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LE PROBLÈME DES DIVISEURS POUR DES FORMES

BINAIRES DE DEGRÉ 4

par

R. de la Bretèche & T.D. Browning

À la mémoire affectueuse de George Greaves

Résumé. — Nous étudions l’ordre moyen du nombre de diviseurs des valeurs de

certaines formes binaires quartiques qui ne sont pas irréductibles sur Q.

Abstract. — We study the average order of the divisor function, as it ranges over

the values of binary quartic forms that are reducible over Q.
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6. Démonstration du Théorème 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
7. Démonstration du Théorème 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
8. Démonstration des corollaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
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1. Introduction

Soient L1, L2 ∈ Z[x] deux formes linéaires non proportionnelles où x = (x1, x2),
Q ∈ Z[x] une forme quadratique irréductible sur Q et R une région bornée convexe
de R2. Nous nous proposons d’estimer asymptotiquement lorsque X tend vers +∞
la somme

T (X) =
∑

x∈Z2∩XR

τ(L1(x)L2(x)Q(x)),

où XR := {Xx : x ∈ R}. Ici, τ désigne la fonction nombre de diviseurs.
Cette estimation résultera de l’étude de la somme

S(X) := S(X;L1, L2, Q,R) =
∑

x∈Z2∩XR

τ(L1(x))τ(L2(x))τ(Q(x)).

Classification mathématique par sujets (2000). — 11N37.
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Ce travail a certains points communs avec [2] où nous généralisions le travail de
Heath-Brown [5] concernant les sommes

∑

x∈Z2∩XR

r(L1(x))r(L2(x))r(L3(x))r(L4(x)), (1.1)

lorsque les Li sont des formes linéaires non proportionnelles deux à deux. Ici la
quantité r(n) désigne le nombre de représentations de n comme une somme de deux
carrés.

Dans toute la suite, nous ferons sur les formes L1, L2, Q et R les hypothèses
minimales suivantes :

(H1) R est un ouvert borné, convexe avec une frontière définie par une fonction
continuement différentiable par morceaux,

(H2) L1 et L2 ne sont pas proportionnelles et Q est irréductible sur Q,
(H3) Li(x) > 0 et Q(x) > 0 pour tout x ∈ R,

et nous noterons

L1(x) := a1x1 + b1x2,

L2(x) := a2x1 + b2x2,

Q(x) := a3x
2
1 + b3x

2
2 + c3x1x2,

(1.2)

avec
∆ = disc(Q) = c23 − 4a3b3. (1.3)

Nous introduisons les notations, lorsque d = (d1, d2, d3) ∈ N3,

Λ(d) := {x ∈ Z2 : di | Li(x), d3 | Q(x)} (1.4)

et
̺(d) = ̺(d;L1, L2, Q) := #

(

Λ(d) ∩ [0, d1d2d3)
2
)

. (1.5)

Le résultat principal de notre article est le suivant.

Théorème 1. — Soit ε > 0. Lorsque L1, L2, Q,R satisfont (H1)–(H3) et lorsque
X > 2, on a

T (X) = 2C vol(R)X2(logX)3 +O
(

X2(logX)2+ε
)

,

où la constante implicite dans le O dépend de ε, des formes linéaires L1, L2, Q et de
la borne supérieure de R et où

C :=
∏

p

(

1− 1

p

)3(

1 +
∑

ν∈N

̺(1, pν , 1) + ̺(pν , 1, 1) + ̺(1, 1, pν)

p2ν

)

.

Ce problème s’inscrit dans le cadre plus général de l’estimation de la somme

TF (X) =
∑

x∈Z2∩XR

τ(F (x))

lorsque F est une forme binaire de degré 4 de Z[x]. Lorsque F est irréductible sur
R, Daniel [4] a montré

TF (X) = 4CF vol(R)X2 logX +O(X2 log logX)

lorsque R = {x ∈ R2 : |f(x)| 6 1} et

CF =
∏

p

(

1− 1

p

)

∑

ν∈Z>0

̺F (p
ν)

p2ν
,

avec ̺F (d) := #{x ∈ [0, d)2 : d | F (x)}.
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Nous sommes convaincus que les méthodes développées dans cet article seront
utiles pour établir une estimation asymptotique de TF (X) lorsque F est une forme
binaire de degré 4 de Z[x] qui n’est pas traitée par notre résultat ou celui de Daniel.

Remerciements. — Une partie de ce travail a été réalisée lors de la venue du
deuxième auteur à l’Université Paris 7–Denis Diderot et à l’Université Paris 6–
Pierre et Marie Curie. Que ces institutions soient ici chaleureusement remerciées
pour leur accueil et leur soutien financier. Le deuxième auteur bénéficie du soutien
de la bourse EPSRC numérotée EP/E053262/1.

2. Méthode et autres résultats

Pour établir le Théorème 1, nous estimons des sommes généralisant S(X) en pré-
tant une attention particulière à l’uniformité par rapport aux différents paramètres.
Pour cela, nous introduisons les quantités suivantes

L∞ = L∞(L1, L2, Q) := max{‖L1‖, ‖L2‖, ‖Q‖} (2.1)

où ‖ · ‖ désigne le maximum de la valeur absolue des coefficients de la forme con-
sidérée, et

r∞ = r∞(R) := sup
x∈R

max{|x1|, |x2|}, (2.2)

r′ = r′(L1, L2, Q,R) := sup
x∈R

max{|L1(x)|, |L2(x)|,
√

|Q(x)|}. (2.3)

Dans toute la suite, nous considérerons, pour des ensembles V de R3 définis comme
une intersection finie d’hyperplans à coefficients bornés, les sommes définies par

S(X;V ) := S(X;L1, L2, Q,R, V ) =
∑

x∈Z2∩XR

τ(L1(x), L2(x), Q(x);V ),

avec, lorsque V ⊆ [0, 1]3,

τ(L1(x), L2(x), Q(x);V ) := #











d ∈ N3 :

di | Li(x), d3 | Q(x)

(

log d1
log r′X ,

log d2
log r′X ,

log d3
2 log r′X

)

∈ V











.

La dépendance de τ(L1(x), L2(x), Q(x);V ) à X et R sera toujours omise. Lorsque
V = [0, 1]3, nous avons S(X,V ) = S(X).

Théorème 2. — Soit ε > 0. Lorsque L1, L2, Q,R satisfont (H1)–(H3), V est un
sous-ensemble de [0, 1]3 défini comme une intersection finie d’hyperplans à coeffi-
cients bornés et r′X1−ε > 1, on a

S(X;V ) =2vol(R) vol(V )X2(log r′X)3
∏

p

σp

+O
(

Lε∞(r∞r
′ + r2∞)X2(logX)2 log logX

)

,

(2.4)

où

σp :=
(

1− 1

p

)3 ∑

ν∈Z3
>0

̺(pν1 , pν2 , pν3)

p2ν1+2ν2+2ν3
. (2.5)
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L’ensemble (1.4) n’est pas un réseau. L’étape essentielle de la preuve de cette
estimation est de se ramener à un comptage sur des réseaux de Z2 en s’inspirant de
l’important article [4].

Le Théorème 2 nous permet d’estimer des sommes plus générales de la forme

S(X,d,D;V ) = S(X,d,D;L1, L2, Q,R, V )

:=
∑

x∈Λ(D)∩XR

τ
(L1(x)

d1
,
L2(x)

d2
,
Q(x)

d3
;V

)

,

lorsque d,D ∈ N3 tels que di | Di.
Considérons

σp(d,D) :=
(

1− 1

p

)3 ∑

ν∈Z3
>0

̺(pN1 , pN2 , pN3)

p2N1+2N2+2N3
, (2.6)

avec

λi = vp(di), µi = vp(Di), Ni = max{µi, νi + λi}. (2.7)

Soit δ(D) le plus grand entier δ tel que

Λ(D) ⊆ {x ∈ Z2 : δ | (x1, x2)}, (2.8)

où (x1, x2) désigne, ici et dans toute la suite, le pgcd des entiers x1 et x2. Lorsque
L1, L2, Q des formes satisfont (H2), nous écrirons ℓ1, ℓ2, q des entiers et L∗

1, L
∗
2, Q

∗

des formes primitives tels que

L1 = ℓ1L
∗
1, L2 = ℓ2L

∗
2, Q = qQ∗, (2.9)

et utilisons la notation

D′ :=
( D1

(D1, ℓ1)
,

D2

(D2, ℓ2)
,

D3

(D3, q)

)

. (2.10)

Nous emploierons systématiquement la notation

D := D1D2D3

et

∆12 := Res(L1, L2) = a1b2 − a2b1,

∆i3 := Res(Li, Q) = a3b
2
i + b3a

2
i − c3aibi = Q(−bi, ai).

(2.11)

Comme Q est irréductible, nous avons ∆i3 6= 0. De plus, comme L1 et L2 ne sont
pas proportionnelles, on a ∆12 6= 0. Nous notons aussi

a(D,∆) := (D1,∆12)(D2,∆12)(D3,∆(∆13,∆23)), (2.12)

avec ∆ := (∆,∆12,∆13,∆23) et ∆ introduit en (1.3). Enfin, nous posons

a′(D,∆) := (D′
1,∆

′
12)(D

′
2,∆

′
12)(D3,∆

′(∆′
13,∆

′
23)), (2.13)

où ∆′ := (∆′,∆′
12,∆

′
13,∆

′
23) = (∆/q2,∆12/ℓ1ℓ2,∆13/ℓ

2
1q,∆23/ℓ

2
2q). Autrement a′

prend la valeur a après avoir rendu les formes L1, L2, Q primitives. À partir du
Théorème 2, nous démontrerons le résultat suivant.



LE PROBLÈME DES DIVISEURS POUR DES FORMES BINAIRES DE DEGRÉ 4 5

Théorème 3. — Soit ε > 0. Lorsque L1, L2, Q,R satisfont (H1)–(H3), V est un
sous-ensemble de [0, 1]3 défini comme une intersection finie d’hyperplans à coeffi-
cients bornés, d et D tels que di | Di et r

′X1−ε > 1, on a

S(X,d,D;V ) =2vol(R) vol(V )X2(log r′X)3
∏

p

σp(d,D)

+O
((DL∞)ε

δ(D)
a′(D,∆)(r∞r

′ + r2∞)X2(logX)2 log logX
)

.

De plus, on a
∏

p σp(d,D) ≪ Lε∞D
εa′(D,∆).

La somme S(X,d,D;V ) est directement reliée au cardinal des points à coor-
données entières sur la variété affine d’équation

Li(x) = disiti, Q(x) = d3s3t3. (2.14)

La constante attendue dans le terme principal de S(X,d,D;V ) peut être interprétée
comme un produit convenable de densités locales avec ω∞(R, V ) la densité archi-
médienne associée à la variété définie par (2.14). Cette quantité sera explicitement
définie en (4.1). De la même manière que dans [2] pour les sommes introduites
en (1.1), nous montrons que le terme principal est bien celui qui est attendu.

Lorsque λ = (λ1, λ2, λ3) ∈ Z3
>0, µ = (µ1, µ2, µ3) ∈ Z3

>0 et p un nombre premier,
nous considérons

Nλ,µ(p
n) := #







(x, s, t) ∈ (Z/pnZ)8 :
Li(x) ≡ pλisiti (mod pn)
Q(x) ≡ pλ3s3t3 (mod pn)
pµi | Li(x), pµ3 | Q(x)







,

et

ωλ,µ(p) := lim
n→∞

p−5n−λ1−λ2−λ3Nλ,µ(p
n).

Cette quantité correspond à la densité p-adique associée à la variété définie par (2.14).

Théorème 4. — Soient L1, L2, Q,R satisfont (H1)–(H3) et d, D tels que di | Di.
On a ω∞(R, V ) = 2vol(R) vol(V ) et ωλ,µ(p) = σp(d,D), pour tout p.

Le Théorème 3 permet facilement de démontrer d’autres résultats dont nous au-
rons besoin dans un travail ultérieur concernant la conjecture de Manin et qui ont
été à l’origine de ce travail.

Le premier concerne l’estimation des sommes

S∗(X,d,D;V ) = S∗(X,d,D;L1, L2, Q,R, V )

:=
∑

x∈Λ(D)∩XR
(x1,x2)=1

τ
(L1(x)

d1
,
L2(x)

d2
,
Q(x)

d3
;V

)

,

lorsque d,D ∈ N3 tels que di | Di. Pour exprimer notre résultat, nous introduisons

̺∗(d) = ̺∗(d;L1, L2, Q)

:= #
{

x ∈ Λ(d) ∩ [0, d1d2d3)
2 : (x1, x2, d1d2d3) = 1

}

.
(2.15)

Lorsque vp(D) > 1, nous définissons

σ∗p(d,D) :=
(

1− 1

p

)3 ∑

ν∈Z3
>0

̺∗(pN1 , pN2 , pN3)

p2N1+2N2+2N3
, (2.16)
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où les Ni sont définis par (2.7) alors que lorsque vp(D) = 0

σ∗p(d,D) :=
(

1− 1

p

)3{

1− 1

p2
+

∑

ν∈Z3
>0

ν1+ν2+ν3>1

̺∗(pν1 , pν2 , pν3)

p2ν1+2ν2+2ν3

}

. (2.17)

Corollaire 1. — Soit ε > 0. Lorsque L1, L2, Q,R satisfont (H1)–(H3), V est un
sous-ensemble de [0, 1]3 défini comme une intersection finie d’hyperplans à coeffi-
cients bornés, d et D tels que di | Di et r

′X1−ε > 1, on a

S∗(X,d,D;V ) =2vol(R) vol(V )X2(log r′X)3
∏

p

σ∗p(d,D)

+O
(

(DL∞)εa′(D,∆)(r∞r
′ + r2∞)X2(logX)2+ε

)

.

