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Introduction

Le but de ce texte est de calculer la trace d’une correspondance de Hecke composée
avec une puissance (assez grande) du Frobenius en une bonne place sur la cohomologie
d’intersection de la compactification de Baily-Borel de certaines variétés de Shimura,
puis de stabiliser le résultat obtenu pour les variétés de Shimura associées aux groupes
unitaires sur Q.

Le résultat principal est le théorème 9.4.1. Il exprime la trace ci-dessus en termes de
la formule des traces tordue sur des produits de groupes généraux linéaires, pour des
fonctions test bien choisies.

On donne deux applications de ce résultat. La première (corollaire 9.4.5) concerne le
calcul de la fonction L du complexe d’intersection de la compactification de Baily-Borel :

Corollaire A Soient E une extension quadratique imaginaire de Q, G = GU(p, q) un
groupes unitaire défini en utilisant E (cf 2.1), K un sous-groupe compact ouvert net de
G(Af ), M

K(G,X ) la variété de Shimura associée (cf 2.3 et 1.1) et V une représentation
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algébrique de G. On note ICKV le complexe d’intersection à coefficients dans V de la
compactification de Baily-Borel de MK(G,X ). Soit H l’ensemble des groupes endosco-
piques G(U∗(n1) ×U∗(n2)) de G, avec n1, n2 ∈ N tels que n1 + n2 = p + q. Pour tout
H ∈ H, on note ΠH l’ensemble des classes d’équivalence de représentations automorphes
de H(AE).

Alors il existe, pour tout H ∈ H, un ensemble fini (explicite) RH de représentations
algébriques de LHE et une famille de nombres complexes presque tous nuls (cH(πH , rH))πH∈ΠH ,rH∈RH

,
tels que, pour toute place finie ℘ de E au-dessus d’un nombre premier assez grand, on
ait

logL℘(s, IC
KV ) =

∑

H∈H

∑

πH∈ΠH

∑

rH∈RH

cH(πH , rH) logL℘(s−
d

2
, πH,℘, rH),

où d := pq est la dimension de MK(G,X ).

On renvoie à l’énoncé du corollaire 9.4.5 pour les détails. La deuxième application est
le corollaire 9.4.7, dont nous donnons ci-dessous un énoncé simplifié (on renvoie à 9.4
pour les définitions des termes utilisés) :

Corollaire B Soient n un entier naturel non divisible par 4 et τ une représentation
automorphe cuspidale algébrique régulière autoduale de GLn(A). Soit E une extension
quadratique imaginaire de Q. Alors il existe un ensemble fini S de nombres premiers
(contenant les places où τ est ramifiée), un corps de nombres K, un entier strictement
positif N et une famille de représentations σλ de Gal(Q/E) à coefficients dans Kλ, où λ
parcourt l’ensemble des places finies de K, tels que :

(i) les représentations σλ sont non ramifiées en dehors de S et pures de poids 1− n ;
(ii) pour toute place ℘ de E au-dessus d’un nombre premier p 6∈ S, pour toute place

finie λ 6 |p de K, pour tout j ∈ Z, on a

Tr(σλ(Φ
j
℘)) = N(N℘)j(n−1)/2 Tr(ϕτp(Φ

j
℘)).

En particulier, τ vérifie la conjecture de Ramanujan-Petersson en tout nombre premier
p 6∈ S.

On a aussi un résultat pour n divisible par 4, mais il est plus faible et plus long à
énoncer.

La méthode utilisée dans ce texte est celle développée par Ihara, Langlands et Kott-
witz : comparaison de la formule des points fixes de Grothendieck-Lefschetz et de la
formule des traces d’Arthur-Selberg. Dans le cas où la variété de Shimura est compacte
et où le groupe n’a pas d’endoscopie, cette méthode est expliquée dans l’article [K10]
de Kottwitz. En utilisant le changement de base des groupes unitaires à GLn, Clo-
zel en a déduit une version du corollaire B avec des conditions supplémentaires sur la
représentation automorphe en une place finie (voir [Cl4], et l’article [CL] de Clozel et
Labesse pour quelques corrections). Le cas d’une variété de Shimura compacte (et d’un
groupe qui a éventuellement de l’endoscopie) est traité par Kottwitz dans l’article [K9],
modulo le lemme fondamental. Pour les groupes unitaires, le lemme fondamental (et la
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version tordue dont l’on a besoin) résulte de travaux de Laumon-Ngo ([LN]) et Wald-
spurger ([Wa1], [Wa2], [Wa3]) ; notons que le lemme fondamental est même prouvé en
général grâce à l’article récent de Ngo ([Ng]).

Le cas de GL2 sur Q (c’est-à-dire des courbes modulaires) a été traité dans le livre
[DK], et celui de GL2 sur un corps de nombres totalement réel dans l’article [BL] de
Brylinski et Labesse. Dans ces deux cas, la variété de Shimura est non compacte (mais
avec une compactification de Baily-Borel relativement simple) et le groupe n’a pas d’en-
doscopie.

Un des cas les plus simples où la variété de Shimura est non compacte et où le groupe
a de l’endoscopie non triviale est celui du groupe unitaire GU(2, 1). Ce cas fait l’objet
du livre [LR]. Signalons aussi que, pour les groupes de rang 1, Rapoport a obtenu dans
[Ra] la formule des points fixes (non stabilisée) si la correspondance de Hecke est triviale.
D’autre part, Laumon ([Lau]) a obtenu des résultats similaires au corollaire B, pour le
groupe GSp4, en utilisant la cohomologie à supports compacts de la variété de Shimura.

Enfin, signalons que Shin a obtenu récemment des résultats analogues au corollaire B,
et aussi des résultats sur les places ramifiées, en utilisant des calculs de cohomologie de
variétés d’Igusa (cf [Shi1], [Shi2]).

Donnons une description rapide des différentes sections.
La section 1 contient des “rappels” sur la formule des points fixes. Dans le cas où

la variété de Shimura est associée à un groupe unitaire sur Q et où la correspondance
de Hecke est triviale, la formule des points fixes a été démontrée dans [M1] (théorème
5.3.3.1). L’article [M2] contient les outils théoriques pour traiter le cas des correspon-
dances de Hecke non triviales pour les variétés modulaires de Siegel (proposition 5.1.5
et théorème 5.2.2), mais ne finit pas le calcul. On généralise ici les résultats de [M2] sous
certaines conditions sur le groupe de la donnée de Shimura (qui sont vérifiées par les
groupes unitaires sur Q et les groupes symplectiques), puis on les utilise pour calculer
la trace d’une correspondance de Hecke tordue par une puissance assez grande du Fro-
benius dans le cas où la variété de Shimura et les strates de bord de sa compactification
de Baily-Borel sont du type considéré par Kottwitz dans son article [K11] (c’est-à-dire
PEL de type A ou C). Le résultat est énoncé dans le théorème 1.7.1.

Les sections 2 à 7 sont consacrées à la stabilisation de la formule des points fixes.
On obtient la conjecture (10.1) de l’article [K9] (corollaire 7.3.2). Kottwitz a stabilisé la
partie elliptique de la formule des points fixes dans [K9], et on s’inspire fortement de sa
méthode pour stabiliser les termes associés au bord. Les calculs les plus compliqués sont
en la place infinie, où on utilise une formule pour les valeurs en certains éléments des
caractères stables de séries discrètes (proposition 4.4.1) qui rappelle (en plus simple) des
formules établies par Goresky, Kottwitz et MacPherson ([GKM] théorèmes 5.1 et 5.2).
Cependant, je ne sais pas faire le lien entre ces formules.

Dans la section 2, on définit les groupes unitaires sur Q auxquels on s’intéresse, ainsi
que leurs données de Shimura. On rappelle la description des triplets endoscopiques
elliptiques de ces groupes dans la section 3.

La section 4 contient les calculs en la place infinie.
La section 5 contient des calculs de transformée de Satake et de changement de base

tordu en une place finie non ramifiée du groupe.
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On rappelle dans la section 6 la stabilisation par Kottwitz du côté géométrique de la
formule des traces invariantes lorsque la fonction est cuspidale stable à l’infini (cf [K13]).
Cette stabilisation s’appuie sur le calcul par Arthur du côté géométrique de la formule
des traces invariante pour une fonction cuspidale stable à l’infini (cf [A7] formule (3.5)
et théorème 6.1), et n’utilise que le lemme fondamental (et pas le lemme fondamental
pondéré). Ce résultat, qui n’est malheureusement pas publié pour l’instant, n’est utilisé
que dans la section 8. La section 6 contient aussi la normalisation des mesures de Haar
et des facteurs de transfert, l’énoncé des lemmes fondamentaux dont on aura besoin et
le rappel des résultats connus sur ces lemmes fondamentaux.

On stabilise la formule des points fixes dans la partie 7.3. Le résultat (corollaire 7.3.2)
est celui qui avait été conjecturé par Kottwitz dans [K9] (formule (10.1)).

La section 8, qui utilise l’article non publié [K13] de Kottwitz, donne une application
au calcul de la fonction L du complexe d’intersection en une place finie au-dessus d’un
nombre premier assez grand : le logarithme de cette fonction L est exprimé comme
une somme (a priori à coefficients complexes) de fonctions L locales de représentations
automorphes du groupe unitaire, de ses groupes endoscopiques (elliptiques), des groupes
endoscopiques de ses groupes endoscopiques, etc. On y donne aussi une application
à la conjecture de Ramanujan-Petersson (en les places non ramifiées) pour certaines
représentations automorphes des groupes unitaires.

La section 9 donne des applications de la stabilisation de la formule des points fixes
indépendantes de l’article [K13] de Kottwitz, en utilisant la formule des traces tordue
pour le changement de base des groupes unitaires à GLn. En particulier, si n n’est
pas divisible par 4, on montre la conjecture de Ramanujan-Petersson en presque toute
place pour les représentations automorphes cuspidales autoduales de GLn(A) qui sont
algébriques et régulières. On obtient aussi une autre formule pour la fonction L du
complexe d’intersection.

Enfin, dans la section 10, qui ne prétend à aucune originalité ni généralité, on prouve
le cas particulier du lemme fondamental tordu qui sert pour la stabilisation de la formule
des points fixes dans l’article [K9] de Kottwitz, l’article [Lau] de Laumon et la section
7. Waldspurger a montré dans [Wa3] que le lemme fondamental tordu pour l’unité de
l’algèbre de Hecke est une conséquence du lemme fondamental ordinaire (et, dans le cas
général, du lemme fondamental non standard). On montre que, dans le cas particulier qui
nous intéresse, le lemme fondamental tordu pour l’unité de l’algèbre de Hecke implique
le lemme fondamental tordu pour toutes les fonctions de l’algèbre de Hecke. La méthode
est la même que celle de l’article [H2] de Hales (c’est-à-dire la méthode inspirée par
l’article [Cl2] de Clozel, et par la remarque du referee de cet article).

Je remercie vivement Robert Kottwitz, qui m’a apporté une aide précieuse en corri-
geant certaines de mes idées fausses sur l’endoscopie et en me permettant de lire son
manuscrit [K13], et m’a aidée à corriger une erreur dans la preuve de la proposition 9.2.3,
ainsi que Jean-Loup Waldspurger, qui m’a communiqué la version complète (non encore
disponible) de son manuscrit [Wa3] sur l’endoscopie tordue, et Gérard Laumon. Je remer-
cie aussi les autres mathématiciens qui ont répondu à mes questions ou m’ont signalé
des simplifications, en particulier Pierre-Henri Chaudouard, Laurent Fargues, Günter
Harder, Colette Moeglin, Bao Chau Ngo, Sug Woo Shin et Marie-France Vignéras.
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1 La formule des points fixes

1.1 Variétés de Shimura

La référence pour ce paragraphe est [P2] §3.
On note S = RC/RGm,R. On identifie S(C) = (C⊗RC)

× à C××C× par a⊗1+b⊗i 7−→
(a+ ib, a− ib), et on note µ0 : Gm,C −→ SC le morphisme z 7−→ (z, 1).

On utilise ici la définition des données de Shimura (pures) de [P2] (3.1), à la condition
(3.1.4) près. Une donnée de Shimura est donc un triplet (G,X , h) (qu’on notera souvent
simplement (G,X )), où G est un groupe algébrique réductif connexe sur Q, X est
un ensemble muni d’une action transitive de G(R), et h : X −→ Hom(S,GR) est un
morphisme G(R)-équivariant, vérifiant les conditions (3.1.1), (3.1.2), (3.1.3) et (3.1.5)
de [P2] (mais pas forcément la condition (3.1.4), qui est que Gad n’ait pas de facteur
simple de type compact défini sur Q).

Soit (G,X , h) une donnée de Shimura. Le corps de définition de la classe de conjugaison
de cocaractères hx ◦ µ0 : Gm,C −→ GC, x ∈ X , est appelé corps reflex de la donnée. On
le note F . Pour tout sous-groupe compact ouvert K de G(Af ), on dispose d’une variété
de Shimura MK(G,X ), qui est une variété algébrique quasi-projective sur F telle que

MK(G,X )(C) = G(Q) \ (X ×G(Af )/K).

Si de plus K est net (cf [P1] 0.6), alorsMK(G,X ) est lisse sur F . On noteM(G,X ) la li-
mite projective desMK(G,X ) lorsque K parcourt l’ensemble des sous-groupes compacts
ouverts de G(Af ).

Soient g ∈ G(Af ) et K,K′ deux sous-groupes compact ouverts de G(Af ) tels que
K′ ⊂ gKg−1. On a un morphisme fini

Tg :M
K′
(G,X ) −→MK(G,X ),

qui sur les points complexes est donné par

{
G(Q) \ (X ×G(Af )/K

′) −→ G(Q) \ (X ×G(Af )/K)
G(Q)(x, hK′) 7−→ G(Q)(x, hgK)

Si K est net, alors le morphisme Tg est étale.
On fixe à nouveau K. La variété de Shimura MK(G,X ) n’est pas projective sur F

en général, mais on dispose d’une compactification j : MK(G,X ) −→ MK(G,X )∗,
appelée compactification de Baily-Borel (ou Satake-Baily-Borel) ; MK(G,X )∗ est une
variété projective sur F et normale (mais non lisse en général, même si K est net), dans
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laquelle MK(G,X ) est ouvert et dense. Rappelons que l’ensemble des points complexes
de MK(G,X )∗ est

MK(G,X )∗(C) = G(Q) \ (X ∗ ×G(Af )/K),

où X ∗ est un espace topologique contenant X comme ouvert dense, tel que l’action
de G(Q) sur X se prolonge par continuité à X ∗. En tant qu’ensemble, X ∗ est union
disjointe de X et de composantes de bord XP indexées par les sous-groupes paraboliques
admissibles de G (on dit qu’un sous-groupe parabolique de G est admissible s’il est
différent de G et si sa projection sur chaque facteur simple G′ de Gad est égale à G′

ou à un sous-groupe parabolique maximal de G′, cf [P1] 4.5). Pour tout sous-groupe
parabolique admissible P de G, on a P(Q) = StabG(Q)(XP ) ; l’action de P(Q) sur XP
s’étend en une action transitive de P(R), et le radical unipotent de P agit trivialement
sur XP .

Les morphismes Tg ci-dessus se prolongent en des morphismes finis T g entre les com-
pactifications de Baily-Borel.

Dans toute la suite, on supposera vérifiée l’hypothèse suivante sur G : Soit P un
sous-groupe parabolique admissible de G ; on note NP le radical unipotent de P, UP

le centre de NP et MP = P/NP le quotient de Levi. Alors il existe deux sous-groupes
réductifs connexes LP et GP de MP tels que :
• MP est produit direct de LP et GP ;
• GP contient G1, où G1 est le sous-groupe distingué de MP défini par Pink dans

[P2] (3.6) (en bas de la page 220), et le quotient GP /G1 est de type compact modulo
son centre ;

• LP ⊂ CentMP
(UP ) ⊂ Z(MP )LP ;

• GP (R) agit transitivement sur XP , et LP (R) agit trivialement sur XP ;
• pour tout sous-groupe compact ouvert net KM de MP (Af ), on a KM ∩ LP (Q) =

KM ∩ CentMP (Q)(XP ).
Dans la suite, on note QP l’image inverse de GP dans P.

Remarque 1.1.1 Si G vérifie l’hypothèse ci-dessus, alors, pour tout sous-groupe para-
bolique admissible P de G, le groupe GP vérifie la même hypothèse.

Exemple 1.1.2 Si G est le groupe général symplectique GSp2n, ou si G est une forme
intérieure du groupe unitaire quasi-déployé GU∗(n) défini en 2.1, alors G vérifie l’hy-
pothèse ci-dessus.

On a une stratification du bord deMK(G,X )∗ (qui existe en général, mais dont la des-
cription est un peu plus simple lorsque G vérifie l’hypothèse ci-dessus). Soit P un sous-
groupe parabolique admissible de G. Pink a défini un morphisme XP −→ Hom(S,GP,R)
([P2] (3.6.1)), qui fait de (GP ,XP ) une donnée de Shimura ; de plus, le corps reflex
de (GP ,XP ) est égal à F . Soit g ∈ G(Af ). On note HP = gKg−1 ∩ P(Q)QP (Af ),
HL = gKg−1 ∩ LP (Q)NP (Af ), KQ = gKg−1 ∩QP (Af ), KN = gKg−1 ∩NP (Af ). Alors
(cf [P2] (3.7)) on a un morphisme fini sur son image

MKQ/KN (GP ,XP ) −→MK(G,X )∗ −MK(G,X ).
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Le groupe HP agit à droite sur MKQ/KN (GP ,XP ), et cette action se factorise par le
groupe fini HP /HLKQ. On note iP,g l’immersion localement fermée

MKQ/KN (GP ,XP )/HP −→MK(G,X )∗.

Cette immersion se prolonge en un morphisme fini (qui n’est pas forcément une immer-
sion fermée)

iP,g :M
KQ/KN (GP ,XP )∗/HP −→MK(G,X )∗.

Le bord de MK(G,X )∗ est union des images des morphismes iP,g, où P parcourt l’en-
semble des sous-groupes paraboliques admissibles de G et g parcourt G(Af ). Si P

′ est
un autre sous-groupe parabolique admissible de G et g′ ∈G(Af ), les images des immer-
sions iP,g et iP ′,g′ sont égales si et seulement s’il existe γ ∈ G(Q) tel que P′ = γPγ−1

et P(Q)QP (Af )gK = P(Q)QP (Af )γ
−1g′K, et elles sont disjointes sinon. Enfin, si K est

net, alors KQ/KN est net et l’action de HP /HLKN surMKQ/KN (GP ,XP ) est libre (donc
MKQ/KN (GP ,XP )/HP est lisse).

On appelle les images des morphismes iP,g, g ∈ G(Af ), les strates de bord deMK(G,X )∗
associées à P.

On suppose maintenant pour simplifier que Gad est simple. On fixe un sous-groupe
parabolique minimal P0 de G, et dit qu’un sous-groupe parabolique de G est standard
s’il contient P0. Soient P1, . . . ,Pn les sous-groupes paraboliques maximaux standard de
G ; on choisit la numérotation de ces sous-groupes paraboliques telle que r ≤ s si et
seulement si UPr ⊂ UPs (cf [GHM] (22.3)). On note Nr = NPr , Gr = GPr , Lr = LPr ,
ir,g = iPr ,g, etc.

Soit P un sous-groupe parabolique standard. On écrit P = Pn1 ∩ · · · ∩ Pnr , avec
n1 < · · · < nr. Le quotient de Levi MP = P/NP est produit direct de Gnr et d’un
sous-groupe de Levi LP de Lnr . On note CP l’ensemble des n-uplets (X1, . . . ,Xr), où :
• X1 est une strate de bord de MK(G,X )∗ associée à Pn1 ;
• pour tout i ∈ {1, . . . , r − 1}, Xi+1 est une strate de bord de Xi associée au sous-

groupe parabolique maximal (Pni+1 ∩Qni)/Nni de Gni .
On note C′P le quotient deG(Af )×Qn1(Af )×· · ·×Qnr−1(Af ) par la relation d’équivalence
suivante : (g1, . . . , gr) est équivalent à (g′1, . . . , g

′
r) si et seulement si, pour tout i ∈

{1, . . . , r},

(Pn1 ∩ · · · ∩Pni)(Q)Qni(Af )gi . . . g1K = (Pn1 ∩ · · · ∩Pni)(Q)Qni(Af )g
′
i . . . g

′
1K.

Proposition 1.1.3 (i) L’application G(Af ) −→ C′P qui à g associe la classe de

(g, 1, . . . , 1) induit une bijection P(Q)Qnr (Af ) \G(Af )/K
∼−→ C′P .

(ii) On définit une application ϕ′ : C′P −→ CP de la manière suivante : On fixe
(g1, . . . , gr) ∈ G(Af ) × Qn1(Af ) × · · · × Qnr−1(Af ). Pour tout i ∈ {1, . . . , r}, on
note

Hi = (gi . . . g1)K(gi . . . g1)
−1 ∩ (Pn1 ∩ · · · ∩Pni)(Q)Qni(Af )

et Ki l’image de Hi ∩ Qni(Af ) par le morphisme évident Qni(Af ) −→ Gni(Af ).
On associe à la classe de (g1, . . . , gr) la suite (X1, . . . ,Xr), où X1 = Im(in1,g1) =
MK1(Gn1 ,Xn1)/H1 et, pour tout i ∈ {1, . . . , r − 1}, Xi+1 est la strate de bord de
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Xi =MKi(Gni ,Xni)/Hi image du morphisme iP,g, avec P = (Pni+1 ∩Qni)/Nni (un
sous-groupe parabolique maximal de Gni+1) et g = gi+1Nni(Af ) ∈ Gni(Af ).
Alors cette application C′P −→ CP est bien définie, et c’est une bijection.

On obtient donc une bijection ϕP : P(Q)Qnr(Af ) \ G(Af )/K
∼−→ CP . On a une

application de CP dans l’ensemble des strates de bord de MK(G,X )∗ associées à Pnr

qui envoie (X1, . . . ,Xr) sur l’image de Xr dans MK(G,X )∗. Si on identifie le premier
ensemble à P(Q)Qnr(Af ) \G(Af )/K par ϕP et le second ensemble à Pnr(Q)Qnr(Af ) \
G(Af )/K par g 7−→ Im(inr ,g), cette application est simplement la projection évidente
P(Q)Qnr(Af ) \G(Af )/K −→ Pnr(Q)Qnr(Af ) \G(Af )/K.

Démonstration.
(i) Comme Qnr ⊂ Qnr−1 ⊂ · · · ⊂ Qn1 , on voit que, dans la définition de C′P ,

(g1, . . . , gr) est équivalent (g
′
1, . . . , g

′
r) si et seulement si

(Pn1 ∩ . . .Pnr)(Q)Qnr(Af )gr . . . g1K = (Pn1 ∩ · · · ∩Pnr)(Q)Qnr(Af )g
′
r . . . g

′
1K.

Pour conclure, il suffit de se souvenir que P = Pn1 ∩ · · · ∩Pnr .
(ii) On vérifie d’abord que ϕ′ est bien définie. Soit i ∈ {1, . . . , r − 1}. Si Xi =
MKi(Gni ,Xni)/Hi et Xi+1 est la strate de bord Im(iP,g) de Xi, où P et g sont
comme dans l’énoncé de la proposition, alors Xi+1 = MK′

(Gni+1 ,Xni+1)/H
′, où

H′ = gi+1Hig
−1
i+1 ∩ Pni+1(Q)Qni+1(Af ) et K′ est l’image de H′ ∩ Qni+1(Af ) dans

Gni+1(Af ). Comme gi+1 ∈ Qni(Af ), on a

H′ = (gi+1 . . . g1)K(gi+1 . . . g1)
−1∩(Pn1∩· · ·∩Pni)(Q)Qni(Af )∩Pni+1(Q)Qni+1(Af ).

Or on voit facilement que

(Pn1∩· · ·∩Pni)(Q)Qni(Af )∩Pni+1(Q)Qni+1(Af ) = (Pn1∩· · ·∩Pni+1)(Q)Qni+1(Af ).

Donc H′ = Hi+1, et Xi+1 = MKi+1(Gni+1 ,Xni+1)/Hi+1. De plus, il est clair que
la suite (X1, . . . ,Xr) définie dans l’énoncé de la proposition ne change pas si on
remplace (g1, . . . , gr) par un r-uplet équivalent.
Il est évident que ϕ′ est surjective. Montrons que ϕ′ est injective. Soient c, c′ ∈
C′P ; on note (X1, . . . ,Xr) = ϕ′(c) et (X ′

1, . . . ,X
′
r) = ϕ′(c′), et on suppose que

(X1, . . . ,Xr) = (X ′
1, . . . ,X

′
r). On choisit des représentants (g1, . . . , gn) et (g

′
1, . . . , g

′
n)

de c et c′. On note comme plus haut, pour tout i ∈ {1, . . . , n},

Hi = (gi . . . g1)K(gi . . . g1)
−1 ∩ (Pn1 ∩ · · · ∩Pni)(Q)Qni(Af )

H′
i = (g′i . . . g

′
1)K(g′i . . . g

′
1)

−1 ∩ (Pn1 ∩ · · · ∩Pni)(Q)Qni(Af ).

Alors X1 = X ′
1 implique Pn1(Q)Qn1(Af )g1K = Pn1(Q)Qn1(Af )g

′
1K et, pour tout

i ∈ {1, . . . , r − 1}, Xi+1 = X ′
i+1 implique que

Pni+1(Q)Qni+1(Af )gi+1Hi(gi . . . g1) = Pni+1(Q)Qni+1(Af )g
′
i+1H

′
i(g

′
i . . . g

′
1).

Donc (g1, . . . , gr) et (g
′
1, . . . , g

′
r) sont équivalents, et c = c′.

�
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1.2 Systèmes locaux et théorème de Pink

On fixe un corps de nombres K. Pour tout groupe algébrique G sur Q, on note RepG
la catégorie des représentations algébriques de G définies sur K. On fixe un nombre
premier ℓ et une place λ de K au-dessus de ℓ.

Soient M un groupe réductif connexe sur Q, L et G deux sous-groupes réductifs
connexes de M tels que M soit produit direct de L et G, et (G,X ) une donnée de
Shimura. On étend l’action de G(Af ) sur M(G,X ) en une action de M(Af ) en faisant
agir L(Af ) trivialement. Soit KM un sous-groupe compact ouvert net deM(Af ). On note
H = KM ∩ L(Q)G(Af ), HL = KM ∩ L(Q) (un sous-groupe arithmétique de L(Q)) et
K = KM ∩G(Af ). Le groupe H agit sur la variété de Shimura MK(G,X ), et le quotient
MK(G,X )/H est égal à MH/HL(G,X ) (H/HL est un sous-groupe compact ouvert net
de G(Af )).

Remarque 1.2.1 On peut généraliser les morphismes Tg de 1.1 : Si m ∈ L(Q)G(Af )
et K′

M est un autre sous-groupe compact ouvert de M(Af ) tel que K′
M ∩L(Q)G(Af ) ⊂

mHm−1, alors on a un morphisme

Tm :M(G,X )/H′ −→M(G,X )/H,

où H′ = K′
M ∩ L(Q)G(Af ) et H = KM ∩ L(Q)G(Af ). Ce morphisme est simplement

celui donné par l’injection H′ −→ H, h 7−→ mhm−1.

En utilisant les foncteurs µΓ,ϕ de Pink (cf [P1] (1.10)) pour le revêtement étale
profini M(G,X ) −→ MK(G,X )/H (qui est galoisien de groupe H/HL) et les pro-
priétés des sous-groupes arithmétiques de L(Q), on peut construire un foncteur additif
triangulé V 7−→ FH/HLRΓ(HL, V ) de Db(RepM) dans la catégorie des complexes λ-
adiques sur MK(G,X )/H (cette construction est expliquée dans [M1] 2.1.4). Pour tout
V ∈ ObDb(RepM) et pour tout k ∈ Z, Hk FH/HLRΓ(HL, V ) est un faisceau λ-adique
lisse sur MK(G,X )/H, de fibre isomorphe (non canoniquement) à

⊕

i+j=k

Hi(HL,H
j V ).

Remarque 1.2.2 Si Γ est un sous-groupe arithmétique net de L(Q) (par exemple HL),
alors on peut calculer RΓ(Γ, V ) dans la catégorie Db(RepG), car Γ est de type FL (cf
[BuW], théorème 3.14).

Le théorème de Pink que nous allons énoncer concerne l’image directe des complexes
FH/HLRΓ(HL, V ) par l’immersion ouverte j : MK(G,X )/H −→ MK(G,X )∗/H. Soient
P un sous-groupe parabolique admissible de G et g ∈ G(Af ). On note

HP = gHg−1 ∩ L(Q)P(Q)QP (Af ),

HP,L = gHg−1 ∩ L(Q)LP (Q)NP (Af ),

KN = gHg−1 ∩NP (Af ),
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KG = (gHg−1 ∩QP (Af ))/(gHg
−1 ∩NP (Af )),

et i = iP,g :M
KG(GP ,XP )/HP −→MK(G,X )∗/H.

Alors le théorème 4.2.1 de [P2] implique le résultat suivant (cf [M1] 2.2) :

Théorème 1.2.3 Pour tout V ∈ ObDb(RepM), on a des isomorphismes canoniques

i∗Rj∗FH/HLRΓ(HL, V ) ≃ FHP /HP,LRΓ(HP,L, V )

≃ FHP /HP,LRΓ(HP,L/KN , RΓ(Lie(NP ), V )).

Le dernier isomorphisme utilise le théorème de van Est de [GKM] §24.

Nous utiliserons dans la suite des systèmes locaux sur des espaces localement symétriques
qui ne sont pas forcément hermitiens. Introduisons quelques notations. Soit G un groupe
réductif connexe sur Q. On fixe un sous-groupe compact maximal K∞ de G(R). On note
AG le sous-tore déployé (sur Q) maximal du centre de G, X = G(R)/K∞AG(R)

0, et
q(G) = dim(X )/2 ∈ 1

2Z. Pour tout sous-groupe compact ouvert K de G(Af ), on peut
former le quotient G(Q) \ (X ×G(Af )/K), que l’on notera MK(G,X )(C), même si le
couple (G,X ) n’est pas forcément une donnée de Shimura. Si K est assez petit (par
exemple net), ce quotient est une varitété analytique réelle. On a des morphismes Tg
(g ∈ G(Af )) définis comme dans 1.1.

Soit V ∈ ObRepG. On note FKV le faisceau des sections locales du morphisme

G(Q) \ (V × X ×G(Af )/K) −→ G(Q) \ (X ×G(Af )/K)

(où G(Q) agit sur V × X ×G(Af )/K par (γ, (v, x, gK)) 7−→ (γ.v, γ.x, γgK)). Comme
la notation le suggère, il y a un rapport entre ce faisceau et les systèmes locaux définis
au début de ce paragraphe : si (G,X ) est un donnée de Shimura, alors FKV ⊗Kλ est
l’image inverse sur MK(G,X )(C) du faisceau λ-adique FKV sur MK(G,X ) (cf [L1] p
38 ou [M1] 2.1.4.1)

Soit Γ un sous-groupe arithmétique net de G(Q). Alors le quotient Γ \ X est une
variété analytique réelle. Pour tout V ∈ ObRepG, on note FΓV le faisceau des sections
locales du morphisme

Γ \ (V × X ) −→ Γ \ X
(où Γ agit sur V × X par (γ, (v, x)) 7−→ (γ.v, γ.x) ).

On fixe à nouveau un sous-groupe compact ouvert net K de G(Af ), et on note (gi)i∈I
un système de représentants du double quotient G(Q) \G(Af )/K. Pour tout i ∈ I, soit
Γi = giKg

−1
i ∩G(Q). Alors les Γi sont des sous-groupes arithmétiques nets de G(Q), et

on a
MK(G,X )(C) =

∐

i∈I
Γi \ X

et, pour tout V ∈ ObRepG,

FKV =
⊕

i∈I
FΓiV.
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1.3 Modèles entiers

On utilise les notations de 1.1. Soit (G,X ) est une donnée de Shimura telle que
Gad soit simple et que les sous-groupes paraboliques maximaux de G vérifient les
hypothèses de 1.1. On fixe un sous-groupe parabolique minimal P0 de G et on note
(G1,X1), . . . , (Gn,Xn) les données de Shimura correspondant aux sous-groupes parabo-
liques maximaux standard de G ; pour tout i ∈ {1, . . . , n}, P0 détermine un sous-groupe
parabolique minimal de Gi. On note parfois (G0,X0) = (G,X ). Il est clair que, pour
tout i ∈ {0, . . . , n}, les données de Shimura associées aux sous-groupes paraboliques
maximaux standard de Gi sont les (Gj ,Xj), pour i+ 1 ≤ j ≤ n.

Rappelons qu’on a noté F le corps reflex de (G,X ). C’est aussi le corps reflex de
tous les (Gi,Xi), d’après [P1] 12.1 et 11.2(c). Soit Q la clôture algébrique de Q dans C ;
comme F est un sous-corps de C par définition, on a F ⊂ Q. Pour tout nombre premier
p, on fixe une clôture algébrique Qp de Qp et une injection F ⊂ Qp.

On fixe un point x0 de X , et on note h0 le morphisme S −→ GR correspondant. Soit w
le composé de h0 et de l’injection Gm,R ⊂ S. Alors w est indépendant du choix de x0 et il
est défini sur Q (cf [P2] 5.4). On dit qu’une représentation algébrique ρ : G −→ GL(V )
de G est pure de poids m si ρ ◦w est la multiplication par le caractère λ 7−→ λm de Gm

(cette convention est l’opposée de celle de [P2] 5.4).
On considère les données suivantes :
• pour tout i ∈ {0, . . . , n}, un ensemble Ki de sous-groupes compacts ouverts nets de

Gi(Af ), stable par conjugaison par Gi(Af ) et fini modulo conjugaison par Gi(Af ) ;
• pour tout i ∈ {0, . . . , n}, un sous-ensemble fini Ai de Gi(Af ) tel que 1 ∈ Ai ;
• pour tout i ∈ {0, . . . , n}, une sous-catégorie abélienne pleine Ri de RepGi , stable

par facteur direct,
vérifiant les conditions suivantes : Soient i, j ∈ {0, . . . , n} tels que j > i, et K ∈ Ki. On
note P le sous-groupe parabolique maximal standard de Gi associé à (Gj ,Xj). Alors :

(a) Pour tout g ∈ Gi(Af ),

(gKg−1 ∩QP (Af ))/(gKg
−1 ∩NP (Af )) ∈ Kj,

et, pour tout g ∈ Gi(Af ) et pour tout sous-groupe parabolique standard P′ de Gi

tel que QP ⊂ P′ ⊂ P,

(gKg−1 ∩P′(Q)NP ′(Af )QP (Af ))/(gKg
−1 ∩ LP ′(Q)NP ′(Af )) ∈ Kj

(gKg−1 ∩P′(Af ))/(gKg
−1 ∩ LP ′(Af )NP ′(Af )) ∈ Kj .

(b) Soient g ∈ Ai et K′ ∈ Ki tels que K′ ⊂ gKg−1. Soient h, h′ ∈ Gi(Af ) tels que
P(Q)QP (Af )hK = P(Q)QP (Af )h

′gK. Alors, quitte à remplacer h (resp. h′) par
un élément de même classe dans P(Q)QP (Af ) \ G(Af )/K (resp. P(Q)QP (Af ) \
G(Af )/K

′), il existe p ∈ LP (Q) et q ∈ QP (Af ) tels que pqhK = h′gK et que l’image
de q dans Gj(Af ) = QP (Af )/NP (Af ) soit dans Aj .

(c) Pour tous g ∈ Gi(Af ) et V ∈ ObRi, on a

RΓ(ΓL, RΓ(Lie(NP ), V )) ∈ ObDb(Rj),
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où
ΓL = (gKg−1 ∩P(Q)QP (Af ))/(gKg

−1 ∩QP (Af )).

Soit Σ un ensemble fini de nombres premiers tel que les groupes G0, . . . ,Gn soient
non ramifiés en dehors de Σ. Pour tout p 6∈ Σ, on fixe des modèles sur Zp de ces groupes.
On note

AΣ =
∏

p∈Σ
Qp.

On fixe ℓ ∈ Σ et une place λ de K au-dessus de ℓ, et on considère les conditions suivantes
sur Σ :

(1) Pour tout i ∈ {0, . . . , n}, on a Ai ⊂ Gi(AΣ) et toute classe de G(Af )-conjugaison
dansKi a un représentant de la forme KΣK

Σ, avec KΣ ⊂ Gi(AΣ) et K
Σ =

∏
p 6∈Σ

Gi(Zp).

(2) Pour tous i ∈ {0, . . . , n} et K ∈ Ki, il existe un schéma quasi-projectif lisse
MK(Gi,Xi) sur Spec(OF [1/Σ]) de fibre générique MK(Gi,Xi).

(3) Pour tous i ∈ {0, . . . , n} et K ∈ Ki, il existe un schéma normal MK(Gi,Xi)∗,
projectif sur Spec(OF [1/Σ]), contenantMK(Gi,Xi) comme ouvert dense et de fibre
génériqueMK(Gi,Xi)∗. De plus, les morphismes iP,g (resp. iP,g) de 1.1 s’étendent en
des immersions localement fermées (resp. des morphismes finis) entre les modèles sur
Spec(OF [1/Σ]), et le bordMK(Gi,Xi)∗ −MK(Gi,Xi) est toujours union disjointe
des images de iP,g si P parcourt l’ensemble des sous-groupes paraboliques maxi-
maux standard de Gi et g parcourt un système de représentants de P(Q)QP (Af ) \
Gi(Af )/K.

(4) Pour tous i ∈ {0, . . . , n}, g ∈ Ai et K,K′ ∈ Ki tels que K′ ⊂ gKg−1, le mor-
phisme T g : MK′

(Gi,Xi)∗ −→ MK(Gi,Xi)∗ se prolonge en un morphisme fini
MK′

(Gi,Xi)∗ −→ MK(Gi,Xi)∗, encore noté T g, dont la restriction aux strates
deMK′

(Gi,Xi)∗ (y compris la strate ouverteMK′
(Gi,Xi)) est étale.

(5) Pour tous i ∈ {0, . . . , n} et K ∈ Ki, il existe un foncteur FK deRi dans la catégorie
des faisceaux λ-adiques lisses sur MK(Gi,Xi) qui, par passage à la fibre spéciale,
redonne le foncteur FK de 1.2.

(6) Pour tous i ∈ {0, . . . , n}, K ∈ Ki et V ∈ ObRi, les isomorphismes du théorème de
Pink (1.2.3) s’étendent en des isomorphismes entre complexes sur les modèles sur
Spec(OF [1/Σ]).

(7) Pour tous i ∈ {0, . . . , n}, K ∈ Ki et V ∈ ObRi, le faisceau FKV surMK(Gi,Xi)
est mixte (au sens de [D2] 1.2.2). De plus, si V est pure de poids m, alors FKV est
pur de poids −m.

Proposition 1.3.1 Soient Ki et Ai comme ci-dessus (vérifiant les conditions (a) et
(b)). Si Gad est de type abélien (au sens de [P2] 5.6.2), alors il existe un ensemble fini
Σ de nombres premiers vérifiant les propriétés (1) à (7), avec Ri = RepGi pour tout
i ∈ {0, . . . , n}. Dans le cas général, il existe un ensemble fini Σ de nombres premiers
vérifiant les propriétés (1) à (6), avec Ri = RepGi pour tout i ∈ {0, . . . , n}. Soient R′

i,
0 ≤ i ≤ n, des sous-catégories abéliennes pleines épaisses stables par facteur direct des
RepGi , contenant la représentation triviale, vérifiant la condition (c), et minimales pour
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ces propriétés (ceci détermine les R′
i). Alors il existe Σ′ ⊃ Σ fini tel que Σ′, les Ki et les

R′
i vérifient la propriété (7).

Dans la suite, on considérera la situation suivante : g ∈ G(Af ) et K,K
′ sont deux sous-

groupes compacts ouverts nets de G(Af ) tels que K
′ ⊂ K∩gKg−1, et on s’intéressera à la

correspondance de Hecke (Tg, T1) : MK′
(G,X )∗ −→ (MK(G,X )∗)2. Lorsqu’on voudra

réduire cette situation modulo p, on choisira desKi tels que K,K′ ∈ K0 et que la condition
(a) soit vérifiée, et minimaux pour ces propriétés, des Ai tels que 1, g ∈ A0 et que la
condition (b) soit vérifiée, et minimaux pour ces propriétés, on prendra Ri = RepGi si
G est de type abélien et Ri égal au R′

i de la proposition sinon, on fixera Σ tel que les
propriétés (1) à (7) soient vérifiées, et on réduira modulo un p 6∈ Σ. Comme avant, le
nombre premier ℓ sera choisi dans Σ (ou ajouté à Σ).

Parfois, on ne considérera qu’une seule variété de Shimura MK(G,X ), et pas de cor-
respondances de Hecke. Pour choisir un nombre premier p modulo lequel on peut réduire,
on procède comme ci-dessus, mais en demandant seulement que K ∈ K0 et 1 ∈ A0.

Démonstration. On commence par montrer que, dans le cas général, il existe un en-
semble fini Σ de nombres premiers vérifiant les conditions (1) à (6), avec Ri = RepGi . Il
est évident qu’on peut trouver un tel Σ vérifiant les conditions (1) à (4). La proposition
3.6 de [W] montre qu’on peut trouver Σ vérifiant les conditions (1) à (5). Pour montrer
qu’on peut montrer Σ vérifiant également la condition (6), on raisonne comme dans la
preuve de la proposition 3.7 de [W], en utilisant le théorème de changement de base
générique de Deligne (cf SGA 4 1/2 [Th. finitude] théorème 1.9).

SupposonsGad de type abélien. Alors Gad
i est de type abélien pour tout i ∈ {1, . . . , n},

et l’assertion de la proposition résulte de la proposition (5.6.2) de [P2]. Dans le cas
général, soient R′

i les sous-catégories de RepGi définies dans l’énoncé de la proposition.
La dernière assertion de la proposition résulte de la proposition (5.6.1) de [P2] (on
raisonne comme dans la deuxième preuve de [P2] (5.6.6)).

�

Remarque 1.3.2 La convention pour l’action de Galois sur le modèle canonique est
celle de Pink ([P2] 5.5), qui est opposée à celle de Deligne (dans Corvallis) et donc aussi
à celle de Kottwitz (dans [K11]) ; donc ce que Kottwitz appelle le modèle canonique de
la variété de Shimura associée à la donnée (G,X , h−1) est ici le modèle canonique de la
variété de Shimura associée à la donnée (G,X , h).

1.4 Complexes pondérés et complexe d’intersection

Soient (G,X ) une donnée de Shimura et K un sous-groupe compact ouvert net de
G(Af ). On suppose que (G,X ) vérifie les hypothèses de 1.1 et que Gad est simple.
On fixe un sous-groupe parabolique minimal P0 de G et des sous-groupes paraboliques
maximaux standard P1, . . . ,Pn comme au-dessus de la proposition 1.1.3. On fixe des
nombres premiers p et ℓ comme dans 1.3 (voir l’explication sous la proposition 1.3.1),
et une place λ de K au-dessus de ℓ. On dispose donc des réductions modulo p de toutes
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les variétés de 1.1 et du théorème de Pink modulo p ; dans la suite, on utilisera toujours
ces réductions modulo p.

On note M0 = MK(G,X ) et d = dimM0, et, pour tout r ∈ {1, . . . , n}, on note Mr

l’union des strates de bord de MK(G,X )∗ associées à Pr, dr = dimMr et ir l’inclusion
de Mr dans MK(G,X )∗. Alors (M0, . . . ,Mn) est une stratification de MK(G,X )∗ au
sens de [M2] 3.3.1. On dispose donc, pour tout a = (a0, . . . , an) ∈ (Z ∪ {±∞})n+1,
des foncteurs w≤a et w>a de [M2] 3.3.2 (qui envoient la catégorie Db

m(M
K(G,X )∗,Kλ)

dans une sous-catégorie triangulée). Rappelons la définition du complexe d’intersection
et des complexes pondérés. On rappelle que j est l’immersion ouverte MK(G,X ) −→
MK(G,X )∗.

Remarque 1.4.1 Dans la suite, on utilise le fait que les faisceaux FKV sont mixtes
de poids connus. On fixe donc des catégories R0, . . . ,Rn comme dans 1.3, vérifiant la
condition (c) et la propriété (7) de 1.3. Si Gad est de type abélien, on peut prendre
R0 = RepG.

Définition 1.4.2 (i) Soit V ∈ ObRepG. Le complexe d’intersection sur MK(G,X )∗
à coefficients dans V est

ICKV = (j!∗(FKV [d]))[−d].

(ii) (cf [M2] 4.1.3) Soient t1, . . . , tn ∈ Z ∪ {±∞}. Pour tout r ∈ {1, . . . , n}, on note
ar = −tr + dr. On définit un foncteur additif triangulé

W≥t1,...,≥tn : Db(R0) −→ Db
m(M

K(G,X )∗,Kλ)

de la manière suivante : pour tout m ∈ Z, si V ∈ ObDb(R0) est tel que tous les
Hi V , i ∈ Z, sont de poids m, alors on pose

W≥t1,...,≥tnV = w≤(−m+d,−m+a1,...,−m+an)Rj∗FKV.

La proposition 4.1.5 de [M2] se généralise de manière évidente, et donne :

Proposition 1.4.3 Soient t1, . . . , tn ∈ Z tels que, pour tout r ∈ {1, . . . , n}, dr − d ≤
tr ≤ 1 + dr − d. Alors, pour tout V ∈ ObR0, on a un isomorphisme canonique

ICKV ≃W≥t1,...,≥tnV.

On s’intéresse maintenant à la restriction des complexes pondérés aux strates de bord.
Le théorème ci-dessous résulte des propositions 3.3.4 et 3.4.2 de [M2].

Théorème 1.4.4 Soit a = (a0, . . . , an) ∈ (Z∪{±∞})n+1. Alors, pour tout L ∈ ObDb
m(M

K(G,X ),Kλ)
tel que tous les faisceaux de cohomologie perverse de L sont purs de poids a0, on a une
égalité de classes dans le groupe de Grothendieck :

[w≤aRj∗L] =
∑

1≤n1<···<nr≤n
(−1)r[inr !w≤anr

i!nr
. . . in1!w≤an1

i!n1
j!L].
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Il suffit donc de calculer les restrictions aux strates de bord des complexes de la forme
inr !w≤anr

i!nr
. . . in1!w≤an1

i!n1
j!FKV , 1 ≤ n1 < · · · < nr ≤ n. On a la généralisation

suivante de la proposition 4.2.3 de [M2] et de la proposition 5.2.3 de [M1] :

Proposition 1.4.5 Soient n1, . . . , nr ∈ {1, . . . , n} tels que n1 < · · · < nr, a1, . . . , ar ∈
Z∪{±∞}, V ∈ ObDb(R0) et g ∈ G(Af ). On note P = Pn1 ∩· · ·∩Pnr ; rappelons qu’on
a construit dans 1.1, au-dessus de la proposition 1.1.3, un ensemble CP ≃ P(Q)Qnr (Af )\
G(Af )/K qui s’envoie sur l’ensemble des strates de bord deMK(G,X )∗ associées à Pnr .
Pour tout i ∈ {1, . . . , r}, on note wi : Gm −→ Gni le cocaractère associé à la donnée
de Shimura (Gni ,Xni) comme dans 1.3 ; l’image de wi est contenue dans le centre de
Gni , et on peut voir wi comme un cocaractère de MP . Pour tout i ∈ {1, . . . , r}, on pose
ti = −ai + dni . Enfin, on note

L = i∗nr ,gRinr∗w>ar i
∗
nr
. . . Rin1∗w>a1i

∗
n1
Rj∗FKV.

