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LA FORME ASYMPTOTIQUE DU PROCESSUS DE CONTACT

EN ENVIRONNEMENT ALÉATOIRE

OLIVIER GARET AND RÉGINE MARCHAND

Résumé. Le but de et artile est d'établir des théorèmes de forme asymp-

totique pour le proessus de ontat en environnement aléatoire stationnaire,

généralisant ainsi des résultats onnus pour le proessus de ontat en en-

vironnement déterministe. En partiulier, on montre que pour presque toute

réalisation de l'environnement aléatoire et pour presque toute réalisation du

proessus de ontat telle que le proessus survit, l'ensemble H t des points qui

ont été oupés avant le temps test tel que H t=tonverge vers un ompat qui

ne dépend que de la loi de l'environnement. Les nouveaux objets introduits

simpli�ent aussi la preuve du théorème de forme asymptotique en environ-

nement déterministe. Mots lefs : roissane aléatoire, proessus de ontat,

environnement aléatoire, théorème ergodique sous-additif, théorème de forme

asymptotique

Abstrat. The aim of this artile is to prove asymptoti shape theorems

for the ontat proess in stationary random environment. These theorems

generalize known results for the lassial ontat proess. In partiular, if H t

denotes the set of already oupied sites at time t, we show that for almost ev-

ery environment, when the ontat proess survives, the set H t=talmost surely

onverges to a ompat set that only depends on the law of the environment.

We introdue new objets whih also simplify the proof of the shape theorem

in a deterministi environment.

Key words: Random growth, ontat proess, random environment, sub-

additive ergodi theorem, shape theorem

1. Introdution

Le but de et artile est d'obtenir un théorème de forme asymptotique pour le

proessus de ontat dans un environnement aléatoire en dimension d. Dans notre

as, l'environnement est donné par une suite de variables aléatoires (�e)e2Ed , la

variable aléatoire �e représentant le taux de naissane sur l'arête e tandis que les

taux de mort sont tous égaux à 1. A�n d'assurer que la survie du proessus est

possible, on suppose que les (�e)e2Ed prennent leurs valeurs au dessus de �c(Z
d), le

paramètre ritique pour la possibilité de survie du proessus de ontat ordinaire

sur Z
d
. La loi des (�e)e2Ed est supposée stationnaire et ergodique.

Le résultat prinipal que nous nous proposons de montrer est le suivant : il existe

une norme � sur R d
telle que, pour presque tout environnement �, l'ensemble H t

des points déjà infetés au moins une fois au temps tvéri�e

P�

�

9T > 0;t� T =) (1� ")A � �
H t

t
� (1+ ")A �

�

= 1;
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où A � est la boule unité de la norme �, et P � la loi du proessus de ontat en

environnement �, onditionné à survivre.

Ce résultat est assez naturel : en e�et, on sait que lorsque le proessus de ontat

sur Z
d
en environnement déterministe survit, l'ensemble H t=t onverge vers un

onvexe ompat. Ce résultat a été démontré en 1982 par Durrett et Gri�eath [15℄

pour les grandes valeurs du taux de naissane �. Plus tard, Bezuidenhout et Grim-

mett [4℄ ont indiqué omment leur onstrution menant au théorème de onvergene

omplète pouvait être utilisée pour prolonger le résultat de Durrett et Gri�eath dans

toute la zone surritique. On peut trouver une preuve plus détaillée dans l'artile

d'exposition de Durrett [16℄.

Jusqu'à présent, les travaux onernant le proessus de ontat en environnement

aléatoire sont essentiellement onsarés à la détermination de onditions assurant

la survie (Liggett [28℄, Andjel [3℄, Newman et Volhan [30℄), ou la mort (Klein [26℄)

du proessus de ontat. Par ailleurs, la plupart d'entre eux traitent de la dimension

un. Ainsi, Bramson, Durrett et Shonman [6℄ montrent qu'en dimension un et en

environnement aléatoire, une roissane sous-linéaire est possible. Au ontraire, ils

donnent en dimension d � 2des bornes inférieures montrant que la roissane est li-

néaire, e qui onsare la singularité de la dimension un en environnement aléatoire.

Ils onjeturent alors que dans leur modèle, un théorème de forme asymptotique

devrait pouvoir être obtenu en dimension d � 2. On peut onsidérer que notre

résultat onstitue la partie faile de la onjeture de Bramson, Durrett et Shon-

man [6℄, 'est à dire le as où les taux de naissane sont minorés par �c(Z
d). La

question d'une roissane linéaire sous la seule hypothèse de survie du proessus

reste ouverte.

En général, les théorèmes de forme asymptotique pour des modèles de roissane

se prouvent grâe à la théorie des proessus sous-additifs initiée par Hammersley

et Welsh [19℄, et en partiulier grâe au théorème ergodique sous-additif de King-

man [24℄ et ses di�érentes extensions. L'exemple le plus évident est ertainement

elui du théorème de forme asymptotique pour la perolation de premier passage

sur le réseau Z
d
� on peut également penser aux extensions sur réseau, omme la

perolation de premier passage stationnaire de Boivin [5℄, la perolation de pre-

mier passage sur un amas de perolation de Garet et Marhand [17℄, ou ontinues

omme le modèle de Vahidi-Asl et Wierman [34℄, le modèle Eulidien d'Howard et

Newmann [22℄ (voir également [21℄), ou le modèle de Deijfen [10℄.

Il onvient toutefois de distinguer, parmi les modèles qui relèvent de la théorie

sous-additive, deux familles. La première, et la plus fréquemment étudiée, est elle

des modèles permanents : la forme oupée au temps t ne fait que roître et il

n'y a pas d'extintion possible ; 'est le as par exemple des modèles de Rihard-

son [31℄, ou plus réemment, du modèle des grenouilles de Alves et al. [1, 2℄ et des

marhes aléatoires branhantes de Comets et Popov [9℄. Dans es modèles, la partie

essentielle du travail onsiste à montrer que la roissane est au moins linéaire, la

sous-additivité permettant alors d'obtenir la onvergene désirée.

La seonde famille, moins fréquemment étudiée, est elle des modèles non per-

manents, autrement dit eux où la mort est possible. Dans e as, 'est sous un

onditionnement par la survie de l'espèe que l'on espère obtenir un théorème de

forme asymptotique. Les di�ultés induites par la possibilité de la mort ont e-

pendant été soulignées dès la genèse de la théorie sous-additive, en partiulier par

Hammersley lui-même [18℄. La raison de es di�ultés est évidente : en e�et, si l'on
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veut démontrer que les temps d'atteintes (t(x))x2Zd des di�érents points du réseau

sont tels que t(nx)=n onverge, la théorie de Kingman requiert que les variables

aléatoires t(x) soient stationnaires (en un sens à préiser) et intégrables. Bien sûr,

si la mort est possible, il n'y a pas intégrabilité puisque les temps d'atteinte peuvent

être in�nis. En revanhe, si l'on onditionne par la survie, les propriétés d'indépen-

dane, voire de sous-additivité peuvent être perdues, e qui néessite la onstrution

de nouveaux outils. Un premier lemme de presque sous-additivité est proposé par

Kesten dans la disussion de l'artile de Kingman [24℄, puis étendu par Hammers-

ley [18℄ (page 674). Plus tard, on trouvera d'autres types d'hypothèses, par exemple

hez Derrienni [11℄, Derrienni et Hahem [12℄, et hez Shürger [32, 33℄. C'est sur

le lemme de Kesten-Hammersley que s'appuient Bramson et Gri�eath [8, 7℄, puis

Durrett et Gri�eath [15℄ pour démontrer leurs théorèmes de forme asymptotique.

On pourra également onsulter la setion 11 de Durrett [14℄.

Dans le as qui nous intéresse, le aratère aléatoire de l'environnement induit

des di�ultés supplémentaires. Pour parler simplement, si l'on travaille à envi-

ronnement �xé, toute stationnarité est perdue. En revanhe, si l'on travaille en

environnement moyenné, 'est le aratère markovien du proessus de ontat qui

fait défaut. Aussi, il est néessaire de jouer tant�t de l'environnement �xé, tant�t

de l'environnement moyenné, pour pouvoir tirer béné�e des deux. Cependant, le

lemme de Kesten et Hammersley ne peut être utilisé ii puisque e dernier rélame

à la fois de la stationnarité et une forme d'indépendane. Ainsi, on introduit une

nouvelle quantité �(x), qui représente le premier moment où le site x est oupé par

un individu dont la desendane est in�nie. On montre alors que �(x) véri�e er-

taines propriétés de stationnarité et de sous-additivité qui permettront d'établir un

théorème sous-additif en environnement moyenné ave des tehniques inspirées de

Liggett [27℄. En ontr�lant l'éart entre t(x)et �(x), on verra alors que les résultats

de forme asymptotique pour � peuvent aisément se transférer à t.

Si la quantité �(x)peut sembler a priori moins naturelle que le temps d'atteinte

t(x), elle jouit ependant de propriétés de sous-additivité beauoup plus agréables.

Ainsi, nous éhappons à la tehniité que requiert la véri�ation d'hypothèses de

presque sous-additivité, et réintégrons un adre où des arguments de théorie ergo-

dique pure peuvent être déployés. De fait, la stratégie que nous proposons simpli�e

la preuve de Durrett et Gri�eath dans le as du proessus de ontat en environne-

ment déterministe. Au delà, nous pensons que ette quantité �(x)pourra s'avérer

utile dans des études futures onernant le proessus de ontat.

2. Modèle et résultats

2.1. Environnement. Dans tout l'artile, on notera k:k1 et k:k1 les normes sur R
d

respetivement dé�nies par kxk1 =
P d

i= 1
jxijet kxk1 = m ax

1� i� d
jxij. La notation

k:k sera utilisée pour désigner une norme quelonque.

Soit �m in et �m ax deux réels �xés, ave �c(Z
d)< �m in � �m ax, où �c(Z

d) est le

taux de naissane ritique pour la survie du proessus de ontat usuel sur Z
d
. Dans

toute la suite, on se limitera à l'étude du proessus de ontat en environnement

aléatoire ave des taux de naissane � = (�e)e2Ed appartenant à l'ensemble des

environnements � = [� m in;�m ax]
E
d

. Un environnement est don une olletion �=

(�e)e2Ed 2 �.
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Soit � 2 � un environnement �xé. Le proessus de ontat (� t)t� 0 dans l'en-

vironnement � est un proessus de Markov homogène qui prend ses valeurs dans

l'ensemble P (Zd)des parties de Zd, que l'on identi�era parfois à l'ensemble f0;1gZ
d

.

Ainsi, on s'autorisera les deux éritures

x 2 �t ou �t(x)= 1:

Si �t(z)= 1, on dit que le site z est oupé, tandis que si �t(z)= 0, on dit que le

site z est vide. Le proessus évolue de la façon suivante :

� un site oupé devient vide à taux 1,

� un site z vide devient infeté au taux

X

kz� z0k1= 1

�t(z
0
)�fz;z0g;

es di�érentes évolutions étant indépendantes les unes des autres. Dans la suite,

on notera D l'ensemble des fontions àdlàg de R+ dans P (Zd) : 'est l'espae

anonique pour les proessus de Markov admettant P (Zd)omme espae d'état.

Pour dé�nir le proessus de ontat en environnement � 2 �, on utilise la

onstrution de Harris [20℄ des proessus de Markov additifs à valeurs dans les

parties de Z
d
. Elle permet de oupler des proessus de ontat partant de on�gu-

rations di�érentes, en les onstruisant à partir d'une même olletion de mesures

de Poisson sur R+ .

2.2. Constrution de la famille de mesures de Poisson. Sur R+ muni de sa

tribu borélienne B(R+ ), on onsidère l'ensemble M onstitué des mesures pon-

tuelles m =
P + 1

i= 0
�ti loalement �nies dont tous les atomes sont de masse 1. On

munit et ensemble de la tribu M engendrée par les appliations m 7! m (B ), où

B dérit l'ensemble des boréliens de R+ .

On dé�nit alors l'espae mesurable (
;F )par


 = M
E
d

� M
Z
d

et F = M 
 E
d


 M 
 Z
d

:

Sur et espae, on onsidère la famille de probabilités (P�)�2� dé�nies omme suit :

pour tout �= (�e)e2Ed 2 �,

P� =
O

e2Ed

P�e 
 P

 Z

d

1
;

où, pour haque �2 R + , P� est la loi d'un proessus pontuel de Poisson sur R+

d'intensité �. Si � 2 R + , on érit plut�t P� (au lieu de P(�)
e2 E

d
) pour la loi en

environnement déterministe ave taux de naissane � en haque arête.

Pour tout t� 0, on note Ft la tribu engendrée par les appliations ! 7! !e(B )

et ! 7! !z(B ), où e dérit Ed, z dérit Z
d
, et B dérit l'ensemble des boréliens de

[0;t].

