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LES NOMBRES DE CUESTA-CONWAY COMME

EXTENSION DES ORDINAUX DE CANTOR

UNE COURTE INTRODUCTION AUX NOMBRES SURRÉELS

LABIB HADDAD

Préambule

Avec 30 ans d’écart, en 1954 puis 1976, par deux procédés différents,
indépendamment l’un de l’autre, Cuesta [ 2 ] et Conway [ 3 ] ont
introduit la même classe de nombres, extension de la classe des ordinaux
de Cantor.

On désignera par S cette classe de nombres de Cuesta-Conway et
par O la classe des nombres ordinaux de Cantor. Pour abréger, tout
élément de la classe S sera appelé nombre, sans autre qualificatif, et
tout élément de la classe O sera appelé ordinal.

D. Knuth avait dit, en son temps, que les nombres de Conway
devraient s’appeler les nombres surréels. C’est pourquoi on a choisi
de désigner cette classe de nombres par le symbole S, tout nu, sans
fioriture !

{# Bien entendu, c’est Conway qui a développé au delà de la sim-
ple définition la théorie de cette classe de nombres qu’il désigne No.
Cependant, il n’est peut-être pas inutile d’associer le nom de Cuesta
pour lui rendre ainsi hommage. Cela n’enlève rien à l’immense mérite
de Conway !}

Il y a plusieurs manières de définir cette classe de nombres de Cuesta-
Conway. Certaines utilisent la notion de coupure de Dedekind dans
le corps Q des nombres rationnels, étendue aux ensembles totalement
ordonnés quelconques.

http://arxiv.org/abs/2204.07575v1
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J’ai déjà eu l’occasion de parler des constructions de Cuesta et de
Conway dans un article postés sur arXiv, voir [ 5 ]. Je ne reviens pas
là-dessus.

Outre ces constructions, on en trouve une dans Gonshor [ 4 ], par
exemple, et plusieurs autres signalées dans Alling [ 1 ].

Je voudrais présenter, ici, une nouvelle manière, assez directe, pour
définir et construire la classe S des nombres, qui évite de longs détours
avant d’arriver à la forme normale, en allant droit au but ! J’utilise
pour cela la notion de sommes formelles indexées par les ordinaux.
Voici de quoi il s’agit !

La classe des nombres

La classe O est une sous-classe de la classe S. Autrement dit, les
ordinaux sont des nombres : O ⊂ S. La classe S est munie d’une
addition, « + », et d’une multiplication, « · », qui coïncident avec
l’addition et la multiplication des ordinaux, pour les ordinaux.

La classe des nombres est un corps commutatif totalement

ordonné qui renferme les ordinaux et le corps des nombres

réels R.

La classe des nombres est totalement ordonnée à l’aide d’une relation
d’orde désignée par 6. On désigne par < la relation d’ordre stricte
associée à 6. Bien entendu, > et >, désignent les opposées.

Dans S, à chaque nombre y est associé un nombre ωy, appelé son

exponentielle. Lorsque l’on a α ∈ O, l’exponentielle, ωα, coïncide
avec l’ordinal ωα.

L’exponentielle possède les propriétés suivantes :

ω0 = 1

ωa+b = ωa.ωb

a < b =⇒ ωa < ωb.
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Les nombres sont les sommes formelles, indexées par des ordinaux,
de la forme suivante :

(1) a =
∑

i<α

ωairi,

où α est un ordinal donné quelconque, (ai)i<α une suite strictement
décroissante de nombres, et (ri)i<α une suite de nombres réels non nuls.
Les deux suites sont, toutes deux, indexées par les ordinaux i < α.

{# C’est ce que l’on appelle la forme normale du nombre a. Elle
coïncide avec la forme normale de Cantor pour les ordinaux. Voir
Alling [ 1 ], p.258, section 7.11.}

Pour α = 0, la somme n’a aucun terme; elle est égale à l’entier 0,
par convention.

Pour faire court, on dira que le nombre a, dans la formule (1), est
de hauteur α et on écrira h(a) = α.

L’ordre total sur S est défini comme suit. Il doit être compatible
avec l’addition et, pour

0 6= a =
∑

i<α

ωairi,

on a

a > 0 ⇐⇒ r0 > 0.

Cet ordre total est ainsi lexicographique. Plus précisément, soient

a =
∑

i<α

ωairi 6= b =
∑

i<β

ωbisi,

deux nombres non nuls et soit k le plus petit des i pour lesquels on a

ωairi 6= ωbisi.