Enfin, but ultime et motivation principale de cet article, nous estimations la
somme

T ∗
g (X;V ) =

∑

x∈Z2∩XR
(x1,x2)=1

g(L1(x), L2(x), Q(x);V ).

où g = τ ∗ h est une fonction arithmétique multiplicative proche de τ au sens de la
convolution, V ⊆ [0, 1]3 et

g(L1(x), L2(x), Q(x);V ) :=
∑

d|L1(x)L2(x)Q(x)
di=(d,Li(x)), d3=(d,Q(x))

(

log d1
log r′X

,
log d2
log r′X

,
log d3

2 log r′X

)

∈V

(1 ∗ h)(d),

de sorte que g(L1(x), L2(x), Q(x); [0, 1]3) = g(L1(x)L2(x)Q(x)).

Nous introduisons le cardinal ̺†p(ν1, ν2, ν3) défini lorsque ν = ν1+ ν2 + ν3 > 0 par

̺†p(ν1, ν2, ν3) := #







x ∈ Z2 ∩ [0, pν+1)2 :
pνi ‖ Li(x),
pν3 ‖ Q(x),
(p, x1, x2) = 1







.

Ici, pour ν et n la relation pν ‖ n signifie que vp(n) = ν. Nous introduisons aussi la

densité ̺†p(ν1, ν2, ν3) définie par

̺†p(ν1, ν2, ν3) :=
1

p2(ν+1)
̺†p(ν1, ν2, ν3).

Cette quantité s’exprime en fonction de la fonction ̺∗ grâce à la formule

̺†p(ν1, ν2, ν3) =
∑

σ∈{0,1}3

(−1)σ1+σ2+σ3
̺∗(pν1+σ1 , pν2+σ2 , pν3+σ3)

p2(ν1+ν2+ν3+σ1+σ2+σ3)
, (2.18)

avec la convention ̺∗(1, 1, 1) = 1− 1/p2.
Nous considérons les fonctions g telles que la fonction h = g ∗ µ ∗ µ satisfasse

∑

d∈N

|h(d)|
d1/2−η0

≪ 1 (2.19)

pour une constante η0 > 0.
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Corollaire 2. — Soient ε > 0, L1, L2, Q,R satisfaisant (H1)–(H3), V est un sous-
ensemble de [0, 1]3 défini comme une intersection finie d’hyperplans à coefficients
bornés et g une fonction multiplicative satisfaisant (2.19) pour un η0 > 0 fixé.
Lorsque X > 2, on a

T ∗
g (X;V ) = 2C∗ vol(R) vol(V )X2(logX)3 +O

(

X2(logX)2+ε
)

,

où la constante implicite dans le O dépend des formes linéaires L1, L2, Q, de la borne
supérieure de R et des constante η0 et ε et où

C∗ :=
∏

p

(

1− 1

p

)3{ ∑

ν∈Z3
>0

g(pν1+ν2+ν3)̺†p(ν1, ν2, ν3)
}

. (2.20)

Le Corollaire 2 permet d’avoir une version du Théorème 1 avec une somme
restreinte aux couples à coordonnées premières entre elles en prenant g = τ et
V = [0, 1]3.

Le résultat suivant permet d’expliciter comment on peut faire apparâıtre des
conditions portant sur logmax{|x1|, |x2|} dans le volume V . Soit la somme

T ′
g(X;V ′) =

∑

x∈Z2∩XR
(x1,x2)=1

g′(L1(x), L2(x), Q(x);V ′)

max{|x1|, |x2|}2
.

où V ′ ⊆ [0, 1]4 et

g′(L1(x), L2(x), Q(x);V ′) :=
∑

d|L1(x)L2(x)Q(x)
di=(d,Li(x)), d3=(d,Q(x))

(

log d1
log Y

,
log d2
logY

,
log d3
2 log Y

,
logmax{|x1|,|x2|}

log Y

)

∈V ′

(1 ∗ h)(d).

La définition de cette fonction dépend de Y qui dépendra de X. Nous notons aussi

V ′
0(u) := {t ∈ [0, 1]4 : ti 6 t4 6 u (1 6 i 6 3)}.

Nous déduisons du Corollaire 2 l’estimation de T ′
g(X;V ′) suivante.

Corollaire 3. — Soient ε > 0, L1, L2, Q,R satisfaisant (H1)–(H3) tel que r′ ≍ 1,
V ′ est un sous-ensemble de [0, 1]4 défini comme une intersection finie d’hyperplans à
coefficients bornés et g une fonction multiplicative satisfaisant (2.19) pour un η0 > 0

fixé. Lorsque 2 6 X 6 Y 6 X1/ε, on a

T ′
g(X;V ′) = 4C∗ vol(R) vol(V ′ ∩ V ′

0(logX/ log Y ))(log Y )4 +O
(

(logX)3+ε
)

,

où la constante implicite dans le O dépend des formes linéaires L1, L2, Q, de la borne
supérieure de R et des constantes η0 et ε et où C∗ est définie en (2.20).

Ce corollaire est un des points clés de [3] dans lequel les auteurs établissent une
formule asymptotique pour le nombre de points rationnels de hauteur contrôlée
sur une surface del Pezzo de degré 4 non-singulière. Pour cette application, il est
important d’avoir le choix de l’ensemble V .
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Détaillons maintenant le contenu de l’article. Dans la section 3, nous énonçons
et démontrons les propriétés utiles de ̺∗ et ̺. Cela permet alors de montrer la
convergence du produit eulérien intervenant dans l’expression du terme principal du
Théorème 2. Dans la section 4, une interprétation géométrique de la constante du
Théorème 3 est donnée pour démontrer le Théorème 4. La section 5 est le cœur
de l’article qui contient la démonstration du Théorème 2. La démonstration du
Théorème 3, qui est détaillée dans la section 6, repose sur une manipulation délicate
qui permet de se ramener à des sommations sur des réseaux puis à des sommes
traitées par le Théorème 2 après changement de variables. La fin de la section est
consacrée au calcul explicite de la constante intervenant dans le terme principal.
On trouvera la démonstration du Théorème 1 à la section 7. Celle-ci consiste à
exprimer la somme T (X) en fonction des sommes estimées au Théorème 3. La
section 8 contient la démonstration des trois corollaires.

3. Propriétés des fonctions ̺∗ et ̺

Nous rappelons les définitions (1.5) et (2.15). Nous rassemblons ici les informa-
tions dont nous aurons besoin concernant la fonction ̺ qui a été notamment étudiée
dans [4], [6] et [7]. Dans la plupart des cas traités dans la littérature, il est sup-
posé que les formes sont primitives c’est-à-dire que les coefficients de chaque forme
linéaire sont premiers entre eux. Nous attacherons une importance toute particulière
à l’uniformité des relations par rapport aux coefficients des formes L1, L2, Q.

Le lemme suivant permet de se ramener à des formes primitives.

Lemme 1. — Soient L1, L2, Q des formes satisfaisant (H2) et la notation (2.9).
Alors, lorsque d ∈ N3 et d′i = di/(di, ℓi), d

′
3 = d3/(d3, q), on a

̺(d;L1, L2, Q)

(d1d2d3)2
=
̺(d′;L∗

1, L
∗
2, Q

∗)

(d′1d
′
2d

′
3)

2
.

La démonstration est immédiate, nous n’indiquons pas les détails. Les fonctions
̺ et ̺∗ sont multiplicatives. Nous pouvons donc nous contenter de les étudier sur
des triplets de puissance de nombre premier. Nous rappelons les notations (2.11).

Lemme 2. — Soient L1, L2, Q des formes primitives satisfaisant (H2).
1) Alors pour tout p premier et ν ∈ Z>0, on a

̺∗(pν , 1, 1) = ̺∗(1, pν , 1) = ϕ(pν).

2) Lorsque p ∤ 2disc(Q) et ν ∈ Z>0, alors on a

̺∗(1, 1, pν) = ϕ(pν)
{

1 +
(disc(Q)

p

)}

.

De plus si p est un facteur impair de disc(Q), on a

̺∗(1, 1, pν) 6 2ϕ(pν)pmin{[vp(disc(Q))/2],[ν/2]}.

Nous avons aussi
̺∗(1, 1, 2ν ) 6 2ν+2.

3) Pour tout p, on a

̺(pν1 , pν2 , pν3) =
∑

06k6max{ν1,ν2,⌈ν3/2⌉}

̺∗
(

pmax{ν1−k,0}, pmax{ν2−k,0}, pmax{ν3−2k,0}
)

pmk

avec mk := 2(min{ν1, k}+min{ν2, k}+min{ν3, 2k} − k).
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4) Pour tout p premier, nous avons

̺∗(pν1 , pν2 , pν3) = 0

lorsqu’il existe 1 6 i < j 6 3 tels que vp(∆ij) < min{νi, νj}. En particulier, cette
égalité est satisfaite lorsque p ∤ ∆13∆23∆12 et #{i : νi > 1} > 2.

5) Pour tout p premier et ν3 6 max{ν1, ν2}, nous avons

̺∗(pν1 , pν2 , pν3) 6 ϕ(pν1+ν2+ν3)pν3+min{ν1,ν2,vp(∆12)}.

Pour tout p premier et max{ν1, ν2} < ν3, nous avons

̺∗(pν1 , pν2 , pν3) 6 8ϕ(pν1+ν2+ν3)pν1+ν2pmin{[vp(disc(Q))/2],[ν3/2]}.

Démonstration. — Ces résultats sont essentiellement démontrés dans [7], mais la
nécessité de formules uniformes en fonction des formes L1, L2 et Q demande de
reprendre toutes les démonstrations.

Le point (1) et la première partie du point (2) sont clairs puisque les formes sont
supposées primitives. Le point (3) est établi dans [6].

Nous indiquons les détails de la preuve de la majoration de ̺∗(1, 1, pν) énoncée au
point (2) lorsque p est un facteur impair de disc(Q). On peut supposer que parmi
a3 et b3 au moins un des deux est premier à p. Supposons ainsi que (a3, p) = 1. Le
changement de variables y1 = x1 + c3x2/(2a3) et y2 = x2/2a3 permet de montrer
que

̺∗(1, 1, pν) = #{(y1, y2) ∈ (Z/pνZ)2 : y21 − pkδy22 ≡ 0 (mod pν), p ∤ (y1, y2)},
où disc(Q) = pkδ et (δ, p) = 1. Si ν 6 k, ces conditions se tranforment en (p, y2) = 1

et p⌈ν/2⌉ | y1 ce qui fournit

̺∗(1, 1, pν) = ϕ(pν)p[ν/2].

Si ν > k, alors ̺∗(1, 1, pν) = 0 si k est impair et si k est pair alors y1 = pk/2y′1 de
sorte que

̺∗(1, 1, pν) = p3k/2#{(y1, y2) ∈ ((Z/pν−kZ)∗)2 : y21 − δy22 ≡ 0 (mod pν−k)}
6 2ϕ(pν)pk/2 = 2ϕ(pν)p[k/2],

ce qui fournit bien l’inégalité annoncée.
Considérons maintenant le cas de ̺∗(1, 1, 2ν ). Lorsque 2ν | Q(x) et 2 ∤ (x1, x2),

au moins une des deux coordonnées xi est impaire. Appelons xj l’autre coordonnée.
Alors xj/xi est solution d’un polynôme de degré 2 modulo 2n qui a donc au plus 4
solutions modulo 2n. L’inégalité recherchée en découle.

Pour démontrer le point (4), remarquons que lorsqu’il y a une solution comptée
par ̺∗(pν1 , pν2 , pν3) nous avons lorsque 1 6 i < j 6 3

pmin{νi,νj} | ∆ij(x1, x2) = ∆ij,

ce qui fournit le résultat annoncé.
Le point (4) permet de restreindre au cas où min{ν1, ν2} 6 vp(∆12), min{ν1, ν3} 6

vp(∆13), min{ν2, ν3} 6 vp(∆23) pour démontrer le point (5). Supposons par exemple
que ν1 > max{ν2, ν3}. Nous avons

̺∗(pν1 , pν2 , pν3) 6 p2ν2+2ν3̺∗(pν1 , 1, 1)

d’où le résultat. Le cas ν2 > max{ν1, ν3} est identique. Lorsque ν3 > max{ν1, ν2},
nous avons

̺∗(pν1 , pν2 , pν3) 6 p2ν1+2ν2̺∗(1, 1, pν3)
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ce qui fournit le résultat grâce au point (2).

De ces informations sur ̺∗, nous déduisons les propriétés suivantes.

Lemme 3. — Soient L1, L2, Q des formes primitives satisfaisant (H2).
1) Alors pour tout p premier et ν ∈ Z>0 on a

̺(pν , 1, 1) = ̺(1, pν , 1) = pν .

2) Lorsque p ∤ 2disc(Q) et ν ∈ Z>0, alors on a

̺(1, 1, pν) = ϕ(pν)
{

1 +
(disc(Q)

p

)}

⌈ν/2⌉ + p2(ν−⌈ν/2⌉)
6 (ν + 1)pν ,

et pour tout facteur p impair de disc(Q), on a

̺(1, 1, pν) ≪ (ν + 1)pν+min{[vp(disc(Q))/2],[ν/2]}.

Enfin, nous avons
̺(1, 1, 2ν) ≪ (ν + 1)2ν .

3) Lorsque max{ν1, ν2} 6 ⌈12ν3⌉ et p impair, on a

̺(pν1 , pν2 , pν3) ≪ (ν3 + 1)p2(ν1+ν2)+ν3pmin{[vp(disc(Q))/2],[ν3/2]}.

De plus lorsque max{ν1, ν2} = 1 = ν3 et p ∤ ∆12∆13∆23, on a

̺(pν1 , pν2 , pν3) ≪ p2(ν1+ν2).

Enfin lorsque max{ν1, ν2} 6 ⌈12ν3⌉
̺(2ν1 , 2ν2 , 2ν3) ≪ 22ν1+2ν2+ν3 .