2.3. La onstrution graphique du proessus de ontat. Cette onstrution

est très détaillée dans l'artile de Harris [20℄ ; nous ne donnons ii qu'une desription

informelle. Soit ! = ((!e)e2Ed;(!z)z2Zd) 2 
. Au dessus de haque site z 2 Z
d
,

on trae un axe temporel R+ , et on marque une roix aux instants donnés par

!z. Au dessus de haque arête e 2 E
d
, on trae aux instants donnés par !e un

segment horizontal entre les deux extrémités de l'arête. Un hemin ouvert suit les

axes temporels au dessus des sites sans pouvoir traverser les roix, et emprunte

les segments horizontaux pour passer d'un axe dessiné au dessus d'un site à l'axe

dessiné au dessus d'un site voisin. Si on pense le proessus de ontat en termes de

propagation d'une infetion, un hemin ouvert est un trajet possible de l'infetion
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d'un site par un autre. Pour x;y 2 Z
d
et t� 0, on dit alors que �xt(y)= 1 si et

seulement si il existe un hemin ouvert de (x;0)à (y;t), puis on dé�nit :

�
x
t = fy 2 Z

d
: �

x
t(y)= 1g;

et, pour tout A 2 P (Zd), �
A
t =

[

x2A

�
x
t:(1)

En partiulier, on a immédiatement (A � B )) (8t� 0 �At � �Bt ).

Quand �2 R
�
+ , Harris prouve que sous P� , le proessus (�

A
t )t� 0 est le proessus

de ontat ave taux de naissane onstant �, partant de la on�guration initiale A .

Il n'est pas di�ile d'adapter la preuve pour voir que, si �2 �, sous P � , le proessus

(�At )t� 0 est e que nous avons appelé le proessus de ontat en environnement �,

partant de la on�guration initiale A . Ce proessus est fellérien, et jouit don de la

propriété de Markov forte.

2.4. Translations temporelles. Pour t� 0, on dé�nit l'opérateur de translation

�t sur une mesure pontuelle m =
P + 1

i= 1
�ti sur R+ par

�tm =

+ 1X

i= 1

11fti� tg�ti� t:

La translation �t induit de manière naturelle une opération sur 
, que l'on note

enore �t : pour tout ! 2 
, on pose

�t! = ((�t!e)e2Ed;(�t!z)z2Zd):

Les mesures pontuelles de Poisson étant toutes invariantes par translation, l'opéra-

teur �t laisse toutes les probabilités P� invariantes. La propriété de semi-groupe du

proessus de ontat a ii une version plus forte trajetorielle : pour tout A � Z
d
,

pour tous s;t� 0, pour tout ! 2 
, on a l'identité

(2) �
A
t+ s(!)= �

�
A

t
(!)

s (�t!)= �
�
s(�t!)� �

A
t (!);

qui peut s'exprimer sous la forme markovienne lassique

8B 2 B(D ) P((�
A
t+ s)s� 0 2 B jFt)= P((�

�
s)s� 0 2 B )� �

A
t :

On a l'analogue pour la propriété de Markov forte : si T est un temps d'arrêt

adapté à la �ltration (Ft)t� 0, alors, sur l'événement fT < + 1 g,

�
A
T + s(!) = �

�
A

T (!)
s (�T !);

8B 2 B(D ) P((�
A
T + s)s� 0 2 B jFT ) = P((�

�
s)s� 0 2 B )� �

A
T :

Rappelons que FT désigne la tribu des événements déterminés au temps T dé�nie

par

FT = fB 2 F : 8t� 0 B \ fT � tg2 Ftg:

2.5. Translations spatiales. On peut faire agir Z
d
à la fois sur le proessus et

sur l'environnement. L'ation sur le proessus onsiste à hanger le point de vue de

l'observateur de l'évolution du proessus : pour x 2 Z
d
, on dé�nit l'opérateur de

translation Tx par

8! 2 
 T x! = ((!e+ x)e2Ed;(!z+ x)z2Zd);

où l'on a onvenu que x + e était la translatée de veteur x de l'arête e.



6 OLIVIER GARET AND RÉGINE MARCHAND

Par ailleurs, pour tout environnement � 2 �, on onsidérera l'environnement

translaté x:�dé�ni par (x:�)e = �x+ e. Ces deux ations sont duales au sens suivant :

pour tout �2 �, pour tout x 2 Z
d
, on a

8A 2 F P�(Tx! 2 A) = Px:�(! 2 A);(3)

et en partiulier, 8B 2 B(D ) P�(�
x 2 B ) = Px:�(�

0 2 B ):

2.6. Temps d'atteinte essentiel, opérateur de translation spatio-temporelle.

Pour A � Z
d
, on dé�nit le temps de vie �A du proessus issu de A ,

�
A
= infft� 0: �

A
t = ? g:

Pour A � Z
d
et y 2 Z

d
, on dé�nit également l'instant tA (y)de première infetion

du point y en partant de A :

t
A
(y)= infft� 0 : y 2 �

A
t g:

On introduit ii, pour x et y dans Z
d
, la quantité �x(y)qui s'avèrera primordiale

dans la suite : il s'agit du premier instant où naît au site y, dans le proessus issu

de x, un point dont la desendane ne s'éteint pas. On le dé�nit par

�
x
(y)= infft� 0 : y 2 �

x
t et �

y � �t = + 1 g:

Nous l'appellerons le temps d'atteinte essentiel de y en partant de x. Il est bien sûr

plus grand que le temps d'atteinte tx(y). Conjointement, on dé�nit l'opérateur de

translation spatio-temporelle

~�x de 
 dans lui-même par :

~�x =

(
Tx � ��(x) si �(x)< + 1 ,

Tx sinon,

ou, si l'on se veut plus expliite :

(~�x)(!)=

(
Tx(��(x)(!)!) si �(x)(!)< + 1 ,

Tx(!) sinon.

Le as que nous onsidérerons le plus souvent est elui de x = 0. Pour simpli�er

l'ériture, on note � = �0, t(x) = t0(x) et �(x) = � 0(x). Nous allons travailler

prinipalement ave le temps d'atteinte essentiel �(x)qui possède, ontrairement à

t(x), de bonnes propriétés de sous-additivité :

Lemme 2.1. 8x;y 2 Z
d

�(x + y)� �(x)+ �(y)� ~�x.

Nous verrons qu'on peut aussi ontr�ler la di�érene entre �(x) et t(x), e qui

permettra de transposer les résultats obtenus pour �(x)à t(x).

2.7. Proessus de ontat en environnement aléatoire onditionné à sur-

vivre. Nous allons maintenant nous plaer en environnement aléatoire. Pour toute

la suite, on �xe une mesure de probabilité � sur l'ensemble des environnements

�= [� m in;�m ax]
E
d

. On suppose que � est stationnaire et ergodique sous l'ation de

Z
d
. Bien évidemment, ela ontient le as d'un environnement déterministe las-

sique ave un taux de naissane onstant � > �c(Z
d) : il su�t de prendre pour �

la masse de Dira (��)

 E

d

.

Pour �2 �, on dé�nit la probabilité P � sur (
;F )par

8E 2 F P�(E )= P�(E j� = + 1 ):
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C'est la loi de la famille des proessus pontuels de Poisson, onditionnés à e que

le proessus de ontat issu de 0 survive. Sur le même espae (
;F ), on dé�nit

alors la probabilité moyennée (annealed) P par

8E 2 F P(E )=

Z

�

P�(E )d�(�):

Autrement dit, l'environnement � = (�e)e2Ed dans lequel le proessus de ontat

évolue est une variable aléatoire de loi �, et 'est sous ette dernière probabilité P

que l'on va herher à établir le théorème de forme asymptotique.

2.8. Organisation de l'artile et résultats. Dans la setion 3, on établit le

lemme 2.1 de sous-additivité, ainsi que des propriétés d'invariane et d'ergodiité.

On montre en partiulier le théorème suivant :

Théorème 2.2. Pour tout x 2 Z
dnf0g, le système (
;F ;P;~�x) est ergodique.

Dans la setion 4, on étudie les propriétés d'intégrabilité des (�(x))x2Zd et on

ontr�le l'éart entre �(x) et t(x).

Alors, s'inspirant des méthodes de Kingman [25℄ et Liggett [27℄, on montre dans

la setion 5 que pour tout x dans Z
d
,

�(nx)

n
onverge P presque sûrement vers un

réel �(x). La fontionnelle x 7! �(x) se prolonge en une norme sur R
d
, qui va

aratériser la forme asymptotique. Dans la suite, on notera A � la boule unité pour

�. On dé�nit

H t = fx 2 Z
d
: t(x)� tg;

G t = fx 2 Z
d
: �(x)� tg;

K
0
t = fx 2 Z

d
: 8s� t �

0

s(x)= �
Z
d

s (x)g;

et on désigne par

~H t;~G t;~K
0
t les versions grossies des ensembles H t;G t;K

0
t :

~H t = H t+ [0;1]
d
; ~G t = G t+ [0;1]

d
et

~K
0
t = K

0
t+ [0;1]

d
:

On peut alors démontrer les résultats suivants :

Théorème 2.3 (Théorème de forme asymptotique). Pour tout "> 0, ave proba-

bilité 1 sous P, pour tout tsu�samment grand,

(4) (1� ")A � �
~K 0
t\

~G t

t
�

~G t

t
�

~H t

t
� (1+ ")A �:

L'ensemble K 0
t \ G t est la zone ouplée du proessus. Notons que omme la

littérature existante n'a pas fait jouer de r�le partiulier à �(x), les théorèmes de

forme asymptotique onsidèrent plut�t la quantité K t\ H t, ave

K t = fx 2 Z
d
: �

0

t(x)= �
Z
d

t (x)g:

Notre résultat implique également le théorème de forme asymptotique pour K t\H t,

ar K 0
t\ G t � K t\ H t � H t.

Remarquons que le théorème de forme asymptotique peut se reformuler sous la

forme "quenhed" suivante : pour � presque tout environnement, on sait que sur

l'événement �le proessus de ontat survit�, sa roissane est presque sûrement

gouvernée par (4) pour tout tsu�samment grand. Dans le même ordre d'idées, on

peut retrouver pour � presque tout environnement le résultat de onvergene en loi

suivant :
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Théorème 2.4 (Théorème de onvergene omplète). Pour tout �2 �, le proessus

de ontat dans l'environnement � admet une mesure invariante maximale m � qui

est aratérisée par

8A � Z
d
;jAj< + 1 m �(! � A)= lim

t! + 1
P�(�

Z
d

t � A):

Alors, pour toute partie �nie A de Z
d
et pour � presque tout �, on a

P
A
�;t =) P�(�

A
< + 1 )�? + P�(�

A
= 1 )m �;

où P
A
�;t est la loi de �At sous P� et =) représente la onvergene en loi.

La preuve de e théorème ne demandant pas d'idées nouvelles, on se ontentera

d'en donner l'ingrédient prinipal à la �n de la setion 6.

Pour démontrer le théorème de forme asymptotique, on aura besoin de quelques

ontr�les exponentiels. Dans toute la suite, on note

B
x
r = fy 2 Z

d
: ky� xk1 � rg;

et on note plus simplement B r au lieu de B 0
r.

Proposition 2.5. Il existe des onstantes stritement positives A;B ;M ;c;� telles

que pour tout �2 �, pour tout y 2 Z
d
, pour tout t� 0

P�(�
0
= + 1 ) � �;(5)

P�(�
0

t 6� B M t) � A exp(� B t);(6)

P�(t< �
0
< + 1 ) � A exp(� B t);(7)

P�

�

t
0
(y)�

kyk

c
+ t;�

0
= + 1

�

� A exp(� B t);(8)

P�(0 62 K
0
t;�

0
= + 1 ) � A exp(� B t):(9)

On dispose déjà des estimées de la proposition 2.5 en environnement détermi-

niste homogène �, pour �> � c(Z
d). Le résultat pour les grands � est dû à Durrett

et Gri�eath [15℄. L'extension à tout le régime surritique est rendue possible grâe

au travail de Bezuidenhout et Grimmett [4℄. Pour les détails de la preuve de l'in-

égalité (7), qui en est le point essentiel, voir par exemple l'artile de revue de

Durrett [16℄ ou la monographie de Liggett [29℄.

Nous avons hoisi de mettre l'aent sur la preuve du théorème de forme asymp-

totique à partir des propriétés du temps d'atteinte essentiel �. Nous admettons dans

les parties 3, 4 et 5 les ontr�les uniformes de la proposition 2.5 : ils seront établis

par des arguments de redémarrage dans la setion 6, qui est totalement indépen-

dante du reste de l'artile. Un appendie est onsaré à la preuve d'un théorème

ergodique sous-additif adapté à nos besoins.

3. Propriétés des opérateurs

~�x

3.1. Constrution séquentielle de �(x). La première étape onsiste à onstruire

�(x) en explorant les instants suessifs où x est atteint depuis 0, jusqu'à trouver

un point dont la desendane est in�nie : 'est e qu'on appelle ouramment dans la

littérature un argument de redémarrage. Le temps d'atteinte essentiel �(x)n'est pas

un temps d'arrêt, mais on peut en donner une onstrution qui permet d'aéder à

�(x)par le biais d'une suite de vrais temps d'arrêt.
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On pose u0 = v0 = 0 et on dé�nit par réurrene deux suites roissantes de

temps d'arrêt (un)n� 0 et (vn)n� 0 ave u0 = v0 � u1 � v1 � u2 ::: de la façon

suivante :

� Supposons avoir onstruit vk. On pose uk+ 1 = infft� vk : x 2 �0tg:

Si vk < + 1 , alors uk+ 1 représente le premier instant après vk où le point x

est à nouveau oupé ; sinon uk+ 1 = + 1 .

� Supposons avoir onstruit uk, ave k � 1. On pose vk = uk + �x � �uk .

Si uk < + 1 , le temps �x � �uk représente la durée de vie du proessus de

ontat démarrant en x à l'instant uk ; sinon vk = + 1 .