Alors, on aura a < b si (ak = bk, et rk < sk) ou (ak < bk).

Les ordinaux correspondent aux cas où, pour tout i dans (1), le ai est un
ordinal et le ri est un entier naturel. Les nombres réels correspondent
aux cas où (α = 1 et a0 = 0), et au cas particulier α = 0, bien entendu.
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Reformulation. Tout cela étant dit, on observe que l’essentiel dans la
définition de ces sommes formelles n’est pas l’usage du segment initial
d’ordinaux, [0, α[ . On pourrait le remplacer par un ensemble bien
ordonné quelconque ! On exige seulement que la suite strictement
décroissante des ai ait pour type l’ordre opposé à celui d’un segment
initial d’ordinaux, [0, α[.

On reformule alors, afin d’abréger et de simplifier les écritures. On
appellera couple adéquat tout couple (A, r) où A est un sous-ensemble
(vide ou non) de la classe des nombres, (A ⊂ S), tel que (A,>) soit
bien ordonné et où r = (rx)x∈A est une famille de nombres réels non
nuls. Il faut insister sur les deux mots, sous-ensemble et non nuls !

Ainsi, à chaque couple adéquat est associée une forme normale et
vice versa !

On pourra alors écrire le même nombre, a, sous deux formes dif-
férentes :

a = (A, r), sa forme courte, comme couple adéquat,

a =
∑

i<α ω
airi, sa forme normale, ayant pour hauteur h(a) = α.

{# De manière analogue, on écrit bien un nombre rationnel sous
plusieurs formes différentes : par exemple, comme fraction p/q, ou
comme développement décimal périodique à partir d’un certain rang.}

Les formes longues

Il sera parfois commode d’écrire le nombre a sous une forme longue

∑

i<γ

ωairi

où (ai)i<γ est une suite décroissante de nombres, pas nécessaiement
strictement décroissante, et où r = (ri)i<γ est une suite de nombres
réels dont certains peuvent être nuls. La suite décroissante, (ai)i<γ,
peut marquer des paliers, avec des termes successifs égaux :
ai = ai+1 = · · · = ai+n = · · · .
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On exige cependant, chaque fois, que ce palier ait une longueur finie.
Comme pour les polynômes, on peut alors regrouper les termes

ωairi + · · ·+ ωai+nri+n = ωai(ri + · · ·+ ri+n)

puis éliminer, le cas échéant, les termes dont les coefficients réels sont
nuls ! On obtient une somme que l’on peut réindexer à l’aide des
ordinaux d’un segment initial [0, α[ et obtenir un nombre a sous forme
normale.

{# On notera que, pour un nombre donné, sa forme normale est la
moins longue de toutes ses formes longues !

Parmi les formes longue, on distingue une classe particulière, celles
dont les suites (ai) sont strictement décroissantes.}

On dispose, de cette façon, de plusieurs manières pour écrire le même
nombre : forme normale, forme courte, formes longues. On utilisera
l’une ou l’autre de ces formes, selon le cas. On essaiera de choisir,
chaque fois, la plus commode !

{# Toutes ces sommes formelles, formes normales, formes longues,
sont connues sous le nom de séries de Hahn. Voir l’article [ 7 ], par
exemple, pour la définition.

Les nombres se présentent ainsi comme des polynômes généralisés. On
le verra ci-dessous, pour l’addition et la multiplication, ils se compor-
tent comme des polynômes ou des séries formelles classiques. Ainsi,
la classe S est une sorte de R-algèbre généralisée, engendrée par des
exponentielles !

On utilisera, ci-dessous, les formes longues en particulier lorsque l’on
voudra que des sommes différentes soient indexées par les mêmes or-
dinaux et, le cas échéant, qu’elles aient la même suite (ai)i<γ ! Ce
procédé permettra de simplifier beaucoup de définitions et de rendre
les calculs plus aisés à suivre.}

L’addition

Soient

a =
∑

i<γ

ωairi , b =
∑

i<γ

ωaisi
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deux nombres sous formes longues. On pose

a+ b =
∑

i<γ

ωai(ri + si).

Cela définit l’addition pour les nombres, sous formes longues.

{# Sans grand détour, on peut s’assurer que cette définition ne dépend
que des nombres a et b, pas de leurs formes longues choisies !}

On peut vérifier simplement que la classe S munie de l’addition et
de la relation d’ordre totale ainsi défines est un groupe commutatif,
totalement ordonné ayant 0 pour élément neutre.

