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DES CRITÈRES DE TRANSCENDANCE INSPIRÉS
PAR UN TEXTE DE KOLBERG DATÉ DE 1962

LABIB HADDAD

Dans [0, 1962], O. Kolberg énonce et établit le résultat suivant.

Théorème. On se donne un entier a > 0, un nombre rationnel r, dis-
tinct de −1,−2, . . . ,−a+1, et un polynôme P (z) non nul, à coefficients
algébriques. Alors, pour x algébrique tel que 0 < |x| < 1/e, la somme
de la série suivante, S, est un nombre transcendant :

S =
∞
∑

n=1

(n+ r)n−aP (n)

n!
xn.

Brève esquisse de la démonstration de Kolberg. Pour chaque
entier k ∈ Z, on introduit la fonction :

fk(x, y) =
∞
∑

n=0

xy+n(y + n)n−k

n!
.

Nous poserons

Tk(x, y) =

∞
∑

n=0

(y + n)n−kx
n

n!
,

de sorte que
fk(x, y) = xyTk(x, y).

Pour r 6= 0, en utilisant ces fonctions, et le changement de variable

x = te−t , |t| 6 1,

on montre que l’on a
xrS = trg(t)

où g(s) est une fraction rationnelle en s, dont les coefficients sont des
nombres algébriques. D’après le théorème de Lindemann, si t est algé-
brique non nul, x est transcendant. Comme x est algébrique, le nombre
t est transcendant. On montre enfin que si t est transcendant, le nombre
trg(t) l’est aussi.
Pour r = 0, on a une démonstration semblable. �

La revue savante dans laquelle l’article de Kolberg est paru ne semble
pas très accessible [peu de numéros parus et cessation d’indexation

http://arxiv.org/abs/2103.13307v1
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après 1972 dans zbMath]. Aussi, donnerons-nous, ci-dessous, dans un
des derniers paragraphes, davantage de détails sur cette démonstration,
en essayant d’en éclaircir certains points et de la simplifier.

Notre propos, ici, est d’expliciter d’abord sous une forme générale,
un critère de transcendance que Kolberg utilise dans sa démonstration.
D’introduire et d’étudier ensuite, sous le nom de quatuor, des suites
de fonctions qui généralisent celles particulières des fk(x, y) et Tk(x, y)
qu’utilise Kolberg dans sa démonstration, afin d’en élargir le champ.

Lemme (un critère de transcendance)

Soit g(s) une fraction rationnelle en s dont les coefficients sont des
nombres algébriques. On désigne par E l’ensemble (exceptionnel) des
nombres entiers n ∈ Z pour lesquels la fraction rationnelle sng(s) est
constante. On se donne un nombre rationnel r ∈ QrE. Alors, si t est
un nombre transcendant, le nombre trg(r) l’est également.

Démonstration. Soient

g(s) =
u(s)

v(s)
, r =

p

q

les formes irréductibles de g(s) et de r. Soit

tr
u(t)

v(t)
= d.

On a

tp/qu(t) = dv(t)

tpuq(t) = dqvq(t)

Ainsi, suivant que l’on a r > 0, r = 0, ou r < 0, le nombre t est racine
du polynôme :

spuq(s)− dqvq(s) , u(s)− dv(s) , ou uq(s)− dqs−pvq(s).

Aucun de ces polynômes n’est nul car r n’appartient pas à l’ensemble
exceptionnel E. Si d était algébrique, ces polynômes auraient des coef-
ficients algébriques, et t le serait aussi ! �
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Quelques identités remarquables

Pour chaque entier s > 0, on introduit le polynôme en x suivant dont
le degré est 6 s :

P (x, s) =

s+1
∑

n=0

(−1)n
(

s+ 1

n

)

(x+ n)s

On a, en particulier,
P (x, 0) = 1− 1 = 0
P (x, 1) = x− 2(x+ 1) + (x+ 2) = 0
P (x, 2) = x2 − 3(x+ 1)2 + 3(x+ 2)2 − (x+ 3)2 = 0
P (x, 3) = x3 − 4(x+ 1)3 + 6(x+ 2)3 − 4(x+ 3)3 + (x+ 4)3 = ?