Alors on a un isomorphisme canonique

L ≃
⊕

C

TC∗LC ,

où C = (X1, . . . ,Xr) parcourt l’ensemble des éléments de CP qui s’envoient sur la strate
Im(inr ,g), et TC est le morphisme évident Xr −→ Im(inr , g) (qui est un morphisme
fini étale). De plus, pour tout C ∈ CP qui s’envoie sur Im(inr ,g), si h ∈ G(Af ) est un
représentant de C, on a un isomorphisme

LC ≃ FH/HLRΓ(HL/KN , RΓ(Lie(NP ), V )<t1,...,<tr),

où H = hKh−1 ∩P(Q)Qnr(Af ), HL = hKh−1 ∩P(Q)Nnr (Af )∩Lnr(Q)Nnr(Af ), KN =
hKh−1∩NP (Q)Nnr(Af ) et, pour tout i ∈ {1, . . . , r}, l’indice > ti indique qu’on tronque
le complexe de représentations RΓ(Lie(NP ), V ) de MP par les poids de wi(Gm) (cf [M2]
4.1.1).

On rappelle que le quotient de Levi MP est produit direct de Gnr et d’un sous-groupe
de Levi LP de Lnr . On note ΓL = HL/KN et XL = LP (R)/KL,∞ALP

(R)0, où KL,∞
est un sous-groupe compact maximal de LP (R) et ALP

est comme dans 1.2 le sous-
tore déployé maximal du centre de LP ; on rappelle qu’on a posé q(LP ) = dim(XL)/2.
Alors ΓL est un sous-groupe arithmétique net de LP (Q), et on a, pour tout W ∈
ObDb(RepLP

),
RΓ(ΓL,W ) = RΓ(ΓL \XL,FΓLW ).

On note
RΓc(ΓL,W ) = RΓc(ΓL \XL,FΓLW ).

On peut voir ce complexe comme un objet deDb(RepGnr
), car c’est le dual deRΓ(ΓL,W

∗)[dim(XL)]
(oùW ∗ est la contragrédiente deW ). On définit de même RΓc(KL,W ) si KL est un sous-
groupe compact ouvert net de LP (Af ) et W ∈ ObDb(RepLP

).
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Corollaire 1.4.6 On note

M = i∗nr ,ginr !w≤ar i
!
nr
. . . in1!w≤a1i

!
n1
j!FKV.

Alors on a un isomorphisme canonique

M ≃
⊕

C

TC∗MC ,

où la somme est sur le même ensemble d’indices que dans la proposition ci-dessus et,
pour tout C ∈ CP qui s’envoie sur la strate Im(inr ,g), si h est un représentant de C, on
a un isomorphisme (avec les notations de la proposition)

MC ≃ FH/HLRΓc(HL/KN , RΓ(Lie(NP ), V )≥t1,...,≥tr)[− dim(AMP
/AG)].

Démonstration. On note V ∗ la contragrédiente de V . Le complexe dual de M est :

D(M) = i∗nr ,gRinr∗w≥−ar i
∗
nr
. . . Rin1∗w≥−a1i

∗
n1
Rj∗D(FKV )

= i∗nr ,gRinr∗w≥−ar i
∗
nr
. . . Rin1∗w≥−a1i

∗
n1
Rj∗(FKV ∗[2d](d))

= (i∗nr ,gRinr∗w≥2d−ar i
∗
nr
. . . Rin1∗w≥2d−a1 i

∗
n1
Rj∗FKV ∗)[2d](d).

Pour tout i ∈ {1, . . . , r}, on note si = −(2d− ai− 1) + dni = 1− ti− 2(d− dni). D’après
la proposition ci-dessus, on a

D(M) ≃
⊕

C

TC∗M
′
C ,

avec
M ′
C ≃ FH/HLRΓ(HL/KN , RΓ(Lie(NP ), V

∗)<s1,...,<sr)[2d](d).

On prend MC = D(M ′
C). Il reste à calculer MC .

Notons m = dim(NP ). D’après le lemme (10.9) de [GHM], on a

RΓ(Lie(NP ), V )≥t1,...,≥tr ≃ RHom(RΓ(Lie(NP ), V
∗)<s1,...,<sr ,H

m(Lie(NP ),Q))[−m],

et Hm(Lie(NP ),Q) est le caractère γ 7−→ det(Ad(γ), Lie(NP ))
−1 de MP (seul le cas des

groupes G dont le centre est anisotrope est traité dans [GHM], mais le cas général est
similaire). En particulier, HL/KN agit trivialement sur Hm(Lie(NP ),Q), et le groupe
wr(Gm) agit par le caractère λ 7−→ λ2(d−dnr ) (wr est défini dans l’énoncé de la proposition
1.4.5). On en déduit que

MC ≃ FH/HLRΓc(HL/KN , RΓ(Lie(NP ), V )≥t1,...,≥tr)[a],

avec

a = 2dnr+m+2q(LP )−2d = 2q(Gnr)+2q(LP )+dim(NP )−2q(G) = − dim(AMP
/AG).

�
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Démonstration de la proposition 1.4.5. On considère C = (X1, . . . ,Xr) ∈ CP . On note
I1 l’immersion localement fermée X1 −→ MK(G,X ) et, pour tout m ∈ {1, . . . , r − 1},
on note jm l’immersion ouverte Xm −→ X∗

m et Im+1 l’immersion localement fermée
Xm+1 −→ X∗

m (X∗
m est la compactification de Baily-Borel de Xm). On définit un com-

plexe LC sur Xr par la formule :

LC = w>arI
∗
rRjr−1∗w>ar−1I

∗
r−1 . . . w>a1I

∗
1Rj∗FKV.

Montrons par récurrence sur r que L est isomorphe à la somme directe des TC∗LC ,
où C parcourt l’ensemble des éléments de CP qui s’envoient sur la strate Y = Im(inr ,g).
C’est évident si r = 1. On suppose donc que r ≥ 2 et que le résultat est vrai pour r− 1.
Soient Y1, . . . , Ym les strates de bord de MK(G,X )∗ associés à Pnr−1 dont l’adhérence
contient Y . Pour tout i ∈ {1, . . . ,m}, on note ui : Yi −→MK(G,X )∗ l’inclusion et

Li = u∗iRinr−1∗w>ar−1i
∗
nr−1

. . . Rin1∗w>a1i
∗
n1
Rj∗FKV.

On a évidemment

L =

m⊕

i=1

i∗nr ,gRui∗w>arLi.

On note P′ = Pn1 ∩ · · · ∩Pnr−1 . Soit i ∈ {1, . . . ,m}. D’après l’hypothèse de récurrence,
Li est isomorphe à la somme directe des TC′∗LC′ , où C ′ parcourt l’ensemble des éléments
de CP ′ qui s’envoient sur Yi et LC′ est défini de manière analogue à LC . On fixe
C ′ = (X1, . . . ,Xr−1) qui s’envoie sur Yi, et on calcule i∗nr ,gRui∗w>arTC′∗LC′ . On a un
diagramme dont les carrés sont cartésiens aux éléments nilpotents près

Y ′ I′ //

T

��

X∗
r−1

TC′

��

Xr−1
jr−1oo

TC′

��

Y // Y i Yioo

où Y ′ est union disjointe de strates de bord deX∗
r−1 associées au sous-groupe parabolique

(Pnr ∩ Qnr−1)/Nrn−1 . De plus, les flèches verticales sont finies, et les flèches T et TC′

sont étales. En utilisant l’isomorphisme de changement de base propre et le fait que les
foncteurs w>a commutent avec l’image directe par un morphisme fini étale, on trouve

i∗nr ,gRui∗w>arTC′∗LC′ = T∗w>arI
′∗Rjr−1∗LC′ .

Ce dernier complexe est somme directe des complexes

(T ◦ Ir)∗w>arI∗rRjr−1∗LC′ = TC∗LC ,

où Ir : Xr −→ X∗
r−1 parcourt l’ensemble des strates de bord dont Y ′ est union disjointe

et C = (X1, . . . ,Xr). Il est clair que ces calculs impliquent le résultat cherché.
Il reste à montrer que, pour tout C ∈ CP , LC est bien de la forme donnée dans

l’énoncé de la proposition. On raisonne encore une fois par récurrence sur r. Si r = 1,
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l’isomorphisme cherché résulte directement du théorème de Pink (1.2.3) et du lemme
4.1.2 de [M2]. On suppose donc que r ≥ 2 et que le résultat est vrai pour r − 1. Soit
C = (X1, . . . ,Xr) ∈ CP , et soit h un élément deG(Af ) dont la classe dansP(Q)Qrn(Af )\
G(Af )/K correspond à C. On note P′ = Pr1 ∩ · · · ∩Prn−1 , C

′ = (X1, . . . ,Xr−1),

H = hKh−1 ∩P(Q)Qnr(Af ),

HL = hKh−1 ∩P(Q)Nnr(Af ) ∩ Lnr(Q)Nnr(Af ) = H ∩ Lnr(Q)Nnr(Af ),

KN = hKh−1 ∩NP (Q)Nnr(Af ),

H′ = hKh−1 ∩P′(Q)Qnr−1(Af ),

H′
L = hKh−1 ∩P′(Q)Nnr−1(Af ) ∩ Lnr−1(Q)Nnr−1(Af ) = H′ ∩ Lnr−1(Q)Nnr−1(Af ),

K′
N = hKh−1 ∩NP ′(Q)Nnr−1(Af ).

D’après l’hypothèse de récurrence, on a un isomorphisme canonique

LC′ ≃ FH′/H′
LRΓ(H′

L/K
′
N , RΓ(Lie(NP ′), V )<t1,...,<tr−1).

En appliquant le théorème de Pink, on trouve un isomorphisme canonique

LC ≃ w>arFH/HLRΓ(HL/H
′
L, RΓ(H

′
L/K

′
N , RΓ(Lie(Nnr−1), V )<t1,...,<tr−1))).

Or

RΓ(HL/H
′
L, RΓ(H

′
L/K

′
N ,−)) ≃ RΓ(HL/KN , RΓ(KN/K

′
N ,−))

≃ RΓ(HL/KN , RΓ(Lie(Nnr/Nnr−1),−))

(le dernier isomorphisme vient du théorème de van Est de [GKM] §24). D’autre part,
pout tout i ∈ {1, . . . , r − 1}, l’image du cocaractère wi : Gm −→ Gni est contenue dans
le centre de Gni , donc commute avec Gnr−1 . On en déduit que

RΓ(Lie(Nnr/Nnr−1), RΓ(Lie(Nnr−1), V )<t1,...,tr−1) = RΓ(Lie(Nnr ), V )<t1,...,<tr−1 ,

donc que
LC ≃ w>arFH/HLRΓ(HL/KN , RΓ(Lie(Nnr ), V )<t1,...,<tr−1).

On conclut en utilisant le lemme 4.1.2 de [M2] et le fait que l’image de wr : Gm −→ Gnr

commute avec Lnr(Q), donc aussi avec son sous-groupe HL/KN .
�
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1.5 Correspondances cohomologiques

Notation 1.5.1 Soit (T1, T2) : X ′ −→ X1 × X2 une correspondance entre schémas
séparés de type fini sur un corps fini, et soit c : T ∗

1L1 −→ T !
2L2 une correspondance

cohomologique à support dans (c1, c2). On note Φ le morphisme de Frobenius absolu
de X1. Pour tout j ∈ N, on note Φjc la correspondance cohomologique à support dans
(Φj ◦ T1, T2) suivante :

(Φj ◦ T1)∗L1 = T ∗
1Φ

j∗L1 ≃ T ∗
1L1

c−→ T !
2L2.

On commence par définir les correspondances de Hecke sur les complexes de 1.2. On
fixe M, L et (G,X ) comme dans 1.2. On considère m1,m2 ∈ L(Q)G(Af ) et trois sous-

groupes compacts ouverts nets K′
M ,K

(1)
M ,K

(2)
M de M(Af ) tels que H′ ⊂ m1H

(1)m−1
1 et

H′ ⊂ m2H
(2)m−1

2 , où H′ = K′
M ∩ L(Q)G(Af ) et H(i) = K

(i)
M ∩ L(Q)G(Af ). On a donc

deux morphismes finis étales Tmi : M(G,X )/H′ −→ M(G,X )/H(i), i = 1, 2. On note

H
(i)
L = H(i) ∩ L(Q) et H′

L = H′ ∩ L(Q). Soit V ∈ ObRepM. Pour i = 1, 2, on note

Li = FH(i)/H
(i)
L RΓ(H

(i)
L , V ).

D’après [P2] 1.11.5, on a des isomorphismes canoniques

T ∗
mi
Li ≃ FH′/H′

Lθ∗iRΓ(H
(i)
L , V )

où θ∗iRΓ(H
(i)
L , V ) est l’image inverse par le morphisme H′/H′

L −→ H(i)/H
(i)
L , h 7−→

m−1
i hmi, du complexe de H(i)/H

(i)
L -modulesRΓ(H

(i)
L , V ). En utilisant les injections H′

L −→
H

(i)
L , h 7−→ m−1

i hmi, on obtient un morphisme d’adjonction θ∗1RΓ(H
(1)
L , V ) −→ RΓ(H′

L, V )

et un morphisme trace RΓ(H′
L, V ) −→ θ∗2RΓ(H

(2)
L , V ) (le deuxième morphisme existe car

H′
L est d’indice fini dans H

(2)
L ) ; ces morphismes sont H′/H′

L-équivariants. La correspon-
dance de Hecke

cm1,m2 : T ∗
m1
L1 −→ T !

m2
L2 = T ∗

m2
L2

est le composé

T ∗
m1
L1 ≃ FH′/H′

Lθ∗1RΓ(H
(1)
L , V )

adj−→ FH′/H′
LRΓ(H′

L, V )
Tr−→ FH′/H′

Lθ∗2RΓ(H
(2)
L , V ) ≃ T ∗

m2
L2.

On remarque que, si L = {1}, alors cette correspondance est un isomorphisme.

Remarques 1.5.2 (1) Supposons que K′
M ⊂ m1K

(1)
M m−1

1 ∩ m2K
(2)
M m−1

2 , et notons

K′
L = K′

M ∩ L(Af ) et K
(i)
L = K

(i)
M ∩ L(Af ). On peut, en utilisant les techniques

de [M1] 2.1.4 (et le fait que, pour tout sous-groupe ouvert compact KL de L(Af ),
on a RΓ(KL, V ) =

⊕
i∈I RΓ(giKLg

−1
i ∩ L(Q), V ), où (gi)i∈I est un système de

représentants de L(Q)\L(Af )/KL), construire des complexesMi = FK
(i)
M /K

(i)
L RΓ(K

(i)
L , V )

et FK′
M/K′

LRΓ(K′
L, V ). On a une correspondance

(Tm1 , Tm2) :M
K′

M/K′
L(G,X ) −→MK

(1)
M /K

(1)
L (G,X ) ×MK

(2)
M /K

(2)
L (G,X ),
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et on construit comme ci-dessus une correspondance cohomologique

cm1,m2 : T ∗
m1
M1 −→ T !

m1
M2.

(2) On peut construire des correspondances analogues en remplaçant RΓ(H
(i)
L , V ) et

RΓ(H′
L, V ) (resp. RΓ(K

(i)
L , V ) et RΓ(K′

L, V )) par RΓc(H
(i)
L , V ) et RΓc(H

′
L, V ) (resp.

RΓc(K
(i)
L , V ) et RΓc(K

′
L, V )). On utilise aussi la notation cm1,m2 pour ces corres-

pondances.

On reprend maintenant les notations de 1.4, et on fixe de plus un élément g ∈ G(Af )
et un deuxième sous-groupe compact ouvert K′ de G(Af ) tel que K′ ⊂ K ∩ gKg−1.
On choisit le nombre premier p comme dans l’explication après la proposition 1.3.1. On
suppose en particulier que g ∈G(Apf ) et que K (resp. K′) est de la forme KpG(Zp) (resp.

K′pG(Zp)), avec Kp ⊂ G(Apf ) (resp. K
′p ⊂ G(Apf )). Comme dans 1.4, on se place sur les

réductions modulo p des variétés.
On note Φ le morphisme de Frobenius absolu deMK(G,X )∗. Pour tous V ∈ ObDb(RepG)

et j ∈ N, on note uj : (Φ
jTg)

∗FKV −→ T !
1FKV la correspondance cohomologique Φjcg,1

sur FKV à support dans (ΦjTg, T1).
Soit V ∈ ObDb(R0). D’après [M2] 5.1.2 et 5.1.3 :
• pour tous t1, . . . , tn ∈ Z ∪ {±∞}, il existe un unique prolongement

uj : (Φ
jT g)

∗W≥t1,...,≥tnV −→ T
!
1W

≥t1,...,≥tnV

de la correspondance uj ;
• pour tous n1, . . . , nr ∈ {1, . . . , n} tels que n1 < · · · < nr et tous a1, . . . , ar ∈

Z∪{±∞}, la correspondance uj définit de manière naturelle une correspondance co-
homologique sur inr !w≤ar i

!
nr
. . . in1!w≤a1 i

!
n1
j!FKV à support dans (ΦjT g, T 1), qu’on

notera inr !w≤ar i
!
nr
. . . in1!w≤a1i

!
n1
j!uj.

De plus, on a un analogue du théorème 1.4.4 pour les correspondances cohomologiques (cf
[M2] 5.1.5). Le but de ce paragraphe est de calculer les correspondances inr !w≤ar i

!
nr
. . . in1!w≤a1i

!
n1
j!uj .

On fixe n1, . . . , nr ∈ {1, . . . , n} tels que n1 < · · · < nr et a1, . . . , ar ∈ Z∪ {±∞}, et on
note

L = inr !w≤ar i
!
nr
. . . in1!w≤a1i

!
n1
j!FKV

u = inr!w≤ar i
!
nr
. . . in1!w≤a1i

!
n1
j!uj .

On utilise les notations du corollaire 1.4.6. D’après ce corollaire, on a un isomorphisme

L ≃
⊕

C∈CP
(iCTC)!LC ,

où, pour tout C = (X1, . . . ,Xr) ∈ CP , iC est l’inclusion dans MK(G,X )∗ de la strate
de bord image de Xr (c’est-à-dire de la strate Im(inr ,h), si h est un élément de G(Af )
dont la classe dans P(Q)Qnr(Af ) \G(Af )/K correspond à C). La correspondance u est
donc une matrice (uC1,C2)C1,C2∈CP , dont on veut calculer les coefficients.
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On note C′P l’analogue de l’ensemble CP obtenu en remplaçant K par K′. Les mor-
phismes T g, T 1 donnent deux applications Tg, T1 : C′P −→ CP , qui correspondent par
les bijections CP ≃ P(Q)Qnr(Af ) \G(Af )/K et C′P ≃ P(Q)Qnr(Af ) \G(Af )/K

′ de la
proposition 1.1.3 aux applications induites par h 7−→ hg et h 7−→ h.

Soient C1 = (X
(1)
1 , . . . ,X

(1)
r ), C2 = (X

(2)
1 , . . . ,X

(2)
r ) dans CP et h1, h2 ∈ G(Af )

des représentants de C1 et C2. Soit C ′ = (X ′
1, . . . ,X

′
r) dans C′P tel que Tg(C

′) =
C1 et T1(C

′) = C2. On fixe un représentant h′ ∈ G(Af ) de C ′. Il existe q1, q2 ∈
P(Q)Qnr(Af ) tels que q1h

′ ∈ h1gK et q2h
′ ∈ h2K. On note q1, q2 les images de q1, q2

dans Lnr(Q)Gnr(Af ). On a des diagrammes commutatifs

X ′
r

iC′TC′
//

Tq1
��

MK′
(G,X )∗

T g

��

X
(1)
r

iC1
T
C(1)

// MK(G,X )∗

X ′
r

iC′TC′
//

Tq2
��

MK′
(G,X )∗

T 1

��

X
(2)
r

iC2
T
C(2)

// MK(G,X )∗

D’après le corollaire 1.4.6 et le début de ce paragraphe, on a des isomorphismes

LC1 ≃ FH(1)/H
(1)
L RΓc(H

(1)
L /K

(1)
N , RΓ(Lie(Nnr ), V )≥t1,...,≥tr)[a]

et
LC2 ≃ FH(2)/H

(2)
L RΓc(H

(2)
L /K

(2)
N , RΓ(Lie(Nnr ), V )≥t1,...,≥tr)[a],

avec t1, . . . , tr définis comme dans l’énoncé de la proposition, a = − dim(AMP
/AG),

H(i) = hiKh
−1
i ∩P(Q)Qnr(Af ), H

(i)
L = H(i) ∩ Lnr(Q)Nnr(Af ) et K

(i)
N = H(i) ∩Nnr(Af ).

On obtient donc une correspondance cohomologique

Φjcq1,q2 : (ΦjTq1)
∗LC1 −→ T !

q2
LC2 .

En prenant l’image de cette correspondance par (iC1TC1 , iC2TC2) (l’image par un mor-
phisme propre est définie dans SGA 5 III 3.3 ; l’image directe par une immersion loca-
lement fermée est définie dans [M2] 5.1.1, et on définit le prolongement par zéro par
dualité), on obtient une correspondance cohomologique

(ΦjT g)
∗(iC1TC1)!LC1 −→ T

!
1(iC2TC2)!LC2 ,

qu’on note uC′ . D’autre part, on note

NC′ = [K
(2)
N : h2K

′h−1
2 ∩Nnr(Af )].

Proposition 1.5.3 Le coefficient uC1,C2 ci-dessus est égal à
∑

C′

NC′uC′ ,

où la somme est sur l’ensemble des C ′ ∈ C′P tels que Tg(C
′) = C1 et T1(C

′) = C2.

Cette proposition est une généralisation du dual du théorème 5.2.2 de [M2] et se prouve
exactement de la même manière (par récurrence sur r, comme la proposition 1.4.5). La
preuve du théorème 5.2.2 de [M2] utilise la proposition 2.2.3 de [M2] (via la preuve du
corollaire 5.2.4), mais cette proposition, qui n’est qu’une reformulation de la proposition
4.8.5 de [P2], est valable aussi pour les variétés de Shimura considérées ici.
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1.6 Rappel des formules des points fixes de Kottwitz et
Goresky-Kottwitz-MacPherson

On rappelle ici deux résultats sur les points fixes des correspondances de Hecke, dont
on aura besoin dans 1.7.

Théorème 1.6.1 ([K11] 19.6) On se place dans la situation de 1.5, et on suppose de
plus que la donnée de Shimura (G,X ) est du type considéré dans [K11] §5. On fixe une
clôture algébrique F de Fp. Soit V ∈ ObRepG. Pour tout j ≥ 1, on note T (j, g) la somme
sur l’ensemble des points fixes dans MK′

(G,X )(F) de la correspondance (Φj ◦ Tg, T1)
des termes locaux näıfs (cf [P3] 1.5) de la correspondance cohomologique uj de 1.5 sur
FKV . Alors

T (j, g) =
∑

(γ0;γ,δ)∈CG,j

c(γ0; γ, δ)Oγ (f
p)TOδ(φ

G

j )Tr(γ0, V ).

Expliquons les notations (cf [K9] §2 et 3).
La fonction fp ∈ C∞

c (G(Apf )) est définie par

fp =
1lgKp

vol(K′p)
.

Pour tout g ∈ G(Apf ), on note

Oγ(f
p) =

∫

G(Ap
f )γ\G(Ap

f )
fp(x−1γx)dx,

où G(Apf )γ est le centralisateur de γ dans G(Apf ).

On a fixé une injection F ⊂ Qp, qui détermine une place ℘ de F au-dessus de p. On

note Qnr
p l’extension non ramifiée maximale de Qp dans Qp, L l’extension non ramifiée

de degré j de F℘ dans Qp, r = [L : Qp], ̟L une uniformisante de L et σ ∈ Gal(Qnr
p /Qp)

l’élément relevant le Frobenius arithmétique de Gal(F/Fp). Soit δ ∈ G(L). La norme Nδ
de δ est définie par

Nδ = δσ(δ) . . . σr−1(δ) ∈ G(L).

Le σ-centralisateur de δ dans G(L) est

G(L)σδ = {x ∈ G(L)|xδ = δσ(x)}.

Si δ′ est un autre élément deG(L), on dit que δ et δ′ sont σ-conjugués s’il existe x ∈ G(L)
tel que δ′ = xδσ(x).

Par définition du corps reflex F , la classe de conjugaison de cocaractères hx ◦ µ0 :
Gm,C −→ GC, x ∈ X , de 1.1 est définie sur F . On peut choisir un élément µ dans cette
classe de conjugaison qui se factorise par un sous-tore déployé maximal de G sur OL (cf
[K9] §3 p173), et on pose

φGj = 1l
G(OL)µ(̟

−1
L )G(OL)

∈ H(G(L),G(OL)).
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(H(G(L),G(OL)) est l’algèbre de Hecke des fonctions à support compact sur G(L)
invariantes à droite et à gauche par G(OL).) Pour tous δ ∈ G(L) et φ ∈ C∞

c (G(L)), on
note

TOδ(φ) =

∫

G(L)σδ \G(L)
φ(y−1δσ(y))dy.

Soit T̂ un tore maximal de Ĝ. La classe de conjugaison de cocaractères hx ◦ µ0, x ∈ X ,
correspond à une orbite sous le groupe de Weyl de caractères de T̂ ; on note µ1 la
restriction commune à Z(Ĝ) de ces caractères.

Il reste à définir l’ensemble d’indices CG,j et les coefficients c(γ0; γ, δ). On considère
l’ensemble des triplets (γ0; γ, δ) ∈ G(Q)×G(Apf )×G(L) satisfaisant l’ensemble (C) de
conditions suivant :
• γ0 est semi-simple et elliptique dans G(R) (c’est-à-dire qu’il existe un tore maximal

elliptique T de GR tel que γ0 ∈ T(R)).
• Pour toute place v 6= p,∞ de Q, γv (la composante en v de γ) est conjugué à γ0 par

G(Qv).
• Nδ et γ0 sont conjugués par G(Qp).

• L’image de la classe de δ par le morphisme B(GQp) −→ X∗(Z(Ĝ)Gal(Qp/Qp)) de
[K9] 6.1 (B(GQp) est l’ensemble des classes de σ-conjugaison dans G(L)) est la

restriction de −µ1 à Z(Ĝ)Gal(Qp/Qp).
On dit que deux triplets (γ0; γ, δ) et (γ

′
0; γ

′, δ′) sont équivalents si γ0 et γ′0 sont conjugués
dans G(Q), γ et γ′ sont conjugués dans G(Apf ), et δ et δ′ sont σ-conjugués dans G(L).

Soit (γ0; γ, δ) un triplet vérifiant les conditions (C). On note I0 le centralisateur de γ0
dans G. On a un morphisme canonique Z(Ĝ) −→ Z(Î0), et la suite exacte

1 −→ Z(Ĝ) −→ Z(Î0) −→ Z(Î0)/Z(Ĝ) −→ 1

induit un morphisme

π0((Z(Î0)/Z(Ĝ))Gal(Q/Q)) −→ H1(Q, Z(Ĝ).

On note K(I0/Q) la préimage par ce morphisme du sous-groupe

Ker1(Q, Z(Ĝ)) := Ker(H1(Q, Z(Ĝ)) −→
∏

v place de Q

H1(Qv, Z(Ĝ))).

Dans [K9] §2, Kottwitz a défini un élément α(γ0; γ, δ) ∈ K(I0/Q)D (où, pour tout groupe
A, AD = Hom(A,C×)), qui ne dépend que de la classe d’équivalence de (γ0; γ, δ). Pour
toute place v 6= p,∞ de Q, on note I(v) le centralisateur de γv dans GQv ; comme γ0
et γv sont conjugués dans G(Qv), on a un torseur intérieur ψv : I0 −→ I(v), bien défini
aux automorphismes intérieurs de I0 près. On peut définir un Qp-groupe I(p) tel que
I(p)(Qp) = G(L)σδ et un torseur intérieur ψp : I0 −→ I(p), unique aux automorphismes
intérieurs de I0 près. Enfin, on a des objets analogues ψ∞ : I0 −→ I∞ en la place infinie
(cf le début de [K9] §3) ; I(∞) est un R-groupe qui est anisotrope modulo AG. On
considère les triplets (I, ψ, (jv)), où :
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- I est un groupe algébrique sur Q ;
- ψ : I0 −→ I est un torseur intérieur ;
- pour toute place v de Q, jv : I −→ I(v) est un isomorphisme de groupes sur Qv tel
que jv ◦ ψ et ψv ne différent que par un automorphisme intérieur de I0 sur Qv ;

- jv est non ramifié pour presque tout v.
Kottwitz montre que, si α(γ0; γ, δ) = 1, alors il existe un tel triplet (I, ψ, (jv)) et que, de
plus, si (I ′, ψ′, (j′v)) est un autre triplet vérifiant les mêmes propriétés, il existe (hv) ∈
Iad(A) tel que (I ′, ψ′, (j′v)) ≃ (I, ψ, (jv ◦ Int(hv))).

L’ensemble d’indices CG,j de la somme du théorème est l’ensemble des classes d’équivalence
de triplets (γ0; γ, δ) vérifiant les conditions (C) et tels que α(γ0; γ, δ) = 1. Pour tout
(γ0, γ, δ) dans cet ensemble d’indices, on pose

c(γ0; γ, δ) = vol(I(Q) \ I(Af ))|Ker(Ker1(Q, I0) −→ Ker1(Q,G))|.

Enfin, on normalise les mesures de Haar comme dans [K9] §3 : On utilise sur G(Apf )
(resp. G(Qp), resp. G(L)) la mesure de Haar telle que le volume de Kp (resp. G(Zp),
resp. G(OL)) soit égal à 1. On prend sur I(Apf ) (resp. I(Qp)) une mesure de Haar telle
que les volumes des sous-groupes ouverts compacts soient des nombres rationnels, et on
utilise les jv pour transporter ces mesures sur G(Apf )γ et G(L)σδ .

Remarque 1.6.2 Si K′ = K ∩ gKg−1, on peut remplacer fp par la fonction

1lKpgKp

vol(Kp)
∈ H(G(Apf ),K

p)

(cf [K11] §16 p 432).

Remarque 1.6.3 Il y a deux différences entre la formule donnée ici et la formule [K11]
(19.6) :

(1) Kottwitz considère la correspondance (Tg,Φ
j ◦ T1) (au lieu de (Φj ◦ Tg, T1)) et ne

définit pas le terme local näıf de la même manière que Pink (cf [K11] §16 p 433).
Mais on voit facilement (en comparant les définitions des termes locaux näıfs et
en composant la correspondance de Kottwitz par Tg−1) que le nombre T (j, f) de
[K11] (19.6) est égal à T (j, g−1). Ceci explique que la fonction de C∞

c (G(Apf )) qui

apparâıt dans l’énoncé du théorème 1.6.1 soit vol(K′p)−11lgKp , au lieu de la fonction

f̃p = vol(K′p)−11lKpg−1 de [K11] §16 p 432. (Kottwitz prend aussi systématiquement
K′ = K ∩ gKg−1, mais son résultat se généralise immédiatement au cas où K′ est
seulement un sous-groupe de K ∩ gKg−1).

(2) Il est précisé en dessous de la formule [K11] (19.6) que cette formule est valable
pour le modèle canonique d’une variété de Shimura associée à la donnée (G,X , h−1),
et non (G,X , h). Les normalisations de l’isomorphisme du corps de classe global
utilisées dans [K9], [K11] et ici sont bien les mêmes (ce sont aussi celles de [D1]
0.8 et [P2] 5.5). Cependant, la convention pour l’action du groupe de Galois sur
les points spéciaux du modèle canonique que nous suivons est celle de [P2] 5.5,
qui est l’inverse de celle de [D1] 2.2.4 (car le morphisme de réciprocité de [P2] 5.5
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est l’inverse de celui de [D1] 2.2.3). Or Kottwitz utilise la convention de Deligne,
donc ce qu’il appelle modèle canonique pour une variété de Shimura associée à la
donnée (G,X , h−1) est ce que nous appelons ici modèle canonique pour une variété
de Shimura associée à la donnée (G,X , h).

Remarque 1.6.4 En fait, Kottwitz montre un résultat plus précis dans [K11] §19 :
Pour tout γ ∈ G(Apf ), soit N(γ) le nombre de points fixes x′ dans MK′

(G,X )(F) qui

peuvent être représentés par un x̃ ∈ M(G,X )(F) vérifiant Φj(x̃)g = x̃k, avec k ∈ K et
gk−1 conjugué à γ dans G(Apf ) (cette condition ne dépend que de x′ et pas du x̃ choisi).
Alors, si x′ est un tel point fixe, le terme local näıf en x′ est Tr(γℓ, V ) (où γℓ est la
composante en ℓ de γ), et

N(γ) =
∑

δ

c(γ0; γ, δ)Oγ (f
p)TOδ(φ

G

j ),

où la somme est sur l’ensemble des classes de σ-conjugaison δ ∈ G(L) pour lesquelles il
existe γ0 ∈ G(Q) tel que le triplet (γ0; γ, δ) soit dans CG,j (si un tel γ0 existe, alors il est
nécessairement unique à conjugaison par G(Q) près, puisque, pour toute place v 6= p,∞
de Q, il est conjugué dans G(Qv) à la composante en v de γ).

La formule des points fixes de Goresky, Kottwitz et MacPherson est valable dans
un cadre un peu différent, celui de la fin de 1.2, dont on utilise les notations. Soient
V ∈ ObRepG, g ∈ G(Af ) et K,K

′ deux sous-groupes compacts ouverts nets de G(Af )
tels que K′ ⊂ K∩ gKg−1. On a deux morphismes finis étales Tg, T1 :M

K′
(G,X )(C) −→

MK(G,X )(C), et on définit comme au début de 1.5 une correspondance cohomologique

ug : T
∗
gFKV

∼−→ T !
1FKV.

Le théorème ci-dessous est un cas particulier du théorème 7.14.B de [GKM], cf [GKM]
(7.18).

Théorème 1.6.5 La trace de la correspondance ug sur la cohomologie à supports com-
pacts RΓc(M

K(G,X )(C),FKV ) est égale à

∑

M

(−1)dim(AM/AG)(nGM )−1
∑

γ

ιM (γ)−1χ(Mγ)Oγ(f
∞
M)|DG

M (γ)|1/2Tr(γ, V ),

où M parcourt l’ensemble des classes de G(Q)-conjugaison de sous-groupes de Levi
cuspidaux de G et, pour tout M, γ parcourt l’ensemble des classes de conjugaison semi-
simples de M(Q) qui sont elliptiques dans M(R).

Il faut expliquer les notations.

• f∞ =
1lgK

vol(K′)
∈ C∞

c (G(Af )), et f
∞
M

est le terme constant le long du sous-groupe de

Levi M (cf [GKM] (7.13.2)).
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• Soit M un sous-groupe de Levi de G. On note AM le sous-tore déployé (sur Q)
maximal du centre de M et

nGM = |NorG(M)(Q)/M(Q)|.

On dit que M est cuspidal si le groupe MR a un tore maximal T (défini sur R) tel
que T/AM,R soit anisotrope.

• Soient M un sous-groupe de Levi de G et γ ∈M(Q). On note Mγ le centralisateur
de γ dans M, Mγ = (Mγ)◦,

ιM (γ) = |Mγ(Q)/Mγ(Q)|

et
DG
M (γ) = det(1−Ad(γ), Lie(G)/Lie(M)).

• χ(Mγ) est la caractéristique d’Euler de Mγ , cf [GKM] (7.10).

Remarque 1.6.6 D’après la formule de [GKM] 7.14.B, on devrait avoir Tr(γ, V ∗) (ou
Tr(γ−1, V )) au lieu de Tr(γ, V ). La différence entre les deux formules vient du fait que
[GKM] utilise une autre convention pour définir la trace de ug (cf [GKM] (7.7)) ; nous
utilisons ici les conventions de SGA 5 III et de [P1].

1.7 Formule des points fixes

On utilise les notations introduites au-dessus de la proposition 1.5.3 et les notations
de 1.6. On suppose de plus que les données de Shimura (G,X ) et (Gi,Xi), 1 ≤ i ≤ n,
sont du type considéré dans [K11] §5 (en particulier, Gad est de type abélien, donc on
peut prendre R0 = RepG, c’est-à-dire choisir V ∈ ObDb(RepG) quelconque).

On a une correspondance cohomologique

uj : (Φ
jT g)

∗W≥t1,...,≥tnV −→ T
!
1W

≥t1,...,≥tnV,

et on veut calculer la trace de cette correspondance. On suppose que w(Gm) agit sur les
Hi V , i ∈ Z, par t 7−→ tm (où w : Gm −→ G est le cocaractère de 1.3).

On note
f∞,p = vol(K′p)−11lgKp .

Soit P un sous-groupe parabolique standard de G. On écrit P = Pn1 ∩ · · · ∩ Pnr , avec
n1 < · · · < nr. On pose

TP =
∑

L

(−1)dim(AL/ALP
)(nLP

L )−1
∑

γL

ιL(γL)
−1χ(LγL)|DLP

L (γL)|1/2

∑

(γ0;γ,δ)∈CGnr ,j

c(γ0; γ, δ)OγLγ(f
∞,p
LGnr

)OγL(1lL(Zp))

δ
1/2
P (Qp)

(γ0)TOδ(φ
Gnr
j )δ

1/2
P (R)(γLγ0)Tr(γLγ0, RΓ(Lie(NP ), V )≥tn1+m,...,≥tnr+m),
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où la première somme est sur un système de représentants de l’ensemble des classes de
LP (Q)-conjugaison de sous-groupes de Levi cuspidaux L de LP et la deuxième somme
sur un ensemble de représentants des classes de conjugaison semi-simples γL dans L(Q)
qui sont elliptiques dans L(R). On note aussi

TG =
∑

(γ0;γ,δ)∈CG,j

c(γ0; γ, δ)Oγ (f
∞,p)TOδ(φ

G

j )Tr(γ0, V ).

Théorème 1.7.1 Si j est assez grand, alors

Tr(uj, RΓ(M
K(G,X )∗F, (W≥t1,...,≥tnV )F)) = TG +

∑

P

TP ,

où la somme est sur l’ensemble des sous-groupes paraboliques standard de G. De plus,
si g = 1 et K = K′, alors le théorème est vrai pour tout j ∈ N∗.

Démonstration. Pour tout i ∈ {1, . . . , n}, on note ai = −ti −m+ dim(Mi). Pour tout
sous-groupe parabolique standard P = Pn1 ∩ · · · ∩Pnr , avec n1 < · · · < nr, on pose

T ′
P = (−1)r Tr(inr !w≤anr

i!nr
. . . i!n1

w≤an1
i!n1
uj).

On pose
T ′
G = Tr(uj, RΓ(M

K(G,X )∗F, (j!FKV )F)).

Alors, d’après le dual de la proposition 5.1.5 de [M2] et la définition de W≥t1,...,≥tnV , on
a

Tr(uj, RΓ(M
K(G,X )∗F, (W≥t1,...,≥tnV )F)) = T ′

G +
∑

P

T ′
P ,

où la somme est sur l’ensemble des sous-groupes paraboliques standard de G. Il reste à
montrer que T ′

G = TG et T ′
P = TP . On fixe P (donc aussi n1, . . . , nr). On voit facilement

que
dim(AMP

/AG) = r.

Soit h ∈G(Apf ). On note

KN,h = hKh−1 ∩N(Af )

KP,h = hKh−1 ∩P(Af )

KM,h = KP,h/KN,h

KL,h = (hKh−1 ∩ LP (Af )NP (Af ))/KN,h

Hh = hKh−1 ∩P(Q)Qnr(Af )

HL,h = hKh−1 ∩ LP (Q)NP (Af ).

On définit de même des groupes K′
N,h, etc, en remplaçant K par K′. S’il existe q ∈

P(Q)Qnr(Af ) tel que qhK = hgK, on note q l’image de q dansMP (Af ) et on appelle uh la
correspondance cohomologique sur FHh/HL,hRΓc(HL,h, RΓ(Lie(Nnr), V )≥tn1 ,...,≥tnr

)[a] à
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support dans (ΦjTq, T1) égale à Φjcq,1 (on peut supposer que q est dans P(Apf ), donc

que q ∈MP (A
p
f )). Cette correspondance est notée uC′ dans 1.5, où C ′ est l’image de h

dans C′P . S’il n’existe pas de tel q ∈ P(Q)Qnr(Af ), on pose uh = 0. De même, s’il existe
q ∈ P(Af ) tel que qhK = hgK, on note q l’image de q dans MP (Af ) et on appelle vh la
correspondance cohomologique sur FKM,h/KL,hRΓc(KL,h, RΓ(Lie(NP ), V )≥tn1 ,...,≥tnr

)[a]

à support dans (ΦjTq, T1) égale à Φjcq,1 (on peut toujours supposer que q ∈ P(Apf )). S’il
n’existe pas de tel q ∈ P(Af ), on pose vh = 0. Enfin, on note Nh = [KN,h : K′

N,h].

Soit h ∈ G(Apf ) tel qu’il existe q ∈ P(Af ) avec qhK = hgK. D’après la proposition
1.7.2 ci-dessous, on a

Tr(vh) =
∑

h′

Tr(uh′),

où h′ parcourt un ensemble de représentants dans G(Apf ) des doubles classes dans
P(Q)Qnr(Af ) \ G(Af )/K

′ qui s’envoient sur la classe de h dans P(Af ) \ G(Af )/K
′

(on applique la proposition 1.7.2 avec M = MP , KM = KM,h, m égal à l’image de q
dans MP (Af )). D’autre part, d’après la proposition 1.5.3, on a

T ′
P = (−1)r

∑

h

NhTr(uh),

où h parcourt un ensemble de représentants dansG(Apf ) des doubles classes dansP(Q)Qnr(Af )\
G(Af )/K

′. On en déduit que

T ′
P = (−1)r

∑

h

NhTr(vh),

où h parcourt un ensemble de représentants dansG(Apf ) des doubles classes dans P(Af )\
G(Af )/K

′.
Soit h ∈ G(Apf ). On suppose qu’il existe q ∈ P(Apf ) tel que qhK = hgK. On note q

l’image de q dans MP (A
p
f ), et on écrit q = qLqH , avec qL ∈ LP (A

p
f ) et qH ∈ Gnr(A

p
f ).

On note
f∞,p
G,h = vol(K′

M,h/K
′
L,h)

−11lqH(KM,h/KL,h).

On a K′
L,h ⊂ KL,h∩qLKL,hq

−1
L , et on note uqL l’endomorphisme deRΓc(KL,h, RΓ(Lie(NP ), V )≥tn1 ,...,≥tnr

)
induit par la correspondance cohomologique cqL,1.

Pour calculer la trace de vh, on utilise la conjecture de Deligne, qui a été démontrée
par Pink (cf [P3]) sous certaines hypothèses (vérifiées ici, au moins quitte à inverser
quelques autres nombres premiers), et en général par Fujiwara ([F]) et Varshavsky ([V]).
Cette conjecture (qui est maintenant un théorème), dit que, si j est assez grand, alors
les points fixes de la correspondance entre schémas sous-jacente à vh sont tous isolés, et
que la trace de vh est la somme sur ces points fixes des termes locaux näıfs. D’après le
théorème 1.6.1 et la remarque 1.6.4, on a donc, si j est assez grand,

Tr(vh) = (−1)r
∑

(γ0;γ,δ)∈CGnr ,j

c(γ0; γ, δ)Oγ(f
∞,p
G,h )TOδ(φ

Gnr
j )
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Tr(uqLγ0, RΓc(KL,h, RΓ(Lie(NP ), V )≥tn1 ,...,≥tnr
)).

On note
f∞LP ,h

= vol(K′
L,h)

−11lqLKL,h
.

On a
f∞LP ,h

= 1lLP (Zp)f
∞,p
LP ,h

,

avec f∞,p
LP ,h

∈ C∞
c (LP (A

p
f )). D’après le théorème 1.6.5, pour tout γ0 ∈ Gnr(Q), on a

Tr(uqLγ0, RΓc(KL,h, RΓ(Lie(NP ), V )≥tn1 ,...,≥tnr
)) =

∑

L

(−1)dim(AL/ALP
)(nLP

L )−1

∑

γL

ιL(γL)
−1χ(LγL)|DLP

L (γL)|1/2OγL((f∞LP ,h
)L)Tr(γLγ0, RΓ(Lie(NP ), V )≥tn1 ,...,≥tnr

),

où L parcourt l’ensemble des classes de conjugaison de sous-groupes de Levi cuspidaux
de LP et γL parcourt l’ensemble des classes de conjugaison semi-simples dans L(Q) qui
sont elliptiques dans L(R). Pour montrer que T ′

P = TP , il suffit de montrer que, pour
tout sous-groupe de Levi L de LP , pour tout γL ∈ L(Q) et tout (γ0; γ, δ) ∈ CGnr ,j,

∑

h

NhOγL((f
∞
LP ,h

)L)Oγ(f
∞,p
G,h ) = OγLγ(f

∞,p
LGnr

)δ
1/2
P (Qp)

(γLγ0)OγL(1lL(Zp))δ
1/2
P (R)(γ0),

où la somme est sur un ensemble de représentants h ∈ G(Apf ) des doubles classes dans

P(Af ) \G(Af )/K
′ (avec f∞LP ,h

= 0 et f∞,p
G,h = 0 s’il n’existe aucun q ∈ P(Af ) tel que

qhK = hgK).
On fixe un sous-groupe parabolique R de LP de Levi L, et on note P′ = RGnrNP

(un sous-groupe parabolique de G de Levi LGnr). On fixe un système de représentants
(hi)i∈I dans G(Apf ) de P(Af ) \ G(Af )/K

′. Pour tout i ∈ I, on fixe un système de

représentants (mij)j∈Ji dans LP (A
p
f ) de R(Af ) \ LP (Af )/K′

L,hi
. Alors (mijhi)i,j est un

système de représentants de P′(Af ) \G(Af )/K
′. D’après le lemme 1.7.4 ci-dessous, on a

OγLγ(f
∞,p
LGnr

) = δ
1/2

P ′(Ap
f )
(γLγ)

∑

i,j

r(mijhi)OγLγ(fP ′,mijhi),

avec

r(mijhi) = [(mijhi)K(mijhi)
−1 ∩NP ′(Af ) : (mijhi)K

′(mijhi)
−1 ∩NP ′(Af )]

et fP ′,mijhi égale au produit de

vol(((mijhi)K
′(mijhi)

−1 ∩P′(Af ))/((mijhi)K
′(mijhi)

−1 ∩NP ′(Af )))
−1

et de la fonction caractéristique de l’image dans (LGnr)(A
p
f ) = MP ′(Apf ) de (mijhi)gK(mijhi)

−1∩
P′(Apf ). On observe que

r(mijhi) = Nhir
′(mij),
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où
r′(mij) = [mijKL,him

−1
ij ∩NR(Af ) : mijK

′
L,him

−1
ij ∩NR(Af )],

que
δP ′(Ap

f )
(γLγ) = δR(Ap

f )
(γL)δP (Ap

f )
(γLγ),

et que
fP ′,mijhi = fR,mijf

∞,p
G,hi

,

où fR,mij est le produit de

vol((mijK
′
L,him

−1
ij ∩R(Af ))/(mijK

′
L,him

−1
ij ∩NR(Af )))

−1

et de la fonction caractéristique de l’image dans L(Apf ) = MR(A
p
f ) de (mijhi)gK(mijhi)

−1∩
R(Af )NP (Af ). Une deuxième application du lemme 1.7.4 donne, pour tout i ∈ I,

∑

j∈Ji
r′(mij)OγL(fR,mij ) = δ

−1/2

R(Ap
f )
(γL)OγL((f

∞,p
LP ,hi

)L).

