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Resumé.

L’objectif du présent mémoire est de démontrer que le complémen-

taire de l’amibe d’un système de r sommes d’exponentielles à sup-

port réel dont la famille des polytopes de Newton est en position

oblique est un ensemble r-convexe.

1. Introduction.

Soit p ∈ C[u±1
1 , . . . , u±1

n ] un polynôme de Laurent en n variables et V (p) son ensemble
de zéros dans le tore (C∗)n; si Log est l’application de (C∗)n dans Rn définie par

Log(u) := (log |u1|, . . . , log |un|) , u ∈ (C∗)n ,

l’amibe Ap de p est l’image de V (p) par l’application Log, soit

Ap := Log V (p) .

La notion d’amibe pour un polynôme de Laurent a été introduite par Gelfand, Kapranov
et Zelevinsky dans [GKZ] où l’on trouve exposées ses propriétés fondamentales. En parti-
culier, on trouve dans [GKZ] la preuve du fait suivant : le complémentaire de l’amibe d’un
polynôme de Laurent a un nombre fini de composantes connexes, et chacune d’entre elles
est convexe. Des études plus raffinées de cette notion ont eté conduites par d’autres, parmi
eux Forsberg, Passare, Rullg̊ard et Tsikh (dont les travaux [For], [FPT], [PR] concernent
les relations entre l’amibe Ap d’un polynôme de Laurent p, son polytope de Newton Γp

et les dévelopements de Laurent de la fonction rationnelle 1/p), Mikhalkin et Ronkin (qui
donnent dans [Mi1], [Mi2] et [Ron] des applications de la notion d’amibe à la géométrie
algébrique des courbes réelles) ainsi qu’Henriques (qui étudie dans [Hen] la notion d’amibe
pour un système de polynômes de Laurent).
Tous ces travaux montrent que la théorie des amibes trouve bien sa place dans le cadre

de la classe des polynômes de Laurent à coefficients complexes, car c’est dans ce cadre
qu’elle est la plus riche. En revanche, notre but ici sera de chercher une autre classe de
fonctions auxquelles on puisse associer une notion d’amibe qui généralise la notion classique
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1

http://arxiv.org/abs/math/0401150v1


et en garde les propriétés principales ; la classe des sommes d’exponentielles à coefficients
complexes et à support contenu dans Rn nous semble, pour l’instant, la classe de fonctions
la plus large possible sur laquelle on puisse envisager une telle construction.

2. Sommes d’exponentielles : définitions et notations.

Soit n ∈ N∗ fixé etHn la C-algèbre des fonctions holomorphes sur Cn. Une somme d’expo-
nentielles sur Cn est un élément de la sous-algèbre Sn de Hn engendrée, comme sous-espace
vectoriel complexe, par les fonctions de la forme e〈z,λ〉, où λ ∈ Cn. S∗

n dénotera l’ensemble
des sommes d’exponentielles non nulles.
On peut montrer que la famille {e〈z,λ〉}λ∈Cn est une base de Sn en tant qu’espace vectoriel

complexe, donc que si f ∈ S∗
n, il existe une unique représentation de f sous la forme

f(z) =
∑

λ∈Λ

cλe
〈z,λ〉 ,

où Λ ⊂ Cn est un sous-ensemble non vide et fini avec, pour tout λ ∈ Λ, cλ ∈ C∗.
Si f ∈ S∗

n, le support de f est le plus petit sous-ensemble Λf de Cn tel que f appartient
au sous-espace vectoriel de Sn engendré par {e〈z,λ〉 | λ ∈ Λf}, les fréquences de f sont
les éléments de son support Λf . Le groupe des fréquences de f est le sous-groupe de Cn

engendré par Λf , il est noté Ξf tandis que vectRΞf dénote le sous-espace vectoriel réel
de Cn engendré par Λf (et donc par Ξf ).
Dans ce mémoire on utilisera une sous-algèbre de Sn, à savoir la sous-algèbre Sn,R

constituée des sommes d’exponentielles dont le support est contenu dans Rn; notons
que S∗

n,R := S∗
n ∩ Sn,R.

Le polytope de Newton de f ∈ S∗
n est l’enveloppe convexe Γf := conv Λf ⊂ Cn de son

support Λf .
Si f ∈ S∗

n, soit Ch Ξf := Hom Z(Ξf , S
1) le groupe des caractères de Ξf ; il est évident

que Ξf est un groupe libre de type fini donc, si s ∈ N est son rang, Ch Ξf ≃ (S1)s, un
isomorphisme étant donné, pour tout choix d’un système libre {ω1, . . . , ωs} de générateurs
de Ξf , par la loi qui à χ ∈ Ch Ξf associe le s-uplet

(χ(ω1) . . . , χ(ωs)) ∈ (S1)s .

De plus si, pour j ∈ {1, . . . , s}, θj ∈ R est une détermination de l’argument de χ(ωj), on
a χ(ωj) = eiθj et, par conséquent, pour k1, . . . , ks ∈ Z,

χ(k1ω1 + · · ·+ ksωs) = ei(k1θ1+···+ksθs) .

Si f(·) := ∑
λ∈Λf

cλe
〈·,λ〉 ∈ S∗

n et G ⊂ Cn est un sous-groupe tel que Λf ⊂ G, alors, pour

tout caractère χ ∈ Ch G = Hom Z(G, S1), on pose

fχ(·) :=
∑

λ∈Λf

cλχ(λ)e
〈·,λ〉 ,
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donc Λfχ = Λf , d’où Ξfχ = Ξf et Γfχ = Γf . On remarque que l’injectivité du groupe S1

implique la surjectivité de l’homomorphisme de restriction

ρ : Ch G −→ Ch Ξf ,

par conséquent, quel que soit le sous-groupe G de Cn tel que Λf ⊂ Ξf ⊂ G, l’ensemble