On pose alors K = m infn � 0: vn = + 1 ou un+ 1 = + 1 g.

Cette quantité représente le nombre d'étapes avant que l'on arrête le proédé : on

s'arrête soit pare qu'on trouve un vn in�ni, e qui orrespond à trouver un instant

un où le point x est à la fois oupé et départ d'une desendane in�nie, soit pare

qu'on trouve un un+ 1 in�ni, e qui orrespond au fait qu'après vn , le point x n'est

plus jamais oupé.

Montrons que sous P� , la loi de K est sous-géométrique :

Lemme 3.1. 8�2 � 8n 2 N P �(K > n)� (1� �)
n
.

Démonstration. Rappelons que �est la onstante apparaissant dans (5). Soit �2 �

et n 2 N . En utilisant la propriété de Markov forte au temps un+ 1, on obtient :

P�(K > n + 1) = P�(un+ 2 < + 1 )

� P�(un+ 1 < + 1 ;vn+ 1 < + 1 )

� P�(un+ 1 < + 1 ;�
x � �un + 1

< + 1 )

� P�(un+ 1 < + 1 )P�(�
x
< + 1 )

� P�(un+ 1 < + 1 )(1� �);

e qui prouve le lemme. �

Nous allons maintenant établir le lien entre le temps d'atteinte essentiel �(x)et

le nombre K d'étapes néessaires au suès du proédé de redémarrage.

Lemme 3.2. Pour tout �2 �, sous P � on a l'identité �(x)= uK .

Démonstration. Fixons �2 �. Le lemme 3.1 assure que K est P� presque sûrement

�ni. Plaçons-nous dans le as où le proessus de ontat issu de 0 survit, 'est à dire

sur f� = + 1 g. Soit k 2 N : en appliquant la propriété de Markov forte au temps

d'arrêt vk, on obtient

P�(� = + 1 ;vk < + 1 ;uk+ 1 = + 1 jFvk )

= 11fvk < + 1 gP�(�
�
= + 1 ;t

�
(x)= + 1 )� �

0

vk
:

Maintenant, soit A une partie �nie non vide de Z
d
: ave l'hypothèse (8), on obtient

P�(�
A
= + 1 ;t

A
(x)= + 1 ) �

X

y2A

P�(�
y
= + 1 ;t

y
(x)= + 1 )

�
X

y2A

Py:�(� = + 1 ;t(x)= + 1 )= 0:

Don P�(�
0 = + 1 ;vk < + 1 ;uk+ 1 = + 1 )= 0, e qui implique que sous P� ,

(10) (K = k) ( ) (uk < + 1 et vk = + 1 );
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autrement dit le proédé de redémarrage s'arrête pare qu'on a trouvé un instant �

uK � où la desendane de x est in�nie. Il est alors faile de voir que, par onstru-

tion, �(x)= uK . �

La onstrution que nous avons présentée ii est très semblable à elle de Durrett

et Gri�eath [15℄. La di�érene essentielle est que dans leur artile, il s'agit de trouver

un point prohe de x qui a une desendane in�nie, alors qu'ii il faut touher

exatement x. Ainsi, dès lors que l'on sait que le proessus partant de x redémarre,

on pourra dérire préisément la loi après redémarrage et ainsi mettre en plae des

opérateurs laissant P invariante.

3.2. Premières propriétés. Commençons par la preuve de la sous-additivié :

Démonstration du lemme 2.1. Pour les besoins de la preuve, introduisons la quan-

tité

�(x;y)= infft� 0: y 2 �
x
t et �

y � �t = + 1 g= �(y� x)� Tx:

On a évidemment �(x)= �(0;x). Si �(x)= + 1 ou si �(y)� ~�x = + 1 , il n'y a rien à

démontrer. Sinon, notons t0 = �(y)� ~�x . Nous allons véri�er qu'à l'instant �(x)+ t0,

le point x + y est oupé et que sa desendane est in�nie, e qui entraînera, par

dé�nition de �(x + y), que �(x + y)� �(x)+ t 0. On a

t0 = �(y)� Tx � ��(x) = �(x;x + y)� ��(x)

= infft� 0 : x + y 2 �
x
t � ��(x) et �

x+ y � ��(x)+ t = + 1 g:

La dé�nition de t0 assure que �
x+ y� ��(x)+ t0 = + 1 . Par ailleurs, d'après la propriété

de semi-groupe (2), on a �0
�(x)+ t0

= �
�
0

� (x )

t0
� ��(x). Mais par dé�nition de �(x), on a

x 2 �0
�(x)

, et don �0
�(x)+ t0

� �xt0 � ��(x) � fx + yg;e qui onlut la preuve. �

Lemme 3.3. Soit A dans la tribu engendrée par �(x) et B 2 F . Alors

P�(A \ (~�x)
� 1
(B ))= P�(A)Px:�(B ):

Démonstration. Il su�t de montrer que pour tout k 2 N
�
, on a

P�(A \ (~�x)
� 1
(B )\ fK = kg)= P�(A \ fK = kg)Px:�(B ):

Comme A est dans la tribu engendrée par �(x), il existe un borélien A 0
de R tel

que A = f�(x)2 A 0g. Le temps d'attente essentiel �(x)n'est pas un temps d'arrêt,

mais on peut utiliser les temps d'arrêt de la onstrution séquentielle.

P�(f�
0
= + 1 g\ A \ (~�x)

� 1
(B )\ fK = kg)

= P�(�
0
= + 1 ;�(x)2 A

0
;Tx � ��(x) 2 B ;uk < + 1 ;vk = + 1 )(11)

= P�(uk < + 1 ;uk 2 A
0
; �

x � �uk = + 1 ;Tx � �uk 2 B )(12)

= P�(uk 2 A
0
;uk < + 1 )P�(�

x
= + 1 ;Tx 2 B )(13)

= P�(uk 2 A
0
;uk < + 1 )Px:�(f�

0
= + 1 g\ B ):(14)

Pour (11), on utilise l'équivalene (10). Pour l'égalité (12), on remarque que pour

tout temps d'arrêt T ,

(15) fT < + 1 ;x 2 �
0

T ;�
0 � Tx � �T = + 1 g� f�0 = + 1 g:
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L'égalité (13) résulte de la propriété de Markov forte appliquée au temps d'arrêt

uk, tandis que (14) déoule de la propriété de translation spatiale (3). En divisant

l'identité par P�(�
0 = + 1 ), on obtient une identité de la forme

P�(A \ (~�x)
� 1
(B )\ fK = kg)=  (�;k;A)P x:�(B );

et on identi�e la valeur de  (�;k;A) en prenant B = 
. �

Corollaire 3.4. Soient x et y dans Z
d
et �2 �.

� La translation

~�x laisse P invariante.

� Sous P� , �(y)� ~�x est indépendant de �(x). De plus, la loi de �(y)� ~�x sous

P� est la même que la loi de �(y) sous P x:� .

� Si x 6= 0, alors les variables (�(x)� (~�x)
j)j� 0 sont indépendantes sous P� .

Démonstration. Pour montrer le premier point, il su�t d'appliquer le lemme pré-

édent ave A = 
, puis d'intégrer en � en utilisant la stationnarité de �.

Pour le seond point, on onsidère A 0;B 0
deux boréliens de R et on applique le

lemme 3.3 ave A = f�(x)2 A 0g et B = f�(y)� ~�x 2 B 0g.

Soit en�n n � 1 et A 0;A 1;:::;A n des boréliens de R . On a :

P�(�(x)2 A 0;�(x)� ~�x 2 A 1;:::;�(x)� (~�x)
n 2 A n)

= P�(�(x)2 A 0;(�(x);�(x)� ~�x;:::;�(x)� (~�x)
n� 1

)� ~�x 2 A 1 � A 2 � � � � � An)

= P�(�(x)2 A 0)Px:�(�(x)2 A 1;�(x)� ~�x 2 A 2;:::;�(x)� (~�x)
n� 1 2 A n);

où la dernière égalité vient du lemme 3.3. Par réurrene, on obtient

P�

0

@
\

0� j� n

f�(x)� (~�x)
j 2 A jg

1

A =
Y

0� j� n

Pjx:� (�(x)2 A j);

e qui onlut la preuve du lemme. �

3.3. Ergodiité des opérateurs

~�x. Pour montrer le théorème 2.2, il est naturel

de herher à estimer, pour des événements A et B , omment évolue ave m la

dépendane entre les événements A et

~�� mx (B ). Si m � 1, l'opérateur ~�mx réalise

globalement une translation spatiale de veteur m x et une translation temporelle

de veteur Sm (x) :

~�
m
x = Tm x � �Sm (x);

ave Sm (x) =

m � 1X

j= 0

�(x)� ~�
j
x:

On ommene par établir un lemme dans l'esprit du lemme 3.3 :

Lemme 3.5. Soit T > 0, soit A 2 FT et soit B 2 F . Alors pour tout x 2 Z
d
, pour

tout �2 �, pour tout m � 1,

P�(A \ fT � Sm (x)g\ (~�
m
x )

� 1
(B ))= P�(A \ fT � Sm (x)g)Pm x:�(B ):

Démonstration. Posons K = (K ;K �~�;:::;K �~�m � 1). Il su�t de montrer que pour

tout k 2 (N�)m , on a

P�(A;T � Sm (x);
~�
� m
x (B );K = k)= P�(A;T � Sm (x);K = k)Pm x:�(B ):

Soit k 2 (N�)m . On pose R 0 = 0 et, pour l� m � 2, R l+ 1 = R l+ ukl � �R l
. Grâe
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0 x 2x 3x

1

uk1

uk2 �
~�x = uk2 �Tx ��R 1

uk3 �
~�
2

x
= uk3 �T2x ��R 2

R 1

R 2

R 3

Fig. 1. Un exemple ave k1 = 3, k2 = 2 et k3 = 4.

à la remarque (15), on a l'égalité entre les deux événements suivants :

�
�0 = + 1

K = k

�

=

8
<

:

uk1 < + 1

uk2 � Tx � �R 1
< + 1 ;:::;ukm � T(m � 1)x � �R m �1

< + 1

�� Tm x � �R m
= + 1

9
=

;

ainsi que, sur et événement, l'identité Sm (x)= R m . Ainsi,

P�

0

@
�0 = + 1 ;A

T � Sm (x)

K = k; ~�� mx (B )

1

A = P�

0

@
A;uk1 < + 1 ;uk2 � Tx � �R 1

< + 1 ;:::

ukm � T(m � 1)x � �R m �1
< + 1 ;T � R m

�� Tm x � �R m
= + 1 ;Tm x � �R m

2 B

1

A :

Par onstrution, R m est un temps d'arrêt et l'événement

A \ fuk1 < + 1 g\ � � � \ fukm � T(m � 1)x � �R m �1
< + 1 g\ fT � R m g

est dans FR m
. En utilisant la propriété de Markov forte et la propriété de translation

spatiale (3), il vient don :

P�

0

@
�0 = + 1 ;A

T � Sm (x)

K = k; ~�� mx (B )

1

A = P�

�
A;uk1 < + 1 ;uk2 � Tx � �uk1 < + 1 ;:::

ukm � T(m � 1)x � �R m �1
< + 1 ;T � R m

�

� Pm x:�(f� = + 1 g\ B ):

En divisant l'identité par P�(� = + 1 ), on obtient une identité de la forme

P�(A;T � Sm (x);
~�
� m
x (B );K = k)=  (�;k;m ;A)P m x:�(B );

et on identi�e la valeur de  (�;k;m ;A) en prenant B = 
. �

Ainsi, on peut maintenant énoner une propriété de mélange.

Lemme 3.6. Soit T > 0 et x 2 Z
d
. Il existe une onstante A(x;T) telle que pour

A 2 FT , B 2 F , �2 � et tout ‘� 1, on a

jP�(A \ (~�‘x)
� 1
(B ))� P�(A)P‘x:�(B )j� A(x;T)2

� ‘
:
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Démonstration. Soit ‘� 1 quelonque. Ave le lemme 3.5, on a

jP�(A \ ~�
� ‘
x (B ))� P�(A)P�(

~�
� ‘
x (B ))j

� 2P�(T > S‘(x))+ jP�(T � S‘(x);A \ ~�
� ‘
x (B ))� P�(T � S‘(x);A)P�(

~�
� ‘
x (B ))j

= 2P�(T > S‘(x)):

Maintenant, �xons nous �> 0.

Ave l'inégalité de Markov, on a P�(S‘(x)� T)� exp(�T)E �(exp(� �S ‘(x))). En

utilisant les deux derniers points du orollaire 3.4, il vient

E�(exp(� �S ‘(x))) � E�

0

@ exp

0

@ � �

‘� 1X

j= 0

�(x)� ~�
j
x

1

A

1

A

�

‘� 1Y

j= 0

E�

�

exp(� ��(x)� ~�
j
x)

�

=

‘� 1Y

j= 0

Ejx:�(exp(� ��(x)):

Il nous reste don à prouver l'existene d'un �> 0 tel que pour tout �2 �,

E�(exp(� ��(x))� 1=2:

Soit � la onstante donnée dans l'inégalité (5).

E�(exp(� ��(x))) �
1

�
E�(exp(� ��(x)))�

1

�
E�m ax

(exp(� ��(x))):

Comme P�m ax
(�(x) = 0) = 0, le théorème de onvergene dominée permet de

hoisir � su�samment grand pour que E �m ax
(exp(� ��(x)) � �=2, et onlut la

preuve. �

On a maintenant le matériel néessaire pour passer à la preuve de l'ergodiité

des systèmes (
;F ;P;~�x).

