
ar
X

iv
:m

at
h/

05
02

35
0v

4 
 [

m
at

h.
N

T
] 

 2
6 

Ja
n 

20
06

GYMNASE DE BEAULIEU

La onjeture de Catalan
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Introduction

Toute personne qui lira ce texte, n’est peut-être pas a priori un ami, mais on espère sincèrement qu’elle
le deviendra au fil de sa lecture.
Tout commence pour nous en juin 2002, lorsqu’un collègue apprend à l’un de nous que Preda Mihăilescu
avait réussi à montrer cette conjecture. Nous avons donc décidé avec enthousiasme, de faire un séminaire
sur la preuve de ce résultat. Nous avons trouvé des notes de Youri Bilu [Bil] et de René Schoof [Sch] sur
internet et avons utilisé le livre de Paulo Ribenboim [Rib] sur le sujet ainsi qu’un article de Mihăilescu
[Mih]. Nous avons voulu être le plus “self-contained” possible. Alors, nous avons démontré le plus possible
de résultats, qui semblaient être bien connus de leurs auteurs, mais pas (ou mal) par nous. On aurait pu
appeler ce texte “La conjecture de Catalan pour les nuls”, mais on a vite remarqué que la difficulté de
la preuve allait croissante. S’il est possible de lire les quatre premiers chapitres avac un bagage minimal,
il faut au moins avoir suivi un cours de deuxième cycle de théorie des nombres pour comprendre les
chapitres suivants. Vous remarquerez d’ailleurs que le style de ce texte est assez léger au début et qu’il
deviendra de plus en plus austère au fur et à mesure qu’on avancera dans les difficultés.
Ont participé de manière plus ou moins suivie à ce séminaire Henri Joris, Emmanuel Preissmann, Stéphane
Materna, Michel-Stéphane Dupertuis et Vincent Brayer.
Cette histoire commence en 1844, avec Eugène Catalan. Il a posé dans un journal très lu (le journal de
Crelle) la question suivante :
≪Je vous prie, Monsieur, de bien vouloir énoncer, dans votre recueil, le théorème suivant, que je crois
vrai, bien que je n’aie pas encore réussi à le démontrer complètement, d’autres seront peut-être plus
heureux : Deux nombres entiers consécutifs, autres que 8 et 9, ne peuvent être des puissances exactes;
autrement dit : l’équation xm − yn = 1, dans laquelle les inconnues sont entières et positives, n’admet
qu’une seule solution.≫
Evidemment, il a dû s’y prendre ainsi : il a remarqué que 32−23 = 1 et a essayé avec d’autres puissances,
sans succès; il a peut-être prouvé ce résultat pour des valeurs de m et n particulières. Alors il a émis ce
qu’on appelle une “conjecture” c’est-à-dire un résultat mathématique que l’on croit vrai, mais qu’on ne
sait pas prouver.
Voilà, voilà... des conjecture comme ça, il y en a des centaines, voire des milliers. Mais il faut reconnâıtre
que celle-ci est particulièrement simple : on prend deux nombres qui sont des puissances de nombres
entiers, alors ils ne sont consécutifs que lorsque ces nombres sont 8 et 9. Evidemment, quand on parle de
“puissance”, cela veut dire comme le dit Catalan de “puissance exacte”, c’est-à-dire que l’exposant sera
plus grand que 1, car sinon, on aurait des solutions comme 341− 331 = 1 ou alors 25− 311 = 1 ou encore
21 − 1440 = 1.
Regardons ces calculs :

1024 = 2572 − 2552 = 1302 − 1262 = 682 − 602 = 402 − 242 = 322 − 02.

C’est le cas n = 5 de l’équation

22n = (22n−k−1 + 2k−1)2 − (22n−k−1 − 2k−1)2 pour k = 1, . . . , n.

Cela veut dire que pour tout entier n, il existe m ( ici, c’est 22n) tel que l’équation xy − zt = m possède
au moins n solutions différentes pour des entiers x, y, z, t plus grand que 1. Si on remarque cela, c’est
pour donner un bémol à la conjecture suivante :
“Pour tout entier naturel m, il n’existe qu’un nombre fini de solutions à l’équation
xy − zt = m pour autant que x, y, z, t soient > 1”
La remarque qui précède montre que ce nombre peut malgré tout être aussi grand qu’on veut. Nous
allons donc montrer cette conjecture pour m = 1.
Au lieu de prendre des x, y entiers supérieurs à 1, on prendra des entiers non nuls (x 6= 0 et y 6= 0).
On veut donc trouver tous les entiers (x, y,m, n) tels que xm − yn = 1. On peut déjà supposer que n et
m sont des nombres premiers. en effet : si par exemple x21 − y20 = 1 possède une solution qu’on notera
(x0, y0), alors l’équation x

7 − y5 = 1 possède aussi une solution : c’est (x30, y
4
0).

Donc on se restreint à résoudre l’équation xp − yq = 1 avec p et q des nombres premiers et x, y 6= 0.

On va montrer que les seules solutions sont (p, q, x, y) = (2, 3,±3, 2).
D’ores et déjà, on peut supposer que p et q ne sont pas tous les deux le nombre 2. Parce que sinon
x2 − y2 = (x− y)(x+ y) = 1, et ceci est absurde car on aurait x− y = ±1 et x+ y = ±1, ce qui voudrait
dire que x = 0 ou y = 0 ce qui est contraire à l’hypothèse.
Voici un petit résumé de ce qui va suivre :
La première chose (enfin, ce n’est pas la première, mais presque !) qu’on va montrer, ça nous prendra
déjà 8 pages, c’est que ni p, ni q ne sont égaux à 2 sauf pour le cas x2 − y3 = 1, ce sera les chapitres 1,2
et 3. Le chapitre 4 est consacré aux identités de Cassels, c’est-à-dire que si xp − yq = 1, alors q divise
x et p divise y. Ces quatre premiers chapitres ne requièrent aucune connaissance approfondie en théorie
des nombres. Le chapitre 5 est le premier “non élémentaire” il portera sur le Théorème de Stickelberger.
Les Chapitres 6 à 9 donnent les théorèmes de Mihăilescu, ils sont au nombre de quatre (un par chapitre).
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Ils permettent alors de prouver la conjecture de Catalan en une page au Chapitre 10. Ensuite on donne
deux appendices, l’un sur les anneaux semi-simples, l’autre sur le théorème de Thaine.
Nous avons voulu montrer les choses le plus soigneusement possible sans que le lecteur soit obligé (comme
c’est hélas trop souvent le cas) de consulter des centaines de sources. Nous n’avons pas pu néanmoins être
totalement autonomes. Les résultats “classiques”, comme les solutions de l’équation de Pell, les triplets
pythagoriciens, la théorie de Galois, le théorème de Dirichlet sur les unités d’un corps de nombres, les
résultats sur les séries L de Dirichlet, le théorème de Hensel ou le théorème de Hilbert 90 seront supposés
connus et sont prouvés de manière exhaustive dans des ouvrages de référence comme [Sier], [Nar], ou [Ser].
En revanche, deux gros théorèmes, dont la preuve est difficile à comprendre, même dans les ouvrages de
référence sont utilisés dans la preuve du théorème de Thaine : le théorème de Čebotarev et l’existence
du corps de Hilbert. Mais nous sommes actuellement en train de faire un nouveau séminaire là-dessus,
peut-être rédigerons-nous des notes sur ce sujet ?
Enfin, nous tenons à remercier chaleureusement Preda Mihăilescu. Grâce à lui, aux notes de René Schoof
et à celles Youri Bilu, nous avons passé deux ans de pur bonheur. Puisse ce texte retranscrire le plaisir
que nous avons eu à essayer de comprendre cette merveilleuse preuve.
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CHAPITRE 1

Un théorème d’Euler (la solution non triviale)

Dans ce chapitre, on va montrer que la seule solution non triviale de l’équation x2 − y3 = 1 est x = ±3
et y = 2. On dira que c’est le cas p = 2, q = 3.
On a pris cette preuve dans le livre Elementary theory of numbers de Sierpinski [Sier]. Mais il nous
semblait opportun de la donner tout de même.

Notations
On considère connu la notion de pgcd(x, y). Pour raccourcir, on écrira (x, y) pour pgcd(x, y). Quand x
divise y, on note x|y ou alors y ≡ 0 (mod x). De manière générale, y ≡ y′ (mod x) veut dire que x|y− y′.
Lemme 1
Soient a, b, d, n,m des nombres entiers.
a) Si (a, b) = 1 et (a, d) = 1 alors (a, bd) = 1.
b) Si an|bn alors a|b.
c) Si (a, b) = 1, alors (an, bm) = 1.
d) Supposons que a, b ≥ 1, (a, b) = 1 et ab = cn, alors a = an1 et b = bn1 pour des entiers naturels a1, b1.

Remarque que si la puissance n est impaire, on peut se passer de l’hypothèse que a, b ≥ 1, mais la
conclusion sera que a1, b1 seront des entiers éventuellement négatifs. Attention, ce résultat sera
très souvent utilisé par la suite

e) Supposons que a, b ≥ 1, (a, b) = 1 et ab = pkcn, avec p un nombre premier, alors a = pkan1 et b = bn1
ou alors a = an1 et b = pkbn1 pour des entiers naturels a1, b1.

Preuve
Ce sont des résultats élémentaires, tous montrés dans [Sier]. �

Lemme 2
l’équation

x4 + 9x2y2 + 27y4 = z2 (1)

n’a pas de solution dans les nombres entiers non nuls.
Preuve
Supposons que x, y, z ∈ N soit une solution de (1) avec la valeur de z la plus petite possible. Si (x, y) =
d > 1 alors x = dx1 et y = dx2, en incorporant cela dans (1), on voit que d4|z2, d2|z et z = d2z1, avec
x1, y1, z1 ∈ N. Divisant (1) par d4, on voit que x1, y1, z1 est une solution, ce qui contredit la minimalité
de z1. Donc, on a (x, y) = 1.
Si 2|x, (1) implique que 4|27y4 − z2 et donc 2|y (car si y impair y2 ≡ 1 (mod 4) et l’équation 3− z2 ≡ 0
(mod 4) est impossible) ce qui contredit (x, y) = 1.
Donc x est impair. Si y est aussi impair, alors 8|5− z2 ce qui est aussi impossible. En définitive,

x est impair et y est pair (i)

Si 3|x, alors 27|z2, donc 9|z et 81|27y4 et 3|y contrairement à (x, y) = 1, donc (x, 3) = 1.
On a aussi (x, z) = 1, en effet, si (x, z) = d, (1) implique que d|27y4. Or, (x, 3y) = 1, donc (d, 27y2) = 1
et alors d = 1. D’autre part, puisque x est impair, (1) implique que z est impair.
Posons maintenant y = 2y1. L’équation (1) s’écrit alors (petit calcul) :

27y41 =

(
z + x2

2
+ 9y21

)(
z − x2

2
− 9y21

)
=: A · B.

Les facteurs A et B sont positifs puisque le premier l’est clairement et que leur produit l’est aussi. On
va montrer que A et B sont premiers entre eux. Soit d1 leur pgcd. Alors d21|27y41, donc d21|81y41. Il suit
(Lemme 1 b)) que d1|9y21. En additionnant les deux facteurs, on trouve z, donc d1|z. En les soustrayant,
on trouve x2 +18y21, donc d1|x2, puisque d1|9y21. Ainsi, d1|(x2, z) = 1, car (x, z) = (x2, z) = 1. Cela veut
dire que (Lemme 1 e)) :

A = 27a4, B = b4, y1 = ab (ii)

ou alors

A = a4, B = 27b4, y1 = ab (iii)

où a et b sont des entiers positifs premiers entre eux. Mais le système (ii) est impossible, car cela donnerait
(en soustrayant les deux termes) que x2 + 18a2b2 = 27a4 − b4. En regardant cette égalité modulo 3 et
en se souvenant que (x, 3) = 1 (donc x2 ≡ 1 (mod 3)), on en déduit que b4 ≡ −1 (mod 3), ce qui est
absurde. Donc, c’est l’équation (iii) qui est possible. A nouveau en soustrayant, on obtient
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x2 + 18a2b2 = a4 − 27b4. (iv)

Grâce à (i), on sait que x est impair. Donc, regardant modulo 2, on trouve que a ou b est pair (le “ou” est
ici exclusif, comme rarement en mathématique). Si a était pair, alors on aurait a4 = x2+18a2b2+27b4 ≡ 4
(mod 8), ce qui est impossible. Donc, a est impair et b est pair, et on trouve en triturant (iv) que

27b4 =

(
a2 + x

2
− 9

2
b2
)(

a2 − x

2
− 9

2
b2
)

=: C ·D.

Posons

d2 = (C,D) .

Nous trouvons que d22|27b4, donc d2|9b2. De plus (en soustrayant les deux termes du pgcd) d2|x. Donc,
d2|(9y2, x). Mais comme (3y, x) = 1, on en déduit que d2 = 1. Si les nombres C et D étaient les deux
négatifs, on en déduirait que a2 < 9b2 donc a4 < 9a2b2 < 18a2b2. Donc, par (iv), que 0 > a4 − 18a2b2 =
x2 + 27b4, ce qui est impossible. Donc, ces deux nombres sont positifs et premiers entre eux. On en
déduit grâce au Lemme 1 e) que

a2 ± x

2
− 9

2
b2 = m4,

a2 ∓ x

2
− 9

2
b2 = 27n4, b = mn

Pour des entiers positifs m et n. En additionnant tout ça, on obtient

a2 = m4 + 9m2n2 + 27n4

Mais, souvenons-nous que a ≤ y1 < y < z. Cela contredit la minimalité de z. Cela prouve par ce qu’on
appelle “descente infinie” que l’équation x4 + 9x2y2 + 27y4 = z2 n’a pas de solution entière. �

Lemme 3
l’équation

x3 + y3 = 2z3 (2)

n’a pas de solution dans les nombres entiers tels que x 6= y et z 6= 0.
Preuve
Bon et bien pour changer, on supposera que x, y, z sont des solutions de (2) avec x 6= y et z 6= 0. On
peut déjà supposer que (x, y) = 1, car si (x, y) = d > 1, alors d3|2z3, donc d|z, ce qui voudrait dire que
x
d ,

y
d ,

z
d seraient aussi des solutions.

Puisque x3 + y3 = 2z3, alors x+ y et x− y sont des nombres pairs. Posons u = x+y
2 et v = x−y

2 . Comme

(x, y) = 1, (u, v) = 1, car x = u+ v et y = u− v. L’équation (2) devient alors (u+ v)3 + (u− v)3 = 2z3.
Cela veut dire que u(u2 + 3v2) = z3 et, puisque x 6= y et z 6= 0, uvz = 1

4 (x
2 − y2)z 6= 0. A partir de

maintenant, deux cas se profilent.
a) Si (u, 3) = 1, alors (u, u2 + 3v2) = 1, puisque (u, v) = 1. Donc, (Lemme 1 d)) il existe des entiers z1

et z2, premiers entre eux, tels que u = z31 et u2 + 3v2 = z32 . Ainsi, z32 − z61 = 3v2 et en factorisant,
cela donne (z2 − z21)

(
(z2 − z21)

2 + 3z2z
2
1

)
= 3v2. Posons t = z2 − z21 ≥ 0. Alors (t, z1) = 1, puisque

(z1, z2) = 1. De plus, t(t2 + 3tz21 + 3z41) = 3v2. Cela implique que 3|t. Posons t = 3t1. Alors on
trouve que t1(9t

2
1 + 9t1z

2
1 + 3z41) = v2, ce qui veut dire que 3|v et v = 3v1. Puisque (u, 3) = 1,

(z1, 3) = 1, donc le nombre 9t21 + 9t1z
2
1 + 3z41 n’est pas divisible par 9. Mais 9|v2, donc 3|t1 et alors

t1 = 3t2. On trouve alors que t2(27t
2
2 + 9t2z

2
1 + z41) = v21 . Puisque (t, z1) = 1, (t2, z1) = 1 et donc

(t2, 27t
2
2 + 9t2z

2
1 + z41) = 1. Ainsi, le Lemme 1 d) nous assure l’existence de b et c tels que t2 = b2

et 27b4 + 9b2z21 + z41 = c2. Reste a voir que b et |z1| sont non nuls. Si b = 0, alors t2 et donc
t = 0, ce qui veut dire que z2 = z21 . Le fait que (z2, z1) = 1, implique que z1 = ±1 et z2 = 1
et donc que v = 0 et donc que x = y contrairement à l’hypothèse. D’autre part, si z1 = 0, alors
u = 0 et donc z3 = u(u2 + 3v2) = 0 donc, z = 0 contrairement à l’hypothèse. Cela implique que
l’équation x4 + 9x2y2 + 27y4 = z2 possèderait des solutions entières non nulles ce qui contredit le
lemme précédent.

b) Supposons que 3|u. Puisque (u, v) = 1, alors (v, 3) = 1. Posons u = 3u1, et de u(u2 + 3v2) = z3,
on peut poser z = 3z1 et u1(3u

2
1 + v2) = 3z31 . Puisque (v, 3) = 1, alors 3|u1 et on pose u1 = 3u2

et alors u2(27u
2
2 + v2) = z31 . On a (u2, v) = 1, donc (u2, 27u

2
2 + v2) = 1. Il existe alors a, b,

premiers entre eux, tel que (a, b) = 1 et u2 = a3 et 27a6 + v2 = b3. Posons t = b − 3a2. On a
t3 ≡ b3 ≡ v2 (mod 3), donc (t, 3) = 1. On voit que v2 = b3 − 27a6 = (b − 3a2)(b2 + 3a2b + 9a4) =
(b− 3a2)((b− 3a2)2 + 9a2(b− 3a2) + 27a4) = t(t2 + 9a2t+ 27a4). Puisque (a, b) = 1, alors (a, t) = 1
et on a vu que (t, 3) = 1, donc (t, t2 + 9a2t + 27a4) = 1. Par l’éternel Lemme 1 d), il existe a1 et
b1, premiers entre eux, tels que t = a21 et a41 + 9a2a21 + 27a2 = b21. On va finalement voir que a1 et
a sont non nuls. Si a1 = 0 alors t = 0 et donc b = 3a2 ce qui contredit (a, b) = 1. Si a = 0 alors
u = 0 et donc, comme avant, z = 0 contrairement à l’hypothèse. On conclut comme à la partie a)
que l’équation x4 + 9x2y2 + 27y4 = z2 possèderait des solutions entières non nulles. �
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Théorème d’Euler
L’équation x2 − y3 = 1 n’a pas d’autres solutions que x = 0, y = −1 ou x = ±1, y = 0 ou encore
x = ±3, y = 2.
Preuve
On a y3 = x2 − 1 = (x− 1)(x+ 1).
Si x est pair, alors (x − 1, x + 1) = 1. Il existe donc des entiers a et b premiers entre eux tels que
x − 1 = a3 et x + 1 = b3. On a donc b3 + (−a)3 = 2 · 13. Ainsi, par le lemme précédent, on a a = −b,
donc x− 1 = a3 = −b3 = −x− 1 ce qui implique que x = 0 et donc y = −1.
Si x est impair alors y = 2y1 est pair et (x−12 , x+1

2 ) = 1, et on trouve 2y31 = (x−12 )(x+1
2 ). Il existe donc

des entiers a et b tels que x± 1 = 4a3 et x∓ 1 = 2b3. En éliminant le x, on trouve b3 + (±1)3 = 2a3. Le
lemme précédent nous dit alors que a = 0 donc x = ±1 et y = 0. Si a 6= 0, alors b = ±1. Si b = 1, alors
x = 3, donc y = 2 (attention aux ± et aux ∓). Enfin, si b = −1, alors x = −3 et y = 2. �
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CHAPITRE 2

Le théorème de Lebesgue (le cas q = 2)

La seconde chose, qu’on va voir, c’est un théorème de Monsieur Victor Amédée Lebesgue. Les mathéma-
ticiens connaissent un autre Lebesgue, Henri Léon, qui a inventé une intégrale qui porte son nom, mais
celui dont on parle n’est pas le même. Il vaudrait mieux, pour ce chapitre, connâıtre ce qu’est un anneau
factoriel.
Lemme 1
a) Soit A un anneau factoriel et x, y premiers entre eux (cela veut dire qu’ils n’ont pas de diviseurs

communs autre que les unités), alors si xy = zm, alors x = uxm1 et y = u−1ym1 , avec x1, y1 ∈ A et
u ∈ U(A) = les inversibles de A (c’est l’équivalent du Lemme 1 d) du chapitre précédent).

b) L’anneau Z[i] = {a+ bi | i =
√
−1 et a, b ∈ Z}, qui est l’anneau des entiers de Gauss, est factoriel.

Preuve
a) Suit de la définition d’anneau factoriel
b) [Mar, ex 7 p. 7]

Théorème de Lebesgue
Il n’existe pas de solution (x, y) ∈ Z2 avec x, y 6= 0, tels que xm − y2 = 1 avec m ∈ N.
Preuve On peut supposer m impair, car sinon, x2 − y2 = 1 aurait une solution et on a vu que c’était
impossible. On peut aussi supposer que x, y ≥ 1 (car y est au carré et si x est négatif, l’équation est
trivialement fausse). Supposons par l’absurde qu’il existe x et y tels que xm = y2 + 1 avec m impair.
Remarque que x et y sont de parités différentes. Car si x est pair, xm aussi et donc y2 +1 aussi, donc y2

est impair et donc y aussi, et réciproquement, si x est impair, y aussi.
Supposons que y soit impair et donc que x soit pair. Alors là, si on regarde modulo 4, on remarque que
alors xm ≡ y2 + 1 ≡ 2 (mod 4). Et tu peux remarquer facilement que pour tout nombre pair et tout
m ≥ 2, on a xm ≡ 0 (mod 4).
On peux donc supposer que y est pair et x impair. Bon, maintenant on va passer dans l’anneau Z[i].
Alors, l’équation de départ xm = y2 + 1 s’écrit xm = (y − i)(y + i). On va d’abord montrer que (y − i)
et (y + i) sont premiers entre eux dans Z[i] (c’est-à-dire que si un nombre premier de Z[i] divise (y + i)
et (y − i) alors il y a un contradiction). Supposons donc que π, premier de Z[i], divise (y + i) et (y − i).
On écrit a|b pour a divise b (comme dans Z). Alors π|(y + i)− (y − i) = 2i. Puisque π est premier, cela
implique que π|2 ou π|i. On sait que i est inversible dans Z[i] (i · (−i) = 1). Donc π ne peut pas diviser
un inversible, puisqu’il est premier (un premier n’est pas inversible). Donc π divise 2. Mais là, ça ne va
pas non plus : puisque y est pair, on aurait que π divise 2 qui divise y. Mais alors π|(y + i) − y = i
et on vient de dire que c’est impossible... Donc (y + i) et (y − i) sont premiers entre eux. Quand un
produit de deux nombres premiers entre eux est un puissance m-ième, alors chacun de ces nombres est
une puissance m-ième (cf. Lemme 1 a) et b)). Ainsi, il existe u, v ∈ Z et 0 ≤ s ≤ 3 tels que

(y + i) = (u + iv)m · is et (y − i) = (u− iv)m · (−i)s

En multipliant ces deux termes, on trouve xm = (u2 + v2)m, donc x = u2 + v2, ainsi, u et v ne sont pas
de même parité, puisque x est impair. En soustrayant les deux mêmes termes, on obtient

2i = ((u + iv)m − (u− iv)m(−1)s) · is

a) Supposons que s = 2r (=0 ou 2). On en déduit ici que is = (−1)r et (−1)s = 1. En développant
grâce au binôme de Newton, en égalant les parties imaginaires, en divisant par 2 et en se souvenant
que m est impair, on obtient

1 = (−1)r
((

m
1

)
um−1v −

(
m
3

)
um−3v3 + · · · ± vm

)

On en déduit que v divise 1, donc v = ±1 et donc que u est pair, car il n’ont pas la même parité.
b) Si s = 2r + 1, on obtient (en comparant les parties réelles cette fois) que

1 = (−1)r
(
um −

(
m
2

)
um−2v2 + · · ·+

(
m
1

)
uvm−1

)

Par le même raisonnement qu’avant, on en déduit cette fois que u = ±1 et que c’est v qui est pair. Dans

tous les cas, posons w l’élément qui de u ou v est pair. Puisque, pour k = 0, . . . ,m, on a

(
m
k

)
=

(
m

m− k

)
et que m est impair, on trouve :
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1−
(
m
2

)
w2 +

(
m
4

)
w4 − · · · ±mwm−1 = ±1

Comme w est pair et donc que les w2j sont multiples de 4, alors le signe du terme de droite est +1 et il
reste en divisant par w2

(
m
2

)
−
(
m
4

)
w2 + · · · ±mwm−3 = 0 (i)

Posons v2(k) la valuation 2-adique de k, cela veut dire que si k = 2t · u avec u un nombre impair,

alors v2(k) = t. Si on considère l’équation (i) modulo 2, on voit que

(
m
2

)
est pair. Posons alors

t = v2(

(
m
2

)
) ≥ 1. Les autres termes sont de la forme

(
m
2k

)
w2k−2 avec k ≥ 2. Si k ≥ 2, alors

(
m
2k

)
w2k−2 =

(
m
2

)(
m− 2
2k − 2

)
2

2k(2k − 1)
w2k−2

D’autre part, pour k ≥ 2 , on a 22k−2 > k, donc v2(k) < 2k − 2. En utilisant le fait facile que

v2(ab) = v2(a)+v2(b), on en déduit que v2(

(
m
2k

)
w2k−2) ≥ t+(2k−2)−v2(k) > t+(2k−2)−(2k−2) = t

(n’oublions pas que v2(2k−1) = 0). On en déduit que l’équation (i) est impossible. En effet, elle s’écrirait
2tα−2t+lβ = 0 où α est un nombre impair, l un nombre positif et β un entier non nul. Et on en déduirait
que α = 2l · β, ce qui est absurde. Donc l’équation (i) est impossible. �
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CHAPITRE 3

Le théorème de Ko-Chao (le cas p = 2)

Dans ce chapitre, nous allons prouver que l’équation x2 − yq = 1 n’a pas de solution si q ≥ 5.

Lemme de Diophante
Si x, y, z forment un triplet pythagoricien primitif, i.e. sont des entiers premiers entre eux tels que
x2 + y2 = z2, alors il existe des entiers c et d, premiers entre eux et de parité différentes tels que
x = c2 − d2, y = 2bc et z = c2 + d2.
Preuve
C’est un résultat connu depuis plus de 3000 ans, cf. par exemple [Sier, Théorème 1, p.38]. �

Lemme de Pell
Soit D un nombre entier positif qui n’est pas le carré d’un nombre entier. Alors l’équation

x2 −Dy2 = 1 (3)

possède une infinité de solutions entières non nulles. Plus précisément, si x1, y1 est la solution fondamen-
tale (c’est-à-dire la solution de (3) en entiers positifs dont y est le petit possible (non nul)). Alors les
autres solutions positives sont les xm, ym tels que

(xm + ym
√
D) = (x1 + y1

√
D)m, m ≥ 1 (4)

Preuve
La démonstration de ce fait est donnée dans tout bon livre de théorie des nombres, par exemple [Sier,
Théorème 15, p.98]. �

Définition
Sous les hypothèses du Lemme de Pell, soit m un entier positif. On dit que m a la propriété de Stoermer
si pour tout premier p, p|ym implique p|D.
Lemme de Stoermer (1898)
Si m satisfait la propriété de Stoermer, alors m = 1. Autrement dit, le seul cas où la condition de
Stoermer peut être possible est la solution fondamentale.
Preuve
L’équation (4) développée donne

xn = xn1 +

(
n
2

)
xn−21 y21D + · · ·

yn = nxn−11 y1 +

(
n
3

)
xn−31 y31D + · · · .

(i)

Donc y1 divise yn (mais attention, si n est pair, x1 ne divise pas forcément xn, le dernier terme du
développement de xn, ne contient pas de x1). Posons alors z1 = 1 et yn = zny1. Ainsi, zn = nxn−11 +(
n
3

)
xn−31 y21D + · · ·. Posons A = x21 − 1 = Dy21 > 1, donc

√
A = y1

√
D. L’équation (4) devient

(xn + zn
√
A) = (x1 +

√
A)n et donc,

zn = nxn−11 +

(
n
3

)
xn−31 A+ · · · . (ii)

Si q|n alors zq|zn. En effet, si n = ql, (xn + zn
√
A) = (x1 +

√
A)n = (xq + zq

√
A)l. D’où zq divise zn, de

la même manière que y1 divise yn.
Fixonsm ≥ 1 ayant la propriété de Stoermer et soit q premier tel que q|m. Donc, zq|zm. Soit p premier tel
que p|zq. Alors p|zm, donc p|ym, par définition de zm. Ainsi p|D par propriété de Stoermer et p|A = Dy21 .
On se souvient (ii) que

zq = qxq−11 +

(
q
3

)
xq−31 A+ · · · (iii)

donc p|qxq−11 . Comme x21 = A + 1 et que p|A, alors p 6 | x1 et ainsi, p|q et donc p = q. Posons zq = qr,
r ≥ 0. Si r = 0, alors zq = 1, ce qui est incompatible avec (iii). Supposons que q > 3 et r ≥ 2. La
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relation (iii) nous donne q2|qxq−11 (car q divise A et

(
q
3

)
et les autres coefficients binômiaux). Donc

q|x1, ce qui est impossible, comme on l’a vu. Ainsi, si q > 3, alors r = 1, et donc zq = q, mais c’est à

nouveau impossible car qxq−11 > q. Donc q = 2 ou 3. Supposons z2 = 2r, r ≥ 1. L’équation (iii) devient
z2 = 2x1, donc x1 = 2r−1. Comme 2 6 | x1, r = 1, donc x1 = 1, mais x1 > 1 !!
Résumons-nous : on a démontré que si m a la propriété de Stoermer, alors m = 3t. On va montrer
d’abord que si m = 3n possède la propriété de Stoermer alors n aussi. En effet,

(x3n + y3n
√
D) = (x1 + y1

√
D)3n = (xn + yn

√
D)3

Donc,

x3n = 3xny
2
nD (iv)

y3n = 3x2nyn + y3nD = yn(3x
2
n + y2nD)

Maintenant, si p|yn, alors p|y3n, donc p|D, ce qui implique que n possède la propriété de Stoermer.
Reste à voir que 3 n’a pas la propriété de Stoermer. Supposons donc que 3 possède la propriété de
Stoermer. Supposons aussi que p|3x21 + y21D. Par (iv) et n = 1, on a alors p|y3, donc (Stoermer) p|D,
donc p|3x21. Or, on a vu que si p|D, alors p ne divise pas x1, donc (p, x1) = 1. Donc, p = 3. Ainsi,
3x21 + y21D = 3s avec s ≥ 2, car 3x21 + y21D > 4. On obtient alors 3s = 3x21 + y21D = 3x21 + (x21 − 1) =
4x21 − 1 = (2x1 + 1)(2x1 − 1). On tire le système

{
2x1 + 1 = 3r

2x1 − 1 = 3t
0 ≤ t < r, r + t ≥ 2

En soustrayant, on trouve 2 = 3r − 3t = 3t(3r−t− 1), ce qui donne t = 0 et r = 1, contredisant r+ t ≥ 2.
�

Petit Lemme
Soit x et y des entiers premier entre eux et n ≥ 1. Alors

(x± y,
xn ± yn

x± y
) = (x ± y, n),

avec n impair si on considère x+ y.
Preuve
On a xn−yn

x−y = xn−1 + xn−2y+ · · ·+ yn−1. Or, pour tout k ≥ 1, xk = yk + (xk − yk) = yk + (x− y)(· · ·).
Ainsi, x

n−yn
x−y = nyn−1 + (x− y)(· · ·). Donc (x− y, x

n−yn
x−y ) = (x − y, nyn−1) = (x− y, n), car (x, y) = 1.

De même, si n est impair, x
n+yn

x+y = xn−1−xn−2y+· · ·+yn−1. Si k est impair, on a xk = −yk+(yk+xk) =

−yk + (x + y)(· · ·). Et, x2k = y2k + (x2k − y2k) = y2k + (x2 − y2)(· · ·) = y2k + (x + y)(· · ·). Ainsi,
xn+yn

x+y = nyn−1 + (x + y)(· · ·). Donc, à nouveau, (x + y, x
n+yn

x+y ) = (x + y, nyn−1) = (x + y, n), car

(x, y) = 1. �

Lemme de Nagell (1921)
Soit x et y des entiers strictement positifs et q ≥ 3 un nombre premier. Supposons que x2 − yq = 1 alors
2|y et q|x
Preuve
Supposons y impair. On a yq = x2 − 1 = (x + 1)(x − 1) et (x + 1, x− 1) = 1, donc il existe des entiers
positifs a et b, tels que x + 1 = aq et x − 1 = bq, et donc 2 = (aq − bq) = (a − b)(aq−1 + · · · + bq−1). Si
b = 0 alors y = 0, impossible. De même, a > 0. Et donc (aq−1 + · · ·+ bq−1) ≥ 3. Mais c’est impossible,
car on devrait avoir (aq−1 + · · ·+ bq−1) = 1 ou 2. Il ne reste plus que x impair et y pair, car il est évident
qu’ils ne peuvent pas être les deux impairs. Donc 2|y.
Supposons par l’absurde que q 6 | x. On a x2 = yq+1 = (y+1)y

q+1
y+1 . Par le Petit Lemme, (y+1, y

q+1
y+1 ) = q

ou 1. Si c’est q, cela veut dire que q|x. Donc (y + 1, y
q+1
y+1 ) = 1. Il existe donc c > 1 et d > 0 tels que

y + 1 = c2 et yq+1
y+1 = d2. L’équation x2 − yq = 1 devient

x2 − (c2 − 1)︸ ︷︷ ︸
:=D

[
(c2 − 1)

q−1
2

]2
= 1.

Ce qui veut dire que x, (c2−1)
q−1
2 est une solution de l’équation de Pell X2−DY 2 = 1, disons la solution

Xm Ym (on met des majuscules ici pour éviter les confusions). La solution fondamentale est visiblement

c,1. D’autre part, si p|Ym, alors p|D, donc, par le Lemme de Stoermer x, (c2 − 1)
q−1
2 est la solution

fondamentale, et alors c2 − 1 = 1, ce qui est absurde, car
√
2, n’est pas entier. �
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Théorème de Ko-Chao (1964)
Il n’existe pas de solution (x, y) ∈ Z2 avec x, y 6= 0, tels que x2 − yq = 1 et q > 3 premier.
Preuve
Nous allons donner la preuve de Chein de ce résultat (1976).
Supposons par l’absurde que x2 − yq = 1. On peut supposer que x, y > 1, car x est au carré et si y est
négatif, l’équation est trivialement fausse.
On peut aussi supposer (cf. Lemme de Nagell) que x est impair et y
est pair. Dans ce cas, (x + 1, x − 1) = 2, et comme yq = x2 − 1 = (x − 1)(x + 1), il existe des entiers
strictement positifs a, b premiers entre eux avec a impair tels que y = 2ab et

{
x+ 1 = 2 · aq

x− 1 = 2q−1 · bq
(I)

ou {
x+ 1 = 2q−1 · bq

x− 1 = 2 · aq.
(II)

Nous allons traiter les deux cas ensemble, pour le cas (I), on lit le signe du haut, et pour le cas (II), on
lit le signe du bas. En soustrayant les deux équations et en divisant par 2, on trouve

aq − 2q−2bq = ±1. (∗)

En particulier on a
aq ≥ −1 + 2q−2bq > bq

En effet, la dernière inégalité est équivalente à (2q−2 − 1)bq > 1 qui est vrai puisque q > 3. On a ainsi
montré que a > b (souvenons-nous bien de cela). Calculons :

(aq ∓ 2)2 = (a2)q ∓ 4aq + 4
(∗)
= (a2)q ∓ 4(2q−2bq ± 1) + 4 = (a2)q ∓ (2b)q.

Mais, on a aq ∓ 2 = x±1
2 ∓ 2 = x∓3

2 , donc
(
x∓3
2

)2
= (a2)q ∓ (2b)q, ou encore

(
x∓ 3

2

)2

= (a2 ∓ 2b) · (a
2)q ∓ (2b)q

a2 ∓ 2b
. (∗∗)

Le Petit Lemme s’applique alors, car (a2, 2b) = 1. Cela veut dire que (a2 ∓ 2b, (a
2)q∓(2b)q
a2∓2b ) = 1 ou q. Le

Lemme de Nagell, nous affirme que q|x, donc, q 6 | x∓32 , (car sinon q|3). Ainsi, (a2∓ 2b) et (a2)q∓(2b)q
a2∓2b sont

premiers entre eux, et sont donc les deux des carrés. En particulier, a2 ∓ 2b = h2 et h|x∓32 . Puisque a

est impair, h aussi et donc b est pair (en regardant modulo 4). Par suite (h · a)2 + b2 = a4 ∓ 2a2b+ b2 =
(a2 ∓ b)2. On a affaire à un triplet pythagoricien primitif (car (b, a2 ∓ b) = 1) avec b pair. Donc, par
le Lemme de Diophante, il existe c > d > 0 tels que ha = c2 − d2, b = 2cd et a2 ∓ b = c2 + d2. D’où
(c± d)2 = (a2 ∓ b)± b = a2, c’est-à-dire a = c± d.
Si on est dans le cas (I), on a b− a = 2cd− (c+ d) = (c− 1)(d− 1) + (cd− 1) > 0. Si on est dans le cas
(II), on a b − a = 2cd− (c− d) = c(2d− 1) + d > 0. Dans tous les cas, on a b > a, mais on se souvient
que a > b. C’est une contradiction et le théorème est prouvé. �
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CHAPITRE 4

Les relations de Cassels

A partir de maintenant, on va étudier l’équation xp − yq = ±1, avec p et q premiers impairs et x, y > 1.
Et on va démontrer que dans ce cas p|y et q|x. Mais pour cela, il va falloir travailler assez ferme.
Commençons par un petit lemme d’analyse.
Lemme 1
Soit a, b, t des nombres réels tels que b > 0, t > 1 et a+ bt > 0. On considère fa,b(t) = (a+ bt)

1
t . Alors

f ′a,b(t)
<
> 0 ⇐⇒ bt log(bt)<> (a+ bt) · log(a+ bt).

En particulier, si m > n > 1 sont des entiers et z > 1, alors

(zn − 1)m < (zm − 1)n,

(zm + 1)n < (zn + 1)m.