{fχ ∈ S∗
n | χ ∈ Ch G}

est indépendant de G et il dépend uniquement de f .
Un système de sommes d’exponentielles (en abrégé S.S.E) est un sous-ensemble non vide

et fini F de S∗
n. Pour un tel système F on pose ΓF :=

∑
f∈F Γf et pour toute face ∆

de ΓF , on note affC ∆ le sous-espace affine de Cn engendré par ∆. On appelle support
de F la famille de supports {Λf}f∈F et fréquences de F les éléments de l’union de cette
famille. On note respectivement ΞF et vectRΞF le sous-groupe et le sous-espace vectoriel
réel de Cn engendré par les fréquences de F .
Pour tout χ ∈ Ch ΞF , Fχ dénote le S.S.E donné par

Fχ := {fχ ∈ S∗
n | f ∈ F} ,

où fχ est défini encore par fχ(·) :=
∑

λ∈Λf
cλχ(λ)e

〈·,λ〉 lorsque f =
∑

λ∈Λf
cλe

〈·,λ〉 ; tandis

que, pour toute face ∆ := ΓF ∩ HΓF
(u) du polytope ΓF , (u ∈ Cn et HΓF

(u) dénotant
l’hyperplan de support pour ΓF orthogonal à u pour le produit scalaire Re 〈 , 〉 sur Cn),
on appelle ∆-trace de F le S.S.E, noté F∆ := {f∆ ∈ S∗

n,R | f ∈ F} et obtenu en posant,
pour tout f ∈ F ,

f∆(z) :=
∑

λ∈Λf∩∆f

cλe
〈z,λ〉 .

où ∆f := Γf ∩HΓf
(u).

On remarque que si f ∈ F alors, pour toute face ∆ de ΓF (on notera ∆ � ΓF ), on
a Λf ∩ ∆f 6= ∅, puisque ∆f n’est pas vide (en fait il contient les éléments de Λf dont il
est enveloppe convexe). Par conséquent, pour toute ∆ � ΓF et tout f ∈ F , f∆ est aussi
une somme d’exponentielles non nulle dont le support est Λf∆ = Λf ∩∆f et le polytope
de Newton est Γf∆ = ∆f .
Pour la suite on aura besoin de la notation suivante. Pour tout f ∈ Sn et tout z ∈ Cn,

on pose
kf (z) := sup{|e〈z,λ〉| | λ ∈ Λf} ;

en outre, si F est un S.S.E, on pose, pour tout z ∈ Cn,

K[F ](z) :=
∑

f∈F

|f(z)|
kf (z)

,

et l’on voit facilement que la fonction réelle K[F ] est bornée a les mêmes zéros dans Cn

que le système F .
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Un S.S.E F est dit régulier s’il existe ǫ > 0 tel que, pour tout z ∈ Cn, pour chaque ∆ � ΓF

telle que dimC(affC ∆) < card F , on ait K[F∆](z) ≥ ǫ. Le système F est dit non régulier
s’il n’est pas régulier.
Kazarnovskii [Ka1] montre que l’ensemble V (F ) des zéros dans Cn d’un S.S.E régulier F

est soit vide dans le cas où dimC(affC ΓF ) < card F , soit de codimension (dans Cn) égale
à card F . En outre, il donne une condition géométrique portant sur la famille des polytopes
de Newton {Γf}f∈F garantissant la régularité de F . Il s’agit de la condition suivante :

“une famille finie et non vide {Γj}j∈J de polytopes de Cn est dite en position oblique
si, pour tout u ∈ Cn et toute face ∆ = Γ ∩ HΓ(u) du polytope Γ :=

∑
j∈J Γj telle

que dimC(affC ∆) < card J , il existe j ∈ J pour lequel Γj ∩ HΓj
(u) soit réduit à un

point.”

On peut montrer que la condition précédente (lorsque card J est fixé et, pour tout in-
dice j ∈ J , le nombre de sommets de Γj est aussi fixé) est génériquement vérifiée (c’est-
à-dire, elle est vérifiée lorsque les fréquences des sommes d’exponentielles sont génériques
dans Cn ou même génériques dans Rn) ; en plus il est facile de voir qu’un S.S.E F dont la
famille {Γf}f∈F est en position oblique est un S.S.E régulier.
Ceci nous permet d’affirmer que si F est un S.S.E dont la famille des polytopes de Newton

est en position oblique, alors, pour tout χ ∈ Ch ΞF , le S.S.E Fχ a la même propriété ; en
particulier, si l’ensemble V (F ) est non vide (soit si dimC(affC ΓF ) ≥ card F ), alors, pour
tout χ ∈ Ch ΞF , l’ensemble V (Fχ) est non vide et, en outre,

codim V (F ) = card F = card Fχ = codim V (Fχ) .

Un S.S.E F sera dit à support réel si chacun de ses éléments l’est.

3. Amibes : définition et premières propriétés.

Suite à une idée d’Alain Yger, on propose la définition suivante :

Définition 3.1. Soit F un S.S.E à support réel et soit Re : Cn −→ Rn l’application de
prise de partie réelle sur chaque coordonnée. On appelle amibe de F le sous-ensemble YF

de Rn défini par

YF :=
⋃

χ∈Ch ΞF

Re V (Fχ) ,

où, pour tout χ ∈ Ch ΞF , V (Fχ) est l’ensemble des zéros de Fχ dans Cn.

L’idée de transposer la théorie des amibes au cadre des sommes d’exponentielles a aussi
été poursuivie par S. Favorov [F] ; les travaux de Favorov concernent le cas des sommes
d’exponentielles, nous nous intéressons ici aussi au cadre des systèmes de sommes d’expo-
nentielles.

On observe que, comme dans le cas d’une seule somme d’exponentielles, pour tout sous-
groupe G de Rn tel que ΞF ⊂ G, on a l’égalité

{Fχ ⊂ S∗
n,R | χ ∈ Ch G} = {Fχ ⊂ S∗

n,R | χ ∈ Ch ΞF } ,
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donc on peut calculer l’amibe de F en utilisant les caractères de G. On remarque aussi
que, pour tout χ ∈ Ch ΞF , ΞF = ΞFχ

par consquent YF = YFχ
.