4) Lorsque ⌈12ν3⌉ 6 min{ν1, ν2} et tout p premier, on a

̺(pν1 , pν2 , pν3) ≪ pν1+ν2+2ν3+min{ν1,ν2,vp(∆12)}.

5) Lorsque νj 6 ⌈12ν3⌉ 6 ν3 6 νi avec {i, j} = {1, 2} et tout p premier, on a

̺(pν1 , pν2 , pν3) ≪ p2νj+νi+ν3+[ν3/2]+min{⌈ν3/2⌉,⌈vp(∆i3)/2⌉}.

Lorsque νj 6 ⌈12ν3⌉ 6 νi < ν3 avec {i, j} = {1, 2} et tout p premier, on a

̺(pν1 , pν2 , pν3) ≪ ν3p
2νj+νi+ν3+[ν3/2]

(

pmin{⌈ν3/2⌉,⌈vp(∆i3)/2⌉} + prp
)

,

avec

rp := min{νi − [ν3/2], ⌈vp(∆i3)/2⌉} +min{[ν3/2], [vp(disc(Q))/2]}.
Les constantes implicites dans les majorations du lemme sont indépendantes des

coefficients des formes binaires L1, L2 et Q.

Démonstration. — Le premier point est trivial puisque les Li sont primitives.
Pour la deuxième assertion, nous avons

̺(1, 1, pν) =
∑

06k6⌈ν/2⌉

̺∗
(

1, 1, pmax{ν−2k,0}
)

p2min{ν,2k}−2k.

Le cas p ∤ 2disc(Q) est une conséquence directe du point (2) du Lemme 2. Sup-
posons p un facteur premier impair de disc(Q). D’après le point (2) du Lemme 2,
nous avons

̺∗
(

1, 1, pmax{ν−2k,0}
)

p2min{ν,2k}−2k
6 2pν(1− 1/p)pmin{[ν/2−k],[vp(disc(Q))/2]}

6 2pν(1− 1/p)pmin{[ν/2],[vp(disc(Q))/2]},
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ce qui fournit

̺(1, 1, pν) 6 (ν + 2)pνpmin{[ν/2],[vp(disc(Q))/2]}.

La dernière inégalité du point (2) se déduit directement de celle qui lui correspond
au Lemme 2.

Démontrons le point (3). En ignorant les conditions pνi | Li(x) dans la définition
de ̺(pν1 , pν2 , pν3), nous obtenons

̺(pν1 , pν2 , pν3) 6 p2(ν1+ν2)̺(1, 1, pν3)

ce qui grâce au (2) permet d’obtenir le résultat recherché pour max{ν1, ν2} 6 ⌈12ν3⌉
et p impair. Lorsque max{ν1, ν2} = 1 = ν3 et p ∤ ∆12∆13∆23, le point (3) et la
première inégalité du point (5) du Lemme 2 fournissent

̺(pν1 , pν2 , pν3) = ̺∗(pν1 , pν2 , pν3) + ̺∗(1, 1, 1)p2(ν1+ν2)

= ̺∗(1, 1, 1)p2(ν1+ν2) ≪ p2(ν1+ν2).

Le cas p = 2 se traite de la même manière.
Démontrons le point (4). Lorsque ⌈12ν3⌉ 6 min{ν1, ν2}, puisque

̺(pν1 , pν2 , pν3) 6 p2ν3̺(pν1 , pν2 , 1)

il suffit de supposer ν3 = 0. Nous nous plaçons de plus dans le cas ν2 6 ν1. Nous
partons de la relation issue du Lemme 2

̺(pν1 , pν2 , 1) =
∑

06k6ν1

̺∗
(

pν1−k, pmax{ν2−k,0}, 1
)

p2min{ν2,k}.

La contribution des termes associés à k > ν2 est clairement

6 pν1+2ν2
∑

k>ν2

p−k(1− 1/p) = pν1+ν2 .

Lorsque p ∤ ∆12, les autres termes sont nuls. Lorsque p | ∆12 la contribution des
termes associés à k < ν2 est

∑

max{0,ν2−vp(∆12)}6k<ν2

̺∗
(

pν1−k, pν2−k, 1
)

p2k ≪ pν1+ν2+min{ν2,vp(∆12)},

ce qui prouve le point (4).
Pour établir le point (5), nous nous plaçons dans le cas ν2 6 ⌈12ν3⌉ 6 ν1 et

remarquons

̺(pν1 , pν2 , pν3) 6 p2ν2̺(pν1 , 1, pν3).

Dans la somme

̺(pν1 , 1, pν3) =
∑

06k6ν1

̺∗
(

pν1−k, 1, pmax{ν3−2k,0}
)

p2min{ν3,2k},

la contribution des k > ⌈12ν3⌉ est

6
∑

k>⌈ν3/2⌉

pν1+2ν3−k(1− 1/p) = pν1+ν3+[ν3/2].

Les autres termes de la somme sont nuls si p ∤ ∆13 ou si p | ∆13 et min{ν1 − k, ν3 −
2k} > vp(∆13). Nous nous plaçons donc dans le cas p | ∆13 et sommons sur les k
tels que min{ν1 − k, ν3 − 2k} 6 vp(∆13)
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Lorsque p | ∆13 et ν1 > ν3 (ie ν3 − 2k 6 ν1 − k pour tout k > 0), la contribution
des k < ⌈12ν3⌉ est

∑

06k<⌈ν3/2⌉

̺∗
(

pν1−k, 1, pν3−2k
)

p4k ≪
∑

max{0,(ν3−vp(∆13))/2}6k<⌈ν3/2⌉

pν1+2ν3−k

≪ pν1+ν3+[ν3/2]+min{⌈ν3/2⌉,⌈vp(∆13)/2⌉}.

Lorsque p | ∆13 et ν1 < ν3 (ie ν3−2k > ν1−k seulement pour tout 0 6 k 6 ν3−ν1),
la contribution des k < ⌈12ν3⌉ est

∑

06k<⌈ν3/2⌉

̺∗
(

pν1−k, 1, pν3−2k
)

p4k

≪
∑

max{ν3−ν1,(ν3−vp(∆13))/2}6k<⌈ν3/2⌉

pν1+2ν3−k

+
∑

max{0,ν1−vp(∆13)}6k<ν3−ν1

p2ν1+ν3+min{[vp(disc(Q))/2],[ν3/2]}

≪ pν1+ν3+[ν3/2]+min{⌈ν3/2⌉,⌈vp(∆13)/2⌉}

+ ν3p
ν1+ν3+[ν3/2]+min{ν1−[ν3/2],⌈vp(∆13)/2⌉}+min{[ν3/2],[vp(disc(Q))/2]},

puisque ν1 6 [ν3/2]+⌈vp(∆13)/2⌉ est une condition nécessaire pour que la deuxième
somme ne soit pas nulle. Cela clôt la démonstration.

Ce qu’il faut retenir de ce lemme est que la fonction

f(d) :=
̺(d)

d1d2d3

ressemble à la fonction r : d 7→ r(d) = rdisc(Q)(d3), où

rdisc(Q)(d) :=
∑

k|d

χdisc(Q)(k)

et χdisc(Q)(n) := (disc(Q)
n ) est le symbole de Kronecker. Nous notons h la fonction

satisfaisant les relations

f(d) = (h ∗ r)(d) =
∑

k∈N3

kj |dj

h
(d1
k1
,
d2
k2
,
d3
k3

)

r(k).

Le résultat dont nous aurons besoin est le suivant.

Lemme 4. — Soit ε > 0. Lorsque L1, L2, Q sont des formes satisfaisant (H2),
nous avons

∑

k∈N3

|h(k)| log(k1k2k3)
k1k2k3

≪ Lε∞.

En particulier lorsque σp est défini par (2.5), on a

∏

p

σp = L(1, χdisc(Q))
∑

k∈N3

h(k)

k1k2k3
≪ Lε∞.
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Démonstration. — La fonction h est multiplicative puisque ̺ et r le sont. Notant
P = P (L1, L2, Q) la somme à majorer, nous avons donc P 6 P ′/ log 2 avec

P ′ = P ′(L1, L2, Q) :=
∏

p

(

1 +
∑

ν∈Z3
>0

|h(pν1 , pν2 , pν3)| log(pν1+ν2+ν3)
pν1+ν2+ν3

)

. (3.1)

Nous commençons par montrer que nous pouvons nous restreindre au cas de
formes primitives. Soit P ′

p = P ′
p(L1, L2, Q) le facteur relatif à un nombre premier du

produit (3.1). Lorsque p ∤ ℓ1ℓ2q, le Lemme 1 permet d’écrire

̺(pn1 , pn2 , pn3 ;L1, L2, Q) = ̺(pn1 , pn2 , pn3 ;L∗
1, L

∗
2, Q

∗)

et ainsi

P ′(L1, L2, Q) =
∏

p∤ℓ1ℓ2q

P ′
p(L

∗
1, L

∗
2, Q

∗)
∏

p|ℓ1ℓ2q

P ′
p(L1, L2, Q)

= P ′(L∗
1, L

∗
2, Q

∗)
∏

p|ℓ1ℓ2q

P ′
p(L1, L2, Q)

P ′
p(L

∗
1, L

∗
2, Q

∗)
.

(3.2)

L’inverse r(−1) de la fonction r au sens de la convolution est donnée par

r(−1)(d1, d2, d3) = µ(d1)µ(d2)ϑ(d3).

avec ϑ la fonction multiplicative défini par

ϑ(pn) :=

{

µ(pn)(1 + χdisc(Q)(p
n)), si n = 1 ou n 6= 3,

χdisc(Q)(p), si n = 2.

L’inégalité |r(−1)(d1, d2, d3)| 6 r(d1, d2, d3) fournit

|h(pν1 , pν2 , pν3)| = |(f ∗ r(−1))(pν1 , pν2 , pν3)| 6 (f ∗ r)(pν1 , pν2 , pν3). (3.3)

De (3.3), nous obtenons l’inégalité

P ′
p 6 cp

(

1 +
∑

ν∈Z3
>0

r(pν1 , pν2 , pν3) log(pν1+ν2+ν3)

pν1+ν2+ν3

)

P ′′
p (3.4)

avec c2 = 1/ log 2 et cp = 1 si p > 2 et

P ′′
p = P ′′

p (L1, L2, Q) := 1 +
∑

ν∈Z3
>0

̺(pν1 , pν2 , pν3) log(pν1+ν2+ν3)

p2(ν1+ν2+ν3)
.

Il est clair que

∏

p|ℓ1ℓ2q

(

1 +
∑

ν∈Z3
>0

r(pν1 , pν2 , pν3) log(pν1+ν2+ν3)

pν1+ν2+ν3

)

≪ Lε∞.

D’après le Lemme 1, on a

̺(pν1+vp(ℓ1), pν2+vp(ℓ2), pν3+vp(q))

p2(ν1+ν2+ν3+vp(ℓ1)+vp(ℓ2)+vp(q))
=
̺(pν1 , pν2 , pν3 ;L∗

1, L
∗
2, Q

∗)

p2(ν1+ν2+ν3)
.

Il vient
̺(pν1 , pν2 , pν3 ;L1, L2, Q)

p2(ν1+ν2+ν3)
6
̺(pν

′
1 , pν

′
2 , pν

′
3 ;L∗

1, L
∗
2, Q

∗)

p2(ν
′
1+ν

′
2+ν

′
3)

.

avec

ν ′i := max{νi − vp(ℓi), 0}, ν ′3 := max{ν3 − vp(q), 0},
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pour i = 1, 2. Lorsque les ν ′j sont fixés, les nombres de triplets ν satisfaisant cela est

au plus (vp(ℓ1) + 1)(vp(ℓ2) + 1)(vp(q) + 1), et pour ces triplets comptés nous avons
lorsque ν ′1 + ν ′2 + ν ′3 > 1

ν1 + ν2 + ν3 6 (ν ′1 + ν ′2 + ν ′3)(vp(ℓ1) + 1)(vp(ℓ2) + 1)(vp(q) + 1).

Nous obtenons

P ′′
p 6 cp((vp(ℓ1) + 1)(vp(ℓ2) + 1)(vp(q) + 1))2 log p

×
(

1 +
∑

ν′∈Z3
>0

̺(pν
′
1 , pν

′
2 , pν

′
3 ;L∗

1, L
∗
2, Q

∗) log(pν
′
1+ν

′
2+ν

′
3)

p2(ν
′
1+ν

′
2+ν

′
3)

)

6 c2p((vp(ℓ1) + 1)(vp(ℓ2) + 1)(vp(q) + 1))2(log p)P ′
p(L

∗
1, L

∗
2, Q

∗)

×
(

1 +
∑

ν∈Z3
>0

r(pν1 , pν2 , pν3) log(pν1+ν2+ν3)

pν1+ν2+ν3

)

,

ce qui permet d’obtenir via (3.2) et (3.4) P ′(L1, L2, Q) ≪ Lε∞P
′(L∗

1, L
∗
2, Q

∗).
Nous supposons maintenant que les formes L1, L2, Q sont primitives et majorons P ′.