{# Rappels sur les notations et le vocabulaire des relations

d’ordre

a > b se lit : a est plus grand que b.
a > b se lit : a est strictement plus grand que b.
a > 0 se lit : a est positif.
a > 0 se lit : a est strictement positif.}

On se servira d’un lemme de H. B. Neumann [ 8, p.204-209 ] dont
on trouve une démonstration relativement courte dans [ 6 ]. Il s’agit
d’un lemme combinatoire dont on utilisera le cas particulier relatif aux
groupes commutatifs totalement ordonnés.

Le lemme de H. B. Neumann

Voici la version particulière du lemme de Neumann dont nous nous
servirons.

Dans le groupe commutatif totalement ordonné S, soit A une par-

tie bien ordonnée pour la relation >, formée d’éléments strictement

positifs. L’ensemble des sommes d’un nombre fini d’éléments de A est

lui-même bien ordonné pour la relation >. De plus, pour chaque nom-

bre t, il n’y a qu’un nombre fini de manières d’écrire t comme somme

d’un nombre fini d’éléments de A.

Dans la suite, on se servira souvent (au moins quatre fois) de ce
lemme.
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Convention. À chaque ensemble A de nombres strictement positifs
tel que (A,>) soit bien ordonné, on associe l’ensemble des sommes
d’un nombre fini d’éléments de A que l’on appellera la doublure

de l’ensembleA. Ordonnée par >, cette doublure est bien ordonnée,
d’après le lemme de Neumann.

La multiplication

On se donne deux nombres sous formes longues

a =
∑

i<α

ωairi , b =
∑

j<β

ωbjsj .

On leur associe la famille de monômes suivante :
{

ωai+bjri.sj
}

analogues aux monômes dans la multiplication de deux polynômes ! On
introduit l’ensemble C = {ai+bj : i < α, , j < β}. C’est une partie de
l’ensemble des sommes d’un nombre fini d’éléments de l’ensemble bien
ordonné, (A ∪B,>), autrement dit, c’est une partie de la doublure de
l’ensemble A ∪ B, de sorte que (C,>) est bien ordonné.

On indexe l’ensemble C en une suite strictement décroissante (ck)k<γ.

De plus, pour chaque k donné, il n’y a qu’un nombre fini de manières
d’écrire ck = ai + bj . Soit F (k) = {(i, j) : ck = ai + bj , i < α , j < β}.
On pose

tk =
∑

(i,j)∈F (k)

ri.sj .

C’est une somme d’un nombre fini de nombres réels, c’est donc un
nombre réel qui peut être nul, le cas échéant ! La somme formelle

c =
∑

k<γ

ωcktk.

est la forme longue d’un nombre c dont la suite des ck est strictement
décroissante.

On remarquera que le nombre c qui dépend des deux nombres, a et b,
ne dépend pas du choix de leurs formes longues puisque l’on a ri.sj = 0
si ri = 0 ou sj = 0.
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Le nombre
c =

∑

k<γ

ωcktk

construit ci-dessus à partir des deux nombres donnés, a et b, est le
produit de ces deux nombres, par définition ! C’est ainsi que l’on
définit la multiplication des nombres. Autrement dit, on a

a.b = c =
∑

k<γ

ωcktk.

Vérifications

On vérifie que la classe S munie de l’addition, de la multiplication
et de la relation d’ordre total ainsi définies, est un anneau commutatif,
totalement ordonné, ayant 1 pour élément unité. Les vérifications se
font sans grand détour, mais elles sont longues et fastidieuses !

L’anneau des nombres est un anneau intègre

Soient a = (A, r) 6= 0 , b = (B, s) 6= 0 , c = a.b = (C, t) sous formes
courtes. Dire que le nombre a = (A, r) n’est pas nul c’est dire que A
n’est pas vide. Donc A possède un élément maximal : on le désignera
par a0. De même, le nombre b = (B, s) n’étant pas nul, l’ensemble B
possède un élément maximal b0. Lorsqu’il en est ainsi, l’ensemble C
n’est pas vide et son élément maximal est c0 = a0 + b0 et l’on aura
tc0 = ra0 .sb0 . Ainsi

a 6= 0 et b 6= 0 ⇐⇒ a.b 6= 0.

Autrement dit, l’anneau S est un anneau intègre !