Proposition 3.2. L’amibe d’un S.S.E à support réel est un sous-ensemble fermé dans Rn.

Démonstration. Soit F ⊂ S∗
n,R un S.S.E à support réel, s := rank ΞF et {ω1, . . . , ωs}

un système libre de générateurs de ΞF . Si (ξq)q∈N ⊂ YF est une suite convergeante
vers ξ ∈ Rn, pour tout q ∈ N, il existe χq ∈ Ch ΞF et ηq ∈ Rn tels que, pour tout f ∈ F ,

fχq
(ξq + iηq) = 0 .

Or, si, pour tout q ∈ N, χ′
q ∈ Ch ΞF est le caractère associé au s-uplet

(ei〈ηq ,ω1〉, . . . , ei〈ηq,ωs〉) ∈ (S1)s ,

pour tout f ∈ F , on a

0 = fχq
(ξq + iηq) = fχqχ′

q
(ξq) .

Si, pour tout q ∈ N, on pose χ̃q := χqχ
′
q, la suite (χ̃q)q∈N ⊂ Ch ΞF admet une sous-

suite (χ̃qm)m∈N qui converge vers un caractère χ ∈ Ch ΞF , donc, pour tout f ∈ F ,

0 = lim
m→∞

fχ̃qm
(ξqm) = fχ(ξ) ,

soit ξ ∈ YF .

Lemme 3.3. Soit F un S.S.E à support réel et ϕ : Cn −→ Cn un isomorphisme C-linéaire
tel que ϕ(Rn) = Rn. Alors :
(i)

Re
[
V (F ◦ ϕ)

]
= Re

[
ϕ−1(V (F ))

]
= ϕ−1(Re V (F ))

où, par abus de notation, on a posé F ◦ ϕ := {f ◦ ϕ ∈ S∗
n,R | f ∈ F}.

(ii)

YF = ϕa(YF◦ϕa) ,

où ϕa dénote l’adjoint de ϕ par rapport à la forme hermitienne standard sur Cn.

Démonstration. (i) La première égalité est évidente. Soit donc x ∈ Re ϕ−1(V (F )) et
soit z ∈ ϕ−1(V (F )) tel que Re z = x. Or, si z = x + iy avec y ∈ Rn, comme ϕ est C-
linéaire, on a ϕ(z) = ϕ(x) + iϕ(y), et, vu que ϕ(Rn) = Rn, on en déduit Re ϕ(z) = ϕ(x),
soit x ∈ ϕ−1(Re V (F )).
D’autre part, si x ∈ ϕ−1(Re V (F )), il existe ζ ∈ V (F ) tel que Re ζ = ϕ(x). Or, comme ϕ

est inversible, on a x = ϕ−1(Re (ϕ(ζ)) = Re ϕ−1(ζ), soit x ∈ Re ϕ−1(V (F )).
(ii) Soit f ∈ F , f(·) := ∑

λ∈Λf
cλe

〈·,λ〉, alors, pour tout λ ∈ Λf et tout z ∈ Cn, on a

〈ϕa(z), λ〉 = 〈λ, ϕa(z)〉 = 〈ϕ(λ), z〉 = 〈z, ϕ(λ)〉 ,
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donc, si l’on définit fϕ(·) := ∑
γ∈Λfϕ

aγe
〈·,γ〉 , où Λfϕ := ϕ(Λf ) et pour γ = ϕ(λ) ∈ Λfϕ

avec λ ∈ Λf , aγ := cλ, on a, pour tout z ∈ Cn, fϕ(z) = f ◦ ϕa(z).
En posant Fϕ := {fϕ ∈ S∗

n,R | f ∈ F}, on voit que l’isomorphisme ϕ induit l’isomor-
phisme de Ch ΞFϕ sur Ch ΞF qui au caractère χ de ΞFϕ associe le caractère χ̃ := χ ◦ ϕ
de ΞF . Tout ceci implique que, pour tout χ ∈ Ch ΞFϕ et tout f ∈ F , on ait

(fϕ)χ = (f ◦ ϕa)χ = fχ̃ ◦ ϕa ,

d’où
V ((Fϕ)χ) =

⋂

f∈F

V ((fϕ)χ) =
⋂

f∈F

V (fχ̃ ◦ ϕa) = V (Fχ̃ ◦ ϕa) ,

et finalement, grâce à (i),

YF =
⋃

χ̃∈Ch ΞF

Re V (Fχ̃) =
⋃

χ̃∈Ch ΞF

ϕa(Re V (Fχ̃ ◦ ϕa))

= ϕa

( ⋃

χ∈Ch ΞFϕ

Re V ((Fϕ)χ)

)
= ϕa(YF◦ϕa) .

Proposition 3.4. Soit F un S.S.E à support réel tel que rank (ΞF ) = dimR(vectRΞF ).
Alors on a l’égalité

YF = Re V (F ) .

Démonstration. On suppose d’abord que, pour tout f ∈ F , Λf ⊂ Zn et que ΞF est de
la forme

ΞF = {(m1, . . . , ms, 0, . . . , 0) ∈ Rn | m1, . . . , ms ∈ Zn} ,
pour un certain s ∈ {1, . . . , n}. Dans ce cas, pour calculer l’amibe de F on peut utiliser
les caractères du groupe Zn ; donc si χ ∈ Ch Zn est le caractère associé au n-uplet

(eiθ1 , . . . , eiθn) ,

où (θ1, . . . , θs) ∈ Rn, f ∈ F et λ ∈ Λf , pour tout z ∈ Cn, on a

χ(λ)e〈z,λ〉 = ei(m1θ1+···+msθs)ez1m1+···+zsms = e(z1+iθ1)m1+···+(zr+iθs)ms = e〈z+iθ,λ〉 ,

par conséquent fχ(z) = f(z + iθ). Mais alors, grâce au choix arbitraire de f ∈ F , on tire
que z ∈ V (Fχ) si et seulement si z + iθ ∈ V (F ), d’où Re V (Fχ) = Re V (F ). De par le
choix arbitraire de χ ∈ Ch Zn, on en déduit que YF = Re V (F ).
On passe maintenant au cas général. Soit s := rank ΞF = dimR(vectRΞF ) et {ω1, . . . , ωs}

un système libre de générateurs de ΞF . Les éléments ω1 . . . , ωs sont linéairement indé-
pendants sur R car autrement le sous-espace vectoriel de Rn qu’ils engendrent, à savoir le
sous-espace vectRΞF , aurait dimension plus petite que s. Ceci nous permet de compléter
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le système {ω1, . . . , ωs} en une base {ω1, . . . , ωs, ωs+1, . . . , ωn} de Rn. Soit A la matrice
donnée par

A :=




ω11 · · · ωn1
...