Démonstration du théorème 2.2. On a déjà vu dans le orollaire 3.4 que, pour tout

x 2 Z
d
, la probabilité P est invariante sous

~�x. Pour la preuve de l'ergodiité,

on a besoin de omplexi�er l'espae a�n de pouvoir regarder onjointement un

environnement aléatoire et un proessus de ontat aléatoire.

On pose ainsi

~
 = �� 
, que l'on munit de la tribu

~F = B(�)
 F et on dé�nit

une mesure de probabilité Q sur

~F par

8(A;B )2 B(�)� F Q(A � B )=

Z

�

11A (�)P �(B )d�(�):

Dé�nissons l'opérateur

~� x sur

~
 en posant

~� x(�;!)= (x:�; ~�x(!)). Il est faile de

voir que l'opérateur

~� x laisse Q invariant. En e�et, pour (A;B ) 2 B(�)� F , en

utilisant le lemme 3.3, on a

Q (~� x(�;!)2 A � B ) = Q (x:�2 A; ~�x(!)2 B )

=

Z

�

11A (x:�)P �(~�x(!)2 B )d�(�)

=

Z

�

11A (x:�)P x:�(B )d�(�)

=

Z

�

11A (�)P �(B )d�(�)= Q(A � B ):
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Remarquons que si g(�;!)= f(�), alors
R
g dQ =

R
f d�.

De même, si g(�;!)= f(!), alors
R
g dQ =

R
f dP.

Comme A = [
T � 0

FT est une algèbre qui engendre F , il su�t, pour montrer

que

~�x est ergodique, de montrer que pour tout A 2 A ,

(16) la suite

1

n

n� 1P

k= 0

11A (~�
k
x)onverge dans L

2
(P)vers P(A):

On peut voir la quantité i-dessus omme une fontion des deux variables (�;!).

Ainsi, il est équivalent de montrer que la suite de fontions (�;!)7! 1

n

P n� 1

k= 0
11A (

~�kx!)

onverge vers P(A)dans L2(Q ).

Soit A 2 A et T > 0 tel que A 2 FT . On déompose, pour tout (!;�)2 ~
, la

somme en deux termes :

1

n

n� 1X

k= 0

11A (
~�
k
x!) =

1

n

n� 1X

k= 0

�

11A (
~�
k
x!)� Pkx:�(A)

�

+
1

n

n� 1X

k= 0

Pkx:�(A)

Si l'on pose f(�)= P �(A), le seond terme peut s'érire

1

n

n� 1X

k= 0

Pkx:�(A)=
1

n

n� 1X

k= 0

f(kx:�):

Comme � est ergodique, le théorème ergodique L 2
de Von Neumann dit que ette

quantité onverge dans L2(�) vers

R
fd� = P(A). En la regardant omme une

fontion des deux variables (�;!), ela dit aussi que la quantité onverge dans

L2(Q )vers P(A).

Posons, pour k � 0,

Yk = 11A (
~�
k
x!)� P�(

~�
� k
x (A))= 11A (

~�
k
x!)� Pkx:�(A)

et Ln = Y0 + Y1 + � � � + Yn� 1. Il reste don à montrer que Ln=n onverge vers 0

dans L2(Q ). Comme Yk = Y0 � ~�
k
x , le hamp (Yk)k� 0 est stationnaire. On a don

Z

L
2

n dQ =
X

0� i;j� n� 1

Z

YiYj dQ

=

n� 1X

i= 0

Z

Y
2
i dQ + 2

n� 1X

‘= 1

(n � ‘)

Z

Y0Y‘ dQ

� 2n

 
+ 1X

‘= 0

�
�
�
�

Z

Y0Y‘ dQ

�
�
�
�

!

� 2n

 
+ 1X

‘= 0

Z

�

jE�(Y0Y‘)jd�(�)

!

� 2n

 
+ 1X

‘= 0

Z

�

jE�(P�(A \ ~�
� ‘
x (A))� P�(A)P�(

~�
� ‘
x (A)))jd�(�)

!

� 2n

 
+ 1X

‘= 0

A(x;T)2
� ‘

!

= 4A(x;T)n;
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grâe au lemme 3.6. Cei termine la preuve de la onvergene (16) et du théorème.

�

4. Contr�le de l'éart �(x)� t(x)à environnement fixé

Dans ette setion, on ontr�le de la di�érene entre � et t, e dont nous aurons

besoin pour déduire les résultats de forme asymptotique pour t de eux pour �.

On ontr�le également ertains moments de �, qui seront utilisés pour appliquer

un théorème ergodique sous-additif dans la setion 5.

On onserve les notations de la setion 3.

On va utiliser ii des arguments de redémarrage. Ce type d'argument est fréquent

dans l'étude des systèmes de partiules. Cependant, nous devons ii en employer

une forme assez subtile. En e�et, nous devons ontr�ler une suite de temps de

réinfetion d'un point x dé�ni à l'avane, et haque étape du proédé de redémarrage

se déompose en deux temps.

� La durée de vie vk � uk de la desendane de x peut être majorée de manière

indépendante de la valeur préise de la on�guration au temps uk puisqu'on

ne regarde qu'une desendane issue d'un unique point.

� En revanhe, le temps uk+ 1 � vk néessaire à la réinfetion du point x dé-

pend évidemment de la on�guration au temps vk, que l'on peine à ontr�ler

préisément. Cela explique également que l'on obtienne malheureusement des

estimées moins e�aes que dans des situations plus lassiques où on peut

avoir des ontr�les exponentiels, omme e sera le as dans la setion 6.

La part essentielle de ette setion est la preuve de la proposition suivante :

Proposition 4.1. � Il existe des onstantes A 0;B 0;�stritement positives telles

que pour tout z > 0 et tout x 2 Z
d
,

8�2 � P � (�(x)� t(x)+ (K � 1)(�ln(1+ kxk)+ z))� A
0
exp(� B 0

z);

où K est le nombre d'étapes néessaires au suès du proédé de redémarrage.

� Pour tout p � 1, il existe une onstante Cp telle que, pour tout x 2 Z
d
,

(17) 8�2 � E �(j�(x)� t(x)jp)� Cp(ln(1+ kxk))p:

Avant de pouvoir démontrer la proposition 4.1, on a besoin d'établir un ertain

nombre de lemmes. On ommene par introduire quelques notations. Posons

�=
B c

2M + 1
et 	(x)=

2(d+ 1)

�
ln

�

1+
kxk

c

�

;

où B , c et M sont les onstantes qui ont été déterminées par la proposition 2.5. On

dé�nit, pour tout k � 1,

Tk = d
kxk

c
+ (k� 1)	(x)+ kze;

Sk = B M Tk ;

Ik = [0;Tk]\ N;

où dxe désigne le plus petit entier stritement supérieur à x.

Soit � 2 � un environnement �xé. On reprend la onstrution séquentielle de

�(x)présentée dans la setion 3.1. On dé�nit pour k � 1 et z > 0 les événements
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suivants :

A 0 = f�0 = + 1 g;

A 1(x;z) =

�

t(x)�
kxk

c
+ z

�

;

A 2(x;z;k) =

�

8i< k; (vi� ui)11fvi< + 1 g � m in

�
c

8M
;
1

2

�

z

�

;

A 3(x;z;k) = fH Tk � Skg;

A 4(x;z;k) = \
y2Sk

\
t2Ik

n

�
y � �t <

c

4M
(	(x)+

z

2
)ou �

y � �t = + 1

o

;

A 5(x;z;k) = \
y2Sk

\
t2Ik

f�
y
c

2M
(	 (x)+ z

2
)
� �t � y+ B c

2
(	 (x)+ z

2
)g;

A 6(x;z;k) = \
y2Sk

\
t2Ik

f(�y � �t = + 1 )) (y+ B c(	 (x)+ z

2
) � �

y

	 (x)+ z

2

� �t)g:

Lemme 4.2. On a l'inlusion

A 0 \ A 1(x;z)\

6\

i= 2

A i(x;z;K ) �
\

i� 1

�
ui11fK � ig � t(x)+ (i� 1)(	(x)+ z)

	
:

Démonstration. Soit k � 1. On se plae sur fK = kg\A 0\A 1(x;z)\

6\

i= 2

A i(x;z;k),

et on proède par réurrene sur 1 � i� k :

� pour i= 1, on a par dé�nition u1 = t(x).

� Supposons que pour 1� i� k� 1, ui � t(x)+ (i� 1)(	(x)+ z)et montrons que

ui+ 1 � t(x)+ i(	(x)+ z). Comme u i+ 1 = (ui+ 1 � ui)+ ui, il su�t de montrer que

ui+ 1� ui � 	(x)+ z. On oupe en deux moreaux : u i+ 1� ui = (ui+ 1� vi)+ (vi� ui).

Sur l'événement A 2(x;z;k), vi� ui � z=2, don il su�t de montrer que

ui+ 1 � vi � 	(x)+ z=2:

Sur l'événement A 2(x;z;k), vi� ui � z=2, et don, ave A 1(x;z), on a dvie� Tk ;

ave l'événement A 3(x;z;k), il vient H dvie � Sk. Remarquons qu'à l'instant ui,

le point x est infeté. Si on veut garder l'information temporelle, on utilisera les

oordonnées dans l'espae-temps, et on dira que (x;ui) est infeté par (0;0). On

dé�nit alors (voir �gure 2) :

i : [0;ui]! Z
d
le hemin d'infetion entre (0;0)et (x;ui);

~ui = supft2 N \ [0;ui]: �
i(t)� �t = + 1 g;

~xi = i(~ui):

Remarquons que l'ensemble sur lequel on prend le sup dans la dé�nition de ~ui est

non vide puisqu'il ontient 0. Par onstrution, �~xi � �~ui = + 1 ; ela entraîne qu'il

existe x̂i 2 �
~ui
vi� ~ui

� �~ui ave �x̂i � �vi = + 1 . En e�et, 'est une onséquene des

propriétés (1) et (2). On peut également dire qu'il y a un hemin d'infetion in�ni

partant de ~xi et que e hemin oupe un point x̂i au temps vi. La réalisation

de l'événement A 4(x;z;k) assure que ui � ~ui �
c

4M
(	(x)+

z

2
) et don elle de

A 5(x;z;k) implique que k~xi� xk �
c

2
(	(x)+

z

2
).
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1

� ui+ 1

vi
x̂i

ui

~ui
~xi

vi� 1

ui� 1

0x

Fig. 2. Contr�le de ui+ 1 � vi.

De plus, en utilisant enore A 2(x;z;k), vi � ~ui = (vi � ui)+ (ui � ~ui)�
c

8M
z +

c

4M
(	(x)+ z

2
)� c

2M

�
	(x)+ z

2

�
. Grâe à A 5(x;z;k), on a alors

kx̂i� xk �
c

2
(	(x)+

z

2
):

Ainsi, kx̂i� ~xik � kx̂i� xk+ k~xi� xk � c(	(x)+ z

2
). Finalement, la réalisation de

A 6(x;z;k)assure que

ui+ i� vi � 	(x)+
z

2
;

e qui onlut la preuve du lemme. �

Lemme 4.3. Il existe des onstantes A 0;B 0
stritement positives telles que pour

tout k � 1, pour tout z > 0, pour tout x 2 Z
d
, pour tout i2 f2;:::;6g,

�P�(A i(x;z;k)
c
)� A

0
k
d+ 1

exp(� B 0
z):

Démonstration. Remarquons le hoix que nous avons fait pour 	 nous permet de

hoisir une onstante L telle que

8k � 1 8z � 0 jIk � Skj� Lk
d+ 1

(1+ z)
d+ 1

exp(�	(x))

� Notons �= m in
�

c

8M
;1
2

�
.

P�(A 2(x;z;k)
c
) = P�(9i< k;(vi� ui)11fvi< + 1 g > �z)

�
X

i< k

P�(vi < + 1 ;vi� ui > �z):
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Comme ui est un temps d'arrêt, on peut appliquer la propriété de Markov forte :

P�(vi < + 1 ;vi� ui > �z) = P �(ui < + 1 ;�z < �
x � �ui < + 1 )

= P�(ui < + 1 )P�(�z < �
x
< + 1 )

� A exp(� B �z);

d'après l'estimée (7). Finalement, on a pour tout k � 1,

P�(A 2(x;z;k)
c
)� kA exp(� B �z):

� D'après l'estimée (6), pour tout k � 1,

P�(A 3(x;z;k)
c
)� A exp(� B Tk)� A exp(� B z):

� En utilisant la propriété de Markov, et l'estimée (7), on obtient :

P�(A 4(x;z;k)
c
)

= P�

�

9y 2 Sk;9t2 Ik;
c

4M

�

	(x)+
z

2

�

< �
y � �t < + 1

�

�
X

y2B M T k

X

t2Ik

P�

�
c

4M

�

	(x)+
z

2

�

< �
y � �t < + 1

�

� jIk � SkjA exp

�

� B

�
c

4M

�

	(x)+
z

2

���

� ALk
d+ 1

(1+ z)
d+ 1

exp(�	(x))exp

�

� B

�
c

4M

�

	(x)+
z

2

���

� A
0
k
d+ 1

exp(� B 0
z):

� En utilisant la propriété de Markov, et l'estimée (6), on obtient :

P� (A 5 (x;z;k)
c
)

= P�

�

9y 2 Sk;9t2 Ik;�
y

c

2M (	 (x)+
z

2)
� �t 6� y+ B c

2(	 (x)+
z

2)

�

�
X

y2B M T k

X

t2Ik

P�

�

�
y
c

2M (	 (x)+
z

2)
� �t 6� y+ B c

2(	 (x)+
z

2)

�

� jIk � SkjA exp

�

� B

�
c

2M

�

	(x)+
z

2

���

� ALk
d+ 1

(1+ z)
d+ 1

exp(�	(x))exp

�

� B

�
c

2M

�

	(x)+
z

2

���

� A
0
k
d+ 1

exp(� B 0
z):

� En utilisant la propriété de Markov, et l'estimée (8), on obtient :

P� (A 6 (x;z;k)
c
)

= P�

�

9y 2 Sk;9t2 Ik;�
y � �t = + 1 ) y+ B

c(	 (x)+ z

2)
6� �

y

	 (x)+ z

2

� �t

�

�
X

y2B M T k

X

t2Ik

P�

�

�
y � �t = + 1 ;9u 2 y+ B

c(	 (x)+ z

2)
;t
y
(u)� �t > 	(x)+

z

2

�

� jIk � SkjA exp

�

� B c

�

	(x)+
z

2

��

� ALk
d+ 1

(1+ z)
d+ 1

exp(�	(x))exp

�

� B c

�

	(x)+
z

2

��

� A
0
k
d+ 1

exp(� B 0
z);
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e qui termine la preuve. �

Lemme 4.4. Il existe des onstantes A , B stritement positives telles que pour

tout z > 0, pour tout x 2 Z
d
,

�P�

 

A 0 \ A 1 (x;z)\

6\

i= 2

A i(x;z;K )

!