Preuve

Tout le monde devrait savoir que
(
f(t)g(t)

)′
= f(t)g(t) ·

(
g′(t) log(f(t)) + g(t)f ′(t)

f(t)

)
. Donc,

f ′a,b(t) =
(a+ bt)

1
t

t
·
[
bt log(b)

a+ bt
− 1

t
log(a+ bt)

]
.

Ainsi,

f ′a,b(t)
<
> 0 ⇐⇒ bt log(b)

a+ bt
<
>

1

t
log(a+ bt) ⇐⇒ bt log(bt)<> (a+ bt) · log(a+ bt).

Prenons a = −1, b = z > 1 et t > 1. Alors zt > zt − 1 > 0, donc log(zt) > log(zt − 1) et ainsi,
zt log(zt) > (zt − 1) log(zt − 1). Cela implique que f ′−1,z est croissante. Donc, si m > n > 1, on a

(zn − 1)
1
n < (zm − 1)

1
m ou encore (zn − 1)m < (zm − 1)n.

Posons maintenant a = 1, 0 < b = 1
z < 1 et t > 1. Alors 0 < 1

zt < 1. Donc 1
zt log(

1
zt ) < 0 < (1 +

1
zt ) log(1+

1
zt ). Cela implique que f1, 1

z
est décroissante. Donc, si m > n > 1, on a (1+ 1

zm )
1
m < (1+ 1

zn )
1
n

ou encore (zm + 1)n < (zn + 1)m. �

Définition
On rappelle que si p est un nombre premier, tout nombre rationnel s’écrit x = ps · u où u est un nombre
rationnel dont p ne divise ni le numérateur, ni le dénominateur. Dans ce cas, la valuation p-adique de
ce nombre, notée v(x) vaut s ∈ Z ∪ {∞}, car vp(0) = ∞, par définition. On montre facilement que
vp(a · b) = vp(a) + vp(b) et vp(a+ b) ≥ min(vp(a), vp(b)) avec égalité si vp(a) 6= vp(b).
Lemme 2
Soit r,m et n, des entiers positifs non nuls et p un nombre premier tel que p 6 | n. Alors

vp(r!) ≤ vp

(m
n

(m
n

− 1
)
· · ·
(m
n

− (r − 1)
))

.

Preuve

Posons a = m
n

(
m
n − 1

)
· · ·
(
m
n − (r − 1)

)
. Souvent, on note a

r! =

(
m
n
r

)
. Si a = 0, c’est évidemment

vrai. Supposons donc a 6= 0. Posons e = vp(a). Il est clair que e est un entier supérieur ou égal à 0,
car p 6 | n. Mettant au même dénominateur, on a vp(a) = vp(m(m − n)(m− 2n) · · · (m − (r − 1)n)), car
vp(xn) = vp(x) pour tout x, ceci car vp(n) = 0. Choisissons n′ ∈ N, tel que n · n′ ≡ 1 (mod pe+1). En
particulier, p 6 | n′. Donc, vp(a) = vp(mn

′(mn′ − nn′) · · · (mn′ − (r − 1)mn′)). Posons m′ = m · n′. Si
1 ≤ j ≤ (r − 1), alors m′ − jnn′ ≡ m′ − j (mod pe+1). Donc,

m′(m′ − nn′) · · · (m′ − (r − 1)nn′) ≡ m′(m′ − 1) · · · (m′ − (r − 1)) (mod pe+1)

Ainsi, vp(a) = vp(m
′(m′ − 1) · · · (m′ − (r − 1)) + k · pe+1) = vp(m

′(m′ − 1) · · · (m′ − (r − 1))). Mais

r!|m′(m′ − 1) · · · (m′ − (r − 1)), le quotient est

(
m′

r

)
. Et on obtient vp(r!) ≤ vp(a). �

Lemme 3
Soit p > q > 2 des nombres premiers et x, y des entiers strictement positifs tels que xp − yq = ±1. Alors

(x∓ 1)p · q(p−1)q > (y ± 1)q.
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Preuve

Il est clair que x ≥ 2 (car sinon y = 0 ou q = 1), donc x±1
(i)

≥ x
2 . De même, y ≥ 2, donc xp = yp±1

(ii)
> yq

2 .

Et aussi y
(iii)
> y±1

2 . Enfin, puisque p et q sont premiers, et p > q, on a (p− 1)(q − 1) ≥ (q + 1)(q − 1) =

q2−q+q−1 = q(q − 1)︸ ︷︷ ︸
≥6

+q+1 > q+2. Donc, (p−1)q = (p−1)(q−1)+p−1> (q+2)+(p−1) = p+q+1.

Donc, q(p−1)q
(iv)
> 2p+q+1. On obtient alors

(x± 1)p
(i)

≥
(x
2

)p (ii)
>

yq

2p+1

(iii)
>

(y ± 1)q

2q+p+1

(iv)
>

(y ± 1)q

q(p−1)q
.

�

Lemme 4
Soit a, b des entiers non nuls premiers entre eux et q premier, alors il existe un entier u tel que

aq − bq

a− b
= k(a− b) + qbq−1,

avec k = (a− b)q−2 + ubq. Remarquons que si q = 2, alors u = 0 et donc k = 1.
Preuve

On a
aq − bq

a− b
=

[(a− b) + b]q − bq

a− b
= (a− b)q−1+

(
q
1

)
b(a− b)q−2+ · · ·+

(
q

q − 2

)
bq−2(a− b)+ qbq−1 =

k(a− b) + qbq−1, Avec k = (a− b)q−2 +

(
q
1

)
b(a− b)q−3 + · · ·+

(
q

q − 2

)
bq−2

︸ ︷︷ ︸
=uqb

,

car q|
(
q
j

)
si 1 ≤ j ≤ q − 1. �

Corollaire

Soit a, b des entiers non nuls premiers entre eux et q premier, alors

(
aq − bq

a− b
, a− b

)
= (q, a− b) = 1 ou

q. De plus, si ce pgcd vaut q et que q ≥ 3, alors q|k et q|a
q − bq

a− b
, mais q2 6 | a

q − bq

a− b
.

Preuve
La première partie a déjà été montrée lors du Petit Lemme du Chapitre précédent. Supposons que ce
pgcd soit q. Le fait qu’alors q|k, vient du fait que q|(a − b). On peut poser k = qk′ et (a − b) = qs.

Supposons que q2|a
q − bq

a− b
= q(qsk′ + bq−1), par le lemme précédent. Ainsi, q|bq−1, donc q|b, et puisque

q|a− b, q|a. Mais c’est impossible, car a et b sont premiers entre eux. �

Lemme 5
Soit a > 1 et b des nombres réels positifs. La fonction f(x) = (1 − a

bx )
x est croissante si 2a

bx < 1. En

particulier, (1− 2
3x )

x > 1
3 si x ≥ 2.

Preuve
Remarquons tout d’abord que

2a

bx
< 1 ⇐⇒ a

bx
< 1− a

bx
(i)

D’autre part,

f ′(x) = f(x) ·
(
log(1− a

bx
) +

a log(b)x

bx(1 − a
bx )

)

Donc f ′(x) est positive si log(1− a

bx
) >

−a log(b)x
bx(1− a

bx )
, ou encore si (1− a

bx ) log(1− a
bx ) >

a
bx log( 1

bx ). Mais

c’est le cas, car

a

bx
log

(
1

bx

)
<

a

bx
log
( a
bx

)
< (1− a

bx
) log(1− a

bx
)

par (i) et car x log(x) est croissante. La seconde partie du Lemme résulte du fait que 4
3x < 1 si x ≥ 2 et

(1 − 2
9 )

2 = 49
81 >

1
3 . �
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Lemme 6
Soit p un nombre premier et n un entier naturel. Le développement p-adique de n est n =

∑k
i=0 nip

i

avec 0 ≤ ni ≤ p − 1 pour i = 0, . . . , k =
[
log(n)
log(p)

]
([x] signifie la partie entière de x). Posons encore

S =
∑k
i=0 ni. Alors on a

vp(n!) =
∞∑

i=1

[
n

pi

]
=
n− S

p− 1
.

Remarquons que la somme
∑∞
i=1

[
n
pi

]
s’arrète en fait à k.

Preuve
Les multiples de p inférieurs à n sont

p, 2p, . . . ,

[
n

p

]
p.

parmi ces multiples, on doit compter dans vp(n!), deux fois les multiples de p2 qui sont

p2, 2p2, . . . ,

[
n

p2

]
p2.

Et ainsi de suite. La première égalité est donc prouvée. Pour la deuxième, il est clair que pour tout j,[
n
pj

]
=
∑k
i=j nip

i−j . Donc

k∑

j=1

[
n

pj

]
=

k∑

j=1

k∑

i=j

nip
i−j =

k∑

j=1

(njp
0 + nj+1p

1 + · · ·+ nkp
k−j)

=

k∑

j=1

njp
0 +

k∑

j=2

njp
1 +

k∑

j=3

njp
2 + · · ·+

k∑

j=k

njp
k−1

=

k∑

j=1

nj

j−1∑

s=0

ps =

k∑

j=1

nj
pj − 1

p− 1
=

1

p− 1
·




k∑

j=1

njp
j −

k∑

j=1

nj




=
1

p− 1
· (n− S).

�

Théorème (Cassels, 1953, 1961)
Soient p, q des nombres premiers impairs et x, y > 0 des entiers naturels tels que xp − yq = ±1, alors q|x
et p|y.
Preuve
On supposera que p > q (le cas p = q étant évidemment impossible). On va d’abord voir que q|x.
Supposons que q 6 | x, alors q 6 | yq ± 1. Ainsi, en vertu du Lemme 4 et de son corollaire, on en déduit que(
yq ± 1

y ± 1
, y ± 1

)
= (q, y ± 1) = 1. De l’égalité

yq ± 1

y ± 1
· (y ± 1) = yq ± 1 = xp,

on déduit qu’il existe b entier tel que y ± 1 = bp.
a) (signe du haut) Si y+1 = bp, alors b ≥ 2. Et donc, xp = yq +1 = (bp − 1)q +1 < bpq (cette dernière

inégalité vient du fait que Xq−(X−1)q = Xq−1+Xq−2(X−1)+ · · ·+X(X−1)q−2+(X−1)q−1 > 1
si X ≥ 2 et q ≥ 3 et on pose X = bp). Donc, x < bq et alors x ≤ bq − 1. Par le Lemme 1,
(bq − 1)p < (bp − 1)q, car p > q. Finalement, yq + 1 = xp ≤ (bq − 1)p < (bp − 1)q = yq, ce qui est
absurde.

b) (signe du bas) Si y − 1 = bp, alors b ≥ 2 aussi, car xp = yq − 1 et p > q, donc y > x et y ≥ 3. On
a alors xp = (bp + 1)q − 1 > bpq, ce qui veut dire x > bq ou x ≥ bq + 1. En utilisant à nouveau le
Lemme 1, on a yq − 1 = xp ≥ (bq + 1)p > (bp + 1)q = yq, ce qui est à nouveau absurde.

On a montré que q|x.
Montrons que p|y. Là, ce sera un peu plus long, mais on a le temps hein ? Remarquons un certain
nombre de chose avant de supposer que p ne divise pas y. Tout d’abord, yq ≥ 8, car y ≥ 2 est q ≥ 3.

Ensuite, q ≤ x, car on vient de voir que q|x. Donc, qp|xp = yq ± 1 = (y ± 1)y
q±1
y±1 . On a vu au Lemme 4

11



et à son corollaire que

(
yq ± 1

y ± 1
, y ± 1

)
= 1 ou q. Si ce pgcd est 1, on a q 6 | y ± 1. Donc, qp|yq±1y±1 et on

sait, par le Lemme 4 (en posant a = ±1 et b = −y), que

yq ± 1

y ± 1
= k(y ± 1) + qyq−1. (∗)

Donc q|k. Le même résultat nous dit que k = (y ± 1)q−2 − quy. En réduisant modulo q, on en déduit

que q|(y ± 1), contradiction. Donc

(
yq ± 1

y ± 1
, y ± 1

)
= q. Le corollaire du Lemme 4 nous apprend que

q2 6 | yq±1y±1 . Il existe donc b, c > 0 tels que (b, c) = 1 et





y ± 1 = qp−1bp

yq ± 1

y ± 1
= qcp

avec q 6 | c et x = qbc (∗∗)

Concernant c, on peut remarquer que :

a) c 6= 1. Sinon, on aurait y ± 1 = qp−1bp > q = yq±1
y±1 . Donc (y ± 1)2 > yq ± 1 ≥ y3 ± 1. C’est

impossible si y ≥ 2, en effet, dans le cas du signe du haut, on aurait y2 + 2y + 1 > yq + 1 ≥ y3 + 1;
donc, y(y − 2)(y + 1) < 0 ce qui est impossible si y ≥ 2. Dans le cas du signe du bas, c’est encore
plus clair, on aurait y2 − 2y + 1 > y3 − 1, donc (y2 + 2)(y − 1) < 0, à nouveau impossible.

b) c ≡ 1 (mod qp−1). En réutilisant (∗), on a qcp = yq±1
y±1 = k(y ± 1) + qyq−1. On a vu il y a 10

lignes que q|k, en plus qp−1|y ± 1. En divisant par q, on obtient cp ≡ yq−1 (mod qp−1). Puisque
y ≡ ∓1 (mod qp−1) et puisque q − 1 est pair, on a cp ≡ 1 (mod qp−1). L’ordre de c modulo qp−1

est donc 1 ou p. Si c’est p, alors p divise l’ordre du groupe des inversibles modulo qp−1 qui vaut
ϕ(qp−1) = qp−2(q − 1). Donc p|q − 1, c’est impossible, car p > q. Donc c ≡ 1 (mod qp−1) ou encore
qc ≡ q (mod qp) (la fonction ϕ(·) est définie au chapitre 5, pp 18-19).

De cette analyse de c, on tire facilement (mais vraiment)

x 6= qb et x ≡ qb (mod qp). (∗ ∗ ∗)

A partir de maintenant, on va supposer (par l’absurde) que p 6 | y. On a yq = (x ∓ 1)
xp ∓ 1

x∓ 1
, et on a

(
x∓ 1, x

p∓1
x∓1

)
= (x ∓ 1, p) = 1 ou p. Il n’est pas possible que ce pgcd vaille p, car sinon p diviserait y,

donc il vaut 1. Il existe ainsi a > 1 tel que x∓ 1 = aq. On trouve alors

apq = (x ∓ 1)p
Lemme 3
>

(y ± 1)q

q(p−1)q
(∗∗)
= bpq.

Donc a > b. Par (∗ ∗ ∗), on a qp ≤ |x− qb| = |aq ± 1− qb| ≤ aq + qb± 1.
Si on avait aq < 1

2q
p, alors on aurait qb± 1 > 1

2q
p, en particulier on aurait b ≥ 2, et alors bq ≥ qb + 1 et

donc aq > bq ≥ qb+ 1 ≥ qb± 1 > 1
2q
p, ce qui est contradictoire. On a donc montré que

aq ≥ 1

2
qp. (+)

Par suite xp = (aq ± 1)p ≥ (aq − 1)p et yq = xp ∓ 1 = (aq ± 1)p ∓ 1 ≥ (aq − 1)p. Remarquons d’autre

part que (1− 2
qp )

p ≥ (1− 2
3p )

p
Lemme 5
> 1

3 ≥ 1
q . On obtient

min(xp, yq) ≥ (aq − 1)p = apq(1− 1

aq
)p

(+)

≥ apq(1 − 2

qp
) ≥ apq

q
. (i)

L’égalité (x
p
q − y) (x

p
q )q−yq

x
p
q −y

= xp − yq = ±1 entrâıne

|x
p

q − y| = 1

|∑q−1
i=0 x

p·i
q yq−1−i|

. (ii)

Pour i = 0, . . . q − 1, on observe et cela n’est pas de la magie que

x
p·i
q yq−1−i

(i)

≥
(
apq

q

) i
q
+ q−1−i

q

= ap(q−1) · 1

q
q−1
q

> ap(q−1) · 1
q
.

Ainsi, l’équation (ii) devient, via q,
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|x
p

q − y| < 1

ap(q−1)
. (iii)

Ecrivons

x
p

q = (aq ± 1)
p

q = ap(1± 1

aq
)

p

q =

∞∑

r=0

tr, (iv)

où, par le développement de Taylor,

tr = (±1)r
p
q (
p
q − 1) · · · (pq − r + 1)

r!
· ap−rq 6= 0. (v)

A noter que t0 = ap. Soit l un nombre premier différent de q et r ≥ 1. On sait, par le Lemme 2 que
vl(r!) ≤ vl(

p
q (
p
q − 1) · · · (pq − r + 1)). D’où

vl(tr) ≥ vl(a
p−rq) c’est aussi vrai si r = 0. (vi)

Posons R =
[
p
q

]
+ 1 et ρ =

[
R
q−1

]
. En particulier, Rq > p. Par le Lemme 6, vq(R!) =

R−S
q−1 où S est la

somme des chiffres du développement q-adique de R. D’où

vq(R!) <
R

q − 1
et donc vq(R!) ≤ ρ. (vii)

Si 0 ≤ r ≤ R, on calcule pour l 6= q,

vl(tr · qR+ρ · aRq−p)
(vi)

≥ vl(a
p−rq) + vl(a

Rq−p) = vl(a(R − r)) ≥ 0.

Et aussi,

vq(tr · qR+ρ · aRq−p) = vq(
p

q
(
p

q
− 1) · · · (p

q
− r + 1))

︸ ︷︷ ︸
≥−r

−vq(r!) +R+ ρ+ (Rq − p)vq(a)

≥ R− r + (ρ− vq(R!)) + (Rq − p)vq(a) ≥ 0.

On a utilisé que q ne divisait pas ap−qr, car sinon il diviserait y et comme il divise x, cela voudrait dire
que q divise ±1, ce qui est absurde ! On a aussi utilisé (vii) et le fait que vq(r!) ≤ vq(R!). Remarquons
qu’un nombre rationnel qui a des valuations positives pour tout premier est forcément entier. On a donc
prouvé que tr · qR+ρ · aRq−p ∈ Z, ce qui montre que

I := aRq−p · qR+ρ ·


(y − x

p
q ) +

∑

r≥R+1

tr




= aRq−p · qR+ρ ·
(
y −

R∑

r=0

tr

)
∈ Z.

On va passer un bon moment à prouver que I 6= 0 et c’est cela qui nous donnera la contradiction.
On écrit I = I1 + I2 + I3 où

I1 = aRq−p · qR+ρ · (y − x
p
q )

I2 = aRq−p · qR+ρ · tR+1 6= 0

I3 = aRq−p · qR+ρ ·
∑

r>R+1

tr.

On va montrer que
∣∣∣ I3I2
∣∣∣ < 1

10 et
∣∣∣ I1I2
∣∣∣ < 1

10 . Montrons la première inégalité, ce ne sera pas trop dur :

Soit r > R. On a
∣∣∣pq − r

∣∣∣ = r − p
q < r + 1. Donc

∣∣∣ tr+1

tr

∣∣∣ =
∣∣∣

p

q
−r
r+1

∣∣∣ · 1
aq <

1
aq

(+)

≤ 2
qp .
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Ainsi,

∣∣∣∣
I3
I2

∣∣∣∣ =
∣∣∣∣∣
∑

r>R+1

tr+1

tR+1

∣∣∣∣∣ ≤
∑

r>R+1

∣∣∣∣
tr+1

tR+1

∣∣∣∣

=

∣∣∣∣
tR+2

tR+1

∣∣∣∣ +
∣∣∣∣
tR+3

tR+2

∣∣∣∣ ·
∣∣∣∣
tR+2

tR+1

∣∣∣∣ + · · ·

<

(
2

qp

)
+

(
2

qp

)2

+ · · · = 2

qp
· 1

1− 2
qp

=
2

qp − 2

≤ 1

35 − 2
<

1

10
.

En avant pour la seconde inégalité. Observons les choses suivantes : (R− p
q )+ (pq +1−R) = 1 et chacun

des termes de cette somme est strictement positif, on en déduit que |pq −R| · |pq −R+ 1| ≤ 1
4 . En effet :

si x + y = 1, x, y > 0, alors xy ≤ 1
4 ⇔ x(1 − x) − 1

4 ≤ 0 ⇔ 4x2 − 4x+ 1 = (2x − 1)2 ≥ 0 et c’est trivial.
Donc,

∣∣∣∣
p

q

(
p

q
− 1

)
· · ·
(
p

q
−R

)∣∣∣∣ ≤ R(R− 1) · · · 2 ·
∣∣∣∣
p

q
−R+ 1

∣∣∣∣ ·
∣∣∣∣
p

q
−R

∣∣∣∣ ≤ R! · 1
4
. (viii)

D’autre part,
∣∣∣∣
p

q

(
p

q
− 1

)
· · ·
(
p

q
− R

)∣∣∣∣ ≥ (R− 1)(R− 2) · · · 1 ·
∣∣∣∣
p

q
−R+ 1

∣∣∣∣ ·
∣∣∣∣
p

q
−R

∣∣∣∣ ≥ (R − 1)! · 1

q2
,

car R− p
q ≥ 1

q et p
q − (R − 1) ≥ 1

q . Donc,

|tR+1| =
∣∣∣∣∣

p
q (
p
q − 1) · · · (pq −R)

(R + 1)!

∣∣∣∣∣ · a
p−(R+1)q ≥ ap−(R+1)q

q2 ·R · (R+ 1)
. (ix)

Calculons :

∣∣∣∣
I1
I2

∣∣∣∣ =
∣∣∣∣∣
y − x

p

q

tR+1

∣∣∣∣∣
(ix)

≤ a(R+1)q−pq2 · R(R+ 1) ·
∣∣∣y − x

p

q

∣∣∣
(iii)
<

a(R+1)q−pq2(R + 1)2

ap(q−1)
=
q2(R+ 1)2

a(p−R−1)q
.

Or,

p−R− 1 ≥ 2 et donc aussi R+ 1 ≤ p. (x)

On va montrer cela (ce ne sera pas super élégant, mais enfin..) p−R−1 = p−
[
p
q

]
−2 ≥ 2 si p−

[
p
q

]
≥ 4.

Distinguons trois cas : si p = 5, et donc q = 3 alors p−
[
p
q

]
= 4 et c’est en ordre. Si p = 7, alors q = 3

ou 5, et p −
[
p
q

]
= 5 ou 6 et c’est à nouveau bon. Si p ≥ 11, alors p

(
q−1
q

)
≥ p

2
3 ⇔ p

1
3 ≥ q

q−1 et on a

p
1
3 ≥ 11

1
3 ≥ 3

2 . Donc, dans notre cas, p
(
q−1
q

)
≥ p

2
3 ≥ 4. D’où, p −

[
p
q

]
≥ p − p

q = p
(
q−1
q

)
≥ 4. Donc

(x) est montré.

On peut ainsi terminer de majorer
∣∣∣ I1I2
∣∣∣ :

∣∣∣∣
I1
I2

∣∣∣∣ ≤
q2(R + 1)2

a2q
(+)
<

q2(R + 1)2

(12q
p)2

(x)

≤
(

2p

qp−1

)2

≤
(

2p

3p−1

)2

≤
(
2 · 5
34

)2

≤ 1

10
.

L’avant-dernière égalité venant du fait que la fonction
(

2x
3x−1

)2
décrôıt si x ≥ 5. En effet, sa dérivée vaut

8x
32x−2 (1− log(3)x).

On en déduit que I est différent de zéro. Si c’était le cas, on aurait 1 = −I1
I2

+ −I3I2 et donc

1 =

∣∣∣∣
−I1
I2

+
−I3
I2

∣∣∣∣ ≤
∣∣∣∣
I1
I2

∣∣∣∣+
∣∣∣∣
I3
I2

∣∣∣∣ <
1

10
+

1

10
,

ce qui est absurde, donc I 6= 0. Or, on a montré que I était entier, donc |I| ≥ 1.
D’autre part,

∣∣∣a(R+1)q−p · tR+1

∣∣∣ =

∣∣∣∣∣∣

p
q

(
p
q − 1

)
· · ·
(
p
q −R

)

(R+ 1)!

∣∣∣∣∣∣

(viii)

≤ 1

4(R+ 1)
≤ 1

4
. (xi)
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On en déduit,

I2 =

∣∣∣∣
qR+ρ · a(R+1)q−p · tR+1

aq

∣∣∣∣
(xi)

≤ qR+ρ

4aq

(+)

≤ 1

2
qR+ρ−p. (xii)

Donc,

1 ≤ |I| = |I2| ·
∣∣∣∣1 +

I1
I2

+
I3
I2

∣∣∣∣
(xii)

≤ 1

2
qR+ρ−p

(
1 +

1

10
+

1

10

)
< qR+ρ−p.

Ce qui prouve que R+ ρ− p > 0 Mais c’est imppossiiiiiible : on se souvient que ρ =
[
R
q−1

]
, donc

R+ ρ ≤ R

(
1 +

1

q − 1

)
≤
(
p

q
+ 1

)(
q

q − 1

)
=
p+ q

q − 1
<

2p

q − 1
≤ p.

Ce qui donne R+ ρ− p < 0 , et voilà enfin notre contradiction !!! Donc p|y. �

Corollaire (les relations de Cassels)
Soient p, q des nombre premiers impairs et x, y > 0 des entiers tels que xp − yq = ±1, alors
a) Il existe b, c > 0 tels que (b, c) = 1 et

x = qbc y ± 1 = qp−1bp
yq ± 1

y ± 1
= qcp avec q 6 | c .

b) Il existe u, v > 0 tels que (u, v) = 1 et

y = puv x∓ 1 = pq−1uq
xq ∓ 1

x∓ 1
= pvq avec p 6 | v .

Preuve
La partie a) est la relation (∗∗) du théorème précédent et la partie b) se démontre de manière identique
sachant que p|y. �
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CHAPITRE 5

Le théorème de Stickelberger

Ce chapitre est le plus long de tous. Nous nous sommes basés en partie sur le livre de Lemmermeyer
[Lem] pour écrire ce chapitre. On va montrer que si p est un nombre premier, si G = {σ1, . . . , σp−1} est

le groupe de Galois de l’extension Q(ζ
p
)/Q, et si −Θ2 = −∑p−1

t= p+1
2

σ−1t ∈ Z[G], alors pour tout idéal

a de Q(ζ
p
), l’idéal a−Θ2 est principal. Ceci sera utilisé au Chapitre 6. Nous définirons aussi l’idéal de

Stickelberger Ist et l’idéal I = (1−ι)Ist dont nous prouverons qu’ils sont des Z-modules libres de rang p+1
2

et p−1
2 respectivement. Nous donnerons explicitement des générateurs de ces idéaux. Nous retrouverons

ces objets aux Chapitres 7 et 8. Si vous n’avez pas compris ce qui vient d’être dit, c’est normal, on n’a
encore rien défini. Tout d’abord quelques rappels sur les caractères.

Définitions et rappels
Soit G = (G, ∗, 1) un groupe abélien fini. On appelle caractère de G tout homomorphisme χ : G −→ C∗.
On note 1 le caractère de G qui envoie tout élément de G sur 1. L’ensemble des caractères est lui-même
un groupe isomorphe à G : χ1χ2(g) := χ1(g) · χ2(g), donc par le théorème bien connu de Lagrange,
l’ordre d’un caractère divise l’ordre de G. Remarquons que l’on a

∑

g∈G
χ(g) =

{
0 si χ 6= 1
|G| si χ = 1.

(5)

En effet, c’est clair si χ = 1. Supposons que χ 6= 1, donc il existe h ∈ G tel que χ(h) 6= 1. L’application
g 7→ hg est clairement une bijection de G dans lui-même. Donc,

∑

g∈G
χ(g) =

∑

g∈G
χ(hg) = χ(h) ·

∑

g∈G
χ(g).

Si
∑

g∈G χ(g) 6= 0, on en déduirait que χ(h) = 1, ce qui est contradiction.

On fixera pour un moment F = Fq un corps fini à q éléments. Il est clair que la caractéristique de F,
qui est le plus petit entier n tel que 1 + 1 + · · ·+ 1︸ ︷︷ ︸

n fois

= 0, est un nombre premier, disons p. Donc, le

corps Fp = Z/pZ agit sur F, faisant de lui un Fp-espace vectoriel de dimension évidemment finie. Donc
q = pf où f est la dimension de F sur Fq. De plus le sous-ensemble {0, 1, 1 + 1, . . . , 1 + 1 + · · ·+ 1︸ ︷︷ ︸

p−1 fois

} est

un sous-corps de F isomorphe à Fp qu’on notera par abus encore Fp.
Lemme 1
F∗ = F \ {0} est cyclique, c’est à dire qu’il existe c ∈ F∗ tel que F∗ = {c, c2, c3, . . . , cq−1 = 1}
Preuve
C’est un résultat bien connu, cf. [Jac1, Theorem 2.18, p.132]. �

Sur F on peut définir deux sortes de caractères : des caractères additifs de F (G = (F,+, 0)) ou des
caractères multiplicatifs de F (G = (F∗, ·, 1)). Par convention, si χ est un caractère multiplicatif de F, on
le prolonge à F tout entier en posant χ(0) = 0 si χ 6= 1 et χ(0) = 1, si χ = 1.
On définit la trace de F sur Fp comme étant l’application TrF/Fp

notée Tr qui envoie tout t ∈ F sur

t+ tp + tp
2

+ · · ·+ tp
f−1 ∈ Fp. Le fait que Tr(t) ∈ Fp n’est pas trivial, mais bien connu (cf. [Sam, §2.6]).

De plus, Tr(t1 + t2) = Tr(t1) + Tr(t2) pour tout t1, t2.

Soit m ∈ N. On note ζ
m

= e
2iπ
m qui est une racine primitive m-ième de l’unité.

On notera ψ le caractère additif sur F, défini par ψ(t) = ζ
Tr(t)

p
. Soyons attentifs au fait que puisque le

caractère est additif, on a évidemment ψ(t+ s) = ψ(t) ·ψ(s), c’est redondant, mais, on peut se faire avoir
si on n’y prend pas garde... . D’autre part, par (5) et puisque ψ 6= 1, on a

∑
t∈F ψ(t) = 0. De même, si

χ est un caractère multiplicatif différent de 1, alors
∑

t∈F∗ χ(t) =
∑

t∈F χ(t) = 0.
Si χ est un caractère multiplicatif, on définit la somme de Gauss

G(χ) = −
∑

t∈F∗

χ(t) · ψ(t).

On observera que G(1) = −∑t∈F∗ ψ(t) = 1−∑t∈F ψ(t)
(5)
= 1. De manière générale, si χ est un caractère

d’ordre m, alors G(χ) ∈ Q(ζ
m
, ζ
p
) = Q(ζ

mp
), car p et m sont premiers entre eux (en effet, m||F∗| = q−1).
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Si χ1 et χ2 sont des caractères multiplicatifs de F, alors on définit la somme de Jacobi

J(χ1, χ2) = −
∑

t∈F
χ1(t)χ2(1− t).

Lemme 2
a) Si χ1 et χ2 sont des caractères multiplicatifs de F différents de 1 et tels que χ1χ2 6= 1, alors

G(χ1)G(χ2) = G(χ1χ2) · J(χ1, χ2)

b) Si χ est un caractère multiplicatif de F différent de 1, alors on a :

G(χ)G(χ−1) = q · χ(−1).

Preuve
Remarquons que si χ 6= 1, alors G(χ) = −∑t∈F χ(t) · ψ(t), le fait de prendre 0 n’ajoute rien par la
convention qu’on s’est donnée. Calculons donc :

G(χ1)G(χ2) =
∑

a,b∈F
χ1(a)χ2(b)ψ(a+ b)

c=a+b
=

∑

a,c∈F
χ1(a)χ2(c− a)ψ(c)

=
∑

a∈F
χ1(a)χ2(−a) +

∑

a,c∈F∗

χ1(a)χ2(c− a)ψ(c) (i)

Or, d’une part

∑

a,c∈F∗

χ1(a)χ2(c− a)ψ(c)
a=c·t
=

∑

t,c∈F∗

χ1(c)χ2(c)︸ ︷︷ ︸
=χ1χ2(c)

ψ(c)χ1(t)χ2(1 − t) = G(χ1χ2) · J(χ1, χ2) (ii)

et d’autre part, si χ1 6= χ−12 , alors

∑

a∈F
χ1(a)χ2(−a) = χ2(−1) ·

∑

a∈F
χ1χ2(a)

(5)
= 0.

On a donc prouvé la partie a).
Pour la partie b), on commence comme la partie a), et on retrouve les égalités (i) et (ii) :

G(χ)G(χ−1) =
∑

a∈F
χ(a)χ−1(−a) +G(χχ−1) · J(χ, χ−1)

D’abord, il est clair que χ−1(−1) = χ(−1) = ±1, car χ−1(−1)χ(−1) = 1 = χ2(−1). Ainsi,

∑

a∈F
χ(a)χ−1(−a) = χ−1(−1) ·

∑

a∈F∗

χ(a)χ−1(a) = χ(−1) ·
∑

a∈F∗

1(a) = χ(−1) · (q − 1).

Ensuite, G(χχ−1) = G(1) = 1, comme on l’a vu en introduction. Finalement,

J(χ, χ−1) = −
∑

t∈F
χ(t)χ−1(1− t) = −

∑

t∈F\{1}
χ

(
t

1− t

)
(∗)
= −

∑

s∈F\{−1}
χ(s) = χ(−1)−

∑

t∈F
χ(s)

(5)
= χ(−1).

(*) Vient du fait que si t parcourt F \ {1}, alors t
1−t parcourt F \ {−1}. On a donc montré que

G(χ)G(χ−1) = (q − 1)χ(−1) + χ(−1) = q · χ(−1). �
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Lemme 3
Soit χ 6= 1 un caractère multiplicatif de F. Alors on a
a) G(χ) = χ(−1)G(χ−1)
b) G(χ)G(χ) = q
c) si χ est d’ordre m, alors G(χ)m ∈ Q(ζ

m
).

Preuve
a) Il est clair que puisque χ(t) et ψ(t) sont des racines de l’unité, on a χ(t)χ(t) = ψ(t)ψ(t) = 1. Donc,

χ(t) = χ(t)−1 = χ−1(t) et ψ(t) = ψ(t)−1 = ψ(−t). On a donc,

G(χ) = −
∑

t∈F∗

χ(t) · ψ(t) = −
∑

t∈F∗

χ−1(t) · ψ(−t) = −
∑

t∈F∗

χ−1(−t) · ψ(t) = χ(−1)G(χ−1).

b) G(χ)G(χ)
a)
= G(χ)χ(−1)G(χ−1)

Lemme 2 b)
= qχ(−1)χ(−1) = q.

c) Remarquons que si χ1, χ2 sont d’un ordre qui divise m, alors J(χ1, χ2) ∈ Q(ζ
m
). Cela découle

directement de la définition de J . On a G(χ)G(χ)
Lemme 2 a)

= G(χ2)J(χ, χ). Par le même Lemme,
G(χ)3 = G(χ3)J(χ, χ)J(χ, χ2). Et ainsi de suite, on en déduit, par récurrence, que :

G(χ)m−1 = G(χm−1)J(χ, χ)J(χ, χ2) · · ·J(χ, χm−2).
En multipliant de part et d’autre par G(χ), on trouve :

G(χ)m = J(χ, χ)J(χ, χ2) · · · J(χ, χm−2)G(χm−1)︸ ︷︷ ︸
=G(χ−1)

G(χ)

Lemme 2 b)
= q · χ(−1)J(χ, χ)J(χ, χ2) · · · J(χ, χm−2) ∈ Q(ζ

m
),

car on a vu que J(χ1, χ2) ∈ Q(ζ
m
) si χ1, χ2 sont d’un ordre qui divise m, et puis χ(−1) = ±1. �

Maintenant, on va être obligé de considérer comme connu un certain nombre de résultats “classiques” de
théorie algébrique des nombres.

Définitions-Théorèmes “Rappels sur les corps de nombres et les corps cyclotomiques”
Soit K ⊃ Q un corps, qu’on supposera inclus dans C. On dit que K est un corps de nombres s’il
est de dimension finie comme Q-espace vectoriel. On note [K : Q] = n cette dimension. On peut
montrer qu’il existe α ∈ K tel que K = Q[α], c’est-à-dire que 1, α, . . . , αn−1 est une Q-base de K.
Chaque élément k de K est algébrique sur Q, c’est-à-dire qu’il existe un polynôme, dépendant de k,
fk(x) = amx

m + · · · + a1x + a0 ∈ Q[x], tel que k est une racine de fk. Le polynôme unitaire (am = 1)
de plus petit degré qui possède k comme racine est appelé polynôme minimal de k, noté minQ(k) ou
min(k). On peut montrer que si K = Q[α], alors min(α) est irréductible sur Q et K est isomorphe à
l’anneau quotient Q[X ]/(min(α)). On peut voir aussi que si L ⊃ K ⊃ Q sont des corps de nombres,
alors [L : Q] = [L : K] · [K : Q].
Un élément est dit entier sur Z s’il existe un polynôme unitaire xm + am−1xm−1 + · · ·+ a1x+ a0 ∈ Z[x]
qui annule cet élément. On peut montrer que l’ensemble des éléments entiers d’un corps de nombre est
un anneau, qu’on note OK . On peut montrer que les idéaux premiers de OK sont aussi maximaux et que
le quotient de OK par un de ces idéaux P est un corps fini, dont le cardinal se note N(P). On appelle ce
nombre norme absolue de P .
Si a et b sont des idéaux copremiers de OK (c’est-à-dire que a + b = OK) alors OK/ab est isomorphe à
OK/a× OK/b (ce théorème est connu sous le nom de théorème chinois, et il est vrai pour tout anneau
commutatif).
On définit I(OK) l’ensemble des idéaux fractionnaires de K, qui est l’ensemble des sous-OK-modules
non-nuls a de K tels qu’il existe x ∈ K∗ tel que xa ⊂ A. Si a est un idéal fractionnaire, on définit a−1 =
{x ∈ K | xa ⊂ OK}. On a aa−1 = OK , et I(OK) est un groupe abélien engendré librement par les idéaux
premiers de OK . C’est-à-dire que tout idéal fractionnaire s’écrit de manière unique a =

∏
P∈P PvP(a)

avec, pour tout P ∈ P, vP (a) ∈ Z, appelé valuation P-adique de a, et P = P(OK) est l’ensemble des idéaux
premiers de OK . On étend alors la définitions de copremier et disant que deux idéaux fractionnaires a et
b sont copremiers si vP(a) · vP(b) = 0 pour tout idéal premier P .
Un idéal fractionnaire a est dit principal s’il est de la forme xOK pour un x ∈ K. Le sous-groupe des
idéaux fractionnaires principaux se note P (OK). On peut montrer que le groupe des classes d’idéaux, qui
est noté CLK , et qui est le groupe quotient I(OK)/P (OK) est fini. Son cardinal se note h(K).
Si K = Q(ζ

m
), on le nommera m-ième corps cyclotomique. On peut montrer que dans ce cas-là, OK =

Z[ζ
m
] qu’on notera souvent Em. On peut voir aussi que [Q(ζ

m
) : Q] = ϕ(m) où ϕ(m) est l’indicateur

d’Euler qui est le cardinal de (Z/mZ)∗ et qui se calcule par la formule ϕ(mm′) = ϕ(m)ϕ(m′) si (m,m′) = 1
et ϕ(pk) = pk − pk−1 si p est un nombre premier. Remarquons enfin que si m est impair, alors Q(ζ

m
) =

Q(ζ
2m

) et donc dans ce cas, les racines de l’unité de ce corps sont les ±ζ
m
, 0 ≤ i ≤ m.
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Preuve
Tous ces résultats sont prouvés dans [Nar]. �

On va maintenant donner un lemme qu’on réutilisera au moins 7 fois par la suite :

Lemme IMP
Soit m ∈ N et K un corps de nombre contenant ζ

m
. Soit p ∈ P tel que p 6 | m. Soit P un idéal de OK

au-dessus de p, c’est-à-dire que P ∩ Z = pZ. L’application φ : OK −→ OK/P := F envoie évidemment
Z sur Fp = Z/pZ et donc |F| = N(P) = pf = q où f = [OK/P : Z/pZ]. Alors on a m|q − 1. Plus

précisément, le groupe {ζi
m

| 1 ≤ i ≤ m} ⊂ OK est envoyé injectivement par φ. Son image est donc un
sous-groupe cyclique d’ordre de m de F∗.
Preuve
Il suffit de vérifier que ζ

m
6≡ ζ

i

m
(mod P) pour tout 2 ≤ i ≤ m. Soit f =

∏m
i=1(x − αi) un polynôme.