Plus généralement, des calculs simples conduisent aux identités remar-
quables suivantes dont on aura à se servir dans la suite :

P (x, s) = 0, pour tout s > 0 .

En effet, le coefficient de xs−q dans le polynôme (x+ n)s est égal à
(

s

q

)

nq

Le coefficient a(q, s) de xs−q dans le polynôme P (x, s) est donc

a(q, s) =

s+1
∑

n=0

(−1)n
(

s+ 1

n

)(

s

q

)

nq =

(

s

q

) s+1
∑

n=0

(−1)n
(

s+ 1

n

)

nq.

On pose

b(q, s) =

s+1
∑

n=0

(−1)n
(

s+ 1

n

)

nq d’où a(q, s) =

(

s

q

)

b(q, s).

En particulier,

a(0, s) = b(0, s) =
s+1
∑

n=0

(−1)n
(

s+ 1

n

)

= (1− 1)s+1 = 0.

Pour 0 < q 6 s, on écrit

b(q, s) =
s+1
∑

n=0

(−1)n
(

s+ 1

n

)

nq = (s+ 1)
s+1
∑

n=1

(−1)n
(

s

n− 1

)

nq−1 =
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= −(s+ 1)
s

∑

m=0

(−1)m
(

s

m

)

mq−1

autrement dit,

b(q, s) = −(s + 1)b(q − 1, s− 1).

Or, b(0, t) = 0 pour tout t > 0. Par récurrence, on a b(q, s) = 0. On
a ainsi a(q, s) = 0, pour q > 0 et s > 0. Tous les coefficients du
polynôme P (x, s) sont nuls ! �

Y a-t-il une manière plus simple d’établir ces identités remarquables ?
C’est probable, mais je ne le sais pas !

Série associée

On se donne une série entière en x

H(x) =
∞
∑

n=0

un
xn

n!
.

On définit la série associée

G(t) = H(te−t) =

∞
∑

n=0

un
tne−nt

n!
=

∞
∑

n=0

vk
tk

k!
.

Cette dernière série est le développement de Taylor de la fonction G(t)
de sorte que

vk =

[

dk

dxk
H(t)

]

t = 0.

En posant Ek = dk

dtk
, il vient

ck,n =

[

Ek t
ne−nt

n!

]

t=0

, et on aura vk =

∞
∑

n=0

ck,nun.

Calculs. Successivement, on a
[

Ek t
n

n!

]

t=0

=

{

1 si k = n

0 si k 6= n

Eke−nt = (−1)knke−nt

[Eke−nt]t=0 = (−n)k, avec la convention 00 = 1

Ek t
n

n!
e−nt =

k
∑

h=0

(

k

h

)

Eh t
n

n!
Ek−he−nt, par la formule de Leibniz
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ck,n =

[

Ek t
n

n!
e−nt

]

t=0

=

{

0 si k < n
(

k
n

)

(−n)k−n si n 6 k

vk =
k

∑

n=0

(

k

n

)

(−n)k−nun.

Ainsi, en particulier, on a v0 = u0. Pour k > 1, on a
(

k
0

)

= 0, donc

vk =

k
∑

n=1

(

k

n

)

(−n)k−nun

autrement dit

vk = uk + · · ·+

(

k

n

)

(−n)k−nun + · · ·+ (−1)k−1ku1.

On vérifie alors que les expressions suivantes donnent, réciproquement,
les un en fonction des vh.

un =

n
∑

h=1

(

n− 1

h− 1

)

nn−hvh

autrement dit

un = vn + · · ·+

(

n− 1

h− 1

)

nn−hvh + · · ·+ nn−1v1.

Vérification. Il s’agit de vérifier que l’on a

vk =

k
∑

n=1

(

k

n

)

(−n)k−n

n
∑

h=1

(

n− 1

h− 1

)

nn−hvh.