Nous avons lorsque ν ∈ N les relations h(pν , 1, 1) = h(1, pν , 1) = 0 issues du Lemme
3(1), et lorsque de plus p ∤ 2disc(Q)

h(1, 1, p) = −1

p
χdisc(Q)(p), h(1, 1, pν) ≪ ν + 1,

issu du Lemme 3(2) et du calcul de r(−1)(1, 1, pk). Ainsi la contribution dans la
somme P ′

p des exposants ν tels que #{i : νi > 1} 6 1 est lorsque p ∤ 2disc(Q) égale

à O
(

log p/p2
)

. Du Lemme 3 et de (3.3), nous déduisons la majoration

|h(pν1 , pν2 , pν3)| 6 2
∑

n∈Z3
>0

nj6νj

f(pn1 , pn2 , pn3)

6 2

3
∏

i=1

(νi + 1) max
n∈Z3

>0

nj6νj

f(pn1 , pn2 , pn3)

≪
3
∏

i=1

(νi + 1)2pν1+ν2+ν3+kp−max{ν1+ν2,ν1+⌈ν3/2⌉,ν2+⌈ν3/2⌉,ν3},

où kp = [vp(disc(Q))/2] + vp(∆12∆13∆23). Nous avons utilisé pour la première

majoration l’inégalité |r−1(pk1 , pk2 , pk3)| 6 2. Lorsque max{ν1, ν2} = 1 = ν3 et
p ∤ 2disc(Q)∆12∆13∆23, on utilisera

|h(pν1 , pν2 , pν3)| ≪ pν1+ν2+ν3−2.

Cela permet de majorer la contribution des ν tels que #{i : νi > 1} > 2. Nous
avons ainsi

∏

p∤2disc(Q)∆12∆13∆23

P ′
p ≪ 1.

Il est clair que

∏

p|2disc(Q)∆12∆13∆23

(

1 +
∑

ν∈Z3
>0

r(pν1 , pν2 , pν3) log(pν1+ν2+ν3)

pν1+ν2+ν3

)

≪ Lε∞.
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Compte tenu de (3.4), il reste à montrer
∏

p|2disc(Q)∆12∆13∆23

P ′′
p ≪ Lε∞. (3.5)

La contribution à la somme P ′′
p aux indices satisfaisant max{ν1, ν2} 6 ⌈12ν3⌉ est

d’après le point (3) du Lemme 3

≪ log p
∑

ν3>1

(ν3 + 1)2pmin{[vp(disc(Q))/2],[ν3/2]}−ν3 ≪ log p

p
.

La contribution à la somme P ′′
p aux indices satisfaisant max{⌈12ν3⌉, 1} 6 ν2 6 ν1 est

d’après le point (4) du Lemme 3

≪ log p
∑

16ν26ν1

(ν1 + 1)pmin{ν2,vp(∆12)}−ν1−ν2

≪ log p
∑

ν2>1

(ν2 + 1)pmin{ν2,vp(∆12)}−2ν2 ≪ log p

p
.

De même lorsqu’on intervertit les indices 1 et 2. Enfin les cas max{νj , 1} 6 ⌈12ν3⌉ 6
νi se majore de la même manière à partir du point (5) du Lemme 3. Enfin le cas
où deux des νj sont nuls s’appuie sur les points (1) et (2) du Lemme 3. Ainsi, nous
obtenons P ′′

p = 1 +O(log p/p). Cela permet de montrer (3.5).

4. Interprétation de la constante

4.1. Densité p-adique. — Lorsque A ∈ Z où α = vp(A), λ ∈ Z>0 et n ∈ N, nous
considérons

Sλ(A; p
n) := #{(x, y) ∈ (Z/pnZ)2 : pλxy ≡ A (mod pn)}.

Si α 6 n, il est facile de montrer

Sλ(A; p
n) =

{

p2n, si λ > n,
pn+λ(1− 1/p)(1 + α− λ), si λ < n.

Posant

Mν(p
n) := #{x ∈ (Z/pnZ)2 : vp(Li(x)) = νi, vp(Q(x)) = ν3},

M ′
ν(p

n) := #{x ∈ (Z/pnZ)2 : vp(Li(x)) > νi, vp(Q(x)) > ν3},
on a lorsque n > ν1 + ν2 + ν3

M ′
ν(p

n) = p2n−2ν1−2ν2−2ν3̺(pν1 , pν2 , pν3)

Mν(p
n) =

∑

e∈{0,1}3

(−1)e1+e2+e3M ′
ν+e(p

n).

Posant mj = max{λj , µj}, nous obtenons

Nλ,µ(p
n) = p3n+λ1+λ2+λ3(1− 1/p)3

∑

mj6νj<n

Mν(p
n)

∏

16j63

(1 + νj − λj)

+O(n3p4n).
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Faisant le changement de variables nj = νj+ej−λj et notant que νj+ej > mj+ej >
mj, nous en déduisons

σλ,µ(p) =
(

1− 1

p

)3 ∑

n∈Z3
>0

nj>mj−λj

̺(pλ1+n1 , pλ2+n2 , pλ3+n3)

p2(λ1+n1+λ2+n2+λ3+n3)

×
∑

06ej6min{1,λj+nj−mj}

(−1)e1+e2+e3
∏

16j63

(1 + nj − ej).

Or nous avons

∑

06e6min{1,λ+n−m}

(−1)e(1 + n− e) =

{

1, si λ+ n−m > 1,
1 +m− λ, si λ+ n−m = 0,

ce qui fournit donc

σλ,µ(p) =
(

1− 1

p

)3 ∑

n∈Z3
>0

̺(pmax{m1,λ1+n1}, . . . , pmax{m3,λ3+n3})

p2(max{m1,λ1+n1}+...+max{m3,λ3+n3})

=
(

1− 1

p

)3 ∑

n∈Z3
>0

̺(pmax{µ1,λ1+n1}, . . . , pmax{µ3,λ3+n3})

p2(max{µ1,λ1+n1}+...+max{µ3,λ3+n3})
,

et qui permet ainsi d’obtenir la densité p-adique introduite en (2.6).

4.2. Densité archimédienne. — La variété définie en (2.14) est le lieu des zéros
des polynômes fi(x, s, t) définis par

fi(x, s, t) = Li(x)/di − siti, f3(x, s, t) = Q(x)/d3 − s3t3.

On calcule le déterminant suivant

det















∂f1
∂s1

∂f2
∂s1

∂f3
∂s1

∂f1
∂s2

∂f2
∂s2

∂f3
∂s2

∂f1
∂s3

∂f2
∂s3

∂f3
∂s3















= det













−t1 0 0

0 −t2 0

0 0 −t3













= −t1t2t3.

Les variables ti et si appartiennent à [1,+∞). Maintenant, nous pouvons définir

ω∞(R, V ) := lim
X→+∞

1

X2(log r′X)3

∫∫

x∈XR

∫∫∫

t∈T

dt1dt2dt3
t1t2t3

dx1dx2, (4.1)

où

T :=

{

t : 1 6 ti 6 Li(x), 1 6 t3 6 Q(x),
( log t1
log r′X

,
log t2
log r′X

,
log t3

2 log r′X

)

∈ V

}

.

Lorsque X tend vers l’infini, on a

V (X) :=

∫∫

x∈XR

∫∫∫

t∈T

dt1dt2dt3
t1t2t3

dx1dx2

=

∫∫

x∈XR′(X)

∫∫∫

u∈V ′

2(log r′X)3du1du2du3 dx1dx2
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où R′(X) = {x ∈ R : Li(x) > 1/X, Q(x) > 1/X2} et V ′ := {u ∈ V : ui 6

logLi(x)/(log r
′X), u3 6 logQ(x)/(2 log r′X)}. Un changement de variable ho-

mothétique fournit alors

V (X) = X2

∫∫

x∈R′(X)
log(XL1(x)) log(XL2(x)) log(X

2Q(x))dx1dx2

= 2X2(logX)3 vol(R′(X)) vol(V ) +O
(

X2(logX)2I(X)
)

avec

I(X) =

∫∫

x∈R′(X)
(1 + | logL1(x)|+ | logL2(x)|+ | logQ(x)|)dx1dx2.

Il est clair que vol(R′(X)) = vol(R) + o(1) et l’intégrale I(X) est bornée. Cela
fournit bien ω∞(R, V ) = 2vol(R) vol(V ).

5. Démonstration du Théorème 2

Avant de commencer la démonstration, nous notons que le Corollaire 1 de [1]
fournit la majoration

S(X) ≪ Lε∞r
2
∞X

2(logX)3. (5.1)

Nous serons amenés à utiliser les majorations

r′/(2L∞) 6 r∞ 6 2r′L∞, vol(R) 6 4r2∞. (5.2)

La majoration r′ 6 2r∞L∞ est évidente ; la majoration de r∞ provient des relations

x1 =
b2L1(x)− b1L2(x)

b2a1 − b1a2
, x2 =

a2L1(x)− a1L2(x)

b1a2 − b2a1
,

où nous avons utilisé la notation (1.2). Notre démonstration reprend les idées
développées dans [5] et [2]. La première étape est un cas particulier d’un résultat
dû à Marasingha [7] concernant le niveau de répartition que nous énonçons de la
manière suivante.

Lemme 5. — Soit ε > 0. Lorsque L1, L2, Q,R satisfont (H1)–(H3), X > 1,
V1, V2, V3 > 2 et V = V1V2V3, il existe une constante absolue A > 0 telle que

∑

d∈N3

di6Vi

∣

∣

∣

∣

#
(

Λ(d) ∩XRd

)

− vol(Rd)X
2 ̺(d)

(d1d2d3)2

∣

∣

∣

∣

≪ Lε∞(r∞X
√
V + V )(log V )A,

où Rd ⊆ R désigne une région convexe dépendante de d.

Démonstration. — Dans [7], la dépendance par rapport aux formes L1, L2 et Q
n’est pas indiquée, mais il est aisé de l’obtenir. De même, nous avons ajouté la
possibilité d’avoir une région de comptage pouvant dépendre de d ce qui ne modifie
pas la preuve. Nous ne donnons pas plus de détails.

Nous nous contentons d’indiquer comment on peut étendre ce résultat à des formes
non primitives. Fixant d′ et ℓ, le nombre de d tel que d′ = d/(d, ℓ) est inférieur à
τ(ℓ). Nous avons Λ(d;L1, L2, Q) = Λ(d′;L∗

1, L
∗
2, Q

∗). Ainsi, d’après le Lemme 1, le
terme à majorer est borné par

τ(ℓ1)τ(ℓ2)τ(q)
∑

d′∈N3

d′i6Vi

∣

∣

∣

∣

#
(

Λ(d′;L∗
1, L

∗
2, Q

∗) ∩XRd′

)

− vol(Rd′)X2 ̺(d
′;L∗

1, L
∗
2, Q

∗))

(d′1d
′
2d

′
3)

2

∣

∣

∣

∣

La majoration du Lemme 5 dans le cas de formes primitives permet de conclure.
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Posons X ′ = r′X et Y = (r′X)1/2/(logX)C où C est une constante que nous
préciserons à la fin. Avec les notations (1.2), un des deux coefficients a1 ou a2 est
non nul puisque les Li ne sont pas proportionnelles. Supposons a1 6= 0, le cas a1 = 0
et a2 6= 0 se traitant de la même manière.

Nous majorons les sommes S0(X) et S′
0(X) définies par

S0(X) :=
∑

x∈Z2∩XR

τ(L2(x))τ(Q(x))
∑

d1|L1(x)
Y <d1<2L∞X′/Y

1,

S′
0(X) :=

∑

x∈Z2∩XR
L1(x)6Y 2

τ(L2(x))τ(Q(x))τ(L1(x)).

Lemme 6. — Avec les hypothèses du Théorème 2, on a

S0(X) ≪ Lε∞r∞r
′X2(logX)2 log logX, S′

0(X) ≪ Lε∞r∞r
′X2(logX)3−2C .

Démonstration. — Soit τ ′ la fonction multiplicative définie par

τ ′(pν) =

{

2, si ν = 1,
(ν + 1)2, si ν > 2.

Ainsi nous avons pour tout (n1, n2) ∈ N2 les inégalités τ(n1)τ(n2) 6 τ ′(n1n2) et
τ ′(n1) 6 τ(n1)

2. Avec cette notation, nous écrivons

S0(X) 6
∑

d1∈[Y ′,2L∞X′/Y )

∑

x∈Z2∩XR
d1|L1(x)

τ ′(L2(x)Q(x)).

Rappelant l’hypothèse a1 6= 0, nous faisons le changement de variables d1u1 = L1(x)
et u2 = x2. Nous avons a

3
1(L2Q)(x) = (L2Q)(d1u1 − b1u2, u2) = Fd1(u1, u2), où

Fd1(u1, u2) = (a2d1u1 +∆12u2)(a3d
2
1u

2
1 + d1(a1c3 − 2a3b1)u1u2 +∆13u

2
2),

avec ∆12 et ∆13 définis en (2.11). Ainsi,

S0(X) 6
∑

d1∈[Y ′,2L∞X′/Y )

∑

(u1,u2)∈Z2

u16r′X/d1
u26r∞X

τ ′(Fd1(u1, u2)).

La forme Fd1(u1, u2) a des coefficients dont le pgcd divise ∆12∆13. Le Lemme 1
de [1] permet d’affirmer que le discriminant de Fd1(u1, u2) est égal à d

6
1c où c est un

entier qui s’écrit comme un polynôme des coefficients des formes L1, L2 et Q. Le
Théorème 1 de [1] fournit alors

S0(X) ≪ Lε∞
∑

d1∈[Y ′,2L∞X′/Y )

φ∗(d1)
r′r∞X

2(log r′X)2

d1

où φ∗(m) =
∏

p|m(1+1/p). Cela permet d’obtenir la majoration de S0(X) annoncée
puisque

log r′X ≪ logX

sous la condition r′X1−ε > 1.
Il est clair que la majoration

S′
0(X) 6

∑

d16X′

∑

(u1,u2)∈Z2

u16Y 2/d1
u26r∞X

τ ′(Fd1(u1, u2)).
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permet de la même manière d’obtenir la majoration de S′
0(X) annoncée.

Nous imposons 2C > 1. Dans la suite, nous noterons implicitement

δ :=
( log d1
logX ′

,
log d2
logX ′

,
log d3
2 logX ′

)

.

Le Lemme 6 permet de se restreindre au cas Li(x) > Y 2, puis d1 6 Y et d2 6 X ′1/2.