Alors le polynôme dérivé évalué en α1 vaut f ′(α1) =
∏m
i=2(α1 − αi). On applique cela à f = Xm − 1 =∏m

i=1(X − ζ
i

m
). On trouve alors

∏m
i=2(ζm − ζ

i

m
) = mζ

m−1
m

. Puisque P est un idéal premier et que ni m,

ni ζ
m

ne sont dans P , on en déduit que
∏m
i=2(ζm − ζ

i

m
) 6∈ P , donc aucun ζ

m
− ζ

i

m
n’est dans P . �

En corollaire de ce résultat, il nous est possible de poser la définition suivante

Définition
Soit m ∈ N et K un corps de nombres contenant ζ

m
. Soit P un idéal premier de OK et α ∈ OK \ P . Il

est clair que αq−1 ≡ 1 (mod P) où q = N(P). Donc l’image de α dans F = OK/P notée α est telle que

αq−1 = 1. Ainsi, α
q−1
m est une racine m-ième de l’unité dans F. Par le lemme précédent, il existe une

unique racine m-ième de l’unité dans K, notée
(
α
P
)
m

telle que
(α
P
)
m

≡ α
q−1
m (mod P).

On complète la définition par
(
α
P
)
m

= 0 si α ∈ P .

Si on pose µm l’ensemble des racines m-ième de l’unité de C, on a ainsi une application
( ·
P
)
m

: OK −→
µm ∪ {0} qu’on appellera symbole de puissance m-ième résiduelle.

Lemme 4
Sous les mêmes hypothèses que la définition précédente, on a

a)
(
α
P
)
m

=
(
β
P

)
m

si α ≡ β (mod P).

b)
(
α
P
)
m

≡ α
q−1
m (mod P) pour tout α ∈ OK .

c)
(
αβ
P

)
m

=
(
α
P
)
m
·
(
β
P

)
m
.

d)
(
α
P
)
m

= 1 si et seulement s’il existe β ∈ OK \ P tel que α ≡ βm (mod P).

e) Si m = 2, ζ
2
= −1 et K = Q, on retrouve le symbole de Legendre.

preuve
les partie a), b) et c) découlent de la définition. Pour la partie d), s’il existe β ∈ Ok \ P tel que α ≡ βm

(mod P), alors α
q−1
m ≡ (βm)

q−1
m = βq−1 ≡ 1 (mod P). Réciproquement, si

(
α
P
)
m

= 1, alors α
q−1
m ≡ 1

(mod P). On se souvient que F∗ est un groupe cyclique engendré par un élément disons γ. Donc α ≡ γs

(mod P) pour un certain 1 ≤ s ≤ q − 1. Ainsi α
q−1
m ≡ γs·

q−1
m ≡ 1 (mod P). Ainsi, l’ordre de γ qui est

q − 1 divise s · q−1m , c’est à dire que m divise s, disons, s = km. Finalement, α ≡ (γk)m = βm (mod P)

en posant β = γk. La partie e) est un corollaire immédiat de la partie d). �

On a montré que ce symbole passe au quotient et définit ainsi un caractère multiplicatif d’ordre m du
corps F.
Voici encore une série de résultats classiques :

Définitions-Théorèmes “Rappels sur les corps de nombres et la théorie de Galois”
Soit L/K une extension de corps de nombres de degré n. Soit P un idéal premier de OK et P un
idéal premier de OL. On dit que P est au-dessus de P , et on écrit P|P , si P = P ∩ OK , ou, ce qui est
équivalent, P apparâıt dans la décomposition en idéaux premiers de POL. On peut alors identifier OK/P
à un sous-corps de OL/P. On notera f(P|P) = [OL/P : OK/P ], qu’on appelle degré résiduel de P|P .
Si on écrit POL = Pe1

1 · · ·Per
r , et notant fi pour f(Pi|P), alors on peut montrer que

∑r
i=1 eifi = n.

Les ei, souvent notés e(Pi|P) s’appellent les degrés résiduels de Pi|P . On dit que P n’est pas ramifié
dans L si ei = 1, pout tout i. On peut montrer que le nombre de P qui ramifient est fini. Supposons
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que L/K soit une extension galoisienne, c’est-à-dire que l’ensemble AutK(L) des K-automorphismes
de L est d’ordre n. Dans ce cas, AutK(L) se note Gal(L/K) ou G, s’il n’y a pas d’ambigüıté. On
peut voir que tout σ ∈ G donne un OK -automorphisme de OL et qu’ainsi G agit transitivement sur
les idéaux premiers de OL qui sont au-dessus d’un P ⊂ OK fixé. Comme conséquence de cela, si
POL = Pe1

1 · · ·Per
r , alors on a e1 = e2 = · · · = er := e et f1 = f2 = · · · = fr := f . Donc efr = n. Posons

Z(Pi|P) = {σ ∈ G | σ(Pi) = Pi}. En général, les Z(Pi|P) sont conjugués entre eux (c’est-à-dire pour
tout i 6= j, il existe σ ∈ G tel que Z(Pi|P) = σ−1Z(Pj |P)σ et on a |Z(Pi|P)| = ef . Ainsi, si G est abélien
(on dit alors que L/K est une extension abélienne), alors les Z(Pi|P) sont égaux à un seul sous-groupe
de G qu’on note Z(P). Soit M ⊃ L ⊃ K des corps de nombres tels que L/K et M/L soient galoisiennes.
Si P ⊃ P ⊃ P sont des idéaux premiers de M , L et K respectivement, alors e(P,P) = e(P,P) · e(P,P).
Il en est de même avec les f et les r.
Soit L/K est une extension de corps de nombres. Soit α ∈ L et µα : L → L définie par µα(β) = α · β.
C’est un endomorphisme K-linéaire de L. On définit NL/K(α) = det(µα), c’est la norme de l’extension
L/K. On a NL/K(α · β) = NL/K(α) ·NL/K(β). Si α ∈ K, NL/K(α) = αn. Si l’extension est galoisienne
de groupe G, NL/K(α) =

∏
σ∈G σ(α). On a |NL/Q(α)| = N(α ·OK), la norme absolue. SiK ⊂ L ⊂ E sont

des corps de nombres, et α ∈ E, alors NE/K(α) = NL/K(NE/L(α)). Enfin, il y a une troisième norme
différente, qu’on appellera Norme relative de L sur K définie comme suit : si P|P , avec P idéal premier
de K et P idéal de K, on définit NL/K(P) = Pf(P|P). On prolonge multiplicativement cette norme à
tous les idéaux fractionnaires. Si a est un idéal fractionnaire de K, NL/K(a · OL) = an où n = [L : K].
On a aussi NL/K(a ·OL) = NL/K(a) ·OK , où NL/K(a) est la norme définie précédemment. Enfin, si L/K
est galoisienne de groupe G et si a est un idéal fractionnaire de L, alors NL/K(a) ·OL =

∏
σ∈G σ(a).

Soit m un entiers positif. Alors l’extension Q(ζ
m
)/Q est une extension abélienne de groupe de Galois

G isomorphe à (Z/mZ)∗. L’isomorphisme est canonique : σt ∈ G défini par ζ
m

7→ ζ
t

m
est envoyé sur la

classe de t modulo m. On peut voir que que si p 6 | m, alors p (c’est-à-dire pZ) ne ramifie pas dans Q(ζ
m
).

D’autre part, si m = p est un nombre premier, alors pZ[ζ
p
] = (1 − ζ

p
)p−1Z[ζ

p
] (nous démontrerons ce

résultat au Chapitre 6).
Soit P un idéal de Q(ζ

m
) au-dessus de p 6 | m. Alors f(P|p) est l’ordre de p modulo m et Z(P) est le

sous-groupe de G engendré par σp. De plus, pour tout α ∈ Z[ζ
m
], on a σp(α) ≡ αp (mod P), on appelle

σp l’automorphisme de Frobenius de P sur p.
Preuve
Tous ces résultats se trouvent dans [Nar].

Nous voici alors fin près pour énoncer et démontrer le premier résultat de Stickelberger qu’on appellera
la congruence de Stickelberger. On fixe p un nombre premier et q = pf . Dans Q(ζ

q−1), p ne ramifie pas.

Soit P un idéal premier de Eq−1 au-dessus de p. Soit encore f0 = f(P|p). On vient de voir que f0 est
l’ordre de p modulo q − 1, c’est donc le plus petit entier positif k tel que pk − 1 est un multiple de q − 1.

Donc, f0 = f , et donc F := Eq−1/P est d’ordre q. Notons ω le caractère multiplicatif défini par
(
·
P

)−1
q−1

.

On a vu que la somme de Gauss G(ωa) ∈ Q(ζ
p(q−1)) pour tout a ∈ N. Soit P un idéal premier de Ep(q−1)

au-dessus de P.
Soit 0 ≤ a < q − 1. Alors a s’écrit de manière unique a = a0 + a1p+ · · ·+ af−1pf−1 avec 0 ≤ ai ≤ p− 1.

On définit s(a) =
∑f−1

i=0 ai et γ(a) = a0!a1! · · · af−1!. Et on prolonge s et γ à N tout entier en décrétant
qu’ils sont de période q − 1. Autrement dit, si a ≡ a (mod q − 1) avec 0 ≤ a < q − 1. Alors on pose
s(a) = s(a) et γ(a) = γ(a). Finalement, on note π pour ζ

p
− 1 et on se souvient que pEp = πp−1Ep.

Théorème (la congruence de Stickelberger)

Soit a ∈ N. On a la congruence suivante :

G(ωa)

πs(a)
≡ 1

γ(a)
(mod P).

Preuve
Il suffit de prouver le théorème pour 0 ≤ a < q − 1. On va faire une récurrence sur s(a). Remarquons
d’abord une chose : si 0 ≤ a = bp < q − 1, alors s(a) = s(b) et γ(a) = γ(b). De plus, si t ∈ F∗, alors
Tr(tp) = tp + tp

2

+ · · ·+ tp
f

︸︷︷︸
=t

= Tr(t). Donc, en posant χ = ωb, on a :

G(ωbp) = −
∑

t∈F∗

χp(t)ζ
Tr(t)

p
= −

∑

t∈F∗

χ(tp)ζ
Tr(tp)

p
= −

∑

t∈F∗

χ(t)ζ
Tr(t)

p
= G(ωb), (i)

car si t parcourt F∗, alors tp aussi (p est premiers à q − 1).
a) Si s(a) = 0, alors a = 0 et G(1) = 1 et γ(0) = 1. Donc, c’est en ordre.
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b) Si s(a) = 1. La relation (i) nous montre qu’on peut supposer a = 1. On se souvient (relation (5))
que

∑
t∈F∗ ω(t) = 0. Ainsi,

G(ω) = −
∑

t∈F∗

ω(t)ζ
Tr(t)

p
= −

∑

t∈F∗

ω(t)(ζ
Tr(t)

p
− 1) (ii)

Si t ∈ F∗, on notera t′ ∈ Eq−1 l’unique racine q − 1-ième de l’unité représentant t (Lemme IMP), si bien

que ω(t) = t′−1. Si m est un entier représentant Tr(t) modulo p. Alors on a ζ
Tr(t)

p
− 1 = ζ

m

p
− 1 =

(ζ
p
− 1)(ζ

m−1
p

+ · · ·+ ζ
p
+ 1). Or, Il est évident que pour tout r, en utilisant une même relation, ζ

r

p
≡ 1

(mod πEp). Ainsi donc, on a

ζ
Tr(t)

p
− 1

π
≡ m (mod πEp).

Mais, d’autre part, m ≡ Tr(t) ≡ t + tp + tp
2

+ · · · + tp
f−1

(mod p). Donc, m ≡ t′ + t′p + · · · + t′p
f−1

(mod P). Or, πEp ⊂ P et P ⊂ P, donc ces congruences sont a fortiori vraie modulo P. Ainsi,

−G(ω)
π

≡
∑

t∈F∗

ω(t)(t′ + t′p + · · ·+ t′p
f−1

) (mod P).

Or, on se souvient que ω(t) = t′−1. D’autre part, comme |F∗| = q − 1, il existe un générateur t ∈ F∗ tel
que t′ est ζ

q−1. On obtient alors :

−G(ω)
π

≡
∑

t∈F∗

(1 + t′p−1 + · · ·+ t′p
f−1−1)

=
∑

t∈F∗

(1) +

q−2∑

n=0

(ζ
p−1
q−1)

n + · · ·+
q−2∑

n=0

(ζ
pf−1−1
q−1 )n

= q − 1 +
ζ
(q−1)(p−1)
q−1 − 1

ζ
p−1
q−1 − 1

+ · · ·+
ζ
(q−1)(pf−1−1)
q−1 − 1

ζ
pf−1−1
q−1 − 1

= q − 1 ≡ −1 (mod P).

On a donc montré le cas s(a) = 1.
c) On suppose 0 ≤ a < q − 1, s(a) > 1 et le théorème vrai pour tout b tel que 0 ≤ b < q − 1 et

s(b) < s(a). Posons a = a0 + a1p+ · · ·+ af−1pf−1. Par la relation (i), on peut supposer que a0 6= 0.
On a alors s(a− 1) = s(a)− 1 et a− 1 ≥ 1. Par le Lemme 2, G(ωa−1) ·G(ω) = G(ωa) · J(ω, ωa−1).
Posons b = q − a = (q − 1)− (a − 1) > 1. Si t 6= 1 et u = 1 − t, alors ω(1 − t) = u′−1 ∈ Eq−1 avec

u′ ≡ 1 − t′ (mod P). On alors ωa−1(1 − t) = u′−(a−1) = u′b ≡ (1 − t′)b (mod P). Remarquons que
la dernière congruence est aussi valable si t = 1. On a alors

−J(ω, ωa−1) =
∑

t∈F
ω(t)ωa−1(1− t)

=
∑

t∈F∗

ω(t)ωa−1(1− t) ≡
∑

t∈F∗

t′−1(1 − t′)b

=
∑

t∈F∗

t′−1
b∑

j=0

(
b
j

)
(−1)jt′j ≡

b∑

j=0

(
b
j

)
(−1)j

∑

t∈F∗

t′j−1

︸ ︷︷ ︸
=0 sauf si j=1

≡ −b · (q − 1) ≡ −a ≡ −a0 (mod P). (iii)

Or, 0 < a0 ≤ p − 1, donc p 6 | a0. Donc a0 est inversible modulo P. Par hypothèse de récurrence, et le

cas a = 1, on a G(ωa−1)
πs(a−1) · G(ω)

π ≡ 1
γ(a−1) · 1 (mod P). Et finalement,

G(ωa)

πs(a)
≡ G(ωa−1 ·G(ω)

πs(a−1) · π · 1

J(ωa−1, ω)
(iii)
=

1

γ(a− 1) · a0
≡ 1

γ(a)
(mod P)

�
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Définition
Soit A un anneau de Dedekind (un anneau de Dedekind est un anneau dont l’ensemble des idéaux
fractionnaires est un groupe abélien, par exemple l’anneau des entiers d’un corps de nombres). Soit a un
ideal fractionnaire de A. On sait que a = Pr11 · · · Prsr où les idéaux Pi sont premiers et les ri ∈ Z. En
outre, cette écriture est unique. Pour i = 1, . . . , r, on pose vPi

(a) = ri et si P est un idéal premier différent
des Pi, on pose vP (a) = 0. Si K est le corps des fractions de A et x ∈ K, on pose vP (x) = vP ((x)), où
(x) est l’idéal fractionnaire engendré par x.

Corollaire
Sous les mêmes hypothèses et notations que celles du théorème précédent, on a, pour tout a ∈ N :

vP(G(ω
a)) = s(a) (6)

Preuve
Résumons-nous : on a π = ζ

p
− 1 et pEp = πp−1Ep, donc e(πEp|pZ) = p− 1. D’autre part P est un idéal

premier de Eq−1 au-dessus de p, comme p ne ramifie pas dans Q(ζ
q−1), on a vP(p) = 1, car e(P|pZ) = 1.

Si on réunit le tout dans Ep(q−1), on trouve PEp(q−1) = P(p−1). En effet, e(P|pZ) = e(P|P) · e(P|pZ) =
e(P|P) ≤ [Q(ζ

p(q−1)) : Q(ζ
q−1)] = p− 1; d’autre part, e(P|pZ) = e(P|πEp) · e(πEp|pZ) = e(P|πEp) · (p−

1) ≥ p − 1. On en déduit que e(P|pZ) = p − 1, donc e(P|πEp) = 1 et ainsi vP(π) = 1. Donc, comme

γ(a) est inversible modulo P et qu’on a montré que G(ωa)
πs(a) ≡ 1

γ(a) (mod P), on en déduit le corollaire. �

Définition
Soit p un nombre premier, m > 1, tel que p 6 | m. Posons P un idéal premier de Em au-dessus de p.
On pose F = Em/P , f = f(P|p). On a |F| = pf =: q. Posons G = Gal(Q(ζ

m
)/Q) qui est isomorphe

à (Z/mZ)∗, σt ↔ t avec σt(ζm) = ζ
t

m
. Evidemment, il ne faudra pas confondre G avec une somme de

Gauss, mais le contexte permettra de différencier les deux objets
Soit A un anneau commutatif, on définit A[G] = {∑t∈(Z/mZ)∗ atσt | at ∈ A}. C’est un anneau (dont

l’addition se fait terme à terme et la multiplication est héritée de celle de A et de la loi de composition
de G). On appelle A[G] l’algèbre de G sur A. Dans un premier temps, nous étudierons A[G] pour A = Z,
puis, nous serons obligé de passer à un corps fini pour pouvoir utiliser le fait que K[G] est semi-simple
si K est un corps et si sa caractéristique ne divise pas |G|. Mais n’anticipons pas, nous verrons cela en
temps voulu !! On fait agir (exponentiellement) Z[G] sur Q(ζ

m
) : soit λ =

∑
t∈(Z/mZ)∗ atσt ∈ Z[G] et

x ∈ Q(ζ
m
); on pose

xλ =
∏

t∈(Z/mZ)∗

σt(x)
at .

De même si a est un idéal fractionnaire de Q(ζ
m
) ou même une classe d’idéaux, on pose

aλ =
∏
t∈(Z/mZ)∗ σt(a)

at . Et on vérifie facilement que (xλ)µ = xλµ, xλxµ = xλ+µ et (xy)λ = xλyλ.

Et de même pour les idéaux ou les classes d’idéaux. Remarquons que si nous avions défini une action
multiplicative du genre λ · x =

∑
atσt(x), les choses ne se seraient pas si bien passées au niveau des

idéaux... On note χ le caractère définit par
( ·
P
)−1
m

. Notons encore Pt = Pσ−1
t si t parcourt (Z/mZ)∗.

Par transitivité de l’action du groupe de Galois sur les idéaux au-dessus d’un idéal fixé, les Pt parcourent
les idéaux de Q(ζ

m
) au-dessus de p, chacun apparaissant f fois.

Lemme 5
Soit G(χ) la somme de Gauss du caractère défini précédemment. Alors G(χ)m ∈ Q(ζ

m
) et on a

G(χ)mEm =
∏

t∈(Z/mZ)∗

Prtt ,

avec, pour tout t, rt =
m
p−1s

(
t(q−1)
m

)
.

Preuve
Le fait que G(χ)m ∈ Q(ζ

m
) provient lemme 3 c) et du fait que χ est un caractère d’ordre m. Le même

lemme 3, nous apprend que G(χ) ·G(χ) = q = pf . Donc, les idéaux qui apparaissent dans la factorisation

de l’idéal engendré par G(χ)m sont les Pt. Il suffit donc de montrer que vPt
(G(χ)m) = m

p−1s
(
t(q−1)
m

)
.

Puisque m|q− 1(lemme IMP), on a une tour de corps Q ⊂ Q(ζ
m
) ⊂ Q(ζ

q−1) ⊂ Q(ζ
p(q−1)). On choisit un

idéal P de Eq−1 au-dessus de P et un idéal P de Ep(q−1) au-dessus de P. On a que P n’est pas ramifié
au-dessus de p (car p ne divise pas q − 1), donc, P n’est pas ramifié au-dessus de P . Donc,

vP = vP, (i)
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c’est-à-dire vP(aEq−1) = vP(a) pour tout idéal a de Em. En revanche PEp(q−1) = Pp−1 (voir corollaire
précédent). Donc,

vP = (p− 1)vP, (ii)

(c’est-à-dire (p− 1)vP(a) = vP(aEp(q−1)) pour tout idéal a de Q(ζ
q−1). Il est clair que Eq−1/P contient

canoniquement Em/P , or on a vu (juste avant la congruence de Stickelberger) que |Eq−1/P| = q, mais
on a aussi |Em/P| = q. Donc F = Eq−1/P = Em/P . On note à nouveau ω le caractère multiplicatif de

F
(
·
P

)−1
q−1

. On a alors

χ = ω
q−1
m , (iii)

en effet, soit α ∈ Em. on a : χ−1(α) =
(
α
P
)
m

≡ α
q−1
m (mod P) et ω−1(α) =

(
α
P

)
q−1

≡ α (mod P). Donc,

(
α
P

) q−1
m

q−1
≡ α (mod P). Cette congruence est aussi valable modulo P = P∩Em. Donc

(
α
P

) q−1
m

q−1
≡
(
α
P

)
m

(mod P), ce qui veut dire que
(
α
P

) q−1
m

q−1
=
(
α
P

)
m

car on a vu au Lemme IMP que toutes les racines

m-ième de l’unités étaient distinctes modulo P .
Soit σt ∈ G. On note σt l’élément de Gal(Q(ζ

mp
)/Q) tel que σt |Q(ζ

m
)= σt et σt |Q(ζ

p
)= IdQ(ζ

p
) (ce

résultat est aussi un résultat classique de la théorie de Galois). Calculons :

G(χ)σt =

(
−
∑

x∈F∗

χ(x)ψ(x)

)σt

= −
∑

x∈F∗

χ(x)tψ(x) = G(χt). (iv)

D’autre part,

(G(χ)m)
σt = (G(χ)m)

σt =
(
G(χ)σt

)m (iv)
= G(χt)m. (v)

On trouve enfin, en posant a = t(q−1)
m :

vPt
(G(χ)m) = vP(G(χ)

m)σt)
(v)
= vP (G(χ

t)m) = mvP(G(χ
t))

(iii)
= mvP (G(ω

a))
(i) et (ii)

=
m

p− 1
vP(G(ω

a))

(6)
=

m

p− 1
s

(
t(q − 1)

m

)
.

�

Lemme 6
Soit a ∈ N, on rappelle que s(a) =

∑f−1
i=0 ai où a ≡ a0+a1p+· · ·+af−1pf−1 (mod q−1) avec 0 ≤ ai ≤ p−1.

Alors on a :

s(a) = (p− 1) ·
f−1∑

i=0

〈
pia

q − 1

〉
où 〈x〉 est la partie fractionnaire de x.

Preuve
Comme pf ≡ 1 (mod q − 1), on a le système de congruence

a ≡ a0 + a1p+ · · ·+ af−1p
f−1 (mod q − 1)

a · p ≡ af−1 + a0p+ · · ·+ af−2p
f−1 (mod q − 1)

...

a · pf−1 ≡ a1 + a2p+ · · ·+ a0p
f−1 (mod q − 1).

On remarque que le membre de droite de la i-ième congruence divisé par q−1 est
〈
pia
q−1

〉
pour 0 ≤ i ≤ f−1.

En sommant le tout, on obtient

f−1∑

i=0

〈
pia

q − 1

〉
=

s(a)

q − 1
(1 + p+ · · ·+ pf−1) =

s(a)

p− 1
.

�
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Théorème (la relation de Stickelberger)

On se souvient que P est un idéal premier de Em = Z[ζ
m
] au-dessus de p 6 | m et χ est le caractère

( ·
P
)−1
m

.
Alors on a

G(χ)mEm = Pm·Θ,
où

Θ =
∑

t∈(Z/mZ)∗

〈
t

m

〉
σ−1t =

∑

t = 0, . . . ,m− 1
(t,m) = 1

t

m
σ−1t .

L’élément Θ s’appelle l’élément de Stickelberger.
Preuve
Soit t1, . . . , tg un système de représentant de (Z/mZ)∗ modulo le sous-groupe engendré par p (remarquons

que t−11 , . . . , t−1g est aussi un système de représentant modulo le sous-groupe engendré par p). On a vu lors
du rappel sur la théorie de Galois que Z(P) était le sous-groupe de G engendré par σp. Donc Pt1 , . . . ,Ptg
est la liste (sans redondances) des idéaux premiers de Em au-dessus de p. Donc,

G(χ)mEm =

g∏

i=1

PvPti
(G(χ)m)

ti

Lemme 5
= Pγ′

où γ′ =
m

p− 1

g∑

i=1

s

(
ti(q − 1)

m

)
σ−1ti .

On remarque que pjti avec 1 ≤ i ≤ g et 0 ≤ j ≤ f − 1 représentent tous les éléments de (Z/mZ)∗ et on

sait (puisque Z(P) est le sous-groupe de G engendré par σp) que Pσ
−1
ti = Pσ

−1

pjti . Grâce, au lemme 6, on
trouve alors :

Pγ′

= P
m

p−1

∑
g

i=1
(p−1)

∑
f−1

j=0

〈
pjti
m

〉
σ−1
ti = P

m
∑

g

i=1

∑
f−1

j=0

〈
pjti
m

〉
σ−1

pjti = Pm
∑

m∗

t
〈 t

m 〉σ−1
t = PmΘ,

avec la convention que
∑m∗

t veut dire
∑

t∈(Z/mZ)∗

. �

Lemme 7
Soit K un corps de nombres galoisien, a un idéal fractionnaire de K et m ∈ N. Considérons C la classe
de a. Alors il existe b ∈ C tel que m soit premier à b, c’est-à-dire vP (b) · vP(mOK) = 0 pour tout idéal
premier P .
Preuve
C’est un corollaire du théorème chinois, on pourrait le mettre en exercice, mais comme c’est court, on le
donne quand même : on a a =

∏
P∈P PvP(a) et mOK =

∏
P∈P PvP(mOK). Soit V l’ensemble des idéaux

premiers qui divisent a ou mOK . Pour tout P ∈ V , on choisit xP ∈ PvP(a) \ PvP(a)+1. Par le théorème
chinois, il existe a ∈ OK tel que a ≡ xP (mod PvP(a)+1). L’idéal fractionnaire 1

aa répond à la question,

car vP( 1aa) = vP( 1a ) + vP (a) = 0 pour tout P ∈ V ; et si P 6∈ V , alors vP (mOK) = 0. �

Corollaire
Soit a un idéal fractionnaire de Q(ζ

m
). Alors amΘ est principal

preuve
Par le lemme 7, on peut supposer que a est premier à m. Pour tout idéal premier P divisant a, on a grâce
à la relation de Stickelberger que PmΘ = (G(χ))m et on conclut grâce à la multiplicativité de l’action de
Z[G] sur les idéaux. �

Définition
On note Ist(Q(ζ

m
)) = Z[G] ∩ΘZ[G], appelé l’idéal de Stickelberger. Soit b est un nombre entier premier

à m, on note Θb = (σb − b)Θ ∈ ΘZ[G].

Lemme 8
Sous les mêmes hypothèses, on a :

Θb ∈ Ist(Q(ζ
m
)).

Preuve
Il suffit de montrer que Θb ∈ Z[G]. On a

σbΘ =

m∗∑

t

〈
t

m

〉
σbσ
−1
t =

m∗∑

t

〈
t

m

〉
σ−1b−1t

“t=b−1t”
=

m∗∑

t

〈
bt

m

〉
σ−1t .
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Attention, quand on note b−1, ça veut dire qu’on considère un entier b−1 tel que bb−1 ≡ 1 (mod m). On
trouve

Θb =
∑

t = 0, . . . ,m− 1
(t,m) = 1

(〈
bt

m

〉
− b

t

m

)
σ−1t .

Posons 0 ≤ r < m et s tels que bt = sm+ r alors on a
〈
bt
m

〉
= r

m = b tm − s et s =
[
bt
m

]
, où [x] désigne la

partie entière de x . Et ainsi,

Θb = −
∑

t = 0, . . . ,m− 1
(t,m) = 1

[
bt

m

]
σ−1t ∈ Z[G]. (7)

�

Exemple important
Si m = p est un nombre premier impair, b = 2 et 1 ≤ t ≤ p− 1 alors

[
2t

p

]
=

{
0 si t ≤ p−1

2

1 si t ≥ p+1
2

Ainsi,

Θ2 = −
p−1∑

t=1

[
2t

p

]
σ−1t = −

p−1∑

t=p+1
2

σ−1t . (8)

Lemme 9
L’idéal de Stickelberger Ist(Q(ζ

m
)) est engendré par les Θb en tant qu’idéal (et même en tant que Z-

module)
Preuve
Soit βΘ ∈ Ist(Q(ζ

m
)). Ce la veut dire que β ∈ Z[G] et βΘ ∈ Z[G]. Posons β =

∑m∗
t btσt avec bt ∈ Z

pour tout t. On a

βΘ =


 ∑

t∈(Z/mZ)∗

btσt




 ∑

a∈(Z/mZ)∗

〈 a
m

〉
σ−1a


 =

∑

t,a∈(Z/mZ)∗

bt

〈 a
m

〉
σ−1at−1

a=ct
=

∑

c∈(Z/mZ)∗


 ∑

t∈(Z/mZ)∗

bt

〈
ct

m

〉


︸ ︷︷ ︸
∈Z par hyp.

σ−1c .

En particulier, si c = 1 on a
∑m∗

t bt
〈
t
m

〉
∈ Z. Donc

∑

0 ≤ t ≤ m
(t,m) = 1

bt
t

m
=: u ∈ Z ou encore

∑

0 ≤ t ≤ m
(t,m) = 1

btt = um.

Remarquons la petite astuce suivante : mΘ = (m+ 1− σm+1︸ ︷︷ ︸
=Id

)Θ = −Θm+1. Ainsi, on a

βΘ =


 ∑

t∈(Z/mZ)∗

btσt


Θ =

∑

0 ≤ t ≤ m
(t,m) = 1

bt(σt − t)Θ +

(
∑

0 ≤ t ≤ m
(t,m) = 1

btt

)
Θ =

∑

0 ≤ t ≤ m
(t,m) = 1

btΘt + umΘ

est bel et bien engendré par les Θb. �
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Théorème de Stickelberger
L’idéal de Stickelberger Ist(Q(ζ

m
)) annule le groupe des classes d’idéaux de Q(ζ

m
).

Preuve
Soit P un idéal premier de Em premier à m. La relation de Stickelberger nous donne : PmΘ = G(χ)mEm,
idéal qu’on note (G(χ)m). Elevons ceci à la puissance σb − b, on trouve PmΘb = (G(χ)m)σb−b =
(G(χ)σb−b)m, où σb est l’extension de σb à Q(ζ

pm
) telle que σb(ζp) = ζ

p
(p étant le nombre premier

au-dessous de P).
Affirmation : G(χ)σb−b ∈ Q(ζ

m
).

L’affirmation montre qu’on peut “enlever le m”, c’est-à-dire PΘb = (G(χ)σb−b). On a donc montré que
aΘb est principal pour tout idéal a premier à mEm. Mais on a vu (Lemme 7) que dans toute classe
d’idéaux il existe un représentant premier à mEm. On en déduit le théorème puisqu’on vient de voir que
les Θb engendraient l’idéal de Stickelberger.
Pour prouver l’affirmation, il suffit de montrer que G(χ)σb−b est invariant par G′ := Gal(Q(ζ

pm
)/Q(ζ

m
)).

Soit c ∈ Z tel que (c, pm) = 1. Tout élément du groupe Gal(Q(ζ
pm

)/Q) s’écrit τc tel que τc(ζpm) = ζ
c

pm
.

On a alors G′ = {τc | c ≡ 1 (mod m)}. On se souvient que, pour tout x ∈ F∗ = Em/P , on a que χ(x) est
une racine m-ième de l’unité et que ψ(x) est une racine p-ième de l’unité, de plus si x parcourt F∗, alors
cx aussi . On a alors :

(G(χ)σb)τc =

(
−
∑

x∈F∗

χ(x)ψ(x)

)σbτc

= −
∑

x∈F∗

χ(x)bψ(x)c = −
∑

x∈F∗

χb(x)ψ(cx)

= −χ−b(c)
∑

x∈F∗

χb(cx)ψ(cx) = −χ−b(c)
∑

x∈F∗

χb(x)ψ(x)

= χ−b(c)G(χ)σb . (i)

Le même calcul avec b = 1 donne (G(χ))τc = χ−1(c)G(χ) qui, élevé à la puissance b donne

(G(χ)b)τc = χ−b(c)G(χ)b. (ii)

Le quotient des deux égalités (i) et (ii) nous donne bien

(G(χ)σb−b)τc = G(χ)σb−b

Ce qui prouve l’affirmation et donc le théorème. �

Nous allons maintenant montrer un résultat qui sera utilisé “en passant” au chapitre 7. Le problème est
qu’il faut faire pas mal de définition et de “rappels”. Pour la fin de ce paragraphe, on va supposer que
m = p est un nombre premier. Bien sûr, il y a un problème de notation, car avant, p était un nombre
premier qui ne divise pas m. Mais nous ne rencontrerons plus ce p-là. Donc G = Gal(Q(ζ

p
)/Q) est de

cardinal p− 1.

Définition
Soit χ un caractère multiplicatif de G impair, c’est-à-dire χ(−1) = −1. On sait que G est isomorphe à
(Z/pZ)∗. On peut prolonger χ à tous les entiers en posant χ(x) = χ(x) ou x est la classe de x si x n’est
pas un multiple de p, et χ(x) = 0 sinon. On définit la série L de Dirichlet

L(1, χ) =

∞∑

n=1

χ(n)

n
.

Lemme 10
Sous les mêmes hypothèses celles de la définition précédente, on a :

0 6= L(1, χ) =
i · π ·G(χ)

p2
·
p−1∑

a=1

aχ(a).

Preuve
Le fait que L(1, χ) 6= 0 est prouvé dans [Was, Corollary 4.4, p. 34] et l’autre égalité est donnée dans le
même ouvrage [Was, Theorem 4.9, p.38]. �
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Définition
Notons ι pour σ−1 (la conjugaison complexe) qui est l’unique élément d’ordre 2 dans G. Soit R un anneau
commutatif et M un R[G]-module. On crée deux nouveaux modules M± = {x ∈M | ιx = ±x}. Ce sont

des sous-R[G]-modules de M . Si 1
2 ∈ R, alors on pose ε± = 1±ι

2 . On vérifie facilement que ε±
2
= ε±,

ε+ε− = 0 et ε+ + ε− = 1. Ainsi, M = ε+M ⊕ ε−M et M± = ε±M . Si 1
2 6∈ R, alors on pose ε± = 1± ι,

on a encore une somme directe et ε+M ⊕ ε−M ⊂ M , et l’indice est une puissance de 2. On observe en
passant que σa · ι = σ−a.
Supposons R = Z. Si x =

∑
σ∈G nσσ, on note ‖x‖ pour

∑
σ∈G |nσ|.

On définit alors I = Ip = (1−ι)Ist. On a évidemment I ⊂ I−st := Ist∩Z[G]− où dans ce cas, Z[G]− = (1−
ι)Z[G]. C’est une vérification facile : il est clair que (1− ι)Z[G] ⊂ Z[G]−. D’autre part, si x =

∑p−1
j=1 ajσj

est tel que que ιx = −x, alors on voit que pour tout j, ap−j = −aj. Donc, en posant y =
∑ p−1

2
j=1 ajσj ,

alors on a x = (1− ι)y.

On sait (Lemme 9) que Ist est engendré par gb := −Θb = (b − σb)Θ
(7)
=
∑p−1

a=1

[
ab
p

]
σ−1a , b = 1, . . . , p− 1

et gp := pΘ = ((p+ 1)− σp+1)Θ = −Θp+1 =
∑p−1
j=1

[
jp
p

]
σ−1j . Posons, pour i = 1, . . . , p− 1 :

fi = gi+1 − gi =

p−1∑

a=1

([
a(i+ 1)

p

]
−
[
ai

p

])
σ−1a .