� 1� A exp(� B z):

Démonstration. Il est lair que

�P� (A
c
0)= 0.

Ensuite, ave l'estimée (8),

�P (A 1 (x;z)
c
)� A exp(� B z).

Soit en�n i2 f2;:::;6g. En utilisant l'inégalité de Cauhy-Shwarz et le lemme 4.3,

on a

P� (A i(x;z;K )
c
) =

+ 1X

k= 1

P� (fK = kg\ A i(x;z;k)
c
);

�

+ 1X

k= 1

p
P� (K = k)

q

kd+ 1A 0exp(� B 0z):

Le ontr�le géométrique de la queue de K donnée au lemme 3.1 permet alors de

onlure. �

Nous pouvons maintenant passer à la preuve de proposition 4.1.

Démonstration de la proposition 4.1. Pour le premier point, il su�t de olleter les

résultats des lemmes 4.2 et 4.4.

Passons à la preuve du seond point. Posons Vx =
�(x)� t(x)

K � 1
� �ln(1 + kxk).

D'après le point préédent, on peut trouver une variable aléatoire W ave des

moments exponentiels telle que W domine stohastiquement la loi de Vx sous P�

pour tout x et pour tout �. De même, d'après le lemme 3.1, K est stohastiquement

dominé par une variable aléatoire K 0
géométrique de paramètre p.

Posons v(x)= �(x)� t(x)= (K � 1)(�ln(1+ kxk)+ V x). Soit p � 1. D'après

l'inégalité de Minkowski,

(E�v(x)
p
)
1=p � �ln(1+ kxk)(E �(K � 1)

p
)
1=p

+
�
E�[(K � 1)

p
V
p
x ]
�1=p

� �ln(1+ kxk)(E �(K � 1)
p
)
1=p

+
�
E�(K � 1)

2p
E�V

2p
x

�1=(2p)

� �ln(1+ kxk)(E �(K
0� 1)

p
)
1=p

+
�
E(K

0� 1)
2p
EW

2p
�1=(2p)

;

e qui termine la preuve. �

La proposition 4.1 permet dans un premier temps de démontrer que la loi du

temps d'atteinte essentiel �(x)est stohastiquement dominée par la loi de la somme

de kxk1 variables aléatoires indépendantes dont on ontr�le les moments. Pour

� 2 � et pour toute variable aléatoire X dé�nie sur 
, on note L �(X ) la loi de

X sous P� . On note � la relation de domination stohastique sur les lois à valeurs

dans R+ . On peut ainsi démontrer le résultat suivant :

Lemme 4.5. Il existe une loi  sur R + et une onstantes B > 0 telles que

Z

R+

exp(B
p
x)d(x)< + 1 et 8�2 � 8x 2 Z

d L�(�(x))� 
� kxk1:
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Démonstration. On note (ei)1� i� d la base anonique de R
d
. Soit x 2 f� ei;1 � i�

dg, �2 � et z > 0. En utilisant la proposition 4.1 et l'inégalité (5), on a

P�(�(x)� t(x)�
p
z(�ln2+

p
z))�

1

�

�
P�(K � 1 �

p
z)+ A

0
exp(� B 0

p
z)
�
:

En utilisant la queue sous-géométrique de K (lemme 3.1) et l'estimée (8), on voit

qu'il existe une loi  véri�ant les onditions voulues telle que

8�2 � 8x 2 f� e i;1 � i� dg L�(�(x))� :

On sait, ave le orollaire 3.4 que �(x) et �(y)� ~�x sont indépendantes sous P� ,

et que la loi de �(y)� ~�x sous P� oïnide ave Lx:�(�(y)). Ainsi

L�(�(x)+ �(y)� ~�x)= L�(�(x))� Lx:�(�(y)):

Cependant �(x+ y)� �(x)+ �(y)� ~�x , don L�(�(x+ y))� L �(�(x))� Lx:�(�(y)).

La proposition demandée vient alors par réurrene sur kxk1. �

On peut �nalement donner les onditions d'intégrabilité pour � évoquées dans

l'introdution de ette setion.

Proposition 4.6. Il existe des onstantes A;B ;C stritement positives, et, pour

tout p � 1, des onstantes Cp telles que pour tout x 2 Z
d
et tout �2 �, on ait

E� �(x)
p � Cp(1+ kxk)p;(18)

8t� 0 (kxk � t) =)

�

P�(�(x)> C t)� A exp(� B t1=5)

�

:(19)

Démonstration. Pour démontrer (18), on remarque que (5) et (8) montrent que

t(x)�
kxk

c
est stohastiquement dominé sous P� par une variable aléatoire ave des

moments exponentiels indépendante de x et �. Cela permet de ontr�ler la norme

de t(x)dans Lp(P�), puis, ave l'inégalité de Minkowski et la proposition 4.1, elle

de �(x).

Passons maintenant à la preuve de (19). Posons n = kxk1, et onsidérons des

variables aléatoires indépendantes X 1;:::;X n de loi . D'après le lemme 4.5, on a

P�(�(x)> t)� P(S n > t);

ave Sn = X 1 + � � � + Xn . On va employer un argument de tronature qui nous a

été suggéré par Sana Louhihi. Notons S0n = X 0
1 + � � � + X0n , ave X

0
k
= inf(X k;M ),

où M est une onstante qui sera déterminée ultérieurement. Soit �> 0. L'inégalité

de Markov donne failement

P(Sn 6= S
0
n)� nexp(� B M �

)E exp(B X
�
1 ):

Grâe à l'inégalité de Hoe�ding, on a

P(S
�
n � nEX

�
1 > t)� exp

�

�
2t2

nM 2

�

;

d'où P(Sn � nEX �
1 > t)� exp(� 2t

2

nM 2 )+ nexp(� B M �)E exp(B X �
1 ). En prenant

M = (t
2

n
)1=(2+ �) , on obtient

P(Sn � nEX
�
1 > t) � exp(� 2M �

)+ nexp(� B M �
)E exp(B X

�
1 )

� exp(� 2t�=(2+ �) )+ texp(� B t�=(2+ �) )E exp(B X �
1 );

d'où P(Sn > t(1 + EX 1)) � A exp(� B t�=(2+ �) ). Cei donne le résultat voulu en

prenant �= 1

2
. �
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5. Théorèmes de forme asymptotique

On peut maintenant passer à la preuve du théorème 2.3.

On ommene par prouver l'existene de limites pour les quantités

�(nx)

n
. Contrai-

rement à e qui se passait dans la preuve de Durrett et Gri�eath [15℄, on a une vraie

sous-additivité donnée par le lemme 2.1 et un système ergodique fourni par le théo-

rème 2.2, e qui va nous permettre d'utiliser un théorème ergodique sous-additif

dans l'esprit de Kingman plut�t que la mahinerie d'un théorème ergodique presque

sous-additif.

Un bon andidat pour être la limite est la quantité

�(x)= inf
n� 1

E(�(nx))

n
:

La proposition 4.6 donne une majoration linéaire pour E�(nx), e qui assure que

�(x)2 [0;+ 1 ).

Théorème 5.1. Pour tout x 2 Z
d
, P presque sûrement :

lim
n! + 1

�(nx)

n
= lim

n! + 1

E�(nx)

n
= �(x):

Cette onvergene a de plus lieu dans tous les Lp(P), p � 1.

En posant, pour tous n;p� 1, X n;n+ p = �(px)� ~�nx , il serait naturel de souhaiter

appliquer le théorème ergodique sous-additif de Liggett. Cependant, on se rend

ompte que les hypothèses de stationnarité ne sont pas toutes satisfaites : s'il est

vrai que les proessus (X m + 1;m + k+ 1)k� 1 et (X m ;m + k)k� 1 ont même loi sous P, en

revanhe le proessus (X n;n+ 1)n� 0 n'est pas stationnaire. De manière heuristique,

on peut penser que 'est dû au fait que

~�nx n'est pas une itérée de

~�x . Nous allons

lui substituer le théorème suivant :

Théorème 5.2. Soit (
;F ;P)un espae probabilisé, (�n)n� 1 une famille de trans-

formations laissant P invariante, et (fn)n� 1 une famille de fontions positives ou

nulles sur 
 telle que

(20) 8n;p � 1 fn+ p � fn + fp � �n:

On suppose de plus que f1 est intégrable. On pose �= infn� 1
1

n
Efn .

Alors lim
n! + 1

Efn

n
= � et (fn=n)n� 1 onverge presque sûrement vers une fon-

tion f, invariante par haun des �n .

Si, de plus, l'un des systèmes (
;F ;P;�n) est ergodique, alors la limite f est P

presque sûrement égale à �.

Démonstration. La preuve de e résultat, prohe de elle de Liggett, est donnée en

annexe. �

Démonstration du théorème 5.1. Pour la onvergene presque sûre, il su�t d'appli-

quer le théorème 5.2 en posant fn = �(nx) et �n = ~�nx. En e�et, le théorème 2.2

garantit les propriétés d'ergodiité néessaires, et la proposition 4.6 assure l'inté-

grabilité de �(x) sous P.

Pour montrer qu'une suite onverge dans Lp
, il su�t de montrer qu'elle onverge

presque sûrement et qu'elle est bornée dans Lq
pour un q> p. Or, la proposition 4.6

montre que fn=n est bornée dans tous les Lq
, e qui permet de onlure. �
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Nous allons maintenant prouver le théorème 2.3 de forme asymptotique. On

ommene par montrer le théorème de forme asymptotique pour le temps d'atteinte

essentiel �, en proédant selon les étapes dérites i-dessous, omme dans le shéma

lassique :

� On prolonge � en une norme sur R
d
dans le lemme 5.3.

� On montre que la onvergene diretionnelle du théorème 5.1 est en fait une

onvergene uniforme en la diretion dans le lemme 5.5.

� Ce lemme implique failement le résultat de forme asymptotique du lemme 5.6.

Pour montrer les résultats du même type pour le temps d'atteinte lassique t

(lemme 5.8), il su�t alors de ontr�ler la di�érene entre t et �, e que nous fai-

sons dans le lemme 5.7. Finalement, le résultat de forme asymptotique pour la zone

ouplée est démontré dans le lemme 5.9, en introduisant un temps de ouplage t0

et en ontr�lant la di�érene entre e temps t0 et le temps d'atteinte essentiel �.

Lemme 5.3. La fontionnelle � se prolonge en une norme sur R
d
.

Démonstration. Homogénéité en entiers On sait que �(x) = lim E
�(nx)

n
, et que

�(nx) et �(� nx) ont même loi sous P, don �(x) = �(� x). À l'aide de suites

extraites, on prouve alors la propriété d'homogénéité en entiers :

8k 2 Z 8x 2 Z
d

�(kx)= jkj�(x):

Sous-additivité On a �(nx+ ny)� �(nx)+ �(ny)� ~�nx . Comme

~�nx laisse invariant

P, il vient E�(nx + ny)� E�(nx)+ E�(ny);e qui entraîne que

8x 2 Z
d 8y 2 Z

d
�(x + y)� �(x)+ �(y):

Extension à R
d
Par dé�nition de �(x), on a �(x)� E�(x). La proposition 4.6 donne

l'existene de L > 0 tel que E�(x)� Lkxk pour tout x. Finalement, �(x)� Lkxk

pour tout x dans Z
d
, e qui entraîne j�(x)� �(y)j� Lkx � yk : on peut alors

prolonger � sur Q d
par homogénéité, puis sur R

d
par uniforme ontinuité.