. . .
...

ω1n · · · ωnn


 ,

alors si B est l’inverse de A et ϕ l’automorphisme linéaire de Cn répresenté dans les bases
canoniques par la matrice B, on voit que ϕ(Rn) = Rn, et que, quitte à effectuer une
permutation impaire des premières s colonnes de A, on peut supposer detϕ > 0.
Ceci implique l’égalité

ϕ(ΞF ) = {(m1, . . . , ms, 0, . . . , 0) ∈ Rn | m1, . . . , ms ∈ Z} ;

donc, avec les notations du lemme 3.3, la première partie de la démonstration nous assure
que

YF◦ϕ = Re V (F ◦ ϕ) ,
d’où la conclusion de la proposition 3.4 en vertu du même lemme 3.3, car

YF = ϕ(YF◦ϕ) = ϕ(Re V (F ◦ ϕ)) = ϕ(ϕ−1(Re V (F ))) = Re V (F ) .

Corollaire 3.5. Si F est un S.S.E à support rationnel, soit tel que, pour tout f ∈ F , on
a Λf ⊂ Qn, alors

YF = Re V (F ) .

Démonstration. Au vu de la proposition 3.4, il suffit de vérifier

rank ΞF = dimR(vectRΞF ) .

Pour cela, soit s := rank ΞF et {ω1, . . . , ωs} ⊂ Qn un système libre de générateurs de ΞF .
On a s ≤ n ; en effet, si j ∈ {1, . . . , s} et

ωj =

(
pj1
qj1

, . . . ,
pjn
qjn

)
,

avec pj1, . . . , pjn ∈ Z et qj1, . . . , qjn ∈ Z∗, alors, en posant

µ := PPCM{qjk ∈ Z | j ∈ {1, . . . , s} , k ∈ {1, . . . , n}} ;

on voit que µ 6= 0, donc Ξf est isomorphe à µΞf et comme µΞF ⊆ Zn, on tire

s = rank ΞF = rank µΞF ≤ n .

De plus, ω1, . . . , ωs sont Q-linéairement indépendants car en multipliant une éventuelle
relation de dépendance linéaire sur Q par le plus petit multiple commun des dominateurs
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des coefficients de la relation, on obtient une relation sur Z, ce qui est contraire au fait
que les éléments ω1, . . . , ωs définissent une famille libre sur Z. Par conséquent, on peut
compléter {ω1, . . . , ωs} en une base {ω1, . . . , ωs, ωs+1, . . . , ωn} de Qn. Comme dans la
démonstration de la proposition 3.4, soit A la matrice donnée par

A :=




ω11 · · · ωn1
...

. . .
...

ω1n · · · ωnn


 ,

alors, si B est l’inverse de A et ϕ l’automorphisme linéaire de Cn representé dans les bases
canoniques par la matrice B, on voit que ϕ(Qn) = Qn, et que, quitte à effectuer une
permutation impaire des premières s colonnes de A, on peut supposer detϕ > 0.
Ceci implique l’égalité

ϕ(vectQΞF ) = {(m1, . . . , ms, 0, . . . , 0) ∈ Rn | m1, . . . , ms ∈ Q} ,

où vectQΞF dénote le Q-sous-espace vectoriel de Qn engendré par ΞF , d’où notre affirma-
tion car

dimR(vectRΞF ) = dimR(ϕ(vectRΞF )) = dimQ(ϕ(vectQΞF )) = rank ΞF .

Remarque 3.6. Le corollaire 3.5 a comme conséquence que notre notion d’amibe pour un
système de sommes d’exponentielles généralise la notion classique d’amibe pour un système
de polynômes de Laurent. En fait si P = {p1, . . . , pr} ⊂ C[x±1

1 , . . . , x±1
n ] est un système

de polynômes de Laurent non nuls, V (P ) son ensemble des zéros dans le tore complexe
de dimension n, et AP := LnV (P ) son amibe au sens classique, la substitution xj = ezj ,
pour j = 1, . . . , n, transforme P en le S.S.E à fréquences entières F := {f1, . . . , fr} ⊂ S∗

n,R,
où, pour chaque k ∈ {1, . . . , r} et z ∈ Cn, on a posé

fk(z) := pk(e
z1 , . . . , ezn) .

Comme, pour tout j = 1, . . . , n, ln |xj| = ln |ezj | = Re zj , on en déduit que YF = AP .
Ce constat pourrait nous tenter de prendre comme notion d’amibe d’un système de

sommes d’exponentielles F ⊂ S∗
n,R l’ensemble donné par Re V (F ), au lieu de l’ensemble YF

introduit dans la définition précédente, mais, comme le montrent l’exemple suivant fourni
par Michel Balazard et les rsultats de la section 5, une telle approche serait inefficace.

Exemple 3.7. Soit f ∈ S∗
1,R donnée, pour z ∈ C, par

f(z) := cos(iz) + sin(i
√
2 z) − 2 =

1

2

(
e−z + ez

)
+

1

2i

(
e−

√
2 z − e

√
2 z
)
− 2 .

L’ensemble Re V (f) n’est pas fermé dans R car f n’a pas de zéros imaginaires purs et,
pourtant, f admet des zéros dont la partie réelle est de valeur absolue arbitrairement
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petite. Pour le montrer, on remarque d’abord que si z est imaginaire pur, iz est réel pur,
donc f(z) = 0 si et seulement si cos iz = 1 et sin(i

√
2 z) = 1, soit, si et seulement si

iz ∈ 2 πZ ∩
(√

2

4
π +

√
2 πZ

)
= ∅ .