En effet, si d1 >
√

L1(x), alors L1(x)/d1 est un diviseur de L1(x) inférieur à
√

L1(x).
Ensuite, la majoration de la somme S0(X) permet de majorer la contribution des d

tels que Y < d1 6
√

L1(x) 6 2L∞X
′/Y. De plus puisque | logLi(x) − logX ′| 6

log(2L∞)+log(X ′/Y 2) changer d1 en L1(x)/d1 revient à changer δ1 = log d1/ logX
′

en 1−δ1. Nous faisons le même raisonnement pour imposer d2 6 X ′1/2. Cela justifie
ainsi la restriction V ⊆ [0, 12 ]

2 × [0, 1].
Nous obtenons

S(X;V ) = S1(X) + S2(X) +O(Lε∞r∞r
′X2(logX)2 log logX),

avec

S1(X) :=
∑

d16Y

∑

d26X′1/2

∑

d36X′

δ∈V

#
(

Λ(d) ∩XR
)

,

S2(X) :=
∑

x∈Z2∩XR

∑

d1|L1(x)
d16Y

∑

d2|L2(x)

d26X′1/2

∑

d3|Q(x)
d3<|Q(x)|/X′

(δ1,δ2,Q(x)/(2 logX′)−δ3)∈V

1.

Nous estimons S1(X) grâce au Lemme 5. Il vient

S1(X) = vol(R)X2
∑

d16Y

∑

d26X′1/2

∑

d36X′

δ∈V

̺(d)

(d1d2d3)2

+O
(

Lε∞X
2
( r∞r

′

(logX)C/2−A
+

r′2

(logX)C−A

))

La conjonction (5.1) et (5.2) permet de montrer que le terme d’erreur de (2.4) est
O(Lε∞r

2
∞X

2(logX)3). En prenant C > 2, nous pouvons donc supposer que r′ ≪
r∞(logX)C/2. En choisissant C > 2A, nous obtenons

S1(X) = vol(R)X2M(X;V ) +O(Lε∞r∞r
′X2(logX)2 log logX),

avec

M(X;V ) :=
∑

d16Y

∑

d26X′1/2

∑

d36X′

δ∈V

̺(d)

(d1d2d3)2
. (5.3)

Nous estimons S2(X) grâce au Lemme 5 appliqué à la région

R(r′d3/X) := {x ∈ R : |Q(x)| > r′d3/X}.
Nous pourrons nous restreindre aussi à l’ensemble x ∈ XR(r′2/(logX)2) de sorte
que nous puissions remplacer la condition (δ1, δ2, Q(x)/(2 logX ′) − δ3) ∈ V par
(δ1, δ2, 1− δ3) ∈ V .

Montrons la majoration

vol(RrR(α)) ≪ r∞
√
α, (5.4)
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avec α := r′d3/X. Nous avons a3b3 6= 0 avec la notation (1.2). Nous pouvons
supposer sans perte de généralité a3 > 0 et donc a3 > 1. Nous faisons le changement
de variable x′1 = x1 + c3x2/2a3, x

′
2 = x2. Lorsque x ∈ R r R(α), les nouvelles

variables vérifient

−α 6 a3x
′
1
2 − b′3x

′
2
2
6 α

avec b′3 := −(4b3a3 − c23)/4a3. Lorsque b′3x
′
2
2
6 α, on a |x′1| 6

√
2α et |x′2| 6 r∞ ce

qui fournit une contribution à (5.4) inférieure à 2r∞
√
2α. Lorsque b′3x

′
2
2 > α, on a√

a3|x′1| ∈ [v−, v+] avec

v− :=

√

b′3x
′
2
2 − α, v+ :=

√

b′3x
′
2
2 + α

On a

v+ − v− =
v+

2 − v−
2

v+ + v−
6

√
2α,

ce qui fournit une contribution à (5.4) encore inférieure à 2r∞
√
2α. Cela clôt la

preuve de (5.4).
En se restreignant encore à r′ ≪ r∞(logX)C/2, nous obtenons

S2(X) =X2
∑

d16Y

∑

d26X′1/2

∑

d36X′

(δ1,δ2,1−δ3)∈V

̺(d) vol(R(r′d3/X))

(d1d2d3)2

+O
(

Lε∞X
2
( r∞r

′

(logX)C/2−A
+

r′2

(logX)C−A
+ r∞r

′(logX)2
))

=vol(R)X2M(X;V ′) +O
(

r∞r
′X2(R(X) + Lε∞(logX)2 log logX)

)

,

avec

R(X) =
∑

d16X′1/2

∑

d26X′1/2

∑

d36X′

̺(d)
√

d3/X ′

(d1d2d3)2

et V ′ l’image de V par la transformation δ3 ↔ 1 − δ3. Nous montrons R(X) ≪
Lε∞(logX)2. En effet, nous écrivons ̺(d)/d1d2d3 = (h∗ r)(d) et nous intervertissons
les sommes. Il vient

R(X) 6
∑

k∈N3

ki6X′1/2

k36X′

|h(k)|
k1k2k3

∑

m∈N3

mi6X′1/2/ki
m36X′/k3

r(m)
√

m3k3/X ′

m1m2m3
,

avec i = 1, 2. La somme intérieure en m est majorée par O(Lε∞(logX)2) ce qui
fournit la majoration souhaitée pour R(X) grâce au Lemme 4. En rassemblant ces
résultats, nous obtenons

S(X;V ) = vol(R)X2
(

M(X;V ) +M(X;V ′)
)

+O(Lε∞r∞r
′X2(logX)2 log logX).

Pour estimer M(X;V ) défini en (5.3), nous utilisons un lemme classique concer-
nant la moyenne de convolée de fonctions arithmétiques.

Lemme 7. — Soient g et h deux fonctions arithmétiques et C,C ′, C ′′ trois cons-
tantes telles que

∞
∑

d=1

|h(d)| log(2d)
d

6 C ′′,
∑

d6x

g(d)

d
= C log x+O(C ′).
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Alors on a uniformément l’estimation

∑

n6x

(g ∗ h)(n)
n

= C log x

∞
∑

d=1

h(d)

d
+O(C ′′(C + C ′)).

Soit v une fonction de [0, 1] dans R continument dérivable par morceaux de dérivée
bornée. Alors on a uniformément l’estimation

∑

n6x

(g ∗ h)(n)
n

v
( log n

log x

)

= C log x

∞
∑

d=1

h(d)

d

∫ 1

0
v(t)dt+O(C ′′(C + C ′)).

Nous ne rédigeons pas tous les détails de la preuve de l’estimation de M(X;V ).
Nous renvoyons le lecteur à la section 3 et reprenons certaines des notations de cette
partie. Lorsque ε > 0, on a

∑

n6x

rdisc(Q)(n)

n
= L(1, χdisc(Q)) log x+O(Lε∞)

avec χdisc(Q) = (disc(Q)
n ). Nous appliquons trois fois le Lemme 7 pour estimer la

sommation en d1, d2 et d3 en choisissant pour g la fonction constante égale à 1 pour
les deux premières et la fonction rdisc(Q) pour la troisième fois. Nous notons 1V la
fonction caractéristique des δ ∈ V .

Nous avons

M(X;V ) =
∑

d16Y

∑

d26X′1/2

∑

d36X′

(h ∗ r)(d)
d1d2d3

1V

( log d1
logX ′

,
log d2
logX ′

,
log d3
2 logX ′

)

=
∑

d26X′1/2

∑

d36X′

∑

e2|d2
e3|d3

rdisc(Q)(e3)

d2d3

×
∑

d16Y

∑

e1|d1

h(d1/e1, d2/e2, d3/e3)

d1
1V

( log d1
logX ′

,
log d2
logX ′

,
log d3
2 logX ′

)

.

Or la somme en d1 et e1 vaut, d’après le Lemme 4 et le Lemme 7,

v
( log Y

logX ′
,
log d2
logX ′

,
log d3
2 logX ′

)

logX ′
∑

k1∈N

h(k1, d2/e2, d3/e3)

k1

+O
(

∑

k1∈N

|h(k1, d2/e2, d3/e3)| log(2k1)
k1

)

,

où v(x, t2, t3) :=
∫

t16x
1V (t1, t2, t3)dt1, donc

M(X;V ) = logX ′
∑

k1∈N

∑

d26X′1/2

∑

d36X′

v
(1

2
,
log d2
logX ′

,
log d3
2 logX ′

)

×
∑

e2|d2
e3|d3

rdisc(Q)(e3)

d2d3

h(k1, d2/e2, d3/e3)

k1
+O(Lε∞(logX ′)2 log logX),

où nous avons utilisé l’estimation

0 6 v(12 , t2, t3)− v(x, t2, t3) 6
1
2 − x.
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En réitérant deux fois cette manipulation, nous obtenons

M(X;V ) = 2(logX ′)3 vol(V ∩ [0, 12 ]
3)
∏

p

σp +O(Lε∞(logX)2 log logX)

et

M(X;V ′) = 2(logX ′)3 vol(V ′ ∩ [0, 12 ]
3)
∏

p

σp +O(Lε∞(logX)2 log logX).

En utilisant la majoration (5.2) pour vol(R), et en observant que

vol(V ∩ [0, 12 ]
3) + vol(V ′ ∩ [0, 12 ]

3) = vol(V ∩ [0, 12 ]
2 × [0, 1]) = vol(V ),

nous obtenons l’estimation recherchée au Théorème 2.

6. Démonstration du Théorème 3

Notre démarche est, bien entendu, d’appliquer le Théorème 2. La première étape
permet de se ramener au cas où (Di, ℓi) = 1 et (D3, q) = 1. Avec la notation (2.9),
nous avons Λ(D;L1, L2, Q) = Λ(D′;L∗

1, L
∗
2, Q

∗), avec la notation (2.10). Posant

Λ
∗(D′) := {x ∈ Λ(D′;L∗

1, L
∗
2, Q

∗) : (x1, x2,D
′
1D

′
2D

′
3) = 1}, (6.1)

nous avons

Λ(D′) =
⊔

b|ψ(D′)

bΛ∗(D′′;L′
1, L

′
2, Q

′)

et

ψ(D′) =
∏

p|D′
1D

′
2D

′
3

pmax{vp(D′
1),vp(D

′
2),⌈vp(D

′
3)/2⌉}

où

D′′ =
( D′

1

(D′
1, b)

,
D′

2

(D′
2, b)

,
D′

3

(D′
3, b

2)

)

et

L′
i =

bLi
(di, b)

, Q′ =
b2Q

(d3, b2)
.

Il en découle

S(X,d,D;V ) =
∑

b|ψ(D′)

∑

x∈Λ∗(D′′)∩(X/b)R

τ
(L′

1(x)

d′1
,
L′
2(x)

d′2
,
Q′(x)

d′3
;V

)

où

d′ =
( d1
(d1, b)

,
d2

(d2, b)
,

d3
(d3, b2)

)

.

SoientD′ = D′
1D

′
2D

′
3 etD

′′ = D′′
1D

′′
2D

′′
3 . Nous partitionnons en classes d’équivalence

disjointes. Lorsque x et y ∈ Z2 satisfont (x,D′′) = (y,D′′) = 1, nous définissons la
relation d’équivalence par x ∼ y si et seulement s’il existe λ ∈ Z tel que x ≡ λy
(mod D′′). C’est une relation d’équivalence et les λ doivent vérifier (λ,D′′) = 1.
Nous notons U(D′′) cet ensemble de classes d’équivalence et pour tout y ∈ A fixé
avec A ∈ U(D′′), il est facile de vérifier

A = {x ∈ Z2 : x ≡ ay (mod D′′) avec a ∈ Z où (a,D′′) = 1}.
Posant

V(D′′) = {A ∈ U(D′′) : A ⊆ Λ
∗(D′′)},
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nous définissons pour A ∈ V(D′′) et y0 ∈ A
G(A) = {x ∈ Z2 : ∃a ∈ Z tel que x ≡ ay0 (mod D′′)}.

L’ensemble G(A) est un réseau de dimension 2 de déterminant D′′ et A = {x ∈
G(A) : (x,D′′) = 1}. Nous pouvons donc écrire

S(X,d,D;V ) =
∑

b|ψ(D′)

∑

A∈V(D′′)

∑

e|D′′

µ(e)T (X,A, e;V ) (6.2)

où

T (X,A, e;V ) :=
∑

x∈Ge(A)∩(X/b)R

τ
(L′

1(x)

d′1
,
L′
2(x)

d′2
,
Q′(x)

d′3
;V

)

avec

Ge(A) = G(A) ∩ {x ∈ Z2 : e | x}
= {x ∈ Z2 : ∃a ∈ eZ tel que x ≡ ay0 (mod D′′)}.

Nous sommes ainsi ramenés à un comptage sur un réseau de déterminant D′′e.
Préparons maintenant l’utilisation du Théorème 2 pour estimer T (X,A, e;V ). Pour
cela, nous définissons E un changement de variables de sorte que

x ∈ Ge(A) ⇐⇒ x = Ev avec v ∈ Z2,

où E = (e1, e2) est la matrice de changement dans une base minimale de vecteurs.
Ainsi |e1| et |e2| sont les minima successifs des normes des éléments du réseau Ge(A).
Puisque Ge(A) ⊆ δ(D), nous avons

δ(D) 6 |e1| 6 |e2|, |e1|.|e2| ≫ detGe(A) = D′′e. (6.3)

Posant R′
E := {v ∈ R2 : Ev ∈ R/b}, nous avons

vol(R′
E) =

vol(R)

b2 detE
=

vol(R)

b2D′′e
.