Pour montrer que S est un corps, il reste à prouver que tout nombre
non nul possède un inverse

Chaque nombre non nul possède un inverse

On montre que, pour un nombre donné quelconque a 6= 0, il existe
toujours un nombre b tel que a.b = 1. Autrement dit, il existe un
nombre b inverse du nombre a, ce que l’on écrit b = a−1 = 1/a. Cet
inverse est bien entendu unique puisque S est un anneau intègre !
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Démonstration. Tout nombre a =
∑

i<α ω
airi non nul se met sous la

forme :

a = ωa0r0

(

1 +
∑

i<α

ωai−a0ri/r0

)

et ω−a0/r0 est l’inverse de ωa0r0. Il suffit donc de démontrer le ré-
sultat pour les nombres dont la forme normale commence par 1. On
procède d’une manière analogue à celle que l’on emploie pour les séries
entières classiques à coeficients réels : par approximations successives
et récurrence.

On se donne le nombre a sous forme normale :

a = 1 +
∑

i<α

ωairi.

On sait que (A = {ai : i < α},>) est bien ordonné. On désigne par
B = {bj : j < β} la doublure de A. On montre qu’il y a un nombre b
sous forme longue :

b = 1 +
∑

j<β

ωbjsj, où {bj : j < β} = B,

tel que a.b = 1. Pour cela, on écrit

a.b = c = 1 +
∑

k<γ

ωcktk

sous sa forme longue où la suite (ck) est strictement décroissante, et le
coefficient réel tk est donné par la formule suivante

tk =
∑

(i,j)∈F (k)

risj , F (k) = {(i, j) : ck = ai + bj} qui est fini.

Puisque les suites (ai), (bj), (ck) sont strictement décroissantes, on aura

ai < 0 , bj < 0 , ck < 0, pour i > 0, j > 0, k > 0.

Dans le cas présent, on a a0 = b0 = c0 = 0 et r0 = s0 = t0 = 1.
On pose (b1, s1) = (a1,−r1) et on prend b = 1 + ωb1s1, on aura ainsi
c1 = a1 + 0 = 0 + a1 donc t1 = r1 + s1 = 0 d’où t1 = 0.

On suppose que, pour b = 1+
∑

j<k ω
bjsj, on a tm = 0, pour 0 < m < k.

Alors, en prenant sk = −
∑

(i,j)∈F (k)r(0,k) risj et b = 1+
∑

j6k ω
bjsj, on

aura tm = 0, pour 0 < m 6 k. Ainsi de suite pour tout k < β. Avec le
nombre b = 1 +

∑

j<β ω
bjsj ainsi construit, on aura ab = c = 1. �
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On a bien montré que la classe des nombres est un corps

commutatif totalement ordonné qui renferme les ordinaux et

le corps des nombres réels R.

Construction de la classe des nombres

On construit la classe des nombres « couche après couche », par récur-
rence transfinie. On définit une suite croissante d’ensembles, (Kα)α∈O
dont la réunion est S, la classe des nombres.

À l’étape α de la récurrence, on pose
Eα =

⋃

β<αKβ,

Kα = ensemble des nombres a = (A, r) tels que A ⊂ Eα.
On part de K−1 = ∅ de sorte que K0 = {0}.

La récurrence est faite ! On a

S =
⋃

α∈O

Kα.

En se souvenant de ce que sont l’addition, la multiplication et l’inverse
d’un nombre, il est clair que chacun des Kα (α > 0) est un corps ! Ce
sont des sous-corps du corps des nombres S. En particulier, K1 est le
corps des nombres réels ! Pour les nommer, on dira que ces Kα sont
les corps liminaires

{# Il est bon de redire que S est une classe, pas un ensemble !}

Le corps des nombres, S, est réellement clos

Cela veut dire qu’aucune de ses extensions algèbriques propres n’est
totalement ordonnable. C’est une des propriétés remarquables du corps
des nombres, S. D’après un théorème classique, un corps commutatif
totalement ordonné est réellement clos si et seulement s’il possède les
deux propriété suivantes.

1. Chaque élément positif y possède une racine carrée.
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2. Tout polynôme de degré impair à coefficients dans le corps y possède
au moins une racine.

On va montrer, plus généralement, que tous les corps liminaires, Kα,
possèdent ces deux propriétés. Ils sont donc, tous, des corps réellement
clos. Il en découle que le corps des nombres, S, lui-même, réunion
croissantes des corps liminaires, est réellement clos. Le premier corps
liminaire, K1, n’est autre que le corps R des nombres réels qui, on le
sait, est réellement clos.

Proposition. Dans un coprs liminaire, Kα, chaque nombre positif pos-

sède une racine carrée.