On observe que les coefficients des fi sont 0 ou 1. Puisque g1, g2, . . . , gp engendrent Ist et que g1 = 0,
alors f1, . . . , fp−1 engendrent aussi Ist. Finalement, on remarque que

fp−1 =

p−1∑

a=1

([
ap

p

]
−
[
a(p− 1)

p

])
σ−1a =

p−1∑

a=1


a−

[
a− a

p

]

︸ ︷︷ ︸
=a−1


σ−1a =

p−1∑

a=1

σa =: s(G).

Définissons enfin ei = (1 − ι)fi, i = 1, . . . , p− 1.

Lemme 11
Sous les mêmes hypothèses, on a
a) ‖fi‖ = p−1

2 .

b) f1, . . . , f p−1
2

et s(G) engendrent Ist qui est, comme Z-module, de rang p+1
2 .

c) e1, . . . , e p−1
2

engendrent I qui est, comme Z-module, de rang p−1
2 .

Preuve
Soit 1 ≤ i ≤ p−1

2 et 1 ≤ a ≤ p−1. On a a(i+1) = kp+r (0 < r < p). D’où (p−a)(i+1) = (i+1−k)p−r =
(i−k)p+(p− r). D’autre part, ai = lp+s (0 < s < p). D’où (p−a)i = (i− l)p−s = (i−1− l)p+(p−s).
On en déduit :

([
a(i+ 1)

p

]
−
[
ai

p

])
+

([
(p− a)(i + 1)

p

]
−
[
(p− a)i

p

])
= (k − l) + ((i − k)− (i− 1− l)) = 1.

Donc, si le coefficient de σ−1a dans fi est 1, celui de σ
−1
−a est 0, et vice versa. On en déduit que ‖fi‖ = p−1

2 ,
donc, a) est prouvé. On a aussi (1 + ι)fi = s(G).
Puisque ei = (1− ι)fi, on a ‖ei‖ = (p− 1) (car, là où il y avait des 0, on trouve des -1 et les 1 restent).
De manière analogue, si a(i+ 1) = kp+ r (0 < r < p), alors a(p− i − 1) = (a− k − 1)p+ (p− r). Et si
ai = lp+ s (0 < s < p), alors a(p− i) = (a− l + 1)p+ (p− s). On en déduit :

[
a(i+ 1)

p

]
−
[
ai

p

]
= k − l et

[
a(p− i)

p

]
−
[
a(p− 1− i)

p

]
= (a− l − 1)− (a− k − 1) = k − l.

Donc, fi = fp−1−i. Cela prouve que f1, . . . , f p−1
2

et s(G) engendrent Ist. En appliquant (1− ι), on trouve

que e1, . . . , e p−1
2

engendrent I. Si on montre que e1, . . . , e p−1
2

est une base, alors f1, . . . , f p−1
2

et s(G)

formeraient aussi une base : si λ1f1 + · · ·+ λ p−1
2
f p−1

2
+ λ p+1

2
s(G) = 0, appliquant (1− ι), on trouve que

λ1 = · · · = λ p−1
2

= 0 et donc λ p+1
2

= 0. Pour cela, il suffirait de montrer que la matrice
([

ij
p

])2≤i≤ p+1
2

2≤j≤ p+1
2

est inversible !! mais vous pouvez toujours essayer, c’est vachement dur !!
On va s’y prendre de manière un peu détournée (on utilisera entre autre le lemme précédent, (’faut bien

qu’il serve à quelque chose)). Il suffit de montrer que I est de Z-rang p−1
2 . Mais, 2I−st ⊂ I ⊂ I−st . La
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première inclusion vient du fait que si x ∈ I−st alors 2x = (1−ι)x ∈ I, la deuxième est triviale. Il suffit donc

de montrer que I−st est de Z-rang
p−1
2 . Mais Ist = Z[G]Θ∩Z[G] et donc I−st = Ist∩Z[G]− = Z[G]Θ∩Z[G]−.

Ainsi, J := Z[G]−Θ∩Z[G]− ⊂ I−st . Donc, si on arrive à voir que J est de rang p−1
2 ou même que Z[G]−Θ

est de rang p−1
2 , on a gagné. Pour cela, il suffit de montrer que la multiplication par Θ de C[G]− dans

lui-même est injective (et même un automorphisme C-linéaire). On sait que Ĝ, l’ensemble des caractères
de G est isomorphe aux caractères de (Z/pZ)∗, donc on notera χ(a) au lieu de χ(σa). Posons, pour

χ ∈ Ĝ εχ = 1
p−1

∑
σ∈G χ(σ)σ

−1 = 1
p−1

∑p−1
a=1 χ(a)σ

−1
a . On vérifie que ε2χ = εχ, εχεψ = 0 si χ 6= ψ, et∑

χ∈Ĝ εχ = 1. On a donc, C[G] =
⊕

χ∈Ĝ C[G]εχ. En comparant les dimensions, on voit que chacun

des C[G]εχ est de dimension 1 sur C. Donc C[G]εχ = Cεχ. Et, puisque ce sont des idéaux, on a
ΘCεχ ⊂ Cεχ. Donc, la base des εχ diagonalise la multiplication par Θ. On vérifie aussi que pour tout

σ ∈ G et χ ∈ Ĝ, on a σεχ = χ(σ)εχ. Donc Θεχ =
(

1
p

∑p−1
a=1 aχ(a)

)
εχ. En particulier, ιεχ = χ(−1)εχ.

Donc, C[G]− =
⊕

χ impairC[G]εχ. Mais, on sait que (Lemme 10) :

0 6= L(1, χ) =
i · π ·G(χ)

p
· 1
p

p−1∑

a=1

aχ(a).

Donc, la matrice de la multiplication par Θ vue dans la base des εχ est diagonale et chaque élément de
la diagonale est non nul. Donc la multiplication par Θ est un automorphisme de C[G]−, ce qui prouve
notre lemme. �
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CHAPITRE 6

Premier Théorème de Mihăilescu

On va, dans ce chapitre, montrer un théorème qui prolonge les relations de Cassels. Il sera une brique
essentielle pour la preuve finale :

Théorème 1 (Théorème 1 de Mihăilescu)
Soit p et q des nombres premiers impairs, et x, y des entiers non nuls tels que xp − yq = 1. Alors on a :

p2|y, q2|x, pq−1 ≡ 1 (mod q2) et qp−1 ≡ 1 (mod p2) (7)

Evidemment, il va falloir faire quelques lemmes et rappels. Nous aurons en particulier besoin du théorème
de Stickelberger et des relations de Cassels. Nous allons commencer par un lemme simple, mais génial :

Lemme 1
Soit K un corps de nombres et P un idéal premier de OK tel que N(P) = |OK/P| = pf avec p un nombre
premier. Supposons que α, β ∈ OK soient tels que αp ≡ βp (mod P). Alors αp ≡ βp (mod P2).
Preuve
Pour tout x ∈ OK , on a évidemment xp

f ≡ x (mod P) (car OK/P est un corps fini à pf éléments). Ainsi,

de αp ≡ βp (mod P) et élevant à la puissance pf−1, on obtient α ≡ αp
f ≡ βp

f ≡ β (mod P). Posons
γ = α− β ∈ P . D’autre part, p ∈ P , ainsi :

αp − βp = (β + γ)p − βp =

p∑

j=1

(
p
j

)
γjβp−j ∈ pγOK + γpOK ⊂ P2.

�

Lemme 2

a) Soit p un nombre premier. Alors pour tout i = 1, . . . , p−1 l’élément
1−ζi

p

1−ζ
p

est un inversible de Z[ζ
p
] ce

qui montre que pZ est un idéal qui ramifie totalement dans Z[ζ
p
], en outre, il est le seul qui ramifie.

b) Si u est un inversible de Z[ζ
p
], alors u

u est une racine 2p-ième de l’unité où ici u désigne le conjugué

complexe de u.
Preuve
La partie a) est un corollaire du rappel qu’on a fait sur les corps cyclotomiques au chapitre 5, mais c’est
court et joli à démontrer, on va donc le faire :

xp − 1

x− 1
= xp−1 + xp−2 + · · ·+ x+ 1 = φp(x) =

p−1∏

i=1

(x− ζ
i

p
)

En évaluant en 1, on trouve p =
∏p−1
i=1 (1− ζ

i

p
). D’autre part, si 1 ≤ i ≤ p− 1, on a

1− ζ
i

p

1− ζ
p

= ζ
i−1
p

+ · · ·+ ζ
p
+ 1 ∈ Z[ζ

p
] = Ep et N(1− ζ

i

p
) =

p−1∏

j=1

(1− ζ
ij

p
)
k=ij
=

p−1∏

k=1

(1− ζ
k

p
) = N(1− ζ

p
),

où N = NQ(ζ
p
)/Q. Donc, N((1 − ζ

i

p
)/(1 − ζ

p
)) = 1. Or, pour tout x, N(x) = x ·∏σ σ(x) où σ parcourt

les éléments du groupe de Galois de Q(ζ
p
)/Q. Donc, on a montré que (1 − ζ

i

p
)/(1− ζ

p
) est une unité de

Ep et donc que pEp = (1− ζ
p
)p−1Ep. Le fait qu’il soit le seul à ramifier vient du fait que le discriminant

de Q(ζ
p
) sur Q vaut ±pp−2, car seuls les premiers divisant le discriminant ramifient (c’est un théorème

qui est montré dans Samuel, [Sam, Théorème 1, § 5.3]).
b) Cela se démontre grâce au sous-lemme suivant :

Sous-Lemme
Soit K un corps de nombres de degré n et α ∈ OK . Si |σ(α)| = 1 pour tout plongement complexe σ de
K. Alors α est une racine de l’unité.
Preuve du Sous-Lemme
Les nombres α2, α3, . . . sont dans K et donc leur polynôme minimal est de degré inférieur ou égal à n. De
plus, tous les σ(αk) sont de module 1. Fixons un k et posons f(x) = xm + am−1xn−1 + · · ·+ a1x+ a0 =
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∑
σ(x − σ(αk)) (m ≤ n), le polynôme minimal de αk. Puisque les σ(αk) sont de module 1, on voit que

|ai| ≤ maxj=1,...,m

((
j
m

))
. Donc les ai possibles ne sont qu’en nombre fini. Il existe donc k1 > k2 tels

que αk1 = αk2 ou encore αk1−k2 = 1 ce qui veut dire que α est une racine de l’unité. �

Pour terminer la partie b) du lemme, il suffit de remarquer que
∣∣σ(uu )

∣∣ =
∣∣∣σ(u)σ(u)

∣∣∣ =
∣∣∣σ(u)σ(u)

∣∣∣ = 1, pour tout

σ dans le groupe de Galois de Q(ζ
p
)/Q, car ce groupe est abélien et que la conjugaison complexe en est

un élément. D’autre part, puisque u est dans Q(ζ
p
) = Q(ζ

2p
), il doit être une racine 2p-ième de l’unité

(pas forcément primitive). �

Preuve du Théorème 1
Nous aurons besoin de deux ingrédients essentiels dans cette preuve : les identités de Cassels et le
théorème de Stickelberger. Supposons donc que xp − yq = 1 avec p, q premiers impairs. Les identités de

Cassels nous donnent que x ≡ 1 (mod p). Donc, x − 1 ∈ pEp ⊂ (1 − ζ
i

p
)Ep, pour tout i = 1, . . . , p − 1.

Cela veut dire que x− ζ
i

p
= x− 1 + 1− ζ

i

p
∈ (1− ζ

i

p
)Ep. On a alors βi :=

x−ζi
p

1−ζi
p

∈ Ep. Pour tout j 6= i on

observe la relation
(1− ζ

i

p
)βi − (1− ζ

j

p
)βj = ζ

j

p
− ζ

i

p
. (i)

Mais, il est évident (en vertu du lemme 2 a)) que (1 − ζ
i

p
)Ep = (1 − ζ

j

p
)Ep = (ζ

j

p
− ζ

i

p
)Ep = (1 − ζ

p
)Ep.

En divisant la relation (i) par 1− ζ
p
, on trouve que les idéaux βiEp et βjEp sont premiers entre eux.

Maintenant vient une jolie idée : les relations de Cassels nous apprennent que xp−1
x−1 = p · vq pour un

certain v ∈ Z et que q|x. Ainsi,

p−1∏

i=1

βi =

p−1∏

i=1

x− ζ
i

p

1− ζ
i

p

=
xp − 1

(x− 1) · p = vq.

On vient de voir que les βiEp étaient premiers entre eux. Donc, en vertu de l’unicité de l’écriture des
idéaux en produits d’idéaux premiers, on en déduit que pour chaque i, il existe un idéal Vi tel que

βiEp = Vqi (9)

Soit θ ∈ Ist(Q(ζ
p
)) un élément de l’idéal de Sickelberger (en fait, on prendra θ = −Θ2 défini lors du

chapitre précédent). Posons β = β1. On a vu que (βEp)
θ = (Vq1 )θ = (Vθ1 )q = αqEp pour un certain

α ∈ Q(ζ
p
). Calculons :


1− xζ

−1
p

1− ζ
−1
p



θ

=

(
ζ
p
− x

ζ
p
− 1

)θ
= βθ = ε · αq, (ii)

pour une une unité ε de Ep; ceci parce que (βEp)
θ = βθEθp = βθEp = αqEp. Posons λ = (1−ζ−1

p
)θ. Alors

il existe une racine 2p-ième de l’unité δ telle que λε = λεδq. En effet : écrivons θ =
∑p−1

i=1 aiσi ∈ Z[G]

(rappelons que σi est l’application qui envoie ζ
p
sur ζ

i

p
). D’une part, on a

λ

λ
=

(1− ζ
p
)θ

(1− ζ
−1
p

)θ
=

p−1∏

i=1

(1 − ζ
i

p
)ai

(1− ζ
−i
p
)ai

=

p−1∏

i=1

−ζiai
p

= ζ

∑
p−1

i=1
iai

p

qui est une racine 2p-ième de l’unité. D’autre part, on a vu au lemme 2 que ε
ε était aussi une telle racine,

donc le produit des deux aussi. Finalement, toute racine 2p-ième de l’unité est une puissance q-ième

d’une autre racine 2p-ième de l’unité, car (2p, q) = 1. De (ii), on a : (1 − xζ
−1
p

)θ = λεαq. En prenant le

conjugué, on a (1− xζ
p
)θ = λεαq = λεδqαq. Donc,

(1− xζ
−1
p

)θ − (1 − xζ
p
)θ = λε(αq − (δα)q), où δ est une racine de l’unité.

Supposons maintenant (pour simplifier) que les coefficients de θ sont des entiers positifs (c’est le cas
pour −Θ2) ainsi, on reste dans les “vrais idéaux” plutôt que dans les idéaux fractionnaires et donc en

particulier α ∈ Ep. Puisque q|x, on en déduit que (1 − xζ
−1
p

)θ − (1− xζ
p
)θ ≡ 1− 1 ≡ 0 (mod qEp). Soit

Q un idéal premier de Ep au-dessus de q. Puisque ε est une unité et que λ est une puissance de 1 − ζ
p
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fois une unité, et donc inversible modulo Q, on trouve que αq ≡ (δα)q (mod Q). Et, grâce au Lemme 1,
on en déduit que αq ≡ (δα)q (mod Q2). On a

(1− xζ
p
)θ =

p−1∏

i=1

(1− xζ
i

p
)ai ≡ 1− x

p−1∑

i=1

aiζ
i

p
(mod x2).

De même,

(1− xζ
−1
p

)θ ≡ 1− x

p−1∑

i=1

aiζ
−i
p

≡ 1− x

p−1∑

i=1

ap−iζ
i

p
(mod x2).

On en déduit que x ·∑p−1
i=1 (ai−ap−i)ζ

i

p
≡ 0 (mod Q2), car x2 ∈ Q2. On a besoin d’un petit lemme facile :

si Q est un idéal premier d’un anneau de Dedekind avec ab ∈ Q2 et a ∈ Q, alors b ∈ Q ou a ∈ Q2. Dans

notre cas, cela veut dire que
∑p−1
i=1 (ai − ap−i)ζ

i

p
≡ 0 (mod Q) ou alors x ≡ 0 (mod Q2).

Supposons que
∑p−1

i=1 (ai − ap−i)ζ
i

p
≡ 0 (mod Q) pour tout Q au-dessus de q. Puisqu’il n’y a pas de

ramification au-dessus de q, cela implique que
∑p−1
i=1 (ai − ap−i)ζ

i

p
∈ qEp, ou encore q|ai − ap−i pour tout

i. On a dit qu’on prenait θ = −Θ2 =
∑p−1
i= p−1

2

σ−1i =
∑p−1
i=1 biσ

−1
i =

∑p−1
i=1 aiσi. On remarque que l’on a,

si p ≥ 3, a p−1
2

= bp−2 = 1 et a p+1
2

= b2 = 0. Cela voudrait dire que q|a p−1
2

−a p+1
2

= 1 ce qui est absurde !

On suppose donc que Q2 divise x, pour un certain Q au-dessus de q, donc σ(Q)2 divise σ(x) = x pour
tout σ ∈ Gal(Q(ζ

p
)/Q). Or, σ(Q) parcourt tous les idéaux au-dessus de q, cela implique que q2|x,

toujours parce qu’il n’y a pas de ramification au-dessus de q. Donc, par les relations de Cassels, il existe
u ∈ Z tel que pq−1 · uq = x − 1 ≡ −1 (mod q2). Cela entrâıne, par le petit théorème de Fermat, que
uq ≡ −1 ≡ (−1)q (mod q), donc, par le Lemme 1, uq ≡ −1 (mod q2). Revenant aux mêmes relations
de Cassels, on obtient pq−1 · uq ≡ −pq−1 ≡ −1 (mod q2), donc, en multipliant par −1, on a donc bien
prouvé que

pq−1 ≡ 1 (mod q2).

Le fait que p2|y et que qp−1 ≡ 1 (mod p2) se démontre de manière identique. �
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CHAPITRE 7

Premiers contacts avec le groupe H et petites valeurs
de p et q

Nous allons prouver que si p 6 | h−q ou q 6 | h−p , alors xp−yq = 1 n’a pas de solution non triviale. Le nombre

h−p est ce qu’on appelle le nombre de classes relatifs de Q(ζ
p
)/Q que nous allons définir tout soudain.

Cela va en particulier montrer que p, q > 7. En fait des calculs pas très long mais sous-jacents à une
théorie un peu plus longues montreraient que p, q ≥ 43, mais on n’aura pas besoin d’être aussi fin pour
la suite.
Définissons déjà ce h− : il est bien connu des théoriciens des nombres, car il intervient dans un pan de la
démonstration du grand théorème de Fermat.

Définition
Si n est un nombre entier positif, on définit ζ

+

n
:= ζ

n
+ ζ
−1
n

= ζ
n
+ ζ

n
où x est le conjugué complexe de

x. On peut montrer que Q(ζ
+

p
) est totalement réel (i.e. tout plongement de Q(ζ

+

n
) dans C est réel), que

Q(ζ
+

n
) = {x ∈ Q(ζ

n
) | x = x} est d’indice 2 dans Q(ζ

p
). On note Ep l’anneau des entier de Q(ζ

p
) et E+

p

celui de Q(ζ
+

p
). On peut voir que E+

p = Z[ζ
+

n
]. On note Un les inversibles de En et U+

n ceux de E+
n . On

note encore π = ζ
p
− 1 le générateur de l’unique idéal au-dessus de p, qui ramifie totalement.

Lemme de Kummer
Soit p un nombre premier impair. Alors on a

Up =WpU
+
p ,

où Wp := {±ζk
p
| 0 ≤ k ≤ p − 1} est l’ensemble des racines de l’unité de Q(ζ

p
). Plus précisément, soit

u ∈ Up alors il existe 0 ≤ k ≤ p− 1 et u0 ∈ U+
p tels que u = ζ

k

p
u0.

Preuve
Par le lemme 2 du Chapitre 6, u

u = ±ζl
p
. Montrons que le ± est de trop : supposons que u = −ζl

p
u.

supposons que u = b0+b1ζp+ · · ·+bp−2ζp−2p
. De l’égalité bè-bète (qu’on a déjà utilisé et qu’on réutilisera)

ζ
p
= 1 + (ζ

p
− 1), on déduit que

u ≡ b0 + b1 + · · ·+ bp−2 ≡ u (mod πEp).

Donc, par hypothèse, u ≡ −u ≡ −u (mod πEp). Cela veut dire que 2u ∈ πEp. Comme 2 6∈ πEp, on en

déduit que u ∈ πEp ce qui est absurde, car u est inversible. Ainsi, on a u = ζ
l
u = ζ

2k
u pour un certain k,

car (2, p) = 1. Posons u0 = uζ
−k

. On a u0 = uζ
k

p
= uζ

−l
ζ
k
= uζ

−k
= u0 ∈ U+

p . Et bien sûr u = ζ
k
u0. �

Lemme 1
Soit K ⊂ L deux corps de nombres. Alors l’application a 7→ aL définit une application CLK → CLL. A

priori, cette application n’est pas injective. Mais si K = Q(ζ
+

p
) et L = Q(ζ

p
), alors cette application est

injective.
Preuve
Les idéaux fractionnaires principaux de K sont envoyés sur les idéaux principaux de L, donc cette
application passe aux classes d’idéaux.
Montrons d’abord en toute généralité que l’application a 7→ aL est un homomorphisme injectif de
l’ensemble des idéaux fractionnaire de K dans ceux de L. Soit a un idéal fractionnaire de K tel que
aOL = OL. Alors évidemment a ⊂ K et a = aOK ⊂ aOL = OL. Donc, a ⊂ K ∩ OL = OK . De même,
a−1OL = OL. Donc, on déduit de la même manière que a−1 ⊂ OK ou encore a ⊃ OK (car O−1K = OK et
le passage à l’inverse change le sens des inclusions). Donc, a = OK .
Montrons maintenant que dans notre cas, l’application reste injective sur le groupe des classes : soit
a ⊂ E+

p tel que aEp = αEp (il est possible de supposer que a ⊂ E+
p , car on travaille dans les classes

d’idéaux). Puisque a = a et Ep = Ep, on a αEp = αEp. Donc il existe une ε ∈ U tel que α = εα. Mais
puisque ε = α

α on a vu au Lemme 2 du Chapitre 6 que ǫ est en fait une racine 2p-ième de l’unité. Si ε = η2,

alors, en posant, comme au Lemme de Kummer β = αη, on a β = αη = α
η2 η = αη−1 = αη = β. Donc,

αEp = αEp = βEp. On en déduit que a = βE+
p , par injectivité de a 7→ aL sur les idéaux fractionnaire de
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K dans ceux de L. Mais, a priori, ε = (−ζ
p
)l n’est pas forcément un carré, sauf si on arrive à prouver que

l est pair. On remarque d’abord que si v = vπEp
est la valuation de l’idéal au-dessus de p, alors v(bEp)

est pair pour tout idéal b de E+
p , ceci parce que π ramifie totalement au-dessus de p. En particulier,

v(α) est pair, car il provient d’un idéal de K. D’autre part, π
π = −ζ

p
. Ainsi, on a α =

(
π
π

)l
α. Donc,

απl = απl ∈ E+
p . On trouve alors l = v(απl)− v(α) est pair. �

Notation
Le Lemme précédent nous montre, entre autre, que le cardinal du groupe des classes de Q(ζ

+

p
) := h+p

divise le cardinal du groupe des classes de Q(ζ
p
) := hp. Le quotient s’appelle le nombre de classes relatifs

de Q(ζ
p
)/Q qu’on note h−p .

Définition
Soit p un nombre premier impair. On pose comme souvent G = Gal(Q(ζ

p
)/Q), de cardinal p− 1. Notons

ι pour σ−1 (la conjugaison complexe). Soit R un anneau commutatif et M un R[G]-module. On rappelle
que M± = {x ∈ M | ιx = ±x} qui sont des sous-R[G]-modules de M tels que M = M+ ⊕M− si 2 est
inversible dans R.
On se souvient que l’idéal de Stickelberger Ist = Ist(Q(ζ

p
)) = Z[G] ∩ΘZ[G] avec

Θ =
∑

a∈(Z/pZ)∗

〈
t

p

〉
σ−1a =

1

p

p−1∑

a=1

aσ−1a .

On a vu au Chapitre 5 (Lemme 11) que I = Ip = (1− ι)Ist était un Z-module libre de rang p−1
2 .

On pose
E = {u(1− ζ

p
)k | k ∈ Z, u ∈ Up}.

On voit que E est un sous-groupe de Q(ζ
p
)∗, c’est aussi un Z[G]-module, car σa(1−ζp) = 1−ζa

p
= u(1−ζ

p
)

pour une certaine unité u. Enfin on voit que E = Z[ζ
p
, 1p ]
∗, car p = u(1− ζ

p
)p−1 pour une certaine unité

u.
Soit q un nombre premier différent de 2 et de p. Si A est un groupe abélien on pose Aq = {αq | α ∈ A} et
A[q] = {α ∈ A | αq = 1}. Si le cardinal de A est fini, A[q] est de cardinal 1 ou q. Définissons maintenant
notre fameux groupe H : on notera

H = {α ∈ Q(ζ
p
)∗ | vr(α) ≡ 0 (mod q) pour tout idéal premier r 6= πEp}/Q(ζ

p
)∗
q
.

Il est évident que α ∈ H si et seulement s’il existe k ∈ Z et a un idéal fractionnaire de Q(ζ
p
) tels que

αEp = aq(1−ζ
p
)k. On voit facilement que H est un Z[G]-module (α

∑
aσσ =

∏
σ(α)aσ et σa(πEp) = πEp,

pour tout a). Il est clair que l’action de qZ[G] sur H envoie tout sur 1H , faisant de H un Fq[G]-module.
On utilisera souvent cette structure, car 2 est inversible dans Fq.

Posons encore G+ le groupe Gal(Q(ζ
+

p
)/Q) = G/ < ι >; son cardinal est p−1

2 . On note encore CL le

groupe des classes de Q(ζ
p
). Attention : CL+ qui est l’ensemble des classes d’idéaux de Ep invariantes

par ι n’est pas l’ensemble des classes d’idéaux de Q(ζ
+

p
), mais le second s’injecte dans le premiers (lemme

1). Donc h+p ||CL+|. D’autre part, CL− s’injecte dans CL sans rencontrer CL+. Donc, CL− s’injecte dans

CL/CL+, ou encore |CL−| divise hp

|CL+| qui divise h
−
p .

Lemme 2
On prend les mêmes hypothèses que pour les définitions précédentes.
a) On a la suite exacte de Fq[G]-modules :

0 −→ E/Eq −→ H −→ CL[q] −→ 0.

b) E/Eq est invariant par ι, donc est un Fq[G+]-module.

c) H− ≃ CL[q]− = CL−[q]. Et on a la suite exacte :

0 −→ E/Eq −→ H+ −→ CL[q]+ −→ 0.

d) H est annihilé par I.
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preuve
a) La première flèche envoie u(1 − ζ

p
)k sur sa classe modulo Q(ζ

p
)∗
q
. Le noyau est évidemment Eq.

Pour la seconde flèche, α ∈ H est tel que αEp = aq(1 − ζ
p
)k. On envoie alors α sur a. Puisque

aq = α(1− ζ
p
)−kEp, la flèche est bien définie. Supposons que α appartienne au noyau de la seconde

flèche. Alors il existe k ∈ Z et β ∈ Q(ζ
p
)∗ tel que αEp = βq(1 − ζ

p
)kEp donc, il existe une unité u

telle que α = uβq(1− ζ)k
dans H≡ u(1− ζ

p
)k ∈ E.

b) Si α = u(1− ζ
p
)k ∈ E, alors u1−ι = u

u est une racine 2p-ième de l’unité (Lemme 2 b) du Chapitre 6),

donc appartient à Eq car (2p, q) = 1. Ainsi u ≡ uι (mod Eq). D’autre part, (1 − ζ
p
)1−ι =

1−ζ
p

1−ζ−1

p

=

−ζ
p
∈ Eq. Donc, E/Eq est un Fq[G+]-module.

c) Puisque 2 est inversible dans Fq, tout Fq[G]-moduleM =M+⊕M−, la suite exacte vue en a) permet

de conclure puisqu’on a montré en b) que (E/Eq)+ = E/Eq et (E/Eq)− = 0.
d) Puisque Ist annihile CL[q], que (1− ι) annihile E/Eq et que I = (1− ι)Ist, la suite exacte de a) nous

permet de conclure. �

Lemme 3
Si xp − yq = 1 avec p, q premiers impairs et x, y entiers non nuls alors

a)
x−ζ

p

1−ζ
p

Ep = aq pour un certain idéal a de Ep.

b) La classe de (x− ζ
p
) modulo les puissances q-ième est dans H .

Preuve
a) c’est la relation (9) vue au chapitre précédent.
b) découle de a) en multipliant par 1− ζ

p
. �

Lemme 4
Notons µp l’ensemble de toutes les racines p-ièmes de l’unité. Alors on a

∑

ζ ∈ µp
ζ 6= 1

1

x− ζ
=
φ′p(x)

φp(x)
et

∑

ζ ∈ µp
ζ 6= 1

ζ

(1− ζ)2
=

1− p2

12

où φp(x) = xp−1 + xp−2 + · · ·+ x+ 1 est le p-ième polynôme cyclotomique.
Preuve
On notera

∑
tout court pour

∑

ζ ∈ µp
ζ 6= 1

dans cette preuve. Alors l’intégrale
∫
(
∑

(x − ζ)−1)dx =
∑∫

(x −

ζ)−1dx = ln(c ·∏(x− ζ)) = ln(c · φp(x)) pour une constante c. En dérivant, on trouve la première égalité
cherchée.

On en déduit que
∑

1
1−ζ =

φ′
p(1)

φp(1)
= p(p−1)

2·p = p−1
2 . En dérivant la première égalité, et en remplaçant x

par 1, on trouve

∑ 1

(1− ζ)2
=
φ′2p (1)− φ′′p(1)φ(1)

φ2p(1)
.

Or, φ′′p(1) = (p− 1)(p − 2) + (p− 2)(p− 3) + · · ·+ 2 · 1 = (p−2)(p−1)p
3 car

∑n
k=1 k(k + 1) = n(n+1)(n+2)

3 .

Donc,
∑

1
(1−ζ)2 = −(p−5)(p−1)

12 . Et finalement

∑ ζ

(1− ζ)2
= −

∑ 1

1− ζ
+
∑ 1

(1− ζ)2
=

1− p

2
+

−(p− 5)(p− 1)

12
=

1− p2

12
.

�

A partir de cet endroit, nous sortons du cadre “élémentaire”. Bien sûr, les choses pouvaient être parfois
techniques et même un peu ”tordu”. Nous avons passé une étape déjà importante quand nous avons
introduit les corps de nombres et une partie de la théorie de Galois. Maintenant nous allons passer un
cran supplémentaire dans l’abstraction, on doit définir les p-adiques, c’est-à-dire l’anneau Zp et le corps
Qp. [Se, pp. 23-26]
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Définitions-Théorèmes (Rappels sur les p-adiques)
Soient n ∈ N, n ≥ 2, p premier et ϕn l’homomorphisme naturel de Z/pnZ dans Z/pn−1Z qui est
évidemment surjectif.
On définit alors

Zp = lim
←

(Z/pnZ, ϕn) = {(xn)∞n=1 ∈
∞∏

n=1

Z/pnZ | ϕn(xn) = xn−1 ∀n ≥ 2}.

L’addition, la multiplication et la topologie sur Zp sont héritées de celles induites par l’anneau topologique

produit

∞∏

n=1

Z/pnZ. Les anneaux Z/pnZ étant munis de la topologie discrète, nous avons donc que

∞∏

n=1

Z/pnZ est compact (Lemme de Tychonov), donc Zp aussi puisqu’il est fermé.

Zp possède les propriétés suivantes :
a) Zp/pnZp = Z/pnZ
b) Zp est un anneau local d’idéal maximal pZp, donc les seuls idéaux de Zp sont les pnZp, n ∈ N ; il suit

que tout x ∈ Zp s’écrit de manière unique sous la forme pn · u avec u inversible.
c) La valuation p-adique

vp : Zp −→ N ∪ {∞}
x 7−→ n tel que x = pn · u
0 7−→ ∞

induit une distance : d(x, y) = p−vp(x−y) qui définit la topologie de Zp. On a en outre que Z est
dense dans Zp qui est complet.

d) Zp ∩Q = Z(p) = {ab ∈ Q | p 6 | b}

Notons Qp le corps des fractions de Zp. Vu ce qui précède, on a bien sûr que Qp = Zp[p−1], donc tout
x ∈ Qp s’écrit aussi de manière unique sous la forme pn ·u, où u est un inversible de Zp mais maintenant,
n ∈ Z ; n s’appellera aussi valuation p-adique que l’on notera aussi vp(x) ; elle induira de la même manière
la topologie sur Qp, et on obtient facilement les résultats suivants.

e) Le corps Qp , muni de la distance d(x, y) = p−vp(x−y) est localement compact et complet ; le corps
Q est dense dans Qp.

f) La distance d est “ultramétrique”, c’est-à-dire qu’elle vérifie l’inégalité suivante :

d(x, y) ≤ max(d(x, z), d(z, y)).

Nous obtenons grâce à cela le fait agréable que toute série de Qp ou de Zp est convergente si et
seulement si son terme général tend vers 0.

Nous aurions pu définir Qp, de manière tout à fait analytique, comme le complété de Q pour la distance
d, en voyant Zp comme la boule unité et pZp comme la boule unité privée de la sphère unité.

Théorème (Lemme de Hensel)

Soient f ∈ Zp[X1, . . . , Xm], x ∈ (Zp)m, n, k ∈ N et j ∈ Nm.
Supposons que

0 ≤ 2k < n, f(x) ≡ 0 (mod pn) et vp

(
∂f

∂Xj
(x)

)
= k.

Alors il existe un zéro y de f dans (Zp)m qui est congru à x modulo pn−k.
Il existe une forme de contraposée, un peu plus forte dont nous aurons besoin lors de l’appendice 2 : si
f ∈ Zp[X ] est irréductible, alors f ∈ Fp[X ] est une puissance d’un polynôme irréductible.
Preuve
Ce théorème est démontré dans [Serre, pp. 28-30] pour la première partie, la contraposée est prouvée
dans [Jac2, p. 573]. �

Nous sommes prêt à montrer un gros lemme, dont l’énoncé ne paye pas de mine, mais qui sera bien utile !!
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Proposition 5
Si xp − yq = 1 avec p, q premiers impairs et x, y entiers non nuls alors l’élément (x− ζ)1−ι est non-trivial
dans H (donc dans H−).
Preuve
On va prouver cela par l’absurde. Supposons donc que (x− ζ)1−ι = 1 dans H . Cela veut dire qu’il existe

α ∈ Q(ζ
p
) tel que

x−ζ
p

x−ζ−1

p

= αq. Les relations de Cassels nous apprennent que x ≡ 1 (mod pq−1). Posons

µ = x−1
1−ζ

p

. On a x − 1 ∈ pq−1Z ⊂ π(p−1)(q−1)Ep, donc µ ∈ Ep et vπ(µ) ≥ (p − 1)(q − 1) − 1 ≥ 4. On

vérifie que
x−ζ

p

1−ζ
p

= 1 + µ et

1 + µ

1 + µ
= −ζ−1

p
αq = βq avec β = −ζ−

1
q

p
α,

c’est toujours possible, car (q, 2p) = 1. Choisissons des racines q-ième de 1 + µ et de 1 + µ, qu’on notera
q
√
1 + µ et q

√
1 + µ (on sort peut-être de Q(ζ

p
)), telles que

q
√
1 + µ

q
√
1 + µ

= β (c)

Posons encore

η =
(

q
√
1 + µ+ ζ

− 1
q

p
q
√
1 + µ

)q
.

On prétend que η ∈ Up. En effet : notons O l’ensemble des entiers algébrique de C sur Z. Si z1, z2 ∈ O,
alors q

√
z ∈ O et z1 + z2 et z1z1 ∈ O donc η ∈ O, puisque µ ∈ Ep. D’autre part,

η =
(

q
√
1 + µ

)q
· (β + ζ

− 1
q

p
)q = (1 + µ)(−αζ−

1
q

p
+ ζ
− 1

q

p
)q = (1 + µ)(1− α)qζ

−1
p

∈ Q(ζ
p
).

Puisque A + B divise Aq + Bq, on a q
√
1 + µ + ζ

− 1
q

p
q
√
1 + µ divise (1 + µ) + ζ

−1
p

(1 + µ) dans O. Or,

(1 + µ) + ζ
−1
p

(1 + µ) =
x−ζ

p

1−ζ
p

+ ζ
−1
p

x−ζ−1

p

1−ζ−1

p

=
ζ−1

p
−ζ

p

1−ζ
p

∈ Up ⊂ O∗. Ainsi, η ∈ Q(ζ
p
)∩O∗ = Up. Tout élément

de Up a une norme qui est a priori de ±1. Mais comme Q(ζ
p
) est totalement complexe, l’ensemble des

plongements est par paires de conjugués, donc la norme est positive et donc N(η) = 1 où N = NQ(ζ
p
)/Q.

Puisque [Qp(ζp) : Qp] = p− 1, NQp(ζp)/Qp
prolonge NQ(ζ

p
)/Q.

On va donc chercher des racines de 1+µ et de 1+µ satisfaisant (c) dans Qp(ζp). En posant (comme dans

la preuve du Lemme 2 du Chapitre 4)

( 1
q

k

)
=
(

1
q (

1
q − 1)(1q − 2) · · · (1q − (k + 1))

)
/k!, et par convention

( 1
q

0

)
= 1 on a, tout d’abord formellement :

(1 + µ)
1
q =

∞∑

k=0

( 1
q

k

)
µk.

D’abord,

(
a
k

)
∈ Zp si a ∈ Zp, car c’est vrai si a ∈ Z et donc, par continuité et puisque Z est dense dans

Zp, et évidemment, 1
q ∈ Zp. Ensuite, la série converge, car vπ(µ) ≥ 4 et donc la norme (p-adique) des

termes de la série tend vers 0. Donc, dans Qp(ζp) une racine q-ième de (1 + µ) existe.