Finalement,
∑

i∈I
NhiOγL((f

∞
LP ,hi

)L)Oγ(f
∞,p
G,hi

) = OγL((1lLP (Zp))L)
∑

i∈I
NhiOγL((f

∞,p
LP ,hi

)L)Oγ(f
∞,p
G,hi

)

= OγL((1lLP (Zp))L)
∑

i∈I
NhiOγ(f

∞,p
G,hi

)δ
1/2

R(Ap
f )
(γL)

∑

j∈Ji
r′(mij)OγL(fR,mij )

= OγL((1lLP (Zp))L)δ
1/2

R(Ap
f )
(γL)

∑

i∈I

∑

j∈Ji
r(mijhi)OγLγ(fP ′,mijhi)

= OγL((1lLP (Zp))L)δ
1/2

R(Ap
f )
(γL)δ

−1/2

P ′(Ap
f )
(γLγ)OγLγ(f

∞,p
LGnr

)

= OγL((1lLP (Zp))L)δ
−1/2

P (Ap
f )
(γLγ)OγLγ(f

∞,p
LGnr

).

Pour finir la preuve de l’égalité cherchée, il suffit de remarquer que (1lLP (Zp))L = 1lL(Zp),

que δ
−1/2

P (Ap
f )
(γLγ) = δ

−1/2

P (Ap
f )
(γLγ0), que, comme γLγ0 ∈ MP (Q), la formule du produit

donne
δ
−1/2

P (Ap
f )
(γLγ0) = δ

1/2
P (Qp)

(γLγ0)δ
1/2
P (R)(γLγ0)

et que
δP (Qp)(γLγ0) = δP (Qp)(γL)δP (Qp)(γ0) = δP (Qp)(γ0)

si OγL(1lL(Zp)) 6= 0 (car ceci implique que γL est conjugué à un élément de L(Zp)).
Enfin, si j est assez grand, on calcule T ′

G en utilisant le théorème 1.6.1 et la conjecture
de Deligne. Il est clair que T ′

G = TG.
Si g = 1 et K = K′, alors uj est simplement la correspondance cohomologique induite

par Φj. Dans ce cas, on peut calculer la trace de uj en utilisant la formule des traces de
Grothendieck (cf SGA 4 1/2 [Rapport] 3.2), qui est valable pour tout j ∈ N∗.

�
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Proposition 1.7.2 Soient M, L et (G,X ) comme dans 1.2. Soient m ∈ M(Af ) et
K′
M , KM deux sous-groupes compacts ouverts nets de M(Af ) tels que K′

M ⊂ KM ∩
mKMm

−1. On note KL = KM ∩ L(Af ) et K = KM/KL. On considère un système de
représentants (mi)i∈I de l’ensemble des doubles classes c ∈ L(Q)G(Af ) \M(Af )/K

′
M

telles que cmKM = cKM . Pour tout i ∈ I, on fixe li ∈ L(Q) et gi ∈ G(Af ) tels que
ligimi ∈ mimKM . On suppose que les variétés de Shimura et les morphismes qu’on peut
former avec les données ci-dessus ont de bonnes réductions modulo p (en particulier, KM

et K′
M sont égaux à M(Zp) en p, et m,mi ∈M(Apf ), gi ∈ G(Apf )). On note Fq le corps

de définition de ces variétés et F une clôture algébrique de Fq.
Pour tout i ∈ I, on note Hi = miKMm

−1
i ∩ L(Q)G(Af ), Hi,L = Hi ∩ L(Q) et Ki =

Hi/Hi,L. On fixe V ∈ ObRepG. On note

L = FKRΓ(KL, V )

Li = FKiRΓ(Hi,L, V )

M = FKRΓc(KL, V )

Mi = FKRΓc(Hi,L, V ).

Alors, pour tout σ ∈ Gal(F/Fq),

(1)
∑

i∈I
Tr(σcligi,1, RΓ(M

Ki(G,X )F, Li,F)) = Tr(σcm,1, RΓ(M
K(G,X )F, LF)).

(2)
∑

i∈I
Tr(σcligi,1, RΓc(M

Ki(G,X )F,Mi,F)) = Tr(σcm,1, RΓc(M
K(G,X )F,MF)).

Démonstration. On écrit m = lg, avec l ∈ L(Af ) et g ∈ G(Af ). On peut supposer que
mi ∈ L(Af ), donc gi = g, pour tout i ∈ I. On note K0 = Hi ∩G(Af ) = mKMm

−1 ∩
G(Af ).

Le point (2) résulte du point (1) par dualité.
Montrons (1). On note cm l’endomorphisme de RΓ(KM , V ) égal à

RΓ(KM , V ) −→ RΓ(K′
M , V )

Tr−→ RΓ(KM , V ),

où la première flèche est induite par l’injection K′
M −→ KM , k 7−→ m−1km, et la

deuxième flèche est le morphisme trace associé à l’injection K′
M ⊂ KM . On définit de

même, pour tout i ∈ I, un endomorphisme cligi de RΓ(Hi, V ). On a

RΓ(KM , V ) ≃
⊕

i∈I
RΓ(Hi, V )

et cm =
⊕
i∈I

cligi , donc il suffit de voir que cette décomposition est Gal(F/Fq)-équivariante.

Soit σ ∈ Gal(F/Fq). Alors σ donne un endomorphisme deRΓ(K0, V ) = RΓ(MK0
(G,X )F,FK0

VF),
qu’on note encore σ, et, d’après le lemme ci-dessous, l’endomorphisme de RΓ(KM , V )
(resp. RΓ(Hi, V )) donné par σ est

RΓ(KM/(KM ∩ L(Af )), σ)
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(resp. RΓ(Hi/(Hi ∩ L(Q)), σ)).

Ceci permet de conclure.
�

Lemme 1.7.3 Soient M, L et (G,X ) comme dans la proposition ci-dessus. Soit KM un
sous-groupe compact ouvert net de M(Af ). On note KL = KM ∩M(Af ), KG = KM ∩
G(Af ), H = KM ∩ L(Q)G(Af ), HL = KM ∩ L(Q), K = KM/KL et K′ = H/HL. Soient
V ∈ ObRepM et σ ∈ Gal(F/Fq). L’élément σ induit un endomorphisme de RΓ(KG, V ) =
RΓ(MKG(G,X)F,FKGVF) (resp. RΓ(KM , V ) = RΓ(MK(G,X )F,FKRΓ(KL, V )F), resp.
RΓ(H, V ) = RΓ(MK′

(G,X )F,FK′
RΓ(HL, V )F)), qu’on note ϕ0 (resp. ϕ, resp. ϕ′). Alors

ϕ = RΓ(KM/KG, ϕ0)

et
ϕ′ = RΓ(H/KG, ϕ0).

Démonstration. Les deux égalités se montrent de la même manière. Prouvons la
première. On note Y = MKG(G,X ), X = MK(G,X ), f : Y −→ X le morphisme
T1 (qui est fini étale) et L = FKRΓ(KL, V ). On a f∗L = FKGRΓ(KL, V ) par [P1]
(1.11.5), et L est canoniquement un facteur direct de f∗f∗L car f est fini étale, donc il
suffit de montrer que l’endomorphisme de

RΓ(YF, f
∗L) = RΓ(KG, RΓ(KL, V )) = RΓ(KL, RΓ(KG, V ))

induit par σ est égal à RΓ(KL, ϕ0). Le complexe M = FKGV sur Y est un complexe
de KL-faisceaux au sens de [P2] (1.2), et on a RΓ(KL,M) = f∗L d’après [P2] (1.9.3). Il
suffit d’appliquer [P2] (1.6.4) pour conclure.

�

Rappelons un lemme de [GKM]. Soient G un groupe réductif connexe sur Q, M un
sous-groupe de Levi de G et P un sous-groupe parabolique de G de Levi M. On note
N le radical unipotent de P. Si f ∈ C∞

c (G(Af )), le terme constant fM ∈ C∞
c (M(Af ))

de f le long de M est défini dans [GKM] (7.13) (la fonction fM dépend du choix de P,
mais ses intégrales orbitales n’en dépendent pas). Pour tout g ∈M(Af ), on note

δP (Af )(g) = |det(Ad(g), Lie(N) ⊗ Af )|Af
.

Soient g ∈ G(Af ) et K
′,K deux sous-groupes compacts ouverts deG(Af ) tels que K

′ ⊂
gKg−1. Pour tout h ∈ G(Af ), on note KM (h) l’image dans M(Af ) de hgKh

−1 ∩P(Af ),

fP,h = vol((hK′h−1 ∩P(Af ))/(hK
′h−1 ∩N(Af )))

−11lKM (h) ∈ C∞
c (M(Af )),

et
r(h) = [hKh−1 ∩N(Af ) : hK

′h−1 ∩N(Af )].
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(On remarque que, s’il existe aucun élément q ∈ P(Af ) tel que qhK = hgK, alors KM(h)
est vide, donc fP,h = 0.) On pose

f = vol(K′)−11lgK

et
fP =

∑

h

r(h)fP,h,

où la somme est sur un ensemble de représentants du double quotient P(Af )\G(Af )/K
′.

Lemme 1.7.4 ([GKM] 7.13.A) Les fonctions fM et δ
1/2
P (Af )

fP ont les mêmes intégrales

orbitales.

Dans [GKM], le g est à droite du K (et pas à gauche) et on a δ
−1/2
P (Af )

au lieu de δ
1/2
P (Af )

,

mais on voit sans difficulté que la preuve s’adapte au cas considéré ici. On a une variante
évidente en remplaçant Af par Apf ou par Qp, où p est un nombre premier.

Remarque 1.7.5 Le lemme ci-dessus implique en particulier que la fonction γ 7−→
Oγ(fM) surM(Af ) est à support contenu dans un ensemble de la forme

⋃
m∈M(Af )

mXm−1,

où X est un sous-ensemble compact de M(Af ), car le support de γ 7−→ Oγ(fM) est
contenu dans l’union des conjugués des KM (h), pour h parcourant un ensemble de
représentants de l’ensemble fini P(Af ) \ G(Af )/K

′. De plus, si g = 1, alors on peut
supposer que X est une réunion finie de sous-groupes compacts de M(Af ), nets si K est
net (car les KM(h) sont des sous-groupes de M(Af ) dans ce cas).

2 Rappels sur certains groupes unitaires

Dans la suite, on appliquera la formule des points fixes à certains groupes unitaires
sur Q. Dans cette section, on définit ces groupes unitaires et leurs données de Shimura,
et on rappelle la description de leurs sous-groupes paraboliques.

2.1 Définition des groupes

Pour n ∈ N∗, on note

I = In =




1 0
. . .

0 1


 ∈ GLn(Z)

et

An =




0 1

. .
.

1 0


 ∈ GLn(Z).
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Soit E = Q[
√
−b] (b ∈ N∗ sans facteur carré) une extension quadratique imaginaire

de Q, dont l’automorphisme non trivial sera noté ; on fixe une fois pour toutes une
injection E ⊂ Q ⊂ C et une injection Q ⊂ Qp pour tout nombre premier p.

Soient n ∈ N∗ et J ∈ GLn(Q) une matrice symétrique. On note GU(J) le groupe
algébrique sur Q dont les points à valeurs dans une Q-algèbre A sont donnés par

GU(J)(A) = {g ∈ GLn(E ⊗Q A)|g∗Jg = c(g)J, c(g) ∈ A×},

avec, si g ∈ GLn(E⊗QA), g
∗ = tg. On a des morphismes de groupes algébriques sur Q :

c : GU(J) −→ Gm et det : GU(J) −→ RE/QGm,

et on note U(J) = Ker(c) et SU(J) = Ker(c)∩Ker(det) ; SU(J) est le groupe dérivé de
GU(J) et de U(J). Les groupes GU(J) et U(J) sont réductifs connexes, et le groupe
SU(J) est semi-simple simplement connexe.

Soient p, q ∈ N tels que n := p+ q ≥ 1. Si

J = Jp,q :=

(
Ip 0
0 −Iq

)
,

alors on note GU(p, q) = GU(J), U(p, q) = U(J) et SU(p, q) = SU(J). Si q = 0,
on note aussi GU(p) = GU(p, q). Ces groupes sont quasi-déployés sur Q (ou R) si et
seulement si p− q ≤ 1. Le Q-rang semi-simple et le R-rang semi-simple de GU(p, q) sont
tous les deux égaux à q.

Soit n ∈ N∗. On note

GU∗(n) =

{
GU(n/2, n/2) si n est pair
GU((n+ 1)/2, (n − 1)/2) si n est impair

.

Le groupe GU(n) est le forme intérieure quasi-déployée du groupe GU(J), pour toute
J ∈GLn(Q) symétrique.

Enfin, on note GU∗(0) = GU(0, 0) = Gm, et (c : GU∗(0) −→ Gm) = id.
Soient n1, . . . , nr ∈ N et J1 ∈ GLn1(Q), . . . , Jr ∈ GLnr(Q) des matrices symétriques.

Alors on note

G(U(J1)× · · · ×U(Jr)) = {(g1, . . . , gr) ∈ GU(J1)× · · · ×GU(Jr)|c(g1) = · · · = c(gr)}.

De même, on note

G(U∗(n1)×· · ·×U∗(nr)) = {(g1, . . . , gr) ∈ GU∗(n1)×· · ·×GU∗(nr)|c(g1) = · · · = c(gr)}.

Remarque 2.1.1 Si la matrice J est dans GLn(Z), on peut étendre GU(J) en un
schéma en groupes G sur Z en posant, pour toute Z-algèbre A,

G(A) = {g ∈GLn(A⊗Z OE)|g∗Jg = c(g)J, c(g) ∈ A×}.

Pour tout nombre premier ℓ non ramifié dans E, GFℓ
est un groupe algébrique réductif

connexe sur Fℓ. Ceci s’applique en particulier aux groupes GU(p, q) et GU(n).
On a évidemment une construction similaire pour les groupes G(U(J1)×· · ·×U(Jr)).
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2.2 Sous-groupes paraboliques

Soient p, q ∈ N tels que n := p+ q ≥ 1. On s’intéresse aux sous-groupes paraboliques
de G = GU(p, q). On peut bien sûr supposer que p ≥ q. Dans ce cas, la matrice Jp,q est
conjuguée sous GLn(Q) à

Ap,q :=




0 0 Aq
0 Ip−q 0
Aq 0 0


 ,

donc G est isomorphe au groupe unitaire GU(Ap,q). On suppose que G = GU(Ap,q).
Un tore maximal de G est

T =








λ1 0 0

0
. . . 0

0 0 λn


 , λ1, . . . , λn ∈ RE/QGm, λ1λn = · · · = λqλp+1 = λq+1λq+1 = · · · = λpλp ∈ Gm




.

Le sous-tore déployé maximal de T est

S =





λ




λ1 0 0 0 0 0 0

0
. . . 0 0 0 0 0

0 0 λq 0 0 0 0
0 0 0 Ip−q 0 0 0
0 0 0 0 λ−1

q 0 0

0 0 0 0 0
. . . 0

0 0 0 0 0 0 λ−1
1




, λ, λ1, . . . , λq ∈ Gm





si p > q, et

S =








λλ1 0 0 0 0 0

0
. . . 0 0 0 0

0 0 λλq 0 0 0
0 0 0 λ−1

q 0 0

0 0 0 0
. . . 0

0 0 0 0 0 λ−1
1




, λ, λ1, . . . , λq ∈ Gm





si p = q.
Un sous-groupe parabolique minimal de G contenant S est

P0 =








A ∗ ∗
0 B ∗
0 0 C


 , A,C ∈ RE/QBq, B ∈ RE/QGLp−q



 ∩G,

où Bq ⊂ GLq est le groupe des matrices triangulaires supérieures.
On dit qu’un sous-groupe parabolique de G est standard s’il contient P0. On dit

qu’un sous-groupe de Levi de G est standard si c’est le sous-groupe de Levi contenant
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le tore diagonal T d’un sous-groupe parabolique standard. On sait qu’un sous-groupe
parabolique de G est conjugué par G(Q) à un unique sous-groupe parabolique standard,
donc il suffit de décrire les sous-groupes paraboliques standard. Ils sont indexés par les
sous-ensembles I ⊂ {1, . . . , q} de la manière suivante.

Soit S ⊂ {1, . . . , q}. On écrit S = {r1, r1 + r2, . . . , r1 + · · ·+ rm} avec r1, . . . , rm ∈ N∗

et on note r = r1+ · · ·+ rm. Le sous-groupe parabolique standard PS correspondant est
l’intersection avec G du groupe




RE/QGLr1 ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗
0

. . . ∗ ∗ ∗ ∗ ∗
0 0 RE/QGLrm ∗ ∗ ∗ ∗
0 0 0 GU(Ap−r,q−r) ∗ ∗ ∗
0 0 0 0 RE/QGLrm ∗ ∗
0 0 0 0 0

. . . ∗
0 0 0 0 0 0 RE/QGLr1




.

En particulier, les sous-groupes paraboliques maximaux standard de G sont les

Pr := P{r} =




RE/QGLr ∗ ∗
0 GU(Ap−r,q−r) ∗
0 0 RE/QGLr


 ∩G

pour r ∈ {1, . . . , q}, et on a PS =
⋂
r∈S

Pr.

On note NS le radical unipotent de PS , MS le sous-groupe de Levi évident (formé
des matrices diagonales par blocs) et AMS

le sous-tore déployé maximal du centre de
MS . Si on écrit comme plus haut S = {r1, . . . , r1 + · · ·+ rm} et r = r1 + · · ·+ rm, on a
un isomorphisme

MS
∼−→ RE/QGLr1 ×RE/QGLrm ×GU(p− r, q − r)

diag(g1, . . . , gm, g, hm, . . . , h1) 7−→ (c(g)−1g1, . . . , c(g)
−1gm, g)

.

L’image réciproque par cet isomorphisme de RE/QGLn1 × . . . RE/QGLrm est appelée
partie linéaire de MS ; on la note LS . L’image réciproque de GU(p−r, q−r) est appelée
partie hermitienne de MS , et notée Gr. On voit en particulier que les sous-groupes
paraboliques maximaux de G vérifient l’hypothèse de 1.1.

2.3 Données de Shimura

On note S = RC/RGm le tore de Serre.
Soient p, q ∈ N tels que n := p + q ≥ 1, et soit G = GU(p, q). Si p 6= q (resp.

p = q), on note X l’ensemble des sous-espaces de dimension q de Cn sur lesquels la forme
hermitienne (v,w) 7−→ tvJp,qw est définie négative (resp. définie positive ou négative).
On note x0 ∈ X le sous-espace de Cn engendré par les q vecteurs e1−en, . . . , eq−en+1−q,
où (e1, . . . , en) est la base canonique de Cn.
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Le groupe G(R) agit sur X via le plongement G(R) ⊂ GLn(R ⊗Q E) ≃ GLn(C),
et cette action est transitive. On définit un morphisme G(R)-équivariant h : X −→
Hom(S,GR) par

h0 = h(x0) =





S −→ GR

z 7−→




zIp 0

0 zIq


 .

Alors (G,X , h) est une donnée de Shimura pure au sens de [P1] 2.1.
Le groupe S(C) = (C ⊗R C)× est isomorphe à C× × C× par le morphisme a ⊗ 1 +

b ⊗ i 7−→ (a + ib, a − ib). On note r : Gm,C −→ SC le morphisme z 7−→ (z, 1), et
µ = h0 ◦ r : Gm,C −→ GC.

Si on identifie GE à un sous-groupe de GLn,E × GLn,E grâce à l’isomorphisme
(RE/QGLn,Q)E ≃GLn,E×GLn,E qui envoieX⊗1+Y ⊗

√
−b sur (X+

√
−bY,X−

√
−bY ),

alors on a, pour tout z ∈ (RE/QGm,Q),

µ(z) =

(
(z, 1)Ip 0

0 (1, z)Iq

)
.

Notation 2.3.1 Soit p′ ∈ {1, . . . , n}. On définit un cocaractère µp′ : Gm,E −→ GE par :

µp′(z) =

(
(z, 1)Ip′

0 (1, z)In−p′

)
.

3 Groupes endoscopiques des groupes unitaires

3.1 Description des triplets endoscopiques

Soient n1, . . . , nr ∈ N et J1 ∈ GLn1(Q), . . . , Jr ∈ GLnr(Q)des matrices symétriques.
On note

G = G(U(J1)× · · · ×U(Jr)).

On remarque que

GE
∼−→ Gm,E ×GLn1,E × · · · ×GLnr,E

(gi = Xi ⊗ 1 + Yi ⊗
√
−b)1≤i≤r 7−→ (c(g1),X1 +

√
−bY1, . . . ,Xr +

√
−bYr)

et que la forme intérieure quasi-déployée de G est

G∗ = G(U∗(n1)× · · · ×U∗(nr)).

Dans cette section, on s’intéresse aux triplets endoscopiques elliptiques (H, s, η0) pour
G (au sens de [K4] 7.4), donc on peut supposer que G = G∗, c’est-à-dire que, pour tout
i ∈ {1, . . . , r},

Ji =




0 1

. .
.

1 0


 ∈ GLni(Z).
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On commence par calculer le groupe dual Ĝ de G. Comme G est déployé sur E,
l’action de Gal(Q/Q) sur Ĝ se factorise par le quotient Gal(E/Q). On note τ l’élément
non trivial de Gal(E/Q).

On note ϕ l’isomorphisme GE
∼−→ Gm,E ×GLn1,E × · · · ×GLnr,E défini ci-dessus,

T le tore diagonal de G (c’est un tore maximal de G) et B le sous-groupe de G formé
des matrices triangulaires supérieures (c’est un sous-groupe de Borel de G). On a un
isomorphisme canonique

T = {((λ1,1, . . . , λ1,n1), . . . , (λr,1, . . . , λr,nr)) ∈ RE/QGn1+···+nr |

∃λ ∈ Gm,∀i ∈ {1, . . . , r},∀j ∈ {1, . . . , ni}, λi,jλi,ni+1−j = λ}.

La restriction de ϕ à TE induit un isomorphisme

TE
∼−→ Gm ×RE/QGn1

m × · · · ×RE/QGnr
m .

Pour tous i ∈ {1, . . . , r} et j ∈ {1, . . . , ni}, on note ei,j le caractère de T défini par

ei,j(ϕ
−1((λ, (λ1,1, . . . , λ1,n1), . . . , (λr,1, . . . , λr,nr)))) = λi,j.

Alors le groupe des caractères de T est

X∗(T) = Zc⊕
r⊕

i=1

ni⊕

j=1

Zei,j ,

et Gal(E/Q) agit sur X∗(T) par
τ(c) = c

τ(ei,j) = c− ei,ni+1−j.

Donc le tore dual de T est

T̂ = C× × (C×)n1 × · · · × (C×)nr ,

avec l’action de Gal(E/Q) donnée par

τ((λ, (λi,j)1≤i≤r,1≤j≤ni)) = (λ
∏

i,j

λi,j, (λ
−1
i,ni+1−j)1≤i≤r,1≤j≤ni).

L’ensemble des racines de T dans Lie(G) est

Φ = Φ(T,G) = {ei,j − ei,j′ , 1 ≤ i ≤ r, 1 ≤ j, j′ ≤ ni, j 6= j′}.

Le sous-ensemble de racines simples déterminé par B est

∆ = {αi,j = ei,j+1 − ei,j , 1 ≤ i ≤ r, 1 ≤ j ≤ ni − 1}.

Le groupe Gal(E/Q) agit sur ∆ par :

τ(αi,j) = αi,ni−j.
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Pour tout n ∈ N∗, on note Φn ∈ GLn(Z) la matrice de coefficients

(Φn)ij = (−1)i+1δi,n+1−j.

Le groupe dual de G est

Ĝ = C× ×GLn1(C)× · · · ×GLnr(C),

dans lequel T̂ est plongé diagonalement. L’action de Gal(E/Q) qui respecte l’épinglage
évident est :

τ((λ, g1, . . . , gr)) = (λdet(g1) . . . det(gr),Φ
−1
n1

(tg1)
−1Φn1 , . . . ,Φ

−1
nr

(tgr)
−1Φnr).

Proposition 3.1.1 Pour tout i ∈ {1, . . . , r}, soient n+i , n−i ∈ N tels que ni = n+i +
n−i .On suppose que n−1 + · · · + n−r est pair. On pose

s = (1, diag(

n+
1︷ ︸︸ ︷

1, . . . , 1,

n−
1︷ ︸︸ ︷

−1, . . . ,−1), . . . , diag(
n+
r︷ ︸︸ ︷

1, . . . , 1,

n−
r︷ ︸︸ ︷

−1, . . . ,−1))
H = G(U∗(n+1 )×U∗(n−1 )× · · · ×U∗(n+r )×U∗(n−r ))

et on définit

η0 : Ĥ = C× ×GLn+
1
(C)×GLn−

1
(C)× · · · ×GLn+

r
(C)×GLn−

r
(C)

−→ Ĝ = C× ×GLn1(C)× · · · ×GLnr(C)

par

η0((λ, g
+
1 , g

−
1 , . . . , g

+
r , g

−
r )) =

(
λ,

(
g+1 0
0 g−1

)
, . . . ,

(
g+r 0
0 g−r

))
.

Alors (H, s, η0) est un triplet endoscopique elliptique pour G. Le groupe Λ(H, s, η0)
de [K4] 7.5 est isomorphe à (Z/2Z)I , où I = {i ∈ {1, . . . , r}|n+i = n−i }.

De plus, les triplets endoscopiques pour G déterminés par ((n+1 , n
−
1 ), . . . , (n

+
r , n

−
r )) et

((m+
1 ,m

−
1 ), . . . , (m

+
r ,m

−
r )) sont isomorphes si et seulement si, pour tout i ∈ {1, . . . , r},

(n+i , n
−
i ) = (m+

i ,m
−
i ) ou (n+i , n

−
i ) = (m−

i ,m
+
i ).

Enfin, tout triplet endoscopique elliptique pour G est isomorphe à l’un des triplets
définis ci-dessus.

Démonstration. Soit (H, s, η0) déterminé par ((n+1 , n
−
1 ), . . . , (n

+
r , n

−
r )) comme ci-dessus.

Pour montrer que (H, s, η0) est un triplet endoscopique pour G, il faut vérifier les condi-
tions (7.4.1) à (7.4.3) de [K4]. Les conditions (7.4.1) et (7.4.2) sont évidemment vérifiées,
et la condition (7.4.3) résulte du fait que s ∈ Z(Ĥ)Gal(E/Q) (si on identifie Z(Ĥ) à un
sous-groupe de Ĝ par η0). (On remarque que la condition “n−1 + · · · + n−r pair” est

nécessaire pour que s ∈ Z(Ĥ) soit fixé par Gal(E/Q).)
Montrons que (H, s, η0) est elliptique. On a

Z(Ĥ) = {(λ, λ+1 In+
1
, λ−1 In−

1
, . . . , λ+r In+

r
, λ−r In−

r
), λ, λ+1 , λ

−
1 , . . . , λ

+
r , λ

−
r ∈ C×},

avec l’action de Gal(E/Q) définie par
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τ((λ, λ+1 In+
1
, λ−1 In−

1
, . . . , λ+r I

+
nr
, λ−r In−

r
)) =

(λ(λ+1 )
n+
1 (λ−1 )

n−
1 . . . (λ+r )

n+
r (λ−r )

n−
r , (λ+1 )

−1In+
1
, (λ−1 )

−1In−
1
, . . . , (λ+r )

−1In+
r
, (λ−r )

−1In−
r
).

Donc
(
Z(Ĥ)Gal(E/Q)

)0
= C× × {1} ⊂ Z(Ĝ), et (H, s, η0) est elliptique.

On cherche les automorphismes de (H, s, η0). On va plutôt calculer le groupe des
automorphismes de la donnée endoscopique (s, ρ) associée à (H, s, η0) (cf [K4] 7.2 et
7.6). On note

I = {i ∈ {1, . . . , r}|n+i = n−i }.
Soit g ∈ Ĝ tel que Int(g)(η0(Ĥ)) = η0(Ĥ).

Soient a, b ∈ N tels que a+ b = n > 0. Soit

G′ =

(
GLa 0
0 GLb

)
⊂ GLn.

Si a 6= b, alors le normalisateur de G′ dans GLn est G′. Si a = b, alors le normalisateur
de G′ dans GLn est engendré par G′ et Ia,b, où

Ia,b =

(
0 Ia
Ib 0

)
.

En appliquant cette remarque à η0(Ĥ) ⊂ Ĝ, on voit que g est dans le sous-groupe
de Ĝ engendré par η0(Ĥ) et par les éléments (1, . . . , 1, In+

i ,n
−
i
, 1, . . . , 1), i ∈ I. On voit

facilement que tous les éléments de ce groupe définissent des automorphismes de (s, ρ),
donc

Λ(H, s, η0) = Λ(s, ρ) = Aut(s, ρ)/Ĥ ≃ (Z/2Z)I .

L’assertion sur les isomorphismes entre les les triplets endoscopiques définis dans la
proposition est claire.

Enfin, soit (s, ρ) une donnée endoscopique elliptique pour G (au sens de [K4] 7.1). On
note Ĥ = Cent bG

(s). On veut montrer que (s, ρ) est la donnée endoscopique associée à
l’un des triplets endoscopiques ci-dessus. Quitte à remplacer (s, ρ) par une donnée iso-
morphe, on peut supposer que s ∈ T̂/Z(Ĝ). Comme Ker1(Q,G) = {1} par le lemme ci-

dessous, la condition (7.1.2) de [K4] dit que l’image de s dans π0

(
(Z(Ĥ)/Z(Ĝ))Gal(Q/Q)

)

vient d’un élément de Z(Ĥ)Gal(Q/Q). Comme (s, ρ) est elliptique, on a

π0

(
(Z(Ĥ)/Z(Ĝ))Gal(Q/Q)

)
= (Z(Ĥ)/Z(Ĝ))Gal(Q/Q),

donc s lui-même est l’image dans Z(Ĥ)/Z(Ĝ) d’un élément s′ ∈ Z(Ĥ)Gal(Q/Q).
Traitons d’abord le cas où r = 1. On note n = n1. On peut supposer que

s′ = (1,




λ1Im1 0 0

0
. . . 0

0 0 λtImt


),
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avec λ1, . . . , λt ∈ C×, λi 6= λj si i 6= j et m1, . . . ,mt ∈ N∗ tels que m1+ . . . mt = n. Alors

Ĥ = Cent bG
(s) ≃ C× ×GLm1(C)× · · · ×GLmt(C) et Z(Ĥ) ≃ C× × (C×)t.

Comme (s, ρ) est elliptique, on doit avoir
(
Z(Ĥ)Gal(Q/Q)

)0
⊂ Z(Ĝ)Gal(Q/Q) = C× ×

{±In}. La seule possibilité pour que Z(Ĥ)Gal(Q/Q)/Z(Ĝ)Gal(Q/Q) soit fini est :

Z(Ĥ)Gal(Q/Q) ⊂ C× × {±1}t.

Or on a s′ = (1, λ1, . . . , λt) ∈ Z(Ĥ)Gal(Q/Q) avec les λi deux à deux distincts, donc t ≤ 2.
Si t = 1, alors s′ ∈ Z(Ĝ) et (s, ρ) correspond au triplet endoscopique trivial (G, 1, id).

Supposons t = 2. On peut supposer que λ1 = 1 et λ2 = −1. D’après la condition
(7.1.1) de [K4], on a

τ((λ, λ1, λ2)) = (λλm1
1 λm2

2 , λ−1
w(1), λ

−1
w(2)),

pour une permutation w ∈ S2. En particulier, on doit avoir (−1)m2 = 1, donc m2 est
pair.

Il reste à déterminer le morphisme ρ : Gal(Q/Q) −→ Out(Ĥ). Comme le groupe dérivé
de Ĝ est simplement connexe et G est déployé sur E, H est aussi déployé sur E (cf la
définition 1.8.1 de [Ng]). Donc l’action de Gal(Q/Q) sur Ĥ se factorise par Gal(E/Q), et
en particulier ρ se factorise par Gal(E/Q). D’après la condition (7.1.1) de [K4], il existe
gτ ∈ Ĝ tel que (gτ , τ) normalise Ĥ dans Ĝ⋊Gal(Q/Q) et que ρ(τ) = Int((gτ , τ)) dans

Out(Ĥ). On a donc gτ = gw0, avec g ∈ Nor bG
(Ĥ) et w0 =

(
0 Im1

Im2 0

)
.

Traitons d’abord le cas où m1 6= m2. Alors Nor bG
(Ĥ) = Ĥ, donc ρ(τ) = Int((w0, τ)).

On voit que (s, ρ) est bien isomorphe à l’une des données endoscopiques définies ci-dessus.
Supposons maintenant quem1 = m2. Alors Nor bG

(Ĥ) est le sous-groupe de Ĝ engendré

par Ĥ et w0. On en déduit que ρ(τ) = Int((1, τ)) ou Int((w0, τ)). Si ρ(τ) = Int((1, τ)),
alors

Z(Ĥ)Gal(E/Q) ≃ {(λ, λ1, λ2) ∈ (C×)3|(λ1λ2)m1 = 1 et λ1 = λ−1
2 } = {(λ, λ1, λ−1

1 ), λ, λ1 ∈ C×},

et s n’est pas dans l’image de Z(Ĥ)Gal(E/Q). Donc ρ(τ) = Int((w0, τ)), et (s, ρ) est
isomorphe à l’une des données endoscopiques définies ci-dessus.

Dans le cas où r > 1, le raisonnement est le même (mais avec des notations plus
compliquées).

�

On finit par un calcul de nombres de Tamagawa.

Lemme 3.1.2 (i) On a
Ker1(Q,G) = {1}

et
Z(Ĝ)Gal(E/Q) ≃ C× × {(ǫ1, . . . , ǫr) ∈ {±1}r|ǫn1

1 . . . ǫnr
r = 1}.
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Donc le nombre de Tamagawa de G est

τ(G) =

{
2r si tous les ni sont pairs
2r−1 sinon

.

(ii) Soit L = RE/QGLn,E, avec n ∈ N∗. Alors

τ(L) = 1.

Démonstration. Rappelons d’abord que, d’après [K4] 4.2.2 et 5.1.1, [K8] et [C], pour
tout groupe algébrique H réductif connexe sur Q, on a

τ(H) = |π0(Z(Ĥ)Gal(Q/Q))|.|Ker1(Q,H)|−1.

(i) D’après le rappel ci-dessus, il suffit de prouver les deux premières assertions.
D’après [K11] §7, le morphisme canonique

Ker1(Q, Z(G)) −→ Ker1(Q,G)

est un isomorphisme. Or le centre de G est Z(G) = (RE/QGm)In, et on a

H1(Q, RE/QGm) = H1(E,Gm) = {1},

donc Ker1(Q, Z(G)) = {1}. (Autre possibilité : Ker1(Q, Z(Ĝ)) = {1} et le (b) du
lemme 3.5.1 de [Ro1].)
D’après la description de Ĝ donnée ci-dessus, on a

Z(Ĝ) = {(λ, λ1In1 , . . . , λrInr), λ, λ1, . . . , λr ∈ C×},

avec l’action de Gal(E/Q) donnée par

τ((λ, λ1In1 , . . . , λrInr)) = (λλn1
1 . . . , λnr

r , λ
−1
1 In1 , . . . , λ

−1
r Inr).

La deuxième assertion est maintenant claire.
(ii) Il suffit de montrer que Ker1(Q,L) = {1} et que Z(L̂)Gal(E/Q) est connexe. La

première égalité résulte du fait que

H1(Q,L) = H1(E,GLn) = {1}.

D’autre part, on a L̂ = GLn(C)×GLn(C), avec l’action de Gal(E/Q) donnée par
τ((g1, g2)) = (g2, g1), donc Z(L̂)

Gal(E/Q) ≃ C× est bien connexe.
�
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3.2 Le prolongement du plongement η0

On utilise toujours les notations de 3.1, donc G = G(U(J1) × · · · ×U(Jr)). On fixe
n+1 , n

−
1 , . . . , n

+
r , n

−
r ∈ N tels que n+i + n−i = ni pour tout i ∈ {1, . . . , r} et n−1 + · · ·+ n−r

soit pair, et on note (H, s, η0) le triplet endoscopique elliptique de G associé comme
dans la proposition 3.1.1. Le groupe dérivé de G est simplement connexe, donc, d’après
la proposition 1 de [L2], il existe un L-morphisme η : LH = Ĥ ⋊ WQ −→ LG =

Ĝ⋊WQ prolongeant le plongement η0 : Ĥ −→ Ĝ. On veut donner un tel η un peu plus
explicitement.

Pour toute place v de Q, on a fixé une injection Q ⊂ Qv ; cette injection donne un
morphisme Gal(Qv/Qv) −→ Gal(Q/Q), et on fixe un morphismeWQv −→WQ qui relève
ce morphisme de groupes de Galois.

On note ωE/Q : A×/Q× −→ {±1} le caractère quadratique de E/Q. On remarque que,
pour tout nombre premier p non ramifié dans E, le caractère ωE/Q est non ramifié en p.

Lemme 3.2.1 Il existe un caractère χ : A×
E/E

× −→ C× prolongeant ωE/Q et tel que :

• si p est un nombre premier inerte dans E, alors le composé E×
p −→ A×

E/E
× χ−→ C×

est égal à a 7−→ (−1)valp(a) ;
• si p est un nombre premier totalement décomposé dans E, ℘ est la place de E au-

dessus de p déterminée par l’injection E ⊂ Q ⊂ Qp fixée et ℘′ est l’autre place de

E au-dessus de p, alors le composé E℘ × E℘′ −→ A×
E/E

× χ−→ C× est trivial ;

• le composé C× −→ A×
E/E

× χ−→ C× est égal à

z 7−→ z1/2z−1/2(:= (zz)1/2z−1).

Démonstration. On note S l’ensemble des places v de E telles que, soit v =∞, soit v
divise un nombre premier non ramifié dans E, et AE,S le produit restreint des Ev pour
v ∈ S. Comme il existe au moins une place de E qui n’est pas dans S, le morphisme
évident A×

E,S −→ A×
E/E

× est injectif ; on utilise ce morphisme pour identifier A×
E,S à un

sous-groupe de A×
E/E

×.
Soit χ′ le caractère sur A×

E,S défini par les formules de l’énoncé. Comme C× est un
Z-module injectif, il suffit pour démontrer le lemme de voir que les restrictions de χ′ et
ωE/Q à A×

E,S ∩ A×/Q× sont égales. Ceci résulte immédiatement de la définition de χ′.
�

On a la proposition suivante de [Ro2] 1.2 :

Proposition 3.2.2 Soit µ : WE −→ C× le caractère déduit par l’isomorphisme du corps
de classes W ab

E ≃ A×
E/E

× d’un caractère prolongeant ωE/Q comme dans le lemme 3.2.1
ci-dessus. Soit c ∈ WQ un relèvement de l’élément non trivial de WQ. On définit un
morphisme ϕ : WQ −→ LG de la manière suivante :
• ϕ(c) = (A, c), où

A = (1,

((
Φn+

1
0

0 Φn−
1

)
Φn1 , . . . ,

(
Φn+

r
0

0 Φn−
r

)
Φnr

)
);
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• sur WE , ϕ est donné par

ϕ|WE
= (1,

((
µn

−
1 In+

1
0

0 µn
+
1 In−

1

)
, . . . ,

(
µn

−
r In+

r
0

0 µn
+
r In−

r

))
).

Alors ϕ est bien défini, et η : LH −→ LG, (h,w) 7−→ (η0(h), 1)ϕ(w), est un L-morphisme
prolongeant η0.

Pour toute place v de Q, on note ηv le composé de η et du morphisme WQv −→ WQ.
Soit p un nombre premier non ramifié dans E ; on note σ ∈ WQp un relèvement du
Frobenius géométrique. Alors η est non ramifié en p, et :
• si p est inerte dans E, on a ηp((1, σ)) = (A, σ) ;
• si p est totalement décomposé dans E, alors ηp((1, σ)) = (1, σ).

Enfin, si on écrit WR = C× ⊔ C×τ avec τ2 = −1 et τzτ−1 = z pour tout z ∈ C×, alors
η∞ est donné par :
• η∞((1, τ)) = (A, τ) ;
• pour tout z ∈ C×,

η∞((1, z)) = ((1, (B1(z), . . . , Br(z))), z),

avec

Bi(z) =

(
zn

−
i /2z−n

−
i /2In+

i
0

0 zn
+
i /2z−n

+
i /2In−

i

)
.

4 Série discrète

4.1 Notations et rappels

Soit G un groupe algébrique réductif connexe sur R. Dans cette section, on forme les
L-groupes en utilisant le groupe de Weil WR. Rappelons que WR = WC ⊔WCτ , avec
τ2 = −1 ∈ WC = C× et, pour tout z ∈ C×, τzτ−1 = z, et que WR agit sur Ĝ via
son quotient Gal(C/R). On note Π(G(R)) (resp. Πtemp(G(R))) l’ensemble des classes
d’équivalence de représentations admissibles irréductibles (resp. et tempérées) de G(R).
Pour tout π ∈ Π(G(R)), on note Θπ le caractère de Harish-Chandra de π (c’est une
fonction analytique réelle sur Greg(R)).

On suppose maintenant que G(R) a une série discrète. Soient AG le sous-tore déployé
(sur R) maximal du centre de G et G la forme intérieure de G telle que G/AG soit
anisotrope sur R. On pose q(G) = dim(X)/2, où X est l’espace symétrique de G(R). On
note Πdisc(G(R)) ⊂ Π(G(R)) l’ensemble des classes d’équivalence de représentations de
la série discrète.

L’ensemble Πdisc(G(R)) est réunion disjointe de sous-ensembles finis tous de même
cardinal, qui sont appelés L-paquets et paramétrés par les classes d’équivalence de pa-
ramètres de Langlands elliptiques ϕ : WR −→ LG ou, ce qui revient au même, par les
représentations irréductibles de G(R). On note Π(ϕ) (resp. Π(E)) le L-paquet associé au
paramètre ϕ (resp. à la représentation E), et d(G) le cardinal des L-paquets de Πdisc(G).
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Soit π ∈ Πdisc(G(R)). On note fπ un pseudo-coefficient de π (cf [CD]).
Pour tout paramètre de Langlands elliptique ϕ :WR −→ LG, on note

SΘϕ =
∑

π∈Π(ϕ)

Θπ.

On va maintenant calculer l’entier d(G) dans le cas des groupes unitaires. Commençons
par une définition qui sera utile dans la suite.

Définition 4.1.1 Soit G un groupe algébrique réductif connexe sur Q. On note AG la
composante déployée (sur Q) du centre de G, et on dit que G est cuspidal si le groupe
(G/AG)R a un tore maximal anisotrope sur R.

Les groupes unitaires définis plus haut sont tous cuspidaux. Soient p, q ∈ N tels que
p ≥ q et p+ q ≥ 1. On note G = GU(p, q), et on utilise la forme Ap,q de 2.2. On note T

le tore diagonal de G et AG = GmIp+q la partie déployée (sur Q) du centre de G. Soit

Tell =








a1 0
. . .

0 aq

0

0 b1

. .
.

bq 0

0

c1 0
. . .

0 cp−q

0

0 bq

. .
.

b1 0

0

aq 0
. . .

0 a1








,

où ai, bi, ci ∈ RE/QGm vérifient :

{
aibi + aibi = 0 pour 1 ≤ i ≤ q
a1a1 + b1b1 = · · · = aqaq + bqbq = c1c1 = · · · = cp−qcp−q

.

Alors Tell est un tore maximal de G, et Tell/AG est anisotrope sur R. Notons

uG =
1√
2




Iq 0 −(i⊗ i)Jq
0 (

√
2⊗ 1)Ip−q 0

(i⊗ i)Jq 0 Iq


 ∈ SU(p, q)(C).

La conjugaison par u−1
G induit un isomorphisme α : Tell,C

∼−→ TC. On utilise α pour

identifier T̂ell et T̂ = C× × (C×)p+q. Alors l’action de Gal(C/R) = {1, τ} sur T̂ell est
donnée par :

τ((λ, (λ1, . . . , λp+q))) = (λλ1 . . . λp+q, (λ
−1
1 , . . . , λ−1

p+q)).

On note ΩG = W (Tell(C),G(C)) et ΩG(R) = W (Tell(R),G(R)) les groupes de Weyl
de Tell sur C et sur R. Le groupe ΩG ≃ W (T(C),G(C)) ≃ Sp+q agit sur T(C) par
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permutation des termes diagonaux. Le sous-groupe ΩG(R) de ΩG est le groupe Sp ×Sq

si p 6= q, et le groupe union de Sq ×Sq et de l’ensemble des permutations qui envoient
{1, . . . , q} sur {q + 1, . . . , n} si p = q. Donc

d(G) =





(p+ q)!

p!q!
si p 6= q

(2q)!

2(q!)2
si p = q

.

Remarque 4.1.2 Le tore Tell est isomorphe à G(U(1)p+q) par le morphisme

βG :




diag(a1, . . . , aq) 0 diag(b1, . . . , bq)Jq
0 diag(c1, . . . , cp−q) 0

Jqdiag(b1, . . . , bq) 0 diag(aq , . . . , a1)




7−→ (a1 − b1, . . . , aq − bq, c1, . . . , cp−q, aq + bq, . . . , a1 + b1).

Ces constructions se généralisent de manière évidente à G(U(p1, q1)×· · ·×U(pr, qr)).

4.2 Les fonctions ΦM (γ,Θ)

Dans ce paragraphe, nous rappelons une construction d’Arthur et Shelstad.
Soit G un groupe réductif connexe sur R. Un caractère virtuel Θ sur G(R) est une

combinaison linéaire à coefficients dans Z de fonctions Θπ, π ∈ Π(G(R)). On dit que Θ
est stable si Θ(γ) = Θ(γ′) pour tous γ, γ′ ∈ Greg(R) stablement conjugués.

Soit T un tore maximal de G. On note A le sous-tore déployé maximal de T et
M = CentG(A) (un sous-groupe de Levi de G). Pour tout γ ∈M(R), on note

DG
M (γ) = det(1−Ad(γ), Lie(G)/Lie(M)).

Lemme 4.2.1 ([A7] 4.1, [GKM] 4.1) Soit Θ un caractère virtuel stable sur G(R). Alors
la fonction

γ 7−→ |DG
M (γ)|1/2Θ(γ)

surTreg(R) s’étend en une fonction continue surT(R), qu’on noteraΦM (.,Θ) ou ΦGM(.,Θ).

Dans la suite, on considérera parfois ΦM (.,Θ) comme une fonction sur M(R) définie
de la manière suivante : si γ ∈ M(R) est conjugué à γ′ ∈ T(R), alors ΦM(γ,Θ) =
ΦM (γ′,Θ) ; si γ ∈M(R) n’a aucun conjugué dans T(R), alors ΦM (γ,Θ) = 0.