Nous pouvons écrire

T (X,A, e;V ) =
∑

v∈Z2∩R′
E

τ(M1(v),M2(v),M3(v);V )

avec Mi(v) = L′
i(Ev)/d′i, M3(v) = Q′(Ev)/d′3. Les quantités intervenant dans le

terme d’erreur du Théorème 2 satisfont les inégalités suivantes. D’une part

r′(M,R′
E) = sup

v∈R′
E

max{|M1(v)|, |M2(v)|,
√

|M3(v)|}

= sup
x∈R/b

max{|L′
1(x)|/d′1, |L′

2(x)|/d′2,
√

|Q′(x)|/d′3}

= sup
x∈R

max{|L1(x)|/d1, |L2(x)|/d1,
√

|Q(x)|/d3}

= r′d(L1, L2, Q,R) = r′d,

où
r′d := sup

x∈R
max{|L1(x)|/d1, |L2(x)|/d2,

√

|Q(x)|/d3}. (6.4)

D’autre part

L∞(M) = max{‖Mi‖} 6 max{‖L1‖, ‖L2‖, ‖Q‖}‖E‖
≪ L∞(L1, L2, Q)D′′e 6 L∞D

2.
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Enfin

r∞(R′
E) = sup

v∈R′
E

max{|v1|, |v2|} ≪ r∞(R)

b
=
r∞
b
.

Posant

σp(E) :=
(

1− 1

p

)3 ∑

ν∈Z3
>0

̺(pν1 , pν2 , pν3 ,M)

p2ν1+2ν2+2ν3
,

le Théorème 2 fournit lorsque r′dX
1−2ε > 1

T (X,A, e;V ) =2vol(R) vol(V )W (E)X2(log(r′dX))3

+O
(Lε∞D

ε

b
(r∞r

′
d + r2∞)X2(logX)2 log logX

)

,

avec

W (E) :=
1

b2D′′e

∏

p

σp(E).

Notre tâche maintenant est de montrer que le nombre de termes sommés dans le
membre de droite de (6.2) est petit.

Lemme 8. — On a
#V(D) 6 8ω(D1D2D3)a(D,∆),

avec la notation (2.12).

Démonstration. — La relation

#V(D) =
̺∗(D)

ϕ(D1D2D3)
=

∏

pνi‖Di

̺∗(pν1 , pν2 , pν3)

ϕ(pν1+ν2+ν3)

permet de se restreindre à des puissances d’un nombre premier p. De plus, d’après
le Lemme 2, nous avons

vp(∆12) > min{ν1, ν2}, vp(∆i3) > min{νi, ν3}
à moins que ̺∗(pν1 , pν2 , pν3) = 0. Examinons deux cas, les autres s’obtenant de
manière analogue. Lorsque ν1 > ν2 > ν3, le Lemme 2 fournit

̺∗(pν1 , pν2 , pν3)

ϕ(pν1+ν2+ν3)
6 pν3+min{ν1,ν2,vp(∆12)} = pν3+ν2 ,

ce qui convient. Lorsque ν3 > max{ν1, ν2}, le Lemme 2 fournit

̺∗(pν1 , pν2 , pν3)

ϕ(pν1+ν2+ν3)
6 8pν1+ν2pmin{[vp(disc(Q))/2],[ν3/2]},

ce qui convient encore.

En reportant dans (6.2), nous obtenons sous la condition r′dX
1−2ε > 1

S(X,d,D;V ) =2vol(R) vol(V )WX2(log(r′dX))3

+O
(

Lε∞D
2εa′(D,∆)(r∞r

′
d + r2∞)X2(logX)2 log logX

) (6.5)

avec
W :=

∑

b|ψ(D′)

∑

A∈V(D′′)

∑

e|D′′

µ(e)W (E).

Nous introduisons la fonction multiplicative ψ0 définie par

ψ0(p
β1 , pβ2 , pβ3) = max

β6max{β1,β2,⌈β3/2⌉}
pmin{β,β1}+min{β,β2}+min{2β,β3}−2β . (6.6)
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On observe que lorsque D3 est sans facteur carré, on a

ψ0(D1,D2,D3) = (D1,D2,D3). (6.7)

De plus, nous avons l’inégalité

ψ0(D1,D2,D3) 6 (D1D2D3)
1/2. (6.8)

conséquence de min{β, β1} + min{β, β2} + min{2β, β3} 6 2β + (β1 + β2 + β3)/2.
Nous utiliserons

D′′b2 =
b2D′

(D′
1, b)(D

′
2, b)(D

′
3, b

2)
>

D′

ψ0(D
′
1,D

′
2,D

′
3)
. (6.9)

Observons maintenant que la majoration

W ≪ Lε∞D
εψ0(D

′
1,D

′
2,D

′
3)

D′
a′(D,∆) ≪ Lε∞D

εa′(D,∆) (6.10)

découle de la deuxième majoration du Lemme 4 et de la relation (6.9).
La quantité définie en (6.4) vérifie

r′

d1d2d3
6 r′d 6 r′.

Puisque W ≪ Lε∞D
εa′(D,∆) d’après (6.10), on en déduit qu’on peut remplacer

dans (6.5) la quantité r′d par r′. Sous la condition supplémentaire r′dX
1−2ε > 1 nous

obtenons

S(X,d,D;V ) =2vol(R) vol(V )X2(log r′X)3W

+O
(

(DL∞)εa′(D,∆)(r∞r
′ + r2∞)X2(logX)2 log logX

)

.
(6.11)

Nous constatons que, lorsque d1d2d3 6 Xε, la condition r′dX
1−2ε > 1 est une

conséquence de r′X1−ε > 1. Il reste à remarquer que si d1d2d3 > Xε d’après (5.1)
nous avons

S(X,d,D;V ) ≪ S(X) ≪ Lε∞r
2
∞X

2(logX)3

≪ Lε∞D
εr2∞X

2(logX)2(log logX).

ce qui fournit (6.11) dans ce cas-là puisque W ≪ Lε∞D
εa′(D,∆) d’après (6.10).

Pour obtenir le facteur 1/δ(D) dans le terme d’erreur, il suffit de constater que

S(X,d,D;L1, L2, Q,R, V ) = S(X,d,D; δL1, δL2, δ
2Q,R/δ, V ),

avec δ = δ(D). La valeur de r′ est alors inchangée et la quantité r∞ est alors divisée
par δ(D). Enfin, il est clair que les constantes obtenues dans le terme principal en
facteur de X2(log r′X)3 sont les mêmes puisqu’elles ne dépendent pas de X.

Il est utile d’avoir une majoration uniforme de S(X,d,D) := S(X,d,D; [0, 1]3).
Notre démonstration fournit facilement la majoration suivante.

Lemme 9. — Soit ε > 0. Lorsque L1, L2, Q,R satisfont (H1)–(H3), d et D tels
que di | Di, on a

S(X,d,D) ≪ (DL∞)εa′(D,∆)
(ψ0(D

′
1,D

′
2,D

′
3)

D′
1D

′
2D

′
3

(r∞X)2(logX)3 +
(r∞X)1+ε

δ(D)

)

,

où D′ a été défini en (2.10) et ψ0 a été défini en (6.6) et satisfait (6.8).
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Démonstration. — Dans toute la démonstration, nous omettons de signaler la dé-
pendance en V = [0, 1]3. Au vu de (6.2), il suffit de majorer T (X,A, e;V ). Posant

τ ′′(pν) :=

{

2, si ν = 1,
(ν + 1)3, si ν > 2,

(6.12)

nous avons

T (X,A, e;V ) 6
∑

v∈Z2

v1≪r∞X/(|e1|b)
v2≪r∞X/(|e2|b)

τ ′′(M1(v)M2(v)M3(v)).

Compte tenu de (6.3), le Théorème 1 de [1] fournit alors

T (X,A, e;V ) ≪ (DL∞)ε

D′′b2
(r∞X)2(logX)3 + (DL∞)ε

(r∞X)1+ε

δ(D)
.

Ici, nous avons utilisé les relations

δ(D, L1, L2, Q) = δ(D′, L∗
1, L

∗
2, Q

∗) 6 bδ(D′′, L′
1, L

′
2, Q

′).

Puisque le nombre de termes sommés dans (6.2) est O(Dεa′(D,∆)) et compte tenu
de (6.9), nous obtenons bien la majoration annoncée.

La fin de la démonstration du Théorème 3 est consacrée au calcul deW . Étudions
les termes sommés dans σp(E). Nous rappelons les notations (2.7) et introduisons
les notations suivantes

µ′i = vp(D
′
i), µ′′i = vp(D

′′
i ), λ′i = vp(d

′
i), µ = vp(D), µ′ = vp(D

′),

µ′′ = vp(D
′′), ε = vp(e), β = vp(b), ν = ν1 + ν2 + ν3

où, par souci de clarté, nous avons omis d’indiquer la dépendance en p de ces va-
luations.

On a

̺(pν1 , pν2 , pν3 ,M) = #(Λ′(pν1 , pν2 , pν3) ∩ B(pν1+ν2+ν3))
où

Λ
′(pν1 , pν2 , pν3) = {x ∈ Z2 : pνi+λi | pβLi(x), pν3+λ3 | p2βQ(x)}

et

B(pν) = {Ev : 0 6 vi < pν}.
Le théorème de la base adaptée permet d’affirmer qu’il existe une base (e1, e2)
de Z2 telle qu’il existe (δ1p

m1 , δ2p
m2) ∈ N pour lequel la famille (δ1p

m1e1, δ2p
m2e2)

est une base de EZ2 et (δ1δ2, p) = 1. De plus, on a δ1δ2p
m1+m2 = detE = D′′e et

donc m1 +m2 = µ′′ + ε. Nous pouvons remplacer B(pν1+ν2+ν3) par

{w = w1δ1p
m1e1 + w2δ2p

m2e2 : 0 6 wj < pν}

puis par

{w = w1p
m1e1 + w2p

m2e2 : 0 6 wi < pν} = B′(pm1+ν , pm2+ν)

où

B′(pk1 , pk2) := {w′ = w′
1e1 + w′

2e2 ∈ EZ2 : 0 6 w′
j < pkj}.
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Nous en déduisons les relations

̺(pν1 , pν2 , pν3 ,M) = #
(

Λ
′(pν1 , pν2 , pν3) ∩ B′(pν+m1 , pν+m2)

)

=
#
(

Λ
′(pν1 , pν2 , pν3) ∩ B′(pν+m1+m2 , pν+m1+m2)

)

pm1+m2

=
#
(

Λ
′(pν1 , pν2 , pν3) ∩ B′(pν+µ

′′+ε, pν+µ
′′+ε)

)

pµ′′+ε
.

Nous réécrivons cette relation

̺(pν1 , pν2 , pν3 ,M)

p2ν1+2ν2+2ν3+vp(D′′e)
=

#
(

Λ
′(pν1 , pν2 , pν3) ∩ B′(pν+µ

′′+ε, pν+µ
′′+ε)

)

p2(ν+µ′′+ε)

=
#
(

Λ
′(pν1 , pν2 , pν3) ∩ B′(pν+µ

′′+1, pν+µ
′′+1)

)

p2(ν+µ′′+1)
.

La dernière égalité est un passage subtil de la démonstration. Pour ε = 1, elle est
claire mais, pour ε = 0, il faut observer que les conditions incluses dans l’ensemble
Λ
′(pν1 , pν2 , pν3) ne dépendent que de la valeur des coordonnées modulo pν+µ

′′
. Nous

sommes maintenant en mesure de sommer par rapport à A ∈ V(D′′) et e. Comme les

termes sont multiplicatifs, il suffit de sommer (−1)εσp(E)p−(vp(D′′e)+2β) par rapport

à pβ, V(pµ′′1 , pµ′′2 , pµ′′3 ) et pε avec β 6 max{µ′1, µ′2, ⌈µ′3/2⌉} =: B′ et ε 6 max{1, µ′′}.
Cette somme vaut W =

∏

p wp avec

wp :=
(

1− 1

p

)3 ∑

06β6B′

∑

ν∈Z3
>0

̺′(pν1 , pν2 , pν3 ; pν+µ
′′+1)

p2(ν+µ
′′+1+β)

où

̺′(pν1 , pν2 , pν3 ; pk) = #{w′ ∈ [0, pk) : pNi | pβLi(w′), pN3 | p2βQ(w′), p ∤ w′}
avec la notation (2.7). La fonction ̺′(pν1 , pν2 , pν3 ; pk)/p2k ne dépend pas de k pourvu
que k > ν + 1. Puisque µ′′ 6 µ′ +B′ − β, nous pouvons écrire

wp :=
(

1− 1

p

)3 ∑

ν∈Z3
>0

∑

06β6B′

̺′(pν1 , pν2 , pν3 ; pν+µ
′+1+B′−β)

p2(ν+µ′+1+B′)
.

En faisant un changement de variables pβw′ = w, la valeur de β correspond à la
valuation p-adique de

(

pβw′
1, p

βw′
2, ψ(p

µ′1 , pµ
′
2 , pµ

′
3)
)

. La somme intérieure en β vaut
donc

1

p2(ν+µ′+1+B′)
#{w ∈ [0, pν+µ

′+1+B′
) : pNi | Li(w), pN3 | Q(w)}

=
1

p2(N1+N2+N3)
#{w ∈ [0, pN1+N2+N3) : pNi | Li(w), pN3 | Q(w)}

puisque les conditions de divisibilité définissant cet ensemble ne dépendent que des
valeurs des coordonnées de w modulo pN1+N2+N3 . Étant donné la notation (2.7),
nous obtenons bien wp = σp(d,D) la relation recherchée.

7. Démonstration du Théorème 1

Dans toute cette partie, l’ensemble V est toujours [0, 1]3 et nous n’indiquons plus
ce choix. Pour relier T (X) au résultat établi au Théorème 3, on commence par
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montrer une formule d’éclatement qui pallie la non-complète multiplicativité de la
fonction τ .