Il va falloir maintenant travailler pour affirmer qu’il est possible de s’arranger pour satisfaire la condition
(c).
Dans le cas où p 6≡ 1 (mod q), Qp(ζp) n’a pas de racine q-ième de l’unité autre que 1. En effet, si ω

est une racine q-ième de l’unité différente de 1, alors ω ≡ 1 (mod πZp[ζp]), car 1 est l’unique racine

q-ième de l’unité dans le corps résiduel Zp[ζp]/πZp[ζp] = Fp (sinon, q|p − 1). Et si ω = 1 + πu, alors

1 = ωq = 1 + qπu + O(π2), avec la notation O(π2) qui signifie ici seulement qu’il s’agit d’un multiple
de Zp[ζp] de π

2; donc π|q, ce qui est impossible. Dans ce cas, la condition (c) est automatiquement

satisfaite, car les racines q-ième, si elles existent, sont uniques. Et on peut poser q
√
1 + µ = (1 + µ)

1
q et

q
√
1 + µ = (1 + µ)

1
q et définir µ comme avant.

Dans le cas où p ≡ 1 (mod q), le corps résiduel contient q racines distinctes de l’unité (Lemme IMP,
Chapitre 5) qui, par le Lemme de Hensel, se relèvent en q racines de l’unité dans Zp[ζp]. Soit ω, une telle

racine différente de 1. A priori, il existe k tel que (1+µ)
1
q

ωk(1+µ)
1
q

= β. On montre facilement que 1+πZp[ζp] est
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un groupe multiplicatif, donc (1+µ)
1
q

(1+µ)
1
q

≡ 1 (mod πZp[ζp]). Puisque Zp[ζp]/πZp[ζp] = Fp, il existe u0 ∈ Z

et v ∈ Zp[ζp] tels que β = u0 + πv et 0 ≤ u0 < p. On veut montrer que k = 0 ou, ce qui est équivalent,

u0 = 1 (car les ωk sont distincts modulo π). D’abord, on a βq = 1+µ
1+µ ≡ 1 (mod π). d’où, uq0 ≡ 1 (mod π),

ou encore uq0 ≡ 1 (mod p) (car u0 ∈ Z). D’autre part, (ββ)q = 1+µ
1+µ ·

1+µ
1+µ = 1 = 1q, donc ββ = 1, car dans

Q(ζ
p
), il n’y a que 1 comme racine q-ième de 1. Mais β = u0 + πv. On en déduit que u20 ≡ 1 (mod p) et

on vient de voir que uq0 ≡ 1 (mod p), donc u0 ≡ 1 (mod p), car (2, q) = 1.

Donc, dans tous les cas, la condition (c) est satisfaite dans Qp(ζp). Et alors, il est possible de définir η

relativement à ce choix. Posons

u = (1 + µ)
1
q + ζ

− 1
q (1 + µ)

1
q .

Puisque µ
µ = −ζ est une unité, en effectuant le développement binomial, on trouve que u = (1 + µ

q ) +

ζ
r

p
(1 + µ

q ) +O(µ2), et r ∈ Z tel que r ≡ − 1
q (mod pZp[ζp]). Cela veut dire que

u ≡ (1 +
µ

q
) + ζ

r

p
(1 +

µ

q
) (mod µ2Zp[ζp]).

Donc, en faisant un petit calcul, on trouve u = (1 + ζ
r

p
)(1 + x−1

q

1−ζr+1

p

(1−ζ
p
)(1+ζr

p
)
) +O(µ2).

Or, 1 + ζ
r

p
=

1−ζ2r
p

1−ζr
p

est une unité, sa norme vaut donc 1. On a ainsi :

N(u) =
∏

ζ ∈ µp
ζ 6= 1

(1 +
x− 1

(1− ζ)
︸ ︷︷ ︸
≃µ

1− ζ
r+1

q(1 + ζ
r
)
) +O(µ2)

= 1 +
x− 1

q

∑

ζ ∈ µp
ζ 6= 1

(
1− ζ

r+1

(1− ζ)(1 + ζ
r
)

)
+ O(µ2). (i)

Posons π′ = ζ− 1, bien sûr π = π′ si ζ = ζ
p
. Alors on a

1− ζ
r+1

(1 − ζ)(1 + ζ
r
)
=

1− (1 + π′)r+1

−π′(1 + (1 + π′)r)
=

−(r + 1)π′ +O(π2)

−π′(2 + rπ′) +O(π3)
=
r + 1

2
+O(π),

puisque 2 est inversible dans Zp[ζp]. Or, π3|x− 1, donc π(x− 1)|µ2 = (x−1)2
π2 et ainsi,

N(u) = 1 +
x− 1

q

(r + 1)(p− 1)

2
+O(π(x − 1)).

En effectuant le développement binomial, et en utilisant le fait que π(x − 1)|(x− 1)2, on trouve que :

1 = N(η) = N(u)q = 1 +
(x− 1)(r + 1)(p− 1)

2
+O(π(x − 1))

︸ ︷︷ ︸
=0

.

Donc, π(x − 1)| (x−1)(r+1)(p−1)
2 . Donc π|r + 1 ce qui implique que −1 ≡ r ≡ − 1

q (mod p). Donc q ≡ 1

(mod p). On supposera donc, dans la suite que q ≡ 1 (mod p), et on reprend le calcul de u à O(µ3) près.

Mais avant cela, on voit que ζ
− 1

q

p
= ζ
−1
p

et µ+ ζ
− 1

q µ = 0. On obtient alors :

u = 1 +

( 1
q

2

)
µ2 + ζ

−1
p

(1 +

( 1
q

2

)
µ2) +O(µ3)

= (1 + ζ
−1
p

)

(
1 +

1− q

2q2
(x− 1)2

ζ
p

(1− ζ
p
)2

)
+O(µ3),
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car

( 1
q

2

)
=

1− q

2q2
et (1 − ζ

−1
p

)2 = ζ
−2
p

(1 − ζ
p
)2. En prenant la norme, en remarquant que (1 + ζ

−1
p

) est

de norme 1 et en raisonnant comme en (i), on trouve

N(u) = 1 +
1− q

2q2
(x− 1)2

∑

ζ ∈ µp
ζ 6= 1

ζ

(1 − ζ)2
+O(µ3).

On a vu au Lemme 4 que
∑

ζ ∈ µp
ζ 6= 1

ζ

(1− ζ)2
=

1− p2

12
. A nouveau en effectuant le développement binomial,

et en utilisant le fait que µ3|(x− 1)4, on trouve que :

1 = N(η) = N(u)q = 1 +
(1− q)(x − 1)2(1− p2)

2 · q · 12 +O(µ3)

︸ ︷︷ ︸
=0

.

Or,
(1− q)(1 − p2)

2 · 1 · 12 est un élément de Zp[ζp], même quand p = 3, car q ≡ 1 (mod p). Donc, µ3 =
(x− 1)3

π3

divise
(1 − q)(x− 1)2(1 − p2)

2 · q · 12 et donc, x− 1 divise (q−1)(1−p2)π3

24q . Comme x ≡ 1 (mod pq−1), on obtient

que pq−1| (q−1)π
3

3 , donc p|π3 et c’est impossible ou pq−1|q − 1 et la division est dans Z, mais c’est aussi

impossible, car pq−1 est bien plus grand que q − 1. Donc on a notre contradiction, ce qui implique que
(x − ζ)1−ι n’est pas trivial dans H . �

Corollaire 6
Soit p et q des nombres premiers impairs distincts. Si p 6 | h−q ou q 6 | h−p , alors l’équation xp − yq = 1, n’a
pas de solution non nulles x, y ∈ Z.
Preuve
Par symétrie, supposons que q 6 | h−p . On a vu (Lemme 2 c)) que H− ≃ CL−[q]. Puisque CL−[q] = 1 ou

q divise |CL−| qui divise h−p (cf. Définition entre les Lemmes 1 et 2), on en déduit que H− est trivial.

Or, si xp − yq = 1, la proposition 5 nous dit que (x − ζ)1−ι est un élément non-trivial de H−. C’est une
contradiction et le corollaire est prouvé. �

Lemme 7
Soit p un nombre premier impair. Soit γ ∈ N une racine primitive modulo p, c’est-à-dire que la classe
de γ engendre cycliquement F∗p. Posons, pour i = 1, . . . , p − 1, 1 ≤ γi ≤ p− 1, tel que γi ≡ γi (mod p).

Posons Fp(X) =
∑p−1

i=1 γiX
i. Soit enfin ζ

p−1 une racine primitive p− 1-ième de l’unité. Alors

h−p =

∣∣∣∣∣∣

p−1
2∏

k=1

Fp(ζ
2k−1
p−1 )

∣∣∣∣∣∣

(2p)
p−3
2

.

Preuve
Ce Lemme est assez long à prouver, mais pas trop dur. Une version semblable à cet énoncé se trouve
dans [Edw, p. 225]. �

Nous allons montrer que la conjecture de Catalan est vraie si p ou q est inférieur ou égal à 43. Mais nous
n’aurons besoin de ce résultat que pour p ou q ≤ 11. Alors, on va calculer “à la main” h−3 , h

−
5 et h−7 .

Ainsi, toute la preuve de Catalan sera fait sans calcul informatique... mais pour être franc, j’ai tout de
même vérifié mes calculs par ordinateur, pas con le bourdon !

Lemme 8
h−3 = h−5 = h−7 = 1
Preuve
Si p = 3, ζ

p−1 = −1, γ = 2 et F3(X) = X2 + 2X . Donc h−3 = |F3(−1)|
(6)0 = | − 1| = 1.

Si p = 5, ζ
p−1 = i, γ = 2 et F5(X) = X4 + 3X3 + 4X2 + 2X , F5(i) = (−3 − i) et F5(i

3) = (−3 + i). Et

donc h−5 = F5(i)·F5(i
3)

(10)1 = 1.
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Enfin, si p = 7, ζ
p−1 = 1+

√
3i

2 , γ = 3 et Fp(X) = X6 + 5X5 + 4X4 + 6X3 + 2X2 + 3X . Et donc,

h−7 =
|F7(ζ6)·F7(ζ

3

6
)·F7(ζ

5

6
)|

(14)2 = |(−4−2
√
3i)(−7)(−4+2

√
3i)|

196 = 1. �

Théorème 9 (Théorème 2 de Mihăilescu)
Si p et q sont des premiers impairs distincts avec p ou q ≤ 43, alors l’équation xp − yq = 1 n’a pas de
solutions entières non nulles
Preuve
En faisant des calculs comme au Lemme 8, mais un peu plus long (et à l’ordinateur, cette fois), on
trouve que h−p = 1 si p ≤ 19. Pour p = 23, 29, 31, 37, 41, 43, on a respectivement h−p = 3, 8, 9, 37, 112, 211.

Comme h2 = h−3 = h−11 = 1, il n’y a pas de problème pour p = 23, 29, 31, 37, 41. Pour 43, il faut calculer
h−211. On calcule que

h−211 = 32 · 72 · 41 · 71 · 181 · 2812 · 421 · 1051 · 12251 · 113981701 · 4343510221
et donc, 43 6 | h−211. En revanche, h−47 = 5 · 139 et

h−139 = 32 · 472 · 2772 · 967 · 1188961909.

En revanche, 47138 ≡ 7507 (mod 1392) et 13946 ≡ 1035 (mod 472), donc, si on le voulait, on pourrait
encore ajouter 47 à la liste, mais comme je l’ai déjà dit, c’est seulement pour 3, 5, et 7 que c’est vraiment
important. �
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CHAPITRE 8

Troisième théorème de Mihăilescu :

p < 4q2 et q < 4p2

Le titre est assez explicite pour voir ce qu’on va prouver. Ce théorème permet d’éviter d’avoir recourt à
l’ordinateur et d’utiliser des résultats difficiles sur les formes logarithmiques.

Lemme 1
Soit 3 ≤ p < q deux nombres premiers. Alors on a les résultats suivants :

a) log(q)
q−1 − 1

q >
1
q .

b) 1
x > log(1 + 1

x ) si x ≥ 1.

c) pq−1 > qp−1 + q.
Preuve
Prouvons a) : q log(q)− 2(q− 1) > 0, car q ≥ 5 et la fonction q log(q)− 2(q− 1) est croissante (sa dérivée

vaut log(q)− 1). Donc log(q)
q−1 > 2

q , ou encore log(q)
q−1 − 1

q >
1
q .

Prouvons b) : soit 0 < y = 1
x ≤ 1. On a ey − y > 1, car l’inégalité non stricte est vraie pour y = 0 et la

fonction ey − y est croissante. Donc, 1
x > log(1 + 1

x ).

Prouvons c) : posons f(x) = log(x)
x−1 . Prouver la partie c) revient à prouver que f(p)−f(q) > log(1+ 1

qp−2 )·
1

(p−1)(q−1) . Par le théorème des accroissements finis, il existe c ∈]p, q[ tel que f(p)− f(q) = (p− q) · f ′(c).
On voit que f ′(x) = −(x log(x)−(x−1))

x(x−1)2 < 0 si x > 2. De plus, f ′′(x) = 2x2 log(x)−3x2+4x−1
x2(x−1)3 > 0 si x > 2.

Ainsi, f ′(p) < f ′(c) < f ′(q) < 0. Donc (p− q)f ′(c) ≥ (p− q)f ′(q). Donc, il suffit de montrer que

(q − p)
q log(q) − (q − 1)

q(q − 1)2
> log(1 +

1

qp−2
) · 1

(p− 1)(q − 1)
.

Or, grâce à la partie b), log(1+ 1
qp−2 ) ≤ 1

qp−2 . Donc, l’inégalité à prouver est vraie si (q−p) q log(q)−(q−1)q(q−1) >

1
qp−2(p−1) , ou encore si (q − p)(p − 1)qp−2 ·

(
log(q)
q−1 − 1

q

)
> 1. Mais cela est vrai, car on a vu en a) que

log(q)
q−1 − 1

q >
1
q . �

Lemme 2
Si xp − yq = 1 avec p, q premiers impairs tels que p, q ≥ 11, et x, y entiers non nuls, alors

|x| ≥ max(pq−1 − 1, qp−1 + q) et |y| ≥ max(qp−1 − 1, pq−1 + p).

Preuve
Montrons le lemme pour |x|. Le fait que |x| ≥ pq−1 − 1 vient de l’existence, par les relations de Cassels,
de u ∈ Z tel que x − 1 = pq−1uq. Si p < q, on a vu au lemme précédent que pq−1 − 1 ≥ qp−1 + q. Donc
le Lemme 2 est prouvé pour ce cas. Nous sommes passés comme chat sur braise sur le fait que lors de
la preuve des relations de Cassels on avait considéré des x et y positifs. Mais si ce n’est pas le cas on
remplace x par −x et y par −y et l’affirmation est correcte !

Supposons p > q. On a yq+1
y+1 = ((y+1)−1)q−1

y+1 = (y+1)q−1 − q(y+1)q−2+ · · ·+ q ≡ q (mod y+1). Or, les

relations de Cassels nous disent qu’il existe c ∈ Z tel que yq+1
y+1 = qcp; (on remarque que c > 0). Les mêmes

relations nous disent que qp−1 divise y + 1. Donc, on a la congruence : q · cp ≡ q (mod qp−1) ou encore
cp ≡ 1 (mod q)p−2. Cela veut dire que l’ordre de c modulo qp−2 est 1 ou p. Si c’est p, il doit de toute
façon diviser ϕ(qp−2) = (q − 1) · qp−3. Or p ne divise pas q − 1 (il est supérieur à q) et ne divise pas non

plus qp−3. Donc c ≡ 1 (mod qp−2). Si c = 1, alors yq+1
y+1 = q. Voyons que c’est impossible : si y > 2, on a

yq+1
y+1 = yq−1−yq−2+yq−3+· · ·+1 = yq−2(y−1)+yq−4(y−1)+· · ·+y(y−1)+1 ≥ yq−2+1 > 2q−2+1 > q

car on a vu que q > 7. Si y < −2, posons z = −y. On a yq+1
y+1 = zq−1 + zq−2 + · · ·+ z + 1 ≥ zq−1 > q. Si

y = 2 alors 2q +1 = 3q implique q = 3 et q ≥ 11, c’est donc impossible. Si y = −2, q = 1− 2q, ça devient
loufoque ! Si y = 1, q = 1, aussi. Et enfin si y = −1, x = 0, à nouveau impossible. Tout ça implique que
c ≥ 1 + qp−2. Mais alors, les relation de Cassels nous disent encore que |x| = q|b|c > qc ≥ qp−1 + q.
On démontre le Lemme pour |y| de manière identique. �
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Lemme 3
Si xp − yq = 1 avec p, q premiers impairs et x, y entiers non nuls. Rappelons que G = Gal(Q(ζ

p
)/Q).

Posons X = AnnZ[G]([x − ζ
p
] ∈ H) := {θ ∈ Z[G] | ∃α ∈ Q(ζ

p
)∗, avec (x − ζ

p
)θ = αq}. Il est clair que X

est un sous-groupe additif de Z[G]. Alors l’application

X −→ Q(ζ
p
)∗

θ 7−→ α,

où α est l’unique élément de Q(ζ
p
)∗ tel que (x− ζ

p
)θ = αq, est un homomorphisme de groupe injectif.

Preuve
L’application est bien définie, car Q(ζ

p
) ne contient pas de racine q-ième de 1 autre que 1 lui-même,

donc α est unique. Le fait que ce soit un homomorphisme de groupe est une simple vérification. Reste à
montrer l’injectivité : soit θ =

∑
τ∈G nττ tel que (x − ζ

p
)θ = 1. La relation (9) vu au Chapitre 6 nous

montre que les conjugués de β :=
x−ζ

p

1−ζ
p

sont premiers entre eux. De plus, ce ne sont pas des unités, car

pour toute racine primitive p-ième de l’unité ζ, on a :

NQ(ζ
p
)/Q

(
x− ζ

1− ζ

)
= N

(
x− ζ

1− ζ

)
=

|∏p−1
i=1 (x− ζ

i
)|

p
≥ (|x| − 1)p−1

p
> 1,

La dernière inégalité venant du fait que |x| ≥ 3 (Lemme 2). On en déduit donc que les conjugués de
β sont divisibles par des idéaux premiers distincts. Soit σ ∈ G. Puisque (x − ζ

p
)θ = 1 = σ(1), alors

(x−σ(ζ
p
))θ = 1. On en déduit que N(x− ζ

p
)
∑

τ∈G
nτ = 1, donc

∑
τ∈G nτ = 0, car N(x− ζ

p
) > 1. Ainsi,

(x−ζ
p
)θ

(1−ζ
p
)0

=

∏
τ∈G

(x−τ(ζ
p
))nτ

∏
τ∈G

(1−ζ
p
)nτ

= 1. Or, les 1−τ(ζ
p
) diffèrent de 1−ζ

p
d’une unité. Ainsi,

∏
τ∈G

(
x−τ(ζ

p
)

1−τ(ζ
p
)

)nτ

est une unité. On en déduit que chaque nτ est nul, car sinon les
x−τ(ζ

p
)

1−τ(ζ
p
)
auraient des facteurs en commun,

ce qui n’est pas le cas comme nous venons de le voir. Donc θ = 0, ce qui prouve l’injectivité. �

Définition
Soit α ∈ Q(ζ

p
). Alors, il est clair que αEp = ab−1 avec a et b des idéaux de Ep premiers entre eux.

L’idéal b est appelé l’idéal dénominateur de α.

Lemme 4
Sous les même hypothèses que pour la définition précédentes, on a
a) ab−1 ∩ Ep = a
b) b = {x ∈ Ep | x · α ∈ Ep}
c) α et α− 1 ont même idéal dénominateur.

preuve
a) Il est évident que a ⊂ ab−1 ∩Ep := a′. D’autre part, ab−1 ⊃ a′. Donc a ⊃ a′ · b, ce qui veut dire que

a ⊃ a′, car a et b sont premiers entre eux.

b) Il est évident que b ⊂ {x ∈ Ep | x · α ∈ Ep} := b′. Soit x ∈ b′, alors xα ∈ Ep ∩ ab−1
a)
= a. Donc

x ∈ α−1Ep · a = b′.
c) Découle de b). �

On avait déjà défini la branche principale du logarithme au Lemme 10 du Chapitre 5, nous en avons à
nouveau besoin, ainsi que de quelques propriétés :

Définition
Soit z ∈ C. Posons Log(z) = log |z| + i arg(z) où −π < arg(z) ≤ π. On appelle Log(·) la branche
principale du logarithme. On peut voir que eLog(z) = z, pour tout z ∈ C∗. Si w ∈ C est tel que ew = z,
alors il existe k ∈ Z tel que w = Log(z) + 2kπi.

Lemme 5
a) Si |z| < 1, alors Log(1− z) = −∑∞n=1

zn

n .
b) Si |z| = 1, alors | arg(z)| ≤ |f(z)| pour toute détermination f du logarithme.
c) Soit z ∈ C. Si r ∈ N est un nombre impair tel que | arg(zr)| < λ ≤ π, alors il existe un entier k, avec

1−r
2 ≤ k ≤ r−1

2 tel que
∣∣∣∣arg(z)−

k · 2π
r

∣∣∣∣ <
λ

r
≤ π

r
.

De plus, si | arg(z)| ≤ π
r , alors k = 0.
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Preuve
a) On peut lire ce résultat dans tout livre portant sur l’analyse complexe, par exemple [Mac, pp.77 et

134].
b) Si f est la branche principale, c’est évident. Sinon, il existe k ∈ Z \ {0} tel que

|f(z)| = | log(|z|)︸ ︷︷ ︸
=0

+i arg(z) + k · 2πi| = | arg(z) + k · 2π|
k 6=0

≥ min(|2k − 1|, |2k + 1|) · π ≥ π ≥ | arg(z)|.

c) Il existe k ∈ Z tel que arg(zr) = r · arg(z) + k · 2π. On a donc −π < r · arg(z) + k · 2π ≤ π. Mais
puisque −π < arg(z) ≤ π, on a −π < r · π+ k · 2π, donc k > −1−r

2 ou k ≥ 1−r
2 , car r est impair. On

montre de même que k ≤ r−1
2 . De | arg(zr)| < λ, on tire |r · arg(z) + k · 2π| < λ et donc

| arg(z) + k · 2π
r

| < λ

r
, (i)

le signe + ne dérange pas, car k varie entre − r−1
2 et r−1

2 .

Si −π
r ≤ arg(z) ≤ π

r , alors −π
r + k·2π

r ≤ arg(z) + k·2π
r ≤ π

r + k·2π
r . Donc, si k 6= 0,

∣∣∣∣arg(z) +
k · 2π
r

∣∣∣∣ ≥ min(|2k − 1|π
r
, |2k + 1|π

r
) ≥ π

r
≥ λ

r
.

cela est une contradiction avec l’équation (i). Donc k = 0. �

Proposition 6
Si xp− yq = 1 avec p, q ≥ 11 premiers impairs et x, y entiers non nuls. Posons X = AnnZ[G]([x− ζp] ∈ H)

comme pour le lemme 3. Soit 0 6= θ =
∑
τ∈G nττ ∈ X ∩ (1− ι)Z[G], tel que ‖θ‖ =

∑
τ∈G |nτ | ≤ 3q

p−1 ; et

α ∈ Q(ζ
p
)∗ tel que (x− ζ)θ = αq; ainsi que σ ∈ G. Alors

|arg(σ(α))| > π

q
,

avec l’argument tel que −π < arg(z) ≤ π.
Preuve
Remarquons déjà que puisque θ =

∑
τ∈G nτ τ ∈ (1 − ι)Z[G], alors, nτ = −nιτ pour tout τ ∈ G, et donc∑

τ∈G nτ = 0. Ainsi |α| = 1, car, si on pose θ =
∑

τ∈G nιττ , on a

|(x − ζ
p
)θ|2 = (x− ζ

p
)θ · (x− ζ)θ = (x− ζ

p
)θ · (x− ζ

p
)θ = (x − ζ

p
)0 = 1,

de même, |τ(α)| = 1, pour tout τ ∈ G. De plus,

(x− ζ
p
)θ =

∏

τ∈G
(x− τ(ζ

p
))nτ = x

∑
τ∈G

nτ

︸ ︷︷ ︸
=1

·
∏

τ∈G
(1−

τ(ζ
p
)

x
)nτ .

On a σ(α)q =
∏
τ∈G(1 − τ(ζ)

x )nτ , avec ζ = σ(ζ
p
). Donc,

∑
τ∈G nτLog(1 − τ(ζ

x ) = f(σ(α)q), où f(·) est

une fonction logarithmique, pas forcément la branche principale. D’autre part, pour tout τ ∈ G, on a :

|Log(1− τ(ζ)

x
)| =

∣∣∣∣∣∣

∞∑

n=1

(
τ(ζ)

x

)nτ

n

∣∣∣∣∣∣
≤
∞∑

n=1

(
1

|x|

)n
=

1

|x| − 1
.

Et alors :

| arg(σ(α)q)|
Lemme 5 b)

≤ |f(σ(α)q)| ≤
∑

τ∈G
|nτ | · |Log(1−

τ(ζ)

x
)| ≤ ‖θ‖

|x| − 1
. (11)

Supposons maintenant par l’absurde que |arg(σ(α))| ≤ π
q . Le Lemme 5 c) nous montre que

| arg(σ(α))| ≤ ‖θ‖
q(|x| − 1)

.

42



D’autre part, |σ(α) − 1| < | arg(σ(α))|; on peut voir cela en sachant que pour tout 0 < β < π
q , on a

2 sin(β2 ) < β, ou en observant ce petit dessin :

x

σ(α) − 1 σ(α)

x

y

x = |σ(α) − 1|

y = arg(σ(α))

On “voit” que x < y.

Donc,

|NQ(ζ
p
)/Q(α − 1)| = |N(α− 1)| <

( ‖θ‖
q(|x| − 1)

)2

· 2p−3, (i)

car le terme
(
‖θ‖

q(|x|−1)

)2
vient de σ et σ, et le 2p−3 vient du fait que |τ(α)| = 1, et donc |τ(α) − 1| ≤ 2,

pour tout τ ∈ G.
D’autre part,

αq =

∏

nτ≥0
(x− τ(ζ

p
))nτ

∏

nτ≤0
(x− τ(ζ

p
))|nτ |

=
ν1
ν2
.

Comme, nτ = −nιτ , alors ν1 et ν2 sont conjugués l’un de l’autre. Donc, N(ν2)
2 = N(ν1) · N(ν2) =

N(ν1 · ν2) = N(
∏
τ∈G(x − τ(ζ

p
))|nτ |) ≤ (1 + |x|)‖θ‖(p−1). Donc |N(ν2)| ≤ (1 + |x|) ‖θ‖(p−1)

2 . A fortiori,

si bq est l’idéal dénominateur de αq, il contient l’idéal engendré par ν2. On a donc, N(b) ≤ |N(ν2)|
1
q ≤

(1 + |x|)
‖θ‖(p−1)

2q . En inversant, on obtient :

(1 + |x|)
−‖θ‖(p−1)

2q ≤ N(b)−1
(∗)
≤ |N(α− 1)|

(i)

≤
( ‖θ‖
q(|x| − 1)

)2

· 2p−3

L’inégalité (∗) vient du fait que l’idéal dénominateur de α − 1 est le même que celui d’α (lemme 4) et
puisque θ 6= 0, alors, α 6= 1 (lemme 3). En multipliant par 2(|x| − 1)2, et puisque |x| ≥ 6, (1 + |x|)2 ≤
2(|x| − 1)2, on obtient :

(1 + |x|)2−
p−1
2q ‖θ‖ ≤ 2p−1

(‖θ‖
q

)2

.

Mais, ‖θ‖ ≤ 3q
p−1 , donc

q
p−1
2

Lemme 2
≤ (1 + |x|) 1

2 ≤ 2p−1
(

3

p− 1

)2

≤ 2p−1 = 4
p−1
2 .

Comme q ≥ 5, c’est une contradiction, ce qui prouve que | arg(σ(α))| > π
q et donc, la proposition. �

Maintenant, un petit lemme de combinatoire, très facile :

Lemme 7

∣∣∣∣∣

{
(λ1, . . . , λk) ∈ Nk |

k∑

i=1

λi ≤ s

}∣∣∣∣∣ =
(
s+ k
k

)

Preuve

Posons Σ1 =
{
(λ1, . . . , λk) ∈ Nk |∑k

i=1 λi ≤ s
}
, Σ2 =

{
(λ1, . . . , λk) ∈ Nk | λi ≤ 1,

∑k
i=1 λi ≤ s+ k

}

et Σ3 = {A | A ⊂ {1, 2, 3, . . . , s+ k} et |A| = k}. Eh bien, ces trois ensembles sont en bijections :
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(λ1, . . . , λk) 7→ (λ1 + 1, . . . , λk + 1) est une bijection de Σ1 sur Σ2; et (λ1, . . . , λk) 7→ {∑l
i=1 λi | l =

1, . . . , k} est une bijection de Σ2 sur Σ3 qui est évidemment de cardinal

(
s+ k
k

)
. �

Le lemme suivant n’est pas très dur non plus :

Lemme 8
Soit k ≥ 2 et s ≥ 6 tels que s+ 2k ≥ 13. Alors on a

(
s+ k
k

)
=

(
s+ k
s

)
>

4

3
(s+ 1)k2 + 1.

Preuve
On vérifie d’abord que le lemme est vrai pour les paires (s, k) = (6, 4), (7, 3), (9, 2). Il suffit alors de voir
que si le lemme est vrai pour (s, k), alors il est vrai pour (s+ 1, k) et pour (s, k + 1). Supposons donc le
lemme vrai pour (s, k). On a

(
s+ k + 1
s+ 1

)
=
s+ 1 + k

s+ 1

(
s+ k
k

)
par hyp.
>

s+ 1 + k

s+ 1
· (4

3
(s+ 1)k2 + 1)

=
4

3
(s+ 1 + k)k2 +

s+ 1 + k

s+ 1
>

4

3
(s+ 2)k2 + 1.

Donc, le cas (s+ 1, k) est réglé. On a aussi,

(
s+ k + 1

s

)
=
s+ 1+ k

k + 1

(
s+ k
s

)
par hyp.
>

s+ 1 + k

k + 1
· (4

3
(s+ 1)k2 + 1) >

4

3

(s+ 1)(s+ k + 1)

k + 1
· k2 + 1.

Il reste à voir que (s + k + 1)k2 > (k + 1)3. C’est équivalent à k2(s − 2) > 3k + 1. Comme s− 2 ≥ 4 et
k ≥ 2, on a k2(s− 2) > 4k2 > 4k − 1 ≤ 3k + 2− 1. �

Proposition 9
Soit p, q ≥ 11 des nombres premiers tels que q > 4p2, et x, y des entiers non nuls tels que xp − yq = 1,
alors pour tout σ ∈ G = Gal(Q(ζ

p
)/Q), il existe 0 6= θ ∈ I tel que ‖θ‖ ≤ 3q

p−1 et tel que si α ∈ Q(ζ
p
)∗ est

l’élément tel que (x− ζ
p
)θ = αq, alors | arg(σ(α))| ≤ π

q .

Preuve
Il suffit de montrer qu’il y au moins q + 1 éléments distincts θ ∈ I = (1− ι)Ist tel que ‖θ‖ ≤ 3q

2(p−1) . En

effet, à chacun de ces θ correspond α ∈ Q(ζ
p
) tel que (x − ζ

p
)θ = αq. Puisque θ ∈ I ⊂ (1 − ι)Z[G] la

realtion (11) s’applique : | arg(σ(α)q)| ≤ ‖θ‖
|x|−1 . Par le Lemme 5 c), il existe k ∈ Z tel que 1−r

2 ≤ k ≤ r−1
2

et
∣∣∣∣arg(σ(α)) −

2kπ

q

∣∣∣∣ ≤
‖θ‖

q(|x| − 1)
. (i)

Par le principe des tiroirs il existe θ1, θ2 tels que θ1 6= θ2 qui correspondent au même k. Prenons
θ = θ1 − θ2. L’α correspondant à θ vaut α1

α2
=: α. Le fait qu’ils correspondent au même k veut dire que

arg(σ(αi)) =
arg(σ(αi)

q)
q + k·πi

q , i = 1, 2. Donc | arg(σ(α1)) − arg(σ(α1))| =
∣∣∣arg(σ(α1)

q)
q − arg(σ(α1)

q)
q

∣∣∣ ≤
2π
q < π. Donc arg(σ(α)) = arg(σ(α1)) − arg(σ(α1)). Ainsi, puisque ‖θ‖ < 3q

2(p−1 ) et que grâce au

Lemme 2, |x| − 1 > qp−1, on trouve

| arg(σ(α))| = | arg(σ(α1))− arg(σ(α1))| ≤ | arg(σ(α1))−
2kπ

q
|+ | arg(σ(α2))−

2kπ

q
|

(i)

≤ 2‖θ‖
q(|x| − 1)

≤ 3

(p− 1)(|x| − 1)
≤ 3

(p− 1)qp−1
<
π

q
.

Il reste donc à trouver ces q + 1 “θ” distincts.
Pour cela, on se souvient (Lemme 11 du Chapitre 5) que I admet une Z-base e1, . . . , e p−1

2
telle que

e1 =
∑

τ∈G±τ et donc ‖ei‖ = p− 1, pour tout i. Considérons l’ensemble des θ =
∑ p−1

2

i=1 λiei avec λi ∈ N

et
∑ p−1

2
i=1 λi ≤ s :=

[
3q

2(p−1)2
]
. Pour un tel θ, on a ‖θ‖ ≤ s · (p − 1) ≤ 3q

2(p−1) . En vertu du Lemme 7, le

nombre de ces θ est

(
s+ p−1

2
s

)
. En ajoutant les opposés de ces θ, on obtient M := 2 ·

(
s+ p−1

2
s

)
− 1

(le −1 vient du 0) θ ∈ I tels que ‖θ‖ ≥ 3q
2(p−1) .
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Il reste donc à voir que M ≥ q + 1. Montrons d’abord que le Lemme 8 s’applique pour s =
[

3q
2(p−1)2

]
et

k = p−1
2 . D’abord, k ≥ 2, car p ≥ 5. Comme, par hypothèse, q > 4p2 > 4(p− 1)2, on a

s ≥ 3q

2(p− 1)2
≥ 12(p− 1)2

2(p− 1)2
= 6.

Enfin, on a s + 2k ≥ 13. En effet, si s + 2k < 13, alors k = 2, 3, 4, 5 ou 6. Si k = 2 ou 3, p = 5 ou 7,
trop petit; si k = 4, 5 ou 6, s < 5, ce qui n’est pas le cas comme on vient de le voir. Donc le Lemme 8
s’applique et on trouve

M ≥ 2(
4

3
(s+ 1)k2 + 1)− 1 =

8

3
(s+ 1)k2 + 1 ≥ 8

3
· 3
2

q

(p− 1)2
· (p− 1)2

4
+ 1 = q + 1.

Donc la proposition est prouvée. �

Théorème 10 (Théorème 3 de Mihăilescu)
Si x et y sont des entiers tels que xp − yq = 1, avec p, q ≥ 11 premiers, alors on p < 4q2 et q < 4p2.
Preuve
Par symétrie, on suppose par l’absurde que q > 4p2. Puisque H est annihilé par I (Lemme 2 Chapitre 7),
donc, en particulier x− ζ

p
est annihilé par I. Les propositions 6 et 9 se contredisent alors. Le théorème

est ainsi prouvé. �
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CHAPITRE 9

Quatrième théorème de Mihăilescu :

p ≡ 1 (mod q) ou q ≡ 1 (mod p)

Comme pour le Chapitre précédent, le titre est clair. C’est le dernier morceau avant la fin. Ce sera aussi
le résultat le plus délicat à montrer !!
D’abord un petit lemme :
Lemme 1
Soit R un anneau intègre de caractéristique 0 et q ∈ R. On considère les séries formelles f =

∑∞
k=0

ak
k! T

k

et g =
∑∞
k=0

bk
k! T

k, avec pour tout k, ak, bk ∈ R tels qu’il existe a et b ∈ R avec ak ≡ ak (mod qR) et

bk ≡ bk (mod qR). Alors f · g =
∑∞
k=0

ck
k! T

k, avec ck ∈ R et ck ≡ (a+ b)k (mod qR).
Preuve
ck
k! =

∑
l+m=k

al
l!
bm
m! =

1
k! ·

∑

l+m=k

(
k
m

)
albm

︸ ︷︷ ︸
:=ck∈R

et ck ≡∑l+m=k

(
k
m

)
albm = (a+ b)k (mod qR). �

Lemme 2
Si f est une fonction réelle continuement dérivable k + 1 fois sur l’intervalle [0; t], alors il existe c ∈ [0; t]
tel que

∣∣∣∣∣f(t)−
k∑

i=0

f (i)(0)

i!
ti

∣∣∣∣∣ =
1

(k + 1)!
f (k+1)(c)tk+1.

Preuve
C’est le théorème de Taylor [Ru,Théorème 5.15,pp. 110-111] �

Maintenant, nous allons fixer quelques notations.
Comme toujours, on va supposer que p et q sont deux nombres premiers impairs distincts et que G =
Gal(Q(ζ

p
)/Q). Soit θ =

∑
τ∈G nτ τ ∈ Z[G]. On pose (formellement)

(1−τ(ζ
p
)T )

nτ
q =

∞∑

k=0

(
nτ

q
k

)
(−τ(ζ

p
)T )k ∈ Q(ζ

p
)[[T ]] et (1−ζ

p
T )

θ
q =

∏

τ∈G
(1−τ(ζ

p
)T )

nτ
q =: F (T ) = Fθ(T )

Remarquons que si T = z ∈ C est tel que |z| < 1, alors le critère de D’Alembert nous dit que ces séries

convergent , car
∣∣∣

nτ
q
−k

k+1

∣∣∣ · |z| −→ |z| < 1.

Enfin, si σ ∈ G, on note F σ la série obtenue en appliquant σ à chaque coefficient de F .

Proposition 3
Sous les mêmes hypothèses et notations que ci-dessus, on a
a) les coefficients de F sont des entiers algébriques en dehors de q. C’est-à-dire qu’ils sont de la forme

a
qs où a ∈ Ep = Z[ζ

p
] est un entier cyclotomique.

b) De plus, F (T ) =
∑∞
k=0

ak
k!·qk T

k, avec, pour tout k, ak ∈ Z[ζ
p
] tel que

ak ≡ (−
∑

τ∈G
nτ τ(ζp))

k (mod qZ[ζ
p
]).

c) Si σ ∈ G et t ∈ C est tel que |t| < 1, alors la série F σ(t) converge. De plus, si 0 ≤ nτ ≤ q pour tout
τ ∈ G, alors pour tout k ≥ 0, on a :

|F σ(t)− F σk (t)| ≤
∣∣∣∣
(

−m
k + 1

)∣∣∣∣ ·
|t|k+1

(1− |t|)m+k+1
,

où m = 1
q

∑
τ∈G nτ et F σk est la somme des termes de F σ de degré inférieur ou égal à k.