Remarque 4.2.2 La fonction ΦM (.,Θ) sur M(R) est invariante par conjugaison par
NorG(M)(R) (car Θ et DG

M le sont).
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4.3 Transfert

Rappelons d’abord quelques définitions de [K9] §7.
Soit G un groupe algébrique réductif connexe sur Q. Pour tout tore maximal T de G,

on note BG(T) l’ensemble des sous-groupes de Borel de GC contenant T. On suppose
que G a un tore maximal TG tel que (TG/AG)R soit anisotrope, et on note G une forme
intérieure deG sur R telle queG/AG,R soit anisotrope. On note ΩG =W (TG(C),G(C)).
Soit ϕ :WR −→ LG un paramètre de Langlands elliptique.

Soit (H, s, η0) un triplet endoscopique elliptique de G. On choisit un L-morphisme
η : LH −→ LG qui prolonge η0 : Ĥ −→ Ĝ, et on note ΦH(ϕ) l’ensemble des classes
d’équivalence de paramètres de Langlands ϕH : WR −→ LH tels que η ◦ ϕH et ϕ soient
équivalents. On suppose que le tore TG provient d’un tore maximal TH de H, et on fixe
un isomorphisme admissible j : TH

∼−→ TG. On note ΩH = W (TH(C),H(C)). On a
j∗(Φ(TH ,H)) ⊂ Φ(TG,G), donc j induit une application j∗ : BG(TG) −→ BH(TH) et
un morphisme injectif ΩH −→ ΩG, qu’on utilise pour identifier ΩH à un sous-groupe de
ΩG.

Soient B ∈ B(TG) et BH = j∗(B). On note

Ω∗ = {ω ∈ ΩG|j∗(ω(B)) = BH}
= {ω ∈ ΩG|ω−1(j∗(Φ(TH ,BH))) ⊂ Φ(TG,B)}.

Alors, pour tout ω ∈ ΩG, il existe un unique couple (ωH , ω∗) ∈ ΩH×Ω∗ tel que ω = ωHω∗.
De plus, on a une bijection ΦH(ϕ)

∼−→ Ω∗ : à un élément ϕH ∈ ΦH(ϕ), on associe l’unique
ω∗(ϕH) ∈ Ω∗ tel que (ω∗(ϕ)−1 ◦ j,B,BH ) soit aligné avec ϕH (au sens de [K9] §7 p 184).

Le sous-groupe de Borel B définit aussi un L-morphisme ηB : LTG −→ LG, unique à
conjugaison par Ĝ près (cf [K9] p 183).

Rappelons la normalisation des facteurs de transfert utilisée dans [K9] §7.

Définition 4.3.1 Avec les notations ci-dessus, on pose, pour tout γH ∈ TH(R),

∆j,B(γH , γ) = (−1)q(G)+q(H)χB(γ)
∏

α∈Φ(TG,B)−j∗(Φ(TH ,BH))

(1− α(γ−1)),

où γ = j(γH) et χB est le quasi-caractère de TG(R) associé au 1-cocyle a : WR −→ T̂G

tel que η ◦ ηBH
◦ ĵ et ηB .a soient conjugués par Ĝ.

Remarques 4.3.2 (1) Soit ϕH ∈ ΦH(ϕ) tel que ω∗(ϕH ) = 1. Quitte à conjuguer ϕ
(resp. ϕH) par Ĝ (resp. Ĥ), on peut écrire ϕ = ηB ◦ ϕB (resp. ϕH = ηBH

◦ ϕBH
),

où ϕB (resp. ϕBH
) est un paramètre de Langlands pour TG (resp. TH). On note

χϕ,B (resp. χϕH ,BH
) le quasi-caractère de TG(R) (resp. TH(R)) associé à ϕB (resp.

ϕBH
). Alors χB = χϕ,B(χϕH ,BH

◦ j)−1.
(2) Soit ω ∈ ΩG. On écrit ω = ωHω∗, avec ωH ∈ ΩH et ω∗ ∈ Ω∗. Alors ∆j,ω(B) =

det(ω∗)∆j,B, où det(ω∗) = det(ω∗,X∗(TG)).

Soient p, q ∈ N tels que p ≥ q et n := p + q ≥ 1, et n1, n2 ∈ N∗ tels que n2 soit
pair et n1 + n2 = n. On pose G = GU(p, q), et on prend pour (H, s, η0) le triplet
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endoscopique elliptique de G déterminé par (n1, n2) comme dans la proposition 3.1.1.
On a défini dans 4.1 des tores maximaux elliptiques TG = TG,ell et TH = TH,ell de G et

H, et des isomorphismes βG : TG
∼−→ G(U(1)n) et βH : TH

∼−→ G(U(1)n). On prend
j = βH ◦ β−1

G : TH
∼−→ TG. On a aussi défini uG ∈ G(C) tel que Int(u−1

G ) envoie TG,C

sur le tore diagonal de GC, et on utilise la conjugaison par uG pour identifier ΩG et Sn.
Avec cette identification, on a ΩH = Sn1 ×Sn2 , plongé de manière évidente dans Sn.

Remarque 4.3.3 Pour un choix particulier de B ∈ BG(TG), le sous-ensemble Ω∗ de
ΩG et la bijection ΦH(ϕ)

∼−→ Ω∗ ont des descriptions particulièrement simples. Soit

B = Int(uG)



∗ ∗

. . .

0 ∗


 .

Alors
Ω∗ = {σ ∈ Sn|σ−1

|{1,...,n1} et σ−1
|{n1+1,...,n} sont croissants}.

Comme WC est commutatif, quitte à conjuguer η par Ĝ, on peut supposer que η envoie
{1}×WC ⊂ LH dans T̂G×WC ⊂ LG. Comme de plus WC agit trivialement sur Ĥ, on a

η((1, z)) = ((zazb,

(
za1zb1In1 0

0 za2zb2In2

)
), z), z ∈WC,

avec a, b, a1, a2, b1, b2 ∈ C tels que a − b, a1 − b1, a2 − b2 ∈ Z. Soit ϕ : WR −→ LG un
paramètre de Langlands elliptique. On peut supposer que ϕ|WC

est de la forme

z 7−→ ((zλzµ,




zλ1zµ1 0
. . .

0 zλnzµn


), z),

avec λ, µ, λ1, . . . , λn, µ1, . . . , µn ∈ C tels que λ − µ ∈ Z, λi − µi ∈ Z pour tout i ∈
{1, . . . , n} et que les λi soient deux à deux distincts. Alors on a un diagramme commutatif

ΦH(ϕ)
∼ // Ω∗

∼
vvmmmmmmmmmmmmmmm

{I ⊂ {1, . . . , n}, |I| = n1}
∼

iiSSSSSSSSSSSSSS

où :
∗ la flèche horizontale est ϕH 7−→ ω∗(ϕ) ;
∗ la flèche de droite est ω∗ 7−→ ω∗({1, . . . , n1}) ;
∗ si I ⊂ {1, . . . , n} est de cardinal n1, on écrit I = {i1, . . . , in1} et {1, . . . , n} − I =
{j1, . . . , jn2} avec i1 < · · · < in1 et j1 < · · · < jn2 , et on associe à I l’unique
ϕH ∈ ΦH(ϕ) tel que, pour z ∈WC,
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ϕH(z) = ((zλ−azµ−b,




zλi1−a1zµi1−b1 0
. . .

0 zλin1−a1zµin1−b1


 ,




zλj1−a2zµj1−b2 0
. . .

0 zλjn2−a2zµjn2−b2


), z).

On rappelle qu’un sous-groupe de Levi de G ou H est dit standard si c’est le sous-
groupe de Levi contenant le tore diagonal d’un sous-groupe parabolique standard. Soit
MH un sous-groupe de Levi standard cuspidal de H. On a

MH = H ∩






Tr1 0 0
0 GU∗(m1) 0
0 0 Tr1


 ,




Tr2 0 0
0 GU∗(m2) 0
0 0 Tr2




 ,

avec

Tr1 =



∗ 0

. . .

0 ∗


 ⊂ RE/QGLr1 et Tr2 =



∗ 0

. . .

0 ∗


 ⊂ RE/QGLr2 ,

et où m1,m2, r1, r2 ∈ N sont tels que n1 = 2r1 + m1 et n2 = 2r2 + m2. Donc MH ≃
G(U∗(m1)×U∗(m2))× (RE/QGm)

r1+r2 . On pose

TMH
= TG(U∗(m1)×U∗(m2)),ell × (RE/QGm)

r1+r2 .

C’est un tore maximal elliptique de MH . On suppose que TMH
se transfère à G, ce qui

revient à demander que r := r1 + r2 ≤ q. Un tore de G isomorphe à TMH
est

TM =




∗
. . .

∗
0 0

0 TGU(p−r,q−r),ell 0

0 0

∗
. . .

∗




≃ TGU(p−r,q−r),ell×(RE/QGm)
r.

On a des isomorphismes

βG(U∗(m1)×U∗(m2)) × id : TMH
≃ TG(U∗(m1)×U∗(m2)),ell × (RE/QGm)

r

∼−→ G(U(1)m1+m2)× (RE/QGm)
r

β−1
GU(p−r,q−r) × id : G(U(1)p+q−2r)× (RE/QGm)

r
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∼−→ TGU(p−r,q−r),ell × (RE/QGm)
r ≃ TM ,

et on note
jM : TMH

∼−→ TM

le composé (notons que p+ q− 2r = m1+m2). Soient AM le sous-tore déployé maximal
de TM et M = CentG(AM ). On a AM ≃ Gm ×Gr

m et

M =




∗
. . .

∗
0 0

0 GU(p − r, q − r) 0

0 0

∗
. . .

∗




≃ GU(p−r, q−r)×(RE/QGm)
r.

On a un morphisme ηM,0 : M̂H −→ M̂ et un élément semi-simple sM ∈ M̂ définis de
manière évidente (similaires à η0 et s) tels que (MH , sM , ηM,0) soit un triplet endosco-
pique pour M.

L’isomorphisme jM induit comme ci-dessus des applications jM∗ : Φ(TMH
,H) −→

Φ(TM ,G) et j∗M : BG(TM ) −→ BH(TMH
) (et des applications similaires si on remplace

G par M et H par MH). On voit facilement que toutes les racines réelles de Φ(TM ,G)
(resp. Φ(TM ,M)) sont dans jM∗(Φ(TMH

,H)) (resp. jM∗(Φ(TMH
,MH))).

On a un élément u ∈ GU(p − r, q − r)(C), défini de manière similaire au uG de 4.1,
tel que Int(u−1) envoie TGU(p−r,q−r),ell,C sur le tore diagonal de GU(p− r, q − r)C. Soit
uM = diag(Ir , u, Ir)u

−1
G ∈ G(C). Alors Int(u−1

M ) envoie TM,C sur TG,C. On construit de
même uMH

∈ H(C) tel que Int(u−1
MH

) envoie TMH
sur TH,C. Le diagramme suivant est

commutatif

TM,C
Int(u−1

M )
//

jM
��

TG,C

j

��
TMH ,C

Int(u−1
MH

)

// TH,C

On utilise la conjugaison par uM (resp. uMH
) pour identifier ΩG (resp. ΩH) etW (TM(C),G(C))

(resp. W (TMH
(C),H(C))). Si B ∈ BG(TM ), on lui associe le sous-ensemble Ω∗ ⊂ ΩG et

la bijection ΦH(ϕ)
∼−→ Ω∗ définis par Int(u−1

M )(B) ∈ BG(TG).
D’après [K13] p 23, le morphisme η détermine un L-morphisme ηM : LMH −→ LM,

unique à conjugaison par M̂ près, et qui prolonge ηM,0. On utilise ce morphisme ηM
pour définir des facteurs de transfert ∆jM ,BM

, pour tout BM ∈ BM (TM ) : pour tout
γH ∈ TMH

(R), on pose

∆jM ,BM
(γH , γ) = (−1)q(G)+q(H)χBM

(γ)
∏

α∈Φ(TM ,BM )−jM∗(Φ(TMH
,BMH

))

(1− α(γ−1))
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(noter le signe), où γ = jM (γH), BMH
= j∗M (BM )et χBM

est le quasi-caractère de

TM (R) associé au 1-cocyle aM : WR −→ TM tel que ηM ◦ ηBMH
◦ ĵM et ηBM

.aM soient

conjugués par M̂.
La proposition suivante est une généralisation des calculs de [K9] p 186.

Proposition 4.3.4 On fixe B ∈ BG(TM ) (qui détermine Ω∗ et ΦH(ϕ)
∼−→ Ω∗), et on

note BM = B ∩M. Soient γH ∈ TMH
(R) et γ = jM (γH). Alors

∆jM ,BM
(γH , γ)ΦM (γ−1, SΘϕ) =

∑

ϕH∈ΦH(ϕ)

det(ω∗(ϕH))ΦMH
(γ−1
H , SΘϕH

).

Démonstration. Les deux côtés de l’égalité qu’on cherche à prouver dépendent du choix
d’un prolongement η : LH −→ LG de η0 : Ĥ −→ Ĝ. Soit η′ un autre prolongement de
η0. Il diffère de η par un élément de H1(WR, Z(Ĥ)) ; notons χ le quasi-caractère de H(R)
associé. Alors, si on remplace η par η′, le facteur de transfert ∆jM ,BM

est multiplié par χ
et les caractères stables SΘϕH

, ϕH ∈ ΦH(ϕ), sont multipliés par χ−1 ; donc les deux côtés
de l’égalité sont multipliés par χ(γH). On en déduit qu’il suffit de prouver la proposition
pour un choix particulier de η.

On choisit le prolongement η tel que

η((1, τ)) = ((1,

(
0 In1

(−1)n1In2 0

)
), τ)

et, pour tout z ∈ C× =WC,

η((1, z)) = ((1,

(
zn2/2z−n2/2In1 0

0 z−n1/2zn1/2In2

)
), z).

On commence par rappeler les formules pour ΦM(., SΘϕ) et ΦMH
(., SΘϕH

). La référence
pour ceci est [A7] p 272-274.

Soient Vϕ la représentation irréductible de G(R) correspondant à ϕ et ξϕ le quasi-
caractère par lequel AG(R)

0 agit sur Vϕ. On note B0 = Int(u−1
M )(B), Z le sous-groupe

compact maximal du centre de G(R), tG = Lie(TG), Φ = Φ(TG,G), Φ+ = Φ(TG,B0)
et on définit deux fonctions ρG et ∆G sur tG(R) par :

ρG =
1

2

∑

α∈Φ+

α

∆G =
∏

α∈Φ+

(eα/2 − e−α/2)

(on voit les racines indifféremment comme des caractères sur TG ou des formes linéaires
sur tG). On a TG(R) = Z exp(tG(R)). La représentation Vϕ correspond à un couple
(ζϕ, λϕ), où ζϕ est un quasi-caractère de Z et λϕ est une forme linéaire sur tG(C), tel
que :
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• λϕ est régulier dominant ;
• le morphisme Z × tG(R) −→ C×, (z,X) 7−→ ζϕ(z)e

(λϕ−ρG)(X), passe au quotient
par le morphisme surjectif Z× tG(R) −→ TG(R), (z,X) 7−→ z exp(X), et définit un
quasi-caractère sur TG(R), dont la restriction à AG(R)

0 est ξϕ.
On remarque que le quasi-caractère z exp(X) 7−→ ζϕ(z)e

(λϕ−ρG)(X) sur TG(R) est égal
au quasi-caractère χϕ,B0 défini dans la remarque 4.3.2 (1). Rappelons la formule du
caractère de Weyl : si γ ∈ TG,reg(R) et γ = z exp(X), avec z ∈ Z et X ∈ tG(R), alors

Tr(γ, Vϕ) = (−1)q(G)SΘϕ(γ) = ∆G(X)−1ζϕ(z)
∑

ω∈ΩG

det(ω)e(ωλ)(X) .

Soit R un système de racines dont le groupe de Weyl W (R) contient −1. À tout
couple (Q+, R+) formé d’un système de racines positives R+ ⊂ R et d’un système de
racines positives Q+ ⊂ R∨, on associe un entier c(Q+, R+). La définition de c(Q+, R+)
est rappelée dans [A7] p 273.

On note R l’ensemble des racines réelles de Φ(TM ,G), R+ = R ∩ Φ(TM ,B) et tM =
Lie(TM ). Si X est un élément régulier de tM (R), on note

R+
X = {α ∈ R|α(X) > 0},

εR(X) = (−1)|R+
X∩(−R+)|.

Si ν est une forme linéaire sur tM (C) telle que ν(α∨) 6= 0 pour tout α ∈ R, on note

Q+
ν = {α∨ ∈ R∨|ν(α∨) > 0}.

On définit une fonction ∆M sur tM (R) par

∆M =
∏

α∈Φ(TM ,BM )

(eα/2 − e−α/2).

Comme Int(uM ) envoie TG(C) sur TM (C), Ad(uM ) définit un isomorphisme tM (C)∗
∼−→

tG(C)
∗.

Soit γ ∈ TM,reg(R). S’il existe z ∈ Z et X ∈ tM (R) tels que γ = z exp(X), alors

ΦM (γ, SΘϕ) = (−1)q(G)∆M(X)−1εR(X)ζϕ(z)
∑

ω∈ΩG

det(ω)c(Q+
Ad(uM )ωλ, R

+
X)e

(Ad(uM )ωλ)(X).

Sinon, ΦM (γ, SΘϕ) = 0.
On a des objets définis de manière similaire en remplaçant G par H, etc, et des

formules similaires pour les fonctions ΦMH
(., SΘϕH

).
Soient γH ∈ TMH

(R) et γ = jM (γH) ; on peut supposer que γ est régulier dans G (car
l’ensemble des γH tels que jM (γH) soit régulier dans G est dense dans TMH

(R)). Si γH
n’est pas dans Z exp(tMH

(R)), alors γ n’est pas dans Z exp(tM (R)) = jM (Z exp(tMH
(R)))

et les deux côtés de l’égalité à prouver sont nuls. On peut donc supposer que γ−1
H =

z exp(XH), avec z ∈ Z et XH ∈ tMH
(R), et on a γ−1 = z exp(X), avec X = jM (XH) ∈
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tM (R). Comme toutes les racines réelles de Φ(TM ,G) sont dans jM∗(Φ(TMH
,H)), on a

R = jM∗(RH), donc R
+
X = jM∗(R

+
H,XH

) et εR(X) = εRH
(XH). D’autre part, en utilisant

la description de la bijection ΦH(ϕ)
∼−→ Ω∗ ci-dessus, on voit facilement que, pour tout

ϕH ∈ ΦH(ϕ), ζϕH
= ζϕ et λϕH

= ω∗(ϕH)(λϕ)◦ jM +ρH −ρG ◦ jM . Comme ρH −ρG ◦ jM
est invariant par ΩH et s’annule sur les éléments de R∨

H , on en déduit que, pour tout
ϕH ∈ ΦH(ϕ) et tout ωH ∈ ΩH , Q

+
Ad(u−1

M )ωHω∗(ϕH )λϕ
= jM∗(Q

+
Ad(u−1

MH
)ωHλϕH

). On obtient

donc :

(−1)q(H)
∑

ϕH∈ΦH (ϕ)

det(ω∗(ϕH))ΦMH
(γ−1
H , SΘϕH

)

= ∆MH
(XH)

−1εR(X)ζϕ(z)
∑

ω∗∈Ω∗

det(ω∗)
∑

ωH∈ΩH

det(ωH)c(Q
+

Ad(u−1
M )ωHω∗λϕ

, R+
X)

eAd(u−1
M )(ωHω∗λϕ+ρH◦j−1

M −ρG)(X)

= (−1)q(G)∆MH
(XH)

−1∆M(X)eρH (XH )−ρG(X)ΦM (γ−1, SΘϕ).

Pour conclure, il suffit donc de montrer que

(−1)q(G)+q(H)∆jM ,BM
(γH , γ) = ∆MH

(XH)
−1∆M (X)eρH (XH )−ρG(X).

On note Φ+ = Φ(TM ,B), Φ+
H = jM∗(Φ(TMH

, j∗M (B))), Φ+
M = Φ(TM ,BM ), Φ+

MH
=

jM∗(Φ(TMH
, j∗M (BM ))). On a

∆MH
(XH)

−1∆M(X)eρH (XH )−ρG(X) =
∏

α∈Φ+
M−Φ+

MH

(eα(X)/2 − e−α(X)/2)
∏

α∈Φ+−Φ+
H

e−α(X)/2

=
∏

α∈Φ+
M−Φ+

MH

(1− α(γ−1))
∏

α∈Φ+−(Φ+
H∪Φ+

M )

e−α(X)/2.

Il suffit donc de montrer que

χBM
(γ) =

∏

α∈Φ+−(Φ+
H∪Φ+

M )

e−α(X)/2.

On rappelle que χBM
est le quasi-caractère de TM(R) associé au 1-cocycle aM : WR −→

T̂M tel que ηM ◦ ηBMH
◦ ĵM et ηBM

.aM soient conjugués par M̂, où BMH
= j∗M (BM ).

L’égalité cherchée résulte facilement des définitions de ηBM
et ηBMH

et de la formule
explicite pour η.

�

Remarque 4.3.5 Comme ∆jM ,BM
(γH , γ) = 0 si γH n’est pas (M,MH)-régulier, le

terme de droite dans l’égalité de la proposition est non nul seulement si γH est (M,MH )-
régulier.
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4.4 Calcul de certains ΦM(γ,Θ)

On note G = GU(p, q), avec p, q ∈ N tels que p ≥ q et n := p + q ≥ 1. On fixe
s ∈ {1, . . . , q}, et on pose S = {1, . . . , s} et M = MS (les notations sont celles de 2.2).
Le but de ce paragraphe est de calculer ΦM (γ,Θ), pour Θ le caractère d’un L-paquet
de la série discrète de G(R) associé à une représentation algébrique de GC et certains γ
dans M(R).

La partie linéaire de M (resp. Ms) est LS = (RE/QGm)
s (resp. Ls = RE/QGLs), et

sa partie hermitienne est Gs = GU(p − s, q − s). Le groupe LS est un sous-groupe de
Levi minimal de Ls. Le groupe de Weyl W (LS(Q),Ls(Q)) est évidemment isomorphe à
Ss, et on identifie ces deux groupes ; on étend l’action de Ss sur LS à M = LS ×Gs en
faisant agir ce groupe trivialement sur Gs.

Pour tout r ∈ {1, . . . , q}, on note tr = r(r − n).

Proposition 4.4.1 Soit E une représentation algébrique irréductible deGC. Soitm ∈ Z
tel que le tore central Gm,CIn ⊂ GC agisse sur E par multiplication par le caractère
z 7−→ zm. Pour tout r ∈ {1, . . . , q}, on note t′r = tr + m. On note ϕ : WR −→
LG le paramètre de Langlands associé à E (vue comme représentation irréductible de
GU(n)(R) ⊂ GU(n)(C) ≃ G(C)), et Θ = (−1)q(G)SΘϕ. Soit γ ∈ M(R) semi-simple
elliptique. On écrit γ = γlγh, avec γl = (λ1, . . . , λs) ∈ (C×)s = LS(R) et γh ∈ Gs(R).
Alors c(γ) = c(γh) > 0, et :

(i) Si c(γ)|λr |2 ≥ 1 pour tout r ∈ {1, . . . , s}, alors ΦM(γ,Θ) est égal à

2s
∑

S′⊂S
s∈S′

(−1)dim(AM/AM
S′ )|W (LS(Q),LS′(Q))|−1

∑

σ∈Ss

|DMS′

M
(σγ)|1/2R δ

1/2
PS′(R)

(σγ)Tr(σγ,RΓ(Lie(NS′), E)<t′r ,r∈S′).

(ii) Si 0 < c(γ)|λr |2 ≤ 1 pour tout r ∈ {1, . . . , s}, alors ΦM (γ,Θ) est égal à

(−1)s2s
∑

S′⊂S
s∈S′

(−1)dim(AM/AM
S′ )|W (LS(Q),LS′(Q))|−1

∑

σ∈Ss

|DMS′

M
(σγ)|1/2R δ

1/2
PS′(R)

(σγ)Tr(σγ,RΓ(Lie(NS′), E)>t′r ,r∈S′).

Démonstration. Soit γ ∈M(R) semi-simple elliptique. On utilise les notations de 4.3,
et en particulier de la preuve de la proposition 4.3.4. Comme γ est elliptique dans M(R),
on peut supposer que γ ∈ TM(R) ; ceci implique que c(γ) > 0. Les preuves de (i) et (ii)
sont similaires. Prouvons (ii). On suppose que c(γ)|λr|2 ≤ 1 pour tout r ∈ S. Comme les
deux côtés de l’égalité à prouver sont des fonctions continues de γ, on peut supposer que
c(γ)|λr|2 < 1 pour tout r ∈ S et que γ est régulier dans M. Le tore TM est isomorphe à
(RE/QGm)

s ×G(U(1)n−2s), donc l’exponentielle exp : tM (R) −→ TM (R) est surjective.
On fixe un élément X ∈ tM (R) tel que γ = exp(X). On choisit un élément B de BG(TM )
qui contient PS . On a un couple (ζ, λG) associé à E comme dans 4.3 (ζ est un quasi-
caractère de Z, et λG ∈ tG(C)

∗). Comme E est algébrique et exp est surjective, ζ est
trivial. Notons λ = Ad(uM )(λG) ∈ tM (C)∗ et ρB = 1

2

∑
α∈Φ(TM ,B)

α. Alors λ − ρB est le
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plus haut poids de E relativement à (TM ,B).
Soit S′ ⊂ S tel que s ∈ S′. On va utiliser le théorème de Kostant (voir par exemple

[GHM] §11) pour calculer la trace de γ sur RΓ(Lie(NS′), E)>t′r ,r∈S′ . On note Ω =
W (TM (C),G(C)), ℓ la fonction longueur sur Ω, ΩS′ = W (TM (C),MS′(C)) et Φ+ =
Φ(TM ,B). Pour tout ω ∈ Ω, on note Φ+(ω) = {α ∈ Φ+|ω−1α ∈ −Φ+}. Alors Ω′

S′ :=
{ω ∈ Ω|Φ+(ω) ⊂ Φ(TM ,NS′)} est un ensemble de représentants de ΩS′ \Ω. Le théorème
de Kostant dit que, pour tout k ∈ N,

Hk(Lie(NS′), E) ≃
⊕

ω∈Ω′
S′ ,ℓ(ω)=k

Vω(λ)−ρB ,

où, pour tout ω ∈ Ω, Vω(λ)−ρB est la représentation algébrique de MS′,C de plus haut
poids ω(λ)− ρB (relativement à (TM ,B ∩MS′,C)).

Pour tout r ∈ {1, . . . , s}, on note

̟r : Gm −→ TM , λ −→




λIr 0
In−2r

0 λ−1Ir


 ;

on utilise la même notation pour le morphisme Lie(Gm) −→ tM obtenu en différentiant
̟r. Soit k ∈ N. On a (par définition de l’opération de troncature) :

Hk(Lie(NS′), E)>t′r ,r∈S′ ≃
⊕

ω

Vω(λ)−ρB ,

où ω parcourt l’ensemble des éléments de Ω′
S′ de longueur k tels que, pour tout r ∈ S′,

< ω(λ) − ρB ,̟r >> tr. Comme tr =< −ρB,̟r > pour tout r ∈ {1, . . . , s}, la dernière
condition sur ω est équivalente à : < ω(λ),̟r >> 0, pour tout r ∈ S′.

D’autre part, d’après la formule du caractère de Weyl, pour tout ω ∈ Ω′
S′ ,

Tr(γ, Vω(λ)−ρB ) = ∆MS′ (X)−1
∑

ωM∈ΩS′

det(ωM )e(ωM (ω(λ)−ρB+ρS′))(X),

où ρS′ = 1
2

∑
α∈Φ(TM ,B∩MS′,C)

α. Comme ρS′ − ρB est invariant par ΩS′ et

e(ρS′−ρB)(X) = δ
−1/2
PS′(R)

(γ),

cette formule se réécrit

Tr(γ, Vω(λ)−ρB ) = ∆MS′ (X)−1δ
−1/2
PS′(R)

(γ)
∑

ωM∈ΩS′

det(ωM )e(ωMω(λ))(X).

Donc :

Tr(γ,RΓ(Lie(NS′), E)>t′r ,r∈S′)
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= ∆MS′ (X)−1δ
−1/2
PS′(R)

(γ)
∑

ωM∈ΩS′

∑

ω

det(ωMω)e
(ωMω(λ))(X),

où la deuxième somme est sur les ω ∈ Ω′
S′ tels que < ω(λ),̟r >> 0 pour tout r ∈ S′.

Comme ΩS′ laisse invariants les ̟r, r ∈ S′, on a, pour tous ωM ∈ ΩS′ , ω ∈ Ω′ et r ∈ S′,
< ω(λ),̟r >=< ωMω(λ),̟r >. Donc :

Tr(γ,RΓ(Lie(NS′), E)>t′r ,r∈S′) = ∆MS′ (X)−1δ
−1/2
PS′(R)

(γ)
∑

ω

det(ω)e(ω(λ))(X) ,

où la somme est sur les ω ∈ Ω tels que < ω(λ),̟r >> 0 pour tout r ∈ S′.
De plus, on a

|DMS′

M
(γ)|1/2 = |∆MS′ (X)||∆M (X)|−1.

Or toutes les racines du tore TM dans Lie(MS′)/Lie(M) sont complexes. Donc

∆MS′ (X)∆M (X)−1 =
∏

α∈Φ(TM,Lie(M
S′ )/Lie(M))

α>0

(eα(X)/2 − e−α(X)/2) ∈ R+,

et
|DMS′

M
(γ)|1/2 = ∆MS′ (X)∆M (X)−1.

On trouve finalement

|DMS′

M
(γ)|1/2δ1/2PS′(R)

(γ)Tr(γ,RΓ(Lie(NS′), E)>t′r ,r∈S′) = ∆M(X)−1
∑

ω

det(ω)e(ω(λ))(X) ,

où la somme est comme avant sur les ω ∈ Ω tels que < ω(λ),̟r >> 0 pour tout r ∈ S′.
L’action du groupe Ss sur TM (C) donne un morphisme injectif Ss −→ Ω, que l’on

utilise pour identifier Ss à un sous-groupe de Ω. On a det(σ) = 1 pour tout σ ∈ Ss, et
la fonction ∆M est invariante par Ss. Donc :
∑

σ∈Ss

|DMS′

M
(σγ)|1/2δPS′(R)(σγ)

1/2Tr(σγ,RΓ(Lie(NS′), E)>t′r ,r∈S′)

= ∆M(X)−1
∑

ω∈Ω
det(ω)e(ω(λ))(X) |{σ ∈ Ss| < σω(λ),̟r >> 0 pour tout r ∈ S′}|.

On utilise maintenant la formule de [A7] 272-274 (rappelée dans la preuve de la
proposition 4.3.4) pour calculer ΦM (γ,Θ). On note R l’ensemble des racines réelles de
Φ(TM ,G). Pour tout r ∈ {1, . . . , s}, soit

αr : TM ≃ (RE/QGm)
s ×G(U(1)n−2s) −→ Gm, ((λ1, . . . , λs), g) 7−→ c(g)λrλr.

Alors R = {±α1, . . . ,±αs}, R+ := R ∩ Φ+ = {α1, . . . , αs}, et, pour tout r ∈ {1, . . . , s},
la coracine α∨

r est le morphisme

Gm −→ TM , λ 7−→ ((1, . . . , 1︸ ︷︷ ︸
r−1

, λ, 1, . . . , 1︸ ︷︷ ︸
s−r

), 1).
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On remarque que ̟r = α∨
1 + · · ·+α∨

r . Comme c(γ)|λr |2 ∈]0, 1[ pour tout r ∈ {1, . . . , s},
on a R+

X = {−α1, . . . ,−αs} = −R+, et εR(X) = (−1)s. Soit Q+ un système de racines
positives dans R∨. Si Q+ 6= {α∨

1 , . . . , α
∨
s }, alors c(Q+, R+

X) = 0 d’après la propriété (ii)
de la fonction c de [A7] p 273. Supposons que Q+ = {α∨

1 , . . . , α
∨
s }. On remarque que R

est le produit des systèmes de racines {±αr}, 1 ≤ r ≤ s, donc

c(Q+, R+
X) =

s∏

r=1

c({α∨
r }, {−αr}).

Or on voit facilement que c({α∨
r }, {−αr}) = 2 pour tout r ∈ {1, . . . , s} en appliquant la

propriété (iii) de [A7] p 273. Donc c(Q+, R+
X) = 2s. Finalement, on trouve

ΦM(γ,Θ) = (−1)s2s∆M (X)−1
∑

ω

det(ω)e(ω(λ))(X) ,

où la somme est sur l’ensemble des ω ∈ Ω tels que < ω(λ), α∨
r >> 0 pour tout r ∈

{1, . . . , s} (la formule de [A7] n’est valable a priori que pour γ régulier dans G(R), mais
elle reste vraie, par continuité, pour γ régulier dans M(R) et tel que αr(X) 6= 0 pour
tout r ∈ {1, . . . , s}).

Pour conclure, il suffit donc de montrer que, si ω ∈ Ω est fixé, alors

∑

S′⊂S
s∈S′

(−1)|S|−|S′||W (LS(Q),LS′(Q))|−1|{σ ∈ Ss| < σω(λ),̟r >> 0 pour tout r ∈ S′}|

est égal à 1 si < ω(λ), α∨
r >> 0 pour tout r ∈ {1, . . . , s} et à 0 sinon. Ceci est prouvé

dans le lemme 4.4.2 ci-dessous.
�

Soit n ∈ N∗. Soit S ⊂ {1, . . . , n}. Pour λ = (λ1, . . . , λn) ∈ Rn, on dit que λ >S 0 si,
pour tout r ∈ S, λ1 + · · ·+ λr > 0, et on note

SS(λ) = {σ ∈ Sn|σ(λ) >S 0}.

Si S = {r1, . . . , rk} avec r1 < · · · < rk, on pose

wS = r1!
k−1∏

i=1

(ri+1 − ri)!.

Lemme 4.4.2 Soit λ = (λ1, . . . , λn) ∈ Rn. Alors

∑

S⊂{1,...,n}
S∋n

(−1)|S|w−1
S |SS(λ)| =

{
(−1)n si λr > 0 pour tout r ∈ {1, . . . , n}
0 sinon

.

Démonstration. On commence par reformuler le problème. Soit λ = (λ1, . . . , λn) ∈ Rn.
On dit que λ > 0 si λ1 > 0, λ1+λ2 > 0, . . . , λ1+· · ·+λn > 0. Pour tout I ⊂ {1, . . . , n}, on
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note sI(λ) =
∑
i∈I

λi. On note Pord(n) l’ensemble des partitions ordonnées de {1, . . . , n}.

Pour toute p = (I1, . . . , Ik) ∈ Pord(n), on note |p| = k et λp = (sI1(λ), . . . , sIk(λ)) ∈ Rk.
On note

Pord(λ) = {p = (I1, . . . , Ik) ∈ Pord(n)|λp > 0}.
Alors il est immédiat que :

∑

S⊂{1,...,n}
S∋n

(−1)|S|w−1
S |SS(λ)| =

∑

p∈Pord(λ)

(−1)|p|.

Montrons le lemme par récurrence sur le couple (n, |Pord(λ)|) (on utilise l’ordre lexi-
cographique). Si n = 1 ou si Pord(λ) = ∅ (c’est-à-dire que λ1 + · · ·+ λn ≤ 0), le résultat
est évident. On suppose donc que n ≥ 2, que Pord(λ) 6= ∅ et que le résultat est vrai
pour :

- tous les éléments de Rm si 1 ≤ m < n ;
- tous les λ′ ∈ Rn tels que |Pord(λ′)| < |Pord(λ)|.
Soit E l’ensemble des I ⊂ {1, . . . , n} tels qu’il existe p = (I1, . . . , In) ∈ Pord(λ) avec

I1 = I ; E n’est pas vide car Pord(λ n’est pas vide. On note ε le minimum des sI(λ)/|I|,
pour I parcourant E . Soit I ∈ E de cardinal minimal parmi les éléments J de E tels que
sJ(λ) = ε|J |. On définit λ′ = (λ′1, . . . , λ

′
n) ∈ Rn par :

λ′i =

{
λi si i 6∈ I
λi − ε si i ∈ I .

On note P ′ l’ensemble des p = (I1, . . . , Ik) ∈ Pord(λ) telles qu’il existe r ∈ {1, . . . , k}
avec I = I1 ∪ · · · ∪ Ir. On a P ′ 6= ∅.

Il est clair que Pord(λ′) ⊂ Pord(λ) − P ′ (car sI(λ′) = 0). Montrons que Pord(λ′) =
Pord(λ)−P ′. Soit p = (I1, . . . , Ik) ∈ Pord(λ)−P ′, et montrons que p ∈ Pord(λ′). Il suffit
de montrer que sI1(λ

′) > 0, car (I1 ∪ · · · ∪ Ir, Ir+1, . . . , Ik) ∈ Pord(λ) − P ′ pour tout
r ∈ {1, . . . , k}. Par définition de λ′, on a sI1(λ

′) = sI1(λ) − ε|I ∩ I1|. Si sI1(λ) > ε|I1|,
alors sI1(λ

′) > ε(|I1| − |I ∩ I1|) ≥ 0. Si sI1(λ) = ε|I1|, alors |I1| ≥ |I| par définition de I
et I1 6= I car p 6∈ P ′, donc I1 6⊂ I, et sI1(λ′) = ε(|I1| − |I ∩ I1|) > 0.

Comme sI(λ
′) = 0, il existe i ∈ I tel que λ′i ≤ 0. D’après l’hypothèse de récurrence, on

a
∑

p∈Pord(λ′)

(−1)|p| = 0. Donc
∑

p∈Pord(λ)

(−1)|p| = ∑
p∈P ′

(−1)|p|. Comme l’énoncé du lemme

ne change pas si on permute les λi, on peut supposer qu’il existe m ∈ {1, . . . , n} tel
que I = {1, . . . ,m}. Supposons d’abord que m < n. On note µ = (λ1, . . . , λm) et
ν = (λm+1, . . . , λn). On identifie {m+1, . . . , n} à {1, . . . , n−m} par l’application k 7−→
k − m, et on définit une application ϕ : P ′ −→ Pord(m) × Pord(n −m) de la manière
suivante : si p = (I1, . . . , Ik) ∈ P ′ et si r ∈ {1, . . . , k} est tel que I1 ∪ · · · ∪ Ir = I, on
pose ϕ(p) = ((I1, . . . , Ir), (Ir+1, . . . , Ik)). Il est clair que ϕ est injective. Montrons que
l’image de ϕ est Pord(µ) × Pord(ν). L’inclusion Pord(µ) × Pord(ν) ⊂ ϕ(P ′) est évidente.
Soit p = (I1, . . . , Ik) ∈ P ′, et soit r ∈ {1, . . . , k} tel que I = I1 ∪ · · · ∪ Ir. On veut
montrer que ϕ(p) ∈ Pord(µ) × Pord(ν), c’est-à-dire que, pour tout s ∈ {r + 1, . . . , k},
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sIr+1∪···∪Is(λ) > 0. Quitte à remplacer p par (I1 ∪ · · · ∪ Ir, Ir+1 ∪ · · · ∪ Is, Is+1, . . . , Ik),
on peut supposer que r = 1 (donc I = I1) et s = 2. Alors :

sI2(λ) = sI∪I2(λ)− sI(λ) = sI∪I2(λ)− ε|I| ≥ ε|I ∪ I2| − ε|I| > 0.

Finalement, on trouve

∑

p∈P ′

(−1)|p| =


 ∑

p∈Pord(µ)

(−1)|p|



 ∑

p∈Pord(ν)

(−1)|p|

 .

La conclusion du lemme résulte donc de l’hypothèse de récurrence, appliquée à µ et ν.
Il reste à traiter le cas où I = {1, . . . , n}. Montrons qu’il n’existe pas de partition

{I1, I2} de {1, . . . , n} telle que sI1(λ) > 0 et sI2(λ) > 0 (en particulier, il existe au moins
un i tel que λi ≤ 0). S’il existait une telle partition, on aurait, par définition de I, sI1(λ) >
ε|I1| et sI2(λ) > ε|I2|, donc sI(λ) > ε|I|, ce qui est impossible. On note P(n) l’ensemble
des partitions (non ordonnées) de {1, . . . , n}. Pour toute q = {Iα, α ∈ A} ∈ P(n), on
note |q| = |A| (le nombre d’ensembles composant q). Soit q = {Iα, α ∈ A} ∈ P(n).
En appliquant le lemme 4.4.3 à (sIα1

(λ), . . . , sIαk
(λ)) pour une énumération quelconque

(α1, . . . , αk) de A, on voit qu’il existe exactement (|q| − 1)! façons d’ordonner q pour
obtenir un élément de Pord(λ). Donc

∑

p∈Pord(λ)

(λ)(−1)|p| =
∑

q∈P(n)

(−1)|q|(|q| − 1)!.

Si q′ est une partition de {1, . . . , n−1}, on peut lui associer une partition q de {1, . . . , n}
de l’une des manières suivantes :

(i) En ajoutant n à l’un des ensembles composant q′. Il y a |q′| possibilités, et on a
|q| = |q′|.

(ii) En ajoutant à q′ l’ensemble {n}. Il y a une possibilité, et on a |q| = |q′|+ 1.
De plus, on obtient ainsi toutes les partitions de {1, . . . , n} (on rappelle que n ≥ 2).
Donc :

∑

q∈P(n)

(−1)|q|(|q| − 1)! =
∑

q′∈P(n−1)

(−1)|q′||q′|(|q′| − 1)! +
∑

q′∈P(n−1)

(−1)|q′|+1(|q′|)! = 0.

�

Dans le lemme suivant, on fait agir Sn sur Rn par permutation des coordonnées.

Lemme 4.4.3 Soit λ = (λ1, . . . , λn) ∈ Rn. On suppose que λ1 + · · · + λn > 0 et qu’il
existe pas de partition {I1, I2} de {1, . . . , n} telle que sI1(λ) > 0 et sI2(λ) > 0. Alors
l’ensemble {σ ∈ Sn|σ(λ) > 0} est de cardinal (n− 1)!.

Démonstration. On note S(λ) = {σ ∈ Sn|σ(λ) > 0}. Soit τ ∈ Sn la permutation
qui envoie un élément i de {1, . . . , n− 1} sur i+ 1, et n sur 1. Montrons qu’il existe un
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unique k ∈ {1, . . . , n} tel que τk ∈ S(λ). On note s = min{λ1 + . . . λl, 1 ≤ l ≤ n}. Soit
k le plus grand élément de {1, . . . , n} tel que λ1 + · · ·+ λk = s. Si l ∈ {k+ 1, . . . , n}, on
a λ1 + · · · + λl > λ1 + · · · + λk, donc λk+1 + · · ·+ λl > 0. Si l ∈ {1, . . . , k}, on a

λk+1 + · · ·+ λn + λ1 + · · · + λl = (λ1 + · · · + λn)− (λ1 + · · ·+ λk) + (λ1 + · · ·+ λl)
> −(λ1 + · · ·+ λk) + (λ1 + · · · + λl)
≥ 0.

Ceci prouve que τk(λ) = (λk+1, . . . , λn, λ1, . . . , λk) > 0. On suppose qu’il existe k, l ∈
{1, . . . , n} tels que k < l, τk(λ) > 0 et τ l(λ) > 0. On note I1 = {k + 1, . . . , l} et
I2 = {1, . . . , n} − I1. Alors sI1(λ) = λk+1 + · · · + λl > 0 car τk(λ) > 0, et sI2(λ) =
λl+1 + · · · + λn + λ1 + · · · + λk > 0 car τ l(λ) > 0. Ceci contredit l’hypothèse sur λ.

En appliquant le raisonnement ci-dessus aux σ(λ) pour σ parcourant Sn, on voit que
Sn est union disjointe des sous-ensembles τkS(λ), 1 ≤ k ≤ n. La conclusion du lemme
en résulte.

�

5 Intégrales orbitales en p

5.1 Rappel d’un calcul de transformée de Satake par Kottwitz

Lemme 5.1.1 (cf [K3] 2.1.2, [K9] p 193) Soient F un corps local ou global et G un
groupe algébrique réductif connexe sur F . Pour tout cocaractère µ : Gm,F −→ G, il

existe une représentation rµ de LG(= Ĝ ⋊WF ), unique à isomorphisme près, vérifiant
les deux conditions suivantes :

(a) La restriction de rµ à Ĝ est irréductible de plus haut poids µ.

(b) Pour tout épinglage de Ĝ fixe par Gal(F/F ), le groupe WF , plongé dans LG par
la section associée à l’épinglage, agit trivialement sur le sous-espace de plus haut
poids de rµ déterminé par l’épinglage.

Soient p un nombre premier, Qp une clôture algébrique de Qp, Q
nr
p l’extension non

ramifiée maximale de Qp dans Qp, F ⊂ Qp une extension non ramifiée de Qp, WF le
groupe de Weil de F , ̟F une uniformisante de F , n = [F : Qp]. Le cardinal du corps
résiduel de F est pn.

Soit G un groupe algébrique réductif connexe non ramifié sur F . On fixe un sous-
groupe compact hyperspécial K de G(F ), et on note H = H(G(F ),K) l’algèbre de
Hecke associée. Pour tout cocaractère µ : Gm,F −→ G de G, on note

fµ =
1lKµ(̟−1

F )K

vol(K)
∈ H.

Dans cette section, on forme le L-groupe de G en utilisant le groupe de Weil WF ,
donc LG = Ĝ⋊WF . On note ϕ 7−→ πϕ la correspondance entre les classes d’équivalence
de morphismes admissibles non ramifiés ϕ : WF −→ LG et les classes d’isomorphisme
de représentations sphériques de G(F ).
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Théorème 5.1.2 ([K3] 2.1.3) Soit µ : Gm,F −→ G tel que les poids de la représentation
Ad ◦µ : Gm,F −→ Lie(GQp

) soient dans {−1, 0, 1}. On fixe un tore maximal T de G tel

que µ se factorise par T et un ordre sur les racines de T dans G tel que µ soit dominant.
On note ρ la demi-somme des racines positives.

Alors, pour tout morphisme admissible non ramifié ϕ : WF −→ LG, on a

Tr(πϕ(fµ)) = pn<ρ,µ>Tr(r−µ(ϕ(ΦF ))),

où r−µ est la représentation du lemme 5.1.1 ci-dessus et ΦF ∈W (Qnr
p /F ) est le Frobenius

géométrique.

Remarque 5.1.3 Dans le théorème 2.1.3 de [K3], c’est le Frobenius arithmétique qui
apparâıt, mais on utilise ici l’autre normalisation de l’isomorphisme du corps de classes
(cf [K9] p 193).

5.2 Application aux groupes unitaires

Soient n1, . . . , nr ∈ N∗ et J1 ∈ GLn1(Z), . . . , Jr ∈ GLnr(Z) des matrices symétriques

antidiagonales (c’est-à-dire de la forme




0 ∗
. .
.

∗ 0


). On note qi la partie entière de

ni/2, n = n1 + · · ·+ nr et G = G(U(J1)× · · · ×U(Jr)).
Soit p un nombre premier non ramifié dans E. Alors le groupe G est non ramifié sur

Qp. On peut donc l’étendre en un schéma en groupes réductifs sur Zp (c’est-à-dire un
schéma en groupes sur Zp à fibres géométriques connexes et dont la fibre spéciale est un
groupe réductif sur Fp). Dans la suite, on notera aussi G le schéma en groupes sur Zp
étendant G qui est défini dans la remarque 2.1.1. On forme le L-groupe de G en utilisant
le groupe de Weyl WQp de Qp.