Lemme 10. — Lorsque n = (n1, n2, n3) ∈ N3, on a

τ(n1n2n3) =
∑

d∈N3

didj |nk

µ(d1d2)µ(d3)

2ω((d1,n1))+ω((d2 ,n2))
τ
( n1
d2d3

)

τ
( n2
d1d3

)

τ
( n3
d1d2

)

,

où {i, j, k} = {1, 2, 3}.
Démonstration. — Nous partons de la formule

τ(nm) =
∑

d|(n,m)

µ(d)τ
(n

d

)

τ
(m

d

)

. (7.1)

Celle-ci se montre en remarquant que les deux membres de l’égalité sont des fonctions
multiplicatives qui sont identiques sur les couples de puissances de nombre premier.
Ainsi

τ(n1n2n3) =
∑

d|(n1n2,n3)

µ(d)τ
(n1n2

d

)

τ
(n3
d

)

.

Le nombre de manière d’écrire d = d2d1 avec d2 | n1 et d1 | n2 lorsque d est sans

facteur carré est égal à 2ω((d,n1,n2)) = 2ω((d1 ,n1))+ω((d2,n2)). Il vient

τ(n1n2n3) =
∑

d1d2|n3,d1|n1,d2|n2

µ(d1d2)

2ω((d1,n1))+ω((d2 ,n2))
τ
(n1
d2

n2
d1

)

τ
( n3
d1d2

)

,

ce qui fournit la formule du lemme après application de (7.1) avec n = n1/d2 et
m = n2/d1 pour calculer τ(n1/d2 × n2/d1).

Le lemme suivant permet de minorer δ(D) la quantité définie en (2.8).

Lemme 11. — Lorsque (D1,D3) et (D2,D3) sont sans facteur carré, le ppcm
[ (D1,D3)

(D1,D3,∆13)
,

(D2,D3)

(D2,D3,∆23)
,

(D1,D2)

(D1,D2,∆12)

]

est un diviseur de δ(D).

Démonstration. — Nous rappelons la notation (2.11). Nous avons les implications

d | L1(x), d | L2(x) ⇒ d | ∆12(x1, x2) ⇒ d/(d,∆12) | (x1, x2),
d | Li(x), d | Q(x) ⇒ d | ∆i3(x1, x2) ⇒ d/(d,∆i3) | (x1, x2)

si |µ(d)| = 1. Le résultat découle aisément de ces implications.

Appliquons maintenant le Lemme 10 aux termes sommés dans T (X). Nous avons

T (X) =
∑

e∈N3

µ(e1e2)µ(e3)
∑

x∈XR
x∈Λ(e2e3,e1e3,e1e2)

1

2ω(k1)+ω(k2)
τ
(L1(x)

e2e3

)

τ
(L2(x)

e1e3

)

τ
(Q(x)

e1e2

)

où k1 = (e1, L1(x)) et k2 = (e2, L2(x)). Il vient alors

T (X) =
∑

e∈N3

µ(e1e2)µ(e3)
∑

k=(k1,k2,k′1,k
′
2)∈N

4

kik′i|ei

µ(k′1)µ(k
′
2)

2ω(k1)+ω(k2)
Te,k(X),
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avec

Te,k(X) =
∑

x∈Λ(e,k)∩XR

τ
(L1(x)

e2e3

)

τ
(L2(x)

e1e3

)

τ
(Q(x)

e1e2

)

,

où Λ(e,k) := Λ([e2e3, k1k
′
1], [e1e3, k2k

′
2], e1e2). Nous avons sous les conditions kik

′
i | ei

et |µ(e1e2)| = |µ(e3)| = 1, la relation Λ(e,k) = Λ([e2e3, k], [e1e3, k], e1e2), avec
k = k1k

′
1k2k

′
2. Ainsi la somme Te,k(X) ne dépend que de k et, à k | e1e2 fixé, nous

avons
∑

k=(k1,k2,k′1,k
′
2)∈N

4

kik′i=(k,ei)

µ(k′1)µ(k
′
2)

2ω(k1)+ω(k2)
=
µ((k, e1))µ((k, e2))

2ω((k,e1))+ω((k,e2))
=
µ(k)

2ω(k)
,

puisque le produit e1e2 est sans facteur carré.
Nous avons donc

T (X) =
∑

e∈N3

µ(e1e2)µ(e3)
∑

k|e1e2

µ(k)

2ω(k)
Te,k(X), (7.2)

avec Te,k(X) = S(X,d,D) et

d = (e2e3, e1e3, e1e2), D = ([e2e3, k], [e1e3, k], e1e2). (7.3)

Afin d’appliquer le Théorème 3, nous étudions chacune des quantités qui intervien-
nent dans l’énoncé. Puisque

e2 | (D1,D3), e1 | (D2,D3), [e3, k] | (D1,D2),

le Lemme 11 montre que
[ e1
(e1,∆23)

,
e2

(e2,∆13)
,

[e3, k]

([e3, k],∆12)

]

| δ(D).

Puisque e1 et e2 sont premiers entre eux, nous obtenons

[e1e2, e3, k]

([e1e2, e3, k],∆13∆23∆12)
|
[ e1e2
(e1,∆23)(e2,∆13)

,
[e3, k]

([e3, k],∆12)

]

| δ(D).

Enfin la relation k | e1e2 fournit

[e1e2, e3]

([e1e2, e3],∆13∆23∆12)
| δ(D). (7.4)

Dorénavant, les formes L1, L2 et Q sont fixées et les constantes implicites dans les O
dépendent des coefficients de ces formes et de supremum de la norme des éléments
de R. Nous pouvons donc supposer que r′ ≪ r∞ ≪ 1 d’après (5.2) et a′(D,∆) ≪ 1.

Pour montrer une majoration de Te,k(X), on utilise la valeur de δ(D) = δ et on
somme les x en fonction de la valeur de (x1, x2) = δf avec f > 1. Il vient

Te,k(X) 6
∑

f∈N

∑

y∈Z2∩(X/δf)R
(y1,y2)=1

τ(δfL1(y))τ(δfL2(y))τ(δ
2f2Q(y))

6
∑

f∈N

τ(δf)4
∑

y∈Z2∩(X/δf)R
(y1,y2)=1

τ(L1(y))τ(L2(y))τ(Q(y))

6
∑

f∈N

τ(δ)4τ(f)4
∑

y∈Z2∩(X/δf)R
(y1,y2)=1

τ ′′(L1(y)L2(y)Q(y)),
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où la fonction τ ′′ a été introduite en (6.12). D’après le Corollaire 1 de [1], la somme
intérieure en y est ≪ (X/δf)2(logX)3 ce qui fournit d’après (7.4)

Te,k(X) ≪ X2(logX)3
τ(δ)4

δ2
≪ X2(logX)3

τ([e1e2, e3])
4

[e1e2, e3]2
.

La contribution des e dans la somme (7.2) définissant T (X) tels que e = e1e2e3 >

(logX)2 est donc majoré pour tout ε > 0 fixé par

≪ X2(logX)3
∑

e>(logX)2

τ(e)8

e2

∑

m2|e

m2

≪ X2(logX)3
∑

m∈N

τ(m2)8

m2

∑

f>max{1,(log x)2/m2}

τ(f)8

f2

≪ X2(logX)3+ε/2
∑

m∈N

τ(m2)8

m2 + (log x)2
≪ X2(logX)2+ε,

où m = e/[e1e2, e3] = (e1e2, e3). Lorsque e < (logX)2, le Théorème 3 fournit

Te,k(X) =2vol(R)X2(log r′X)3
∏

p

σp(d,D) +O
(eεX2(logX)2 log logX

[e1e2, e3]

)

,

où, dans la somme σp(d,D), le couple (d,D) est défini par (7.3). Comme D′
3 est

sans facteur carré, nous pouvons utiliser (6.10) couplé avec (6.7). Nous avons

∏

p

σp(d,D) ≪ Dεψ0(D
′
1,D

′
2,D

′
3)

D′
≪ eε(e1e2, e3)k

[e2e3, k][e1e3, k]e1e2
≪ eε(e1e2, e3)(e3, k)

(e1e2e3)2
.

Nous en déduisons l’estimation

T (X) = 2vol(R)CX2(logX)3 +O
(

X2(logX)2+ε
)

,

avec

C =
∑

e∈N3

µ(e1e2)µ(e3)
∑

k|e1e2

µ(k)

2ω(k)

∏

p

σp(d,D).

Nous nous consacrons maintenant au calcul de C. Pour des raisons de multiplica-

tivité, nous avons C =
∏

p

(

1− 1
p

)3
Cp avec

Cp :=
∑

ε∈{0,1}3

min{ε1,ε2}=0

(−1)ε1+ε2+ε3
∑

κ
06κi6εi

(−1/2)κ1+κ2
∑

ν∈Z3
>0

̺(N1, N2, N3),

avec

N1 := max{κ1, ε2 + ε3 + ν1}, N2 := max{κ2, ε1 + ε3 + ν2}, N3 := ε1 + ε2 + ν3

et

̺(n1, n2, n3) = ̺p(n1, n2, n3) :=
̺(pn1 , pn2 , pn3)

p2n1+2n2+2n3
.
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Pour simplifier les calculs nous fixons p et n’indiquons plus la dépendance en p de
̺p. Nous intervertissons les sommations. Il vient Cp =

∑

ν∈Z3
>0
cp(ν), avec

cp(ν) =̺(ν1, ν2, ν3)− ̺(ν1, ν2 + 1, ν3 + 1) + 1
2̺(max{ν1, 1}, ν2 + 1, ν3 + 1)

− ̺(ν1 + 1, ν2, ν3 + 1) + 1
2̺(ν1 + 1,max{ν2, 1}, ν3 + 1)

− ̺(ν1 + 1, ν2 + 1, ν3) +
1
2̺(ν1 + 1, ν2 + 2, ν3 + 1)

+ 1
2̺(ν1 + 2, ν2 + 1, ν3 + 1).

Soit δ0 la fonction caractéristique sur Z>0 du point 0. Nous avons

̺(max{ν1, 1}, ν2 + 1, ν3 + 1) =̺(ν1, ν2 + 1, ν3 + 1)

+ δ0(ν1)
(

̺(1, ν2 + 1, ν3 + 1)− ̺(0, ν2 + 1, ν3 + 1)
)

et

̺(ν1 + 1,max{ν2, 1}, ν3 + 1) =̺(ν1 + 1, ν2, ν3 + 1)

+ δ0(ν2)
(

̺(ν1 + 1, 1, ν3 + 1)− ̺(ν1 + 1, 0, ν3 + 1)
)

.

Nous avons

cp(ν) =̺(ν1, ν2, ν3)− 1
2̺(ν1, ν2 + 1, ν3 + 1)

+ 1
2δ0(ν1)

(

̺(1, ν2 + 1, ν3 + 1)− ̺(0, ν2 + 1, ν3 + 1)
)

− 1
2̺(ν1 + 1, ν2, ν3 + 1)− ̺(ν1 + 1, ν2 + 1, ν3)

+ 1
2δ0(ν2)

(

̺(ν1 + 1, 1, ν3 + 1)− ̺(ν1 + 1, 0, ν3 + 1)
)

+ 1
2̺(ν1 + 1, ν2 + 2, ν3 + 1) + 1

2̺(ν1 + 2, ν2 + 1, ν3 + 1).

Nous observons des simplifications entre le premier et le cinquième terme avec une
contribution égale à

∑

ν∈Z3
>0

̺(ν1, ν2, ν3)− ̺(ν1 + 1, ν2 + 1, ν3)

=
∑

(ν,ν3)∈Z2
>0

(

̺(0, ν, ν3) + ̺(ν, 0, ν3)− ̺(0, 0, ν3)
)

.

Nous observons des simplifications entre le deuxième et le huitième terme avec une
contribution égale à

∑

ν∈Z3
>0

− 1
2̺(ν1, ν2 + 1, ν3 + 1) + 1

2̺(ν1 + 2, ν2 + 1, ν3 + 1)

= −1
2

∑

(ν2,ν3)∈Z2
>0

(

̺(0, ν2 + 1, ν3 + 1) + ̺(1, ν2 + 1, ν3 + 1)
)

de même entre le quatrième et le septième. Nous obtenons alors

Cp =
∑

(ν,ν3)∈Z2
>0

(

̺(0, ν, ν3)− ̺(0, ν + 1, ν3 + 1)

+ ̺(ν, 0, ν3)− ̺(ν + 1, 0, ν3 + 1)− ̺(0, 0, ν3)
)

=̺(0, 0, 0) +
∑

ν∈N

(

̺(0, ν, 0) + ̺(ν, 0, 0) + ̺(0, 0, ν)
)

.

Cela clôt la démonstration.



32 R. DE LA BRETÈCHE & T.D. BROWNING

8. Démonstration des corollaires

8.1. Démonstration du Corollaire 1.— Une inversion de Mob̈ıus fournit

S∗(X,d,D;V ) =
∑

k∈N

µ(k)S(X/k,d,D; kL1 , kL2, k
2Q,R;V ).

Nous appliquons le Théorème 3. Nous commençons par estimer la contribution du
terme d’erreur. La valeur r′ associée satisfait

r′(kL1, kL2, k
2Q, k2R) = kr′(L1, L2, Q,R) (8.1)

et donc l’ensemble V est le même pour tous les k. Pour chaque valeur de k, la valeur
de a′ associée est 6 a′(D,∆). Le terme d’erreur est donc

≪ (DL∞)εa′(D,∆)(kr∞r
′ + r2∞)

X2

k2−ε
(logX)2 log logX.

La somme de ce terme pour k 6 K := logX est englobée dans le terme d’erreur.
D’après le Lemme 9, la contribution des k ∈ (K, r∞X] est majorée par

≪ (DL∞)εa′(D,∆)
(

(r∞X)2(logX)3
∑

k>K

k−2+ε + (r∞X)1+ε(logX)
)

≪ (DL∞)εa′(D,∆)(r∞X)2(logX)2+ε

où nous avons utilisé r∞X > 1.
Il reste à évaluer la contribution du terme principal qui, compte-tenu de (8.1),

vaut

2 vol(R) vol(V )X2(log r′X)3
∑

k6K

µ(k)Wk

avec

Wk :=
1

k2

∏

p

(

1− 1

p

)3 ∑

ν∈Z3
>0

̺κ(p
N1 , pN2 , pN3).