Preuve
a) Soit τ ∈ G. On se souvient du Lemme 2 du Chapitre 4 : si l 6= q, alors on a
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vl(k!) ≤ vl

(
nτ
q

(
nτ
q

− 1

)
· · ·
(
nτ
q

− (k − 1)

))
.

Cela nous montre la partie a), car cela veut dire que chaque coefficient binomial

(
nτ

q
k

)
est un entier

divisé par une puissance de q. Les autres facteurs sont dans Z[ζ
p
].

b) Il est clair que F (T ) à la forme voulue, car chaque coefficient binomial possède au plus un puissance
k-ième de q au dénominateur et par le fait que si s1 + · · · + sr = k alors s1! · · · sr! divise k! (le
quotient est un coefficient multinomial “classique”). Donc, F (T ) =

∑∞
k=0

ak
k!·qk T

k, avec, pour tout

k, ak ∈ Z[ζ
p
]. Reste à voir la congruence. On a

(1− τ(ζ
p
)qT )

nτ
q =

∞∑

k=0

nτ (nτ − q) · · · (nτ − q(k − 1))

k!
(−τ(ζ

p
)T )k =

∞∑

k=0

bk
k!
T k,

avec
bk = (−τ(ζ

p
)k)nτ (nτ − q) · · · (nτ − q(k − 1)) ≡ (−τ(ζ

p
)nτ )

k := bk (mod qZ[ζ
p
]). (i)

Ainsi, F (qT ) =
∏
τ∈G(1 − τ(ζ

p
)qT )

nτ
q =

∑∞
k=0

ak
k! T

k, avec ak ≡ (−∑τ∈G nτ τ(ζp))
k (mod qZ[ζ

p
]), en

vertu de (i) et du Lemme 1, itéré k − 1 fois.
c) La convergence a déjà été prouvée grâce au critère de D’Alembert. Pour tout τ ∈ G, on a 0 ≤ nτ

q ,

donc,

∣∣∣∣
(
nτ

q
k

)∣∣∣∣ =
1

k!
· nτ
q

·
∣∣∣∣
nτ
q

− 1

∣∣∣∣ · · ·
∣∣∣∣
nτ
q

− (k − 1)

∣∣∣∣ ≤
1

k!
·
∣∣∣∣−
nτ
q

∣∣∣∣ ·
∣∣∣∣−
nτ
q

− 1

∣∣∣∣ · · ·
∣∣∣∣−
nτ
q

− (k − 1)

∣∣∣∣ =
∣∣∣∣
(
−nτ

q
k

)∣∣∣∣ .

Ainsi, les coefficients, en modules, de la série
∑∞

k=0

(
nτ

q
k

)
(−τ(ζ

p
)T )k sont inférieurs ou égaux aux

coefficients de la série
∑∞

k=0

(
−nτ

q
k

)
(−T )k (qui sont tous positifs) = (1 − T )

−nτ
q . De même, les

coefficients de F (T ) sont majorés par ceux de
∏
τ∈G(−T )−

nτ
q = (1− T )−m =

∑∞
k=0

(
−m
k

)
(1− T )k =:

S(T ). On trouve alors, pour tout t ∈ C tel que |t| < 1 :

|F σ(t)− F σk (t)| ≤

∣∣∣∣∣∣
|(1− |t|)−m −

k∑

j=0

(
−m
j

)
(−|t|)k

∣∣∣∣∣∣
= |S(|t|)− Sk(|t|)|

Taylor

≤ 1

(k + 1)!
|S(k+1)(|t|)| · |t|k+1 ≤

∣∣∣∣
(

−m
k + 1

)∣∣∣∣ ·
|t|k+1

(1− |t|)m+k+1
,

car S(|t|) est croissante si |t| < 1 et S(k+1)(|t|) = (−1)k+1(−m)(−m− 1) · · · (−m− k)(1− |t|)−m−k−1.�

Proposition 4
Sous les mêmes hypothèses, avec en plus θ ∈ (1 + ι)Z[G]. Alors on a

a) Fθ = F ∈ Q(ζ
+

p
)[[T ]]

b) Supposons que t ∈ Q est tel que |t| < 1 et qu’il existe α ∈ Q(ζ
p
) tel que (1 − tζ

p
)θ = αq, alors

α ∈ Q(ζ
+

p
) et pour tout σ ∈ G, on a F σ(t) = σ(α).

Preuve
a) Puisque θ =

∑
τ∈G nτ τ ∈ (1 + ι)Z[G], alors ιθ = θ, et donc nτ = nιτ , pour tout τ ∈ G. Donc, il est

possible de partager dans le produit qui définit F un élément et son conjugué, donc les coefficients

se trouvent dans R ∩Q(ζ
p
) = Q(ζ

+

p
).

b) Par un même raisonnement qu’en a), on voit que β := (1− tζ
p
)θ ∈ R. Ainsi, αq = αq = β = β = αq.

Donc, α = α, car, dans Q(ζ
p
), les racines q-ièmes sont uniques. Cela implique qu’α ∈ Q(ζ

p
) ∩

R = Q(ζ
+

p
). Pour la deuxième partie, remarquons déjà que si α ∈ Q(ζ

+

p
), on a σ(α) ∈ Q(ζ

+

p
),

car σ(α)) = ισ(α)
G abélien

= σι(α) = σ(α). D’autre part, σ(α)q = (1 − tσ(ζ
p
))θ = F σ(t)q, donc

σ(α) = F σ(t), car ils sont réels et q est impair. �
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Théorème 5
Si x et y sont des entiers tels que xp − yq = 1, avec p, q ≥ 11 premiers. Le sous-Fq[G+]-module de H+

engendré par la classe de (x− ζ
p
)1+ι est libre. Cela veut dire que AnnFq[G+]([x− ζ

p
]1+ι ∈ H) = {0}. On

rappelle (cf. Chapitre 7) que

H = {α ∈ Q(ζ
p
)∗ | vr(α) ≡ 0 (mod q) pour tout idéal premier r 6= πEp}/Q(ζ

p
)∗
q
,

et que H+ = {[α] ∈ H | [α]ι = [α]}.
Preuve

Il faut donc démontrer que si ψ ∈ Fq[G+] est tel que la classe
[
(x− ζ

p
)1+ι

]ψ
= 1H , alors ψ = 0Fq[G+].

Soit donc un tel ψ. Ecrivons ψ =
∑
σ∈G+ νσσ, avec νG ∈ Fq. Soit P ⊂ G un système de représentant

de G+ = G/ < ι >. Pour chaque σ ∈ G+, on note encore σ, l’élément de P qui le représente. Soit

ψ =
∑

σ∈P νσσ ∈ Fq[G]. On a alors 1H =
[
(x− ζ

p
)1+ι

]ψ
=
[
(x− ζ

p
)1+ι

]ψ
=
[
(x− ζ

p
)
](1+ι)ψ

. Ainsi,

par définition de H , pour tout θ ∈ Z[G] qui relève ±(1+ ι)ψ, on a (x− ζ
p
)θ ∈ Q(ζ

p
)∗
q
. Posons pour tout

σ ∈ P , νισ = νσ. On a donc (1+ ι)ψ =
∑
σ∈G νσσ ∈ Fq[G]. Ecrivons θ =

∑
σ∈G nσσ qui relève ±(1+ ι)ψ.

Evidemment, on peut choisir θ de manière que 0 ≤ nσ < q. On va voir qu’on peut même le choisir de
sorte que ‖θ‖ ≤ p−1

2 · q. En effet, si on pose θ′ = q
∑

σ∈G σ − θ =
∑

σ∈G
mσσ, avec 0 < mσ ≤ q. Puisque

θ + θ′ = q
∑

σ∈G σ, on a ‖θ‖ + ‖θ′‖ = (p − 1) · q. On choisit donc celui de θ ou de θ′ dont la norme est

inférieure ou égale à p−1
2 · q; et si c’est θ′, on remplace les coefficients q éventuels par 0, on reste dans la

même classe et ça rend la norme encore plus petite. Soit donc θ possédant cette propriété. Considérons
α ∈ Q(ζ

p
)∗ tel que (x − ζ

p
)θ = αq. Notons π pour 1 − ζ

p
. On a vu (preuve du Théorème 1, Chapitre 6)

que
x−ζ

p

1−ζ
p

∈ Ep et que les conjugués de
x−ζ

p

1−ζ
p

étaient premiers entre eux. Donc, pour tout σ ∈ G, on a

vπ(x− σ(ζ
p
)) = 1. On peut alors remarquer que

‖θ‖ =
∑

σ∈G
nσ =

∑

σ∈G
nσ · vπ(x− σ(ζ

p
)) = vπ

( ∏

σ∈G
(x− σ(ζ

p
))nσ

)

= vπ(x− ζ
p
)θ) = vπ(α

q) = q · vπ(α) ≡ 0 (mod q).

Il existe donc m entier avec 0 ≤ m ≤ p−1
2 tel que ‖θ‖ = mq. En outre, puisque les nσ et nισ ont la même

réduction modulo q (c’est νσ), et qu’il sont entre 0 et q, on en déduit que nσ = nισ. Cela implique que

θ = (1 + ι)ϕ où ϕ =
∑

σ∈P nσσ est un relevé de ψ. On en déduit que (x − ζ
p
)θ =

(
(x − ζ

p
)(x − ζ

p
)
)ϕ

est réel ainsi que ses conjugués. Il en est de même pour α, car les racines q-ième, si elles existent sont
uniques dans Q(ζ

p
). Pour chaque τ ∈ G, on a (x − τ(ζ

p
))θ = τ(α)q . Donc, par ce qu’on vient de voir

(1 − 1
xτ(ζp))

θ =
(
τ(α)
xm

)q
. Par la proposition 4 b) (appliquée à 1

x et à α
xm ), on trouve :

σ(α) = xmF σ
( 1
x

)
pour tout σ ∈ G. (i)

On affirme que

qm+vq(m!) ·
∣∣∣∣σ(α) − xmF σm

( 1
x

)∣∣∣∣ < 1. (ii)

Prouvons l’affirmation (ii). Remarquons d’abord que

∣∣∣∣
(

−m
m+ 1

)∣∣∣∣ =

(
2m
m+ 1

)
≤ 4m, (la dernière

inégalité se voit en développant (1 + 1)2m par le binôme de Newton). D’autre part, le Lemme 6 du
Chapitre 4 montre que vq(m!) ≤ m

q−1 . On a alors

qm+vq(m!) ·
∣∣∣∣σ(α) − xmF σm

( 1
x

)∣∣∣∣ = qm+vq(m!) · |x|m
∣∣∣∣F

σ
( 1
x

)
− F σm

( 1
x

)∣∣∣∣
Lemme 3c)

≤ qm+vq(m!) · 1

|x| ·
∣∣∣∣
(

−m
m+ 1

)∣∣∣∣ ·
(
1− 1

|x|

)−2m−1

≤ qm+ m
q−1+m·

log(4)
log(q) · 1

|x| ·
(
1− 1

|x|

)−2m−1

(∗)
≤ 1

|x| · q
p−1
2 ·(1+ 1

q−1+
log(4)

log(q)
) ·
(
1− 1

|x|
)−p

(∗∗)
≤ q

p−1
2 ·(−1+ 1

q−1+
log(4)
log(q)

) ·
(
1− 1

qp−1
)−p

.
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L’inégalité (∗) venant du fait que m ≤ p−1
2 et l’inégalité (∗∗) venant du fait que |x| ≥ qp−1 (Lemme 2 du

Chapitre 8). Pour voir que le dernier terme de cette série d’inégalités est inférieur à 1, il suffit de vérifier
que son logq est inférieur à 0. Ce logq vaut

p− 1

2
·
(
− 1 +

1

q − 1
+

log(4)

log(q)

)
− p

log(1− 1
qp−1 )

log(q)
.

Or, − log(1 − 1
qp−1 ) = log(qp−1) − log(qp−1 − 1)

(+)

≤ 1
qp−1−1 ≤ 1

q2−1 . L’inégalité (+) vient du fait que

log(x+1)− log(x) ≤ 1
x qui est une conséquence immédiate du théorème des accroissements finis. D’autre

part, on a supposé que q ≥ 7. Donc, le logq cherché est inférieur à

≤ p− 1

2

(
− 1 +

1

6
+

log(4)

log(7)

)
+

p

48 · log(7) ≤ −0.487 · p+ 0.061,

qui est négatif, dès que p ≥ 2. L’affirmation (ii) est donc prouvée.
D’autre part, les coefficients du polynôme qm+vq(m!) · F σm(T ) sont des éléments de Ep, car les coefficients
de degré k sont de la forme ak

k!qk
avec ak ∈ Ep (Proposition 3); la puissance de q qui divise le dénominateur

est au plus k + vq(k!) ≤ m+ vq(m!) si 0 ≤ k ≤ m.
On a aussi que α ∈ Ep, car α ∈ Q(ζ

p
) et parce que l’équation (x − ζ

p
)θ = αq est une équation entière,

les coefficients de θ étant positifs (cette intégralité vient du fait que si un élément satisfait une équation
du type xn + an−1xn−1 + · · ·+ a1 + a0 = 0 avec ai entiers sur Z pour tout i, alors cet élément est aussi
entiers Z, voir [Nar, Theorem 1.2]).
Cela implique que γ := qm+vq(m!) · (α − xmFm( 1x)) ∈ Ep, donc la norme de γ appartient à N. Mais,
l’inégalité (i) montre alors que cette norme est inférieure à 1. Donc elle et nulle, et donc γ aussi. On a

qm+vq(m!) · α =

m∑

k=0

qm+vq(m!) ak
qk · k!x

m−k.

En raisonnant modulo q, on déduit que am ≡ 0 (mod qEp). Or, la Proposition 3 b) nous apprend que

am ≡
(
−∑σ∈G nσσ(ζp)

)m
(mod qEp). L’anneau quotient Ep/qEp n’a pas d’élément nilpotent (théorème

chinois et q ne ramifie pas). Donc,
∑
σ∈G nσσ(ζp) ≡ 0 (mod qEp). Comme les σ(ζ

p
) forment une Z-base

de Ep (1, ζ
p
, . . . , ζ

p−2
p

en est une, et en multipliant par ζ
p
, s’en est encore une). On en tire que nσ ≡ 0

(mod q), et donc nσ = 0 pour tout σ ∈ G. Donc θ = 0 et a fortiori ψ et ψ aussi. �

C’est une jolie preuve, vous ne trouvez pas ? Maintenant, nous allons prouver un théorème qui permettra
de terminer la conjecture de Catalan Ce sera le Théorème 12. Tout d’abord on va présenter quelques
nouveaux objets et fixer quelques notations :

Définition
On ne rappellera pas les définitions de H et de H+ on les a revues au Théorème 5. On pose
E = {u(1− ζ

p
)k | u ∈ Up, k ∈ Z} avec Up = E∗p = Z[ζ

p
]∗. Il est évident que E = Z[ζ

p
, 1p ]
∗. On pose aussi

H ′ =

{
[α] ∈ H | α = βq + q2γ, β, γ ∈ Z[ζ

p
,
1

p
] et β inversible (mod q2Z[ζ

p
,
1

p
])

}

et E′ = {u ∈ E | [u] ∈ H ′}. On pose encore C, qu’on appelle p-unités cyclotomiques, l’ensemble

{u ∈ E | u =
1−ζi

p

1−ζj
p

ω(1 − ζ
p
)k, ω est une racine de l’unité et i, j ∈ N et k ∈ Z} et C′ = C ∩ E′. On

rappelle que CL = CLQ(ζ
p
), CLpl = CL

Q(ζ+
p
) sont les classes d’idéaux de Q(ζ

p
) et de Q(ζ

+

p
). On rappelle

(Chapitre 7, définition p. 33) que CLpl ⊂ CL+. Enfin, CL[q] = {[a] ∈ CL | aq est principal }.

Maintenant que les acteurs sont présentés, on va faire une série de lemmes.

Lemme 6
Sous les mêmes hypothèses que plus haut, on a

CLpl[q] = CL[q]+.

Preuve
Le fait que CLpl[q] ⊂ CL[q]+ vient de CLpl ⊂ CL+. Prouvons l’autre inclusion. On pourrait dire que

puisque CL[q] est un Fq[G]-module et que 2 est inversible modulo q, alors CL[q]+ = CL[q] 1+ι
2 = CL[q]1+ι
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et le tour est joué ! C’est juste, mais un peu rapide. Soyons plus terre à terre : soit [a] ∈ CL[q]+. Cela
veut dire qu’il existe α, β ∈ Q(ζ

p
)∗ tel que aa−1 = αEp et aq = βEp. Puisque q 6= 2, il existe m et k ∈ Z

tels que 2m− 1 = kq. On a, si [a] désigne la classe de a dans CL,

[a] = [a · βk · α−m] = [a · akq · α−m] = [akq+1 · α−m] = [a2m · α−m] = [am · (am · α−m)] = [am · am] = [b]

où b = (aa)m ∈ CLpl[q]. �

On va montrer que E/Eq est un Fq[G+]-module libre de rang 1. Pour montrer cela, on doit utiliser le
fait que Fq[G+] est un anneau semi-simple, c’est-à-dire dans notre cas que c’est un produit cartésien de
corps. On a besoin d’un résultat sur les modules sur un anneau semi-simple. Nous montrerons ce résultat
dans l’appendice 1. Enonçons tout de même ce résultat, mais tout d’abord quelques définitions.

Définitions
Soit R un anneau commutatif. Un idéal b de R est dit radical si αn ∈ b implique α ∈ b, ou ce qui est
équivalent, R/b n’a pas d’élément nilpotent. Si M est un R-module et S ⊂ M , on note AnnR(M) ou
Ann(M) l’ensemble {α ∈ R | αx = 0 pour tout x ∈ S}.

Lemme 7
Soit R un anneau semi-simple commutatif.
a) SiM est un R-module de type fini, et b un idéal tel que Ann(M)+b est radical. Si ψ est la projection

de R sur R/b. Alors on a ψ(Ann(M)) = AnnR/b(M/bM) (ce résultat est vrai même si R n’est pas
semi-simple).

b) Soit M un R-module. Alors M contient un sous-module isomorphe à R/Ann(M), avec égalité si et
seulement si M est cyclique. De plus, dans ce cas, tout sous-module est aussi cyclique.

c) Si R est fini et M est un R-module tel que le cardinal |M | = |R/Ann(M)|, alors M est isomorphe
R/Ann(M).

Preuve
On montre ces résultats dans l’Appendice 1 : Proposition 3 pour a) et Proposition 6 pour b). La partie
c) est une conséquence de b). �

On a tout fait pour s’en passer, mais il faudra quand même énoncer le célèbre

Théorème de Dirichlet
Soit K un corps de nombre de signature (r1, r2) (c’est-à-dire qu’il y a r1 plongements réels de K et 2r2
plongements complexes, donc [K : Q] = r1 + 2r2). Soit aussi U(K) les unités de l’anneau des entiers de
K sur Q. Alors U(K) est isomorphe (en tant que Z-module ou en tant que groupe) à W × Zr1+r2−1 où
W est le groupe des racines de l’unités de K.
Preuve
C’est un théorème très classique qui est prouvé dans [Sam pp. 72-75, Théorème 1 du Chapitre 4]. On
montre (entre autre) la chose suivante : soit σ1, . . . , σr1 , σr1+1, σr1+r2 les plongements de K dans C
(on ne compte qu’une fois les paires de conjugués). Posons r = r1 + r2. Soit x ∈ K. L’application
x 7→ l(x) := (l1(x), . . . , lr(x)) ∈ Rr avec li(x) = δi log |σi(x)|, où δi = 1 si i = 1, . . . , r1 et δi = 2 si
i = r1, . . . , r s’appelle le plongement logarithmique de K. La preuve du théorème de Dirichlet consiste à
montrer que l(U(K)) engendre l’hyperplan de Rr d’équation

∑r
i=1 xi = 0. �

Lemme 8
Si p et q sont des nombre premiers impairs distincts tel que p 6= 1 (mod q) et G+ est le groupe de Galois

de l’extension Q(ζ
+

p
)/Q, alors E/Eq est un Fq[G+]-module libre de rang 1.

Preuve
D’abord, Fq[G+] est un anneau semi-simple : G+ est un groupe cyclique d’ordre p−1

2 et donc Fq[G+]

est isomorphe à Fq[X ]/(X
p−1
2 − 1) et le polynôme X

p−1
2 − 1 n’a que des racines simples, car sa dérivée

qui vaut p−1
2 X

p−3
2 ne s’annule qu’en 0 (q ne divisant pas p−1

2 ). Donc la décomposition de X
p−1
2 − 1 en

polynôme irréductibles dans Fq[X ] n’est fait que de polynômes à la puissance un.
Pour montrer le Lemme, il suffit de montrer (en vertu du Lemme 7) que

|E/Eq| = q
p−1
2 = |Fq[G+]| et que AnnFq[G+](E/E

q) = {0}.

Montrons la première affirmation. L’application (u · πn) 7−→ (u, n) montre que E est isomorphe (en
tant que groupe) à U × Z, où U est l’ensemble des unités de Ep = Z[ζ

p
]. Donc E/Eq est isomorphe

U/U q × Z/qZ. Remarquons que U/U q est un sous Fq[G+]-module de E/Eq. Le théorème de Dirichlet
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nous dit que U est isomorphe à µ2p×Z
p−3
2 , µ2p étant le groupe des racine 2p-ième de l’unité. On a aussi

U q ≃ µq2p × (qZ)
p−3
2 = µ2p × (qZ)

p−3
2 ; la dernière égalité vient du fait que toute racine 2p-ième de l’unité

est une puissance q-ième d’un autre racine 2p-ième de l’unité, car (2p, q) = 1 (on a déjà utilisé ce fait

au Théorème 1 du Chapitre 6). Donc le quotient U/U q est isomorphe à {1} × (Z/qZ)
p−3
2 , cela prouve la

première affirmation.
Pour la seconde, on remarque d’abord que U/U q est isomorphe à U+/U+q, où U+ est le groupe des

unité de Z[ζ
+

p
]. En effet, l’application composée U+ →֒ U → U/U q est surjective car, par le Lemme de

Kummer (vu au Chapitre 6), on sait que tout u ∈ U peut s’écrire u = u0 ·w où u0 ∈ U+ et w une racine
2p-ième de l’unité qui appartient, comme on vient de la voir, à U q. D’autre part, U+ ∩ U q = U+q; en
effet, ⊃ est clair, et si u ∈ U+ s’écrit u = vq avec v ∈ U , alors u = vq = vq, donc v = v ∈ U+ (car dans
Ep, si une racine q-ième existe, elle est unique). On en déduit que

E/Eq ≃ U+/U+q × Z/qZ ≃ U+/{±1}/
(
U+/{±1})q × Z/qZ.

Regardons AnnZ[G+](U
+/{±1}) :

il est clair que
∑

σ∈G+ aσσ annule U+/{±1} si et seulement si
∏
σ∈G+ σ(u)aσ = ±1 pour tout u ∈ U+.

C’est équivalent à

∑

σ∈G+

aσ log |σ(u)| = 0 pour tout u ∈ U+. (i)

Or, la preuve du théorème de Dirichlet nous apprend que
∑
σ∈G+ log |σ(u)| = 0 pour tout u ∈ U+ et que

si (xσ)σ∈G+ ∈ RG
+

est tel que
∑

σ∈G+ xσ = 0, alors il existe n ∈ N, u1, . . . , un ∈ U+ et λ1, . . . , λn ∈ R tel

que xσ =
∑n

i=1 λi log |σ(ui)|. Fixons τ, τ ′ ∈ G, τ 6= τ ′ et posons xτ = 1, x′τ = −1 et xσ = 0 si σ 6= τ, τ ′.
Considérons le n, les ui et les λi associés à ce (xσ)σ∈G+ -là. On a

aτ − aτ ′ =
∑

σ∈G+

aσ · xσ =
∑

σ∈G+

aσ ·
n∑

i=1

λi log |σ(ui)| =
n∑

i=1

λi ·
∑

σ∈G+

aσ log |σ(ui)|
(i)
= 0.

Cela veut dire que tout les aσ sont égaux à, disons, a. Ainsi,
∑

σ∈G+ aσσ = a ·∑σ∈G+ σ. Ce qui veut
dire que

AnnZ[G+](U
+/{±1}) =

( ∑

σ∈G+

σ
)
Z[G+].

Quotientons par l’idéal engendré par q. Pour pouvoir appliquer la partie a) du Lemme 7, il faut vérifier
que I := AnnZ[G+](U

+/{±1}) + qZ[G+] est radical. En effet, Z[G+]/I = Fq[G+]/(
∑
σ∈G+ σ)Fq[G+] ≃

Fq[X ]/(X
p−3
2 + · · ·+X + 1). Donc,

Fq[G+] ≃ Fq[X ]/(X
p−1
2 − 1) ≃ Fq[X ]/(X − 1)× Fq[X ]/(X

p−3
2 + · · ·+X + 1) ≃ Fq × Z[G+]/I.

Donc, Z[G+]/I est semi-simple, donc sans nilpotent. On peut donc appliquer le Lemme 7, et on trouve

AnnFq [G+](U
+/{±1})/

(
U+/{±1}

)q
=
( ∑

σ∈G+

σ
)
Fq[G+]. (12)

De ceci, on déduit que AnnFq [G+](E/E
q) ⊂ (

∑
σ∈G+ σ

)
Fq[G+]. Posons α :=

∑
σ∈G+ aσσ et s :=

∑
σ∈G+ σ

avec α ∈ Z[G+] tel que la classe α ·s soit dans AnnFq [G+](E/E
q). En particulier, α ·s annule la classe de π,

i.e. πα·s = u · π
∑

σ∈G+ aσ · p−1
2 ∈ Eq, pour une certaine unité u. Cela implique que

∑
σ∈G+ aσ · p−12 ≡ 0

(mod q). Ainsi k :=
∑

σ∈G+ aσ ≡ 0 (mod q), car p 6≡ 1 (mod q). Ainsi,

α · s =
∑

σ∈G+

τ∈G+

aσ · στ µ=στ
=

∑

µ∈G+

·
( ∑

τ∈G+

aµτ−1

)
· µ = k · s ∈ qZ · s ⊂ qZ[G+].

Cela prouve que AnnFq[G+](E/E
q) = {0}, et donc le lemme. �

On reprendra ce lemme lors de l’appendice 2 qui sera consacré au théorème de Thaine (que nous
énoncerons bientôt.

Lemme 9
On se souvient que E′ = {u ∈ E | [u] ∈ H ′} (pour les autres définitions, voir pp 46 et 48). On a alors

E′ = {u ∈ E | u = βq + q2γ, β, γ ∈ Z[ζ
p
,
1

p
]}.
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Preuve
La partie ⊃ est triviale, il suffit de montrer que β est inversible modulo q2Z[ζ

p
, 1p ], mais c’est évident, car

E = Z[ζ
p
, 1p ]
∗.

Montrons l’autre inclusion. Soit u ∈ E tel que [u] ∈ H ′. Alors il existe α ∈ Q(ζ
p
)∗ tel que αqu = βq+q2γ,

avec β, γ ∈ Z[ζ
p
, 1p ] et β inversible modulo q2Z[ζ

p
, 1p ]. En regardant cette égalité, on voit que pour tout

idéal P de Ep, différent de celui engendré par π, on a vP(α) ≥ 0. Donc α ∈ Z[ζ
p
, 1p ]. Regardons modulo

q2Z[ζ
p
, 1p ]. On a αq · u = β

q
. Donc, α est inversible et u = (α−1β)q. Si β0 ∈ Z[ζ

p
, 1p ] représente α

−1β, on

a u = βq0 + q2γ0, pour un γ0 ∈ Z[ζ
p
, 1p ]. �

Lemme 10
Soit p et q sont des nombres premiers impairs distincts, C les p-unités cyclotomiques de Q(ζ

p
), et C′ =

C ∩ E′. Si C = C′, alors p < q.
Preuve

Soit ζ une racine primitive p-ième de l’unité. Alors 1 + ζ
q
=

1−ζ2q
1−ζq ∈ C. Par hypothèse, on a alors

1 + ζ
q ∈ C′.

D’autre part, on a Z[ζ
p
, 1p ]/(q

2) ≃ Z[ζ
p
]/(q2). En effet, il suffit de prouver que l’application x 7→ x

(mod q2) est un homomorphisme surjectif de Z[ζ
p
] sur Z[ζ

p
, 1p ]/(q

2); c’est-à-dire, si y
pn ∈ Z[ζ

p
, 1p ] avec

y ∈ Z[ζ
p
], alors on doit voir qu’il existe x ∈ Z[ζ

p
] et γ ∈ Z[ζ

p
, 1p ] tels que x + q2γ = y

pn ; c’est évident :

par le théorème de Bezout et puisque (q2, pn) = 1, il existe α, β ∈ Z tel que αpn + βq2 = 1. Donc

yα+ q2 β
pn = y

pn .

Revenons à notre 1 + ζ
q ∈ C′. Grâce à l’isomorphisme prouvé ci-dessus, il existe β, γ ∈ Z[ζ

p
] tels que

1 + ζ
q
= βq + q2γ; c’est-à-dire 1 + ζ

q ≡ βq (mod q2Z[ζ
p
]). D’autre part, puisque q divise les coefficients

binomiaux

(
q
j

)
si j = 1, . . . , q − 1, on a (1 + ζ

q
) ≡ (1 + ζ)q (mod qZ[ζ

p
]). Donc, on a (1 + ζ)q ≡ βq

(mod qZ[ζ
p
]). Soit Q un idéal premier divisant qZ[ζ

p
]. On a alors (1 + ζ)q ≡ βq (mod Q). Par le Lemme

1 du Chapitre 6, on aussi (1 + ζ)q ≡ βq (mod Q2), donc par le théorème chinois, et puisque q ne ramifie

pas, (1 + ζ)q ≡ βq (mod qZ[ζ
p
]
2
). Finalement, on trouve (1 + ζ)q ≡ 1 + ζ

q
(mod qZ[ζ

p
]
2
), ou encore

(1 + ζ)q − 1− ζ
q

q · ζ ∈ qZ[ζ
p
].

Soit F (X) = (1+X)q−1−Xq

q·X . On a F (X) ∈ Z[X ], est de degré q − 2 et F (ζ) ∈ qZ[ζ
p
]. Soit Q un idéal

premier divisant qZ[ζ
p
]. Passant au quotient Z[ζ

p
]/Q, on a F (ζ) = 0, avec F ∈ Fq[X ]. Comme les racine

p-ième de l’unité sont distinctes modulo Q (Lemme IMP, Chapitre 5). Donc, F a, dans Z[ζ
p
]/Q, au moins

p− 1 racines distinctes. Donc p− 1 ≤ q − 2, ou encore p < q. �

Lemme 11 (Théorème de Thaine)

Tout annulateur (dans Fq[G+]) de E/CEq annule aussi CLpl[q].
Preuve
Ce théorème n’a l’air de rien, mais il est très long et il sera prouvé dans l’appendice 2. Il est aussi prouvé
dans [Was, §15.2, pp. 334-341] �

Maintenant nous sommes en mesure d’énoncer le théorème central de ce chapitre.

Théorème 12
Supposons que p > q et p 6≡ 1 (mod q). Alors le Fq[G+]-module H+ ∩H ′ a un annulateur non nul.
Preuve
Grâce aux Lemmes 7 et 8, on remarque que tout sous-module de E/Eq est isomorphe à Fq[G+]/Ann(M) ≃
Fq[X ]/(f) où f est un diviseur unitaire de X

p−1
2 −1, et donc, dimFq

(M) = deg(f). On se souvient (lemme

2, Chapitre 7) que 0 −→ E/Eq −→ H+ −→ CL[q]+ −→ 0. En restreignant cette suite à H+ ∩H ′ et en
se souvenant de la définition de E′, on a

0 −→ E′/Eq −→ H+ ∩H ′ −→ CL[q]+. (i)

La dernière flèche n’étant pas forcément surjective. On se souvient aussi que C est le sous-groupe de E
des p-unités cyclotomiques et C′ = C ∩E′. On a les inclusions suivantes :
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0 ⊂︸ ︷︷ ︸
E1

C′Eq/Eq ⊂︸ ︷︷ ︸
quotient=E2

CEq/Eq ⊂︸ ︷︷ ︸
quotient=E3

E/Eq.

On a donc E1 = C′Eq/Eq, E2 = CEq/C′Eq et E3 = E/CEq. On a montré au lemme 8 que Fq[G+]
était semi-simple. Donc tout module sur Fq[G+] est semi-simple. Donc toute suite exacte est scindée (cf.
Corollaire 5 de l’appendice 1). Remarquons que si on a les inclusions 0 ⊂ A ⊂ B ⊂ C de R-modules
semi-simples, alors C est isomorphe (comme R-module) à A⊕ (B/A)⊕ (C/B). Puisque (Lemme 8) E/Eq

est un Fq[G+]-module libre de rang 1, on a l’isomorphisme

E1 ⊕ E2 ⊕ E3 ≃ Fq[G+] ≃ Fq[X ]/(X
p−1
2 − 1). (ii)

Donc, E1, E2 et E3 sont isomorphes à des sous-module de Fq[X ]/(X
p−1
2 −1), qui sont, en vertu du lemme

7 b), de la forme Fq[G+]/Ann(Ei). Les Ann(Ei) étant des idéaux de Fq[G+], il existe, pour i = 1, 2, 3,

µi, des facteurs unitaires de X
p−1
2 − 1 tels que Ei ≃ Fq[X ]/(µi) et bien sûr dimFq

(Ei) = deg µi. Par (ii),

et par comparaison des dimensions sur Fq, on a µ1 · µ2 · µ3 = X
p−1
2 − 1.

Clairement, C′Eq ⊂ E′. Donc, on a la suite exacte

1 −→ C′Eq/Eq︸ ︷︷ ︸
=E1

−→ E′/Eq −→ E′/C′Eq −→ 1.

Donc,

E′/Eq ≃ E1 ⊕ E′/C′Eq. (iii)

D’autre part, l’application composée E′ →֒ E → E/CEq a pour noyau E′ ∩CEq (“ ⊃ ” est trivial; pour
“ ⊂ ” : soit c · eq ∈ E′, avec c ∈ C et e ∈ E. Puisque eq ∈ E′, alors c ∈ E′ ∩C = C′, donc c · eq ∈ C′Eq.)
Donc,

E′/C′Eq →֒ E/CEq = E3. (iv)

On obtient (puisque dans notre cas toute suite exacte est scindée) :

H ′ ∩H+ (i)→֒ E′/Eq ⊕ CL[q]+ (iii)≃ E′/C′Eq ⊕ E1 ⊕ CL[q]+ (iv)→֒ E1 ⊕ E3 ⊕ CL[q]+.
Le théorème de Thaine nous apprend que tout annulateur de E3 = E/CEq annule aussi CL[q]+. Donc
µ1 ·µ3 annule H ′∩H+. Supposons par l’absurde que l’annulateur de H ′∩H+ est nul. Cela implique que

µ1 ·µ3 = 0 dans Fq[X ]/(X
p−1
2 −1). Cela implique que µ2 = 1, ou encore que E2 = 0. Donc C′Eq = CEq.

Puisque C′ ⊂ C et C′ ∩ Eq = C ∩ Eq (vérification facile, car Eq ⊂ E′), on trouve que C = C′. En effet,

soit c ∈ C. Alors c = c ·1 C
′∩Eq=C∩Eq

= c′ ·eq, avec c ∈ C′ et e ∈ E. On a eq = c
c′ ∈ C∩Eq = C′∩Eq ⊂ C′;

donc c = c′ · eq ∈ C′.
Le Lemme 10 nous dit qu’alors p < q, ce qui contredit l’hypothèse. �

Théorème 13 (Théorème 4 de Mihăilescu)
Si x et y sont des entiers tels que xp − yq = 1, avec p, q ≥ 11 premiers, alors q ≡ 1 (mod p) ou p ≡ 1
(mod q).
Preuve
Le Théorème 5 nous dit que l’annulateur AnnFq [G+]([x− ζ

p
]1+ι ∈ H) = {0}. D’autre part, on se souvient

que q2|x (Théorème 1, Chapitre 6) et que −ζ
p
est une puissance q-ème d’une autre racine de l’unité, car

(q, 2p) = 1 . Donc x− ζ
p
= (−ζ

p
) + x = βq + q2γ ∈ H ′. Donc, [(x− ζ

p
)1+ι] ∈ H ′ ∩H+.

Supposons par symétrie que p > q, donc en particulier, q 6≡ 1 (mod p). Supposons par l’absurde que p 6≡ 1
(mod q). Le théorème 12 nous dit que H+ ∩H ′ a un annulateur non trivial, ce qui est contradictoire.�
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CHAPITRE 10

Preuve de la Conjecture de Catalan

A partir de maintenant, la démonstration est très courte, mais il s’agit de mettre ensemble tous les
ingrédients que nous avons patiemment préparé jusqu’à maintenant.

Rassemblons le tout dans le théorème suivant :

Théorème
a) Les seules solutions (x, y) ∈ Z2, avec x, y 6= 0 de l’équation

x2 − y3 = 1

sont données par (x, y) = (±3, 2).
b) Il n’existe pas de solution (x, y) ∈ Z2 avec x, y 6= 0, tels que

xm − y2 = 1

avec m ∈ N.
c) Il n’existe pas de solution (x, y) ∈ Z2 avec x, y 6= 0, tels que

x2 − yq = 1

et q > 3 premier.
d) Soit p et q des nombres premiers impairs et x, y des entiers non nuls tels que xp − yq = 1. Alors on

a :
I. pq−1 ≡ 1 (mod q2) et qp−1 ≡ 1 (mod p2).
II. p, q ≥ 11.
III. p < 4q2 et q < 4p2.
IV. p ≡ 1 (mod q) ou q ≡ 1 (mod p).