C’est une combinaison linéaire de v1, v2, . . . , vn,

d1v1 + · · ·+ dhvh + . . . dnvn

où le coefficient de vh est

dh =
k

∑

n=h

(

k

n

)(

n− 1

h− 1

)

(−n)k−nnn−h.

On a dk = 1.
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Pour 1 6 h < k, on vérifie que dh = 0 en se servant des identités
remarquables, P (x, s) = 0, présentées ci-dessus. En effet, on a

dh = (−1)k
k

∑

n=h

(−1)n
k!(n− 1)!

n!(k − n)!(h− 1)!(n− h)!
nk−h

= (−1)k
k!

(h− 1)!(k − h)!

k
∑

n=h

(−1)n
(

k − h

n− h

)

nk−h−1.

On pose k − h = s+ 1. Il vient

k
∑

n=h

(−1)n
(

k − h

n− h

)

nk−h−1 =

h+s+1
∑

n=h

(−1)n
(

s+ 1

n− h

)

ns =

= (−1)h
s+1
∑

n=0

(−1)n
(

s+ 1

n

)

(h+ n)s = (−1)hP (h, s) = 0.

�

Insistons en le disant encore autrement. Pour que

G(t) =
∞
∑

n=0

vn
tn

n!
,

soit la série associée à

H(x) =
∞
∑

n=0

un
xn

n!
,

il faut et il suffit que l’on ait uo = v0 et, pour n > 1,

un = vn + · · ·+

(

n− 1

m− 1

)

nn−mvm + · · ·+ nn−1v1,

ce qui équivaut encore à :

vn = un + · · ·+

(

n

m

)

(−n)n−mum + · · ·+ (−1)n−1nu1.
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Un exemple prototype. La série associée à

H(x) =
∞
∑

n=0

un
xn

n!
, un = (y + n)n−1,

est la série

G(t) =

∞
∑

n=0

vn
tn

n!
, vn = yn−1, autrement dit,

G(t) =
eyt

y
.

En effet, on a u0 = v0 = 1/y et

un =
n

∑

h=1

(

n− 1

h− 1

)

nn−hyh−1 = (y + n)n−1.

�

On convient d’appeler suite toute famille indéxée par l’ensemble Z

des entiers.

Les quatuors

Définition. Un quatuor est composé de quatre suites, F,G,H,K, où

K = (Kk(x, y))k∈Z, H = (Hk(x, y))k∈Z,

F = (Fk(t, y))k∈Z, G = (Gk(t, y))k∈Z.

Ce sont quatre suites de fonctions. Ces fonctions doivent être liées par
les relations suivantes

Kk(x, y) = xyHk(x, y)

Gk(t, y) = Hk(te
−t, y)

Fk(t, y) = Kk(te
−t, y)

et satisfaire les condition suivantes :

(1k) x
d

dx
Kk+1(x, y) = Kk(x, y)

Il s’ensuit, comme on le vérifie par des calculs simples, que l’on aura
alors l’ensemble de toutes les relations que voici :
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Kk(x, y) = xyHk(x, y)

Gk(t, y) = Hk(te
−t, y)

Fk(t, y) = Kk(te
−t, y) = tye−ytGk(t, y)

(1k) x
d

dx
Kk+1(x, y) = Kk(x, y)

(2k) Kk+1(x, y) =

∫ x

0

Kk(z, y)

z
dz

(3k) x
d

dx
Hk+1(x, y) + yHk+1(x, y) = Hk(x, y)

(4k) xyHk+1(x, y) =

∫ x

0

zy−1Hk(z, y)dz

(5k)
t

1− t

d

dt
Gk+1(t, y) + yGk+1(t, y) = Gk(t, y)

(6k) tye−ytGk+1(t, y) =

∫ t

0

1− z

z
zye−yzGk(z, y)dz

(7k)
d

dt
Fk+1(t, y) =

1− t

t
Fk(t, y)

(8k) Fk+1(t, y) =

∫ t

0

1− z

z
Fk(z, y)dz

En particulier, les relations (3k) sont équivalentes aux relations (1k).
On s’en souviendra, à loccasion.