Ici, nous avons κ = vp(k) et

̺κ(p
N1 , pN2 , pN3) =

#{x ∈ [0, pN1+N2+N3) : pNi | pκLi, pN3 | p2κQ}
p2N1+2N2+2N3

,

avec les notations (2.7). Nous pouvons considérer la somme entière (ie sans la
contrainte k 6 K) puisque, d’après (6.10), Wk ≪ (DL∞)εk−2+ε. Nous faisons les
mêmes manipulations qu’à la fin de la démonstration du Théorème 3 sans indiquer
les détails. Nous obtenons

∑

k∈N

µ(k)Wk =
∏

p

w∗
p

avec

w∗
p :=

(

1− 1

p

)3 ∑

ν∈Z3
>0

∑

κ∈{0,1}

(−1)κ
̺κ(p

N1 , pN2 , pN3)

p2κ
= σ∗p(d,D)

avec σ∗p(d,D) défini en (2.16) et (2.17). Lorsque vp(D) = 0, nous avons utilisé le
fait que

∑

κ∈{0,1}

(−1)κ
̺κ(1, 1, 1)

p2κ
= 1− 1

p2
.

Cela achève la preuve du Corollaire 1.
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8.2. Démonstration du Corollaire 2.— Pour un entier n ∈ N, nous désignons
par P(n) l’ensemble des facteurs premiers de n. Nous utilisons la notation S =
P(∆12∆13∆23). Nous aurons besoin du lemme suivant.

Lemme 12. — Soit g une fonction multiplicative satisfaisant (2.19) pour un η0
fixé. Il existe η1 ∈ (0, η0) tel que

∑

m,s∈N3

P(misi)⊆S

|µ(s1)µ(s2)µ(s3)||g(m1m2m3)|
(m1m2m3s1s2s3)1/2−η1

≪ 1.

soit bornée.

Nous n’indiquons pas la preuve qui est immédiate. Notons seulement que comme
S est fixé, les si qui sont sans facteur carré sont bornés.

Nous sommes maintenant en mesure de démontrer le Corollaire 2. Introduisons
les entiers mi entièrement définis par

P(Li(x)/mi) ∩ S = P(Q(x)/m3) ∩ S = ∅, P(mi) ⊆ S. (8.2)

Puisque (x1, x2) = 1, les Li(x)/mi et Q(x)/m3 sont premiers deux à deux. Nous
écrivons

g(L1(x), L2(x), Q(x);V )

=
∑

k|m1m2m3

ki=(k,mi)

(1 ∗ h)(k)
∑

qi|Li(x)/mi, q3|Q(x)/m3
(

log k1q1
log r′X

,
log k2q2
log r′X

,
log k3q3
2 log r′X

)

∈V

3
∏

j=1

(1 ∗ h)(qj)

=
∑

k|m1m2m3

ki=(k,mi)

(1 ∗ h)(k)
∑

d∈N3

(d1,d2,d3)=1
P(di)∩S=∅

h(d1d2d3)
∑

ℓidi|Li(x)/mi, ℓ3d3|Q(x)/m3
(

log k1ℓ1di
log r′X

,
log k2ℓ2d2
log r′X

,
log k3ℓ3d3
2 log r′X

)

∈V

1,

où dans cette formule les mj satisfont les conditions (8.2). Nous pouvons alors écrire
( log k1ℓ1d1

log r′X
,
log k2ℓ2d2
log r′X

,
log k3ℓ3d3
2 log r′X

)

∈ V ⇔
( log ℓ1
log r′X

,
log ℓ2
log r′X

,
log ℓ3

2 log r′X

)

∈ V (k,d),

avec vol(V (k,d)) = vol(V ) +O(log(md)/ logX). Nous avons donc

T ∗
g (X;V ) =

∑

m∈N3

P(mj)⊆S

∑

k|m1m2m3

kj=(k,mj)

(1 ∗ h)(k)
∑

d∈N3

(d1,d2,d3)=1
P(dj)∩S=∅

h(d1d2d3)

×
∑

x∈Λ(d)∩XR
(x1,x2)=1

P((L1L2Q)(x)/m1m2m3)∩S=∅

τ
(L1(x)

m1d1
,
L2(x)

m2d2
,
Q(x)

m3d3
, V (k,d)

)

=
∑

m∈N3

P(mj)⊆S

∑

k|m1m2m3

kj=(k,mj)

(1 ∗ h)(k)
∑

d,s∈N3

(d1,d2,d3)=1
P(dj)∩S=∅,P(sj)⊆S

h(d1d2d3)

× µ(s1)µ(s2)µ(s3)S
∗(X,d′,D′;V (k,d)),
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avec

d′ = (m1d1,m2d2,m3d3), D′ = (s1m1d1, s2m2d2, s3m3d3).

Nous choisisssons M = (logX)2/η1 avec η1 issu du Lemme 12. Nous appliquons le
Corollaire 1 lorsque di, si,mi 6 M alors que nous faisons appel au Lemme 9 sinon.
Rappelons que les si sont bornés donc ils peuvent être pris 6 M . La contribution
du premier terme du majorant donné par le Lemme 9 avec le choix ε < η1/3 des
m, s,d tels que maxi{di,mi} > M est donc

6
∑

m,s,d∈N3

(d1,d2,d3)=1=|µ(si)|
P(di)∩S=∅,P(misi)⊆S

(mds)η1/2

logX
|g(m)h(d)S∗(X,d′,D′)|

≪ X2(logX)2+ε
∑

d∈N

|h(d)|
d1−η1

∑

m,s∈N3

|µ(si)|=1
P(misi)⊆S

|g(m)|
(ms)1/2−η1

≪ X2(logX)2+ε

avec m = m1m2m3, s = s1s2s3 et d = d1d2d3. Ici, nous avons utilisé la majoration
τ(d)2 ≪ dη1/6.

Nous utilisons la relation md ≪ X sous la forme 1 ≪ (X/md)1−3ε. La contribu-
tion du second terme du majorant donné par le Lemme 9 des m, s,d est

≪ X1+ε
∑

m,d∈N3

(d1,d2,d3)=1
P(di)∩S=∅,P(mi)⊆S

|g(m)h(d)|(md)ε ≪ X2−ε
∑

m,d∈N3

P(m)⊆S

|g(m)h(d)|
(md)1−4ε

≪ X2−ε,

pourvu que 1− 4ε > 1
2 − η0.

Puisque vol(V (k,d)) = vol(V ) + O(log logX/ logX), la contribution du terme
principal du Corollaire 1 est

2 vol(R) vol(V )X2(log r′X)3C∗

avec

C∗ =
∑

m,s,d∈N3

(d1,d2,d3)=1
P(di)∩S=∅,P(misi)⊆S

g(m1m2m3)h(d1d2d3)µ(s1)µ(s2)µ(s3)W (s,m,d).

Ici, nous avons étendu la somme au maxi{di, si,mi} > M en majorant W (s,m,d)
grâce à (6.10). La même méthode que ci-dessus fournit un terme d’erreur acceptable.

Il reste à vérifier la valeur de C∗. Posons

̺∗(pν1 , pν2 , pν3) =
̺∗(pν1 , pν2 , pν3)

p2ν1+2ν2+2ν3
(ν1 + ν2 + ν3 > 1)

et ̺∗(1, 1, 1) = 1− 1/p2. En écrivant la somme définissant C∗ sous forme de produit
eulérien, nous obtenons

C∗ =
∏

p

(

1− 1

p

)3
C∗
p

avec C∗
p ayant deux expressions suivant que p ∈ S. Lorsque p ∈ S, nous avons

C∗
p =

∑

µ∈Z3
>0

g(pµ1+µ2+µ3)
∑

σ∈{0,1}3

(−1)σ1+σ2+σ3
∑

ν∈Z3
>0

̺∗(pN1 , pN2 , pN3)
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avec la relation Ni = max{σi + µi, µi + νi} alors que lorsque p /∈ S nous avons

C∗
p =

∑

δ∈Z3
>0

#{i : δi>1}61

h(pδ1+δ2+δ3)
∑

ν∈Z3
>0

̺∗(pδ1+ν1 , pδ2+ν2 , pδ3+ν3).

Lorsque p /∈ S, nous avons ̺∗(pν1 , pν2 , pν3) = 0 quand #{i : νi > 1} > 2. Nous
obtenons après changement d’indices

C∗
p =

∑

ν′∈Z3
>0

̺∗(pν
′
1 , pν

′
2 , pν

′
3)

∑

δ∈Z3
>0

#{i : δi>1}61
06δi6ν′i

h(pδ1+δ2+δ3)

=
∑

ν′∈Z3
>0

̺∗(pν
′
1 , pν

′
2 , pν

′
3)

∑

δ∈Z3
>0

06δi6ν′i

h(pδ1+δ2+δ3)

=
∑

ν′∈Z3
>0

(g ∗ µ)(pν′1+ν′2+ν′3)̺∗(pν′1 , pν′2 , pν′3),

où nous avons utilisé la relation h ∗ 1 = g ∗ µ. Grâce à (2.18), nous obtenons

C∗
p =

∑

ν∈Z3
>0

ν1+ν2+ν3>1

g(pν1+ν2+ν3)
∑

σ∈{0,1}3

(−1)σ1+σ2+σ3̺∗(pν1+σ1 , pν2+σ2 , pν3+σ3)

=
∑

ν∈Z3
>0

g(pν1+ν2+ν3)̺†p(ν1, ν2, ν3).

Lorsque p ∈ S, nous obtenons après changement d’indices

C∗
p =

∑

N∈Z3
>0

̺∗(pN1 , pN2 , pN3)
∑

µ∈Z3
>0

µi6Ni

g(pµ1+µ2+µ3)
∑

ν∈Z3
>0
,σ∈{0,1}3

max{νi,σi}=Ni−µi

(−1)σ1+σ2+σ3 .

ce qui fournit encore grâce à (2.18) et une interversion des sommations

C∗
p =

∑

ν∈Z3
>0

g(pν1+ν2+ν3)̺†p(ν1, ν2, ν3).

Notons µν(n) la fonction multiplicative en n définie, lorsque r = #{i : νi > 1},
par

µν(p
n) =







































µ(pn), si n = 0 ou r 6 1,
−r, si n = 1, r > 2,
1, si n = 2, r = 2,
3, si n = 2, r = 3,
0, si n > 3, r = 2,
−1, si n = 3, r = 3,
0, si n > 4.

Lorsque p ∤ ∆12∆13∆23, la condition ̺∗(pν1 , pν2 , pν3) 6= 0 implique µν(p
n) = µ(pn)

et ainsi nous avons

(g ∗ µν)(pν1+ν2+ν3) = (1 ∗ h)(pν1+ν2+ν3).
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Or
∑

ν,σ∈Z3
>0

max{νi,σi}=Ni−µi

(−1)σ1+σ2+σ3 = µ(pN1−µ1)µ(pN2−µ2)µ(pN3−µ3),

et lorsque νj 6 Nj nous avons

µN(pν1+ν2+ν3) =
∑

µ1+µ2+µ3=ν1+ν2+ν3

µ(pN1−µ1)µ(pN2−µ2)µ(pN3−µ3).

Il est facile alors d’en déduire la formule

C∗
p =

∑

ν∈Z3
>0

(g ∗ µν)(pν1+ν2+ν3)
̺∗(pν1 , pν2 , pν3)

p2ν1+2ν2+2ν3
.

8.3. Démonstration du Corollaire 3.— Nous déduisons le Corollaire 3 du
Corollaire 2 via une intégration par parties. Sa forme n’étant pas usuelle, nous
fournissons quelques détails. La formule

1

max{|x1|, |x2|}2
= 2

∫ X

max{|x1|,|x2|}

dt

t3
+

1

X2

implique après une interversion de sommation l’estimation

T ′
g(X;V ′) = 2

∫ X

1

∑

x∈Z2∩tR
(x1,x2)=1

g′(L1(x), L2(x), Q(x);V ′)
dt

t3
+O

(

(logX)3
)

.

Puisque la contribution des x ∈ Z2 ∩ t/(log t)R est majorée par O((logX)3), on peut
remplacer la condition

( log d1
log Y

,
log d2
log Y

,
log d3
2 log Y

,
log max{|x1|, |x2|}

log Y

)

∈ V ′

par
( log d1
log r′t

,
log d2
log r′t

,
log d3
2 log r′t

)

∈ Vt,Y

avec

Vt,Y :=
{

t ∈ [0, 1]3 :
(

t1, t2, t3, 1 +O
( log log(3t)

log(3t)

))

∈ log Y

log r′t
(V ′ ∩ V ′

0)
}

.

Ici, nous avons utilisé la relation log r′ ≪ 1. Puisque

vol(Vt,Y ) =
( log Y

log r′t

)3
∫

(t1,t2,t3,log t/ logY )∈V ′∩V ′
0

dt1dt2dt3,

le Corollaire 2 fournit alors

T ′
g(X;V ′) = 2

∫ X

1

∑

x∈Z2∩tR
(x1,x2)=1

g(L1(x), L2(x), Q(x);Vt,Y )
dt

t3
+O

(

(logX)3
)

= 4C∗ vol(R)(log Y )3
∫ X

1

∫

(t1,t2,t3,log t/ log Y )∈V ′∩V ′
0

dt1dt2dt3
dt

t

+O
(

(logX)3+ε
)

= 4C∗ vol(R) vol(V ′ ∩ V ′
0(logX/ log Y ))(log Y )4 +O

(

(logX)3+ε
)

.
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