Ensuite, pour montrer le reste, supposons par l’absurde qu’il existe ǫ ∈ R>0 tel que si z ∈ C

et |Re z| < 2ǫ alors f(z) 6= 0. Grâce au théorème d’approximation de Kronecker, il existe
une suite (tn)n∈N ⊂ R telle que

lim
n→∞

tn = 0 mod. 2π et lim
n→∞

√
2 tn = −π

2
mod. 2π ,

d’où, évidemment, limn→∞ f(itn) = 0 . Si l’on pose

D := {z ∈ C | |Re z| < 2ǫ et | Im z| < 4} ,

la suite (gn)n∈N ⊂ H(C) donnée, pour n ∈ N et z ∈ C, par gn(z) := f(z + itn),
est uniformément bornée sur D, donc, d’après le théorème de Montel, admet une sous-
suite (gnk

)k∈N convergent uniformément sur tout compact de D vers une fonction g holo-
morphe sur D. Par hypothèse, f ne s’annule pas dans D, donc aucune des fonctions de la
suite (gn)n∈N peut s’annuler sur D ; d’autre part la fonction g a au moins un zéro dans D
car

g(0) = lim
k→∞

gnk
(itn) = 0 ,

alors, d’après le théorème d’Hurwitz, la fonction g est identiquement nulle sur D. Par
contre, pour tout k ∈ N, on a

∫ π

−π

gnk
(itn)dt =

∫ π

−π

(cos(t+ tn)− sin(
√
2(t+ tn))− 2)dt

= −
∫ π

−π

(sin(
√
2(t+ tn))− 2)dt

≤ −
∫ π

−π

dt = −2π

ce qui est contraire à la convergence uniforme vers 0 de la suite (gnk
)k∈N sur le segment

compact [−iπ, iπ] ⊂ D. Ceci conclut la preuve du fait que Re V (f) n’est pas fermé.

4. Convexité généralisée.

On va maintenant rappeller la notion de k-convexité, où k ∈ N ; pour plus de détails
voir [Hen].
Dans la suite de ce mémoire, pour toute variété topologique affine par morceaux X 6= ∅,

C∆
• (X) dénotera le complexe des châınes polyhdrales sur X . Pour le définir, soit Cpl

• (X)
le sous-complexe du complexe de châınes singulières sur X engendré par les châınes affines
par morceaux et soit Ωpl

• (X) le complexe des formes différentielles lisses sur les simplexes

9



d’une triangulation fixée de X et compatibles avec les restrictions aux faces. Pour k ∈ N,
on dit que deux châınes σ, τ ∈ Cpl

k (X) sont géométriquement équivalentes, (σ ∼ τ), si et

seulement si, pour toute α ∈ Ωpl
k , on a

∫

σ

α =

∫

τ

α .

Pour tout k ∈ N, le groupe C∆
k (X) est par définition le quotient de Cpl

k (X) modulo le
sous-groupe constitué par les châınes géométriquement équivalentes à la châıne nulle.
Si k ∈ N et σ =

∑m
i=1 λiσi ∈ Cpl

k (X), on appelle support de σ l’ensemble

Supp σ :=

m⋃

i=1

Im (σi) ,

et pour la classe [σ]∼ ∈ C∆
k (X) on définit le support comme étant l’ensemble

Supp [σ]∼ :=
⋂

τ∈[σ]∼

Supp τ .

Dans chaque classe d’équivalence géométrique il y a une châıne affine par morceaux
dont le support est égale à celui de la classe. Ceci nous permet de disposer du critère
d’appartenance suivant:

“si Y ⊂ X et c ∈ C∆
k (X), (pour un certain k ∈ N), alors c ∈ C∆

k (Y ) si et seulement
si Supp c ⊂ Y .”

Par le théorème de Stokes, la différentielle du complexe Cpl
• (X) induit un oprateur

différentiel ∂ bien défini sur le complexe C∆
• (X).

L’homologie, (à coefficients dans Z), du complexe C∆
• (X) est isomorphe à l’homologie

singulière, (à coefficients dans Z), de X et on la notera, comme d’habitude, H•(X), tan-

dis que H̃•(X) dnotera l’homologie réduite correspondante. Bien que, pour une variété
topologique affine par morceaux, le complexe des châınes singulières et celui des châınes
polyhdrales fournissent la même homologie, c’est le deuxième complexe qu’ici nous in-
tresse le plus, car, à travers la notion de support qu’il comporte, il nous offre un critère
d’appartenenance que le premier complexe, lui, ne saurait nous donner.
Pour plus de détail sur le complexe des châınes affines par morceaux et sur son homologie

on renvoit à [Whi].
On rappelle que, si S est un espace affine réel orienté de dimension dimR S = k+1, alors

pour tout x ∈ S, on a H̃k(S \ {x}) = Z.

Définition 4.1. Soient S un espace affine réel orienté de dimension dimR S = k + 1,
et X ⊂ S un sous-ensemble non vide. Un élément c ∈ H̃k(X) est dit positif si pour

tout x ∈ S \X, l’image de c sous le morphisme H̃k(X) −→ H̃k(S \ {x}) = Z , induit par

l’inclusion, est non ngative. On note H̃+
k (X) le sous-ensemble de H̃k(X) constitué par les

éléments positifs.
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Définition 4.2. Soit k ∈ N et A un espace affine réel tel que dimR A ≥ k + 1. Un sous-
ensemble non vide X de A est dit k-convexe si pour tout sous-espace affine orienté S
de A avec dimR S = k + 1 et S ∩X 6= ∅, on a

ι∗(H̃
+
k (S ∩X) \ {0}) ⊆ H̃k(X) \ {0} ,

où ι∗ est le morphisme induit par l’inclusion.