Positivité Soit M la onstante donnée dans la proposition 2.5. L'estimée (6) nous

donne

P

�

�(nx)<
nkxk

2M

�

� P

�

t(nx)<
nkxk

2M

�

� P

�

�n kx k

M

6� B n kx k

2

�

�

Z P�

�

� = + 1 ;�0n kx k
2M

6� B n kx k

2

�

P�(� = + 1 )
d�(�)

�
A

�
exp

�

� B
nkxk

2M

�

:

On en déduit, ave le lemme de Borel-Cantelli, que �(x) � 1

2M
kxk. L'inégalité,

établie pour tout x 2 Z
d
, se prolonge par homogénéité et ontinuité à R

d
tout

entier, e qui entraîne que � est une norme. �

Rappelons que C est donnée dans la proposition 4.6.

Lemme 5.4. Pour tout "> 0, P presque sûrement, il existe R tel que

8x;y 2 Z
d

(kxk� R et kx � yk � "kxk)=) (j�(x)� �(y)j� C "kxk):
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Démonstration. Pour m 2 N et "> 0, on dé�nit l'événement

A m (")= f9x;y 2 Z
d
: kxk= m ;kx � yk� "m et j�(x)� �(y)j> C "m g:

En remarquant que

A m (")�
[

(1� ")m � kxk� (1+ ")m

kx� yk� "m

f�(y� x)� ~�y� x > C "m g;

il vient, à l'aide de (19),

P�(A m (")) �
X

(1� ")m � kxk� (1+ ")m

kzk� "m

Px:�(�(z)> C "m )

� (1+ 2(1+ "m ))
2d
A exp(� B "m 1=5

):

On intègre alors ette inégalité par rapport à l'environnement �, et le lemme de

Borel-Cantelli permet de onlure. �

On peut maintenant montrer que la onvergene du théorème 5.1 est uniforme

par rapport à la diretion.

Lemme 5.5. P presque sûrement, lim
kxk! + 1

j�(x)� �(x)j

kxk
= 0.

Démonstration. On raisonne par l'absurde et on suppose qu'il existe "> 0 tel que

l'événement �j�(x)� �(x)j> "kxk pour un ensemble in�ni de valeurs de x� a une

probabilité stritement positive. Plaçons nous sur et événement. Alors, il existe

une suite aléatoire (yn)n� 0 de sommets de Z
d
telle que kynk1 ! + 1 et, pour tout

n, j�(yn)� �(yn)j� "kynk1. Quitte à prendre une sous-suite, on peut supposer

yn

kynk1
! z:

Approhons z par un point rationnel : onsidérant "1 > 0 (qui sera hoisi plus tard),

on peut prendre z02 Z
d
tel que






z0

kz0k1
� z





1

� "1:

On peut trouver, pour haque yn , un point entier sur la ligne Rz0 qui est su�sam-

ment près de yn : soit hn la partie entière de

kyn k1
kz0k1

. On a

kyn � hn:z
0k1 �




yn �

kynk1

kz0k1
z
0





1

+

�
�
�
�
kynk1

kz0k1
� hn

�
�
�
�kz

0k1

� kynk1






yn

kynk1
�

z0

kz0k1





1

+ kz0k1

Prenons N > 0 su�samment grand pour que

�
n � N

�
)

�
k

yn
kyn k1

� zk1 � "1
�
.

Grâe au hoix que l'on a fait pour z0, on a

�
n � N

�
)

�





yn

kynk1
�

z0

kz0k1





1

� 2"1
�
;
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et par onséquent, kyn � hn:z
0k1 � 2"1kynk1 + kz0k1. Ainsi, quitte à augmenter N

si besoin, on a pour tout n � N , kyn � hn:z
0k1 � 3"1kynk1. Cependant, si on prend

N su�samment grand, le lemme 5.4 implique alors que l'on a

8n � N j�(yn)� �(hn:z
0
)j� 3C "1kynk1:

Finalement, pour tout n assez grand, on a

j�(yn)� �(yn)j � j�(yn)� �(hn:z
0
)j+ j�(hn:z

0
)� �(h n:z

0
)j+ j�(h n:z

0
)� �(yn)j

� 3C "1kynk1 + hn

�
�
�
�
�(hn:z

0)

hn
� �(z

0
)

�
�
�
�+ �1khn:z

0� ynk1

� 3C "1kynk1 + (1+ "1)
kynk1

kz0k1

�
�
�
�
�(hn:z

0)

hn
� �(z

0
)

�
�
�
�+ 3"1�1kynk1:

Mais la onvergene presque sûre dans la diretion donnée par z0 assure que pour

n assez grand �
�
�
�
�(hn:z

0)

hn
� �(z

0
)

�
�
�
�� "1:

Si l'on prend "1 assez petit, on obtient que pour n assez grand j�(yn)� �(yn)j<

"kynk1;e qui amène la ontradition. �

On déduit alors de la onvergene uniforme du lemme 5.5 le théorème de forme

asymptotique pour la version grossie

~G t de G t = fx 2 Z
d :�(x)� tg; on rappelle

que A � désigne la boule unité pour la norme �.

Lemme 5.6. Pour tout "> 0, ave probabilité 1 sous P, pour tout tsu�samment

grand, (1� ")A � �
~G t

t
� (1+ ")A � .

Démonstration. Montrons par l'absurde que pour tassez grand, on a bien
G t

t
� (1+

")A � . Supposons qu'il existe une suite (tn)n� 1, ave tn ! + 1 et

G tn

tn
6� (1+ ")A � :

il existe don xn ave �(xn)� tn et �(x n)=tn > 1+ ". Ainsi �(x n)=�(xn)> 1+ ",

e qui ontredit la onvergene uniforme puisque, omme �(x n)> tn(1+ "), la suite

(kxnk)n� 1 tend vers l'in�ni.

Passons à l'inlusion inverse. En raisonnant toujours par l'absurde, on a une suite

(tn)n� 1, ave tn ! + 1 et (1� ")A � 6�
~G tn

tn
, e qui veut dire qu'on peut trouver xn

ave �(x n)� (1� ")tn , mais �(xn)> tn . La suite (xn)n� 1 ne peut pas être bornée

('est à dire ne prendre qu'un nombre �ni de valeur) ar tn tend vers l'in�ni. Ainsi

on a

�(x n )

�(x n )
< 1� ", e qui ontredit enore une fois la onvergene uniforme. �

On montre ensuite que la di�érene entre �(x) et t(x) est asymptotiquement

négligeable devant kxk :

Lemme 5.7. P presque sûrement, lim
kxk! + 1

j�(x)� t(x)j

kxk
= 0.

Démonstration. Soit p > d : d'après l'équation (17), on a

X

x2Zd

E
j�(x)� t(x)jp

(1+ kxk)p
� Cp

X

x2Zd

(ln(1+ kxj))p

(1+ kxk)p
< + 1 :

Ainsi, presque sûrement, (
j�(x)� t(x)j

(1+ kxk)
)x2Zd est dans ‘p(Zd), don en partiulier tend

vers zéro ; ei termine la preuve du lemme. �
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On réupère alors immédiatement la onvergene uniforme pour le temps d'at-

teinte tet, par un argument identique à elui du lemme 5.6, le théorème de forme

asymptotique pour la version grossie

~H t de H t = fx 2 Z
d :t(x)� tg.

Lemme 5.8. P presque sûrement, lim
kxk! + 1

t(x)� �(x)

kxk
= 0;

et pour tout "> 0, ave probabilité 1 sous P, pour tout tsu�samment grand,

(1� ")A � �
~H t

t
� (1+ ")A �:

Il nous reste maintenant à prouver le théorème de forme asymptotique pour la

zone ouplée

~K 0
t, version grossie de K 0

t = fx 2 Z
d : 8s� t �0s(x)= �Z

d

s (x)g :

Lemme 5.9. Pour tout "> 0, ave probabilité 1 sous P, pour tout tsu�samment

grand, (1� ")A � �
~K
0

t
\ ~G t

t
.

Démonstration. Comme t7! K 0
t \ G t est roissant, on se retrouve dans le même

shéma de preuve que dans le lemme 5.6. On pose, pour x 2 Z
d
,

t
0
(x)= infft� 0: x 2 K

0
t\ G tg:

Il su�t alors de montrer que P presque sûrement,

lim
kxk! + 1

jt
0
(x)� �(x)j

kxk
= 0. Par

dé�nition, t0(x) � �(x); ainsi il su�t de montrer qu'il existe deux onstantes

A 0;B 0> 0 telles que

(21) 8x 2 Z
d 8s� 0 P(t

0
(x)� �(x)� s)� A

0
e
� B

0
s
:

� On ommene par remarquer que, pour tout t� 0, K�(x)+ t � x + K t� ~�x .

En e�et, soit z 2 x + K t� ~�x. Considérons d'abord le as où z 62 �Z
d

�(x)+ t
. Comme,

par additivité (1), �0
�(x)+ t

� �Z
d

�(x)+ t
, alors z 62 �0

�(x)+ t
, et don z 2 K �(x)+ t.

Considérons maintenant le as où z 2 �Z
d

�(x)+ t
. Comme �Z

d

�(x)
� �Z

d

0 � ~�x par

additivité, on a y = z � x 2 �Z
d

t � ~�x. Mais omme y 2 K t � ~�x , il s'ensuit, par

dé�nition de K t, que �0t(y)�
~�x = �Z

d

t (y)� ~�x = 1. Comme x 2 �0
�(x)

et que

y 2 �0t �
~�x, on a z = x + y 2 �0

�(x)+ t
, d'où z 2 K �(x)+ t.

� Soit s� 0 �xé. Le point préédent assure que

0

@
\

t� s

K �(x)+ t

1

A �

0

@ x +
\

t� s

(K t� ~�x)

1

A ; et don K
0
�(x)+ s �

�

x + (K
0
s �

~�x)

�

:

Comme, toujours par additivité, G �(x)+ s � (x + (G s � ~�x)), on a enore

�

K
0
�(x)+ s \ G �(x)+ s

�

�

�

x + (K
0
s \ G s)� ~�x

�

:

Ainsi, en utilisant l'invariane de P sous l'ation de

~�x du orollaire 3.4, on obtient :

P(t
0
(x)> �(x)+ s) = P(x =2 K

0
�(x)+ s \ G �(x)+ s)

� P

�

x =2 (x + (K
0
s \ G s)� ~�x)

�

� P(0 =2 K
0
s)+ P(0 =2 G s)= P(0 =2 K

0
s);

puisque sous P, �(0)= 0. L'estimée (9) permet alors de onlure. �
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6. Contr�le uniforme de la roissane en environnement �

Le but de ette setion est d'établir les ontr�les uniformes en � annonés dans

la proposition 2.5. A�n de ontr�ler la roissane du proessus de ontat, on a

besoin de quelques lemmes sur le modèle de Rihardson.

6.1. Quelques lemmes sur le modèle de Rihardson. On appelle modèle de

Rihardson de paramètre � le proessus de Markov (�t)t� 0, homogène en temps, qui

prend ses valeurs dans P (Zd)et dont l'évolution est dé�nie omme suit : les sites z

vides deviennent infetés au taux �
X

kz� z0k1= 1

�t(z
0
), es di�érentes évolutions étant

indépendantes les unes des autres. Grâe à la onstrution graphique, on peut, pour

tout �2 �, oupler le proessus de ontat en environnement � ave le modèle de

Rihardson de paramètre �m ax, de telle manière que l'espae oupé au temps tpar

le proessus de ontat est toujours ontenu dans l'espae oupé par le modèle de

Rihardson.

Le premier lemme, dont nous omettons la preuve, déoule aisément de la repré-

sentation du modèle de Rihardson en terme de perolation de premier passage et

d'un omptage de hemins.

Lemme 6.1. Pour tout �> 0, il existe des onstantes A;B > 0 telles que

8t� 0 P(�1 6� B t)� A exp(� B t):

Lemme 6.2. Pour tout �> 0, il existe des onstantes A;B ;M > 0 telles que

8s� 0 P(9t� 0 : �t 6� B M t+ s)� A exp(� B s):

Démonstration. La représentation en termes de perolation de premier passage du

modèle de Rihardson assure l'existene de A 0;B 0;M 0> 0 tels que pour tout t� 0,

(22) P(�t 6� B M 0t)� A
0
exp(� B 0

t):

Pour plus de détails, on pourra se reporter à Kesten [23℄.

On ommene par ontr�ler le proessus aux temps entiers grâe à ette estimée :

P(9k 2 N : �k 6� B M 0k+ s=2) � P(9k 2 N : �k+ s=(2M 0) 6� B M 0k+ s=2)

�

+ 1X

k= 0

P(�k+ s=(2M 0) 6� B M 0k+ s=2)

�
A 0

1� exp(� B 0)
exp

�

�
B 0s

2M 0

�

:(23)

Contr�lons maintenant les �utuations entre les temps entiers. Soit M > M 0
:

P(f9t� 0 : �t 6� B M t+ sg\ f8k 2 N;�k � B M 0k+ s=2g)

�

+ 1X

k= 0

P(9t2 [k;k+ 1]: �k � B M 0k+ s=2 et �t 6� B M t+ s):(24)
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Mais alors, si C 0 > 0 est une onstante telle que jB tj� C 0(1+ t)d et si A;B sont

les onstantes du lemme 6.1,

P(9t2 [k;k+ 1]: �k � B M 0k+ s=2 et �t 6� B M t+ s)

� P(�k � B M 0k+ s=2 et �k+ 1 6� B M k+ s)

� jB M 0k+ s=2jP(�1 6� B k(M � M 0)+ s=2)(25)

� C
0
(1+ M

0
k + s=2)

d
A exp(� B (k(M � M

0
)+ s=2))

� AC
0
(1+ s=2)

d
exp(� B s=2)(1+ M

0
k)

d
exp(� B (k(M � M

0
)):

L'inégalité (25)vient de la propriété de Markov et de l'additivité du proessus de

ontat. Comme la série de terme général (1+ M 0k)d exp(� B (k(M � M 0))onverge,

le résultat souhaité déoule de (23) et (24). �

6.2. Un proédé de redémarrage. On va utiliser ii un argument dit de redé-

marrage, que l'on peut résumer omme suit. On ouple le système que l'on souhaite

étudier (système fort) ave un système qu'il domine stohastiquement (système

faible) et que l'on onnaît mieux. On peut alors transporter un ertain nombre de

propriétés du système onnu à elui que l'on doit étudier : on laisse évoluer les deux

systèmes onjointement, et à haque fois que le plus faible meurt et que le plus

fort est vivant, on fait repartir une opie du plus faible toujours ouplée au plus

fort. Ainsi, soit les deux proessus meurent avant qu'on ait pu trouver un proessus

faible apable de survivre, et dans e as le ontr�le des grands temps de survie du

faible peut se transposer sur le fort, soit le plus fort survit indé�niment et on �nit

par le oupler ave un faible qui survit. Dans e as, un ontr�le du temps néessaire

pour un redémarrage réussi permet de transférer des propriétés du proessus faible

lorsqu'il survit sur le proessus fort.