Pour ce qui est des dérivations ! En outre, on suppose qu’il existe
un intervalle non vide, V = [0, ε[, voisinage de 0 à droite, tel que cha-
cune des fonctions Hk(x, y) possède une dérivée par rapport à x en tout
point de V . Il s’ensuit que toutes les fonctions, Hk(x, y) et Kk(x, y),
sont indéfiniment dérivables par rapport à x en tout point de V . De
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même, toutes les fonctions Gk(t, y) et Fk(t, y) sont indéfiniment dé-
rivables par rapport à t en tout point d’un voisinage de 0 à droite,
W = [0, η[.

Unicité et conditions initiales. En partant de la fonction K0(x, y)
toute seule, on peut reconstituer le quatuor tout entier ! En effet, on
obtient Kk(x, y), pour k = 1, 2, 3, . . . , par intégrations successives :

Kk+1(x, y) =

∫ x

0

Kk(z, y)

z
dz.

On obtient Kk(x, y), pour k = −1,−2,−3, . . . , par dérivations succes-
sives :

Kk(x, y) = x
d

dx
Kk+1(x, y).

Les fonctions Hk, Gk et Fk s’ensuivent. �

Il en irait de même si l’on prenait la seule fonction Kh(x, y), par
exemple, au lieu de K0(x, y). Un simple décalage ! Dans ce sens, on
dira que la fonction Kh(x, y), à elle seule, engendre le quatuor. Cha-
cune des fonctions Kk(x, y) est ainsi un générateur du quatuor !

L’exemple princeps. Le quatuor de Kolberg.

C’est le quatuor K = (F,G,H,K) où

Hk(x, y) = Tk(x, y) =

∞
∑

n=0

(y + n)n−kx
n

n!
.

Kk(x, y) = xyTk(x, y) = fk(x, y).

Les Tk(x, y) sont des séries entières en x qui ont toutes le même rayon
de convergence, 1/e. En effet, en posant un = (y + n)n−k/n!, on vérifie
que la limite de un+1/un est égale à e.

Permanence. On peut dire, en bref : toute combinaison linéaire de
quatuors est un quatuor. En particulier la différence de deux quatuors
est un quatuor. De même, les décalés d’un quatuor sont des quatuors.
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Explicitons, s’il en est besoin.
Soit une famille donnée de quatuors Qj =

Kj = (Kj
k(x, y))k∈Z, H

j = (Hj
k(x, y))k∈Z,

F j = (F j
k (t, y))k∈Z, G

j = (Gj
k(t, y))k∈Z.

La combinaison linéaire λ1Q
1 + . . . λpQ

p est le quatuor Q =

(Kk(x, y) = λ1K
1

k(x, y) + · · ·+ λpK
p(x, y))k∈Z

(Hk(x, y) = λ1H
1

k(x, y) + · · ·+ λpH
p(x, y))k∈Z

(Fk(t, y) = λ1F
1

k (t, y) + · · ·+ λpF
p(t, y))k∈Z

(Gk(x, y) = λ1G
1

k(t, y) + · · ·+ λpG
p(t, y))k∈Z

La différence Q1 −Q2 est le quatuor Q =

(K1

k(x, y)−K2

k(x, y))k∈Z, (H
1

k(x, y)−H2

k(x, y))k∈Z

F 1

k (t, y)− F 2

k (t, y))k∈Z, (G
1

k(t, y)−G2

k(t, y))k∈Z.

Le décalé d’odre d du quatuor Q est le quatuor Q→d =

K→d = (Kk+d(x, y))k∈Z, H
→d = (Hk+d(x, y))k∈Z,

F→d = (Fk+d(t, y))k∈Z, G
→d = (Gk+d(t, y))k∈Z.