Démonstration. Soit a =
∑

i<α ω
airi un nombre strictement positif,

sous forme normale. On peut écrire

a = ωa0r0

(

1 +
∑

i<α

ωai−a0
ri
r0

)

.

Le nombre ωa0r0 possède la racine carrée ωa0/2
√
r0. Il suffit donc de

considérer les formes normales qui commencent par 1.
On se donne a = 1 +

∑

i<α ω
airi sous forme normales. On désigne

par B = {bj : j < β} la doublure de A = {ai : i < α}. On pose
b = 1 +

∑

j<β ω
bjsj. On détermine les inconnues sj, par récurrence,

afin d’avoir b2 = a.

On suppose que c est le premier exposant pour lequel les coefficients
de ωc diffèrent dans a =

∑

i<α ω
airi et dans (1 +

∑

i<β ω
bisi)

2. Soient
r et t, respectivement, ces coefficients de ωc dans a et dans b2. Si l’on
ajoute à b le terme ωcd, le coefficient de ωc dans b2 devient t+2d, bien
entendu. En prenant 2d = r − t, le coefficient de ωc dans b2 devient
égal à r. En poursuivant la récurrence, le nombre b que l’on obtient
ainsi est tel que b2 = a. �

Thèorème. Dans tout corps liminaire, Kα, chaque polynôme de degré

impair possède au moins une racine. Bien entendu, il suffit d’établir
le résultat pour les polynômes irréductibles car un polynôme de degré
impair possède toujours un facteur irréductible de degré impair !

{# Dans [ 4 , p.73-76, lemme 5.7 et théorème 5.10 ], Gonshor établit
ce résultat pour le corps des nombres, S. N’ayant pas fait mention des
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corps liminaires, Kα, il n’en parle pas, bien entendu ! La démonstration
que l’on donne ici s’inspire largement de celle de Gonshor ! Avec
quelques petites retouches !}

Démonstration du théorème

Elle comporte une définition, un lemme et une fin.

Définition. Un infinitésimal est un nombre t tel que −r < t < r
pour tout nombre réel r > 0.

Un lemme à la Hensel

On établit le résultat de relèvement à la Hensel suivant.

Soit f(x) = xn +
∑n

i=1 cix
n−i un polynôme dont les coefficients sont

des nombres de la forme ci = ri + ti où ri est un nombre réel et ti un
infinitésimal. On suppose que le polynôme P (x) = xn +

∑n
i=1 rix

n−i à
coefficients réels, la partie réelle du polynôme f(x), est le produit de
deux polynômes, Q et R, premiers entre eux, ayant pour degrés q et r,
respectivement. Alors f est le produit de deux polynômes g et h ayant
pour degrés, q et r, respectivement.

Démonstration. En écrivant les infinitésimaux, ti, sous leurs formes
longues, on met le polynôme f(x) sous la forme

f(x) =
∑

i<α

ωaisi

où si est un polynôme à coeffcients réels de degré au plus égal à n− 1,
pour i > 0, s0 = xn +

∑n
i=1 rix

n−i et a0 = 0.

Ici, tous les ai sont strictement négatifs puisque les ti sont infinitési-
maux. Par la symétrie x 7→ −x, on obtient A = {−ai : i < α} bien
ordonné, et sa doublure, B = {−bi : i < β}. Comme pour la racine
carrée, on intoduit

U =
∑

i<β

ωbiQi , V =
∑

i<β

ωbiRi.
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Puis on détermine les suites de polynômes, Qi, Ri, afin que l’on ait

UV =

(

∑

i<β

ωbiQi

)(

∑

i<β

ωbiRi

)

= f(x)

avec Q0 = Q,R0 = R et, pour i > 0, deg(Qi) < q, deg(Ri) < r.

Soit c le premier exposant pour lequel les coefficients de ωc diffèrent
dans f(x) et dans le produit UV . Soient W et T , respectivement, ces
deux coefficients. Le coefficient de ωa0 dans f(x) et dans le produit
UV est le même, égal à QR, de sorte que l’on a c > a0. [De fait, W est
le polynôme si, pour ai = c.] On ajoute à U et à V , respectivement,
les termes ωcG et ωcH , où G et H sont des polynômes à déterminer.
On obtient

(U + ωcG)(V + ωcH) = UV + ωc(HQ+GR) + · · · .
Le coefficient de ωc devient T + (HQ+GR) dans ce produit. On veut
que ce coefficient soit égal à celui de ωc dans f(x). Il suffit donc de
trouver des polynômes, G et H , de sorte que l’on ait

HQ+GR = W − T et deg(G) 6 q − 1, deg(H) 6 r − 1.