On fixe une place ℘ de E au-dessus de p. Soit a ∈ N∗. On note L une extension non
ramifiée de E℘ de degré a, et on choisit une uniformisante ̟L de L. Comme L contient
E, le groupe G est déployé sur L. On note d = [L : Qp] (donc d = 2a si p est inerte dans
E, et d = a si p est totalement décomposé dans E).

On note K0 = G(Zp) et KL = G(OL) ; ce sont des sous-groupes compacts hy-
perspéciaux de G(Qp) et G(L). On commence par calculer le morphisme de changement
de base H(G(L),KL) −→ H(G(Qp),K0). Il faut distinguer deux cas, selon que p est
inerte ou totalement décomposé dans E.

Supposons d’abord que p est inerte dans E. Alors ℘ = p et Ep ≃ Qp ⊗Q E est une
extension (non ramifiée) de degré 2 de Qp. Pour tout i ∈ {1, . . . , r}, un tore déployé
maximal de GU(Ji)Qp est

Si = {diag(λ1, . . . , λqi , λ−1
qi λ, . . . , λ

−1
1 λ), λ, λ1, . . . , λqi ∈ Gm,Qp} ≃ Gqi+1

m,Qp

si ni est pair, et

Si = {diag(λλ1, . . . , λλqi , λ, λλ−1
qi , . . . , λλ

−1
1 ), λ, λ1, . . . , λqi ∈ Gm,Qp} ≃ Gqi+1

m,Qp
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si ni est impair. Un tore déployé maximal de GQp est

SG = {(g1, . . . , gr) ∈ S1 × · · · × Sr|c(g1) = · · · = c(gr)}0 ≃ Gq1+···+qr+1
m,Qp

.

Pour tout i ∈ {1, . . . , r}, on note Ti le tore diagonal de GU(Ji). On identifie Ti,L au
tore Gm,L ×Gni

m,L par l’isomorphisme

g = diag(λ1, . . . , λni) 7−→ (c(g), (u(λ1), . . . , u(λni))),

où u est le morphisme L⊗Qp E −→ L, x⊗ 1+ y⊗
√
−b 7−→ x+ y

√
−b. Un tore maximal

(forcément déployé) de GL contenant SG,L est le tore diagonal TG,L, où

TG = {(g1, . . . , gr) ∈ T1 × · · · ×Tr|c(g1) = · · · = c(gr)}.
Les isomorphismes ci-dessus donnent un isomorphisme TG,L ≃ Gm,L × Gn

m,L. On note
ΩG(Qp) =W (SG(Qp),G(Qp)) et ΩG(L) =W (TG(L),G(L)) les groupes de Weyl relatifs
de SG et TG,L (comme G est déployé sur L, le second groupe est égal au groupe de Weyl
absolu). On a ΩG(L) ≃ Sn1 × · · · ×Snr , et ΩG(Qp) ≃ Ω1 × · · · × Ωr, où Ωi est le sous-
groupe de Sni engendré par la transposition (1, ni) et par l’image du morphisme

Sqi −→ Sni , σ 7−→


τ : j 7−→





σ(j) si 1 ≤ j ≤ qi
j si qi + 1 ≤ j ≤ ni − qi
ni + 1− σ(ni + 1− j) si ni + 1− qi ≤ j ≤ ni


 .

Donc Ωi est isomorphe au produit semi-direct {±1}qi ⋊Sqi , où Sqi agit sur {±1}qi par
(σ, (ε1, . . . , εqi)) 7−→ (εσ(1), . . . , εσ(qi)). On dispose des isomorphismes de Satake

H(G(Qp),K0)
∼−→ C[X∗(SG)]

ΩG(Qp)

et
H(G(L),KL)

∼−→ C[X∗(TG)]
ΩG(L).

On a un isomorphisme

C[X∗(TG)] ≃ C[Z±1, Z±1
i,j , 1 ≤ i ≤ r, 1 ≤ j ≤ ni]

induit par l’isomorphisme TG,L ≃ Gm,L ×Gn
m,L ci-dessus. Explicitement :

• Z correspond au cocaractère

λ 7−→
(
λ+ 1

2
⊗ 1 +

1− λ
2
√
−b
⊗
√
−b
)
(In1 , . . . , Inr).

• Soient i ∈ {1, . . . , r} et s ∈ {1, . . . , qi} ∪ {ni + 1− qi, . . . , ni}. Alors Zi,s correspond
au cocaractère

λ 7−→ (I1, . . . , Ii−1, diag(a1(λ), . . . , ani(λ)), Ii+1, . . . , Ir),

avec :

aj(λ) =





λ+1
2 ⊗ 1 + λ−1

2
√
−b ⊗

√
−b si j = s

λ−1+1
2 ⊗ 1 + 1−λ−1

2
√
−b ⊗

√
−b si s = n+ 1− j

1 sinon

.
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• Soit i ∈ {1, . . . , r} tel que ni est impair. Alors Zi,(ni+1)/2 correspond au cocaractère

λ 7−→ (I1, . . . , Ii−1,




Iqi 0
λ+λ−1

2 ⊗ 1 + λ−λ−1

2
√
−b ⊗

√
−b

0 Iqi


 , Ii+1, . . . , Ir).

On en déduit un isomorphisme

C[X∗(TG)]
ΩG(L) ≃ C[Z±1]⊗ C[Z±1

i,j , 1 ≤ i ≤ r, 1 ≤ j ≤ ni]Sn1×···×Snr ,

où Sni agit par permutation sur Zi,1, . . . , Zi,ni et trivialement sur les Zi′,j, i
′ 6= i.

Supposons que ni est pair. Alors on a un isomorphisme

C[X∗(Si)] ≃ C[X ′
i
±1
,X±1

i,1 , . . . ,X
±1
i,qi

]

obtenu en envoyant X ′
i sur le cocaractère

λ 7−→
(
Iqi 0
0 λIqi

)

et en envoyant Xi,s, 1 ≤ s ≤ qi, sur le cocaractère

λ 7−→ diag(a1(λ), . . . , ani(λ)),

avec :

aj(λ) =





λ si j = s
λ−1 si j = ni + 1− s
1 sinon

.

On en déduit un isomorphisme

C[X∗(Si)]
Ωi ≃ C[X ′

i
±1
,X±1

i,1 , . . . ,X
±1
i,qi

]{±1}qi⋊Sqi ,

où Sqi agit par permutation sur Xi,1, . . . ,Xi,qi et trivialement sur les X ′
i, et {±1}qi agit

par ((ε1, . . . , εqi),Xi,j) 7−→ X
εj
i,j et ((ε1, . . . , εqi),X

′
i) 7−→ X ′

i

∏

j tq εj=−1

Xi,j . On remarque

que le cocaractère (invariant par Ωi) λ 7−→ λIni correspond à Xi := X ′
i
2Xi,1 . . . Xi,qi .

Supposons que ni est impair. Alors on a un isomorphisme

C[X∗(Si)] ≃ C[X±1
i ,X±1

i,1 , . . . ,X
±1
i,qi

]

obtenu en envoyant Xi sur le cocaractère λ 7−→ λIni et en envoyant Xi,s, 1 ≤ s ≤ ni,
sur le cocaractère défini par la même formule que dans le cas ni pair. On en déduit un
isomorphisme

C[X∗(Si)]
Ωi ≃ C[X±1

i ,X±1
i,1 , . . . ,X

±1
i,qi

]{±1}qi⋊Sqi ,

où {±1}qi ⋊Sqi agit comme ci-dessus sur Xi,1, . . . ,Xi,qi (et trivialement sur Xi).
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Finalement, on trouve que, si tous les ni sont pairs,

C[X∗(SG)]
ΩG(Qp) ≃ C[(X ′

1 . . . X
′
r)

±1,X±1
i,j , 1 ≤ i ≤ r, 1 ≤ j ≤ qi]Ω1×···×Ωr ,

et, si l’un au moins des ni est impair,

C[X∗(SG)]
ΩG(Qp) ≃ C[(X1 . . . Xr)

±1,X±1
i,j , 1 ≤ i ≤ r, 1 ≤ j ≤ ni]Ω1×···×Ωr .

On note X ′ = X ′
1 . . . X

′
r et X = X1 . . . Xr.

Le morphisme de changement de base H(G(L),KL) −→ H(G(Qp),K0) correspond
par les isomorphismes de Satake au morphisme induit par

C[Z±1]⊗ C[Z±1
1 , . . . , Z±1

n ] −→ C[X±1,X±1
i,j , 1 ≤ i ≤ r, 1 ≤ j ≤ ni]

Z 7−→ Xd

Zi,j 7−→





Xd
i,j si 1 ≤ j ≤ qi

1 si qi + 1 ≤ j ≤ ni − qi
X−d
i,ni+1−j si ni + 1− qi ≤ j ≤ ni

Supposons maintenant que p est décomposé dans E. On note ℘′ la deuxième place de
E au-dessus de p, de sorte que p = ℘℘′. On a Qp ⊗Q E ≃ E℘ × E℘′ , et E℘ ≃ E℘′ ≃ Qp.
Donc d = a, et GQp ≃ Gm,Qp ×GLn1,Qp × · · · ×GLnr,Qp . Le tore diagonal TG de G est
déployé sur Qp. On identifie comme plus haut TG à Gm,Qp ×Gn

m,Qp
. On a

ΩG(Qp) =W (TG(Qp),G(Qp)) =W (TG(L),G(L)) = ΩG(L) ≃ Sn1 × · · · ×Snr ,

d’où un isomorphisme évident

C[X∗(TG)]
ΩG(Qp) ≃ C[X±1]⊗ C[X±1

i,j , 1 ≤ i ≤ r, 1 ≤ j ≤ ni]Sn1×···×Snr .

Le morphisme de changement de base

H(G(L),KL) −→ H(G(Qp),K0)

correspond par les isomorphismes de Satake au morphisme induit par

C[Z±1]⊗ C[Z±1
i,j ] −→ C[X±1]⊗ C[X±1

i,j ]

Z 7−→ Xd

Zi,j 7−→ Xd
i,j

Supposons à nouveau p inerte. Pour simplifier les notations plus tard, on pose, pour
tous i ∈ {1, . . . , r} et j ∈ {ni+1−qi, . . . , ni}, Xi,j = X−1

i,ni+1−j et, pour tout i ∈ {1, . . . , r}
tel que ni est impair, X

i,
ni+1

2

= 1.

Avec ces notations, les formules pour le morphisme de changement de baseH(G(L),KL) −→
H(G(Qp),K0) sont les mêmes pour p inerte et p décomposé.

65



Soient s1, . . . , sr ∈ N tels que si ≤ qi. Pour tout i ∈ {1, . . . , r}, on a un cocaractère
µni−si : Gm,E −→ GU∗(ni)E , défini en 2.3.1. On pose µ = (µn1−s1 , . . . , µnr−sr) :
Gm,E −→ GE et

φ =
1lKLµ(̟

−1
L )KL

vol(KL)
∈ H(G(L),KL)

(autrement dit, avec les notations de 5.1, φ = fµ), et on note φ(m) ∈ H(G(Qp),K0) la
fonction obtenue à partir de φ par changement de base.

Soient r−µ la représentation de LGE℘ associée à −µ comme dans le lemme 5.1.1, et
Φ ∈W (Qnr

p /Qp) le Frobenius géométrique.

Proposition 5.2.1 Pour tout morphisme admissible non ramifié ϕ :WQp −→ LG, on a

Tr(πϕ(φ
(m))) = pd(s1(n1−s1)/2+···+sr(nr−sr)/2)Tr(r−µ(ϕ(Φ

d))).

Autrement dit, la transformée de Satake de φ est

pd(s1(n1−s1)/2+···+sr(nr−sr)/2)Z−1
∑

I1⊂{1,...,n1}
|I1|=n1−s1

. . .
∑

Ir⊂{1,...,nr}
|Ir |=nr−sr

r∏

i=1

∏

j∈Ii
Z−1
i,j ,

donc la transformée de Satake de φ(m) est

pd(s1(n1−s1)/2+···+sr(nr−sr)/2)X−d ∑

I1⊂{1,...,n1}
|I1|=n1−s1

. . .
∑

Ir⊂{1,...,nr}
|Ir |=nr−sr

r∏

i=1

∏

j∈Ii
X−d
i,j .

On remarque que la première formule a un sens, car ϕ(Φd) ∈ LGE℘ (si p est inerte
dans E, alors E℘ = Qp ; si p est totalement décomposé dans E, alors d est pair).

Démonstration. Pour déduire la première formule du théorème 5.1.2 (c’est-à-dire du
théorème 2.1.3 de [K3]), il suffit de voir que

< ρ, µ >= s1(n1 − s1)/2 + · · ·+ sr(nr − sr)/2,
où ρ est la demi-somme des racines positives de TG dans le sous-groupe de Borel stan-
dard de G (c’est-à-dire le groupe des matrices triangulaires supérieures). Ceci résulte
facilement de la définition de µ.

Dans sa reformulation en-dessous de la formule (2.3.4) de [K3], le théorème 2.1.3 de
[K3] dit que la transformée de Satake de φ est

pd(s1(n1−s1)/2+···+sr(nr−sr)/2)
∑

ν∈ΩG(L)(−µ)
ν.

Pour prouver la deuxième formule, il suffit donc de remarquer que −µ ∈ X∗(TG) corres-

pond par l’isomorphismeC[X∗(TG)] ≃ C[Z±1]⊗C[Z±1
i,j ] au polynôme Z−1

r∏
i=1

(Zi,1 . . . Zi,ni−si)
−1.

La troisième formule résulte de la description du morphisme de changement de base
donnée ci-dessus.

�
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5.3 Transfert, changement de base tordu et termes constants

Dans ce paragraphe, nous considérons, afin de simplifier les notations, le groupe G =
GU(J) avec J ∈ GLn(Z) symétrique antidiagonale, mais tous les résultats s’étendent
de manière évidente aux groupes considérés dans 5.2.

Soient n1, n2 ∈ N tels que n2 soit pair et n = n1 + n2. On note (H, s, η0) le triplet
endoscopique de G déterminé par (n1, n2) comme dans la proposition 3.1.1. On note q
(resp. q1, q2) la partie entière de n/2 (resp. n1/2, n2/2).

Les groupes G et H sont non ramifiés sur Qp. Dans la suite, on notera aussi G et H les
schémas en groupes sur Zp étendant G et H qui sont définis dans la remarque 2.1.1. On
forme toujours les L-groupes en utilisant le groupe de Weyl WQp de Qp. On choisit un

prolongement η : LH −→ LG de η0 : Ĥ −→ Ĝ, et on suppose que η est non ramifié, c’est-
à-dire qu’il provient par inflation d’un morphisme Ĥ⋊W (Qnr

p /Qp) −→ Ĝ⋊W (Qnr
p /Qp).

On note K0 = G(Zp), KL = G(OL), KH,0 = H(Zp) et KH,L = H(OL) ; ce sont des
sous-groupes compacts hyperspéciaux de G(Qp), G(L), H(Qp) et H(L). On utilise les
tores maximaux et les isomorphismes de Satake définis en 5.2.

Le morphisme η induit des morphismesH(G(L),KL) −→ H(H(L),KH,L) etH(G(Qp),K0) −→
H(H(Qp),KH,0), qu’on va expliciter dans un cas particulier. Supposons que p est inerte
dans E et que

η((1, σ)) = (1,

(
0 In1

(−1)n−1In2 0

)
, σ).

Alors le morphisme H(G(L),KL) −→ H(H(L),KH,L) correspond par les isomorphismes
de Satake au morphisme

C[X∗(TG)]
ΩG(L) −→ C[X∗(TH)]

ΩH (L)

défini par
Z 7−→ Z

Zi 7−→
{
Z1,i si 1 ≤ i ≤ n1
Z2,i−n1 si n1 + 1 ≤ i ≤ n2

et H(G(Qp),K0) −→ H(H(Qp),KH,0) correspond au morphisme

C[X∗(SG)]
ΩG(Qp) −→ C[X∗(SH)]

ΩH (Qp)

défini par
X ′ 7−→ X ′

1X
′
2 si n est pair

X 7−→ X1X2 si n est impair

Xi 7−→
{
X1,i si 1 ≤ i ≤ q1
X2,i−q1 si q1 + 1 ≤ i ≤ q2

On a des formules similaires si p est décomposé dans E et η((1, σ)) = (1, σ).
Rappelons la définition du changement de base tordu (cf [K9] p 179-180). On note

σ ∈ W (Qnr
p /Qp) le générateur correspondant au Frobenius géométrique, R = RL/Qp

GL

et θ l’automorphisme de R correspondant à σ. On a

R̂ = (Ĝ)d,
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où le i-ième facteur correspond à l’image de σd−i dans Gal(L/Qp). Le groupe WQp agit

sur R̂ via son quotient W (Qnr
p /Qp), et σ agit sur R̂ par

σ(g1, . . . , gd) = θ̂(σ(g1), . . . , σ(gd)) = (σ(g2), . . . , σ(gd), σ(g1)).

Soient t1, . . . , td ∈ Z(Ĥ)Gal(Qp/Qp) tels que t1 . . . td = s, et soit t = (t1, . . . , td) ∈ R̂. On
définit un morphisme η̃ : Ĥ⋊W (Qnr

p /Qp) −→ R̂⋊W (Qnr
p /Qp) par :

• η̃| bH
est le composé de η0 : Ĥ −→ Ĝ et du plongement diagonal Ĝ −→ R̂ = (Ĝ)d,

• η̃((1, σ)) = (t, σ).
Alors la classe de R̂-conjugaison de η̃ ne dépend pas du choix de t1, . . . , td, et (H, t, η̃)
est une donnée endoscopique tordue pour (R, θ). Le changement de base tordu est le
morphisme

H(G(L),KL) −→ H(H(Qp),KH,0)

induit par η̃.
Supposons que

η((1, σ)) = (1,

(
0 In1

(−1)n−1In2 0

)
, σ)

si p est inerte dans E, et que η((1, σ)) = (1, σ) si p est décomposé dans E. Alors le
morphisme de changement de base tordu correspond par les isomorphismes de Satake
au morphisme

C[X∗(TG)]
ΩG(L) −→ C[X∗(SH)]

ΩH (Qp)

induit par

C[Z±1]⊗ C[Z±
1 , . . . , Z

±1
n ] −→ C[X±1]⊗ C[X±1

1,1 , . . . ,X
±1
1,n1

]⊗ C[X±1
2,1 , . . . ,X

±1
2,n2

]

Z 7−→ Xd

Zi 7−→
{
Xd

1,i si 1 ≤ i ≤ n1
−Xd

2,i−n1
si n1 + 1 ≤ i ≤ n

Soit MH un sous-groupe de Levi standard cuspidal de H. On a MH = H ∩ (MH,1 ×
MH,2), où

MH,i = GU∗(ni)∩




RE/QGm 0 0
. . .

0 RE/QGm

GU∗(mi)
RE/QGm 0

. . .

0 0 RE/QGm




;

les blocs diagonaux sont de tailles ri,mi, ri, avec ni = mi+2ri. On aMH = MH,l×MH,h,
où

MH,l = (RE/QGm)
r1 × (RE/QGm)

r2
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est la partie linéaire de MH et

MH,h = G(U∗(m1)×U∗(m2))

est la partie hermitienne. On définit un sous-groupe de Levi standard M de G par

M = G ∩




∗ 0
. . .

0 ∗
0

GU∗(m)

0

∗ 0
. . .

0 ∗




,

avec des blocs diagonaux de tailles r,m, r, où r = r1 + r2 et m = m1 + m2. On
a M = Ml × Mh, où Ml = MH,l = (RE/QGm)

r est la partie linéaire de M et
Mh = GU∗(m) est la partie hermitienne. Le groupe MH,h est le premier élément du tri-
plet endoscopique elliptique (MH,h, sMh

, ηMh,0) de Mh définit par (m1,m2) comme dans
la proposition 3.1.1, et le groupe MH est le premier élément du triplet endoscopique
elliptique (MH , sM , ηM,0) de M donné par

sM = (1, sMh
) ∈ M̂l × M̂h = M̂

ηM,0 = id× ηMh,0.

Le morphisme η : LH −→ LG détermine un prolongement ηM : LMH −→ LM de ηM,0,

unique à conjugaison par M̂ près et non ramifié. On a aussi un morphisme de changement
de base tordu associé à ηM .

Les données de Shimura des groupes unitaires G et Mh (cf 2.3) donnent des mor-
phismes

µ : Gm,L −→ GL, z 7−→




(z ⊗ 1)Iq 0 0

0 (z+1
2 ⊗ 1 + z−1

2
√
−b ⊗

√
−b)In−2q 0

0 0 Iq




et

µM : Gm,L −→Mh,L, z 7−→




(z ⊗ 1)Iq′ 0 0

0 (z+1
2 ⊗ 1 + z−1

2
√
−b ⊗

√
−b)Im−2q′ 0

0 0 Iq′


 ,

où q′ est la partie entière de m/2 (on utilise ici les formes antidiagonales pour définir
les groupes unitaires). On remarque que µ est égal au composé de µM et de l’inclusion
Mh,L ⊂ GL. On pose

φ =
1lKLµ(̟

−1
L )KL

vol(KL)
∈ H(G(L),KL)
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(φ est notée φGj dans 1.6) et

φMh =
1l
Mh(OL)µM (̟−1

L )Mh(OL)

vol(Mh(OL))
∈ H(Mh(L),Mh(OL)).

La transformée de Satake de φ est calculée dans la proposition 5.2.1 ; elle est égale à

pdq(n−q)/2Z−1
∑

I⊂{1,...,n}
|I|=n−q

∏

i∈I
Z−1
i .

On a bien sûr une formule analogue pour la transformée de Satake de φMh : si TMh
est

le tore diagonal de Mh = GU∗(m), on a comme ci-dessus des isomorphismes

TMh,L ≃ Gm,L ×Gm
m,L

C[X∗(TMh
)]ΩMh

(L) ≃ C[Y ±1]⊗ C[Y ±1
1 , . . . , Y ±1

m ]Sm ,

et la transformée de Satake de φMh est

pdq
′(m−q′)/2Y −1

∑

I⊂{1,...,m}

|I|=n′−q′

∏

i∈I
Y −1
i .

On remarque que le morphisme C[Y ±1]⊗C[Y ±1
1 , . . . , Y ±1

m ] −→ C[Z±1]⊗C[Z±1
1 , . . . , Z±1

n ]
induit par l’inclusion Mh ⊂ G envoie Y sur ZZ1 . . . Zr et Yi sur Zr+i, pour tout i ∈
{1, . . . ,m}.

Soit

φM =
1lMl(OL)

vol(OL)
× φMh ∈ H(M(L),M(OL)).

On note ψH ∈ H(H(Qp),KH,0) et ψ
MH ∈ H(MH(Qp),MH (Zp)) les fonctions obtenues

par changement de base tordu à partir de φ et φM.
On note P le sous-groupe parabolique standard de G de sous-groupe de Levi M,

et ψMH
1 la fonction de H(MH(Qp),MH(Zp)) obtenue par changement de base tordu

à partir du terme constant φM ∈ H(M(L),M(OL)) de φ en P (le terme constant est
défini, par exemple, dans [GKM] 7.13). On note PH le sous-groupe parabolique standard
de H de sous-groupe de Levi MH , et ψ

H

MH
le terme constant de ψH en PH .

Soit ΩMH le sous-groupe de ΩH(Qp) ⊂ Sn1 × Sn2 engendré par les transpositions
((j, n1 + 1 − j), 1), 1 ≤ j ≤ r1, et (1, (j, n2 + 1 − j)), 1 ≤ j ≤ r2. On a ΩMH ≃
{±1}r1 × {±1}r2 (en fait, ΩMH est même un sous-groupe du groupe de Weyl relatif sur
Q, W (SH(Q),H(Q))). On rappelle qu’on a noté TH le tore diagonal de H. On définit
des morphismes εi,j : TH −→ RE/QGm, i ∈ {1, 2}, 1 ≤ j ≤ ni, par :

εi,j((diag(λ1,1, . . . , λ1,n1), diag(λ2,1, . . . , λ2,n2)) = λi,j.

On remarque que les morphismes εi,jε
−1
i,ni+1−j, arrivent dans Gm ⊂ RE/QGm. Ces mor-

phismes, pour i ∈ {1, 2} et j ∈ {1, . . . , ni} − {(ni + 1)/2}, sont exactement les racines
réelles de TH dans H.
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Proposition 5.3.1 Soit γH ∈MH(Qp) tel que OγH (ψ
H

MH
) 6= 0. Alors |c(γH )|p = pd, et

on est dans l’un (et un seul) des deux cas suivants :
(A) Il existe ω ∈ ΩMH , uniquement déterminé par γH , tel que ω(γH) ∈MH,l(Zp)MH,h(Qp).
(B) Il existe une racine réelle α de TH dans H telle que α|MH,h

= c et α(γH) ∈ Z×
p

(autrement dit, il existe i ∈ {1, 2} et j ∈ {1, . . . , ri} tels que (εi,jε
−1
i,ni+1−j)(γH) ∈

Z×
p ).

On écrit γH = γlγh, avec γh ∈MH,h(Qp) et γl = ((λ1,1, . . . , λ1,r1), (λ2,1, . . . , λ2,r2)) ∈
MH,l(Qp) = ((E ⊗Q Qp)

×)r1 × ((E ⊗Q Qp)
×)r2 . On note

s(γH) =
1

2d

r2∑

i=1

valp(|λ2,iλ2,i|p)

(où valp est la valuation p-adique), et on choisit un élément γ ∈ M(Qp) provenant de
γH (un tel γ existe toujours car M est quasi-déployé sur Qp, cf [K1]). Alors s(γH) ∈ Z,
et

OγH (ψ
MH
1 ) = (−1)r2+s(γH )OγH (ψ

H

MH
).

Si de plus γl ∈MH,l(Zp), alors

OγH (ψ
MH ) = (−1)r2δ−1/2

P (Qp)
(γ)OγH (ψH

MH
).

Démonstration. Soit η′ : LH −→ LG un autre L-morphisme non ramifié qui prolonge
η0. Alors η

′ = cη, avec c : WQp −→ Z(Ĥ) un 1-cocycle et, si cM : WQp −→ Z(M̂H) est

le 1-cocycle composé de c et de l’inclusion Z(Ĥ) ⊂ Z(M̂H), on peut prendre ηM et η′M
tels que η′M = cMηM . Notons χ (resp. χM) le quasi-caractère de H(Qp) (resp. MH(Qp))

correspondant à la classe de c (resp. cM ) dans H1(WQp , Z(Ĥ)) (resp. H1(WQp , Z(M̂H))) ;
on a χM = χ|MH(Qp). Si on utilise η′ (resp. η′M ) au lieu de η (resp ηM ) pour définir le
morphisme de changement de base tordu, cela multiplie le résultat par χ (resp. χM ),
donc cela ne change pas le fait que OγH (ψ

H

MH
) 6= 0, et les deux côtés des égalités à

prouver sont multipliés par le même nombre. Il suffit donc de prouver la proposition
pour un choix particulier de η.

D’autre part, on voit facilement que les cas (A) et (B) sont mutuellement exclusifs (si
on a déjà montré que |c(γH)|p = pd). En effet, si on est dans le cas (A), alors, pour toute
racine α de la forme εi,jε

−1
i,ni+1−j avec 1 ≤ j ≤ ri, on a |α(γH)|p = p±d.

On voit facilement aussi que l’élément ω ∈ ΩMH du cas (A) est nécessairement unique.
Cela résulte du fait que, pour tout γH ∈MH,l(Zp)MH,h(Qp) tel que |c(γH)|p 6= 1 et pour
tout ω ∈ ΩMH , ω(γH) 6= γH .

Les tores maximaux de G (resp. H) définis plus haut sont aussi des tores maximaux
de M (resp. MH), et on utilise ces tores pour les isomorphismes de Satake.

Si p est inerte dans E, on choisit η tel que

η((1, σ)) = ((1,

(
0 In1

(−1)n−1In2 0

)
), σ).
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On peut alors prendre ηM tel que

ηM ((1, σ)) = ((1, (1,

(
0 Im1

(−1)m−1Im2 0

)
)), σ) ∈ (M̂l × M̂h)⋊WQp .

Si p est totalement décomposé dans E, on choisit η tel que η((1, σ)) = (1, σ). On peut
alors prendre ηM tel que ηM ((1, σ)) = (1, σ).

On sait que la transformée de Satake de φ est

pdq(n−q)/2Z−1
∑

I⊂{1,...,n}
|I|=n−q

∏

i∈I
Z−1
i .

Pour tout I ⊂ {1, . . . , n}, on note

n(I) = |I ∩ {n1 + 1, . . . , n}|,

et
aI = X−d ∏

i∈I∩{1,...,n1}
X−d

1,i

∏

i∈I∩{n1+1,...,n}
X−d

2,i−n1
.

La transformée de Satake de ψH

MH
(qui est égale à celle de ψH) est alors

S := pdq(n−q)/2
∑

I⊂{1,...,n}
|I|=n−q

(−1)n(I)aI .

Comme S est le produit de X−d et d’un polynôme en les X−1
i,j , on doit avoir |c(γH)|p = pd

pour que OγH (ψ
H

MH
) 6= 0.

On note Al,1 = {1, . . . , r1}∪{n1+1−r1, . . . , n1}, Al,2 = {n1+1, . . . , n1+r2}∪{n+1−
r2, . . . , n}, Al = Al,1 ∪Al,2, Ah,1 = {r1 +1, . . . , n1− r1}, Ah,2 = {n1 + r2+1, . . . , n− r2}
et Ah = Ah,1 ∪Ah,2. Pour tout Il ⊂ Al, on note nl(Il) = |Il ∩Al,2| et

bIl =
∏

j∈Il∩Al,1

X−d
1,j

∏

j∈Il∩Al,2

X−d
2,j−n1

.

Pour tout Ih ⊂ Ah, on note nh(Ih) = |Ih ∩Ah,2|, et

cIh = X−d ∏

j∈Ih∩Ah,1

X−d
1,j

∏

j∈Ih∩Ah,2

X−d
2,j−n1

.

Comme aI = bI∩Al
cI∩Ah

et n(I) = nl(I ∩Al) + nh(I ∩Ah) pour tout I ⊂ {1, . . . , n}, on
a :

S = pdq(n−q)/2
n−q∑

k=0


 ∑

Il⊂Al,|Il|=k
(−1)nl(Il)bIl




 ∑

Ih⊂Ah,|Ih|=n−q−k
(−1)nh(Ih)cIh


 .
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Pour tout k ∈ {0, . . . , n − q}, le polynôme
∑

Ih⊂Ah,|Ih|=n−q−k
(−1)nh(Ih)cIh est la trans-

formée de Satake d’une fonction de H(MH,h(Qp),MH,h(Zp)), qu’on notera ψh,k, et,
pour tout Il ⊂ Al, le monôme (−1)nl(Il)bIl est la transformée de Satake d’une fonction
de H(MH,l(Qp),MH,l(Zp)), qu’on notera ψIl . On a

ψH

MH
= pdq(n−q)/2

n−q∑

k=0

ψh,k


 ∑

Il⊂Al,|Il|=k
ψIl


 .

Comme OγH (ψ
H

MH
) 6= 0, il existe k ∈ {0, . . . , n − q} et Il ⊂ Al tels que |Il| = k et

OγH (ψIlψh,k) 6= 0. On écrit γH = γlγh, avec γh ∈MH,h(Qp) et γl = ((λ1,1, . . . , λ1,r1), (λ2,1, . . . , λ2,r2) ∈
MH,l(Qp). Alors OγH (ψIlψh,k) = Oγl(ψIl)Oγh(ψh,k). Pour que Oγl(ψIl) 6= 0, il faut et
il suffit que γl soit dans le produit de MH,l(Zp) et de l’image de p par le cocaractère
correspondant au monôme (X1,1 . . . X1,r1X2,1 . . . X2,r2)

dbIl , et ceci implique que :
• pour tout j ∈ {1, . . . , r1}, on ait

|λ1,jλ1,j|p =





1 si j ∈ Il et n1 + 1− j 6∈ Il
p−2d si j, n1 + 1− j ∈ Il ou j, n1 + 1− j 6∈ Il
p−4d si j 6∈ Il et n1 + 1− j ∈ Il

• pour tout j ∈ {1, . . . , r2}, on ait

|λ2,jλ2,j|p =





1 si n1 + j ∈ Il et n+ 1− j 6∈ Il
p−2d si n1 + j, n + 1− j ∈ Il ou n1 + j, n+ 1− j 6∈ Il
p−4d si n1 + j 6∈ Il et n+ 1− j ∈ Il

On voit au passage que s(γH) ∈ Z. D’autre part, on a c(γH) = c(γh), donc |c(γh)|p = pd.
On distingue trois cas :
(1) Supposons que, pour tout j ∈ {1, . . . , r1}, on ait soit j ∈ Il soit n1 + 1 − j ∈ Il

et, pour tout j ∈ {1, . . . , r2}, on ait soit n1 + j ∈ Il soit n + 1 − j ∈ Il. Soit ω =
((ω1,1, . . . , ω1,r1), (ω2,1, . . . , ω2,r2)) ∈ ΩMh tel que, pour tout j ∈ {1, . . . , r1}, ω1,j = 1
si j 6∈ Il et ω1,j = −1 si j ∈ Il et, pour tout j ∈ {1, . . . , r2}, ω2,j = 1 si n1 + j 6∈ Il
et ω2,j = −1 si n1 + j ∈ Il. On voit facilement que ω(γ) ∈MH,l(Zp)MH,h(Qp).

(2) Supposons qu’il existe j ∈ {1, . . . , r1} tel que j, n1+1− j ∈ Il ou j, n1+1− j 6∈ Il,
et notons α = ε1,jε

−1
1,n1+1−j . Alors |λ1,jλ1,j|

1/2
p = |α(γl)|p = p−d, donc |α(γH)|p =

p−d|c(γh)|p = 1.
(3) Supposons qu’il existe j ∈ {1, . . . , r2} tel que n1 + j, n+1− j2 ∈ Il ou n1 + j, n+

1− j 6∈ Il. On voit comme dans le deuxième cas que |(ε2,jε−1
2,n2+1−j)(γH)|p = 1.

Montrons les deux dernières assertions de la proposition. Pour tous I ⊂ {1, . . . , n}, on
note

m(I) = |I ∩ {n1 + r2 + 1, . . . , n1 + r2 +m2}|.
La transformée de Satake de φM est égale à celle de φ, donc la transformée de Satake
de ψMH

1 est

pdq(n−q)/2
∑

I⊂{1,...,n}
|I|=n−q

(−1)m(I)aI .

73



Comme m(I) = nh(I ∩Ah) pour tout I ⊂ {1, . . . , n}, on en déduit que

ψMH
1 = pdq(n−q)/2

n−q∑

k=0

ψh,k


 ∑

Il⊂Al,|Il|=k
(−1)nl(Il)ψIl


 .

Donc, pour montrer la première égalité, il suffit de voir que, pour tout Il ⊂ Al tel que
Oγl(ψIl) 6= 0, on a nl(Il) = r2 + s(γH) modulo 2 ; mais cela résulte facilement de la
condition de non annulation pour Oγl(ψIl) ci-dessus.

Supposons maintenant que γl ∈MH,l(Zp). Alors le seul Il ⊂ Al tel que Oγl(ψIl) 6= 0
est Il = {1, . . . , r1} ∪ {n1 + 1, . . . , n1 + r2}, pour lequel nl(Il) = r2. Donc OγH (ψ

H

MH
) =

OγH (ψ
′), où ψ′ ∈ H(MH(Qp),MH(Zp)) est la fonction de transformée de Satake

pdq(n−2)/2(−1)r2ψh,r
r1∏

j=1

X−d
1,j

r2∏

j=1

X−d
2,j

(on rappelle que r = r1 + r2). Or, en appliquant le calcul du morphisme de changement
de base tordu à Mh et MH,h au lieu de G et H, on trouve que la transformée de Satake
de ψMH est

pdq
′(m−q′)/2ψh,r

r1∏

j=1

X−1
1,j

r2∏

j=1

X−1
2,j .

Il reste à montrer
δ
−1/2
P (Qp)

(γ) = pdq
′(m−q′)/2−dq(n−q)/2.

Comme γ provient de γH , on a c(γ) = c(γH). D’autre part, γ ∈ Ml(Zp)Mh(Qp). On
écrit γ = γlγh, où γl ∈Ml(Zp) et γh ∈Mh(Qp). Alors

δP (Qp)(γl) = 1,

et

γh =




c(γh)Ir 0 0
0 γ′ 0
0 0 Ir


 ,

avec γ′ ∈ GU∗(m)(Qp). On en déduit que

δP (Qp)(γ) = δP (Qp)(γh) = |c(γh)|r(r+m)
p = |c(γ)|r(r+m)

p = pdr(n−r).

Pour conclure, il suffit de remarquer que

q(n− q)− q′(m− q′) = r(n− r).

�
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6 Le côté géométrique de la formule des traces stable

6.1 Normalisation des mesures de Haar

On utilise les règles suivantes pour normaliser les mesures de Haar :
(1) Lorsque l’on est dans la situation du théorème 1.6.1, on utilise les normalisations

de ce théorème.
(2) Soit G un groupe réductif connexe sur Q. On choisit toujours sur G(Af ) une

mesure de Haar telle que les volumes des sous-groupes compacts ouverts soient des
nombres rationnels. Soit p un nombre premier en lequel G est non ramifié, et soit
L une extension finie non ramifiée de Qp ; alors on choisit sur G(L) la mesure de
Haar telle que le volume des sous-groupes compacts hyperspéciaux soit 1. Si on a
fixé une mesure de Haar dgf sur G(Af ), alors on choisit la mesure de Haar dg∞ sur
G(R) telle que dgfdg∞ soit la mesure de Tamagawa sur G(A) (cf [O]).

(3) (cf [K7] 5.2) Soient F un corps local de caractéristique 0, G un groupe réductif
connexe sur F et γ ∈ G(F ) semi-simple. On note I = (Gγ)

0, et on choisit des
mesures de Haar sur G(F ) et I(F ). Si γ′ ∈ G(F ) est stablement conjugué à γ,
alors I ′ = (Gγ′)

0 est une forme intérieure de I, donc la mesure sur I(F ) donne une
mesure sur I ′(F ). Lorsque l’on forme l’intégrale orbitale stable en γ d’une fonction
de C∞

c (G(F )), on utilise ces mesures sur les centralisateurs des éléments stablement
conjugués à γ.

(4) Soient F un corps local ou global de caractéristique 0, G un groupe réductif
connexe sur F et (H, s, η0) un triplet endoscopique elliptique de G. Soit γH ∈ H(F )
un élément semi-simple (G,H)-régulier. On suppose qu’il existe une image γ ∈
G(F ) de γH . Alors I = (Gγ)

0 est une forme intérieure de IH = (HγH )
0 ([K7] 3.1).

On choisit toujours des mesures de Haar qui se correspondent sur I(F ) et IH(F ).
(5) Soit G un groupe réductif connexe sur Q comme dans 1.6, et soit (γ0; γ, δ) un

triplet vérifiant les conditions (C) de 1.6 et tel que l’invariant α(γ0; γ, δ) soit trivial.
Alors on peut associer à (γ0; γ, δ) un groupe (réductif connexe sur Q) I comme dans
1.6 tel que IR soit une forme intérieure de I(∞) = (GR,γ0)

0. Si on a choisi une mesure
de Haar sur I(R) (par exemple en suivant la règle (2), si on a déjà une mesure de
Haar sur I(Af )), alors on prend sur I(∞)(R) la mesure de Haar correspondante.

6.2 Normalisation des facteurs de transfert

Soit G un des groupes unitaires de 2.1, et soit (H, s, η0) un triplet endoscopique
elliptique de G. On choisit un L-morphisme η : LH −→ LG qui prolonge η0. Les facteurs
de transfert ont été définis par Langlands et Shelstad dans [LS1] et [LS2], mais ils ne
sont déterminés qu’à un scalaire près.

En la place infinie, on normalise le facteur de transfert comme dans [K9] §7 p 184-
185 (cette normalisation est rappelée dans 4.3), en utilisant le morphisme j de 4.3 et le
sous-groupe de Borel de la remarque 4.3.3.

Soit p 6= 2 une place finie où G et H ne sont pas ramifiés. On normalise le facteur
de transfert en p comme dans [K9] §7 p 181-182. Si η est non ramifié en p, alors cette
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normalisation est celle donnée par les Zp-structures sur G et H, définie par Hales (cf
[H1] II 7).

On choisit les facteurs de transfert aux autres places de manière à ce que la propriété
[K7] 6.10 (b) soit vérifiée.

Soit MH un sous-groupe de Levi standard de H. On lui associe comme dans 4.3
et 5.3 un sous-groupe de Levi standard M de G, un triplet endoscopique elliptique
(MH , sM , ηM,0) de M et un L-morphisme ηM : LMH −→ LM qui prolonge ηM,0 (dans
4.3 et 5.3, on suppose que G = GU(p, q), mais le cas général est similaire). On a besoin
aussi de normaliser les facteurs de transfert pour M et MH . On notera ∆G

H
(resp. ∆M

MH
)

les facteurs de transfert pour G et H (resp. M et MH).
En la place infinie, on normalise le facteur de transfert comme dans 4.3, pour le sous-

groupe de Borel deM intersection avec M du sous-groupe de Borel deG choisi ci-dessus.
Si v est une place finie de Q, on normalise le facteur de transfert en v pour que

∆v(γH , γ)
M

MH
= |DH

MH
(γH)|1/2|DG

M(γ)|−1/2∆v(γH , γ)
G

H,

si γH ∈MH(Qv) est semi-simple G-régulier et γ ∈M(Qv) est une image de γH (cf [K13]
lemme 7.5).

6.3 Lemme fondamental et transfert

On énonce ici les versions du lemme fondamental et du transfert dont on aura besoin
dans la section 7. Les intégrales orbitales stables locales et adéliques sont définies dans
[K7] 5.2 et 9.2.

Soient G un des groupes unitaires de 2.1, (H, s, η0) un triplet endoscopique elliptique
de G et η : LH −→ LG un L-morphisme qui prolonge η0. La conjecture de transfert est
énoncée dans [K7] 5.4 et 5.5. Elle dit que, pour toute place v de Q, pour toute fonction
f ∈ C∞

c (G(Qv)), il existe une fonction fH ∈ C∞
c (H(Qv)) telle que, si γH ∈ H(Qv) est

semi-simple (G,H)-régulier, alors

SOγH (f
H) =

∑

γ

∆v(γH , γ)e(Gγ)Oγ(f),

où la somme est sur les classes de conjugaison γ dans G(Qv) qui sont images de γH
(donc, si γH n’a pas d’image dans G(Qv), on demande que SOγH (f

H) = 0). On dit que
fH est un transfert de f .

Le lemme fondamental dit que, si v est une place finie où G et H sont non ramifiés, si
η est non ramifié en v et si b : H(G(Qv),G(Zv)) −→ H(H(Qv),H(Zv)) est le morphisme
induit par η (ce morphisme est explicité dans 5.2 pour un choix particulier de η| bH⋊WQv

),

alors, pour toute fonction f ∈ H(G(Qv),G(Zv)), on peut prendre fH = b(f).
Si v =∞, la conjecture de transfert a été montrée par Shelstad (cf [Sh]).
Pour les groupes unitaires, le lemme fondamental en une place finie assez grande et

la conjecture de transfert en toute place finie résultent des travaux de Laumon-Ngo et
Waldspurger (cf [LN], [Wa1] et [Wa2]).
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On utilisera aussi un autre lemme fondamental. Soient p une place finie oùG et H sont
non ramifiées, ℘ la place de E au-dessus de p déterminée par le morphisme E −→ Qp fixé,

j ∈ N∗ et L l’extension non ramifiée de degré j de E℘ dans Qp. On suppose que η est non
ramifié en p ; alors il définit un morphisme b : H(G(L),G(OL)) −→ H(H(Qp),H(Zp))
(cf 5.3 pour la définition de b et sa description pour un η| bH⋊WQp

particulier). Le lemme

fondamental que l’on utilisera dit que, pour toute fonction φ ∈ H(G(L),G(OL)) et pour
tout γH ∈H(Qp) semi-simple et (G,H)-régulier, on a

(∗) SOγH (b(φ)) =
∑

δ

< α(γ0; δ), s > ∆p(γH , γ0)e(Gγ0)TOδ(φ),

où la somme est sur l’ensemble des classes de σ-conjugaison δ dans G(L) telles que la
norme Nδ soit conjuguée dans G(Qp) à une image γ0 ∈G(Qp) de γH , et où α(γ0; δ) est
défini dans [K9] §7 p 180. Cette conjecture (modulo un calcul de facteurs de transfert)
est démontrée dans [Wa3] dans le cas où φ est l’élément unité de l’algèbre de Hecke
H(G(L),G(OL)). La réduction du cas général au cas de l’unité est l’objet de la section
10 (où on fait aussi le calcul de facteurs de transfert nécessaire).

6.4 Un résultat de Kottwitz

On rappelle ici un théorème de Kottwitz sur le côté géométrique de la formule des
traces stable pour une fonction cuspidale stable en l’infini. La référence est [K13].

Soit G un groupe algébrique sur Q. On suppose que G est cuspidal (c’est-à-dire que
(G/AG)R a un tore maximal anisotrope) et que le groupe dérivé de G est simplement
connexe. Soit K∞ un sous-groupe compact maximal de G(R). Soient G∗ une forme
intérieure de G sur Q qui est quasi-éployée, G une forme intérieure de G sur R telle que
(G/AG,R)(R) soit compact et Te un tore maximal elliptique de GR. On note

v(G) = e(G) vol(G(R)/AG(R)0)

(e(G) est le signe associé à G dans [K2]), et

k(G) = |Im(H1(R,Te ∩Gder) −→ H1(R,Te))|.

Pour tout sous-groupe de Levi M de G, on note

nGM = |(NorG(M)/M)(Q)|.

Soit ν un quasi-caractère de AG(R)
0. On note Πtemp(G(R), ν) (resp. Πdisc(G(R), ν))

l’ensemble des éléments π de Πtemp(G(R)) (resp. Πdisc(G(R))) tels que la restriction à
AG(R)

0 du caractère central de π est ν. On note C∞
c (G(R), ν−1) l’ensemble des fonctions

f∞ : G(R) −→ C C∞ à support compact modulo AG(R)
0 et telles que, pour tout

(z, g) ∈ AG(R)0 ×G(R), f∞(zg) = ν−1(z)f∞(g). On dit que f∞ ∈ C∞
c (G(R), ν−1) est

cuspidale stable si f∞ est K∞-finie à droite et à gauche et si la fonction

Πtemp(G(R), ν) −→ C, π 7−→ Tr(π(f∞))
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est nulle en dehors de Πdisc(G(R)) et constante sur les L-paquets de Πdisc(G(R), ν).
Soit f∞ ∈ C∞

c (G(R), ν−1). Pour tout L-paquet Π de Πdisc(G(R), ν), on note Tr(Π(f∞)) =∑
π∈Π

Tr(π(f∞)) et ΘΠ =
∑
π∈Π

Θπ. Pour tout sous-groupe de Levi M cuspidal de G, on

définit une fonction SΦM(., f∞) = SΦGM (., f∞) sur M(R) par la formule

SΦM(γ, f∞) = (−1)dim(AM/AG)k(M)k(G)−1v(Mγ)
−1
∑

Π

ΦM(γ−1,ΘΠ)Tr(Π(f∞)),

où Π parcourt l’ensemble des L-paquets de Πdisc(G(R), ν) et Mγ = CentM(γ). On a
bien sûr SΦM(γ, f∞) = 0 si γ n’est pas semi-simple elliptique. Si M n’est pas cuspidal,
on pose SΦGM = 0.

