∣

∣

∣+ ‖φl‖∞

∣

∣

∣Ñ(g, u) − Ñ(g′, u)
∣

∣

∣

6
(

2θN(g)θ ‖φ′
l‖∞ + 1

) ∣

∣

∣Ñ(g, u) − Ñ(g′, u)
∣

∣

∣ .
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En utilisant (0.16),
∣

∣

∣Ñl(g, u) − Ñl(g
′, u)

∣

∣

∣ 6
(

2θ + 1
)

N(g)θ2θ+1 ‖g − g′‖ε
N(g)ε+θN(g′)ε+θ

6 22θ+2 ‖g − g′‖ε
N(g)ε+2θN(g′)ε+2θ.

Finalement, puisque ε + 2θ = 7ε = β, on conclut que k′
ε,β(Nl) 6 22θ+2, que Nl ∈ B et que

(0.17) ‖Nl‖B
6 22θ+3.

Point 1. On rappelle que pour tout x = (g, u) ∈ X, on a ρ(x) = log (‖gu‖). Soit γ > 0

(par exemple γ = 1). Si ‖gu‖ > 1, alors |ρ(x)|1+γ
6 log (‖g‖)1+γ

6 cγ,θ ‖g‖θ. Si ‖gu‖ 6 1,

alors |ρ(x)|1+γ
6 − log

(

‖g−1‖−1
)1+γ

6 cγ,θ ‖g−1‖θ
. Dans tous les cas,

|ρ(x)|1+γ
6 cγ,θÑ(x).

Dans (0.1), on a vu que ‖δx‖
B′ 6 N(g)θ 6 Ñ(x), pour tout x = (g, u) ∈ X. On choisit

pmax = 8/3 > 2. On a alors θpmax = δ0 et donc

E
1/pmax

x

(

Ñ(Xn)pmax

)

6 2θ
E

1/pmax

(

N(gn)θpmax

)

= cδ0 < +∞.

Enfin, par définition de φl, il est clair que pour tout l > 1 et tout x ∈ X, Ñ(x)1{Ñ(x)>l} 6

Ñl(x), ce qui achève de démontrer le point 1.
Point 2. Ce point a été démontré en (0.17).
Point 3. Prenons δ = 2/3. Par définition de Ñl, on a pour tout l > 2,

ν̃
(

Ñl

)

=
∫

X

Ñl(g1, v)ν(dv)µ(dg1) 6
∫

X

Ñ(g1, v)1{Ñ(g1,v)>l−1}ν(dv)µ(dg1)

6

∫

X

Ñ(g1, v)2+δ

(l − 1)1+δ
ν(dv)µ(dg1)

6
2θ(2+δ)

(l − 1)1+δ

∫

G

N(g1)θ(2+δ)µ(dg1)

Comme θ(2 + δ) = δ0, on conclut que pour tout l > 1, ν̃
(

Ñl

)

6 cδ0/l5/3. �

Soient µ et σ2 définis respectivement par le point 1 et 2 de la Proposition 2.1. La mesure
ν̃ définie par (0.15) est P-invariante. En effet pour toute fonction h : X → C continue et
bornée,

ν̃ (Ph) =
∫

X

Ph(g, u)ν(du)µ(dg) =
∫

X×G

h(g1, g · u)µ(dg1)µ(dg)ν(du)

=
∫

X

h̃(g · u)µ(dg)ν(du).

où h̃ est définie par h̃(v) =
∫

G
h(g1, v)µ(dg1), pour tout v ∈ P(Rd). Puisque ν est µ-invariante

(cf (0.14)),

ν̃ (Ph) =
∫

P(Rd)
h̃(u)ν(du) = ν̃(h).

Notons également que ν̃(Ñ2) 6 22θµ(N2θ) et comme 2θ 6 δ0 on en déduit que ν̃(Ñ2) < +∞.
Ainsi l’équation (2.5) est satisfaite.
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Proposition 0.9 (Centrage et non-dégénérescence). Supposons P1-P4. La marche (Sn)n>1

est centrée :

ν̃(ρ) = µ = 0,

et non-dégénérée :

σ2 = Varν̃ (ρ(X1)) + 2
+∞
∑

k=2

Covν̃ (ρ(X1), ρ(Xk)) > 0.

Démonstration. L’hypothèse P4 nous dit exactement que ν̃(ρ) = 0. En ce qui concerne la
non-dégénérescence, par le théorème 2 de Le Page [4], sous les hypothèses P1-P4, on sait
que 1

n
Ex (S2

n) converge vers un réel strictement positif noté σ̃2 > 0. Donc par le point 2 de
la Proposition 2.1, σ2 = σ̃2 > 0. �

0.6. Formulation des résultats. A travers les Propositions 0.1, 0.6, 0.7 et 0.8, nous avons
montré que les Hypothèses M1-M5 était vérifiées et donc les Théorèmes 2.2-2.5 précisent le
comportement de la marche aléatoire (Sn)n>1 associée.

Proposition 0.10. Supposons P1-P4. Alors les résultats des Théorèmes 2.2-2.5 s’appliquent

à la marche aléatoire issue du produit de matrices Sn = log (‖Gng · x‖).

Détaillons les quelques points faisant appel à la fonction Ñ . Pour tout γ > 0, on définit

D
′
γ := {(x, y) ∈ X × R : ∃n0 > 1, Px (y + Sn0 > γ , τy > n0) > 0}

Proposition 0.11. Supposons P1-P4.