Cette tehnique est déjà anienne ; on la trouve par exemple hez Durrett [13℄,

setion 12, sous une forme très pure. Elle est aussi utilisée par Durrett et Grif-

feath [15℄, a�n de transporter des ontr�les onnus pour le proessus de ontat

en dimension 1 au proessus de ontat en dimension supérieure. Nous allons ii

l'utiliser en ouplant le proessus de ontat en environnement inhomogène �2 �

ave le proessus de ontat ave taux de naissane onstant �m in. C'est ii que

l'hypothèse �m in > �c(Z
d)est importante.

Pour e faire, nous allons oupler des familles de proessus pontuels de Poisson.

Fixons � 2 �. On peut onstruire une mesure de probabilité

~P� sur 
 � 
 sous

laquelle

� La première oordonnée ! est une famille ((!e)e2Ed;(!z)z2Zd) de proessus

pontuels de Poisson , d'intensités respetives (�e)e2Ed pour les proessus in-

dexés par les arêtes, et d'intensité 1 pour les proessus indexés par les sites.

� La seonde oordonnée �est une famille ((�e)e2Ed;(�z)z2Zd)de proessus pon-

tuels de Poisson , d'intensité �m in pour les proessus indexés par les arêtes, et

d'intensité 1 pour les proessus indexés par les sites.

� Les proessus pontuels de Poisson indexés par les sites (les temps de mort)

oïnident : pour tout z 2 Z
d
, �z = !z.

� Les proessus pontuels de Poisson indexés par les arêtes (les temps des éven-

tuelles naissanes) sont ouplés : pour tout e2 E
d
, le support de �e est inlus

dans elui de !e.

On note �A = �A (!;�) le proessus de ontat dans l'environnement � partant de

A onstruit ave la famille de proessus de Poisson !, et �B = �B (!;�)le proessus
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de ontat dans l'environnement �m in partant de B onstruit ave la famille de

proessus de Poisson �. Si B � A , alors on a

~P� presque sûrement �Bt � �At pour

tout t� 0. On peut remarquer que le proessus (�A ;�B )est un proessus de Markov.

On introduit les temps de vie de es deux proessus :

� = infft� 0: �
0

t = ? g et, pour x 2 Z
d
;�

0
x = infft� 0 : �

x
t = ? g:

Remarquons que la loi de �0x sous

~P� est la loi de �x sous P�m in
; ette loi est en

fait indépendante du point de départ du proessus, puisque le modèle à taux de

naissane onstant est invariant par translation.

On dé�nit par réurrene une suite de temps d'arrêt (uk)k� 0 et une suite de

points (zk)k� 0 en posant u0 = 0, z0 = 0, et pour tout k � 0 :

� si uk < + 1 et �uk 6= ? , alors uk+ 1 = �0zk � �uk ;

� si uk = + 1 ou si �uk = ? , alors uk+ 1 = + 1 ;

� si uk+ 1 < + 1 et �uk+ 1
6= ? , alors zk+ 1 est le plus petit point pour l'ordre

lexiographique de �uk+ 1
;

� si uk+ 1 = + 1 ou si �uk+ 1
= ? , alors zk+ 1 = + 1 .

Autrement dit, tant que uk < + 1 et �uk 6= ? , on prend dans �uk le point zk le plus

petit pour l'ordre lexiographique, et on regarde le temps de vie du proessus le plus

faible, 'est à dire �, partant de zk au temps uk. Le proédé de redémarrage peut

s'arrêter pour deux raisons : soit on trouve un k tel que uk < + 1 et �uk = ? , e

qui implique que le proessus le plus fort (qui ontient le faible) meurt exatement

au temps uk ; soit on trouve un k tel que uk < + 1 , �uk 6= ? , et uk+ 1 = + 1 . Dans

e deuxième as, on a trouvé un point zk tel que le proessus faible, partant de

zk au temps uk, survit, e qui implique en partiulier que le fort, qui le ontient,

survit. On pose alors

K = inffn � 0 : un+ 1 = + 1 g:

Le nom de la variable K est hoisi par analogie ave la setion 3. Cette setion

étant indépendante du reste de l'artile, la onfusion ne devrait ependant pas être

possible. Il ressort de la disussion préédente que

(26) (� = + 1 ( ) �
0
uK

6= ? ) et si � < + 1 ; alors uK = �:

On regroupe dans le lemme suivant les estimées sur le proédé de redémarrage

néessaires pour démontrer la proposition 2.5. On rappelle que � est introduit dans

l'équation (5).

Lemme 6.3. On se plae dans le adre préédent. Alors

� 8�2 � 8n 2 N ~P�(K > n)� (1� �)n .

� 8B 2 B(D ) ~P�(� = + 1 ;�zK � �uK 2 B )= P�(� = + 1 )P�m in
(�0 2 B ).

� Il existe �;�> 0 tel que pour tout �2 �, ~E�(exp(�u K ))< �.

Démonstration. D'après la propriété de Markov forte, on a

~P�(K � n + 1) = ~P�(un+ 1 < + 1 )

= ~P�(un < + 1 ;�un 6= ? ;�
0
zn
� �un )< + 1 )

� ~P�(un < + 1 )(1� �)= ~P�(K � n)(1� �):

Ainsi, K a une queue sous-géométrique, e qui montre le premier point. En parti-

ulier, K est presque sûrement �ni.
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En utilisant (26) et la propriété de Markov forte, on a enore

~P�(� = + 1 ;�
zK � �uK 2 B )= ~P�(�uK 6= ? ;�

zK � �uK 2 B )

=

+ 1X

k= 0

X

z2Zd

~P�(K = k;�
0

uk
6= ? ;zk = z;�

zK � �uK 2 B )

=

+ 1X

k= 0

X

z2Zd

~P�(uk < + 1 ;�
0

uk
6= ? ;zk = z;�

0
zK

� �uk = + 1 ;�
zK � �uK 2 B )

=

+ 1X

k= 0

X

z2Zd

~P�(uk < + 1 ;�
0

uk
6= ? ;zk = z)P�m in

(� = + 1 ;�
0 2 B )

= P�m in
(� = + 1 ;�

0 2 B )

+ 1X

k= 0

~P�(uk < + 1 ;�
0

uK
6= ? ):

En prenant pour B l'ensemble des trajetoires, on identi�e :

~P(� = + 1 )= P�(� = + 1 )= P�m in
(� = + 1 )

+ 1X

k= 0

~P�(uk < + 1 ;�
0

uK
6= ? );

e qui nous donne le deuxième point

Comme �m in > �c(Z
d), les résultats de Durrett et Gri�eath [15℄ pour les grands �,

étendus à tout le régime surritique par Bezuidenhout et Grimmett [4℄, assurent

l'existene de A;B > 0 telles que

8t� 0 P�m in
(t� � < + 1 )� A exp(� B t);

e qui donne l'existene de moments exponentiels pour �11f�< + 1 g. Comme P�m in
(� =

+ 1 )> 0, on peut hoisir (en utilisant par exemple le théorème de onvergene do-

minée) un �> 0 tel que E �m in
(exp(��)11f�< + 1 g)= r< 1.

Pour k � 0, on note

Sk = exp

 

�

k� 1X

i= 0

�
0
zi
� �ui

!

11fuk < + 1 g:

On remarque que Sk est Fuk -mesurable. Soit k � 0. On a

exp(�u K )11fK = kg � Sk:

Ainsi, en appliquant la propriété de Markov forte au temps uk� 1 < + 1 , on obtient,

pour k � 1

~E�[exp(�u K )11fK = kg] � ~E�(Sk)=
~E�(Sk� 1)E�m in

(exp(��)11f�< + 1 g)

� r~E�(Sk� 1):

Comme r< 1, on en déduit que

~E�[exp(�u K )]�
r

1� r
< + 1 . �

6.3. Preuve de la proposition 2.5. Les estimées (6) et (5) déoulent d'une simple

omparaison stohastique :

Démonstration de (5). Il su�t de remarquer que pour tout environnement � 2 �

et tout z 2 Z
d
, on a

P�(�
z
= + 1 )� P�m in

(�
z
= + 1 )= P�m in

(�
0
= + 1 )> 0:

�
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Démonstration de (6). On utilise la domination stohastique du proessus de ontat

en environnement � par le modèle de Rihardson de paramètre �m ax. Pour e mo-

dèle, la roissane au plus linéaire est assurée par (22). �

Il nous reste don à démontrer (7), (8) et (9) par le proédé de redémarrage.

Démonstration de (7). Soit �;�> 0 données dans le troisième point du lemme 6.3.

Rappelons que, sur f� < + 1 g, uK = �. On a, pour tout �2 �, pour tout t> 0,

P�(t< � < + 1 ) = P�(e
�t
< e

��
;� < + 1 )= ~P�(e

�t
< e

�u K ;� < + 1 )

� ~P�(e
�t
< e

�u K )� e
� �t~E�e

�u K � �e
� �t

;

e qui termine la preuve. �

Démonstration de (8). Comme �m in > �c(Z
d), les résultats de Durrett et Grif-

feath [15℄ pour les grands �, étendus à tout le régime surritique par Bezuidenhout

et Grimmett [4℄, assurent l'existene de onstantes A;B ;c> 0 telles que, pour tout

y 2 Z
d
, pour tout t� 0,

(27) P�m in

�

t(y)�
kyk

c
+ t

�

� A exp(� B t):

D'autre part, le ontr�le par le modèle de Rihardson du lemme 6.2 ave �m ax

assure l'existene de A;B ;M tels que pour tout �2 �, pour tout s� 0,

(28) P�(9t� 0;�
0

t 6� B M t+ s)� A exp(� B s):

Quitte à diminuer c ou à augmenter M , on peut en outre supposer que

c

M
� 1.

Maintenant,

~P�

�

t(y)�
kyk

c
+ t;� = + 1

�

� ~P�

�

uK �
tc

6M

�

+ ~P�

�

uK �
tc

6M
;�

0
uK

6� B tc=3

�

+ ~P�

�

� = + 1 ;uK �
tc

6M
;�

0

uK
� B tc=3;t(y)�

kyk

c
+ t

�

:

Le premier terme est bien ontr�lé par l'existene de moments exponentiels pour

uK donnée par le troisième point du lemme 6.3 de redémarrage : il existe C;�> 0

tels que pour tout �2 �, pour tout t� 0,

~P�

�

uK �
tc

6M

�

� C exp

�

�
�ct

6M

�

:

Le seond terme est ontr�lé à l'aide de (28) :

~P�

�

uK �
tc

6M
;�

0

uK
6� B tc=3

�

� P�(9t� 0;�
0

t 6� B M t+ tc

6

)� A exp

�

� B
tc

6

�

:

Il reste à ontr�ler le dernier terme. On note ii

t
0
(y)= infft� 0 : y 2 �

0
tg:

Rappelons que si � = + 1 , alors �uK 6= ? et zK est bien dé�ni. Comme t(y)est un

temps d'entrée et que �0t � �0t pour tout t, on a, sur f� = + 1 g,

t(y)� uK + t
0
(y� zK )� TzK � �uK :
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Si uK � tc

6M
� t

6
, alors t(y)� t

6
+ t0(y� zK )� TzK � �uK . Si, de plus, �

0
uK

� B tc=3,

on a kyk� ky� zK k�
tc

3
, e qui donne, ave deuxième point du lemme 6.3,

~P�

�

� = + 1 ;uK �
ct

6M
;�

0

uK
� B ct=3;t(y)�

kyk

c
+ t

�

� ~P�

�

� = + 1 ;t
0
(y� zK )� TzK � �uK �

ky� zK k

c
+
t

2

�

� P�(� = + 1 )sup
z2Zd

P�m in

�

t(y� z)�
ky� zk

c
+
t

2

�

� A exp(� B t=2);

où la dernière égalité provient de (27). Cei termine la preuve. �

Démonstration de (9). Soit s � 0, et notons n la partie entière de s. Soit  > 0

�xé, dont la valeur sera préisée ultérieurement.