Soit f : G(A) −→ C. On suppose que f = f∞f∞, avec f∞ ∈ C∞
c (G(Af )) et f∞ ∈

C∞
c (G(R), ν−1). Pour tous sous-groupe de Levi M de G, on note

STGM (f) = (nGM)−1τ(M)
∑

γ

SOγ(f
∞
M)SΦM(γ, f∞),

où γ parcourt l’ensemble des classes de conjugaison stables dans M(Q) qui sont semi-
simples et elliptiques dans M(R), et f∞

M
est le terme constant de f∞ en un sous-groupe

parabolique de G de sous-groupe de Levi M. On pose

STG(f) =
∑

M

STGM (f),

où M parcourt l’ensemble des classes de conjugaison (sous G(Q)) de sous-groupes de
Levi de G.

On note TG la distribution de la formule des traces invariante d’Arthur. Soit E un
ensemble de représentants des classes d’équivalence de triplets endoscopiques elliptiques
de G. Pour tout (H, s, η0) ∈ E , on fixe un prolongement η de η0 en un L-morphisme
LH −→ LG, et on note

ι(G,H) = τ(G)τ(H)−1|Λ(H, s, η0)|−1.

Kottwitz a montré le théorème suivant dans [K13] (théorème 5.1) :

Théorème 6.4.1 Soit f = f∞f∞ comme ci-dessus. On suppose que f∞ est cuspidale
stable et que, pour tout (H, s, η0), un transfert fH de f existe. Alors :

TG(f) =
∑

(H,s,η0)∈E
ι(G,H)STH(fH).

Calculons k(G) pour G un groupe unitaire.

Lemme 6.4.2 Soient p1, . . . , pr, q1, . . . , qr ∈ N tels que pi ≥ qi et pi + qi ≥ 1 pour
1 ≤ i ≤ r ; on note ni = pi+ qi, n = n1 + · · ·+nr et G = G(U(p1, q1)× · · · ×U(pr, qr)).
Alors

k(G) = 2n−r−1
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si tous les ni sont pairs, et
k(G) = 2n−r

sinon.

En particulier, k(RE/QGm) = k(GU(1)) = 1.

Démonstration. On note Γ(∞) = Gal(C/R). On a défini dans 4.1 un tore ellip-
tique maximal Te de G et un isomorphisme Te

∼−→ G(U(1)n). La dualité de Tate-
Nakayama induit un isomorphisme entre le dual de Im(H1(R, Te∩Gder) −→ H1(R,Te))

et Im(π0(T̂
Γ(∞)
e ) −→ π0(T̂e/Z(Ĝ)Γ(∞))) (cf [K4] 7.9). De plus, on a une suite exacte

X∗(T̂e/Z(Ĝ))Γ(∞) −→ π0(Z(Ĝ)Γ(∞)) −→ π0(T̂
Γ(∞)
e ) −→ π0((T̂e/Z(Ĝ))Γ(∞))

(cf [K4] 2.3), et X∗(T̂e/Z(Ĝ))Γ(∞) = 0 car Te est elliptique, donc

k(G) = |π0(T̂Γ(∞)
e )||π0(Z(Ĝ)Γ(∞)|−1.

De plus, T̂
Γ(∞)
e = T̂

Gal(E/Q)
e et Z(Ĝ)Γ(∞) = Z(Ĝ)Gal(E/Q), et on a déjà calculé ces

groupes dans le lemme 3.1.2(i). La conclusion résulte de ce calcul.
�

Remarque 6.4.3 On remarque en particulier que k(G)τ(G) = 2n−1.

7 Stabilisation de la formule des points fixes

Pour simplifier les notations, on supposera dans cette section que le groupe G est
GU(p, q) ; mais tous les résultats se généralisent trivialement aux groupes G(U(p1, q1)×
· · · ×U(pr, qr)).

7.1 Quelques simplifications

On commence par réécrire la formule des points fixes en utilisant la proposition 4.4.1.
On utilise les notations des sections 1 (en particulier 1.7), 2 et 4. On fixe p, q ∈ N tels

que p ≥ q, et on note G = GU(p, q) et n = p + q. Soit ϕ : WR −→ G un paramètre
de Langlands elliptique correspondant à V ∗, où V est une représentation algébrique
irréductible de GC (comme dans la proposition 4.4.1). Soit K un corps de nombres tel
que V soit définie sur K. On note

Θ = (−1)q(G)SΘϕ.

On fixe g ∈ G(Af ), K,K
′ ⊂ G(Af ), j ∈ N∗, un nombre premier p assez grand et une

place λ de K comme dans 1.5. On a une correspondance cohomologique

uj : (Φ
jT g)

∗ICKV −→ T
!
1IC

KV.
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Proposition 7.1.1 Pour tout s ∈ {0, . . . , q}, on pose

Trs = (−1)s(nGMS
)−1χ(LS)

∑

γL∈LS(Q)

∑

(γ0;γ,δ)∈CGs,j

c(γ0; γ, δ)OγL (1lLS(Zp))OγLγ(f
∞,p
MS

)

δ
1/2
PS(Qp)

(γ0)TOδ(φ
Gs
j )ΦG

MS
((γLγ0)

−1,Θ),

où S = {1, 2, . . . , s} et où on convient que G0 = M∅ = P∅ = G et L∅ = {1}. Alors, si
j est assez grand :

Tr(uj, RΓ(M
K(G,X )F, (ICKV )F)) =

q∑

s=0

Trs .

De plus, si g = 1 et K = K′, alors la formule ci-dessus est vraie pour tout j ∈ N∗.

Démonstration. Soit m ∈ Z le poids de V (comme représentation de G, cf 1.3). Pour
tout r ∈ {1, . . . , q}, on pose tr = r(r − n). D’après la proposition 1.4.3, on a un isomor-
phisme canonique

ICKV ≃W≥t1+1,...,≥tq+1V.

On note
Tr = Tr(uj, RΓ(M

K(G,X )F, (ICKV )F)).

Si j est assez grand, le théorème 1.7.1 donne

Tr = TrG+
∑

P

TrP ,

où la somme est sur l’ensemble des sous-groupes paraboliques standard de G. On pose
Tr′0 = TrG et, pour tout s ∈ {1, . . . , q},

Tr′s =
∑

S′⊂{1,...,s}

S′∋s

TrPS′ .

On veut montrer que Tr′s = Trs. La formule pour Tr0 résulte du fait que, pour tout
élément semi-simple γ0 de G(Q) qui est elliptique dans G(R), on a

Tr(γ0, V ) = Θ(γ−1
0 ) = ΦG

G(γ−1
0 ,Θ).

Soit s ∈ {1, . . . , q} ; on note S = {1, . . . , s}. Soit S′ ⊂ S tel que s ∈ S′. Alors,
à conjugaison par LS′(Q) près, le seul sous-groupe de Levi cuspidal de LS′ est LS =
(RE/QGm)

s. Donc

TrPS′ = (−1)dim(ALS
/AL

S′ )(n
LS′

LS
)−1χ(LS)

∑

γL∈LS(Q)

|DLS′

LS
(γL)|1/2

∑

(γ0;γ,δ)∈CGs,j

c(γ0; γ, δ)
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OγLγ((f
∞,p)MS

)OγL(1lLS(Zp))δ
1/2
PS′(Qp)

(γ0)TOδ(φ
Gs
j )δ

1/2
PS′(R)

(γLγ0)LS′(γLγ0),

où
LS′(γLγ0) = Tr(γLγ0, RΓ(Lie(NS′), V )>tr+m,r∈S′).

Comme γ0 est dans Gs(Q), on a

δPS′(Qp)(γ0) = δPS(Qp)(γ0).

Donc :

Tr′s = χ(LS)
∑

γL∈LS(Q)

∑

(γ0;γ,δ)∈CGs,j

c(γ0; γ, δ)OγLγ((f
∞,p)MS

)OγL(1lLS(Zp))

δ
1/2
PS(Qp)

(γ0)TOδ(φ
Gs
j )

∑

S′⊂S
S′∋s

(−1)dim(ALS
/ALS′ )(n

LS′

LS
)−1|DLS′

LS
(γL)|1/2δ1/2PS′(R)

(γLγ0)LS′(γLγ0).

On fait agir le groupe Ss sur MS comme dans 4.4 (c’est-à-dire que Ss agit sur LS =
(RE/QGm)

s par permutation des facteurs, et agit trivialement sur Gs). Alors

c(γ0; γ, δ)OγLγ((f
∞,p)MS

)OγL(1lLS(Zp))δ
1/2
PS(Qp)

(γ0)TOδ(φ
Gs
j )

est invariant par l’action de Ss. Soit γM ∈MS(Q) semi-simple et elliptique dansMS(R).
On écrit γM = γLγ0, avec γL ∈ LS(Q) et γ0 ∈ Gs(Q). On remarque que, pour tout S′ ⊂ S
tel que s ∈ S′, on a dim(ALS′/ALS

) = dim(AMS′/AMS
) et D

MS′

MS
(γM ) = D

LS′

LS
(γL). Si

γM vérifie la condition du (ii) de la proposition 4.4.1, alors on a d’après cette proposition

∑

γ′∈Ss.γM

∑

S′⊂S
S′∋s

(−1)dim(ALS
/AL

S′ )(n
LS′

LS
)−1|DMS′

MS
(γ′)|1/2δ1/2PS′(R)

(γ′)LS′(γ′)

= (−1)s(nGMS
)−1

∑

γ′∈Ss.γM

ΦG

MS
(γ′−1

,Θ),

car la fonction ΦG

MS
(.,Θ) est invariante par Ss, et n

G
MS

= 2ss! = 2s|Ss|. Pour finir
la preuve de la proposition, il suffit de montrer que, si j est assez grand, pour tous
γL ∈ LS(Q) et (γ0; γ, δ) ∈ CGs,j tels que OγL(1lLS (Zp))TOδ(φ

Gs
j )OγLγ((f

∞,p)MS
) 6= 0,

l’élément γLγ0 de MS(Q) vérifie la condition du (ii) de la proposition 4.4.1.
On note Σ l’ensemble des (γL, γ0) ∈MS(Q) = (E×)s×Gs(Q) tels qu’il existe (γ, δ) ∈

Gs(A
p
f )×Gs(L) tels que (γ0; γ, δ) ∈ CGs,j et OγL(1lLS(Zp))TOδ(φ

Gs
j )OγLγ((f

∞,p)MS
) 6=

0. D’après la remarque 1.7.5, la fonction γM 7−→ OγM ((f∞,p)MS
) sur MS(A

p
f ) est à

support compact modulo conjugaison. Donc il existe C1, C2 ∈ R+∗ tels que, pour tout
(γL = (λ1, . . . , λs), γ0) ∈ Σ, on ait

|c(γ0)|Ap
f
≥ C1
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sup
1≤r≤s

|λr|2Ap
f
≥ C2.

D’autre part, si (γL = (λ1, . . . , λs), γ0) ∈ Σ, on a |λr|Qp = 1 pour 1 ≤ r ≤ s (car

γL ∈ LS(Zp)), et il existe δ ∈ Gs(L) tel que TOδ(φ
Gs
j ) 6= 0 et Nδ soit conjugué à γ0

dans Gs(Qp), ce qui implique que

|c(γ0)|Qp = |c(δ)|L = pd ≥ pj ,

car d = j ou 2j selon que p est décomposé ou inerte dans E. (Si TOδ(φ
Gs
j ) 6= 0, alors δ

est σ-conjugué à un élément δ′ de G(OL)µGs(̟
−1
L )G(OL), donc |c(δ)|L = |c(δ′)|L = pd.)

Finalement, si (γL = (λ1, . . . , λs), γ0) ∈ Σ, on a

|c(γ0)|∞ sup
1≤r≤s

|λr|2∞ = |c(γ0)|−1
Qp
|c(γ0)|−1

A
p
f

sup
1≤r≤s

|λr|−2
A
p
f
≤ p−jC−1

1 C−1
2 .

Donc, si j est assez grand pour que pjC1C2 ≥ 1, alors tous les éléments de Σ vérifient la
condition du (ii) de la proposition 4.4.1.

Enfin, supposons que g = 1 et K = K′. Alors le théorème 1.7.1 est vrai pour tout j ∈
N∗. De plus, d’après la remarque 1.7.5, le support de la fonction γM 7−→ OγM ((f∞,p)MS

)
est contenu dans l’ensemble des conjugués d’une union finie de sous-groupes compacts
de MS(A

p
f ), donc on peut prendre C1 = C2 = 1 dans les inégalités ci-dessus, et tout

j ∈ N∗ vérifie pjC1C2 ≥ 1.
�

7.2 Stabilisation de la partie elliptique (rappel d’un résultat de [K9])

Dans [K9], Kottwitz a stabilisé la partie elliptique de la formule des points fixes (c’est-
à-dire, avec les notations utilisées ici, le terme Tr0). Nous allons rappeler son résultat,
et appliquer sa méthode aux termes Trs, s ∈ {1, . . . , q}, dans le prochain paragraphe.

Pour tout n = (n1, n2) ∈ N2 tel que n = n1 + n2 et n2 soit pair, on note (Hn, sn, η0,n)
le triplet endoscopique elliptique de G associé à n1, n2 comme dans la proposition 3.1.1.
Si n est impair, on pose

EG = {(n1, n2) ∈ N2|n = n1 + n2 et n2 est pair}.

Si n est pair, on pose

EG = {(n1, n2) ∈ N2|n = n1 + n2, n2 est pair et n1 ≥ n2}.

Alors, d’après la proposition 3.1.1, l’ensemble {(Hn, sn, η0,n), n ∈ EG} est un système de
représentants des classes d’équivalence de groupes endoscopiques elliptiques de G. Pour
tout n ∈ EG, on fixe un L-morphisme ηn : LHn −→ LG qui prolonge η0,n (dans cette
section, on forme les L-groupes en utilisant WQ).
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Théorème 7.2.1 ([K9] 7.2) On a

Tr0 =
∑

n∈EG
ι(G,Hn)τ(Hn)

∑

γH

SOγH (fHn),

où la somme intérieure est sur un système de représentants des classes de conjugaison
stables semi-simples de Hn(Q) qui sont elliptiques dans Hn(R).

Il faut expliquer les notations. Si (H, s, η0) est un triplet endoscopique elliptique de
G, on note comme dans 6.4

ι(G,H) = τ(G)τ(H)−1|Λ(H, s, η0)|−1.

Soit n ∈ EG ; on note (H, s, η0) = (Hn, sn, ηn,0) et η = ηn. La fonction fH est une
fonction de C∞

c (H(A)) de la forme f∞,p
H

fH,pfH,∞, avec f∞,p
H

∈ C∞
c (H(Apf )), fH,p ∈

C∞
c (H(Qp)) et fH,∞ ∈ C∞

c (H(R)).
La première fonction f∞,p

H
est simplement un transfert de f∞,p ∈ C∞

c (G(Apf )).

On écrit η| bH⋊WQp
= cη′, avec η′ : Ĥ⋊WQp −→ Ĝ⋊WQp un L-morphisme non ramifié

et c ∈ H1(WQp , Z(Ĥ)). Soit χ le quasi-caractère sur H(Qp) correspondant à c. On prend
fH,p = χf ′

H,p, où f
′
H,p est la fonction de H(H(Qp),H(Zp)) obtenue par changement de

base tordu à partir de φGj en utilisant η′ comme prolongement de η0.
On utilise les notations de la section 4. Pour tout paramètre de Langlands elliptique

ϕH : WR −→ Ĥ⋊WR, on pose

fϕH
= d(H)−1

∑

π∈Π(ϕH )

fπ.

On note B le sous-groupe de Borel standard de GC (c’est-à-dire le groupe des matrices
triangulaires supérieures). Il détermine comme dans 4.3 un sous-ensemble Ω∗ ⊂ ΩG et
une bijection ΦH(ϕ)

∼−→ Ω∗, ϕH 7−→ ω∗(ϕH). On prend

fH,∞ =< µG, s > (−1)q(G)
∑

ϕH∈ΦH (ϕ)

det(ω∗(ϕH))fϕH
,

où µG est le cocaractère de GC déterminé par la donnée de Shimura comme dans 2.3.
En utilisant la formule de 2.3 pour µG, on trouve

< µG, s >= (−1)max(0,p−n1).

Remarque 7.2.2 Dans le théorème 7.2 de [K9], la deuxième somme est sur les classes
de conjugaison semi-simples elliptiques (G,Hn)-régulières. Mais la proposition 4.3.4 im-
plique que SOγH (fHn,∞) = 0 si γH ∈ Hn(R) n’est pas (G,Hn)-régulier.

Remarque 7.2.3 Pour tout n ∈ EG, on note

f∞Hn
= f∞,p

Hn
fHn,p
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et
ΘHn =< µG, s > (−1)q(G)

∑

ϕH∈ΦHn (ϕ)

det(ω∗(ϕH))SΘϕH
.

Alors la formule du théorème 7.2.1 pour Tr0 se réécrit :

∑

n∈EG
ι(G,Hn)τ(Hn)

∑

γH

SOγH (f
∞
Hn

)e(I(∞)) vol(AG(R)
◦ \ I(∞)(R))−1ΦHn(γ

−1
H ,ΘHn).

7.3 Stabilisation des autres termes

Soit s ∈ {1, . . . , q}. On note S = {1, . . . , s} etM = MS . CommeGs = GU(p−s, q−s),
on a comme dans 7.2 un ensemble EGs qui paramètre les classes d’équivalence de triplets
endoscopiques elliptiques de Gs.

Soit m = (m1,m2) ∈ N2. On pose

EG(m) = {n = (n1, n2) ∈ EG|n1 ≥ m1 et n2 ≥ m2}.

Si m1 est pair et m1 > m2, on pose

E ′G(m) = {n = (n1, n2)|(n2, n1) ∈ EG, n1 ≥ m1 et n2 ≥ m2}.

Sinon, on pose E ′
G
(m) = ∅. Pour tout n = (n1, n2) ∈ E ′G(m), on a un triplet endosco-

pique associé à (n2, n1) par la proposition 3.1.1, et on note encore ce triplet (Hn, sn, η0,n).
On a donc Hn = H(n2,n1), sn = −s(n2,n1) et η0,n = η0,(n2,n1) ; on note ηn = η(n2,n1) (qui
a été fixé dans 7.2).

On remarque que, si (m1,m2) ∈ EGs et (n1, n2) ∈ EG(m), alors n2 −m2 est pair car
n2 et m2 sont pairs, et n1 −m1 est pair car (n1 −m1) + (n2 −m2) = 2s ; de même, si
(n1, n2) ∈ E ′G(m), alors n1 −m1 et n2 −m2 sont pairs.

Soit m = (m1,m2) ∈ EGs . Soit n ∈ EG(m) ⊔ E ′
G
(m) ; on note s1 = n1−m1

2 et s2 =
n2−m2

2 . Comme MS = LS × Gs avec LS ≃ (RE/QGm)
s, on a une manière évidente

d’associer à (Hm, sm, η0,m) un triplet endoscopique elliptique (Mm,n, sm,n, η0,M,m) de
MS : Mm,n = LS ×Hm,

sm,n = ((1, . . . , 1︸ ︷︷ ︸
2s1 fois

,−1, . . . ,−1︸ ︷︷ ︸
2s2 fois

), sm) ∈ (C×)2s × Ĝs = L̂S × Ĝs = M̂S ,

η0,M,m = id × η0,m. Il est clair que Λ(Mm,n, sm,n, η0,M,m) = Λ(Hm, sm, η0,m) et on
a, d’après le lemme 3.1.2, τ(Mm,n) = τ(Hm) et τ(Gs) = τ(MS), donc ι(Gs,Hm) =
ι(MS ,Mm,n). D’autre part, comme µG est égal au composé de µGs et de l’inclusion
Gs ⊂ G, on voit facilement que :

< µG, s >< µGs , sm,n >= (−1)s2 .

Il existe un unique Levi cuspidal standard de Hn qui est isomorphe à Mm,n, et on
identifiera Mm,n à ce Levi. On a Hn = G(U∗(n1) ×U∗(n2)), et, avec les notations de
2.2, Mm,n = Hn ∩ (MS1 ×MS2), où Si = {1, . . . , si} pour i = 1, 2. Donc ηn induit
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un L-morphisme ηM,n : LMm,n −→ LMS prolongeant η0,M,m, uniquement déterminé à

conjugaison par M̂S près. On remarque aussi que l’identification de Mm,n à un sous-
groupe de Levi deHn donne une décomposition LS = LS1×LS2 , avec LS1 ≃ (RE/QGm)

s1

et LS2 ≃ (RE/QGm)
s2 .

Pour tout n ∈ EG, on a défini dans 7.2 une fonction fHn = f∞,p
Hn

fHn,pfHn,∞ =

f∞
Hn
fHn,∞ sur Hn(A) et un caractère virtuel ΘHn sur Hn(R).

On utilise les notations de la section 6.

Théorème 7.3.1 Pour tout s ∈ {1, . . . , q},

Trs =
∑

m∈EGs

∑

n∈EG(m)⊔E ′
G
(m)

ι(G,Hn)ST
Hn

Mm,n
(fHn).

Corollaire 7.3.2 Si j est assez grand, alors

Tr(uj, RΓ(M
K(G,X )∗F, ICKVF)) =

∑

n∈EG
ι(G,Hn)ST

Hn(fHn).

De plus, si g = 1 et K = K′, alors cette formule est vraie pour tout j ∈ N∗.

Démonstration. On suppose d’abord queG est quasi-déployé. Montrons que, pour tout
n = (n1, n2) ∈ EG et tout sous-groupe de Levi standard cuspidal MH de Hn, il existe un
unique s ∈ {1, . . . , q} et un unique m ∈ EGs tels que, soit n ∈ EG(m) et MH = Mm,n,
soit n′ = (n2, n1) ∈ E ′G(m) et MH = Mm,n′ .

Soit n = (n1, n2) ∈ EG ; on note q1 et q2 les parties entière de n1 et n2. SoitMH le sous-
groupe de Levi standard cuspidal de Hn associé à s1 ∈ {1, . . . , q1} et s2 ∈ {1, . . . , q2} ;
on note s = s1 + s2, S = {1, . . . , s}, m1 = n1 − 2s1, m2 = n2 − 2s2 et m = (m1,m2).
Le seul sous-groupe de Levi cuspidal standard de G qui peut avoir MH comme groupe
endoscopique elliptique est MS (car les parties linéaires de MH et MS doivent être
isomorphes). Si n1 est impair, alors m := (m1,m2) ∈ EGs et (n1, n2) ∈ EG(m). On ne
peut pas avoir (n2, n1) ∈ E ′G(m), car E ′

G
(m) = ∅. Supposons que n1 est pair. Sim1 ≥ m2,

alors m ∈ EGs , (n1, n2) ∈ EG(m) et MH = Mm,n ; de plus, si n′ = (n2, n1) ∈ E ′G(m),
alors n1 = n2 et m1 > m2 (car E ′

G
(m) = ∅ si m1 = m2), donc s1 6= s2, et on ne peut pas

avoir MH = Mm,n′ . Si m1 < m2, alors m
′ = (m2,m1) ∈ EGs , n

′ = (n2, n1) ∈ E ′G(m′) et
MH = Mm′,n′ ; on voit comme avant que, si n = (n1, n2) ∈ EG(m′), alors MH ne peut
pas être égal à Mm′,n.

Ceci finit la preuve du corollaire dans le cas où G est quasi-déployé. Dans le cas
général, il suffit de montrer le fait suivant : Soit n ∈ EG, soit MH un sous-groupe de
Levi cuspidal standard de Hn. On note M∗ le sous-groupe de Levi cuspidal standard
de G∗ = GU∗(n) associé à MH comme ci-dessus. Si M∗ ne se transfère pas à G, alors

ST
Hn

MH
(fHn) = 0.

On écrit M∗ = (RE/QGm)
s×GU∗(m), avec m+2s = n, et on note q′ la partie entière

de m/2. Il est clair que M∗ se transfère à G si et seulement si s + q′ ≤ q. Il n’est pas

difficile de voir que M∗
R se transfère à GR si ST

Hn

MH
(fHn) 6= 0 (c’est un cas particulier du
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lemme 7.4 de [K13]). Or M∗
R se transfère à GR si et seulement si s+ q′ ≤ q, c’est-à-dire

si et seulement si M∗ se transfère à G.
�

Démonstration du théorème. Soient m ∈ EGs et n ∈ EG(m) ⊔ E ′
G
(m). On note

(Hn, sn, η0,n) = (H, s, η0) et (Mm,n, sM,m, η0,M,m) = (MH , sM , η0,M ).
Comme (f∞,p

H
)MH

est un transfert de MS à MH de (f∞,p)MS
(lemme 7.3.4), on voit

grâce à la remarque 1.7.5 qu’il existe un sous-ensemble compact C de LS(A
p
f ), tel que,

pour tout γh ∈ Hm(A
p
f ), la fonction γL 7−→ SOγLγh((f

∞,p
H

)MH
) soit à support dans C

(on utilise le fait que le transfert ne fait rien sur la partie linéaire LS et que LS est un
groupe abélien).

Soit γH ∈MH(Q) tel que SOγH ((f
∞
H
)MH

)SΦH

MH
(γH , fH,∞) 6= 0 ; on écrit γH = γLγh,

avec γL = (λ1, . . . , λs) ∈ LS(Q) ≃ (E×)s et γh ∈ Hm(Q). On applique la proposition
5.3.1 à la composante en p de γH , et on utilise les notations de cette proposition. On
remarque d’abord que, d’après la preuve de la proposition 5.3.1, on a, pour tout i ∈
{1, . . . , s}, |λiλi|p ∈ {1, p−2d, p−4d}.

Supposons que l’on est dans le cas (A), c’est-à-dire qu’il existe ω ∈ ΩMH (uniquement
déterminé) tel que ω(γH) ∈ LS(Zp)Hm(Q). Alors |λiλi|p ∈ {1, p−4d} pour tout i ∈
{1, . . . , s}.

Supposons que l’on est dans le cas (B), et soit α la racine réelle de TH dans H telle
que α|Hm

= c et α(γH ) ∈ Z×
p . Toujours d’après la preuve de la proposition 5.3.1, il existe

i ∈ {1, . . . , s} tel que |λiλi|p = p−2d.
On note Σ l’ensemble des γL = (λ1, . . . , λs) ∈ LS(Q) = (E×)s tels que :
• γL, vu comme élément de LS(A

p
f ), est dans le compact C ;

• pour tout r ∈ {1, . . . , s}, |λiλi|p ∈ {1, p−2d, p−4d} ;
• il existe r ∈ {1, . . . , s} tel que |λiλi|p = p−2d.

On voit facilement que Σ est un sous-ensemble fini stable par ΩMH de LS(Q) (en utilisant
le fait queO×

E est fini). Si γH = γLγh ∈MH(Q) est tel que SOγH ((f
∞
H
)MH

)SΦH

MH
(γH , fH,∞) 6=

0 et qu’il n’existe aucun élément ω ∈ ΩMH tel que ω(γH) ∈ LS(Zp)Hm(Q), alors on a
γL ∈ Σ.

Comme |ΩMH | = 2s et que SOγH ((f
∞
H
)MH

)SΦH

MH
(γ−1
H , fH,∞) ne change pas si l’on

remplace γH par ω(γH), ω ∈ ΩMH , on en déduit que STHMH
(fH) est égal au produit de

(nH
MH

)−1τ(MH) et de

∑

γh


2s

∑

γL∈LS(Zp)∩LS(Q)

SOγLγh((f
∞
H )MH

)SΦH

MH
((γLγh)

−1, fH,∞)

+
∑

γL∈Σ
SOγLγh((f

∞
H )MH

)SΦH

MH
((γLγh)

−1, fH,∞)


 ,

où γh parcourt l’ensemble des classes de conjugaison stable dans Hm(Q) qui sont semi-
simples et elliptiques dans Hm(R).
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On considère l’action suivante du groupe symétrique Ss sur Mm,n (resp. MS) : Ss

agit trivialement sur la partie hermitienne Hm (resp. Gs), et il agit sur la partie linéaire
(REQGm)

s par permutation des coordonnées. Alors la deuxième action identifie Ss à
un sous-groupe de (NorG(MS)/MS)(Q) (mais, en général, l’action de Ss sur Mm,n ne
se fait pas par des éléments de (NorHn(Mm,n)/Mm,n)(Q)). On remarque de plus que
Σ est stable par l’action de Ss. D’après la proposition 7.3.3, pour tous γh ∈ Hm(Q)
semi-simple elliptique et γL ∈ LS(Q), SOγLγh((f

∞
H
)MH

)SΦH

MH
((γLγh)

−1, fH,∞) est nul
si γh n’apparâıt pas dans Gs(Q), et égal si γh apparâıt dans Gs(Q) au produit de

(−1)sn(γL)k(MH)k(H)−1

et d’un terme qui ne dépend pas de n et ne change pas si on remplace γLγh par τ(γLγh),
τ ∈ Ss. En utilisant la deuxième égalité du lemme 7.3.6 ci-dessous, on voit que, pour
tout γh ∈ Hm(Q) semi-simple elliptique,

∑

γL∈Σ

∑

n∈EG(m)⊔E ′
G
(m)

ι(G,Hn)(n
Hn

Mm,n
)−1SOγLγh((f

∞
Hn

)Mm,n)SΦ
Hn

Mm,n
((γLγh)

−1, fHn,∞) = 0.

Donc
∑

n∈EG(m)⊔E ′
G
(m)

ι(G,Hn)ST
Hn

Mm,n
(fHn) = 2s

∑

n∈EG(m)⊔E ′
G
(m)

ι(G,Hn)(n
Hn

Mm,n
)−1

∑

γh

∑

γL∈LS(Zp)∩LS(Q)

SOγLγh((f
∞
Hn

)Mm,n)SΦ
Hn

Mm,n
((γLγh)

−1, fHn,∞),

où, dans la deuxième somme, γh parcourt un ensemble de représentants des classes de
conjugaison stable dans Hm(Q) qui sont semi-simples et elliptiques dans Hm(R). En
utilisant la première égalité du lemme 7.3.6 et la deuxième formule de la proposition
7.3.3, on trouve

∑

n∈EG(m)⊔E ′
G
(m)

ι(G,Hn)ST
Hn

Mm,n
(fHn)

= (−1)sχ(LS)(nGMS
)−1τ(Gs)

∑

γh

∑

(γ,δ)

∑

γL∈LS(Q)

< α(γ0; γ, δ), sM > e(γ, δ)OγLγ(f
∞,p
MS

)

OγL(1lLS(Zp))δ
1/2
PS(Qp)

(γ0)TOδ(φ
(s)
j )ΦG

MS
((γLγ0)

−1,ΘG) vol(AGs(R)
0 \ I(∞))−1,

où γh parcourt un ensemble de représentants des classes de conjugaison stable de Hm(Q)
qui sont semi-simples elliptiques dans Hm(R) et apparaissent dans Gs(Q), γ0 est un
élément de Gs(Q) provenant de γh et (γ, δ) parcourt un ensemble de représentants
des classes d’équivalence d’éléments de Gs(A

p
f ) × Gs(L) tels que (γ0; γ, δ) vérifie les

conditions (C) de 1.6.
On en déduit, en utilisant le lemme 9.7 de [K7], que
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∑

m∈EGs

∑

n∈EG(m)⊔E ′
G
(m)

ι(G,Hn)ST
Hn

Mm,n
(fHn)

= (−1)s(nGMS
)−1χ(LS)τ(Gs)

∑

γL∈LS(Q)

OγL(1lLS(Zp))
∑

γ0

∑

κ

∑

(γ,δ)

< α(γ0; γ, δ), κ >

e(γ, δ)OγLγ(f
∞,p
MS

)δ
1/2
PS(Qp)

(γ0)TOδ(φ
Gs
j )ΦG

MS
((γLγ0)

−1,ΘG) vol(AGs(R)
0 \ I(∞)(R))−1.

On utilise ici les notations et les définitions de 1.6. La deuxième somme est sur un
ensemble de représentants des classes de conjugaison stables γ0 dans Gs(Q) qui sont
semi-simples et elliptiques dans Gs(R). La troisième somme est sur κ ∈ K(I0/Q) (I0 est
comme avant le centralisateur de γ0 dans Gs). La quatrième somme est sur un ensemble
de représentants des classes d’équivalence de couples (γ, δ) tels que (γ0; γ, δ) vérifie les
conditions (C) de 1.6 (où (γ, δ) et (γ′, δ′) sont équivalents si δ et δ′ sont σ-conjugués
dans Gs(L) et γ et γ′ sont conjugués dans G(Apf )). Pour un tel couple (γ, δ), on note

e(γ, δ) =
∏

v place de Q

e(I(v)),

où e(I(v)) est le signe défini dans [K2]. Enfin, l’accouplement < ., . > est l’accouplement
évident K(I0/Q)D × K(I0/Q) −→ C×.

En appliquant le raisonnement de [K9] §4, on voit que la quadruple somme ci-dessus
est égale à

(−1)s(nGMS
)−1χ(LS)

∑

γL∈LS(Q)

∑

(γ0;γ,δ)∈CGs,j

c(γ0; γ, δ)OγL (1lLS(Zp))OγLγ(f
∞,p
MS

)

δ
1/2
PS(Qp)

(γ0)TOδ(φ
Gs
j )ΦG

MS
((γLγ0)

−1,ΘG)

(cette égalité est l’analogue de la formule (4.2) de [K9]). Comme la dernière somme est
précisément la formule pour Trs donnée par la proposition 7.1.1, ceci finit la démonstration
du théorème.

�

On fixe m ∈ EGs et n dans EG(m) ⊔ E ′
G
(m), et on note (H, s, η0) = (Hn, sn, η0,n) et

(Mm,n, sm,n, η0,M,m) = (MH , sM , η0,M ). On utilise les notations introduites au début de
ce paragraphe (comme par exemple S1 et S2).

Proposition 7.3.3 Soit γH ∈ MH(Q) ; on écrit γH = γLγh, avec γL ∈ LS(Q) =
LS1(Q)×LS2(Q) et γh ∈ Hm(Q). On définit le nombre rationnel sn(γH) comme dans la
proposition 5.3.1 (où il est noté s(γH)). On suppose que SOγH ((f

∞
H
)MH

)SΦH

MH
(γH , fH,∞) 6=

0. Alors γH est semi-simple, elliptique dans MH(R), (MS ,MH)-régulier et apparâıt dans
MS(Q), il existe δL ∈ LS(L) tel que γL = NδL, sn(γH) ∈ Z, et SOγH ((f

∞
H
)MH

)SΦH

MH
(γH , fH,∞)

est égal à
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(−1)dim(AMS
/AG)+sn(γH )χ(LS)k(MH)k(H)−1

∑

(γ,δ)

< α(γ0; γ, δ), sM > e(γ, δ)OγLγ(f
∞,p
MS

)

TOδLδ((φ
G

j )MS
)ΦMS

((γLγ0)
−1,ΘG) vol(AGs(R)

0 \ I(∞)(R))−1,

où γ0 ∈ Gs(Q) est la partie hermitienne d’un élément de MS(Q) provenant de γH
(donc γ0 provient de γh) et (γ, δ) parcourt un ensemble de représentants des classes
d’équivalence d’éléments de Gs(A

p
f )×Gs(L) tels que (γ0; γ, δ) vérifie les conditions (C)

de 1.6.
Si de plus γL ∈ LS(Zp), alors SOγH ((f

∞
H
)MH

)SΦH

MH
(γH , fH,∞) est égal à

(−1)dim(AMS
/AG)χ(LS)k(MH)k(H)−1

∑

(γ,δ)

< α(γ0; γ, δ), sM > e(γ, δ)OγLγ(f
∞,p
MS

)

OγL(1lLS(Zp))δ
1/2
PS(Qp)

(γ0)TOδ(φ
Gs
j )ΦMS

((γLγ0)
−1,ΘG) vol(AGs(R)

0 \ I(∞)(R))−1,

où (γ, δ) parcourt le même ensemble d’indices.

Démonstration. Soit γH = γLγh ∈ MH(Q). On note IM (∞) (resp. I(∞)) une forme
intérieure sur R de CentMH

(γH) (resp. CentHm(γh)) qui est anisotrope modulo AMH

(resp. AHm). Alors IM (∞) = LS × I(∞), donc, d’après le lemme 7.4,

v(IM (∞)) = χ(LS)e(I(∞)) vol(AGs(R)
0 \ I(∞)(R))−1.

Donc

SΦH

MH
(γH , fH,∞) = (−1)dim(AMS

/AG)k(MH)k(H)−1χ(LS)

e(I(∞)) vol(AGs(R)
0 \ I(∞)(R))−1ΦH

MH
(γ−1
H ,ΘH)

(on utilise le fait que AG ≃ AH et AMS
≃ AMH

). On remarque que γH est semi-
simple (resp. elliptique dans MH(R), resp. (MS ,MH)-régulier) si seulement si γh est
semi-simple (resp. elliptique dans Hm(R), resp. (Gs,Hm)-régulier), et que γH apparâıt
dans MS(Q) si et seulement si γh apparâıt dans Gs(Q).

On suppose que SOγH (f
∞
MH ,n

)SΦHMH
(γ−1
H ,ΘHn) 6= 0. Alors γH est semi-simple, ellip-

tique dans MH(R) et apparâıt dans MS(Qv) pour toute place v de Q. En appliquant le
raisonnement de [K9] p 188 à γH , on voit que γH apparâıt dans MS(Q) (en fait, c’est
encore plus simple ici, car les tores maximaux elliptiques de MS et MH sont définis
et isomorphes sur Q, donc il suffit que γH soit elliptique dans MH(R) pour qu’il ap-
paraisse dans MS(Q)). On note γ0 un élément semi-simple de Gs(Q) qui est elliptique
dans Gs(R) et provient de γh. Alors, d’après la proposition 4.3.4 :

< µG, s > ∆∞,ηM,n
(γh, γ0)ΦMS

((γLγ0)
−1,ΘG) = ΦH

MH
(γ−1
H ,ΘH),

et γH est (MS ,MH)-régulier (cf la remarque 4.3.5). En particulier, I(∞) est une forme
intérieure sur R du centralisateur de γ0 dans Gs (cf [K7] 3.1).
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Soit

φ′ =
1lLS(OL)

vol(LS(OL))
× φGs

j ∈ H(MS(L),MS(OL)).

On note ψ,ψ1 ∈ H(MH(Qp),MH(Zp)) les fonctions obtenues à partir de φ′ et (φGj )MS

par “changement de base tordu” comme dans 7.2, en utilisant ηM,n comme prolongement
de ηM,0. Soit γp ∈ Gs(Qp) provenant de γh (un tel γp existe car Gs est quasi-déployé
sur Qp). D’après la proposition 5.3.1 et le lemme fondamental tordu de 6.3, on a (cf [K9]
(7.2))

SOγH ((fH,p)MH
) = (−1)s2+sn(γH )SOγH (ψ1)

= (−1)s2+sn(γH )
∑

δ1

< α(γLγp, δ1), sM > ∆p,ηM,n
(γH , γLγp)e(IM (p))TOδ1((φ

G

j )MS
),

où δ1 parcourt un ensemble de représentants des classes de σ-conjugaison dans MS(L)
telles que la norme Nδ1 soit stablement conjuguée à γLγp et IM (p) est le σ-centralisateur
de δ1 dans MS(L). Un tel δ1 existe seulement s’il existe δL ∈ LS(L) tel que γL = NδL,
et le lemme 7.3.5 ci-dessous implique que δL est uniquement déterminé par γL à σ-
conjugaison près. De plus, pour tout δ ∈ Gs(L), il est clair d’après la définition de la
composante en p de l’invariant α (cf [K9] p 167) qu’on a α(γLγp, δLδ) = α(γp, δ), la
normalisation des facteurs de transfert qu’on a choisie implique que ∆p,ηM,n

(γH , γLγp) =
∆p,ηM,n

(γh, γp), et on a e(IM (p)) = e(I(p)), où I(p) est le σ-centralisateur de δ dans
Gs(L). Donc SOγH ((fH,p)MH

) est égal à

(−1)s2+sn(γH )
∑

δ

< α(γp, δ), sM > ∆p,ηM,n
(γh, γp)e(I(p))TOδLδ((φ

G

j )MS
),

où δ parcourt un ensemble de représentants des classes de σ-conjugaison dans Gs(L)
telles que Nδ soit conjugué à γp dans Gs(Qp).

Si γL ∈ LS(Zp), alors, en appliquant la dernière égalité de la proposition 5.3.1 (et en
utilisant le fait que TOδLδ(φ

′) = TOδ(φ
Gs
j ) pour tous δL ∈ LS(OL) et δ ∈ Gs(L)), on

trouve que SOγH ((fH,p)MH
) est égal à

(−1)s2δ−1/2
PS(Qp)

(γp)
∑

δ

< α(γp, δ), sM > ∆p,ηM,n
(γH , γp)e(I(p))TOδ(φ

Gs
j )OγL(1lLS(Zp)),

où δ parcourt le même ensemble d’indices que ci-dessus.
Enfin, d’après le lemme 7.3.4 ci-dessous, la fonction (f∞,p

H
)MH

est un transfert de
(f∞,p)MS

si on utilise ηM,n. La proposition résulte comme dans [K9] (7.5) des calculs
ci-dessus, du fait que < µG, s >< µGs , sM >= (−1)s2 et de l’observation que les facteurs
de transferts en dehors de p et ∞ et les signes associés aux centralisateurs ne changent
pas si on remplace les éléments de MS(A

p
f ) et MH(A

p
f ) par leurs parties hermitiennes.

�
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Lemme 7.3.4 ([K13] lemme 7.6) Le terme constant de f∞,p
Hn

le long de MH est un

transfert de (f∞,p)MS
(pour le L-morphisme ηM,n et les facteurs de transfert normalisés

comme dans 6.2).

Démonstration. Soit v 6= p,∞ une place deQ. On note gv = (fHn)v. Il s’agit de montrer
que (gv)MH

est un transfert de (fv)MS
, c’est-à-dire que, pour tout γH ∈MH(Qv) semi-

simple, on a

SOγH ((gv)MH
) =

∑

γ

∆v,ηM,n
(γH , γ)e(MS,γ)Oγ((fv)MS

),

où la somme est sur les classes de conjugaison stables dans MS(Qv). D’après le lemme
2.4.A de [LS2], on peut supposer que γH est régulier dans H. On peut même supposer
que toutes les images de γH dans MS(Qv) sont régulières dans G (car l’ensemble des γH
vérifiant cette propriété est dense) ; dans ce cas, tous les signes e(MS,γ) dans l’égalité
à prouver sont triviaux. D’après la formule de descente ([A3] corollaire 8.3), on a, pour
tout γH ∈MH(Qv) qui est régulier dans H,

OγH ((gv)MH
) = |DH

MH
(γH)|1/2OγH (gv)

et, pour tout γ ∈MS(Qv) qui est régulier dans G,

Oγ((fv)MS
) = |DG

MS
(γ)|1/2Oγ(fv).

Soit γH ∈ MH(Qv) régulier dans H. Comme MH,γH = HγH et comme le morphisme
H1(Qv,MH) −→ H1(Qv,H) est injectif, la flèche évidente Ker(H1(Qv,MH,γH ) −→
H1(Qv,MH)) −→ Ker(H1(Qv,HγH ) −→ H1(Qv,H)) est une bijection. Autrement dit,
l’ensemble des classes de conjugaison dans la classe de conjugaison stable de γH dans
MH(Qv) est en bijection avec l’ensemble des classes de conjugaison dans la classe de
conjugaison stable de γH dans H(Qv). On déduit de ceci et de la formule de descente
que

SOγH ((gv)MH
) = |DH

MH
(γH)|1/2SOγH (gv).

Le lemme en résulte.
�

Lemme 7.3.5 On note G = (RE/QGm)
s, avec s ∈ N. Alors la norme N : δ ∈ G(L) 7−→

δσ(δ) . . . σr−1(δ) induit une injection

{classes de σ-conjugaison dans G(L)} →֒ G(Qp).

Lemme 7.3.6 Soit s ∈ {1, . . . , q} ; on note S = {1, . . . , s}. Soit m ∈ EGs . Alors

∑

n∈EG(m)⊔E ′
G
(m)

τ(Mm,n)ι(G,Hn)(n
Hn

Mm,n
)−1k(Mm,n)k(Hn)

−1 = 2−s(nGMS
)−1τ(Gs).
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Si γL = (λ1, . . . , λs) ∈ LS(Q) ≃ (E×)s est tel que 1
2dvalp(|λiλi|p) ∈ Z pour tout i ∈

{1, . . . , s} et 1
2dvalp(|λiλi|p) est impair pour au moins un i ∈ {1, . . . , s} (où valp est la

valuation p-adique), alors

∑

n∈EG(m)⊔E ′
G
(m)

∑

γ′L∈Ss.γL

(−1)sn(γ′L)ι(G,Hn)(n
Hn

Mm,n
)−1k(Mm,n)k(Hn)

−1 = 0

(Ss agit sur (E
×)s par permutation des coordonnées).

Démonstration. Soit m = (m1,m2) ∈ EGs . On voit facilement que

(nGMS
) = 2ss!,

n
Hn

Mm,n
= (2s1s1!)(2

s2s!2).

D’après la remarque 6.4.3 et la définition de ι(G,Hn), on a

τ(Hm)k(Mm,n) = τ(Mm,n)k(Mm,n) = 2n−2s−1

τ(Gs)
−1ι(G,Hn)k(Hn)

−1 = 21−n|Λ(Hn, sn, η0,n)|−1

(car τ(Gs) = τ(G) et τ(Hm) = τ(Mm,n)). De plus, d’après la proposition 3.1.1, on

Λ(Hn, sn, η0,n) =

{
{1} si n1 6= n2
{±1} sinon

.

On considère l’application

u :

{
EG(m) ⊔ E ′

G
(m) −→ {(a, b) ∈ N2|a+ b = s}

(n1, n2) 7−→ ((n1 −m1)/2, (n2 −m2)/2)

L’application u est surjective, elle est injective sur EG(m) et sur E ′
G
(m) et, si (n1, n2) ∈

EG(m) et (n′1, n
′
2) ∈ E ′G(m), on a

u(n1, n2) = u(n′1, n
′
2)⇐⇒ n1 = n2 = n′1 = n′2(= n/2).

Soient n = (n1, n2) ∈ EG(m)⊔E ′
G
(m) et (a, b) = u(n1, n2). D’après les égalités ci-dessus,

on a

τ(Gs)
−1τ(Mm,n)ι(G,Hn)(n

Hn

Mm,n
)−1k(Mm,n)k(Hn)

−1 =

{
(a!b!)−12−3s si n1 6= n2
(a!b!)−12−3s−1 si n1 = n2

La première égalité du lemme résulte alors de l’identité

∑

(a,b)∈N2,a+b=s

(a!b!)−1 = (s!)−12s.

Soient
I = {i ∈ {1, . . . , s}| 12dvalp(|λiλi|p) est impair }
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et r = |I|. Pour tous γ′L = (λ′1, . . . , λ
′
s) ∈ LS(Q) et n = (n1, n2) ∈ EG(m) ⊔ E ′

G
(m), on

a sn(γ
′
L) = (−1)|I∩{a+1,...,s}|, où (a, b) = u(n1, n2) Montrons la deuxième égalité. Il suffit

de montrer que

τ(Gs)
−1τ(Hm)

∑

n∈EG(m)⊔E ′
G
(m)

∑

τ∈Ss

(−1)sn(τ(γL))ι(G,Hn)(n
Hn

Mm,n
)−1k(Mm,n)k(Hn)

−1 = 0.