Une classe très particulière de quatuors

On va explorer la classe spéciale des quatuors Q = (F,G,H,K) où
les Hk et les Gk sont des séries entières :

Hk(x, y) =

∞
∑

n=0

uk,n
xn

n!
, Gk(t, y) =

∞
∑

n=0

vk,n
tn

n!
,

et les coefficients, uk,n et vk,n, sont des fonctions de y.
Pour qu’il en soit ainsi, il suffit que l’une des fonctions Hk ou Gk soit une
série entière car alors elles le seront toutes. La série Gk est l’associée de
la série Hk (voir ci-dessus) on a donc les relations suivantes : uk,0 = vk,0
et, pour n > 1 :

uk,n = vk,n + · · ·+

(

n− 1

m− 1

)

nn−mvk,m + · · ·+ nn−1vk,1

vk,n = uk,n + · · ·+

(

n

m

)

(−n)n−muk,m + · · ·+ (−1)n−1nuk,1.
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La différence avec un quatuor quelconque. Dans un quatuor quel-
conque, Q = (F,G,H,K), chacune des fonctions Hk et Gk, est indéfi-
niment dérivable sur un voisinage à droite V de 0 ; il existe donc bien
une série de Taylor, au point 0, attachée à cette fonction. Cependant,
le rayon de convergence de la série peut être nul, et même s’il ne l’était
pas, la somme de la série pourrait ne pas être égale à la fonction !

Pour ces quatuors spéciaux, la fonction est égale à la somme
de sa série de Taylor ! C’est ce qui les caractérise !

Cum grano salis ! On dira que ce sont des quatuors sériels !

Bien entendu, chaque fonction Kk(x, y) est somme de termes en xyxn ;
c’est une série mais ce n’est donc pas une série entière sauf si y est entier.
De même, chaque fonction Fk(t, y) est somme de termes en tye−tytn.

Le quatuor de Kolberg

C’est le quatuor sériel K = (F,G,H,K) où

Hk(x, y) = Tk(x, y) =
∞
∑

n=0

(y + n)n−kx
n

n!
.

Kk(x, y) = xyTk(x, y) = fk(x, y).

Notons tout de suite ceci : on a Tk(0, y) = y−k, pour chaque k ∈ Z.
Tous les coefficients de ces séries sont des fonctions analytiques de la
variable y. Les fonctions, Fk(t, y), Gk(t, y), Kk(x, y), Hk(x, y), (limites
uniformes de fonctions analytiques) sont donc toutes des fonctions ana-
lytiques en y. Attention, lorsque k > 1, ces fonctions ont un pôle au
point y = 0.

On observe que l’on a bien

x
d

dx
Tk+1(x, y) + yTk+1(x, y) = Tk(x, y).

En effet, en comparant les coefficients des termes en xn/n! de ces trois
séries, on a bien n(y + n)n−1−k + y(y + n)n−k−1 = (y + n)n−k.
On le sait déjà, cela équivaut à

x
d

dx
fk+1(x, y) = fk(x, y).
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Comme on l’a vu ci-dessus dans l’exemple prototype de série associée,
on a

G1(t, y) =
eyt

y
d’où F1(t, y) =

ty

y
.

Alias

T1(te
−t, y) =

eyt

y
et f1(te

−t, y) =
ty

y
.

Ici, les sommes des séries sont sous formes closes. Cela simplifie les
calculs des dérivées et des primitives !

Pour y 6= 0

La suite des Fk(t,y). On obtient toutes les Fk(t, y) à partir de
F1(t, y) =

ty

y
en utilisant les formules (7k) et (8k) :

Fk(t, y) =
t

1− t

d

dt
Fk+1(t, y), Fk+1(t, y) =

∫ t

0

1− z

z
Fk(z, y)dz.

Pour k = 0,−1,−2, . . . , on obtient Fk(x, y) par dérivations successives
et, pour k = 2, 3, 4, . . . , par intégrations successives. Ainsi, par exemple,

F0(t, y) =
ty

1− t

F−1(t, y) =
ty

(1− t)2

(

y − 1 +
1

1− t

)

Plus généralement, pour k = 0,−1,−2, . . . , par récurrence, on a

Fk(t, y) = ty(1− t)k−1Pk(t, y)

où Pk(t, y) est un polynôme en 1

1−t
de degré −k dont les coefficients

sont des polynômes en y à coefficicents rationnels :

Pk(t, y) ∈ Q[y]

[

1

1− t

]

.