Preuve
La partie a) est le théorème d’Euler du premier chapitre. La partie b) est le théorème de Lebesgue du
deuxième chapitre. La partie c) est le théorème de Ko-Chao du Chapitre 3. La partie d) I. est le théorème
1 de Mihailescu du Chapitre 6. La partie d) II. est le le théorème 2 de Mihailescu du Chapitre 7. La
partie d) III. est le le théorème 3 de Mihailescu du Chapitre 8. La partie d) IV. est le le théorème 4 de
Mihailescu du Chapitre 9. �

Théorème
Soit m et n des entiers supérieurs ou égaux à 2. Alors les seules solutions (x, y) ∈ Z2, avec x, y 6= 0 de
l’équation

xn − ym = 1

sont données par (x, y, n,m) = (±3, 2, 2, 3).
Preuve
On peut supposer que n = p et m = q sont des nombres premiers. Le cas p = 2 et q = 2 est trivialement
impossible (cf introduction). Le cas p = 2 ou q = 2 sont écartés grâce aux parties a), b) et c) du théorème
précédent.
Par symétrie, en remplaçant éventuellement (x, y, p, q) par (−y,−x, q, p), on peut supposer, grâce à la
partie d) IV. du théorème précédent que p ≡ 1 (mod q). On affirme qu’alors p ≡ 1 (mod q2). En effet
on a la suite exacte (Z/q2Z)∗ −→ (Z/qZ)∗ −→ {1}. Donc la classe de p modulo q2 est dans le noyau de
cette application. Comme l’ordre de (Z/q2Z)∗ vaut q(q − 1) et l’ordre de (Z/qZ)∗ vaut q − 1, l’ordre de
ce noyau vaut q. Mais on sait (partie d)I. du théorème précédent) que pq−1 ≡ 1 (mod q2). Donc l’ordre
de p modulo q2 divise q et q − 1. Il vaut donc 1. Puisque p < 4q2 (partie d) III.), il nous reste les cas
p = 1+ q2, p = 1+2q2 et p = 1+3q2. Les cas p = 1+ q2 et p = 1+3q2 sont impossibles car cela voudrait
dire que p ou q est pair. Le cas p = 1+2q2 est impossible aussi, car en réduisant modulo 3, on trouverait
p ≡ 0 (mod 3), donc p = 3 et q = 1 ou alors q = 3 et p = 19, mais c’est impossible, car cela contredit la
partie d) II du théorème précédent. �

54



Appendice 1

Deux mots sur les anneaux semi-simples

Définition
Soit R un anneau commutatif et a un idéal de R. On dit que a est radical si R/a n’a pas de nilpotent,
ou, ce qui est équivalent, pour tout x ∈ R, si xn ∈ a, alors x ∈ a.

Lemme 1
Soit R un anneau commutatif et a et b des idéaux co-premiers (a+b = R) tels que a ·b = a. Alors b = R.
Preuve
R = a+ b = a · b+ b = b. �

Lemme 2
Soit R un anneau commutatif, b un idéal, M un R-module de type fini et ϕ ∈ EndR(M) tels que
ϕ(M) ⊂ bM . Alors il existe k ∈ N et b1, . . . , bn tels que

ϕk + b1ϕ
k−1 + · · ·+ bkIM = 0M ,

où IM et 0M sont l’endomorphisme identité, respectivement nul sur M , alors qu’on notera 0R pour
l’élément nul de R et 0 pour l’élément nul de M .
Preuve
On choisit des générateurs m1, . . .mn de M et une matrice (bij) ∈ Mn(b) ⊂ Mn(R) tels que ϕ(mi) =∑n

j=1 bijmj , 1 ≤ i ≤ n. On peut voir M comme un R[ϕ]-module (R[ϕ] est un sous-anneau commutatif

de EndR(M)), via la règle f(ϕ) · x = f(ϕ)(x) pour tout f ∈ R[X ] et x ∈ M . Les relations précédentes
s’écrivent

(δijϕ− bij)



m1
...
mn


 =




0
...
0


 , avec δij =

{
1 si i = j
0 sinon.

Puisque R[ϕ] est commutatif, on peut former la co-matrice de (δijϕ− bij). (pour toute matrice A, la

co-matrice est l’unique matrice Ã telle que AÃ = ÃA = det(A)In). En multipliant par cette co-matrice,
on trouve que det (δijϕ− bij) (ms) = 0 pour tout s = 1, . . . , n. Ainsi det (δijϕ− bij) = 0M , et on vérifie
facilement que ce déterminant est un polynôme unitaire ∈ R[ϕ]. �

Proposition 3
Soit R un anneau commutatif, b un idéal et M un R-module de type fini. Supposons que Ann(M) + b
soit radical. Si ψ : R → est la projection canonique, alors on a

ψ(Ann(M)) = AnnR/b(M/bM).

Avec bien sûr AnnR(S) = {α ∈ R | αx = 0 pour tout x ∈ S} pour tout S ⊂M .
Preuve
On notera α pour ψ(α).
L’inclusion ⊂ est immédiate, sans même supposer que Ann(M) + b soit radical : si α ∈ Ann(M), alors
αM = {0}, donc a fortiori α · M/bM = {0} et donc α · M/bM = {0}. Montrons l’autre inclusion.
Supposons que α ∈ AnnR/b(M/bM). Cela veut dire que αM ⊂ bM . Posons α̂ la multiplication par α,

et appliquons le lemme précédent à cet endomorphisme, il existe b1, . . . , bn ∈ b tels que α̂n + b1α̂
n−1 +

· · · + bnIM = 0M . Cela signifie que αn + b1α
n−1 + · · ·+ bn ∈ AnnR(M). Donc, αn ∈ b + AnnR(M) qui

est supposé radical. Donc α ∈ b + AnnR(M). C’est-à-dire α = b + x avec b ∈ b et x ∈ AnnR(M). On
trouve alors α = ψ(α) = ψ(x) ∈ ψ(Ann(M)). �

Définition
On dira (pour faire simple ha-ha) qu’un anneau commutatif R est semi-simple si c’est un produit cartésien
fini de corps. C’est-à-dire R =

∏
α∈AKα, avec A fini et Kα corps (commutatif), pour tout α.

Si A est un anneau (pas forcément semi-simple) et si M 6= {0} est un A-module, alors M est dit simple
s’il n’a pas d’autre sous-module que {0} et lui-même. Un A-module qui est somme directe de modules
simples est appelé semi-simple. Evidemment, un anneau semi-simple est un module semi-simple comme
module sur lui-même.
Soit R =

∏
α∈AKα un anneau semi-simple. Soit β ∈ A. On pose K ′β = {(xα) ∈ ∏Kα | xα = 0 si

α 6= β}. Les K ′α sont des idéaux de R, et R =
⊕

α∈AK
′
α, et Ann(K

′
α) =

⊕
β 6=αK

′
β. Evidemment, K ′α est

isomorphe à Kα additivement et multiplicativement, mais on “voit” qu’ils sont sensiblement différents.
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De plus, K ′α ·K ′β =

{
0 si α 6= β
K ′α si α = β

. De plus, chaque K ′α est un R-module simple. On en déduit que les

idéaux de R sont de la forme
⊕

α∈BK
′
α, avec B ⊂ A. On en tire aussi que si a et b sont des idéaux de

R, alors a · b = a∩ b. Si a ∈ a · b, alors il existe a1 ∈ a et a2 ∈ b tels que a = a1a2. En particulier, a2 = a,
donc, pour tout a ∈ a, il existe a1, a2 ∈ a tels que a = a1a2.

Maintenant on va voir un théorème très connu sur les modules semi-simples. Comme il n’est pas trop
long, on va en donner la preuve.

Théorème 4
Soit R un anneau commutatif (pas forcément semi-simple) et M un R-module. Les conditions suivantes
sont équivalentes :
a) M est une somme de modules simples.
b) M est une somme directe de modules simples (i.e. M est semi-simple).
c) Tout sous-module de M est un facteur direct dans M .

Preuve
Prouvons a) ⇒ b). Supposons donc que M =

∑
i∈I Pi où Pi est simple. On peut supposer que Pi 6= Pj si

i 6= j. Pour tout J ⊂ I, on pose PJ =
∑

i∈J Pi. Considérons la famille de tous les J tels que PJ = ⊕i∈JPi.
Cette famille est non vide (elle contient au moins J = ∅). Cette famille est partiellement ordonnée par
l’inclusion. On veut utiliser le Lemme de Zorn : soit (Jα) une châıne. Posons J ′ = ∪Jα. Alors PJ′ est
une somme directe. En effet, si m1 + · · · +ms = 0, alors, puisque les mi sont en nombre fini, il existe
PJα

dans lequel se trouvent tous les mi. C’est une contradiction, car PJα
est une somme directe. Par

le Lemme de Zorn, notre famille contient un élément maximal, disons J . On affirme que PJ = M . Soit
i ∈ I. On a PJ ∩ Pi ⊂ Pi. Comme Pi est simple, on a PJ ∩ Pi = Pi, ce qui signifie que Pi ⊂ PJ ; ou alors
PJ ∩ Pi = {0}, ce qui veut dire de PJ ⊕ Pj est une somme directe, ce qui contredit la maximalité de J .
Donc Pi ⊂ PJ pour tout i ∈ I, et ainsi M = PJ est une somme directe de modules simples.
Prouvons b)⇒ c). SoitN un sous-module deM et f : M →M/N la projection canonique. Alors, siM =
⊕iPi, on a M/N =

∑
f(Pi), et f(Pi) est soit isomorphe à Pi, soit {0} (le noyau d’un homomorphisme

sur un module simple est un sous-module, qui est soit tout, soit rien...). Donc, M/N est aussi une somme
de module simple. Par la partie a) ⇒ b), on en déduit que cette somme peut être supposée directe. Plus
précisément, il existe K ⊂ I tel que les f(Pi) sont distincts et non nuls et tels que

M/N =
⊕

i∈K
f(Pi). (i)

Posons N ′ =
∑
K Pi. Cette somme est directe, et f(N ′) =

∑
k f(Pi) = f(M). En prenant les images

inverses, on trouve que M = N + N ′. Puisque (i) est une somme directe, f est injective sur N ′, ce qui
veut dire que N ∩N ′ = {0} et donc M = N ′ ⊕N .
Prouvons c) ⇒ a). Soit N la somme de tous les sous-modules simples de M . Par hypothèse, il existe N ′

tel queM = N
⊕
N ′. nous allons montrer que N ′ = {0}. Supposons le contraire, donc que N 6= {0}. Soit

P un sous-module cyclique de N ′. On peut montrer facilement grâce au lemme de Zorn que P contient
(au moins) un sous-module propre maximal Q (car il est de type fini). Par hypothèse, il existe Q′ tel
que M = Q ⊕Q′. Clairement, P = Q ⊕ (Q′ ∩ P ). Puisque Q est maximal dans P , on a Q′ ∩ P ≃ P/Q
est simple. Donc P et par suite N ′ contient un sous-module simple et donc N ∩ N ′ 6= {0}. C’est une
contradiction, donc N ′ = {0} et N =M . �

Corollaire 5
Soit R =

∏
α∈AKα un anneau semi-simple. Alors les affirmations suivantes sont vraies :

a) Tout R-module est semi simple.
b) Tout R-moduleM s’écrit

⊕
α∈AMα oùMα est la somme des sous-modules simples deM isomorphes

à K ′α.
c) Toute suite exacte de R-module est scindée.

Preuve
Prouvons a) et b). On a M =

∑
x∈M Rx =

∑
x∈M

∑
α∈AK

′
αx. Pour tout x ∈M et α ∈ A, l’application

de K ′α sur K ′αx, y 7→ yx est R-linéaire, surjective et son noyau est {0} ou K ′α. Donc K ′αx est isomorphe
à K ′α ou à {0}. Donc, M est la somme de modules simples, il est donc semi-simple en vertu du lemme
précédent. Par suite on a bien M =

∑
α∈AMα où Mα est la somme des sous-modules simples de M

isomorphes à K ′α. Voyons que cette somme est directe. Soit x ∈Mα ∩
(∑

β 6=αMβ

)
. Comme x ∈Mα, il

est annulé par
⊕

β 6=αK
′
β ; et comme x ∈∑β 6=αMβ, il est annulé par K ′α. Ainsi, AnnR(x) = R, et donc

x = 0. La somme est donc directe.

Prouvons c). Soit 0 → M1
f→ M

g→ M2 → 0 une suite exacte de R-modules. Puisque M est semi-
simple (partie a)), il existe M3 tel que M = f(M1) ⊕ M3. Puisque f(M1) est le noyau de g, on a
g(M3) = g(M) = M2 et si m3 et m′3 sont tels que g(m3) = g(m′3), alors m3 −m′3 ∈ f(M1) ∩M3 = {0}.
On a montré que M3 et M2 sont isomorphes et donc que M ≃ M1 ⊕M2, ce qui prouve que le suite est
scindée. �
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Proposition 6
Soit R =

∏
α∈AKα un anneau semi-simple et M un R-module. Il existe a ∈ M tel que AnnR(a) =

AnnR(M). Donc, M contient un sous-module cyclique (celui engendré par a) isomorphe à R/AnnR(M).
En particulier, si R et M sont finis, alors |M | ≥ |R/AnnR(M)|, avec égalité si et seulement si M est
cyclique.
Preuve
Posons B = {α ∈ A | Mα 6= {0}}. On a M =

⊕
α∈BMα et AnnR(M) =

⊕
β∈A\BK

′
β. Pour chaque

α ∈ B, on choisit 0 6= xα ∈ Mα. On a AnnR(xα) =
⊕

β 6=αK
′
β. Posons a =

∑
α∈B xα. On a AnnR(a) =⋂

α∈B AnnR(xα), car les somme des Mα est directe. Ainsi, AnnR(a) =
⊕

β∈A\BK
′
β = AnnR(M). Le

reste en découle facilement. �

Proposition 7
Soit R =

∏
α∈AKα et M un R-module cyclique. Soit M ′ un sous-module de M . Alors M ′ est cyclique,

AnnR(M
′) ·AnnR(M/M ′) = AnnR(M), et les deux idéaux AnnR(M

′) et AnnR(M/M ′) sont co-premiers.
Preuve
Soit B ⊂ A tel que AnnR(M) =

⊕
β∈A\BK

′
β. Alors M ≃ R/AnnR(M) ≃ ⊕β∈BK

′
β (idéal de R). Via

cet isomorphisme,M ′ est isomorphe à un sous-idéal; c’est-à-direM ′ ≃⊕β∈B′ K ′β pour B′ ⊂ B. Et alors,

AnnR(M
′) =

⊕
β∈A\B′ K ′β , et M

′ ≃ R/AnnR(M
′). Donc, en vertu de la proposition précédente, M ′ est

cyclique. D’autre part, M/M ′ ≃ ⊕
β∈B\B′ K ′β et donc, AnnR(M/M ′) ≃ ⊕

β 6∈B\B′ K ′β. Ce qui prouve

que AnnR(M/M ′) · AnnR(M ′) =
⊕

β∈A\BK
′
β = AnnR(M) et que ces deux idéaux sont premiers entre

eux. �
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Appendice 2

Le théorème de Thaine

Tout d’abord quelques lemmes pour énoncer le théorème de manière sensiblement différente de celle qu’on
a vue au chapitre 9 :

Lemme 1
Soit A un anneau local commutatif (c’est-à-dire qui ne possède qu’un seul idéal maximal, disons P).
Soit f : M −→ N un homomorphisme injectif de A-modules libres de même rang. Supposons que
f : M/PM −→ N/PN soit un isomorphisme. Alors f est un isomorphisme.
Preuve
Choisissons un base de M et une base de N . Posons Mf la matrice de f relativement à ces deux bases.

Soit Mf la matrice de f . Puisque f est un isomorphisme, son déterminant est inversible dans A/P . Cela
veut dire que det(Mf ) 6∈ P , donc det(Mf) est inversible, car si ce n’était pas le cas, l’idéal engendré par
det(Mf ) et P contiendrait strictement P qui est maximal. �

Lemme 2
Soit G un groupe cyclique (attention, on écrira additivement ce groupe, mais on appliquera ce lemme
à des groupes notés multiplicativement) d’ordre n, et q un nombre premier tel que q 6 | n. Soit M
un Z[G]-module fini. Alors M [q] = {x ∈ M | qx = 0} et M/qM sont isomorphes comme Z[G] (ou
Fq[G])-modules.
Preuve
On peut supposer que M est un q-groupe, car si p 6= q, les p-sous-groupes de Sylow qui sont des sous-
Z[G]-modules de M ne contribuent ni à M [q], ni à M/qM . Remarquons de plus que M [q] et M/qM sont
isomorphes comme Z-modules. En effet, siM = Z/qr1Z⊕Z/qr2Z⊕· · ·⊕Z/qrsZ, alorsM [q] = Z/qZ⊕· · ·⊕
Z/qZ avec s facteurs. On a aussi qM = Z/qr1−1Z⊕ · · · ⊕ Z/qrs−1Z, donc M/qM ≃ Z/qZ⊕ · · · ⊕ Z/qZ.
On peut généraliser ce raisonnement à tout anneau principal (et même pour tout produit d’anneaux
principaux) : si A est un produit d’anneaux principaux, et si q ∈ A est premier et si M est de génération
finie tel que qm ·M = {0} pour m assez grand, alors M [q] ≃M/qM , comme A-modules.
Autre réduction : comme M est de q-torsion, il est canoniquement un Zq module : si x ∈M est d’ordre
qr, et a ∈ Zq, alors on pose a · x = b · x où b ∈ Z tel que b ≡ a (mod qrZq) (souvenons-nous que
Zq/qrZq ≃ Z/qrZ (cf. Chapitre 7)). En résumé, M est un Zq[G]-module de q-torsion, fini.
On a Zq[G] ≃ Zq[X ]/(Xn − 1). Puisque Zq[X ] est factoriel, écrivons Xn − 1 =

∏s
i=1 fi la factorisation

en polynômes irréductibles dans Zq[X ] de Xn − 1. On peut supposer les fi unitaires, car on est en
caractéristique 0. On a donc un homomorphisme injectif de Zq-algèbres :

Zq[G] ≃ Zq[X ]/(Xn − 1) −֒→
s∏

i=1

Zq[X ]/(fi), (i)

car Xn − 1 n’a pas de racine multiple.
La source et le but sont des Zq-modules libres de rang n. En quotientant par l’idéal engendré par q, on
obtient

Fq[X ]/(Xn − 1) −→
s∏

i=1

Fq[X ]/(fi),

où fi est, pour tout i, la réduction modulo q de fi. Par le théorème de Hensel (cf. Chapitre 7), les fi sont
irréductibles et premiers entre eux, car Xn − 1 n’a que des racines simples (q 6 | n). Donc, l’application
est encore injective. Elle est donc surjective car un homomorphisme injectif entre deux espaces vectoriels
de même dimension est surjectif. Par le Lemme 1, l’homomorphisme (i) est un isomorphisme. Il reste à
voir que pour tout i, l’idéal Zq[X ]/(fi) est principal. Il suffit de voir que tout idéal premier est principal.
Soit donc Zq[X ] % P % (fi). Voyons que P ⊃ (q, fi). Soit g ∈ P , g 6∈ (fi). Quitte à prendre le reste de
la division euclidienne de g par fi, au lieu de g, on peut supposer que g et fi sont premiers entres eux
dans Qp[X ]. Par le théorème de Bezout, et en remultipliant par les dénominateurs éventuels, il existe
r, s ∈ Zq[x], m ∈ N, m ≥ 1 et u ∈ Z∗q tels que r · g + s · fi = u · qm. Donc, qm ∈ P , donc q ∈ P , car P est

un idéal premier. On a montré que P ⊃ (q, fi). En quotientant Zq[X ] par (q, fi), on obtient Fq[X ]/(fi)

qui est un corps (donc simple). Ainsi P = (q, fi) et ainsi, P = (q) est principal. Ce qui prouve le lemme.
�
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On rappelle que U+
p = Z[ζ

+

p
]∗, que E = {u(1− ζ

p
)k | u ∈ Up, k ∈ Z} = Z[ζ

p
, 1p ]
∗, que CLpl = CL

Q(ζ+
p
) sont

les classes d’idéaux de Q(ζ
+

p
) et que C = {u ∈ E | u =

1−ζi
p

1−ζj
p

ω(1−ζ
p
)k, ω est une racine de l’unité et i, j ∈

N et k ∈ Z}, les p-unités cyclotomiques de Q(ζ
p
). Si c ∈ C est telle que vπ(c) = 0, avec π = 1 − ζ

p
, on

dit que c est une unité cyclotomique et on note C0 l’ensemble des unités cyclotomiques.

Lemme 3
Notons C+

0 = C0 ∩ R. Alors les Fq[G+]-modules E/CEq et U+/C+
0 U

+q sont isomorphes. De plus, si on

pose pour tout a ∈ N tel que p 6 | a ξa = ζ
1−a
2

p
· ζ

a

p
−1

ζ
p
−1 , alors C

+
0 =< −1, ξa > est le sous-groupe de U+

engendré par −1 et les ξa.
Preuve
Soit x = u · (1− ζ

p
)k ∈ E avec u ∈ E∗p = Up, et [x] la classe de x modulo CEq. Par le Lemme de Kummer

(cf. Chapitre 7), il existe u0 ∈ U+ et s ∈ Z tel que u = u0 · ζsp. Ainsi [x] = [u · (1− ζ
p
)k] = [u] = [u0 · ζsp] =

[u0]. Donc l’homomorphisme de Fq[G+]-modules U+
p −→ E/CEq, u0 7−→ [u0] est surjective. Voyons le

noyau de cette application. Soit u0 ∈ U+
p , tel que u0 = c · eq avec c ∈ C et e ∈ E. On peut supposer

que vπ(c) = vπ(e
q) = 0. Donc c ∈ C0 et e ∈ Up. Toujours grâce au Lemme de Kummer, e = ζ

s

p
· e0, avec

e0 ∈ U+
p . Donc, u0 = (c · ζsq

p
) · eq0. On vérifie que (c · ζsq

p
) ∈ C0 ∩ R, et donc u0 ∈ C+

0 U
+
p
q
.

Pour la seconde partie de la preuve, soit α ∈ C+
0 . Alors, puisque α ∈ C0, il existe d ∈ Z tel que

α = ±ζd
p

∏p−1
a=1(1 − ζ

a

p
)ca avec ca ∈ Z pour tout a. Puisque α est inversible, on a l’égalité Ep = αEp =

∏p−1
a=1(1− ζ

a
)caEp = (πEp)

∑
ca , car les idéaux engendré par les 1− ζa

p
sont tous égaux à πEp (cf. Lemme

2, Chapitre 6). Puisque πEp est un idéal premier, on en déduit que
∑p−1
a=1 ca = 0. Ainsi,

α = ±ζd
p−1∏

a=1

(
1− ζ

a

p

1− ζ
p

)ca
= ±ζd−

∑
a
ca(

1−a
2 )

p

p−1∏

a=1

ξcaa .

On vérifie facilement que, pour tout a, ξa ∈ R, et donc ζ
d−
∑

ca(
1−a
2 )

p
= ±1, ce qui prouve le lemme. �

On peut maintenant énoncer un théorème équivalent au théorème de Thaine tel qu’on l’a énoncé au
Chapitre 9.

Théorème 4 (Théorème de Thaine seconde version)

Soit p, q des nombres premiers impairs distincts tels que p 6≡ 1 (mod q). Posons F = Q(ζ
+

p
), G+ =

Gal(Q(ζ
+

p
)/Q), U+

p = Z[ζ
+

p
]∗, C+

0 , les unités cyclotomiques de Q(ζ
+

p
), qui est, comme on vient de le voir,

le sous-groupe de U+
p engendré par −1 les ξa = ζ

1−a
2

p
· ζ

a

p
−1

ζ
p
−1 . Notons encore CLpl le groupe des classes

d’idéaux de F .

Si θ ∈ Z[G+] annule U+
p /C

+
0 U

+
p
q
alors, il annule CLpl/CLplq.

Il est évident que ce théorème est équivalent à celui énoncé au Chapitre 9. Le théorème énoncé au
chapitre 9 dit que tout annulateur de E/CEq annule aussi CLpl[q]. Or, on a vu au Lemme 3 que E/CEq

et U+/C+
0 U

+q sont isomorphes et au lemme 2 que CLpl[q] est isomorphe à CLpl/CLplq, ceci parce que
p 6≡ 1 (mod q). C’est cette version que nous allons démontrer.

Maintenant, un petit peu de théorie de Galois supplémentaire.

Notation
Si K et L sont des corps de nombres, on note KL le plus petit corps contenant K et L.

Lemme 5
a) Soit K ⊂ L ⊂ E des corps de nombres. Supposons que E/K soit une extension galoisienne de groupe

G. Alors E/L est galoisienne et Gal(E/L) = {g ∈ G | g|L = IdL} := H . De plus L/K est galoisienne
si et seulement si H est un sous groupe normal de G et dans ce cas, Gal(L/K) = G/H .

b) Soit K ⊂ L et K ⊂ E deux extensions de corps de nombres. On suppose que L/K est galoisienne.
Alors EL/L est aussi galoisienne et Gal(EL/E) ≃ Gal(L/L ∩ E).

c) Soit K ⊂ L et K ⊂ E deux extensions galoisiennes de corps de nombres telles que L∩E = K. Alors
EL/K est une extension galoisienne et Gal(EL/K) ≃ Gal(L/K)×Gal(E/K).
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Preuve
Ces résultats se trouvent dans [Lang1], au Chapitre VI, §1. Il s’agit du Théorème 1.10 et du Corollaire
1.9, p. 265, pour la partie a); du Théorème 1.12, p. 266, pour la partie b); et du Théorème 1.14, p. 267,
pour la partie c). �

Notations
Posons ∆ = Gal(Q(ζ

q
)/Q) = Gal(F (ζ

q
)/F ) (cf. Lemme précédent partie b)). On a de même G+ =

Gal(F/Q) = Gal(F (ζ
q
)/Q(ζ

q
)). Puisque F et Q(ζ

q
) sont linéairement disjoints (i.e. F ∩ Q(ζ

q
) = Q), on

a que F (ζ
q
)/Q est une extension galoisienne et Gal(F (ζ

q
)/Q) = G+ × ∆ (cf. Lemme précédent partie

c)). Intéressons-nous maintenant au corps F (ζ
q
, q

√
U+
p ). Puisque U+

p est un Z-module de génération

finie, alors U+
p /U

+
p
q
est fini. Donc F (ζ

q
, q

√
U+
p ) est un corps de nombres. De plus, chaque fois qu’une

racine q-ième d’un élément est dans ce corps, toutes les autres y sont aussi, car ζ
q
en fait partie. Ainsi,

l’extension F (ζ
q
, q

√
U+
p )/F (ζ

q
) est galoisienne. Notons G0 le groupe de Galois de cette extension.

En résumé, on a la situation suivante :

F Q(ζ
q
)

Q

F (ζ
q
)

F (ζ
q
, q

√
U+
p )

G+ ∆

∆×G+

∆ G+

G0

On montrera même au Lemme 9 que F (ζ
q
, q

√
U+
p )/Q est galoisienne.

Lemme 6 (second lemme de Kummer)
Sous les mêmes hypothèses que précédemment, en posant µq l’ensemble des racines q-ième de l’unité, on
a

G0 = Gal(F (ζ
q
, q

√
U+
p )/F (ζ

q
)) ≃ Hom(U+

p /U
+
p
q
, µq).

Cet isomorphisme est un isomorphisme de groupe et même de Fq-espace vectoriel.
Preuve
Considérons l’application

φ : G0 × U+
p /U

+
p
q −→ µq

(g, [u]) 7−→ g( q
√
u)

q
√
u

où q
√
u est n’importe quelle racine q-ième de u. L’application est bien définie, car, d’une part toute racine

q-ième diffère d’une autre d’une racine q-ième de l’unité, sur laquelle g est l’identité et d’autre part, si

u′ = u · vq, avec u′, v ∈ U+
p alors g( q

√
u)

q
√
u

= g( q
√
u′)

q
√
u′ , car g est l’identité sur U+

p . L’application φ (qu’on

appelle parfois “Kummer pairing”) est bi-multiplicative. La bi-multiplicativité à droite est évidente. Pour
celle de gauche, on a

φ(gg′, [u]) =
gg′( q

√
u)

q
√
u

=
gg′( q

√
u)

g′( q
√
u)

· g
′( q
√
u)

q
√
u

= φ(g, [u]) · φ(g′, [u]),

car g′( q
√
u)q = g′(u) = u, donc g′( q

√
u) est une racine q-ième de u.

D’autre part, supposons que φ(g, [u]) = 1 pour tout u ∈ U+
p . Cela veut dire que g( q

√
u) = q

√
u pour tout

u ∈ U+
p , ce qui veut dire que g est l’identité. Donc φ est non dégénérée à gauche. (i)

Montrons celle à droite. Remarquons tout d’abord que l’on a F (ζ)∗
q ∩ U+

p = U+
p
q
. En effet, l’inclusion

⊃ est triviale. Pour l’autre inclusion, supposons que u = uq0, avec u ∈ U+
p et u0 ∈ F (ζ

p
). Posons

N = NF (ζ
p
)/F la norme de l’extension F (ζ

p
)/F . Appliquant N à u = uq0, on obtient uq−1 = (N(u0))

q,

ou encore u =
(

u
N(u0)

)q
. Or, u0 et u−10 sont des entiers de F (ζ

p
), car ils sont solutions des équations
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Xq − u = 0 respectivement Xq − u−1 = 0, donc, N(u−10 ) = 1
N(u0)

∈ U+
p . Et donc u

N(u0)
∈ U+

p . L’autre

inclusion est ainsi prouvée.
Donc si φ(g, [u]) = 1 pour tout g ∈ G0, cela veut dire que g( q

√
u) = q

√
u, pour tout g et pour tout racine

q-ième de u, donc u ∈ U+
p ∩ F (ζ)∗q = U+

p
q
, ce qui veut dire que [u] = 1. (ii).

On a montré que l’application φ est non-dégénérée à gauche et à droite. Cela prouve le lemme. En effet,
soit l’application

ˇ : G0 −→ Hom(U+
p /U

+
p
q
, µq)

g 7−→ ǧ = φ(g, ·)

La relation (ii) montre queˇest injective, donc, G0 est un q-groupe dont tous les éléments sont d’ordre
q (ou 1). Ainsi, tous ces groupes sont des Fq-espaces vectoriels. Et on a |G0| ≤ |Hom(U+

p /U
+
p
q
, µq) =

| ̂U+
p /U

+
p
q| = |U+

p /U
+
p
q|. Finalement, l’application [u] 7−→ φ(·, [u]) de U+

p /U
+
p
q
dans Hom(G0, µq) est

injective grâce à la relation (i), ainsi |U+
p /U

+
p
q| ≤ Hom(G0, µq)

Fq−e.v.
= |G0|. Donc |U+

p /U
+
p
q| = |G0| et

ainsiˇest un isomorphisme, qu’on appellera isomorphisme de Kummer ce qui prouve le lemme. �

On verra mieux au Lemme 9 : l’isomorphisme de Kummer est en fait un isomorphisme de Fq[G+]-modules.

Définition
Soit M est Fq[G+]-module. On munit Hom(M,Fq) = HomFq

(M,Fq) d’une structure de Fq[G+]-module

grâce à l’action suivante : si σ ∈ G+ et ϕ ∈ Hom(M,Fq) , alors on pose

(ϕσ)(x) = ϕ(σ−1(x))

On dit alors que Hom(M,Fp) est muni de la structure de Fq[G+]-module duale. Si θ =
∑

σ∈G+ aσσ ∈
Fq[G+], on définit l’application

θ 7−→ θ̂ :=
∑

σ∈G+

aσσ
−1.

Puisque G+ est abélien, cette application est un automorphisme de Fq[G+].
Posons encore s(G+) =

∑
σ∈G+ σ (on l’avait déjà définit au Chapitre 5, mais il n’est pas inutile de le

rappeler). Posons encore A = {∑σ∈G+ aσσ ∈ Fq[G+] |∑σ∈G+ aσ = 0}. C’est un idéal de Fq[G+] appelé
l’idéal d’augmentation.

Lemme 7
Sous les même hypothèses que la définition précédente, on a les isomorphismes de Fq[G+]-modules :

Hom(U+
p /U

+
p
q
, µq) ≃ U+

p /U
+
p
q ≃ Fq[G+]/(s(G+)) ≃ A.

De plus, ils sont des Fq[G+]-modules libres de rang 1. En outre, Fq[G+] = (s(G+))⊕ A.
Preuve
On a vu au Lemme 8 du Chapitre 9 (relation (12)) que AnnFq [G+](U

+
p /U

+
p
q
) = (s(G+)) (à l’époque, on

avait quotienté par {±1}, mais ça ne change rien). Si on munit Hom(U+
p /U

+
p
q
, µq) de la structure

de Fq[G+]-module duale, alors on a aussi que AnnFq [G+](Hom(U+
p /U

+
p
q
, µq)) = (s(G+)). En effet,

θ ∈ AnnFq[G+](Hom(U+
p /U

+
p
q
, µq)) si et seulement si ϕθ = 1 pour tout ϕ ∈ Hom(U+

p /U
+
p
q
, µq) si et

seulement si ϕ(xθ̂) = 1 pour tout ϕ et tout x ∈ U+
p /U

+
p
q
(car ϕθ(x) = ϕ

∑
σ
aσσ(x) =

∏
σ(ϕ

σ)aσ (x) =
∏
σ(ϕ

σ(x))aσ =
∏
σ(ϕ(x

σ−1

))aσ = ϕ(xθ̂)); si et seulement si xθ̂ = 1 pour tout x ∈ U+
p /U

+
p
q ⇐⇒ θ̂ ∈

Ann(U+
p /U

+
p
q
) = (s(G+)) ⇐⇒ θ ∈ (s(G+)) (la dernière équivalence vient du fait que dans l’idéal

(s(G+)), tous les aσ sont égaux; on avait déjà montré ce fait au lemme 8 du Chapitre 9, mais on redit
l’argument, car c’était un peu caché : l’idéal s(G+)Fq[G+] = s(G+)Fq, car si α =

∑
σ∈G+ aσσ ∈ Fq[G+],

alors

α · s(G+) =
∑

σ∈G+

τ∈G+

aσ · στ µ=στ
=

∑

µ∈G+

·
( ∑

τ∈G+

aµτ−1

)
· µ = k · s(G+) (i)

où k =
∑

σ∈G+ aσ.
D’autre part, cette même preuve montre que

q
p−3
2 =

∣∣Fq[G+]/(s(G+))
∣∣ =

∣∣U+
p /U

+
p
q∣∣ =

∣∣Hom(U+
p /U

+
p
q
, µq)

∣∣ .
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On en déduit les deux premiers isomorphismes en vertu du Lemme 7 b) et c) du Chapitre 9.
Reste à voir le dernier isomorphisme. Considérons l’application

f : Fq[G+] −→ (s(G+))

∑

σ∈G+

aσσ 7−→
(
∑

σ∈G+

aσ

)
· s(G+).

Par (i), voit que f(x) = x · s(G+), pour tout x ∈ Fq[G+]. Ainsi, pour tout x, y ∈ Fq[G+], on a
f(x+y) = f(x)+f(y) et f(x ·y) = x ·f(y). Ainsi, f est un homomorphisme de Fq[G+]-module. Toujours
par (i), elle est surjective et son noyau est A. On se souvient que Fq[G+] est un anneau semi-simple.
Donc, on a que Fq[G+] = (s(G+))⊕ A, et ainsi, Fq[G+]/(s(G+)) ≃ A. �

Lemme 8
Si H est un sous-groupe abélien normal d’un groupe G, alors le groupe Q = G/H agit canoniquement
sur H par α ∈ Q et h ∈ H :

hα = ghg−1

où g est n’importe quel représentant de α.
Preuve
C’est un vérification facile : si g′ = gh0 avec h0 ∈ H , alors

g′hg′−1 = gh0hh
−1
0 g−1 = ghg−1

car H est abélien. �

Lemme 9
Sous les mêmes hypothèses que la définition précédente, on a que
a) L’isomorphisme de Kummer entre G0 et Hom(U+

p /U
+
p
q
, µq) est en fait un isomorphisme de Fq[G+]-

modules.
b) ∆ agit sur G0 par Fq[G+]-automorphisme.

c) Si g ∈ G0, la classe de conjugaison dans G := Gal(F (ζ
q
, q

√
U+
p )/F ) est l’orbite de g sous l’action de

∆ = G/G0.
Preuve

Tout d’abord, l’extension F (ζ
q
, q

√
U+
p )/Q est une extension galoisienne. En effet, les conjugués de ζ

q

et de ζ
+

p
sont dans F (ζ

q
, q

√
U+
p ). Concentrons-nous sur les éléments de q

√
U+
p . Soit u ∈ U+

p et q
√
u

une racine q-ième de u. Pour montrer que l’extension est galoisienne, il suffit de trouver un polynôme

annulateur de q
√
u qui soit dans Q[X ] et dont toutes les racines soient dans F (ζ

q
, q

√
U+
p ). Soit σ ∈ G+.

Puisque σ(u) ∈ U+
p , on a toute q

√
σ(u) ∈ F (ζ

q
, q

√
U+
p ). Enfin, le polynôme

∏
σ∈G+(X − σ(u)) ∈ Q[X ] et

donc
∏
σ∈G+(Xq − σ(u)) ∈ Q[X ] et toutes les racines de ce polynômes sont dans F (ζ

q
, q

√
U+
p ). Posons

G0 = Gal(F (ζ
q
, q

√
U+
p )/Q) le groupe de Galois de cette extension. Par le Lemme 8, en posant G = G0

et H = G0 = Gal(F (ζ
q
, q

√
U+
p )/F (ζ

q
)), on a que ∆ × G+ ≃ G0/G0 agit canoniquement sur G0. En

particulier, G+ et ∆ agissent sur G0.
Voyons déjà comment ∆ = Gal(F (ζ

q
)/F ) agit sur G0 : soit ϕ ∈ G0 et h ∈ ∆. On cherche ϕh, ou plutôt

si ϕ̌ ∈ Hom(U+
p /U

+
p
q
, µq) est l’homomorphisme correspondant à ϕ par l’isomorphisme de Kummer, on

cherche l’élément qui correspond à (ϕh)ˇ. Par définition de la “Kummer pairing”, soit [u] ∈ U+
p /U

+
p
q
et

q
√
u une racine q-ième de u, on a ϕh( q

√
u) = (ϕh)ˇ([u]) · q

√
u. Notons cette égalité (i). Or, par définition de

l’action canonique du Lemme 7, on a ϕh( q
√
u) = h̃ϕh̃−1( q

√
u) où h̃ est un automorphisme de F (ζ

q
, q

√
U+
p )

qui prolonge h. Or, h̃−1( q
√
u) est une racine q-ième de h−1(u) = u (car h vaut l’identité sur F ). Donc, par

définition de l’isomorphisme de Kummer, on a ϕ(h̃−1( q
√
u)) = ϕ̌([u])·h̃−1( q

√
u). Donc, ϕh( q

√
u) = h̃(ϕ̌([u])·

h̃−1( q
√
u)) = h(ϕ̃(u)) · q

√
u. Ceci combiné avec (i), en simplifiant par q

√
u, donne (ϕh)ˇ([u]) = h(ϕ̌([u])).