La somme ci-dessus est égale au produit de r!(s− r)!2−3s et de

s∑

b=0

1

(s− b)!b!
r∑

k=0

1l{k≤b}1l{r−k≤s−b}(−1)k
b!

k!(b− k)!
(s− b)!

(r − k)!((s − b)− (r − k))! ,

et cette dernière somme est égale à

r∑

k=0

(−1)k
k!(r − k)!

s−r+k∑

b=k

1

(b− k)!(s − b− r + k)!
=

2s−r

(s− r)!
r∑

k=0

(−1)k
k!(r − k)! = 0.

�

Lemme 7.4 Soit s ∈ {1, . . . , q}. On note S = {1, . . . , s}. Alors

χ(LS) = vol(ALS
(R)0 \ LS(R))−1

(où ALS
est le sous-tore déployé maximal de LS , c’est-à-dire Gs

m).

Démonstration. En utilisant [GKM] 7.10 et le fait que LS/ALS
est anisotrope sur R,

on trouve
χ(LS) = (−1)q(LS )τ(LS) vol(ALS

(R)0 \ LS(R))−1d(LS).

Comme LS est un tore, on a q(LS) = 0 et d(LS) = 1. De plus, d’après le lemme 3.1.2,
τ(LS) = 1.

�

8 Applications

Cette section utilise de manière essentielle les résultats du texte [K13] de Kottwitz.

8.1 Composantes isotypiques de la cohomologie d’intersection

On utilise les notations de la section 7. En particulier, G = GU(p, q), n = p + q, V
est une représentation algébrique irréductible de G définie sur un corps de nombres K
et λ est une place de K au-dessus de ℓ.

93



On note HK = H(G(Af ),K), et on définit un objet Wλ du groupe de Grothendieck
des représentations de HK ×Gal(Q/F ) dans un Kλ-espace vectoriel de dimension finie
par

Wλ =
∑

i≥0

(−1)i[Hi(MK(G,X )∗
Q
, ICKV

Q
)].

Soit ι : Kλ −→ C un plongement. On a la décomposition isotypique de ι∗(Wλ) en tant
que HK-module,

ι∗(Wλ) =
∑

πf

ι∗(Wλ)(πf )⊗ πKf ,

où πf parcourt l’ensemble des classes d’équivalence de représentations admissibles irréductibles
de G(Af ) telles que π

K
f 6= 0 et où les ι∗(Wλ)(πf ) sont des représentations de Gal(Q/F )

dans des C-espaces vectoriels de dimension finie. Comme il n’existe qu’un nombre fini de
πf telles que ι∗(Wλ)(πf ) 6= 0, on peut supposer quitte à remplacer Kλ par une extension
finie dans C qu’il existe des représentations Wλ(πf ) de Gal(Q/F ) dans des Kλ-espaces
vectoriels de dimension finie telles que ι∗(Wλ(πf )) = ι∗(Wλ)(πf ). On obtient

Wλ =
∑

πf

Wλ(πf )⊗ πKf .

Notation 8.1.1 Soient H un groupe algébrique réductif connexe sur Q et ξ un quasi-
caractère sur AH(R)

0. On note Π(H(A), ξ) l’ensemble des classes d’isomorphismes de
représentations admissibles irréductibles de H(A) sur lesquelles AH(R)

0 agit par ξ. Pour
tout π ∈ Π(H(A), ξ), on note mdisc(π) la multiplicité avec laquelle π apparâıt comme
facteur direct dans L2(H(Q) \H(A), ξ) (cf [A7], §2).

Soit ξG le quasi-caractère par lequel le groupe AG(R)
0 agit sur la contragrédiente de

V .
On fixe un ensemble de représentants des classes d’équivalence de données endosco-

piques elliptiques (H, s, η0) deG. Pour tout (H, s, η0) dans cet ensemble de représentants,
on fixe un L-morphisme η : LH −→ LG qui prolonge η0 comme dans la proposition 3.2.2.
On note EG l’ensemble des triplets (H, s, η) obtenus ainsi, et on note E0

G
l’ensemble des

(H, s, η) dans EG tels queH ne soit pas une forme intérieure deG. Pour tous n1, . . . , nr ∈
N∗, on définit de même des ensembles EH et E0

H
, où H = G(U∗(n1)× · · · ×U∗(nr)).

On note FG l’ensemble des suites (e1, . . . , er) de longueur variable r ∈ N∗, avec e1 =
(H1, s1, η1) ∈ E0G et, pour tout i ∈ {2, . . . , r}, ei = (Hi, si, ηi) ∈ E0Hi−1

.
Soit e = (e1, . . . , er) ∈ FG. On écrit ei = (Hi, si, ηi) et H0 = G. On note ℓ(e) = r,

He = Hr, ηe = η1 ◦ · · · ◦ ηr : LHe −→ LG et

ι(e) = ι(G,H1)ι(H1,H2) . . . ι(Hr−1,Hr).

Pour tout ensemble fini S de nombres premiers, on note AS =
∏
p∈S

Qp et A
S
f =

∏
p 6∈S

′Qp ;

si π′f =
⊗ ′π′p est une représentation irréductible admissible de G(Af ), on note π′S =⊗

p∈S
π′p et π′S =

⊗
p 6∈S

′π′p ; enfin, si G est non ramifié en dehors de S, on note KS =
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∏
p 6∈S

G(Zp). Si f
S ∈ C∞

c (G(ASf )) et fS ∈ C∞
c (G(AS)), on définit des fonctions (f e)S ∈

C∞
c (He(A

S
f )) et (f

e)S ∈ C∞
c (He(AS)) par

(f e)S = (. . . ((fS)H1)H2 . . . )Hr

(f e)S = (. . . ((fS)
H1)H2 . . . )Hr .

On définit des fonctions (f e)∞, (fe)∞ sur He(R) par

(f e)∞ = (. . . ((f∞)H1)H2 . . . )Hr

(fe)∞ = (. . . (fH1,∞)H2 . . . )Hr .

Les fonctions f∞ et fH1,∞ sont celles de la section 7. Comme f∞ et fH1,∞ sont cuspidales
stables, les fonctions (f e)∞ et (fe)∞ sont aussi cuspidales stables.

Soit k ∈ {1, . . . , r}. On considère le morphisme

ϕk : WR
j−→ LHk,R

η∞−→ LHk−1,R
p−→ L(AHk−1

)R,

où j est l’inclusion évidente, η∞ est induit par ηk et p est le dual de l’inclusion AHk−1
−→

Hk−1. Le morphisme ϕk est le paramètre de Langlands d’un quasi-caractère surAHk−1
(R),

et on note χk la restriction à AHk−1
(R)0 de ce quasi-caractère. Comme AHr = · · · =

AH1 = AG (car (Hk, sk, ηk,0) est une donnée endoscopique elliptique de Hk−1 pour tout
k ∈ {1, . . . , r}), on peut définir un quasi-caractère ξe sur AHe(R)

0 par

ξe = ξGχ
−1
1 . . . χ−1

r .

Ce quasi-caractère vérifie la propriété suivante : si ϕHe :WR −→ LHe,R est un paramètre
de Langlands correspondant à un L-paquet de représentations de He(R) de caractère
central ξe sur AHe(R)

0, alors ηe ◦ ϕHe : WR −→ LGR correspond à un L-paquet de
représentations deG(R) de caractère central ξG surAG(R)

0. (Cette construction est celle
de [K13] 5.5). On note Πe = Π(He(A), ξe). Soit Re(V ) l’ensemble des π∞ ∈ Π(He(R))
telles qu’il existe un paramètre de Langlands elliptique ϕe : WR −→ LHe,R tel que ηe◦ϕe
soit conjugué à ϕ, et un pseudo-coefficient fϕe du L-paquet de séries discrètes associé
à ϕe, tels que π∞(fϕe) 6= 0. (Comme dans 7.1, ϕ : WR −→ LG est un paramètre de
Langlands elliptique qui correspond à la représentation algébrique irréductible V de G.)

On suppose que (H1, s1, η1,0) est le triplet endoscopique elliptique de G défini par
(n+, n−) ∈ N2 comme dans la proposition 3.1.1 (donc n = n+ + n− et n− est pair). On
écrit

He = G(U∗(n+1 )× · · · ×U∗(n+r )×U∗(n−1 )× · · · ×U∗(n−s )),

où l’identification est choisie telle que η2 ◦ · · · ◦ ηr envoie Û∗(n+1 )× · · · × Û∗(n+r ) (resp.

Û∗(n−1 )× · · · × Û∗(n−s )) dans Û∗(n+) (resp. Û∗(n−)).
Si p+1 , . . . , p

+
r , p

−
1 , . . . , p

−
s ∈ N sont tels que 1 ≤ p+i ≤ n+i et 1 ≤ p−i ≤ n−j pour tous

i ∈ {1, . . . , r} et j ∈ {1, . . . , s}, on note

µ = µp+1 ,...,p
+
r ,p

−
1 ,...,p

−
s
= (µp+1

, . . . , µp+r , µp−1
, . . . , µp−s ) : Gm,F −→ He,F
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(cf 2.3.1 pour la définition de µp), et

s(µ) = (−1)p−1 +···+p−s .

Soit Me l’ensemble des cocaractères µp+1 ,...,p
+
r ,p

−
1 ,...,p

−
s
vérifiant p = p+1 + · · ·+ p+r + p−1 +

· · ·+ p−s . Pour tout µ ∈Me, on a une représentation r−µ de LHe,F , définie dans 5.1.1.
Pour toute πe = πe,f ⊗ πe,∞ ∈ Πe et tout µ ∈Me, on note

ce(πe, µ) = mdisc(πe)Tr(πe,f ((f
e
0 )

∞))[Tr(πe,∞((f e)∞))− (−1)s(µ) Tr(πe,∞((fe)∞))],

où f0 = vol(K)−11lK. On a évidemment ce(πe, µ) = 0 si πe,∞ 6∈ Re(V ).
On note ΠG = Π(G(Af ), ξG) et, pour tout π = πf ⊗ π∞ ∈ ΠG, on note

cG(π) = mdisc(π)Tr(π(1lKf∞)) = mdisc(π) dim(πKf )Tr(π∞(f∞)).

On a cG(π) = 0 si Tr(π∞(f∞)) = 0. Rappelons qu’on a un cocaractère µG : Gm,E −→ GE

provenant de la donnée de Shimura (cf 2.3), d’où une représentation r−µG de LGE .
Soient πf =

⊗
p
πp une représentation iréductible admissible deG(Af ) telle que π

K
f 6= 0

et e ∈ FG. Alors on note Re(πf ) l’ensemble des classes d’équivalence de représentations
irréductibles admissibles πe,f =

⊗
p
πe,p de He(Af ) telles que, pour presque tout nombre

premier p où πf et πe,f sont non ramifiées, le morphisme ηe : LHe −→ LG envoie un
paramètre de Langlands de πe,p sur un paramètre de Langlands de πp.

Soit p un nombre premier. On a fixé des plongements F ⊂ Q ⊂ Qp, qui déterminent

une place ℘ de F au-dessus de p et un morphisme Gal(Qp/F℘) −→ Gal(Q/F ). On

note Φ℘ ∈ Gal(Qp/F℘) un relèvement du Frobenius géométrique, et on utilise la même

notation pour son image dans Gal(Q/F ). Si H est un groupe réductif non ramifié sur
Qp et πp est une représentation non ramifiée de H(Qp), on note ϕπp : WQp −→ LH un
paramètre de Langlands de πp.

Théorème 8.1.2 Soit πf une représentation irréductible admissible de G(Af ) telle que
πKf 6= 0. Alors, pour presque tout nombre premier p, et pour tout m ∈ Z, on a

Tr(Φm℘ ,Wλ(πf )) = (N℘)mpq/2
∑

π∞∈Π(G(R)),
π∞⊗πf∈ΠG

cG(π∞ ⊗ πf )Tr(r−µG ◦ ϕπp(Φm℘ ))

+(N℘)mpq/2
∑

e∈FG

(−1)ℓ(e)ι(e)
∑

µ∈Me

∑

πe,∞⊗πe,f∈Πe,

πe,f∈Re(πf )

ce(πe,∞ ⊗ πe,f , µ)Tr(r−µ ◦ ϕπe,p(Φm℘ )).

Remarque 8.1.3 On a un théorème similaire si G est un groupe G(U(p1, q1) × · · · ×
U(pr, qr)) (cf l’introduction de la section 7).
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Démonstration. Il suffit de prouver l’égalité du théorème pour m assez grand (où la
signification de “assez grand” peut dépendre de p).

Notons R′ l’ensemble des classes d’isomorphisme de représentations irréductibles ad-
missibles π′f de G(Af ) telles que π′f 6≃ πf , que (π′f )

K 6= 0, et que Wλ(π
′
f ) 6= 0 ou qu’il

existe π∞ ∈ Π(G(R)) avec π∞ ⊗ π′f ∈ ΠG et cG(π∞ ⊗ π′f ) 6= 0. Alors R′ est fini, donc il
existe une fonction h dans HK = H(G(Af ),K) telle que Tr(πf (h)) = 1 et Tr(π′f (h)) = 0
pour toute π′f ∈ R′.

Soit T un ensemble fini de nombre premiers tel que toutes les représentations de R′

soient non ramifiées en dehors de T , que G soit non ramifié en dehors de T , que K =
KTK

T avec KT ⊂ G(AT ) et que h = hT 1lKT avec hT ∈ H(G(AT ),KT ). Alors, pour toute
fonction gT de H(G(ATf ),K

T ), on a Tr(πf (hT g
T )) = Tr(πT (gT )) et Tr(π′f (hT g

T )) = 0 si
π′f ∈ R′.

Pour tout e ∈ FG, soit R′
e l’ensemble des classes d’équivalence de représentations

irréductibles admissibles ρf de He(Af ) telles que ρf 6∈ Re(πf ) et qu’il existe µ ∈Me et
ρ∞ ∈ Π(He(R)) avec ρ∞ ⊗ ρf ∈ Πe et ce(ρ∞ ⊗ ρf , µ) 6= 0. Comme FG est fini et que
R′
e est fini pour tout e ∈ FG, il existe gT ∈ H(G(ATf ),K

T ) telle que Tr(πT (gT )) = 1 et,

pour tous e ∈ FG et ρf ∈ R′
e, si k

T est la fonction sur He(A
T
f ) obtenue par changement

de base à partir de gT en utilisant le morphisme ηe, on ait Tr(ρT (kT )) = 0.
Soit S ⊃ T un ensemble fini de nombres premiers tel que gT = gS−T 1lKS , avec gS−T

une fonction sur G(AS−T ). On pose

f∞ = hT g
T .

Soit p 6∈ S un nombre premier assez grand pour que le corollaire 7.3.2 s’applique. Alors
f∞ = f∞,p1lG(Zp), donc on a, pour e ∈ FG, des fonctions (f e)p,∞ et (f e)∞ associées
à f∞,p et f∞ comme ci-dessus. De plus, quitte à agrandir S, on peut supposer que
Tr(πe,f ((f

e)∞)) = Tr(πe,f (f
e
0 )

∞) pour toute πe,f ∈ Re(πf ) telle qu’il existe πe,∞ ∈ Re(V )
et µ ∈Me vérifiant ce(πe,∞ ⊗ πe,f , µ) 6= 0.

Soit m ∈ N∗. On considère les fonctions suivantes :

f (m) = fp,∞f (m)
p f∞ ∈ C∞

c (G(Apf ))C
∞
c (G(Qp))C

∞(G(R))

et
f
(m)
H

= (fp,∞)Hf
(m)
H,pfH,∞ ∈ C∞

c (H(Apf ))C
∞
c (H(Qp))C

∞(H(R))

pour tout (H, s, η) ∈ EG, où :
• (fp,∞)H est un transfert de fp,∞ à H ;

• f (m)
p ∈ H(G(Qp),G(Zp)) est la fonction obtenue par changement de base à partir
de la fonction φGm de 1.6 ;

• f (m)
H,p ∈ H(H(Qp),H(Zp)) est la fonction obtenue par changement de base tordu à

partir de φGm.
Alors le corollaire 7.3.2 dit que, pour m assez grand,

Tr(Φm℘ f,Wλ) =
∑

(H,s,η)∈EG

ι(G,H)STH(f
(m)
H

).
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En utilisant le théorème 6.4.1 et le fait que f
(m)
H

est simplement le transfert de f (m) si
H = G∗ (la forme quasi-déployée de G), on trouve :

Tr(Φm℘ f,Wλ) = TG(f (m))+
∑

e∈FG

(−1)ℓ(e)ι(e)THe(f e,(m))+
∑

e∈FG

(−1)ℓ(e)−1ι(e)THe(f (m)
e ),

où, pour tout e = ((H1, s1, η1), . . . , (Hr, sr, ηr)) ∈ FG, on a noté He = Hr,

f e,(m) = (f e)p,∞(f e,(m))p(f
e)∞

f (m)
e = (f e)p,∞(f (m)

e )p(fe)∞,

avec
(f e,(m))p = ((. . . ((f (m)

p )H1)H2) . . . )Hr

(f (m)
e )p = (. . . (f

(m)
H1,p

)H2 . . . )Hr .

D’après les calculs de de [A7] p 267-268, on a

TG(f (m)) =
∑

ρ∈ΠG

mdisc(ρ)Tr(ρ(f
(m)))

THe(f e,(m)) =
∑

ρ∈Πe

mdisc(ρ)Tr(ρ(f
e,(m)))

THe(f (m)
e ) =

∑

ρ∈Πe

mdisc(ρ)Tr(ρ(f
(m)
e )).

Soient e = ((H1, s1, η1), . . . , (Hr, sr, ηr)) ∈ FG et ρ = ρp,∞ ⊗ ρp ⊗ ρ∞ = ρf ⊗ ρ∞ ∈ Πe.
On a

Tr(ρ(f e,(m))) = Tr(ρp,∞((f e)p,∞)Tr(ρp(f
e,(m))p)Tr(ρ∞((f e)∞)).

Comme (f e,(m))p ∈ H(Hr(Qp),Hr(Zp)), on voit que la trace ci-dessus s’annule si ρ est

ramifiée en p. De même, Tr(ρ(f
(m)
e )) = 0 si ρ est ramifiée en p. Supposons que ρ est non

ramifiée en p, et notons ϕρp : WQp −→ LHr,Qp un morphisme admissible non ramifié
associé à ρp. Alors on a

Tr(ρp,∞((f e)p,∞)) = Tr(ρf ((f
e)∞))

(car ρ
Hr(Zp)
p est de dimension 1), et, en utilisant la proposition 5.2.1 et le calcul du

transfert d’une fonction de l’algèbre de Hecke dans 5.3, on voit que

Tr(ρp((f
e,(m))p)) = (N℘)mpq/2

∑

µ∈Me

Tr(r−µ ◦ ϕρp(Φm℘ )).

On trouve de même, en utilisant cette fois le calcul du changement de base tordu dans
5.3 :

Tr(ρ(f (m)
e )) = Tr(ρf ((f

e)∞))Tr(ρ∞((fe)∞)(N℘)mpq/2
∑

µ∈Me

(−1)s(µ) Tr(r−µ ◦ ϕρp(Φm℘ )).
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Enfin, d’après le choix de f , on a

Tr(ρ∞((f e)∞))Tr(ρf ((f
e)∞)) = Tr(ρ∞((fe)∞))Tr(ρf ((f

e)∞)) = 0

si ρf 6∈ Re(πf ).
Un calcul similaire (mais plus simple) montre que, pour toute ρ = ρf ⊗ ρ∞ ∈ ρG, on a

Tr(ρ(f (m))) = 0 si ρ est ramifiée en p et, si ρ est non ramifiée en p et ϕρp :WQp −→ LGQp

est un morphisme admissible non ramifié associé à ρp,

Tr(ρ(f (m))) = Tr(ρKf )Tr(ρ∞(f∞))(N℘)mpq/2 Tr(r−µG ◦ ϕρp(Φm℘ )).

Le théorème résulte immédiatement de ces calculs.
�

8.2 Application à la conjecture de Ramanujan-Petersson

On garde les notation de 8.1, mais on suppose cette fois que G = G(U(p1, q1)× · · · ×
U(pr, qr)), avec p1, q1, . . . , pr, qr ∈ N tels que, pour tout i ∈ {1, . . . , r}, ni := pi+ qi ≥ 1.
On suppose que, pour tout i ∈ {1, . . . , r}, si ni ≥ 2, alors qi ≥ 1. On note n = n1+· · ·+nr,
T le tore diagonal de G et d = dimMK(G,X ) (donc d = p1q1 + · · ·+ prqr).

Théorème 8.2.1 Soit πf une représentation admissible irréductible de G(Af ) telle
qu’il existe une représentation irréductible π∞ de G(R) vérifiant Tr(π∞(f∞)) 6= 0 et
mdisc(π∞ ⊗ πf ) 6= 0. Pour tout nombre premier tel que πp soit non ramifiée, on note

(z(p), (g
(p)
1 , . . . , g(p)r )) = (z(p), ((z

(p)
1,1 , . . . , z

(p)
1,n1

), . . . , (z
(p)
r,1 , . . . , z

(p)
r,nr

))) ∈ T̂Gal(Qp/Qp)

le paramètre de Langlands de πp. On suppose que V est pure de poids 0 au sens de
1.3 (c’est-à-dire que Gm, plongé diagonalement dans G, agit trivialement sur V ). Alors,
pour tout p où πf est non ramifiée :

|z(p)| = |z(p)1,1 . . . z
(p)
1,n1
| = · · · = |z(p)r,1 . . . z

(p)
r,nr
| = 1.

On suppose de plus que le plus haut poids de V est régulier. Alors, pour p assez grand,

pour tous i ∈ {1, . . . , r} et j ∈ {1, . . . , ni}, |z(p)i,j | = 1.
Sans hypothèse sur le plus haut poids de V , mais en supposant que r = 1, si, pour

tout e ∈ FG, pour toute πe,∞ ⊗ πe,f ∈ Πe telle que πe,f ∈ Re(πf ) et pour tout µ ∈ Me,
on a ce(πe,∞ ⊗ πe,f , µ) = 0, alors, pour p assez grand :

• si p est décomposé dans E, alors, pour tout j ∈ {1, . . . , n1}, logp |z(p)1,j | ∈ 1
pgcd(p1,q1)

Z ;

• si p est inerte dans E, alors, pour tout j ∈ {1, . . . , n1}, logp |z(p)1,j | ∈ 1
pgcd(2,p1,q1)

Z.

Démonstration. On fixe un sous-groupe compact ouvert net K de G(Af ) tel que π
K
f 6=

{0}. On suppose que K est assez petit pour que les résultats de 1.7 s’appliquent.
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Le centre Z deG s’identifie de manière évidente àG(U(1)r). Comme πf est irréductible,
Z(Af ) agit sur l’espace de πf par un caractère χ : Z(Af ) −→ C×, qui est non ramifié là
où πf est non ramifiée et trivial sur K∩Z(Af ). Le caractère χ est aussi trivial sur Z(Q),
car il existe une représentation π∞ de G(R) telle que π∞ ⊗ πf soit un facteur direct de
L2(G(Q)\G(A), 1) (où 1 est le caractère trivial deAG(R)

0, qui est le caractère par lequel
AG(R)

0 agit sur V ). Donc χ est trivial sur Z(Q)(K∩Z(Af )) ; comme Z(Q)(K∩Z(Af ))
est d’indice fini dans Z(Af ), χ est d’ordre fini. (Comme Z(R)/AG(R)

0 est compact, on
en déduit en particulier que le caractère central de π∞ ⊗ πf est unitaire.)

On utilise 3.1 pour identifier Ẑ à C× × (C×)r. Pour tout p tel que χ soit non ramifié

en p, on note (y(p), (y
(p)
1 , . . . , y

(p)
r )) ∈ (Ẑ)Gal(Qp/Qp) le paramètre de Langlands de χp.

Comme χ est d’ordre fini, on a |y(p)| = |y(p)1 | = · · · = |y
(p)
r | = 1 pour tout p où χ est non

ramifié.
Le morphisme Ĝ = C××GLn1(C)×· · ·×GLnr(C) −→ Ẑ = C××(C×)r, (z, (g1, . . . , gr)) 7−→

(z,det(g1), . . . ,det(gr)) est dual de l’inclusion Z ⊂ G. Donc, pour tout p tel que πf soit

non ramifiée en p, on a z(p) = y(p) et z
(p)
i,1 . . . z

(p)
i,ni

= y
(p)
i pour tout i ∈ {1, . . . , r}. Ceci

prouve la première assertion du théorème.
Montrons la deuxième assertion du théorème. On suppose que le plus haut poids de

V est régulier. Notons R∞ l’ensemble des π∞ ∈ Π(G(R)) telles que π∞ ⊗ πf ∈ ΠG et
cG(π∞ ⊗ πf ) 6= 0. D’après la preuve du lemme 6.2 de [A7], toutes les représentations
π∞ ∈ Π(G(R)) telles que Tr(π∞(f∞)) 6= 0 sont dans la série discrète. Donc R∞ est
contenu dans le L-paquet de la série discrète associé à la contragrédiente de V . En
particulier, la fonction π∞ 7−→ Tr(π∞(f∞)) est constante sur R∞, donc

∑

π∞∈R∞

cG(π∞ ⊗ πf ) 6= 0.

On raisonne par récurrence sur l’ensemble des (n1, . . . , nr) ∈ (N∗)r tels que n1 + · · ·+
nr = n, en utilisant la relation d’ordre : (n′1, . . . , n

′
r′) < (n1, . . . , nr) si et seulement si

r′ > r.
Supposons d’abord que, pour tout e ∈ FG, pour toute πe,∞ ⊗ πe,f ∈ Πe telle que

πe,f ∈ Re(πf ) et pour tout µ ∈Me, on a ce(πe,∞⊗πe,f , µ) = 0. Soit p un nombre premier
assez grand pour que le théorème 8.1.2 s’applique. Alors on a, pour tout m ∈ Z :

Tr(Φm℘ ,Wλ(πf )) = (N℘)md/2 Tr(r−µG ◦ ϕπp(Φm℘ ))
∑

π∞∈Π(G(R))
π∞⊗πf∈ΠG

cG(π∞ ⊗ πf ).

On note x1, . . . , xs ∈ C les valeurs propres de Φ℘ agissant sur Wλ(πf ), et a1, . . . , as ∈ Z
leurs multiplicités. Pour tout m ∈ Z, on a

Tr(Φm℘ ,Wλ(πf )) =

s∑

i=1

aix
m
i .

D’après le lemme 8.2.5, la cohomologie de ICKV est concentrée en degré d. Comme
ICKV est pur de poids 0 (car V est pure de poids 0), on a logp |x1| = . . . logp |xr| =
n(℘)d/2, où n(℘) = logp(N℘).
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D’autre part, d’après le lemme 8.2.2, on a pour tout m ∈ Z :

Tr(r−µG ⊗ ϕπp(Φ2m
℘ )) = (z(p))−2m

∑

J1⊂{1,...,n1}
|J1|=p1

. . .
∑

Jr⊂{1,...,nr}
|Jr|=pr

r∏

i=1

∏

j∈Ji
(z

(p)
i,j )

−2m[F℘:Qp].

Comme |z(p)| = 1, on en déduit que, pour tous J1 ⊂ {1, . . . , n1}, . . . , Jr ⊂ {1, . . . , nr}
tels que |J1| = p1, . . . , |Jr| = pr :

r∑

i=1

∑

j∈Ji
logp |z(p)i,j | = 0.

En utilisant la première assertion du théorème et le lemme 8.2.3, on trouve logp |z(p)i,j | = 0,

donc |z(p)i,j | = 1, pour tous i ∈ {1, . . . , r} et j ∈ {1, . . . , ni}.
Supposons maintenant qu’il existe e ∈ FG et πe,∞ ⊗ πe,f ∈ Πe et µ ∈ Me tels que

πe,f ∈ Re(πf ) et ce(πe,∞ ⊗ πe,f , µ) 6= 0. On écrit (avec les notations de 8.1)

He = G(U∗(n′1)× · · · ×U∗(n′r′)).

On a bien sûr (n′1, . . . , n
′
r′) < (n1, . . . , nr).

Comme ce(πe,∞ ⊗ πe,f , µ) 6= 0, on a mdisc(πe,∞ ⊗ πe,f ) 6= 0, et il existe un paramètre
de Langlands elliptique ϕH : WR −→ LHe,R tel que ηe ◦ ϕH soit conjugué à ϕ et tel que

Tr(πe,∞(fϕH
)) 6= 0,

où fϕH
est la fonction cuspidale stable associée à ϕH définie à la fin de 7.3. D’après

le lemme 8.2.4, ϕH est le paramètre de Langlands du L-paquet de la série discrète
associé à une représentation algébrique irréductible de He,C de plus haut poids régulier
et de caractère central trivial. Donc la représentation πe,f de He(Af ) vérifie toutes les
hypothèses du théorème.

Soit TH le tore diagonal deH. Si p est un nombre premier tel que πe,f soit non ramifiée
en p, on note

(t(p), ((t
(p)
1,1, . . . , t

(p)
1,n′

1
), . . . , (t

(p)
r′,1, . . . , t

(p)
r′,n′

r′
))) ∈ T̂

Gal(Qp/Qp)

H

le paramètre de Langlands de πe,p. D’après la définition de Re(πf ), quitte à renuméroter
les n′i, on a

(z(p), z
(p)
1,1 , . . . , z

(p)
1,n1

, . . . , z
(p)
r,1 , . . . , z

(p)
r,nr

) = (t(p), t
(p)
1,1, . . . , t

(p)
1,n′

1
, . . . , t

(p)
r′,1, . . . , t

(p)
r′,n′

r′
)

pour presque tout p. Il suffit d’appliquer l’hypothèse de récurrence pour conclure.
Montrons la troisième assertion du théorème. On ne fait plus d’hypothèse sur le plus

haut poids de V , mais on fait les hypothèses de l’énoncé sur G et πf . Alors IC
KV est

toujours pur de poids 0, mais sa cohomologie n’est pas forcément concentrée en degré
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d. En appliquant le raisonnement ci-dessus, on trouve pour p assez grand un système
d’équations ∑

j∈J
logp |z(p)1,j | = wJ , J ⊂ {1, . . . , n1}, |J | = p1,

où les wJ sont des entiers relatifs. Comme p1 < n1 si n1 ≥ 2, on en déduit que logp |z(p)1,j |−
logp |z(p)1,j′ | ∈ Z pour tous j, j′ ∈ {1, . . . , n1}. D’autre part, on a vu que

n1∑
j=1

logp |z(p)1,j | = 0.

On en déduit que, pour tout J ⊂ {1, . . . , n1} tel que |J | = q1, on a
∑
j∈J

logp |z(p)1,j | ∈ Z.

Soit α ∈ R tel que logp |z(p)1,1 |−α ∈ Z. Alors logp |z(p)1,j |−α ∈ Z pour tout j ∈ {1, . . . , n1},
donc p1α, q1α ∈ Z. Ceci implique que pgcd(p1, q1)α ∈ Z. On suppose que p est inerte

dans E. Alors l’invariance par Gal(Qp/Qp) de (z(p), (z
(p)
1,1 , . . . , z

(p)
1,n1

)) implique que, pour

tout j ∈ {1, . . . , n1}, logp |z(p)1,j |+ logp |z(p)1,n1+1−j| = 0. Donc 2α ∈ Z.
�

Lemme 8.2.2 On utilise les notations du théorème ci-dessus. Soit p un nombre premier
où πf est non ramifiée. Soit m ∈ Z. Alors

Tr(r−µG ◦ ϕπp(Φm℘ )) = (z(p))−m
∑

J1

. . .
∑

Jr

r∏

i=1

∏

j∈Ji
(±z(p)i,j )

−m[F℘:Qp],

où :
(i) si F = Q, p est inerte dans E et m est impair, alors, pour tout i ∈ {1, . . . , r}, Ji

parcourt l’ensemble des sous-ensembles de cardinal pi de {1, . . . , ni} tels que

{1, . . . , ni} − Ji = {ni + 1− j, j ∈ Ji};

(ii) dans tous les autres cas, pour tout i ∈ {1, . . . , r}, Ji parcourt l’ensemble des
sous-ensembles de cardinal pi de {1, . . . , ni}, et tous les signes sont égaux à 1.

Démonstration. Pour alléger les notations, on suppose que r = 1. Le cas général se
traite exactement de la même manière. On commence par déterminer la représentation
r−µG de LGF . Comme r−µG est la contragrédiente de rµG , il suffit de calculer rµG . On

rappelle qu’on a noté T le tore diagonal de G, et qu’on a T̂ = C× × (C×)n1 ⊂ Ĝ =
C× ×GLn1(C). Le cocaractère µG de T correspond au caractère suivant de T̂ :

(λ, (λi)1≤i≤n1) 7−→ λ

p1∏

i=1

λi.

Donc l’espace de rµG est Vµ =
p1∧
Cn1 , où GLn1(C) agit par

p1∧
de la représentation

standard, et C× agit par le caractère z 7−→ z. On note (e1, . . . , en1) la base cano-
nique de Cn1 . Alors la famille (ei1 ∧ · · · ∧ eip1 )1≤i1<···<ip1≤n1 est une base de Vµ. Il
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résulte facilement de la définition de rµG (cf le lemme 5.1.1) que WE agit triviale-
ment sur Vµ et que, si F = Q (donc n1 est pair et p1 = n1/2), alors un élément de
WQ − WE envoie ei1 ∧ · · · ∧ eip1 , où 1 ≤ i1 < · · · < ip1 ≤ n1, sur ±ej1 ∧ · · · ∧ ejp1 ,
avec 1 ≤ j1 < · · · < jp1 ≤ n1 et {n1 + 1 − j1, . . . , n1 + 1 − jp1} = {1, . . . , n1} −
{i1, . . . , ip1}. Par définition du paramètre de Langlands, on peut supposer que ϕπp(Φ℘) =

(((z(p))[F℘:Qp], ((z
(p)
1 )[F℘:Qp], . . . , (z

(p)
n1 )

[F℘:Qp])),Φ℘) (on rappelle que Φ℘ est un relèvement
dans Gal(Qp/F℘) du Frobenius géométrique). Si F = E, p est décomposé dans E ou m
est pair, alors l’image de Φm℘ dans WQ est un élément deWE , donc Φ

m
℘ agit trivialement

sur Vµ (si p est décomposé dans E, ceci vient du fait que l’image de WQp dans WQ est

incluse dans WE). Si F = Q et p est inerte dans E, alors Gal(Ep/Qp)
∼−→ Gal(E/Q), et

l’image de Φ℘ dans Gal(Ep/Qp) engendre Gal(Ep/Qp), donc Φ
m
℘ 6∈WE pour tout m ∈ Z

impair. La formule du lemme se déduit de ceci et de la description explicite de rµG .
�

Lemme 8.2.3 (i) Soient n ∈ N∗ et p ∈ N tels que 1 ≤ p ≤ max(1, n − 1). Alors il
existe J1, . . . , Jn ⊂ {1, . . . , n} tels que |J1| = · · · = |Jn| = p et que la seule solution
du système linéaire ∑

j∈Ji
Xj = 0, 1 ≤ i ≤ n,

soit la solution nulle.
(ii) Soient r ∈ N∗, n1, . . . , nr ≥ 2 et p1, . . . , pr ∈ N tels que 1 ≤ pi ≤ ni − 1 pour

1 ≤ i ≤ r. Pour tout i ∈ {1, . . . , r}, on choisit des sous-ensembles Ji,1, . . . , Ji,ni

de {1, . . . , ni} de cardinal pi vérifiant la propriété de (i). Alors la seule solution du
système linéaire





ni∑

j=1

Xi,j = 0, 1 ≤ i ≤ r,
r∑

i=1

∑

j∈Ji,ki

Xi,j = 0, (k1, . . . , kr) ∈ {1, . . . , n1} × · · · × {1, . . . , nr},

est la solution nulle.

Démonstration. Montrons (i). On raisonne par récurrence sur n. Si n = 1, le résultat
est évident. Soient donc n ≥ 2 et p ∈ {1, . . . , n− 1}. On traite d’abord le cas p ≤ n− 2.
Alors, d’après l’hypothèse de récurrence, il existe J2, . . . , Jn ⊂ {2, . . . , n} de cardinal p
tels que la seule solution du système linéaire (d’inconnues X2, . . . ,Xn)

∑

j∈Ji
Xj = 0, 2 ≤ i ≤ n,

soit la solution nulle. On prend J1 = {1, 2, . . . , p}. Il est clair que J1, . . . , Jn conviennent.
Supposons que p = n − 1. On pose, pour tout i ∈ {1, . . . , n}, Ji = {1, . . . , n} − {i}.
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Pour montrer que J1, . . . , Jn conviennent, il suffit de montrer que det(A − In) 6= 0, où
A ∈Mn(Z) est la matrice dont tous les coefficients sont égaux à 1. Or il est clair que le
noyau de A est de dimension n− 1 et que n est une valeur propre de A, donc A n’a pas
de valeur propre λ 6∈ {0, n}. En particulier, det(A− In) 6= 0.

Montrons (ii). On raisonne par récurrence sur r. Le cas r = 1 est évident, donc on
suppose que r ≥ 2, et on note (S) le système de l’énoncé. Pour 2 ≤ i ≤ r, on fixe
ki ∈ {1, . . . , ni}. Alors, d’après le cas r = 1, le système (S’) :

r∑

i=1

∑

j∈Ji,ki

Xi,j = 0, k1 ∈ {1, . . . , n1},

a une unique solution en (X1,1, . . . ,X1,n1), qui est la solution évidente

X1,1 = · · · = X1,n1 = − 1

p1

r∑

i=2

∑

j∈Ji,ki

Xi,j .

Donc le système (S’) et l’équation
n1∑
j=1

X1,j = 0 impliquent :

X1,1 = · · · = X1,n1 =
r∑

i=2

∑

j∈Ji,ki

Xi,j = 0.

On conclut en appliquant l’hypothèse de récurrence au système analogue à (S), mais
avec 2 ≤ i ≤ r.

�

Soit G = G(U∗(n1)× · · · ×U∗(nr)). On a Ĝ = C××GLn1(C)× · · · ×GLnr(C), avec
l’action de WQ donnée dans 3.1. On note T le tore maximal elliptique de G défini dans
4.1, et uG ∈ G(C) l’élément défini dans 4.1, qui est tel que u−1

G TuG soit le tore diagonal de
G. Soit B ⊃ T le sous-groupe de Borel de GC image par Int(uG) du groupe des matrices
triangulaires supérieures (on identifie GC à Gm,C×GLn1,C×· · ·×GLnr(C) comme dans

3.1). On identifie TC à Gm,C × Gn1
m,C × · · · × Gnr

m,C et T̂ à C× × (C×)n1 × · · · × (C×)nr

comme dans 4.1.
Soit V une représentation algébrique irréductible deGC. Soit a = (a, (ai,j)1≤i≤r,1≤j≤ni) ∈

X∗(T) le plus haut poids de V relativement àB ; la notation signifie que a est le caractère

(z, (zi,j)1≤i≤r,1≤j≤ni) 7−→ za
r∏

i=1

ni∏

j=1

z
ai,j
i,j .

On a a, ai,j ∈ Z et ai,1 ≥ ai,2 ≥ · · · ≥ ai,ni pour tout i ∈ {1, . . . , r}.
Soit (H, s, η0) le triplet endoscopique elliptique deG associé à ((n+1 , n

−
1 ), . . . , (n

+
r , n

−
r ))

comme dans la proposition 3.1.1. On a H = G(U∗(n+1 ) × U∗(n−1 ) × · · · × U∗(n+r ) ×

104



U∗(n−r )), et on définit un tore maximal elliptique TH de H et un sous-groupe de Borel
BH ⊃ TH de HC de la même manière que T et B. Soit

Ω = {ω = (ω1, . . . , ωr) ∈ Sn1×· · ·×Snr |∀i, ωi|{1,...,n+
i } et ωi|{n+

i +1,...,ni} sont croissants}.

Pour tout ω ∈ Ω, on note

aH,ω = (a, ((ai,ωi(j) + j − ωi(j))1≤j≤n+
i
, (ai,ωi(j) + j − ωi(j))n+

i +1≤j≤ni
)1≤i≤r).

Alors aH,ω est le plus haut poids par rapport à (TH ,BH) d’une représentation algébrique
irréductible de HC, que l’on note VH,ω. Il est clair que aH,ω est régulier si a est régulier.
On note ϕH,ω un paramètre de Langlands du L-paquet de la série discrète de H(R)
associé à VH,ω.

Lemme 8.2.4 Soient ϕ : WR −→ LGR un paramètre de Langlands du L-paquet de la
série discrète de G(R) associé à V et η : LHR −→ LGR un prolongement de η0 qui vérifie
les conditions en la place infinie de la proposition 3.2.2. On rappelle qu’on a noté ΦH(ϕ)
l’ensemble des classes d’équivalence de paramètres ϕH : WR −→ LH tels que η ◦ ϕH et
ϕ soient équivalents.

Alors ΦH(ϕ) = {ϕH,ω, ω ∈ Ω}. De plus, pour tout ω ∈ Ω, les représentations V et
VH,ω ont le même poids au sens de 1.3.

Démonstration. Quitte à remplacer ϕ :WR −→ LGR par un paramètre équivalent, on
a

ϕ(τ) = ((1, (Φn1 , . . . ,Φnr)), τ)

et, pour tout z ∈ C×,

ϕ(z) = ((zaza+S , (B1(z), . . . , Br(z))), z),

où

S =
r∑

i=1

ni∑

j=1

ai,j

Bi(z) = diag(z
ni−1

2
+ai,1z

1−ni
2

−ai,1 , z
ni−3

2
+ai,2z+

3−ni
2

−ai,2 , . . . , z
1−ni

2
+ai,ni z

ni−1

2
−ai,ni ).

(On rappelle que WR = WC ⊔WCτ , avec WC = C×, τ2 = −1 et, pour tout z ∈ C×,
τzτ−1 = z.)

Il est clair d’après les propriétés de η qu’il existe des sous-ensembles J+
i , J

−
i ⊂ {1, . . . , ni},

pour 1 ≤ i ≤ r, tels que J+
i ∩ J−

i = ∅, |J+
i | = n+i , |J−

i | = n−i et que, si on écrit
J+
i = {ji,1, . . . , ji,n+

i
} et J−

i = {ki,1, . . . , ki,n−
i
} avec ji,1 < · · · < ji,n+

i
et ki,1 < · · · < ki,n−

i
,

alors ϕH est, à équivalence près, donné par les formules suivantes :

ϕH(τ) = ((1, (Φn+
1
,Φn−

1
, . . . ,Φn+

r
,Φn−

r
)), τ)

et, pour tout z ∈ C×,

ϕH(z) = ((zaza+S , (B+
1 (z), B

−
1 (z), . . . , B

+
r (z), B

−
r (z))), z),
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avec

B+
i (z) = diag(z

n+
i

−1

2
+a+i,1z

1−n+
i

2
−a+i,1 , z

n+
i

−3

2
+a+i,2z

3−n+
i

2
−a+i,2 , . . . , z

1−n+
i

2
+a+

i,n+
i z

n+
i

−1

2
−a+

i,n+
i ),

où a+i,s = ai,ji,s + s − ji,s, et avec B−
i (z) défini de manière similaire (en remplaçant les

+ par des − et les ji,s par les ki,s). Soit i ∈ {1, . . . , r}. Pour tous s ∈ {1, . . . , n+i − 1} et
t ∈ {1, . . . , n−1 − 1}, on a

a+i,s − a+i,s+1 = (ai,ji,s − ai,ji,s+1) + (ji,s+1 − ji,s − 1)

a−i,s − a−i,s+1 = (ai,ki,s − ai,ki,s+1
) + (ki,s+1 − ki,s − 1),

donc a+i,s ≥ a+i,s+1 et a−i,t ≥ a−i,t+1, et les inégalités sont strictes si a est régulier. Comme
de plus

SH :=
∑

i,s

a+i,s +
∑

i,t

a−i,t

est égal à S, ϕH est le paramètre de Langlands du L-paquet de la série discrète de
H(R) associé à la représentation algébrique irréductible VH de HC de plus haut poids
aH := (a, (a+i,1, . . . , a

+
i,n+

i

, a−i,1, . . . , a
−
i,n−

i

)1≤i≤r). De plus, le poids de V (resp. VH) au sens

de 1.3 est clairement égal à 2a+ S (resp. 2a+ SH), et ceci prouve la dernière assertion.
�

Lemme 8.2.5 Si le plus haut poids de V est régulier, alors, pour tout sous-groupe
ouvert compact K de G(Af ), la cohomologie du complexe ICKV est concentrée en degré
d.

Démonstration. D’après la conjecture de Zucker (prouvée par Looijenga [Lo], Looijenga-
Rapoport [LoR] et Saper-Stern [SS]), la cohomologie d’intersection de MK(G,X )∗(C) à
coefficients dans FKV est isomorphe à la cohomologie L2 deMK(G,X )(C) à coefficients
dans FKV . D’après le théorème 4.5 de [BC], leHq de cette cohomologie L2 est isomorphe
(en tant que représentation de C∞

c (K \G(Af )/K)) à

⊕

π

(Hq(g,K′
∞;π∞ ⊗ V )⊗ πKf )mdisc(π),

où la somme est sur les classes d’isomorphisme de représentations admissibles irréductibles
de G(A), g = Lie(G(R)) et K′

∞ = K∞AG(R)
0, avec K∞ un sous-groupe compact maxi-

mal de G(R). D’après la preuve du lemme 6.2 de [A7], si π∞ est une représentation
irréductible admissible de G(R) telle que H∗(g,K′

∞;π∞ ⊗ V ) 6= 0, alors π∞ est dans la
série discrète de G(R) (ceci est le seul point qui utilise le fait que le plus haut poids de
V est régulier). D’après le théorème II.5.3 de [BW], si π∞ est dans la série discrète de
G(R), alors Hq(g,K′

∞;π∞ ⊗ V ) = 0 pour tout q 6= d.
�
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9 Utilisation de la formule des traces tordue

9.1 Rappels sur les groupes non connexes

On rappelle ici quelques définitions de la section 1 de [A5].
Soit G̃ un groupe réductif (non nécessairement connexe) sur un corps K. On fixe une

composante connexe G de G̃, et on suppose que G engendre G̃ et que G(K) 6= ∅. On
note G0 la composante connexe de G̃ qui contient 1.

On considère le polynôme

det((t+ 1)−Ad(g), Lie(G0)) =
∑

k≥0

Dk(g)t
k

sur G(K). On note r le plus petit entier k tel que Dk ne soit pas identiquement nul
sur G(K), et on l’appelle rang de G. On dit qu’un élément g de G(K) est régulier si
Dr(g) 6= 0.

Un sous-groupe parabolique de G̃ est le normalisateur dans G̃ d’un sous-groupe pa-
rabolique de G0. Un sous-ensemble parabolique de G est un sous-ensemble non vide
de G qui est intersection de G avec un sous-groupe parabolique de G̃. Si P est un
sous-ensemble parabolique de G, on note P̃ le sous-groupe de G̃ engendré par P et
P0 = P̃ ∩G0 (et alors P̃ = Nor eG

(P0) et P = P̃ ∩G).
Soit P un sous-ensemble parabolique de G. Le radical unipotent NP de P est par

définition le radical unipotent de P0. Une composante de Levi M de P est un sous-
ensemble de P de la forme M̃∩G, où M̃ est le normalisateur dans G̃ d’une composante
de Levi M0 de P0. Si M est une composante de Levi de P, alors P = MNP .