Or, Q et R satisfont une identité de Bézout, XQ+ Y R = 1, puisqu’ils
sont premiers entre eux, de sorte que l’on a

(W − T )XQ+ (W − T )Y R = W − T.

En posant

E = (W − T )X , F = (W − T )Y , D = W − T,

il vient
EQ+ FR = D, une identité de Bézout

où
deg(Q) = q , deg(R) = r , deg(D) 6 n− 1 = q + r − 1.

Dans ces conditions, on peut remplacer, dans l’identité de Bézout, les
deux polynômes, E et F , par des deux polynômes, G et H , respective-
ment, avec deg(E) 6 r − 1 et deg(F ) 6 q − 1.

{# Le procédé est classique. On effectue la division euclidienne de E
par le polynôme R sous la forme E = CR + G , deg(G) < deg(R), et
on pose H = C + F . Il vient

(CR +G)Q + FR = GQ+ (C + F )R = GQ+HR

autrement dit, GQ+HR = D avec deg(H) < degQ.}
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En poursuivant ainsi, on arrive à l’égalité désirée, UV = f(x). Dans U
et V , on regroupe les termes en xi, pour i = 0, 1, . . . , n. On reconstitue
ainsi deux polynômes, g(x) et h(x), pour lesquels on a g(x)h(x) = f(x)
et dont les coefficients sont de la forme (réel + infinitésimal), comme
annoncé ! �

Fin de la démonstartion du théorème

Soit

u(x) = xn + a1x
n−1 + a2x

n−2 + · · ·+ an−1x+ an,

un polynôme irréductible, à coefficients dans le corps liminaire Kα.
Une première substitution, x = y − a1/n, ramène à un polynôme de la
forme

v(y) = yn + a2y
n−2 + · · ·+ an−1y + an où a1 = 0.

Ce polynôme est irréductible, également. Deux cas seulement, pour-
raient de présenter.

Premier cas. Ce polynôme se réduit au monôme yn. Puisqu’il est
irréductible, c’est le polynôme v(y) = y, et tout est dit : −a1 est alors
une racine du polynôme u(x).

Second cas. Le polynôme v(y) n’est pas réduit à yn. La forme normale
du coefficient ai, pour i > 2, commence par un ωciri. On introduit le
nombre c = max{ci/i = 2 6 i 6 n}. La substitution y = ωcx conduit
à un polynôme de la forme

w(x) = xn +

n
∑

i=2

ω−icaix
n−i.

Par construction, on a ci/i 6 c, pour i = 2, . . . , n, avec égalité pour
l’un au moins des indices i. Le coefficient ω−icai de xn−i commence par
ω−icωci = ω(ci−ic) où ci − ic 6 0 est négatif mais égal à 0 pour un des
indices au moins. Autrement dit, pour un i > 2 au moins, la partie
réelle du coefficicent ω−icai, a une partie réelle non nulle.

Le polynôme w(x) est irréductible, comme le polynôme u(x). Il est de
degré impair et de la forme

w(x) = xn +

n
∑

i=2

(ri + ti)x
n−i
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où, pour un i > 2 au moins, la partie réelle ri n’est pas nulle. Il relève
du lemme de Hensel. La partie réelle, P (x), du polynôme w(x) ne
se décompose donc pas en deux polynômes premiers entre eux ! Ce
polynôme, P (x), est donc de la forme (x− a)n ou (x2+ bx+ c)m. Mais
la seconde forme est exclue puisque le polynôme est de degré impair.
De plus, le coefficient de xn−1 dans ce polynôme est nul, donc a = 0.
Autrement dit, la partie réelle du polynôme est xn ce qui contredit le
fait que l’un des ri n’est pas nul. Cela achève la démonstration. �

Insistons. La classe des nombres, S, est un corps réellement

clos, réunion de la famille croissante, {Kα : α ∈ O}, des corps

liminaires, réellement clos !

Encore une propriété remarquable

Conway a démontré que tout corps totalement ordonné, K, où K
est un ensemble, possède une copie comme sous-corps du corps des
nombres, S. En ce sens, on peut dire que S est un corps totalement
ordonné universel ! Mais cela est une autre histoire, comme disait
Kipling

Compléments

C1 Les formes monomiales

On a déjà introduit les formes normales, les formes courtes et les
formes longues des nombres. On va introduire une quatrième espèce de
formes, les formes monomiales ! On appellera forme monomiale toute
famille de monômes, {ωtut}, qui produit une forme normale lorsqu’on
lui fait subir les opérations décrites, ci-dessus, dans la définition de la
multiplication !