Remarque 4.3. Il est évident que la notion de k-convexité n’a aucun interêt lorsque la
dimension de l’espace ambient A est égale à k + 1. En effet, dans ce cas, A est l’unique
sous-espace affine orienté de dimension k+1, donc tout sous-ensemble non vide de A s’avère
être k-convexe. Néanmoins, si dimR A ≥ k + 2, la notion de k-convexité dans A s’avère
très utile comme le démontrent les résultats de la section suivante.

Lemme 4.4. Soit A un espace affine réel orienté avec dimR A ≥ k + 1 et ϕ : A −→ A un
automorphisme qui préserve l’orientation. Alors si ∅ 6= X ⊂ A est k-convexe, ϕ(X) l’est.

Démonstration. La restriction de ϕ à X induit un homéomorphisme de X sur ϕ(X),

ce dernier induisant un isomorphisme ϕ∗ : H̃•(X) −→ H̃•(ϕ(X)). En outre, comme ϕ
préserve l’orientation, pour tout sous-espace affine orienté S de A tel que dimR S = k + 1
et que S∩X 6= ∅, ϕ(S) est un sous-espace affine de A qui est isomorphe, en tant qu’espace
affine réel orienté, à S avec ϕ(S) ∩ ϕ(X) = ϕ(S ∩X) 6= ∅ ; d’autre part, tout sous-espace
affine orienté de A de dimension k + 1 qui rencontre ϕ(X) est de la forme ϕ(S) pour
un unique S. Enfin, pour tout x ∈ A \ X et tout (k + 1)-sous-espace affine S de A qui
rencontre X , l’automorphisme ϕ induit un isomorphisme

ϕ∗ : Z = H̃k(S \ {x}) −→ H̃k(ϕ(S) \ {ϕ(x)}) = Z

qui, comme on le voit facilement, est l’isomorphisme identité. On peut donc conclure la
démonstration en vertu de la commutativité (pour tout x ∈ A\X et tout (k+1)-sous-espace
affine orienté S de A qui rencontre X) du diagramme suivant :

H̃k(ϕ(S) ∩ ϕ(X)) −−−−−→ H̃k(ϕ(S) \ {ϕ(x)})

ϕ−1
∗

y
y id

H̃k(S ∩X) −−−−−→ H̃k(S \ {x}) = Z

où les flèches horizontales sont induites par l’inclusion, et grâce à l’égalité

H̃+
k (ϕ(S) ∩ ϕ(X)) \ {0} = ϕ∗(H̃

+
k (S ∩X) \ {0}) .

On termine cette section en rappellant un résultat de Henriques qui nous sera utile dans
la suite.
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Théorème 4.5. Le complémentaire Ac
V de l’amibe (au sens classique) AV d’un ensemble

algébrique V ⊂ (C∗)n tel que codim V = k + 1 est un sous-ensemble k-convexe de Rn.

On remarque la nature géométrique de cet énoncé qui ne fait pas intervenir explicitement
les équations de V , mais seulement sa codimension. Dans cet esprit, l’amibe AV := Log V
est un objet associé à l’ensemble algébrique V , quel que soit le système P de polynômes
de Laurent tel que V = V (P ).

5. Convexité généralisée du complémentaire de l’amibe.

Dans cette section on démontre un résultat concernant le complémentaire Yc
F de l’amibe

d’un S.S.E F à support réel qui est le pendant (pour les systèmes) du théorème 4.5. Pour
cela, on aura besoin d’une hypothèse géométrique sur F , à savoir l’hypothèse selon laquelle
la famille des polytopes de Newton {Γf}f∈F est en position oblique.

Théorème 5.1. Soit F ⊂ S∗
n,R un S.S.E dont la famille des polytopes de Newton {Γf}f∈F

est en position oblique. Alors, si k := card F − 1 < n, le complémentaire Yc
F de l’amibe

de F est un sous-ensemble k-convexe de Rn.

Démonstration. Comme la famille des polytopes de Newton {Γf}f∈F est en position
oblique, pour tout χ ∈ Ch ΞF le système Fχ est régulier. Si dimC(affC ΓF ) < k + 1, alors,
pour tout χ ∈ Ch ΞF , on a V (Fχ) = ∅ , donc Yc

F = Rn qui est évidemment k-convexe.
Par contre, si dimC(affC ΓF ) ≥ k + 1, l’ensemble analytique V (Fχ) est non vide et de
codimension k + 1 dans Cn, pour tout caractre χ ∈ Ch ΞF . On conduit la démonstration
en trois étapes.
(i) Si Λf ⊂ Zn pour tout f ∈ F , alors YF cöıncide avec l’amibe (au sens classique) AP

(ou plutôt AV (P )) d’un système P de polynômes de Laurent de n variables tel que la
codimension, dans (C∗)n, de l’ensemble algébrique V (P ) soit égale à k + 1. Grâce au
théorème 4.5, on peut conclure, dans ce cas, que Yc

F est k-convexe.
(ii) On suppose maintenant que Λf ⊂ Qn pour tout f ∈ F , et, comme dans la démons-

tration du corollaire 3.5, on peut trouver un automorphisme C-linéaire ϕ de Cn qui préserve
l’orientation et tel que ϕ(Rn) = Rn et ϕ(ΞF ) ⊂ Zn. Faisant ainsi, avec les mêmes notations
qu’au lemme 3.3, on a