1. La fonction V du Théorème 2.2 vérifie, pour tout y ∈ R, x ∈ X et δ > 0,

(1 − δ) max(y, 0) − cδ 6 V (x, y) 6 (1 + δ) max(y, 0) + cδ.

2. Il existe γ′
0 > 0 tel que pour tout γ > γ′

0,

supp(V ) = D
′
γ .

Démonstration. Point 1. Par le point 2 du Théorème 2.2, pour tout (x, y) ∈ X × R, on a
V (x, y) = Ex (V (X1, y + S1) ; τy > 1). Donc en utilisant le point 3 du Théorème 2.2,

V (x, y) 6 Ex

(

(1 + δ)(y + S1) + cδ(1 + Ñ(X1)) ; τy > 1
)

6 (1 + δ) max(y, 0) + cδEx

(

1 + |ρ(X1)| + Ñ(X1)
)

.

Par le point 1 de la Proposition 0.8,

V (x, y) 6 (1 + δ) max(y, 0) + cδ,θE

(

N(g1)
θ
)

6 (1 + δ) max(y, 0) + cδ,θ.

On procède de façon similaire pour la minoration :

V (x, y) > (1 − δ)Ex (y + S1 ; y + S1 > 0) − cδEx

(

1 + Ñ(X1) ; τy > 1
)

> (1 − δ)y + (1 − δ)Ex (S1) − (1 − δ)Ex (y + S1 ; y + S1 6 0) − cδ,θ

> (1 − δ)y + (1 − δ)Ex (S1) − cδ,θ.

Puisque V > 0, on conclut que

V (x, y) > (1 − δ) max(y, 0) − cδ,θ
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Point 2. En prenant δ = 1/2 dans le point 1, il existe γ′
0 = 4cδ > 0 telle que pour tout

(x, y) ∈ X × R,

V (x, y) >
y

2
− γ′

0

4
.

On rappelle que, les ensembles Dγ sont définis avant le Théorème 2.2 par

Dγ :=
{

(x, y) ∈ X × R : ∃n0 > 1, Px

(

y + Sn0 > γ
(

1 + Ñ (Xn0)
)

, τy > n0

)

> 0
}

et donc puisque Ñ > 0, pour tout γ > 0, Dγ ⊆ D ′
γ. Ainsi par le point 3 de la Proposition

8.8, on en déduit que pour tout γ > 0,

(0.18) supp(V ) ⊆ D
′
γ.

D’autre part, pour tout γ > 0, posons ζ ′
γ := inf {k > 1 : |y + Sk| > γ} et considérons

(x, y) ∈ D ′
γ0

. Par définition, il existe n0 > 1 tel que Px (y + Sn0 > γ , τy > n0). Alors, comme
dans la démonstration du point 4 de la Proposition 8.8,

V (x, y) > Ex

(

V (Xn0 , y + Sn0) ; τy > n0 , ζ ′
γ0

6 n0

)

>
1

2
Ex

(

y + Sζ′

γ0
− γ′

0

2
; τy > ζ ′

γ0
, ζ ′

γ0
6 n0

)

>
γ′

0

4
Px

(

τy > ζ ′
γ0

, ζ ′
γ0

6 n0

)

> 0.

Donc D ′
γ0

⊆ supp(V ). Or il est facile de voir que que pour tout γ1 > γ2, D ′
γ1

⊆ D ′
γ2

. Ainsi
pour tout γ > γ0, D ′

γ ⊆ supp(V ) ce qui, avec (0.18), conclut la preuve. �

Proposition 0.12. Supposons P1-P4. Alors pour tout (x, y) /∈ supp(V ),

Px (τy > n) 6 c e−cn .

Démonstration. Soit (x, y) /∈ supp(V ). Par le point 2 du Théorème 2.2, 0 = V (x, y) =
Ex (V (X1, y + S1) ; τy > 1). Donc sur l’évènement {τy > 1}, on a (X1, y + S1) /∈ supp(V ).
Par conséquent, en utilisant la propriété de Markov et le point 2 du Théorème 2.3,pour tout
n > 2,

Px (τy > n) 6 c e−c(n−1)
Ex

(

1 + Ñ(X1) ; τy > 1
)

6 c e−cn
E

(

N(g1)
θ
)

.

�

Avec les mêmes idées que celles présentées dans les preuves des Propositions 0.11 et 0.12
et en utilisant les Théorèmes 2.4 et 2.5, on obtient la proposition suivante.

Proposition 0.13. Supposons P1-P4.

1. Il existe ε′
0 > 0 tel que pour tout ε′ ∈ (0, ε′

0), n > 1 et (x, y) /∈ supp(V ),
∣

∣

∣

∣

∣

Px (τy > n) − 2V (x, y)√
2πnσ

∣

∣

∣

∣

∣

6 cε′

(1 + max(y, 0))2

n1/2+ε′
.

2. Pour tout (x, y) ∈ X × R et n > 1,

Px (τy > n) 6 c
1 + max(y, 0)√

n
.
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3. Il existe ε′
0 > 0 tel que pour tout ε′ ∈ (0, ε′

0), n > 1, t0 > 0, t ∈ [0, t0] et (x, y) ∈ X × R,
∣

∣

∣

∣

∣

Px

(

y + Sn 6 t
√

n , τy > n
)

− 2V (x, y)√
2πnσ
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