Autrement dit, une forme monomiale est une famille {ωtut} de monômes
qui vérifie les conditions suivantes.
1. Les t sont des nombres, les ut des nombres réels.
2. L’ensemble des nombres t est bien ordonné pour la relation >.
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3. Pour chaque nombre τ , il n’y a qu’un nombre fini de t de la famille
pour lesquels on a t = τ .

On dispose ainsi de quatre espèces de formes pour écrire les nombres.
Cela présente une souplesse très estimable dans leur maniement !

C2 Sur différentes façons d’écrire la multiplication

On se donne deux nombres, a et b, sous des formes longues :

a =
∑

i<α

ωairi , b =
∑

j<β

ωbjsj .

On pourra écrire le produit sous forme longue :
(

∑

i<α

ωairi

)

.

(

∑

j<β

ωbjsj

)

=

(

∑

k<γ

ωcktk

)

.

On pourra écrire aussi, sous forme monomiale :
(

∑

i<α

ωairi

)

.

(

∑

j<β

ωbjsj

)

= {ωai+bjri.sj}.

Enfin, plus simplement encore :

{ωairi}.{ωbjsj} = {ωai+bjri.sj}.

C3 Utilisation des formes monomiales

On peut multiplier, additionner, calculer des polynômes et plus générale-
ment, des séries entières de formes monomiales :
x.y
x+ y
t0 + t1x+ · · ·+ tnx

n

t0 + t1x+ · · ·+ tnx
n + · · · =

∑

n<ω tnx
n.

Explications. On a déjà vu comment on multiplie les formes mono-
miales. En particulier, cela permet de calculer les formes monomiales
des puissances xn d’une forme monomiale x.
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Pour l’addition, la somme de deux formes monomiales est la réunion
disjointe de ces deux formes :

{ωyα.rα}α∈A + {ωzβ .sβ}β∈B = {ωyα.rα} ⊎ {ωzβ .sβ}.
{# Plus précisément, soit C = A ⊎ B la somme disjointe des deux
ensembles d’indices, A et B. Autrement dit, en remplaçant A et B par
deux ensembles disjoints, A′ isomorphe à A, et B′ isomorphe à B, on
prend C = A′ ∪ B′. On réindexe les deux formes monomiales à l’aide
des indices γ ∈ C et l’on prend

{ωyα.rα} ⊎ {ωzβ .sβ} = {ωtγ .uγ}
ayant vérifié, simplement, que c’est bien une forme monomiale !}

En particulier cela permet de calculer la forme monomiale d’une somme
finie de formes monomiales, x + y + · · · + z. On saura aussi calculer
la forme monomiale d’un polynôme t0 + t1x + · · ·+ tnx

n où x est une
forme monomiale.

C4 Voici quelques propiétés complémentaires du corps
des nombres

Afin d’abréger, on dira que le nombre a =
∑

ωyαrα, sous forme
longue, est très positif si tous les coefficients rα sont positifs ! On
désigne par J la classe des nombres très positifs. On introduit la rela-
tion binaire a ≻ b, qui dit a− b est très positif :

a ≻ b ⇐⇒ (a− b) ∈ J.

La relation ≻ est plus fine que l’ordre total >.

a ≻ b =⇒ a > b.

Tout nombre très positif est, en particulier, positif.

On vérifie, simplement, que J possède les propriétés suivantes.

1. On a J + J ⊂ J , J.J ⊂ J , λ.J + µ.J ⊂ J pour tous nombres réel
positifs, λ et µ.
C’est à dire que la classe J est stable pour l’addition, la multiplication
et le produit par les nombres réels positifs. [C’est un cône convexe !]

2. On a a ∈ J ∩ (−J) ⇐⇒ a = 0.
C’est à dire que le seul nombre a ∈ J tel que −a ∈ J est a = 0.
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3. Pour chaque nombre a =
∑

ωyαrα, on pose

a+ =
∑

rα>0

ωyαrα , a− = −
∑

rα60

ωyαrα.

Ce sont deux nombres très positifs. On a

a = a+ − a− , a+ ∈ J , a− ∈ J.

On a ainsi J − J = S. Tout nombre est différence de deux nombres
très positifs.