YF = ϕa(YF◦ϕa) et Yc
F = ϕa(Yc

F◦ϕa)

car l’adjoint ϕa de ϕ est aussi biunivoque. En outre, le fait que ϕ soit un isomorphisme
implique que la famille des polytopes de Newton {Γf◦ϕa}f∈F du système F ◦ ϕa est aussi
en position oblique et que dimC(affC ΓF◦ϕa) ≥ k+1, donc l’ensemble analytique V (F ◦ϕa)
est aussi non vide et de codimension k + 1 dans Cn.
Or, comme ΞF◦ϕa = ϕ(ΞF ) ⊂ Zn, la première partie de la démonstration montre que

l’ensemble Yc
F◦ϕa est k-convexe dans Rn et vu que ϕa aussi préserve l’orientation, un

recours au lemme 4.4, permet de conclure la démonstration dans ce deuxième cas.
(iii) On passe finalement au cas général où Λf ⊂ Rn pour tout f ∈ F . Si {ω1, . . . , ωr}

est un système libre de générateurs de ΞF et f(·) := ∑
λ∈Λf

cλe
〈·,λ〉 ∈ F , pour tout λ ∈ Λf

il existe un unique r-uplet

k(λ) := (k(λ)1, . . . , k(λ)r) ∈ Zr
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tel que λ = k(λ)1ω1 + · · · + k(λ)rωr, donc, pour tout f ∈ F , l’application α : Λf −→ Zr

donnée, pour λ ∈ Λf , par α(λ) := k(λ) est injective. On pose Af := α(Λf ) et, pour k ∈ Af ,
soit ak := cα−1(k). Ces notations étant précisées, on obtient, pour tout f ∈ F fixé, une
représentation de f que nous sera utile dans la démonstration :

f(·) =
∑

k∈Af

ake
k1〈·,ω1〉+···+kr〈·,ωr〉 .

Pour tout j ∈ {1, . . . , r}, soit (ωj,l)l∈N ⊂ Qn une suite convergente vers ωj et, pour
tout l ∈ N, soit F [l] := {f [l] ∈ Sn,R | f ∈ F}, où f [l] est la somme d’exponentielles donnée
par

f [l](·) :=
∑

k∈Af

ake
k1〈·,ω1,l〉+···+kr〈·,ωr,l〉 .

Comme conséquence de cette construction on voit que, pour tout f ∈ F , la suite des
polytopes (Γf [l])l∈N converge vers le polytope Γf pour la métrique de Hausdorff ; donc,
pour l ∈ N assez grand, la famille de polytopes {Γf [l]}f∈F est aussi en position oblique
et dimC(affC ΓF [l]) ≥ k + 1. Ceci implique que, pour l ∈ N assez grand, l’ensemble
analytique V (F [l]) est non vide et de codimension k + 1 dans Cn ; d’autre part, pour
tout f ∈ F , le support de f [l] est contenu dans Qn ; donc, en vertu de la deuxième
partie de la démonstration, on en déduit que pour l ∈ N assez grand, l’ensemble Yc

F [l]

est k-convexe.
De façon analogue, pour tout χ ∈ Ch ΞF et tout l ∈ N, on peut définir (Fχ)

[l], et comme,
pour tout χ ∈ Ch ΞF , tout l ∈ N et tout f ∈ F , on a Λf [l] = Λ(fχ)[l] ⊂ Qn on peut
également conclure que, pour tout χ ∈ Ch ΞF et pour l ∈ N assez grand, l’ensemble Yc

(Fχ)[l]

est k-convexe.
Soit S un (k+1)-sous-espace affine orienté de Rn (d’espace vectoriel sous-jacent vect (S))

tel que S ∩ Yc
F 6= ∅ et γ ∈ H̃+

k (S ∩ Yc
F ) \ {0} dont l’image est nulle sous le morphisme

ι∗ : H̃k(S ∩ Yc
F ) −→ H̃k(Yc

F )

induit par l’inclusion; il s’agit de montrer que l’existence d’un tel élément conduit à une
contradiction. On choisit pour cela un représentant c de γ dans C∆

k (S ∩ Yc
F ) (c’est-à-dire

un k-cycle affine par morceaux de l’ouvert S∩Yc
F de l’espace affine (k+1)-dimensionel S);

il existe une unique (k+1)-châıne affine par morceaux C de C∆
k+1(S) (dépendant de c) telle

que ∂C = c ; le fait que la classe d’homologie de c dans S ∩Yc
F soit non nulle (hypothèse)

équivaut à ce que le support de C ne soit pas inclus dans Yc
F ; il existe donc un caractère

χo de ΞF tel que le support de C ne soit pas inclus dans l’ensemble S ∩ (ReV (Fχo
))c.

En outre, comme Supp ι∗(γ) = Supp c ⊂ Yc
F , on voit que la classe nulle de H̃k(Yc

F ) peut
être représentée par le cycle c, donc il existe un élément D ∈ C∆

k+1(Yc
F ), (qui d’ailleurs

cette fois n’est pas unique), tel que ∂D = c dans Yc
F .

On admet pour l’instant que pour tout χ ∈ Ch ΞF et l ∈ N assez grand (l ≥ L,
indépendant d’ailleurs de χ), on a

Supp c ∪ Supp D ⊆ Yc
(Fχ)[l]

(∗)lχ
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donc, pour l ≥ L, la relation (∗)lχo
implique que c représente une classe d’homologie γχo,l

de H̃k(S ∩ Yc
(Fχo)

[l]) dont l’image est nulle sous le morphisme

ι′∗ : H̃k(S ∩ Yc
(Fχo)

[l]) −→ H̃k(Yc
(Fχo)

[l]) ,

induit par l’inclusion. En outre, l’hypothèse γ ∈ H̃+
k (S ∩ Yc

F ) implique que, si l ≥ L, on

a γχo,l ∈ H̃+
k (S ∩ Yc

(Fχo)
[l]). En fait, pour l ≥ L, Supp γχo,l = Supp γ = Supp c et si,

pour tout x ∈ S \ Yc
(Fχo)

[l] , δx dénote le générateur standard du groupe de cohomologie de

de Rham Hk
dR(S \ {x}), soit

δx :=
1

Vol (Bk+1)

k∑

i=0

(−1)i
ξi − xi

‖ ξ − x ‖k+1
dξ0 ∧ . . . ∧ d̂ξi ∧ . . . dξk ,

(Bk+1 étant la boule unité (k + 1)-dimensionelle), on a

∫

c

δx > 0 lorsque x ∈ Supp C ,

ou alors ∫

c

δx = 0 lorsque x /∈ Supp C .