De même, par exemple,

F2(t, y) =
ty

y

(

1

y
−

t

y + 1

)

.

F3(t, y) =
ty

y

{

1

y2
−

(

1

y
+

1

y + 1

)

t

y + 1
+

t2

(y + 1)(y + 2)

}

et pour k = 1, 2, 3, . . . , et y 6= −1,−2,−3, . . . ,−k + 1, on a

Fk(t, y) = tyQk(t, y)
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où Qk(t, y) est un polynôme en t de degré k − 1 dont les coefficients
sont des fractions rationnelles en y à coefficients rationnels :

Qk(t, y) ∈ Q(y)[t]

Pour (k 6 0) et pour (k > 1 mais y 6= −1,−2, . . . ,−k+1), on a ainsi :

(9) Fk(t, y) = tyRk(t, y) et Rk(t, y) ∈ Q(y)(t)

autrement dit, Rk(t, y) est une fraction rationnelle en t dont les coeffi-
cients sont des fractions rationnelles en y.

Tout cela est bien mentionné par Kolberg. Rien de nouveau.

Pour y = 0

Afin d’éviter le pôle en y = 0, on introduit un nouveau quatuor K∨

enngendré par la série

K∨

1 (x) =

∞
∑

n=1

nn−1
xn

n!
.

On va accorder un peu d’attention à ce quatuor sériel, sorte de quatuor
opus 2 de Kolberg, qui ne dépend pas de la variable y et dans lequel
on a donc

K∨

k (x) = H∨

k (x).

Partant de K∨

1 (x), les formules (1k) et (2k), donnent :

K∨

k (x) = H∨

k (x) =
∞
∑

n=1

nn−kx
n

n!
, pour tout k ∈ Z.

D’autre part, soit

G∨

1 (t) =
∞
∑

n=1

vn
tn

n!

la série associée à H∨

1 (x). Comme dans l’exemple prototype, si l’on
prend un = nn−1, on vérifie que v1 = 1 et vn = 0, pour tout n > 1.
Ainsi,

G∨

1 (t) = t d’où F∨

1 (t) = t.

À l’aide des formules (7k) et (8k), comme dans le cas général, on obtient
la suite de toutes les F∨

k (t) à partir de F∨

1 (t) = t.

F∨

k (t) =
t

1− t

d

dt
F∨

k+1(t), F∨

k+1(t) =

∫ t

0

1− z

z
F∨

k (z)dz.
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On constate que, pour k 6 0, la fonction F∨

k (t) est une fraction ration-
nelle en t à coefficients rationnels ; pour k > 0, c’est un polynôme en t
à coefficients rationnels. Dans les deux cas, on aura

(10) F∨

k (t) ∈ Q(t).

Démonstration du Théorème de Kolberg

Un rappel. Soit x = te−t. D’après Lindemann, si t est algébrique
non nul, x est transcendant. Donc, si x est algérique non nul, t est
transcendant !

On se donne un entier a > 0, un polynôme non nul, P (z), à coefficients
algébriques, et un nombre rationnel r 6= −1,−2, . . . ,−a+ 1. On a

S =
∞
∑

n=1

(n+ r)n−aP (n)

n!
xn.

En posant

un =
(n + r)n−aP (n)

n!
on voit (facilement) que la limite de un+1/un est égale à e de sorte que
le rayon de convergence de la série S est égal à 1/e.

Le cas r 6= 0

Il est loisible de mettre le polynôme P (z) sous la forme :

P (z) =
m
∑

j=q

pj(z + r)j

où les coefficients pj sont des nombres algébriques, q 6 m, pq 6= 0,
pm 6= 0, et m est le degré de P (z). On a ainsi :

S =
∞
∑

n=1

m
∑

j=q

pj(n + r)n−a+j x
n

n!
.

En faisant le changement de variable k = a− j, j = a− k, il vient :

S =
∞
∑

n=1

a−m
∑

k=a−q

pa−k(n+ r)n−kx
n

n!
.
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On pose alors b = a−m , c = a− q , Ak = pa−k. Il vient :

S =
∞
∑

n=1

c
∑

k=b

Ak(n+ r)n−kx
n

n!

où b 6 c, et Ab 6= 0, Ac 6= 0.
On utilise les fonctions du quatuor de Kolberg :

fk(x, y) =
∞
∑

n=0

xy+n(y + n)n−k

n!
.