Pour être plus précis, si h = ha est l’automorphisme de F (ζ
q
) tel que ha(ζ

+

p
) = ζ

+

p
et ha(ζq) = ζ

a

q
(q 6 | a),

on a
(ϕha)ˇ([u]) = ϕ̌([u])a. (ii)

En particulier, si ι est la conjugaison complexe dans F (ζ
q
), alors (ϕι)ˇ([u]) = ϕ̌([u])−1, pour tout [u] ∈

U+
p /U

+
p
q
. Donc,
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(ϕι)ˇ= (ϕ̌)−1. (13)

Regardons maintenant l’action de g ∈ G+. Soit ϕ, ϕ̌ et (ϕg)ˇ, comme avant. Soit g̃ un prolongement de g en

un automorphisme de F (ζ
q
, q

√
U+
p ). On a comme avant ϕg( q

√
u) = (ϕg)ˇ([u])· q

√
u et ϕg( q

√
u) = g̃ϕg̃−1( q

√
u).

Là, une petite différence : g̃−1( q
√
u) et une racine q-ième de g−1(u). Donc, ϕ(g̃g−1( q

√
u)) = ϕ̌([g−1(u)]) ·

g̃−1( q
√
u). Ainsi, ϕg( q

√
u) = g̃(ϕ̌([g−1(u)]) · g̃−1( q

√
u)) = g(ϕ̌([g−1(u)])) · q

√
u = ϕ̌(g−1(u)) · q

√
u. La dernière

égalité vient du fait que g(ζ) = ζ pour tout ζ ∈ µq. En simplifiant par q
√
u, on obtient (ϕg)ˇ([u]) =

ϕ̌([g−1(u)]) = (ϕ̌)g([u]) (structure duale), ceci pour tout u ∈ U+
p et parce que [g−1(u)] = g−1[u]. Donc,

(ϕg)ˇ= (ϕ̌)g. (iii)

Cela montre que l’isomorphisme de Kummer G0 −→ Hom(U+
p /U

+
p
q
, µq) est un isomorphisme de Fq[G+]-

modules, donc a) est prouvé.
Pour prouver b), il faut voir que si ϕ ∈ G0, h = ha ∈ ∆ et g ∈ G+, alors (ϕg)h = (ϕh)g. Soit u ∈ U+

p , on
a :

((ϕg)h)ˇ(u)
(ii)
= (ϕg)ˇ(ua)

(iii)
= (ϕ̌)g(ua) = ϕ̌(g−1(ua)) = ϕ̌(g−1(u))a

(ii)
= (ϕh)ˇ(g−1(u))

(iii)
= ((ϕh)g)ˇ(u).

Et on conclut pour b), car l’applicationˇde Kummer est un isomorphisme de F[G+]-modules.

Pour la partie c), c’est à peu près évident, car si h ∈ G = Gal(F (ζ
q
, q

√
U+
p )/F ), par le Lemme 8, l’action

canonique de ∆ = G/G0 est précisément hgh−1 = gh0 où h0 = h|F (ζ
q
) ∈ ∆. �

Maintenant nous allons faire quelques rappels sur l’automorphisme de Frobenius. On en avait déjà parlé
au Chapitre 5, mais uniquement pour le corps Q(ζ

m
).

Définitions-Théorèmes “l’automorphisme de Frobenius”
Soit L/K une extension galoisienne de corps de nombres de degré n de groupe de Galois G. Soit P un
idéal premier de OK et P un idéal premier de OL au dessus de P . On se souvient que Z(P|P) = {σ ∈
G | σ(P) = P} et que si σ ∈ G, on a Z(σ(P)|P) = σZ(P|P)σ−1, donc si G est abélien, ce groupe est
toujours le même et ne dépend que de L et P , on le note alors Z(L/P). On a POL = (P1 · · ·Pr)

e, P est
l’un des Pi. On a n = efr, où f = [OL/Pi : OK/P ] est le degré de P sur K. On a aussi [G : Z(P|P)] = r
et |Z(P|P)| = ef . Si σ ∈ Z(P|P), il determine un σ ∈ Gal((OL/P)/(OK/P)) et l’application σ −→ σ
est un homomorphisme surjectif de Z(P|P) sur Gal((OL/P)/(OK/P)). Son noyau se note I(P/P) ou
I(P/K) et s’appelle le groupe d’inertie de P/P ou de P/K. On a aussi I(σ(P/P) = σI(P/P)σ−1 pour
tout σ ∈ G. On a donc |I(P/P)| = e et Z(P/P)/I(P/P) ≃ Gal((OL/P)/(OK/P)), de cardinal f . Pour
tout σ ∈ I(P/P), on a σ(x) ≡ x (mod P) pour tout x ∈ OL. Supposons que P ne ramifie pas, c’est-à-dire
e = 1 et donc le groupe d’inertie est trivial et donc l’application σ −→ σ est un isomorphisme de Z(P|P)
sur Gal((OL/P)/(OK/P)). Ce groupe de Galois est un groupe cyclique avec un générateur privilégié
qui est l’application ν 7→ νN(P) pour tout ν ∈ OL/P et l’unique élément de Z(P|P) qui correspond
à cet automorphisme s’appelle l’automorphisme de Frobenius de P/P. On le note Frob(P/P). Il est
caractérisé comme l’élément de G qui satisfait :

Frob(P/P)(x) ≡ xN(P) (mod P) pour tout x ∈ OL.

On a aussi Frob(σ(P)/P) = σFrob(P/P)σ−1 et donc l’ensemble {Frob(P/P) | P|P}, qu’on note
FrL/K(P) est une classe de conjugaison dans G. Si G est abélien, alors Frob(P|P) ne dépend que
de P , on le notera FrobL/K(P), et on a

FrobL/K(P)(x) ≡ xN(P) (mod POL) pour tout x ∈ OL.

Finalement, si K ⊂ M ⊂ L sont des corps de nombres et P ⊂ P0 ⊂ P sont des idéaux premiers de K,
M et L respectivement. Alors Frob(P0/P) = Frob(P/P)|M .

Preuve
Tout cela se trouve dans [Nar, p. 180]. �

Maintenant, on va énoncer un théorème important qui ne sera utilisé qu’une fois mais est crucial. C’est
le théorème de Čebotarev.
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Définition
Soit K un corps de nombres et A un ensemble d’idéaux premiers de OK . On dit que A est régulier s’il
existe 0 ≤ a ≤ 1 et gA une fonction holomorphe sur un voisinage ouvert de {s ∈ C | ℜ(s) > 1}∪ {1} telle
que pour tout s ∈ C avec ℜ(s) > 1 on ait

∑

P∈A
N(P)−s = a log

( 1

s− 1

)
+ gA(s).

Le nombre a s’appelle la densité de Dirichlet de A. Si A est l’ensemble de tous les idéaux premiers de
OK , a = 1.

Théorème 10 (Čebotarev, 1923)
Soit L/K une extension galoisienne de corps de nombres de groupe de Galois G. Soit C une classe de
conjugaison de G. Alors l’ensemble

A = {P | P est un idéal premier de K non ramifié dans L avec FrL/K(P) = C}

est régulier et sa densité de Dirichlet vaut |C||G| .

Preuve
[Lang2, Thm 10, p. 169]. �

Remarque
Les idéaux premiers de degré sur Q strictement supérieur à 1 sont de densité de Dirichlet nuls, donc dans
le théorème de Čebotarev, on peut se restreindre aux P qui sont de degré 1 sur Q.

Lemme 11
Un nombre premier l ne divisant pas n ∈ N se décompose totalement dans Q(ζ

+

n
) si et seulement si

l ≡ ±1 (mod n).

Preuve
Le nombre l se décompose totalement dans Q(ζ

n
) si et seulement si f = e = 1 si et seulement si

l’automorphisme de Frobenius est l’identité si et seulement si l ≡ 1 (mod n) (car l’ordre de l’automorphisme

de Frobenius vaut f). Or, le Frobenius Frob
Q(ζ+

n
)/Q(l) est la restriction à Q(ζ

+

n
) de FrobQ(ζ

n
)/Q(l). De

plus, Gal(Q(ζ
n
)/Q) = (Z/nZ)∗, donc, Gal(Q(ζ

+

n
)/Q) = (Z/nZ)∗/ < −1 >. On en déduit donc que l se

décompose totalement dans Q(ζ
+

n
) si et seulement si l ≡ ±1 (mod n). �

Maintenant un autre monument de la théorie de nombres, lié au précédent : le corps de classe de Hilbert.

Définition
Soit L/K une extension abélienne de corps de nombres. Soit S un ensemble fini d’idéaux premiers de K
contenant ceux qui ramifient dans L. Posons IS le groupe abélien libre engendré par les idéaux premiers
qui ne sont pas dans S. Si P 6∈ S est un idéal premier, on définit l’application P 7−→ FrobL/K(P) se
prolonge en un homomorphisme de groupe

ΦSL/K : IS −→ G

appelé l’homomorphisme d’Artin. Remarquons en passant que le théorème de Čebotarev montre que
cette application est surjective (mais on n’en aura pas besoin). Toute la théorie du corps de classe est en
fait de décrire le noyau de cette application.

Théorème 12 (existence du corps de Hilbert)
Soit K un corps de nombres. Il existe une (unique) extension H/K telle que
a) H/K est une extension abélienne finie (de groupe disons G).
b) Aucun idéal premier de K ne ramifie dans H .

c) En posant S = ∅ et I∅ =: IK , l’homomorphisme Φ∅H/K : IK −→ G a pour noyau les idéaux

(fractionnaires) principaux et définit donc un isomorphisme ΦH/K : CLK −→ G.
On appelle H le corps de Hilbert de K.
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Lemme 13 (Théorème de Hilbert 90)
Soit L/K une extension cyclique de corps (i.e. galoisienne de groupe de Galois cyclique). Soit τ un
générateur de Gal(L/K). Soit x ∈ L et N = NL/K la norme associée à cette extension. Alors on a

N(x) = 1 ⇐⇒ x =
τ(α)

α
pour un certain α ∈ L∗

Preuve
On peut trouver une preuve de ce théorème classique dans [Lang1, Thm 6.1, p.288]. �

Nous aurons besoin (vers la fin de la preuve) de quelques notions rudimentaires sur le localisé d’un
anneau :

Définitions-Théorème
Si A est un anneau intègre commutatif et Q son corps des fractions. Soit P un idéal premier de A. On
définit AP := {ab ∈ Q | b 6∈ P}. On appelle AP le localisé de A en P . C’est un anneau local d’idéal
maximal qu’on note encore P . Voir [Ati, pp. 36-43] pour plus de détails.

Preuve de la deuxième version du théorème de Thaine
On rappelle les notations : p, q sont des nombres premiers impairs distincts tels que p 6≡ 1 (mod q). On

a F = Q(ζ
+

p
), G+ = Gal(Q(ζ

+

p
)/Q), U+

p = Z[ζ
+

p
]∗, C+

0 , sont les unités cyclotomiques de Q(ζ
+

p
), qui est

comme nous le savons (Lemme 3) le sous-groupe de U+
p engendré par −1 les ξa = ζ

1−a
2

p
· ζ

a

p
−1

ζ
p
−1 . Enfin,

CLpl est le groupe des classes d’idéaux de F .

Soit θ ∈ AnnZ[G+](U
+
p /C

+
0 U

+
p
q
) et C ∈ CLpl. On doit montrer que Cθ ∈ CLplq. Allons-y, dans la joie et

la bonne humeur !
Soit H le corps de Hilbert de F . Posons GH = Gal(H/F ). On considère aussi les corps H(ζ

q
) et

H(ζ
q
, q

√
U+
p ) vus comme extensions sur F . Tout d’abord, H ∩ F (ζ

q
) = F . En effet, si Q est un idéal

premier de F au-dessus de q, alors Q ramifie totalement dans F (ζ
q
), mais il ne ramifie pas dans H . Donc,

s’il y avait eu un corps intercalé, dans ce corps, Q ramifierait et ne ramifierait pas, ce qui est absurde !

Maintenant, plus délicat : H(ζ
q
) ∩ F (ζ

q
, q

√
U+
p ) = F (ζ

q
). Rappelons que ∆ = Gal(F (ζ

q
)/F ) (≃

Gal(Q(ζ
q
)/Q)) agit sur G0 = Gal(F (ζ

q
, q

√
U+
p )/F (ζ

q
)) ≃ Hom(U+

p /U
+
p
q
, µq) (Lemme 9 b) et a)). De

plus, puisque H ∩F (ζ
q
) = F , alors l’extension H(ζ

q
)/F est galoisienne de groupe GH ×∆ (Lemme 5 c)),

donc est abélienne, car ∆ et GH le sont. Par le Lemme 8 et le Lemme 5 a), ∆ agit canoniquement sur
GH = Gal(H/F ) ≃ Gal(H(ζ

q
)/F (ζ

q
)), ceci de manière triviale car H(ζ

q
)/F est abélienne. Mais si on

prend dans ∆ la conjugaison complexe ι, et ϕ ∈ G0, on a

(ϕι)ˇ
(13)
= (ϕ̌)−1

ˇ homomorphisme
= (ϕ−1)ˇ. (i)

On en déduit que ϕι = ϕ−1. Donc, il n’y a pas de point fixe dans cette action, car |G0| = q
p−3
2 est impair.

Supposons par l’absurde que H(ζ
q
) ∩ F (ζ

q
, q

√
U+
p ) 6= F (ζ

q
), c’est-à-dire qu’il existe un corps, disons K,

intercalé. Nous sommes donc dans la situation suivante :

F (ζ
q
)

K

H(ζ
q
) F (ζ

q
, q

√
U+
p )

J
GH G0

J1 J2

∆ agit trivialement ∆ agit sans point fixe

En effet, puisque GH est abélien, l’extension K/F (ζ
q
) est aussi abélienne (tout sous-groupe d’un groupe

abélien est normal), de groupe, disons J ≃ GH/J1 ≃ G0/J2. Puisque ∆ agit trivialement sur GH , il
agit trivialement sur GH/J1. Mais, il agit sans point fixe sur G0. Puisqu’il agit par conjugaison sur
G0 (Lemme 9 c)) et que J2 est un groupe normal, alors l’action de ∆ sur J2 laisse fixe J2 dans son
ensemble. Donc, l’action de ∆ passe au quotient, car si ϕ, ϕ0 ∈ G0 sont tels qu’il existe ψ ∈ J2 avec

ϕ0 = ϕψ; soit h ∈ ∆ et h0 ∈ Gal(F (ζ
q
, q

√
U+
p )/F ) tel que h0|F (ζ) = h, on a ϕh0 = (ϕψ)h = h0ϕψh

−1
0 =
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h0ϕh
−1
0 h0ψh

−1
0︸ ︷︷ ︸

:=ψ′∈J2

= ϕhψ′. Donc [ϕh0 ] = [ϕh] =: [ϕ]h. Mais cette action n’est pas triviale : si elle l’était,

on aurait [ϕ] = [ϕ]ι = [ϕι]
(i)
= [ϕ−1] pour tout ϕ ∈ G0. Donc G2

0 ⊂ J2. Mais puisque l’ordre de G0 est
impair, on a G0 = G2

0 (théorème de Bezout), donc, on aurait J2 = G0, ce qui est absurde. On a ainsi

prouvé que H(ζ
q
) ∩ F (ζ

q
, q

√
U+
p ) = F (ζ

q
). On en déduit que H ∩ F (ζ

q
, q

√
U+
p ) = F , car

H ∩ F (ζ
q
,

q

√
U+
p ) = H ∩ (H(ζ

q
) ∩ F (ζ

q
,

q

√
U+
p )) = H ∩ F (ζ

q
) = F.

Donc, H et F (ζ
q
, q

√
U+
p ) sont linéairement disjoints. Ainsi, l’extension H(ζ

q
, q

√
U+
p )/F est galoisienne de

groupe GH × G ⊃ GH ×G0 ≃ GH ×Hom(U+
p /U

+
p
q
, µq), où G = Gal(F (ζ

q
, q

√
U+
p )/F ).

Revenons à la classe C fixée au début de notre preuve. L’homomorphisme d’Artin fait correspondre C
à ΦH/F (C) ∈ GH . Considérons la classe de conjugaison réduite à ΦH/F (C). Considérons aussi C′ une
classe de conjugaison contenant un générateur de Hom(U+

p /U
+
p
q
, µq) ≃ G0. Par ce qu’on vient de voir,

on a {ΦH/F (C)} × C′ est une classe de conjugaison de Gal(H(ζ
q
, q

√
U+
p )/F ). Le théorème de Čebotarev

nous apprend qu’il existe un (en fait une infinité) idéal premier de F , λ, de degré 1 sur Q, tel que
Fr
H(ζ

q
, q
√
U+

p )/F
(λ) = {ΦH/F (C)} × C′. Cela signifie que

a) λ est de degré 1 sur Q.
b) FrobH/F (λ) = ΦH/F (C).
c) Fr

F (ζ
q
, q
√
U+

p )/F
(λ) = C′.

Soit l ∈ P le nombre premier sous λ (λ∩Z = lZ). La partie a) et le lemme 11 montrent alors que l ≡ ±1
(mod p). La partie b) implique que λ est dans la classe C. La partie c) dit plusieurs choses : la première

est qu’il existe Λ un idéal premier de F (ζ
q
, q

√
U+
p ) au-dessus de λ tel que Frob(Λ/λ) est un générateur de

G0. Grâce au Lemme 5 a), on sait que G0 = {h ∈ G | h|F (ζ
q
) = IdF (ζ

q
)}. Soit Λ0 = Λ∩F (ζ

q
). On a alors

Frob(Λ0/λ) = Frob(Λ/λ)|F (ζ
q
) = IdF (ζ

q
) = 1∆. Donc, Λ0 est de degré 1 sur F (car Frob(Λ0/λ) engendre

Z(Λ0/λ) qui est de cardinal f(Λ0/λ)). Cela implique que l est totalement décomposé dans Q(ζ
q
) (car si

L est un idéal de Q(ζ
q
) au-dessus de l, on a f(L/l) = f(Λ0/λ)) et donc que l ≡ 1 (mod q) (cf. remarque

avant le Lemme 11). Résumons encore tout cela

λ ∈ C l ≡ ±1 (mod p) l ≡ 1 (mod q) Frob(Λ/λ) est un Z[G+]-générateur de G0. (ii)

Le corps de Hilbert et le théorème de Čebotarev ont fait leur office, nous n’en n’aurons désormais plus
besoin.

Sous-Lemme 14

Sous les mêmes notations et hypothèses, posons encore L =
(
Z[ζ

+

p
]/(l)

)∗
. Alors on a un homomorphisme

injectif de Z[G+]-module :

U+
p /U

+
p
q −֒→ L/Lq ≃ Fq[G+]

et l’image de U+
p /U

+
p
q
dans Fq[G+] est l’idéal d’augmentation A.

Preuve du sous-lemme 14
On a (l) = l · Z[ζ+

p
] =

∏
σ∈G+ σ(λ) et les σ(λ) sont tous disjoints, car l se décompose totalement dans

Z[ζ
+

p
]. Par le théorème chinois, on a

Z[ζ
+

p
]/(l) ≃

∏

σ∈G+

Z[ζ
+

p
]/σ(λ)

f=1≃
∏

σ∈G+

Fl ≃ FG
+

l

où FG
+

l est l’ensemble des applications de G+ dans Fl.
Le groupe G+ agit là-dessus par permutations des coordonnées : tout σ ∈ G+ induit un isomorphisme

de Z[ζ
+

p
]/λ sur Z[ζ

+

p
]/σ(λ) qui donne l’identité si on identifie ces quotients à Fl. Donc ce sont des

Z[G+]-modules. Toujours canoniquement, on a
(
Z[ζ

+

p
]/(l)

)∗
= L ≃∏σ∈G+ F∗l ≃ Fl∗

G+

et donc L/Lq ≃
∏
σ∈G+ F∗l /F

∗
l
q. D’autre part, comme groupes, F∗l /F

∗
l
q ≃ Fq, le premier est noté multiplicativement et le

second additivement, voyons pourquoi : si s est une racine primitive modulo l et s est sa classe modulo
F∗l

q, alors on envoie s sur 1 modulo q. L’application est bien définie, car q divise l − 1 (cf.(ii)), et
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est un isomorphisme. On a donc L/Lq ≃ FG
+

q D’autre part, FG
+

q et Fq[G+] sont isomorphes comme

Fq[G+]-modules : l’application x 7→∑
σ∈G+ x(σ)σ en est un isomorphisme (attention, l’action de Fq[G+]

sur FG
+

q se fait comme suit : xσ(τ) := x(σ−1τ)).

Soit ψ l’homomorphisme canonique (de Z[G+]-module) U+
p −→ L/Lq. Il est clair que U+

p
q ⊂ ker(ψ). On

va voir que c’est en fait égal. Soit u ∈ ker(ψ); u est donc une puissance q-ième dans L. Cela veut dire

que u
l−1
q ≡ 1 (mod l · Z[ζ+

p
]), ou encore

σ−1(u)
l−1
q ≡ 1 (mod l · Z[ζ+

p
]) pour tout σ ∈ G+. (∗)

Posons f = Frob(Λ/λ) et f̌ l’élément de Hom(U+
p /U

+
p
q
, µq) associé à f . On se souvient que f(x) ≡ xl

(mod Λ) pour tout x ∈ O
F (ζ

q
, q
√
U+

p )
(l = N(λ)) et, pour tout [u′] ∈ U+

p /U
+
p
q
, on a q

√
u′ · f̌([u′]) = f( q

√
u′)

où q
√
u′ est n’importe quelle racine q-ième de u′. Donc, f̌([u′]) q

√
u′ ≡

(
q
√
u′
)l

= u′
l−1
q · q

√
u′ (mod Λ). Donc,

f̌([u′]) ≡ u′
l−1
q (mod Λ). Revenons à notre u ∈ ker(ψ). Par (∗), on a donc montré que f̌([σ−1(u)]) ≡ 1

(mod Λ), pour tout σ ∈ G+. Or f̌([σ−1(u)]) est une racine q-ième de l’unité. Le Lemme IMP du Chapitre
5 nous dit que les racines q-ième de l’unité sont distinctes modulo Λ, ainsi, f̌([σ−1(u)]) = 1 pour tout

σ ∈ G+, en d’autre terme, (f̌)σ([u]) = 1 pour tout σ ∈ G+. Donc, (f̌)
∑

σ
aσσ([u]) = 1 pour tout∑

σ aσσ ∈ Z[G+]. Or, par (ii), on sait que f̌ est un générateur de Hom(U+
p /U

+
p
q
, µq), donc α([u]) = 1

pour tout α ∈ Hom(U+
p /U

+
p
q
, µq). Donc, par dualité, [u] = 1, c’est-à-dire u ∈ U+

p
q
. On a donc prouvé

que

U+
p /U

+
p
q −֒→ L/Lq ≃ Fq[G+].

Pour montrer que l’image de U+
p /U

+
p
q
est l’idéal d’augmentation, il suffit de montrer que

AnnFq [G+](U
+/U+

p
q
) = s(G+) · Fq[G+],

car dans ce cas, U+/U+
p
q Prop 6, App 1≃ Fq[G+]/(s(G+))

Lemme 7≃ A. Mais on l’a déjà prouvé au lemme 8 du
Chapitre 9 (relation (12)). �

Revenons à notre preuve. Nous savons que U+/U+
p
q
est cyclique (Proposition 6, Appendice 1 et le sous-

lemme ci-dessus). Soit u ∈ U+
p tel que u soit un générateur de U+

p /U
+
p
q
. Soit le θ du début de notre

preuve. Puisque θ ∈ AnnZ[G+](U
+
p /C

+
0 U

+
p
q
), alors on a uθ ∈ C+

0 U
+
p
q
, c’est-à-dire uθ = c ·vq, avec c ∈ C+

0

et v ∈ U+
p
q
. On peut supposer que c = c20 est un carré. En effet : par le théorème de Bezout, il existe

des entiers k et k′ tels que 2k + qk′ = 1, donc uθ = (ck)2 · (ck′ · v)q . D’autre part, puisque c0 ∈ C+
0 , on a

que C0 est un produit de ξa = ζ
1−a
2

p
· ζ

a

p
−1

ζ
p
−1 avec a ∈ N \ {0, 1} et a ≤ p− 1 (Lemme 3). Posons, pour de

tels a :

εa = ζ
1−a
2

p
·
ζ
a

p
− ζ

l

ζ
p
− ζ

l

∈ Q(ζ
p
, ζ
l
) = Q(ζ

pl
) et ε′a = ζ

1−a
2

p
·
ζ
a

p
− ζ
−1
l

ζ
p
− ζ
−1
l

∈ Q(ζ
pl
).

Posons encore ηa = εa · ε′a.

Sous-Lemme 15
Sous les mêmes notations et hypothèses, on a :
a) εa et ε′a sont des unités cyclotomiques de Q(ζ

pl
)

b) εa ≡ ε′a ≡ ξa (mod (ζ
l
− 1)Z[ζ

pl
]).

c) NQ(ζ
pl
)/Q(ζ

p
)(εa) = NQ(ζ

pl
)/Q(ζ

p
)(ε
′
a) = 1.

d) ηa est une unité de F (ζ
l
)

e) NF (ζ
l
)/F (ηa) = 1

f) ηa ≡ ξ2a (mod (ζ
l
− 1)OF (ζ

l
)).

Preuve du Sous-Lemme 15

a) On a
ζa
p
−ζ

l

ζ
p
−ζ

l

=
ζ−1

l
ζa
p
−1

ζ−1

l
ζ
p
−1 =

(ζ−1

l
ζ
p
)b−1

ζ−1

l
ζ
p
−1 , où b ∈ Z tel que b ≡ a (mod p) et b ≡ 1 (mod l), est une unité

cyclotomique. La preuve pour ε′a est semblable.
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b) On pourrait näıvement dire que ζ
l
≡ 1 (mod (ζ

l
−1)Z[ζ

pl
]), et le tour est joué. Mais c’est un argument

fallacieux! On vérifie que ξa − εa = ζ
1−a
2

p
·
(
ζa
p
−1

ζ
p
−1 − ζa

p
−ζ

l

ζ
p
−ζ

l

)
= ζ

1−a
2

p
·
(
ζa
p
−ζ

p

ζ
p
−1

)
·
(

1−ζ
l

ζ
p
−ζ

l

)
. D’une part,

ζ
1−a
2

p
·
(
ζa
p
−ζ

p

ζ
p
−1

)
est clairement une unité (cf. Lemme 2 a) du Chapitre 6). D’autre part,

1− ζ
l

ζ
p
− ζ

l

=
ζ
−1
l

− 1

ζ
−1
l
ζ
p
− 1

(∗)
=

(ζ
−1
l
ζ
p
)b − 1

(ζ
−1
l
ζ
p
)− 1

=

b−1∑

k=0

(ζ
−1
l
ζ
p
)k

(∗∗)≡
b−1∑

k=0

ζ
k

p
=
ζ
b

p
− 1

ζ
p
− 1

= 0 (mod (ζ
l
− 1)Z[ζ

pl
]).

L’égalité (∗) est vraie en posant b ≡ 0 (mod p), b ≡ 1 (mod l) et b > 0. L’équivalence (∗∗) vient du
fait que ζ

−1
l

≡ 1 (mod (ζ
l
− 1)Z[ζ

pl
]), car l’idéal engendré par ζ

l
− 1 est le même que celui engendré

par ζ
−1
l

− 1. Cela prouve la partie b).

c) On se souvient que
∏l−1
k=0(X − ζ

k

l
) = X l − 1. Posons N = NQ(ζ

pl
)/Q(ζ

p
). On rappelle d’autre part

que l ≡ ±1 (mod p) (relation (ii)). On a

ξa ·N(εa)
(∗∗∗)
= ζ

l·( 1−a
2 )

p
·
l−1∏

k=0

ζ
a

p
− ζ

k

l

ζ
p
− ζ

k

l

= ζ
l·( 1−a

2 )
p

·
ζ
la

p
− 1

ζ
l

p
− 1

=

{
ξa si l ≡ 1 (mod p)
ξa = ξa (ξa est réel) si l ≡ −1 (mod p)

Dans l’égalité (∗ ∗ ∗), le l de ζl·(
1−a
2 )

p
vient du fait que l = l − 1 + 1, le l − 1 vient de la norme et

le 1 vient du ξa, d’autre part le produit qui part de k = 0 vient aussi du ξa. On en déduit que
ξa ·N(εa)) = ξa. Donc N(εa)) = 1. La preuve de N(ε′a)) = 1 est identique.

Les parties d), e) et f) se démontrent simultanément. Le groupe de Galois Gal(Q(ζ
p
, ζ
l
)/F (ζ

l
)) est d’ordre

2, engendré par l’automorphisme σ0 de Q(ζ
p
, ζ
l
) qui change ζ

p
en ζ

p
= ζ
−1
p

et laisse fixe ζ
l
. On va montrer

que σ0(εa) = ε′a :

σ0(εa) = σ0

(
ζ

1−a
2

p
·
ζ
a

p
− ζ

l

ζ
p
− ζ

l

)
= ζ

a−1
2

p
·
ζ
−a
p

− ζ
l

ζ
−1
p

− ζ
l

= ζ
1−a
2

p
·
1− ζ

a

p
ζ
l

1− ζ
p
ζ
l

= ζ
1−a
2

p
·
ζ
−1
l

− ζ
a

p

ζ
−1
l

− ζ
p

= ε′a.

On en déduit que ηa = εaε
′
a ∈ F (ζ

l
) est une unité, que NF (ζ

l
)/F (ηa) = 1, car NQ(ζ

p
,ζ

l
)/Q(ζ

p
) restreint à

F (ζ
l
) est NF (ζ

l
)/F (ces deux extensions ont même groupe de Galois) et que ηa ≡ ξ2a (mod (ζ

l
− 1)OF (ζ

l
)),

par la partie b). �

Revenons à nouveau à notre preuve. Nous avons que uθ = c · vq avec c = c20 =
∏r
i=1 ξ

2
ai . Posons ε =∏r

i=1 ηai . Par le sous-lemme précédent, ε est une unité de F (ζ
l
), N(ε) = 1 et c ≡ ε (mod (ζ

l
− 1)OF (ζ

l
)).

Notons τ le générateur de Gal(F (ζ
l
)/F ) ≃ Gal(Q(ζ

l
)/Q) qui envoie ζ

l
sur ζ

s

l
ou s est la racine primitive

vue lors de la preuve du Sous-Lemme 14. Par le théorème de Hilbert 90, il existe α ∈ F (ζ
l
)∗ tel que

ε =
τ(α)

α
.

On en déduit en particulier que l’idéal fractionnaire (α) est invariant par τ . Puisque l ramifie totalement
dans Q(ζ

l
), l’idéal λ ramifie totalement dans F (ζ

l
). Notons l l’unique idéal premier de F (ζ

l
) au-dessus

de λ. De même, pour chaque σ ∈ G+, l’unique idéal premier au-dessus de σ(λ) est σ(l) (on identifie
évidemment G+ = Gal(F/Q) ≃ Gal(F (ζ

l
)/Q(ζ

l
))). Les σ(l) sont aussi τ -invariants, car il y a ramification

totale. Ecrivons

α · OF (ζ
l
) = (α) = J ·

∏

σ∈G+

σ(l)rσ , (rσ ∈ Z, J idéal fractionnaire premier à l). (iii)

Puisque (α) et les σ(l) sont invariants par τ , alors J l’est aussi. Puisque J est τ -invariant et qu’il n’a que
des diviseurs premiers non ramifié sur F , J doit provenir d’un idéal J0, c’est-à-dire J0 ·OF (ζ

l
) = J. On a

donc, Jl−10 ·OF (ζ
l
) = Jl−1 = NF (ζ

l
)/F (J) ·OF (ζ

l
). Donc, NF (ζ

l
)/F (J) = Jl−10 (cf. Chapitre 5, Rappels sur

les corps de nombres et la théorie de Galois). D’autre part, puisque σ(λ) ramifie totalement dans F (ζ
l
),

alors NF (ζ
l
)/F (σ(l)) = σ(λ). En prenant la norme de l’équation (iii), on trouve :

NF (ζ
l
)/F (α) · OF = Jl−10 ·

∏

σ∈G+

σ(λ)rσ = Jl−10 · λΣrσσ.
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Cette égalité montre que l’élément
∑
σ∈G+ rσσ ∈ Z[G+] est tel que

CΣrσσ ∈ CLplq, (iv)

ceci parce que λ ∈ C, donc C est la classe définie par λ, l ≡ 1 (mod q) (cf. (ii)), donc Jl−10 ∈ CLplq et
parce que NF (ζ

l
)/F (α) · OF est principal. Donc, il faut jeter un pont entre θ et

∑
σ∈G+ rσσ.

On a que l’idéal (ζ
l
− 1) =

∏
σ∈G+ σ(l). Donc, l’élément α

(ζ
l
−1)rσ est premier à σ(l), il est donc inversible

dans l’anneau localisé (OF (ζ
l
))σ(l). Le groupe de Galois Gal(F (ζ

l
)/F ) =< τ > est le groupe d’inertie de

σ(l) sur σ(λ) car la ramification est totale. On a donc, τ(x) ≡ x (mod σ(l)) pour tout x ∈ OF (ζ
l
) (cf.

Définitions-Théorème sur l’automorphisme de Frobenius), et donc aussi τ(x) ≡ x (mod σ(l)) pour tout
x ∈ (OF (ζ

l
))σ(l). En particulier,

α

(ζ
l
− 1)rσ

≡ τ

(
α

(ζ
l
− 1)rσ

)
=

ε · α
(ζ
s

l
− 1)rσ

(mod σ(l) · (OF (ζ
l
))σ(l)).

On notera dorénavant (mod σ(l)′) au lieu de (mod σ(l)·(OF (ζ
l
))σ(l)). Or, ε·α

(ζs
l
−1)rσ = ε·α

(ζ
l
−1)rσ ·

(
ζs
l
−1

ζ
l
−1

)−rσ

et
ζs
l
−1

ζ
l
−1 = 1 + ζ

l
+ · · · + ζ

s−1
l

≡ s (mod ζ
l
− 1), donc a fortiori modulo σ(l)′. Donc

(
ζs
l
−1

ζ
l
−1

)−rσ
≡ s−rσ

(mod σ(l)′). Ainsi, α
(ζ

l
−1)rσ ≡ ε·α

(ζs
l
−1)rσ ≡ εα

(ζ
l
−1)rσ · s−rσ (mod σ(l)′). En simplifiant, par α

(ζ
l
−1)rσ , qui

est, rappelons-le, inversible, on trouve ε ≡ srσ (mod σ(l)′). Or, on se souvient que c ≡ ε (mod (ζ
l
− 1)),

on a donc a fortiori c ≡ ε (mod σ(l)′). Donc, on a c ≡ srσ (mod σ(l)′). Comme c et srσ sont dans

(Z[ζ
+

p
])′ := (Z[ζ

+

p
])σ(λ), on a

c ≡ srσ (mod σ(λ)′), (v)

car σ(l)′ ∩ (Z[ζ
+

p
])′ = σ(λ)′ qui est l’idéal maximal de (Z[ζ

+

p
])′. Puisque Z[ζ

+

p
]′/σ(λ)′ ≃ Z[ζ

+

p
]/σ(λ) ≃

Z/lZ = Fl, la congruence (v) montre que l’image de c dans L =
(
Z[ζ

+

p
]/(l)

)∗
≃∏σ∈G+

(
Z[ζ

+

p
]/σ(λ)

)∗
≃

(F∗l )
G+

est (s′rσ )σ∈G+ , où s′ ∈ F∗l est la classe de s modulo l. Passant encore aux classes modulo les
puissances q-ièmes, on obtient que l’image de uθ qui est la même que celle de celle de c modulo U+

p dans

L/Lq ≃ (F∗l /F
∗
l
q)G

+

est (srσ)σ∈G+ , où s ∈ F∗l /F
∗
l
q est l’image canonique de s′. Par le Sous-Lemme 14,

L/Lq est isomorphe à Fq[G+] et cet isomorphisme envoie (srσ )σ∈G+ sur
∑
σ∈G+ rσσ.

D’autre part, u est tel que u est un générateur de U+
p /U

+
p
q
et nous savons que l’image de U+

p /U
+
p
q
dans

Z[G+] est l’idéal d’augmentation A (cf. Sous-Lemme 14), donc l’image de u dans Z[G+] correspond à un
générateur ϕ de A. On a ainsi

∑

σ∈G+

rσσ = ϕ · θ,

où θ est l’image de θ dans Fq[G+]. Ou encore

ϕ · θ ≡
∑

σ∈G+

rσσ (mod q · Z[G+]). (vi)

Or nous savons que Fq[G+] = A ⊕ (s(G+)), avec rappelons-le s(G+) =
∑

σ∈G+ σ (cf. Lemme 7) et que

(s(G+)) = Fq · s(G+) (relation (i) du Lemme 7). Donc il existe γ ∈ Z[G+] et m ∈ Z tels que

γ · ϕ+m ·
∑

σ∈G+

σ ≡ 1 (mod q · Z[G+]).

En multipliant par θ, on en déduit que

θ ≡ γ · ϕ · θ +m · θ ·
∑

σ∈G+

σ
(vi)≡ γ ·

∑

σ∈G+

rσσ +m · θ ·
∑

σ∈G+

σ (mod q · Z[G+]).

Il existe donc ρ ∈ Z[G+] tel que θ = γ ·∑σ∈G+ rσσ +m · θ ·∑σ∈G+ σ + qρ. Ainsi,

Cθ = (CΣrσσ)γ · (CΣσ)mθ · (Cρ)q

Mais, (CΣrσσ)γ ∈ CLplq (relation (iv)). D’autre part, (CΣσ)mθ est une classe principale, car si a est un
idéal de C (par exemple λ), alors aΣσ = NF/Q(a) ·OF (cf. Chapitre 5 (rappel sur les corps de nombres et

la théorie de Galois)) et NF/Q(a) est un idéal de Z qui est principal. Et finalement, (Cρ)q ∈ CLplq. On a

prouvé que Cθ ∈ CLplq, ce qu’il fallait démontrer. �
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