Si l’on change de représentant pour γχo,l, il est facile de voir que aucune des deux integrales
ci-dessus peuvent dévenir negative, donc ceci montre bien que, pour l ≥ L, γχo,l est une

classe positive dans H̃k(S ∩Yc
(Fχo)

[l]), d’autre part la k-convexité de Yc
(Fχo )

[l] , pour l assez

grand, implique que, pour l assez grand, γχo,l est égale à zéro dans H̃k(S ∩ Yc
(Fχo)

[l]),

d’où Supp C ⊆ Yc
(Fχo)

[l] .

La contradiction attendue viendra alors du fait que l’on sait que le support de C n’est pas
inclus dans S ∩ Re (V (Fχo

))c. En fait on peut trouver un point x ∈ S ∩ Re (V (Fχo
)) qui

appartient aussi à l’interieure de Supp C, donc il existe un voisinage W de x entièrement
contuenu dans Supp C. Si y ∈ Rn est tel que x+ iy ∈ V (Fχo

) et

U := S + i(y + vect(S)) ,

l’intersection V (Fχo
) ∩ U constitue un ensemble analytique discret dans Cn. Soit donc B

dans Cn une boule ouverte de centre x+iy qui ne contient pas d’autres points de V (Fχo
)∩U .

Pour l assez grand, l’ensemble analytique V ((Fχo
)[l]) ∩ U est aussi discret et, dans ce cas,

la version en plusieurs variables du théorème de Rouché assure que tel ensemble admet
dans B le même nombre d’éléments que V (Fχo

) ∩ U y admet, soit un seul élément, que
l’on note xl + iyl.
Il est alors clair que la suite des points (xl + iyl) tend vers x + iy, en particulier ceci

implique que les points de la suite (xl) appartiennent, pour l assez grand, au voisinage W
de x. Mais alors on a trouvé la contradition attendue, car, pour l assez grand, on a d’une
part xl ∈ Y(Fχo )

[l] et d’autre part xl ∈ W ⊂ Supp C ⊂ Yc
(Fχo)

[l] .
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Pour terminer la démonstration, il nous reste à prouver que la relation (∗)lχ est vérifiée
pour tout χ ∈ Ch ΞF et pour l ∈ N assez grand. On commence par remarquer qu’il existe
un nombre fini de boules fermées B(xj, ǫxj

) telles que

Supp c ∪ Supp D ⊂
N⋃

j=1

B(xj, ǫxj
) ⊂ Yc

F .

Il suffit donc de montrer qu’il existe, pour chaque j = 1, ..., N , un entier Kj tel que, pour
tout l ≥ Kj , pour tout χ ∈ ΞF , on ait

B(xj, ǫxj
) ⊂ Yc

(Fχ)[l]
.

On prouve ceci par l’absurde, supposons qu’il existe une suite strictement croissante (lq)q∈N

et une suite de caractères (χq)q∈N telles que

B(xj , ǫxj
) ∩ Y(Fχq )

[lq ] 6= ∅ .

Comme, grâce au corollaire 3.5, pour tout q ∈ N, Y(Fχq )
[lq ] = Re V ((Fχq

)[lq]) , on en

déduit l’existence d’une suite (ξq)q∈N de points de B(xj , ǫxj
) et d’une suite (ηq)q∈N de

points de Rn telles que, pour tout f ∈ F et tout q ∈ N, on ait

(fχq
)[lq](ξq + iηq) = 0 ,

soit
(fχ̃q

)[lq](ξq) = 0 ,

où, pour tout q ∈ N , χ̃q := χqκq, κq désignant le caractère de ΞF associé au r-uplet

(ei〈ηq ,ω1,lq 〉, . . . , ei〈ηq ,ωr,lq 〉) .

Par compacité de B(xj , ǫxj
) et de Ch ΞF , on peut extraire une sous-suite (ξqm)m∈N et

une sous-suite (χ̃qm)m∈N respectivement convergentes vers un point ξ̃ ∈ B(xj , ǫxj
) et un

caractère χ̃ ∈ Ch ΞF ; en passant à la limite, on a donc, pour tout f ∈ F ,

0 = lim
m→∞

(fχ̃qm
)[lqm ](ξqm) = fχ̃(ξ̃) ,

ce qui est absurde, car ξ̃ ∈ B(xj , ǫxj
) ⊂ Yc

F .

Remarques en guise de conclusion. On prcise que le théorème 5.1 a comme con-
squence le fait que, pour k = 0, les composantes connexes du complmentaire de l’amibe
d’une somme d’exponentielles f ∈ S∗

n,R quelconque sont convexes. Ceci suit du fait évident
que le support d’un système constitué par une seule somme d’exponentielles est toujours
en position oblique et du fait qu’un ensemble est 0-convexe si et seulement si toutes ses
composantes connexes sont convexes.
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En outre on remarque que la dmarche suivie dans la démonstration du théorème 5.1 a été
fructueuse en vertu du rsultat d’Henriques 4.5 et du théorème de Rouché en plusieurs vari-
ables, mais aussi grâce au fait que l’amibe d’un système de sommes d’exponentielles à sup-
port réel, telle qu’on l’a définie, est bien un ensemble fermé, d’où la possibilité d’appliquer
à son ensemble complmentaire la technique des châınes affines par morceaux dans toute sa
souplesse.
Enfin on remarque que d’après [Mi2] il est possible de montrer, pour les amibes au sens

classique et dans le cas k ≥ 1, un rsultat plus fort du théorème 4.5, à savoir le rsultat
suivant:

Soit V ⊂ (C∗)n un ensemble algébrique de codimension codim V = (k + 1). Alors,
si Ac

V ⊂ Rn est le complementaire de l’amibe (au sens classique) de V , pour tout (k + 1)-
sous-espace affine S ⊂ Rn, le morphisme

Hk(S ∩ Ac
V ) −→ Hk(Ac

V )

induit par l’inclusion, est injectif.

Avec ce rsultat à notre disposition, les mêmes techniques utilisées dans la démonstration
du théorème 5.1 permettent de montrer (sous les mêmes hypothèses du théorème 5.1) un
noncé identique pour notre nouvelle notion d’amibe.
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