Pour b 6 c des entiers quelconques dans Z, Ak des nombres algébriques,
et Ab 6= 0, Ac 6= 0, on introduit la combinaison linéaire suivante :

L =
c

∑

k=b

Akfk(x, r)

Il vient

L =

∞
∑

n=0

c
∑

k=b

Ak(n + r)n−kx
n+r

n!
= xr

∞
∑

n=0

c
∑

k=b

Ak(n+ r)n−kx
n

n!

Autrement dit, on a L = xrS.
Avec le changement de variable x = te−t, par la relation (9) signalée
ci-dessus, la combinaison linéaire L est de la forme :

L = trg(t)

où g(t) est une fraction rationnelle en t dont les coefficients sont des
nombres algébriques.
Il est clair que trg(t) n’est pas contante comme fonction de t. D’après
le critère de transcendance énoncé comme lemme ci-dessus, si t est
transcendant, alors L = trg(t) est transcendant. Si le nombre non nul
x est algébrique, le nombre t est transcendant et le nombre xr est
algébrique, de sorte que S est transcendant puisque L = xrS l’est. �

Le cas r = 0

On procède de manière analogue, mais en utilisant l’opus 2. Le po-
lynôme P (z) est de forme :

P (z) =

m
∑

j=q

pjz
j



16 Labib Haddad

où les coefficients pj sont des nombres algébriques, q 6 m, pq 6= 0,
pm 6= 0, et m est le degré de P (z). On a ainsi :

S =

∞
∑

n=1

m
∑

j=q

pjn
n−a+j x

n

n!
.

En faisant le changement de variable k = a− j, j = a− k, il vient :

S =
∞
∑

n=1

a−m
∑

k=a−q

pa−kn
n−kx

n

n!
.

On pose alors b = a−m , c = a− q , Ak = pa−k. Il vient :

S =
∞
∑

n=1

c
∑

k=b

Akn
n−kx

n

n!

où b 6 c, et Ab 6= 0, Ac 6= 0.
On utilise les fonctions du quatuor opus 2 :

f∨

k (x) =
∞
∑

n=1

nn−kxn

n!
.

Pour b 6 c des entiers quelconques dans Z, Ak des nombres algébriques,
et Ab 6= 0, Ac 6= 0, on introduit la combinaison linéaire suivante :

L =

c
∑

k=b

Akf
∨

k (x)

Il vient

L =

∞
∑

n=0

c
∑

k=b

Akn
n−kx

n

n!
=

∞
∑

n=0

c
∑

k=b

Akn
n−kx

n

n!

Autrement dit, on a L = S.
Avec le changement de variable x = te−t, par la relation (10) signalée
ci-dessus, la combinaison linéaire L est de la forme :

L = g(t)

où g(t) est une fraction rationnelle en t dont les coefficients sont des
nombres algébriques.

D’après le critère de transcendance énoncé comme lemme ci-dessus,
si t est transcendant, alors L = g(t) est transcendant donc S est trans-
cendant.

Si le nombre non nul x est algébrique, le nombre t est granscendant
de sorte que S est transcendant puisque L = S l’est. �
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Remarques complémentaires

Kolberg fait encore observer ceci.

1. Le théorème est encore vrai pour les entiers a 6 0. En effet, soit
a 6 0. On écrit :

(n+ r)n−aP (n) = (n+ r)n−1(n+ r)−a+1P (n) = (n+ r)n−1Q(n)

où (−a + 1) > 0 et Q(n) = (n+ r)−a+1P (n) est un polynôme en n.

2. Pour k > 0, la série

f∨

k (x) =

∞
∑

n=1

nn−kxn

n!
,

dont le rayon de convergence est 1/e est convergente pour x = 1/e qui
correspond à t = 1. Il s’ensuit que

∞
∑

n=1

nn−ke−n

n!

est un nombre rationnel !