La relation ≻ est une relation d’ordre sur la classe des nombres. En
effet, l’on a
a− b ∈ J et b− c ∈ J =⇒ a− c ∈ J
a− b ∈ J et b− a ∈ J =⇒ a = b
ce qui veut dire
a ≻ b et b ≻ c =⇒ a ≻ c
a ≻ b et b ≻ a =⇒ a = b.

Autrement dit cette relation est transitive, antisymétrique et rélexive.
C’est bien une relation d’ordre.

Pour abréger, on dira que a est bien plus grand b, et b est bien plus

petit que a, lorsque l’on a a ≻ b.

Cet ordre n’est pas un ordre total. Il y a des couples de nombres
incomparables ! Ainsi, par exemple, (ω− 1) n’est ni bien plus grand ni
bien plus petit que 0 ! Cependant, tout couple, a, b, possède une borne
supérieure, a ∨ b, et une borne inférieure, a ∧ b, à savoir, pour

a =
∑

ωyαrα , b =
∑

ωyαsα,

a ∨ b =
∑

ωyα(rα ∨ sα) , a ∧ b =
∑

ωyα(rα ∧ sα).

La décomposition de a comme différence de deux nombres très positifs
est bien entendu unique. On pose

|a| = a+ + a−.

On aura
|a| = a ∨ (−a).

C’est un nombre très positif que l’on appelle la valeur absolue du
nombre a. Par exemple, on a 0 ∨ (ω − 1) = (ω − 1) ∨ (1− ω) = ω + 1.
Les deux nombres 0 et (ω − 1) ne sont pas comparables !
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On a aussi

|a| = a ∨ (−a) , | − a| = |a| , |a| − |b| ≺ |a+ b| ≺ |a|+ |b|,
On notera encore cette double inégalité qui en découle :

|a| − |b| 6 |a+ b| 6 |a|+ |b|.
Tout cela est bien connu pour les groupes ordonnés réticulés !

Épilogue

On a montré comment présenter simplement la classe, S, des nom-
bres de Cuesta-Conway en partant de leurs formes normales qui sont
des sommes de familles d’exponentielles indéxées par des ordinaux.
On a montré comment on y définit addition, multiplication et rela-
tion d’ordre totale et que S est alors un corps commutatif totalement
ordonné et réellement clos !

Les citations suivantes de Gonshor montrent comment ce dernier
avait pressenti la possibilité d’introduite les nombres surréels à l’envers,
à notre manière, en se passant des complexités de la construction don-
née par Conway. Mais il ne l’a pas fait !

Gonshor [ 4 ] p. 71, écrit : “Theorems 5.7 and 5.8 give us a powerful

tool for dealing with surreal numbers. In fact, for many purposes we

can simply work with these generalized power series and ignore what

surreal numbers are in the first place. This is an example of the whole

spirit of abstraction in mathematics.”

Les théorèmes 5.7 et 5.8 traitent de l’addition et de la multiplication
de nombres à l’aide des formes longues et monomiales !

Il écrit p.71, plus bas, “There is another method of using generalized

power series to obtain existence results which does not depend on fa-

miliarity with identities for ordinary formal series ... I like this method

because of its elementary self-contained algebraic nature.”

C’est ce que Harry Gonshor, [4, p.71], écrit en parlant des sommes
formelles indexées par les ordinaux.



20 Labib Haddad

Plus bas encore, page 113, il dit ceci : “In fact, many of the arguments

depend only on the generalized group ring structure given by the nor-

mal form and make no essential use of the fact that the exponents are

surreal numbers. Thus by taking theorems 5.7 and 5.8 as definitions

for a set consisting of generalized power series we can obtain a the-

ory which is independent of the theory of surreal numbers although

the results will be valid for surreal numbers as one special case. One

convenient hypothesis for the exponents is that they form a divisible

abelian group.”

Pourtant, je ne connais aucun auteur qui ait eu déjà l’idée de procéder
de la même manière en partant des formes normales. Si, cependant,
il y en a qui l’on fait, ils pourraient me le signaler. D’avance, je leur
présente mes excuses de ne pas les avoir cités, ne les connaissant pas !

Petit lexique

doublure 7
coupure de Dedekind 1
corps liminaire 10
exponentielle 2
forme normale 4
forme courte 4
formes longues 4
forme monomiale 15
hauteur 3
infinitésimal 12
nombre 1
nombres de Cuesta-Conway 1
nombres surréels 1
partie réelle 12
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