P(0 =2 K
0
s)= P(9t� s: 0 62 K t)

�

+ 1X

k= n

P(B k 6� K k)+

+ 1X

k= n

P(B k � K k;9t2 [k;k+ 1) tel que 0 62 K t):

Commençons par ontr�ler la deuxième somme. Fixons k � n. Supposons que

B k � K k et onsidérons t2 [k;k+ 1) tel que 062 K t. Il existe don x 2 Z
d
tel que

0 2 �xtn�
0
t. Comme 0 2 �xt et t� k, il existe y 2 Z

d
tel que y 2 �x

k
et 0 2 �

y

t� k
� �k.

Si y 2 B k � K k, alors �
0
k
(y)= �Z

d

k
(y)= 1, e qui implique que y 2 �0

k
, e qui à

son tour, vu que 02 �
y

t� k
� �k, implique que 0 2 �0t, et ontredit l'hypothèse 0 62 �0t.

Ainsi, néessairement, y 62 B k , et don :

P�(B k � K k;9t2 [k;k+ 1) tel que 0 62 K t)

�
1

P�(� = + 1 )
P�

�

�
� 1
k

�

0 2 [
s2[0;1]

�
Z
d
nB  k

s

��

�
1

�
P�

�

02 [
s2[0;1]

�
Z
d
nB  k

s

�

�
1

�
P�

�

[
s2[0;1]

�
0

s 6� B k

�

=
1

�
P�(H

0

1 6� B k):

Comme le modèle de Rihardson de paramètre �m ax domine stohastiquement le

proessus de ontat en environnement �, on ontr�le e dernier terme à l'aide du

lemme 6.1.

Pour ontr�ler la première somme, il su�t de montrer qu'il existe des onstantes

stritement positives A;B ; telles que pour tout �2 �, pour tout t� 0

(29) P�(B t 6� K t;�
0
= + 1 )� A exp(� B t):

La onstante  dont nous avions reporté la dé�nition est ainsi déterminée.

Le nombre de points ontenus dans une boule étant polynomial en le rayon de

la boule, il su�t de montrer qu'il existe des onstantes A;B ;c0> 0 telles que pour

tout t� 0, pour tout x 2 Z
d
,

(30) kxk� c
0
t=) ~P�(�

0
(t)6= ? ;x 2 �

Z
d

(t)n�0(t))� A exp(� B t):

Pour démontrer (30), on va s'appuyer sur le résultat suivant, obtenu par Durrett [16℄

omme onséquene de la onstrution de Bezuidenhout et Grimmett [4℄ : si �0 et
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~�x sont deux proessus de ontat indépendants de paramètre � > �c(Z
d), par-

tant respetivement de 0 et de x, alors il existe des onstantes A;B ;� stritement

positives telles que pour tout t� 0, pour tout x 2 Z
d
,

(31) kxk� �t=) P(�
0

t \
~�
x
t = ? ;~�

x
t 6= ? ;�

0

t 6= ? )� A exp(� B t):

Soient � et M les onstantes respetivement données par les équations ( 31) et (6).

On pose c0= �=2 et on hoisit "> 0 tel que c0+ 2"M � �.

Soient a 2 B 0

�t=4
et b2 B x

�t=4
. On pose

�a;s = �
a
s � �"t=2 et �b;s = fy 2 Z

d
: b2 �

y
s � �t(1� "=2)� sg:

Alors (�a;s)0� s� t=2(1� ") et (�a;s)0� s� t=2(1� ") sont deux proessus de ontat indé-

pendants de taux de naissane �m in onstant, partant respetivement de a et b.

Le proessus (�a;s)0� s� t=2(1� ") est un proessus de ontat, mais pour lequel on

a retourné l'axe temporel dans la onstrution ave les proessus de Poisson. De

manière analogue, on pose

�̂
x
s = fy 2 Z

d
: x 2 �

y
s � �t� sg:

La loi de (̂�xs)0� s� t=2 oïnide ave la loi de (�xs)0� s� t=2. On s'appuie sur les re-

marques suivantes :

� Si a 2 �0
"t=2

, que �a;(1� ")t=2 \ �b;(1� ")t=2 6= ? et que b2 �̂x
"t=2

, alors x 2 �0t.

� Si x 2 �Z
d

t , alors �̂x
t=2

est non-vide.

� Si �0t est non-vide, alors �0
t=2

est non-vide.

Ainsi, en posant

E
0

=

n

�
0

t=2 6= ?

o

n

n

9a 2 B
0

�t=4 \ �
0

"t=2 : �a;(1� ")t=2 6= ?

o

et Ê
x

=

n

�̂
x
t=2 6= ?

o

n

n

9b2 B
x
�t=4 \ �̂

x
"t=2 : �b;(1� ")t=2 6= ?

o

;

on obtient

~P�(�
0

t 6= ? ;x 2 �
Z
d

t n�0t) � ~P�(�
0

t=2 6= ? ;�̂
x
t=2 6= ? ;�

0

t=2 \ �̂
x
t=2 = ? )(32)

� ~P�(E
0
)+ ~P�(Ê

x
)+ S;

où S =
X

a2B 0

� t=4

b2B x

� t=4

~P�

�

�
a;

(1�")t

2

6= ? ;�
b;

(1�")t

2

6= ? ;�
a;

(1�")t

2

\ �
b;

(1�")t

2

= ?

�

.

Pour haque ouple (a;b)apparaissant dans S, on a ka� bk� kak+ kb� xk+ kxk�

�t=4 + �t=4 + �t=2 = �t, e qui permet d'utiliser ( 31), et donne l'existene de

onstantes A;B ;C 0> 0 telles que

S � C
0
(1+ �t=4)

2d
A exp(� B (1� ")t=2):

En retournant à nouveau le temps, on voit que

~P�(Ê
x)= ~Px:�(E

0); il su�t don

de ontr�ler

~P�(E
0)uniformément en �. Posons

E 1 = f�0t=2 6= ? gnf9a 2 Z
d
: a 2 �

0

"t=2;�a;(1� ")t=2 6= ? g:

On a

~P�(E
0)� ~P�(E 1)+ ~P�(�

0

"t=2
6� B 0

�t=4
). D'après le hoix de " et l'inégalité (6),

on a

8�2 � 8t� 0 ~P�(�
0

"t=2 6� B (0;�t=4))� A exp(� B "t=2):
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À l'aide du lemme 6.3 de redémarrage, on voit que

~P�(uK > "t=2)� �exp(� �"t=2):

Supposons don que uK � "t=2 et que �0
t=2

6= ? : zK est don bien dé�ni et on a

�0zK � �uK = + 1 . Ainsi, il existe une branhe d'infetion in�nie dans le proessus

ouplé en environnement �m in partant de �0uK . Cette branhe ontient au moins un

point a 2 �0
(1� ")t=2

. Par onstrution a 2 �0
(1� ")t=2

et �a;(1� ")t=2 6= ? , e qui ahève

la preuve de (29). �

Remarque Au ours de ette preuve, on a montré que pour tout �2 �,

lim
t! + 1

~P�(�
0
t 6= ? ;�̂

x
t 6= ? ;�

0
t \ �̂

x
t = ? )= 0;

e qui est l'ingrédient essentiel de la preuve du théorème 2.4 de onvergene om-

plète. On pourra se reporter à l'artile de Durrett [16℄ pour les détails de la preuve

dans le as du proessus de ontat lassique.

Appendie : Preuve du théorème ergodique sous-additif 5.2

On va s'inspirer de la preuve de Liggett.

Démonstration. Étape 1 : Montrons que lim
n! + 1

Efn

n
= �.

Remarquons que la sous-additivité, l'intégrabilité de f1 et l'invariane par �1 de la

probabilité P assurent que tous les (fn)n� 1 sont intégrables. Maintenant, on sait

que fn+ p � fn + fp � �n et que �n laisse P invariante. Il s'ensuit que

Efn+ p � Efn + Efp:

Il su�t alors d'appliquer le lemme de Fekete à la suite sous-additive (Efn)n� 0 pour

obtenir la limite souhaitée.

Étape 2 : Montrons que E

�

lim
n! + 1

fn

n

�

� �.

On �xe k � 1. En utilisant la sous-additivité, on a pour tout n � 0 et pour tout

0� r� k � 1 :

fnk+ r

nk+ r
�

1

n

n� 1X

j= 0

fk � �
j

k

k
+
fr � �n

k

n
:

Comme �k laisse P invariante, le théorème de Birkho� nous donne la onvergene

presque sûre et dans L1
:

lim
n! + 1

1

n

n� 1X

j= 0

fk � �
j

k

k
=
E(fkjIk)

k
;

où Ik est la tribu des invariants par �k.

Contr�lons maintenant le terme résiduel. Comme la famille �nie (fr)0� r� k� 1 est

équi-intégrable et que �k laisse P invariant, la famille ( sup
0� r� k� 1

fr � �n
k
)n� 1 est

équi-intégrable, e qui assure la onvergene presque sûre et dans L1
:

lim
n! + 1

1

n
sup

0� r� k� 1

fr � �
n
k = 0:
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Finalement,

lim
n! + 1

fn

n
� lim

n! + 1

1

n

n� 1X

j= 0

fk � �
j

k

k
+ lim

n! + 1

1

n
sup

0� r� k� 1

fr � �
n
k;

et don E

�

lim
n! + 1

fn

n

�

�
Efk

k
. On ahève la deuxième étape en prenant la borne

inférieure en k.

Étape 3 : Posons Z = lim
n! + 1

fn
n
. On va montrer que Z domine stohastique-

ment une variable aléatoire dont l'espérane est �.

Pour toute variable aléatoire X , on note L(X ) sa loi sous P. On note K l'en-

semble des mesures de probabilités sur R
N
�

+ dont toutes les lois marginales sont

stohastiquement dominées par L(f1). L'ensemble K est ompat pour la topologie

de la onvergene en loi dans R
N
�

, e dernier étant muni de la topologie produit.

On dé�nit, pour tout k � 1,

� k = fk+ 1 � fk;

et on note � le proessus � = (� k)k� 1. Par sous-additivité, pour tout k, � k �

f1 � �k, qui a même loi que f1 sous P : don L(�)est dans K .

On note s le shift : s((uk)k� 0) = (uk)k� 1. On regarde maintenant la suite de

probabilités sur R
N
�

:

(Ln)n� 1 =

0

@
1

n

nX

j= 1

L(sj � �)

1

A

n� 1

:

Comme K est onvexe et invariant par s, la suite (Ln)n� 1 prend ses valeurs dans

K . Soit  un point d'aumulation de (L n)n� 1 et (nk)k� 1 une suite d'indies telle

que Lnk
=) . Par onstrution,  est invariante par le shift s.

Maintenant, la suite des lois de la première oordonnée �1(x) sous (Lnk
)k� 0

onverge faiblement vers la loi de la première oordonnée sous . Par dé�nition de

K , ette famille de lois est uniformément intégrable, don

Z

�1(x)d(x) = lim
k! + 1

Z

�1(x)dLnk
(x)

= lim
k! + 1

1

nk

nkX

j= 1

E(�1(s
j � �))

= lim
k! + 1

1

nk

nkX

j= 1

E(fj+ 1 � fj)

= lim
k! + 1

1

nk
E(fnk

)= �:

Soit Y = (Yk)k� 1 un proessus de loi . Comme  est invariante par le shift s, le

théorème de Birkho� nous dit que la suite (1
n

P n

k= 1
Yk)n� 1 onverge p.s. vers une

variable aléatoire réelle Y1 , qui véri�e don E(Y1 )= �.

Il nous reste à voir que la loi de Y1 est stohastiquement dominée par la loi de

lim
n! + 1

1

n
fn . Pour ela, il su�t de montrer que pour tout m , (Y1;Y1 + Y2;:::;Y1 +
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� � � + Ym ) est stohastiquement dominé par (f1;f2;:::;fm ). Soit g :R
m ! R une

fontion roissante bornée. En utilisant la sous-additivité pour (� ), et l'invariane

de P sous �j pour (� � ), on a

Eg(Y1;Y1 + Y2;:::;Y1 + � � � + Ym )

= lim
k! + 1

1

nk

nkX

j= 1

Eg(�1(s
j � �);:::;�1(s

j � �)+ � � � + �m (s
j � �))

= lim
k! + 1

1

nk

nkX

j= 1

Eg(fj+ 1 � fj;fj+ 2 � fj;:::;fj+ m � fj)

(� )

� lim
k! + 1

1

nk

nkX

j= 1

Eg(f1 � �j;f2 � �j;:::;fm � �j)

(� � )
= lim

k! + 1

1

nk

nkX

j= 1

Eg(f1;f2;:::;fm )

= Eg(f1;f2;:::;fm );

e qui ahève la preuve de l'étape 3.

Etape 4 : Les deux étapes préédentes assurent que

(33) �� E

�

lim
n! + 1

fn

n

�

� E

�

lim
n! + 1

fn

n

�

� �;

e qui donne l'existene de la limite presque sûre :

f = lim
n! + 1

fn

n
:

Passons à la preuve de l'invariane. On pose E = f
fp

p
! fg. Soit n � 1�xé. Comme

fn+ p � fn + fp � �n , en divisant par n + p et en faisant tendre p vers + 1 , il vient

que

f � f � �n sur E \ �� 1n (E ):

Sahant que P(E \ �� 1n (E )) = 1 et que �n laisse P invariante, on en déduit que

E(f � �n � f)= 0, et don que f est invariante par �n .

En partiulier, si l'un des systèmes (
;F ;P;�n) est ergodique, alors la limite f

est P presque sûrement égale à � d'après l'inégalité ( 33). �
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