Kolbergisation

Le procédé utilisé dans la démonstration du théorème, à deux re-
prises, peut s’appliquer à d’autres cas ! C’est un procédé qu’on devrait
appeler Kolbergisation en hommage à son auteur, bien entendu !

En voici un exemple, un peu au hasard.
Introduisons le quatuor E = (F,G,H,K) où G0(t) = t2/2 [un quatuor
en t mineur, pour ainsi dire]. Comme on le fait dans la démonstration
pour le cas r = 0, on reconstitue le quatuor. En prenant

H0(x) =

∞
∑

n=0

un
xn

n!
, G0(t) =

∞
∑

n=0

vn
tn

n!
,

il vient v2 = 1 et, pour n 6= 2, vn = 0, donc

un =

(

n− 1

1

)

nn−2v2 = (n− 1)nn−2

H0(x) =
∞
∑

n=1

(n− 1)nn−2
xn

n!
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Kk(x) = Hk(x) =
∞
∑

n=1

(n− 1)nn+k−2
xn

n!

Le rayon de convergence des ces séries est 1/e. On vérifie simplement
que Fk(t) est une fraction rationnelle en t à coefficients rationnels
(comme dans la démonstration ci-dessus pour le cas r = 0)

Soit alors
L =

∑

k

AkKk(x)

une combinaison linéaire quelconque des Kk(x), à coefficients algé-
briques. Pour chaque nombre x algébrique tel que 0 < |x| < 1/e, le
nombre L est transcendant ! Un exemple de kolbergisation !

Mais que sont ces combinaisons linéaires L ?

Ce sont (sauf erreur) les séries entières de la forme :

∞
∑

n=2

(n− 1)nn+aP

(

1

n

)

xn

n!

où a est un entier quelconque et P (z) un polynôme non nul à coefficients
algébriques. Un résultat que Kolberg aurait pu établir !

En résumé

Dans un article, voir [0], daté de 1962, Kolberg énonce et établit
un théorème sur la transcendance des valeurs des sommes d’une classe
de certaines séries entières en x, pour les valeurs algébriques de x. Il
s’appuie sur le théorème de Lindemann et utilise, en passant, un critère
de transcendance pour les valeurs de certaines fractions rationnelles. On
explicite ce dernier critère. On éclaircit certains points délicats de la
démonstration et on montre comment on peut étendre son champ.

Addendum

Arrivé à un certain point de sa démonstration, Kolberg écrit cette
phrase quelque peu sibylline :
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“To obtain an expression for fk(x, y) we use a well known formula
due to Legendre (see [1]). In fact, putting

x = te−t, |t| 6 1

we have

f1(x, y) =
xyeyt

y
=

ty

y
.”

Le [1] est un renvoi à A. M. Legendre, Exercices de calcul intégral, Paris
(1811), sans aucune indication de la page où se trouve cette formule.
Le livre de Legendre est composé de plusieurs tomes dont le premier,
de 386 pages, comporte trois parties : Des fonctions elliptiques. Des
intégrales eulériennes. Des quadratures. Sans compter le tome intitulé
Quatrième partie, en 152 pages, et le Supplément à la première partie,
en 50 pages. Autant chercher une aiguille dans une botte de foin !

{# Cela fait penser, immanquablement, à la conférence faite par Jean-
Pierre Serre, en 2003, au Harvard’s Basic Notions seminar, intitulée
How to write mathematics badly [2]. Il en existe une transcription
écrite par Maxine Calle [3].

Serre y moque malicieusement ce travers, parmi plusieurs mauvaises
manières d’écire des mathématiques : renvoyer à un livre ou manuel de
plusieurs centaines de pages, sans donner aucune indication de la page
ou du numéro du théorème auquel on se réfère !}

Je ne sais toujours pas de quelle formule «bien connue» de Legendre
il s’agit ! J’ai pourtant beaucoup cherché, sans aucun succès, en vain.

En y réfléchissant un peu, on peut imaginer que Kolberg a simple-
ment voulu, après tout, user d’une mystification !
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