Un sous-ensemble de Levi de G est une composante de Levi d’un sous-ensemble para-
bolique de G. Soit M un sous-ensemble de Levi de G. On note M̃ le sous-groupe de G̃

engendré par M, M0 = G0 ∩ M̃, AM le sous-tore maximal déployé du centralisateur de
M dans M0 (on a AM ⊂ AM0), X∗(M) le groupe des caractères de M̃ qui sont définis
sur K, aM = Hom(X∗(M),R) et

nGM = |NorG0(Q)(M)/M0(Q)|.

On fixe un sous-groupe parabolique minimal P0 de G0, et un sous-groupe de Levi M0

de P0. On note A0 = AM0 et a0 = aM0 . Si P est un sous-ensemble parabolique de G

tel que P0 ⊃ P0, il a une unique composante de Levi M telle que M0 ⊃ M0 ; on note
MP = M. On note Φ(AMP

,P) l’ensemble des racines de AMP
dans Lie(NP ).

On note WG
0 l’ensemble des isomorphismes linéaires de a0 induits par des éléments de

G(K) qui normalisent A0, et W0 =WG0

0 . Le groupeW0 agit simplement transitivement
sur WG

0 (à droite et à gauche).

Dans la suite, on s’intéressera au cas où G̃ = G0⋊ < θ > et G = G0 ⋊ θ, où G0 un
groupe réductif connexe sur K et θ est un automorphisme d’ordre fini de G0.

Dans cette situation, on dira souvent qu’un élément g ∈ G0(K) est θ-semi-simple (resp.
θ-régulier, resp. fortement θ-régulier) si gθ ∈ G(K) est semi-simple (resp. régulier, resp.
fortement régulier) dans G̃. (On dit qu’un élément γ de G(K) est fortement régulier
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si son centralisateur est un tore.) On notera G0
θ−reg l’ouvert des élément θ-réguliers de

G0. On dira que g1, g2 ∈ G0(K) sont θ-conjugués si g1θ, g2θ ∈ G(K) sont conjugués par
un élément de G̃(K). Si g ∈G0(K), on notera CentG0(gθ) le centralisateur dans G0 de
gθ ∈ G(K), et on l’appelera θ-centralisateur de g ; on notera aussi G0

gθ la composante

connexe de 1 dans CentG0(gθ). Enfin, on dit qu’un élément g ∈ G0(K) est θ-elliptique
si A

G0
gθ

= AG.

On suppose qu’il existe un sous-groupe parabolique minimal θ-stable P0 de G0 et
un sous-groupe de Levi θ-stable M0 de P0. On dit qu’un sous-ensemble parabolique
P de G est standard si P̃ ⊃ P0⋊ < θ >, et qu’un sous-ensemble de Levi M de G

est standard s’il existe un sous-ensemble parabolique standard tel que M = MP . Alors
la flèche P 7−→ P0 est une bijection de l’ensemble des sous-ensembles paraboliques
standard de G dans l’ensemble des sous-groupes paraboliques standard θ-stables de G0.
Si P est un sous-ensemble parabolique standard de G, on a P̃ = P0⋊ < θ >, P = P0θ,
M̃P = M0

P⋊ < θ > et MP = M0
P θ. On voit facilement que le centralisateur de MP

dans M0
P est Z(M0

P )
θ ; donc AMP

est le sous-tore déployé maximal de Z(M0
P )

θ.

Exemple 9.1.1 Soient H un groupe réductif connexe quasi-déployé sur K et E/K
une extension galoisienne cyclique. On note G0 = RE/KHE, θ l’isomorphisme de G0

induit par un générateur de Gal(E/K), G̃ = G0⋊ < θ > et G = G0 ⋊ θ. Soient
BH un sous-groupe de Borel de H et TH un sous-groupe de Levi de BH . Alors B0 :=
RE/KBH,E est un sous-groupe de Borel θ-stable de G0, et T0 := RE/KTH,E est un
tore maximal θ-stable de G0. Les sous-ensembles paraboliques standard de G sont en
bijection avec les sous-groupes paraboliques standard θ-stables de G0, donc avec les
sous-groupes paraboliques standard de H. Si P correspond à PH , on a PH = P0 ∩H,
P0 = RE/KPH,K et AMP

= AMPH
.

Dans ce cas, si K est un corps local ou global, on associe à H une donnée endoscopique
(H∗,H, s, ξ) pour (G0, θ, 1) au sens de [KS] 2.1. Si r = [E : K], on a Ĝ0 ≃ Ĥr, avec
θ̂(x1, . . . , xr) = (x2, . . . , xr, x1). Le plongement diagonal Ĥ −→ Ĝ0 est WK-équivariant,
donc se prolonge de manière évidente en un L-morphisme ξ : H := LH −→ LG0.
Finalement, on prend s = 1.

On se place dans la situation de l’exemple ci-dessus. Dans [La2] 2.4, Labesse définit
la norme Nγ d’un élément θ-semi-simple γ de G0(K) (et montre son existence) ; Nγ
est une classe de conjugaison stable de H(K) qui ne dépend que de la classe de θ-
conjugaison stable de γ, et tout élément de Nγ est conjugué dans H(K) à Nγ :=
γθ(γ) . . . θ[E:K]−1(γ) ∈ G0(K) = H(E).

Si M est un sous-ensemble de Levi de G, on note, pour tout γ ∈M0(R) θ-semi-simple,

DG
M (γ) = det(1−Ad(γ) ◦ θ, Lie(G0)/Lie(M0)).

Si M est un sous-ensemble de Levi standard de G (ou, plus généralement, un sous-
ensemble de Levi de G tel que θ ∈ M), on note MH = (M0)θ = M0 ∩ H ; c’est un
sous-groupe de Levi de H.
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Lemme 9.1.2 Soit M un sous-ensemble de Levi standard de G. Alors, pour tout γ ∈
M0(K) θ-semi-simple :

DG
M (γ) = DH

MH
(Nγ).

On suppose maintenant que K = R et E = C. On va rappeler des résultats de Clozel
et Delorme sur les représentations tempérées θ-stables de G0(R).

Rappelons qu’une représentation admissible π de G0(R) est dite θ-stable si π ≃ π ◦ θ.
Il existe alors un opérateur d’entrelacement Aπ : π

∼−→ π◦θ. On dit que Aπ est normalisé
si A2

π = 1 ; si π est irréductible, un tel opérateur existe toujours grâce au théorème de
Schur. La donnée d’un opérateur d’entrelacement normalisé pour π équivaut à celle d’un
prolongement de π à G̃(R).

Enfin, si ξ est un quasi-caractère de AG(R)
0, on note C∞

c (G0(R), ξ) l’ensemble des
fonctions f ∈ C∞(G0(R)) telles que f(zg) = ξ(z)f(g) pour tout (z, g) ∈ AG(R)

0×G0(R)
et qui sont à support compact modulo AG(R)

0.
Le théorème suivant a été prouvé par Clozel (cf [Cl1] 4.1, 5.12, 8.4).

Théorème 9.1.3 Soient π une représentation admissible irréductible θ-stable deG0(R),
et Aπ un opérateur d’entrelacement normalisé sur π. On note ξ le quasi-caractère par
lequel AG(R)

0 agit sur π. Alors la fonction

C∞
c (G0(R), ξ−1) −→ C, f 7−→ Tr(π(f)Aπ)

s’étend en une distribution invariante par θ-conjugaison sur G0(R), qu’on appelle ca-
ractère gauche de π et qu’on note Θπ. Cette distribution est tempérée si π est tempérée.

Soit ϕ : WR −→ LH un paramètre de Langlands tempéré, définissant un L-paquet ΠH
de représentations tempérées de H(R). On note ΘΠH

=
∑

πH∈ΠH

ΘπH , où, pour toute πH ∈

ΠH , ΘπH est le caractère de πH . Alors la représentation π de G0(R) = H(C) associée à
ϕ|WC

est tempérée θ-stable, et, si Aπ est un opérateur d’entrelacement normalisé sur π,
il existe ε ∈ {±1} tel que, pour tout g ∈ G0(R) θ-régulier :

Θπ(g) = εΘΠH
(N g).

En particulier, Θπ est invariant par θ-conjugaison stable.

Remarque 9.1.4 Soit π une représentation irréductible tempérée θ-stable de G0(R).
Si le caractère infinitésimal de π est égal à celui d’une représentation de dimension finie
θ-stable de G0(R), alors il existe un paramètre de Langlands tempéré ϕ : WR −→ LH

tel que π soit associée au paramètre ϕ|WC
(cf [J] (5.16)).

Le résultat suivant est une conséquence du théorème de Paley-Wiener, établi dans
ce cas par Delorme [De] (le cas général a été prouvé récemment par Delorme et Mezo
dans [DeM]). À partir de maintenant, on suppose que H(R) a une série discrète. Soit K′

∞
l’ensemble des points fixes d’une involution de Cartan de G0(R) qui commute à θ. On dit
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qu’une représentation de G0(R) est θ-discrète si elle est irréductible tempérée θ-stable
et n’est pas sous-quotient de l’induite d’une représentation θ-stable d’un sous-groupe de
Levi θ-stable (cf [AC] I.2.3).

Théorème 9.1.5 Soit π une représentation θ-discrète de G0(R) munie d’un opérateur
d’entrelacement normalisé Aπ, et soit ξ le quasi-caractère par lequel AG(R)

0 agit sur π.
Alors il existe une fonction φ ∈ C∞

c (G0(R), ξ−1), K′
∞-finie à droite et à gauche modulo

AG(R)
0, telle que

Tr(π(φ)Aπ) = 1

et, pour toute représentation tempérée θ-stable ρ de G0(R) munie d’un opérateur d’en-
trelacement normalisé Aρ, on ait

Tr(ρ(φ)Aρ) = 0

si ρ 6≃ π.

Une telle fonction φ est appelée pseudo-coefficient tordu de π. Elle est évidemment
cuspidale (la définition de «cuspidale» est rappelée, par exemple, au début de la section
7 de [A4]). Elle dépend du choix de Aπ.

Remarque 9.1.6 On note g = Lie(G)(C). Pour toute représentation admissible θ-
stable ρ de G0(R), on note

ep(θ, ρ) :=
∑

i≥0

Tr(θ,Hi(g,K′
∞; ρ))

la caractéristique d’Euler-Poincaré tordue. Elle dépend du choix d’un opérateur d’entre-
lacement normalisé sur ρ.

Soit π comme dans le théorème ci-dessus. On suppose que π est associée à un pa-
ramètre de Langlands ϕπ : WC −→ H de la forme ϕπ = ϕ|WC

, où ϕ : WR −→ LH est
un paramètre de Langlands du L-paquet de la série discrète associé à la contragrédiente
d’une représentation algébrique irréductible V de H. Soient ρV la représentation admis-
sible θ-stable de G0(R) et AρV l’opérateur d’entrelacement normalisé sur ρV associés à
V comme dans la section 3 de [Cl1]. Alors, d’après le lemme 6, la proposition 8 et le
théorème 2 de [De], il existe un entier a, dépendant uniquement de H, tel que, pour un
bon choix d’opérateur d’entrelacement normalisé Aπ sur π, on ait :

Tr(ρ(φ)Aρ) = 2aep(θ, ρ⊗ ρV )

pour toute représentation admissible ρ munie d’un opérateur d’entrelacement normalisé
Aρ. (Delorme prouve cette égalité pour les représentations standard θ-stables, et on ob-
tient l’égalité pour toutes les représentations admissibles car les classes des représentations
standard forment une base du groupe de Grothendieck des représentations admissibles.)
En fait, on voit facilement d’après la définition de l’entier a dans le [De] que, si Te est
le tore de la définition 9.1.7 ci-dessous, alors a = dim(Te)− 1.
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Définition 9.1.7 Soit Te un tore de G0 tel que Te(R) soit un tore maximal de K′
∞.

On pose
d(G) = |Ker(H1(R,Te) −→ H1(R,G0))|

k(G) = |Im(H1(R, (Te)sc) −→ H1(R,Te))|,
où, si G0

sc −→ G0
der est le revêtement simplement connexe de G0

der, alors (Te)sc est
l’image inverse de Te par le morphisme évident G0

sc −→ G0.

Remarque 9.1.8 Comme G0 provient par restriction des scalaires d’un groupe com-
plexe, on a H1(R,G0) = {1}, donc d(G) = |H1(R,Te)|. Si de plus le groupe dérivé de
G0 est simplement connexe, alors d(G) = k(G).

Rappelons qu’un élément θ-semi-simple g de G0(R) est dit θ-elliptique si AG0
gθ

=

AG(= AH).

Lemme 9.1.9 Soit g ∈ G0(R) θ-semi-simple. Alors g est θ-elliptique si et seulement
N g est elliptique. De plus, si g n’est pas θ-elliptique, alors il existe un sous-ensemble de
Levi propre M de G tel que gθ ∈M(R) et G0

gθ ⊂M0.

Démonstration. Soit g ∈ G0(R) θ-semi-simple. Comme h := gθ(g) est conjugué dans
G0(R) à un élément deH(R) (cf [Cl1] p 55), on peut, quitte à remplacer g par un élément
θ-conjugué, supposer que h ∈ H(R). Notons L = G0

h. Alors L est stable par le morphisme
(de groupes algébriques sur R) θ′ : x 7−→ θ(g)θ(x)θ(g)−1, et on voit facilement que θ′|L
est une involution et que G0

gθ = Lθ
′
et Hh = Lθ. On en déduit que Z(Hh) = Z(L)θ et

que Z(G0
gθ) = Z(L)θ

′
. Or θ(g) ∈ L(R) (comme on a supposé que gθ(g) ∈ H(R), g et

θ(g) commutent), donc θ|Z(L) = θ′|Z(L). Finalement, AG0
gθ

= AHh
, ce qui prouve que g

est θ-elliptique si et seulement si h est elliptique.
On suppose que g n’est pas θ-elliptique. Alors h n’est pas elliptique, donc il existe

un sous-groupe de Levi propre MH de H tel que Hh ⊂ MH . Soit M0 = RC/RMH,C.
C’est un sous-groupe de Levi propre θ-stable de G0 ; on note M le sous-ensemble de
Levi propre de G associé. On a G0

h ⊂M0, donc G0
gθ ⊂M0 ; de plus, g ∈ G0

h(R), donc
gθ ∈M(R).

�

Remarquons que, d’après la preuve ci-dessus, pour tout g ∈ G0(R), si h ∈ N (g),
alors G0

gθ est une forme intérieure de Hh. Dans la suite, lorsque l’on devra calculer des

intégrales orbitales en gθ et h, on choisira toujours des mesures de Haar sur G0
gθ et Hh

qui se correspondent.
On calcule enfin les intégrales orbitales tordues de certains des pseudo-coefficients tor-

dus ci-dessus en les éléments θ-semi-simples. Afin d’éviter des complications techniques,
on suppose que Gder est simplement connexes. Si φ ∈ C∞

c (G0(R), ξ−1) (ξ est un quasi-
caractère sur AG(R)

0) et g ∈ G0(R), l’intégrale orbitale tordue (réelle) de φ en g (ou
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l’intégrale orbitale de φ en gθ) est

Ogθ(φ) =

∫

G0(R)/G0
gθ(R)

φ(x−1gθ(x))dx

(elle dépend bien sûr d’un choix de mesures de Haar sur G0(R) et G0
gθ(R)).

Soit G′ un groupe algébrique réductif connexe sur R. Si G′ a une forme intérieure G
′

anisotrope modulo son centre, on note

v(G′) = (−1)q(G′) vol(G
′
(R)/AG′

R
(R)0)d(G′)−1,

où d(G′) est défini dans 4.1.

Lemme 9.1.10 Soient V une représentation algébrique irréductible de H, ϕ : WR −→
LH un paramètre de Langlands du L-paquet de la série discrète de H(R) associé à V ∨, π
la représentation de H(C) = G0(R) correspondant à ϕ|WC

(donc π est θ-discrète) et φ un
pseudo-coefficient tordu de π, normalisé comme dans la remarque 9.1.6. Soit g ∈ G0(R)
θ-semi-simple. Alors on a

Ogθ(φ) = 2−av(G0
gθ)

−1Θπ∨(g)

si g est θ-elliptique (a est l’entier de la remarque 9.1.6), et

Ogθ(φ) = 0

sinon.

La preuve de ce lemme s’inspire de la preuve du théorème 2.12 de [CCl].

Démonstration. Si V est la représentation triviale, les intégrales orbitales tordues de
φ sont calculées dans le théorème A.1.1 de [CL] ; on note φ0 = φ. (Noter que la fonction
φ de [CL] vérifie Tr(π(φ)Aπ) = ep(θ, π) et non Tr(π(φ)Aπ) = 1, ce qui explique le
facteur 2−a ; noter aussi que Clozel et Labesse choisissent la mesure surG0

gθ pour laquelle

vol(G
′
(R)/AG′(R)0) = 1, si G

′
est la forme intérieure de G0

gθ qui est anisotrope modulo
son centre).

On suppose à nouveau V quelconque. Soit ρV la représentation admissible θ-stable de
G0(R) associé à V comme dans la remarque 9.1.6, munie de l’opérateur d’entrelacement
normalisé AρV fixé dans cette remarque. On note φ′ = ΘρV φ0. Comme ΘρV est invariant
par θ-conjugaison, la proposition 3.4 de [Cl1] implique que, pour tout g ∈ G0(R) θ-
semi-simple, Ogθ(φ

′) = Ogθ(φ0)Θπ∨(g). Il suffit donc de montrer que φ et φ′ ont les
mêmes intégrales orbitales tordues. Pour cela, grâce au théorème 1 de [KRo], il suffit
de montrer que, pour toute représentation θ-stable tempérée ρ de G0(R) (munie d’un
opérateur d’entrelacement normalisé Aρ), on a

Tr(ρ(φ)Aρ) = Tr(ρ(φ′)Aρ).
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On fixe une telle représentation ρ. Alors on voit facilement que

Tr(ρ(φ′)Aρ) = Tr((ρ⊗ ρV )(φ0)(Aρ ⊗AρV )).

Donc, d’après la remarque 9.1.6,

Tr(ρ(φ′)Aρ) = 2rep(θ, ρ⊗ ρV ) = Tr(ρ(φ)Aρ).

�

Corollaire 9.1.11 On utilise les notations du lemme 9.1.10 ci-dessus.
(i) La fonction φ est stabilisante au sens de [La2] 3.8.2.
(ii) Soit f = 1

|ΠV |
∑

πH∈ΠV

fπH (où, pour toute représentation πH de la série discrète de

H(R), fπH est un pseudo-coefficient de πH). Alors les fonctions φ et d(G)2−af sont
associées au sens de [La1] 3.2.

Démonstration. Une fois que l’on a le lemme ci-dessus, le corollaire résulte de la preuve
du théorème A.1.1 de [CL] (et du lemme A.1.2 de [CL]).

�

9.2 La formule des traces invariante

Remarquons d’abord que, grâce aux travaux de Delorme-Mezo ([DeM]) et Kottwitz-
Rogawski ([KRo]), on peut désormais utiliser la formule des traces invariante d’Arthur
(voir par exemple [A4]) pour les groupes non connexes.

Dans [A7], Arthur a donné une forme simple de la formule des traces invariante (sur
un groupe connexe) pour une fonction cuspidale stable à l’infini (cette notion est définie
au début de la section 4 de [A7] et rappelée dans 6.4). Le but de ce paragraphe est de
donner une formule similaire pour un cas particulier de groupe non connexe.

On suppose que H est un groupe réductif connexe quasi-déployé sur Q. On fixe une
extension quadratique imaginaire E de Q, et on prend G0 = RE/QHE . On suppose que
le groupe dérivé de H est simplement connexe et que H est cuspidal (au sens de 4.1.1).
Un sous-ensemble de Levi M de G est dit cuspidal s’il est conjugué à un sous-ensemble
de Levi standard M′ tel que M′

H soit cuspidal.
On commence par définir les analogues des fonctions ΦGM (.,Θ) de 4.2.

Lemme 9.2.1 Soit π une représentation irréductible tempérée θ-stable de G0(R). On
fixe un opérateur d’entrelacement normalisé Aπ. On suppose qu’il existe un paramètre
de Langlands ϕ : WR −→ LH tel que π soit associée à ϕ|WC

. Soit M un sous-ensemble
de Levi standard cuspidal de G, et soit TH un tore maximal de MH,R qui est anisotrope
modulo AMH

. On note D l’ensemble des γ ∈ G0(R) tels que γθ(γ) ∈ TH(R). Alors la
fonction

D ∩G0(R)θ−reg −→ C, γ 7−→ |DG
M (γ)|1/2Θπ(γ)

se prolonge en une fonction continue D −→ C, qu’on note ΦGM (.,Θπ).
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On prolonge ΦGM (.,Θπ) en une fonction sur M0(R) de la manière suivante : si γ ∈
M0(R) est θ-elliptique (dans M(R)), alors il est θ-conjugué à γ′ ∈ D, et on pose
ΦGM (γ,Θπ) = ΦGM(γ′,Θπ) ; sinon, on pose ΦGM(γ,Θπ) = 0. La fonction ΦGM (.,Θπ) est
clairement invariante par θ-conjugaison stable. Comme tout sous-ensemble de Levi de
G est conjugué (sous G0(R)) à un sous-ensemble de Levi standard, on peut définir de
même ΦGM(.,Θπ) pour un sous-ensemble de Levi cuspidal quelconque.

Le lemme résulte du lemme similaire pour les groupes connexes (lemme 4.2.1), du
théorème 9.1.3 de Clozel et du lemme 9.1.2.

On note Πθ−disc(G0(R)) l’ensemble des classes d’isomorphisme de représentations θ-
discrètes deG0(R). Pour toute π ∈ Πθ−disc(G0(R)), on fixe un opérateur d’entrelacement
normalisé Aπ pour π.

Définition 9.2.2 Soit M un sous-ensemble de Levi cuspidal de G. Soit ξ un quasi-
caractère de AG(R)

0. Pour toute fonction φ ∈ C∞
c (G0(R), ξ−1) qui est K∞-finie à droite

et à gauche modulo AG(R)
0 et tout γ ∈M0(R), on note :

ΦGM (γ, φ) = (−1)dim(AMR
/AG)v(M0

γθ)
−1

∑

π∈Πθ−disc(G0(R))

ΦGM (γ,Θπ∨)Tr(π(φ)Aπ),

et :

SΦGM (γ, φ) = (−1)dim(AM/AG)k(M)k(G)−1v(M0
γθ)

−1
∑

π∈Πθ−disc(G0(R))

ΦGM(γ,Θπ∨)Tr(π(φ)Aπ).

Les notations k et v sont définies dans 6.4, et la notation v est celle de 9.1.
On fixe un sous-groupe de Levi minimal θ-stable M0 de G0 (M0 est un tore car H

est quasi-déployé) et un quasi-caractère ξ de AG(R)
0. On a une action du groupe G̃(A)

sur L2(G0(Q) \G0(A), ξ) : le sous-groupe G0(A) agit de la manière habituelle, et θ agit
par φ 7−→ φ ◦ θ. Pour toute représentation irréductible θ-stable π de G0(A) telle que
mdisc(π) 6= 0 (c’est-à-dire telle que π est un facteur direct de L2(G0(Q) \ G0(A), ξ),
vue comme représentation de G0(R)), on fixe un opérateur d’entrelacement normalisé
Aπ. Si π et π′ sont telles que π∞ ≃ π′∞, on choisit des opérateurs d’entrelacements qui
sont compatibles à l’infini. Pour les représentations admissibles irréductibles θ-stables
de G0(R) qui n’apparaissent pas de cette manière, on fixe un opérateur d’entrelacement
normalisé quelconque. Pour π comme ci-dessus, on note π̃+ (resp. π̃−) la représentation
de G̃(A) définie par π et Aπ (resp. −Aπ), et m+

disc(π) (resp. m−
disc(π)) la multiplicité

avec laquelle π̃+ (resp. π̃−) apparâıt comme facteur direct de L2(G0(Q) \G0(A), ξ).
Soit M un sous-ensemble de Levi de G. Si M est cuspidal, alors, pour toute fonction

φ = φ∞ ⊗ φ∞ ∈ C∞(G(A)) telle que φ∞ ∈ C∞
c (G0(R), ξ−1), on note

TGM,geom(φ) = (nGM )−12−a
∑

γ

vol(M0
γθ(Q)AM (R)0 \M0

γθ(A))Oγθ(φ
∞
M )ΦGM (γ, φ∞),

où la somme est sur les classes de θ-conjugaison d’éléments θ-semi-simples de M0(Q),
φ∞M est le terme constant de φ∞ en un sous-ensemble parabolique de G de sous-ensemble
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de Levi M (défini exactement de la même manière que dans le cas non tordu) et a est
l’entier de la remarque 9.1.6.

Si M n’est pas cuspidal, on pose TGM,geom = 0.
Soit M un sous-ensemble de Levi de G (plus forcément cuspidal) tel que θ ∈ M.

Soit P un sous-ensemble parabolique de G de sous-ensemble de Levi M. Dans [A4] §4,
Arthur a défini pour tout t ∈ R+ une représentation admissible ρP,t = ρP,t(0) de G0(A)
(obtenue par induction à partir de L2

disc,t(M
0(Q)AM0(R)0 \M0(A)), qui est défini dans

la formule (4.1) de [A4]). Comme M0 est stable par θ, on a une action de θ sur l’espace
de ρP,t, et la trace Tr(ρP,t(φ)θ) existe par [A4] §4 p 516. On pose

TGM,t,spec(φ) = (nGM )−1|det(θ − 1, Lie(AM0/AG0))|−1Tr(ρP,t(φ)θ).

On étend cette définition par conjugaison à tous les sous-ensembles de Levi de G.
Enfin, on note TG la distribution de la formule des traces invariante tordue par θ sur

G0(A). La proposition suivante est l’analogue du théorème 6.1 et de la formule au-dessus
de (3.5) de [A7].

Proposition 9.2.3 1 Soit φ ∈ C∞
c (G0(A), ξ−1). On suppose qu’il existe une représentation

algébrique irréductible V de HC telle que, si ϕ : WR −→ LH est le paramètre de
Langlands du L-paquet ΠV de la série discrète de H(R) associé à V et π∞ est la
représentation θ-discrète de G0(R) de paramètre de Langlands ϕ|WC

, alors φ soit un

pseudo-coefficient tordu pour π∞. Alors la somme sur les t ≥ 0 dans TGM,spec(φ) est
convergente pour tout sous-ensemble de Levi M de G, et on a

TG(φ) =
∑

M

TGM,geom(φ) =
∑

t≥0

∑

M

TGM,t,spec(φ),

où, dans les deux sommes, M parcourt l’ensemble des classes de G0(Q)-conjugaison de
sous-ensembles de Levi M de G. De plus, la somme sur t ≥ 0 n’a qu’un nombre fini de
termes non nuls.

Remarques 9.2.4 (1) Si TGM,t,spec(φ) = 0 pour tout t ≥ 0 et tout M 6= G, alors

TG(φ) =
∑

t≥0

TGG,t,spec(φ) =
∑

π

(m+
disc(π)−m−

disc(π))Tr(π(φ)Aπ),

où la somme est sur les classes d’isomorphisme de représentations irréductibles θ-
stables π de G0(A) telles que mdisc(π) 6= 0 (cf [A7] p 268).

(2) Dans le théorème 3.3 de [A4], on a une somme sur tous les sous-ensembles de Levi
M de G tels que M0 contienne M0, avec des coefficients |WM

0 ||WG
0 |−1 au lieu de

(nGM )−1 ; on voit facilement que les deux formulations sont équivalentes.

1Je remercie Sug Woo Shin de m’avoir fait remarquer que j’avais oublié des termes dans le côté spectral
de cette proposition.
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Démonstration. Montrons la première formule. On raisonne exactement comme dans
la section 3 de [A7], p 267-268. En utilisant le fait que φ est cuspidale en la place infinie
et le (a) du théorème 7.1 de [A4], on trouve (avec les notations de [A7]) :

TG(φ) =
∑

t≥0

∑

M

∑

s∈WG(aM0)reg

(nGM )−1|det(s− 1)aL0/aG0
|−1Tr(MP |sP (0)ρP,t(s, 0, φ

1))

(où, pour tout M, P est un sous-ensemble parabolique de sous-ensemble de Levi M).
Soient M et P comme ci-dessus. Comme dans [A7] §3, on voit que, s’il existe t ∈

R+ et s ∈ WG(aM0)reg tels que s 6= θ et Tr(MP |sP (0)ρP,t(s, 0, (φ)
1)) 6= 0, alors le

caractère infinitésimal de π∞ est fixé par un élément non trivial de W0 =WG0

0 . D’après
la proposition 8.6 de [Cl1], ceci implique que, pour toute représentation πH ∈ ΠV , le
caractère infinitésimal de πH est fixé par un élément non trivial de W0. Or W0 est le
groupe de Weyl complexe de H et ΠV est un L-paquet de la série discrète de H(R),
donc ceci est impossible. Donc le seul terme qui est non nul dans la somme intérieure
(sur WG(aM0)reg) est celui indexé par s = θ. En utilisant les définitions dans [A4] §4,
on voit facilement que ce terme est égal à TGM,t,spec(φ).

Enfin, la somme sur t n’a qu’un nombre fini de termes non nuls, car TGM,t,spec(φ) = 0
sauf si t est la norme de la partie imaginaire du caractère infinitésimal d’une représentation
θ-stable π∞ de G0(R) telle que Tr(π∞(φ∞)Aπ∞) 6= 0.

Montrons la deuxième formule. Il faut calculer la valeur en φ des distributions inva-
riantes IGM de [A3]. Comme φ est cuspidale, on voit en utilisant la formule de décomposition
([A3] proposition 9.1) comme dans [A7] §3 qu’il suffit de calculer les IGM à l’infini, c’est-
à-dire de prouver l’analogue du théorème 5.1 de [A7]. De plus, d’après le corollaire 9.2
de [A3], appliqué à l’ensemble de places S = {∞}, et grâce à la cuspidalité de φ∞, on
voit que le terme correspondant à M est non nul seulement si AM = AMR

. 2

On peut donc supposer que AM = AMR
. Il s’agit de montrer que IGM (., φ∞) = 0 si

M n’est pas cuspidal et que, pour tout sous-ensemble de Levi cuspidal M de G et pour
tout γ ∈M0(R) :

(∗) IGM (γ, φ∞) = 2−a|DM (γ)|1/2ΦGM (γ, φ∞),

où, si γθ = (σθ)u est la décomposition de Jordan de γθ, alors

DM (γ) = det((1 −Ad(σ) ◦ θ), Lie(M0)/Lie(M0
σθ)).

(On remarque que, si M est cuspidal, alors on a forcément AM = AMR
.) En particulier,

IGM (γ, φ∞) = 0 si γ n’est pas θ-semi-simple. Le reste de la preuve du théorème 6.1 de
[A7] s’applique sans changement au cas des groupes non connexes.

Le cas où M n’est pas cuspidal est traité dans le lemme 9.2.6. Dans la suite de cette
preuve, on suppose que M est cuspidal.

Dans le cas des groupes connexes, l’analogue de la formule (∗) pour γ semi-simple
régulier est le théorème 6.4 de [A6] (cf la formule (4.1) de [A7]). Arthur montre dans la
section 5 de [A7] que l’analogue de (∗) pour γ quelconque résulte de ce cas.

2Je remercie Robert Kottwitz de m’avoir signalé cette subtilité de la formule des traces.
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Montrons d’abord que la formule (∗) pour γ θ-semi-simple θ-régulier implique la for-
mule (∗) pour γ quelconque, en adaptant le raisonnement de la section 5 de [A7]. Le
raisonnement de la deuxième moitié de la page 277 de [A7] s’applique aussi ici et montre
qu’il suffit de prouver (∗) pour γ ∈ M0(R) tel que M0

γθ = G0
γθ. Le lemme 9.2.5 ci-

dessous est l’analogue du lemme 5.3 de [A7]. Une fois que l’on a ce lemme, le reste du
raisonnement de [A7] s’applique. En effet, Arthur se ramène au cas semi-simple régulier
en utilisant les résultats sur les intégrales orbitales en des éléments unipotents de [A7] p
275-277, et on peut appliquer les mêmes résultats ici, car les intégrales orbitales en ques-
tion sont sur le groupe connexe M0

σθ (où γθ = (σθ)u est comme avant la décomposition
de Jordan de γθ).

Il reste à montrer la formule (∗) pour γ θ-semi-simple θ-régulier. L’article [A6] est
écrit dans le cadre des groupes connexes, mais on voit en le lisant que, maintenant
que la formule des traces invariante est démontrée pour les groupes non connexes, tout
l’article, jusqu’au corollaire 6.3 inclus, s’applique aussi au cas général. On peut écrire des
énoncés analogues au théorème 6.4 et au lemme 6.6 de [A6], en faisant les changements
suivants : on fixe une représentation θ-stable π∞ de G0(R) qui est θ-discrète (au lieu
d’une représentation de la série discrète de G(R)), et on remplace le caractère de π∞
par le caractère tordu.

La preuve du lemme 6.6 de [A6] s’applique telle que, à condition de remplacer Πtemp
par l’ensemble des classes d’équivalence de représentations tempérées θ-stables, Πdisc par
Πθ−disc et “régulier” par “θ-régulier”.

La preuve du théorème 6.4 de [A6] est une récurrence sur M à partir du cas M = G,
qui utilise le lemme 6.6 de [A6] et trois propriétés des caractères des représentations de
la série discrète : les équations différentielles qu’ils satisfont, les conditions au bord de
l’ensemble des éléments réguliers et les propriétés sur leur croissance. Pour les caractères
tordus des représentations θ-discrètes, on a évidemment des équations différentielles
similaires ; la majoration dont on a besoin est prouvée par Clozel dans [Cl1] théorème
5.1 ; 3 quant aux conditions au bord, elles résultent du théorème 7.2 de [Cl1] (théorème
9.1.3 de cet article) et du cas des groupes connexes. Une fois que l’on a ces résultats, on
se ramène comme dans [A6] au cas M = G. Or le cas M = G est exactement l’énoncé
du lemme 9.1.10.

�

Lemme 9.2.5 On note Φ′
M = 2a|DM (.)|−1/2IM .

Soient M un sous-ensemble de Levi cuspidal de G et γ ∈ M0(R) tel que G0
γθ =

M0
γθ. Soit γθ = (σθ)u la décomposition de Jordan de γθ. Alors il existe des fonctions

cuspidales stables f1, . . . , fn sur M0
σθ(R) et un voisinage U de 1 dans M0

σθ(R), invariant
par conjugaison par M0

σθ(R), tels que, pour tout µ ∈ U :

(∗∗) Φ′
M (µσ, φ∞) =

n∑

i=1

ΦM0
σθ
(µ, fi).

3Pour le changement de base C/R, et dans le cas général par Bouaziz, Sur les caractères des groupes

de Lie réductifs non connexes, théorème 3.1.1 et lemme 3.5.1
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Démonstration. Si σ n’est pas θ-elliptique dans M(R), alors, d’après le lemme 9.1.9,
il existe un sous-ensemble de Levi propre M1 de MR tel que σθ ∈ M1(R) et M0

R,σθ ⊂
M0

1. Si µ ∈ M0
σθ(R) est assez petit, on a aussi M0

(σθ)µ ⊂ M0
1. En appliquant la pro-

priété de descente ([A3] corollaire 8.3) et en utilisant la cuspidalité de φ∞, on voit que
Φ′
M (µσ, φ∞) = 0 et qu’on peut prendre les fi nulles.
On peut donc supposer que σ est θ-elliptique dans M(R). On peut aussi supposer

que M est standard. Soit TH un tore maximal de MH,R qui est anisotrope modulo
AMH

. Alors σ est θ-conjugué à un élément σ′ tel que σ′θ(σ′) ∈ TH(R). Comme IGM est
invariant par θ-conjugaison, on peut supposer que h := σθ(σ) ∈ TH(R). Comme G0

σθ

est une forme intérieure de Hh sur R, le tore maximal TH de Hh se transfère en un
tore maximal T de G0

σθ ; on a évidemment h ∈ T(R). Soit U un voisinage invariant de
1 dans M0

σθ(R) assez petit pour que µσ soit θ-régulier si µ ∈ U ∩T(R) est régulier dans
M0

σθ. Alors, d’après la formule (∗) de la preuve de la proposition 9.2.3 ci-dessus pour
un élément θ-régulier (la preuve de ce cas ne dépend pas du lemme), on a, pour tout
µ ∈ U ∩T(R) régulier dans M0

σθ :

Φ′
M (µσ, φ∞) = ΦGM (µσ, φ∞) = (−1)dim(AM/AG)ΦGM (µσ,Θπ),

et on a vu que ceci est égal à

±|DH
MH

(N (µσ))|1/2ΘΠ∨
H
(N (µσ))

(où le signe dépend du choix de l’opérateur d’entrelacement normalisé sur π). D’après
la preuve du lemme 5.3 de [A7] et le lemme 4.1 de [A7], il existe f1, . . . , fn cuspidales
stables sur M0

σθ(R) telles que (∗∗) soit vérifiée pour tout µ ∈ U ∩ T(R) régulier dans
M0

σθ.
Il reste à montrer que, pour ce choix de f1, . . . , fn et quitte à rétrécir U , la formule

(∗∗) est vraie pour µ ∈ U quelconque. Il suffit de recopier la fin de la preuve du lemme
5.3 de [A7] (qui s’applique aussi bien au cas tordu).

�

Lemme 9.2.6 Soit M un sous-ensemble de Levi de G. On suppose que AM = AMR
et

que M n’est pas cuspidal. Alors IGM (., φ∞) = 0.

Démonstration. On peut supposer queM est standard. Montrons d’abord que IGM (γ, φ∞) =
0 si γ est θ-régulier dans M. Soit γ ∈M0(R) θ-régulier dans M. On peut supposer que
γθ(γ) ∈MH(R). Le centralisateur TH de γθ(γ) dans MH est un tore maximal de MH,R.
D’après les hypothèses sur M, le tore TH/AMR

n’est pas anisotrope, donc il existe un
sous-groupe de Levi M1,H 6= MH,R de MH,R tel que TH ⊂M1,H (il suffit de prendre le
centralisateur de la partie déployée (sur R) de TH). Soit M1 le sous-ensemble de Levi
de GR correspondant. Alors γ ∈M0

1(R) et M
0
1,γθ = M0

γθ. D’après la formule de descente

(théorème 8.3 de [A3]) et la cuspidalité de φ∞, IGM (γ, φ∞) = 0.
Montrons le lemme. D’après la formule (2.2) de [A3], il suffit de prouver que, pour tout

sous-ensemble de Levi M′ de G contenant M et tout γ ∈ M0(R) tel que M0
γθ = G0

γθ,
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on a IGM ′(γ, φ∞) = 0. Si M′ 6= M, cela résulte de la formule de descente (théorème 8.3
de [A3]) et de la cuspidalité de φ∞. Il reste donc à montrer que IGM (γ, φ∞) = 0, où
γ ∈M0(R) est tel que M0

γθ = G0
γθ. Soit γθ = (σθ)u la décomposition de Jordan de γθ.

D’après [A3] (2.3), il existe f ∈ C∞
c (M0(R)) et un voisinage ouvert U de 1 dans M0

σθ(R)
tels que, pour tout µ ∈ U , IGM (µσ, φ∞) = Oµσθ(f). Donc, d’après le début de la preuve,
Oµσθ(f) = IGM (µσ, φ∞) = 0 si µ ∈ U est tel que µσ soit θ-régulier. Ceci implique que
Oµσθ(f) = 0 pour tout µ ∈ U . Or, quitte à remplacer γ par un θ-conjugué, on peut
supposer que u ∈ U . Donc IGM (γ, φ∞) = 0.

�

9.3 Pseudo-stabilisation de la formule des traces invariante

Dans ce paragraphe, on “stabilise” la formule des traces invariante de la proposition
9.2.3 sous des hypothèses sur la cohomologie galoisienne de G0 et H. En fait, on ne
stabilise rien du tout ; on se contente simplement de montrer que la formule des traces
invariante est stable dans ce cas.

On utilise les notations et les hypothèses de 9.2 et de 6.4. En particulier, H est un
groupe réductif connexe cuspidal quasi-déployé sur Q, E est une extension quadratique
imaginaire de Q et G0 = RE/QHE. On suppose que le groupe dérivé deH est simplement
connexe.

Proposition 9.3.1 On suppose que H1(Q,G0) = {1}, que H1(Qv,G
0) = {1} pour

toute place v de Q et que, pour tout sous-ensemble de Levi standard M de G, l’en-
semble de places {∞} est (M,MH )-essentiel (au sens de [La2] 1.9.5). Soient f =

⊗
v
fv ∈

C∞(H(Af )) et φ =
⊗
v
φv ∈ C∞(G0(Af )). On suppose que, pour toute place finie v de

Q, les fonctions fv et φv sont associées au sens de [La2] 3.2, que la fonction φ∞ est du
type considéré dans la proposition 9.2.3 et que f∞ = 1

|ΠV |
∑

πH∈ΠV

fπH (cf le corollaire

9.1.11). On suppose que φ∞ est normalisée comme dans la remarque 9.1.6. Alors, pour
tout sous-ensemble de Levi M de G, on a

TGM,geom(φ) = 2−ak(G)
τ(G0)

τ(H)
STGM (f).

En particulier,

TG(φ) = 2−ak(G)
τ(G0)

τ(H)
STH(f).

On remarque que les hypothèses de la proposition sont satisfaites si H est l’un des
groupes unitaires quasi-déployés de 2.1 et si E est l’extension quadratique imaginaire
de Q utilisée pour définir H (utiliser le lemme A.2.1 de [CL] pour vérifier la deuxième
condition).

Démonstration. Pour voir que les égalités pour les TGM,geom impliquent l’égalité pour

TG, il suffit de remarquer que l’ensemble des classes de H(Q)-conjugaison de sous-
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groupes de Levi de H est en bijection avec l’ensemble des classes de G0(Q)-conjugaison
de sous-ensembles de Levi de G.

Soit M un sous-ensemble de Levi standard cuspidal de G. Comme le morphisme
H1(K,M0) −→ H1(K,G0) est injectif pour toute extension K/Q, l’hypothèse sur G0

implique que d(MH ,M
0) = 1, où d(MH ,M

0) est défini dans [La2] 1.9.3. Compte tenu
du lemme 9.1.2 et du fait que la formule de descente ([A3] corollaire 8.3) est aussi valable
pour les intégrales orbitales tordues, la preuve du lemme 7.3.4 s’applique aussi à ce cas
et montre que les fonctions φM et fMH

sont associées en toute place finie. En utilisant
ce fait et le lemme 9.3.2, on peut appliquer le processus de stabilisation du chapitre 4
de [La2], sur le groupe M⋊ < θ >, à TGM,geom(φ). Comme l’ensemble de places {∞} est
(M,MH )-essentiel, on trouve :

(nGM )2aTGM,geom(φ) = τ(M0)τ(MH)
−1d(M)k(MH )−1k(H)(nHMH

)STHMH
(f∞)

(le facteur 2− dim(aG) de [La2] 4.3.2 n’apparâıt pas car on considère des fonctions dans
C∞
c (G(A), ξ−1) et non des fonctions dans C∞

c (G(A)) qu’on rend AG(R)
0-invariantes par

intégration ; et le facteur JZ(θ) n’apparâıt pas car, pour suivre Arthur, on fait agir les
fonctions sur L2(G0(Q) \G0(A), ξ) et non sur L2(G0(Q)AG0(R)0 \G0(A))).

On voit facilement que nGM = nHMH
. Il suffit donc de vérifier que :

2−a
τ(M0)

τ(MH)

d(M)

k(MH)
k(H) = 2−ak(G)

τ(G0)

τ(H)
.

Comme le groupe dérivé de M0 est simplement connexe, on a d(M) = k(M) (remarque
9.1.8). L’égalité ci-dessus résulte donc du lemme 9.3.3.

�

Dans les lemmes ci-dessous, on se place dans la situation du début de 9.2, donc H est
un groupe réductif connexe cuspidal sur Q, E est une extension quadratique imaginaire
de Q et G0 = RE/QHE. On fixe un sous-groupe de Borel θ-stable de G0.

Lemme 9.3.2 On utilise les notations de [La2] 2.7. Soient φ∞ comme dans la pro-
position 9.2.3, M un sous-ensemble de Levi cuspidal standard de G, et γ ∈ M0(R)
θ-semi-simple. On pose f∞ = 1

|ΠV |
∑

πH∈ΠV

fπH (cf le corollaire 9.1.11). Alors on a :

∑

[x]∈D(Iγ ,M0;R)

e(δx)Φ
G
M (δx, φ∞) = k(M)−1k(G)d(M)SΦGM (γ, φ∞)

= d(M)k(MH )−1k(H)SΦHMH
(Nγ, f∞),

et, si κ ∈ K(Iγ ,M
0;R)− {1},

∑

[x]∈D(Iγ ,M0;R)

e(δx) < κ, ẋ > ΦGM (δx, φ∞) = 0.
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Démonstration. Une fois que l’on a remarqué que ΦGM (γ,Θπ∨) est invariante par θ-
conjugaison stable, la preuve est exactement la même que celle du théorème A.1.1 de
[CL]. Pour montrer la deuxième ligne de la première égalité, on utilise les définitions, le
théorème 9.1.3, le lemme 9.1.2 et le fait que, si γ ∈ G0(R) et h ∈ Nγ, alors Hh est une
forme intérieure de G0

γθ.
�

Le lemme suivant est une reformulation dans notre cas tordu particulier de l’identité
(7.8.1) de [K13]. Le preuve de cette identité s’adapte de manière évidente. Dans le cas
où H est un des groupes unitaires G(U∗(n1) × · · · ×U∗(nr)), on peut aussi vérifier le
lemme par un calcul explicite.

Lemme 9.3.3 Pour tout sous-ensemble de Levi cuspidal standard M de G, on a

τ(G0)

τ(H)

τ(MH)

τ(M0)
=
k(H)

k(G)

k(M)

k(MH)
.

On finit en rappelant quelques résultats sur le transfert et le lemme fondamental pour
le changement de base. On se place dans la situation de l’exemple 9.1.1, avec K un corps
local de caractéristique 0. Si deux fonctions f ∈ C∞

c (G0(K)) et h ∈ C∞
c (H(K)) sont

associées au sens de [La2] 3.2, on dit aussi que h est un transfert de f à H. Labesse a
prouvé le théorème suivant.

Théorème 9.3.4 ([La2] théorème 3.3.1 et proposition 3.5.2) Soit f ∈ C∞
c (G0(K)).

Alors il existe un transfert de f à H.

Le transfert est explicite si on est dans une situation non ramifiée. On suppose
désormais que K est non archimédien, que le groupe H est non ramifié sur K et que l’ex-
tension E/K est non ramifiée. Soient KG et KH des sous-groupes compacts maximaux
hyperspéciaux de G0(K) et H(K) tels que KH = H(K) ∩ KG et θ(KG) = KG. Le L-
morphisme ξ : LH −→ LG0 défini dans l’exemple 9.1.1 induit un morphisme d’algèbres
b : H(G0(K),KG) −→ H(H(K),KH), appelé morphisme de changement de base. Le
théorème suivant, connu sous le nom de “lemme fondamental pour le changement de
base”, est dû à Kottwitz (pour l’élément unité de H(G0(K),KG)), Clozel et Labesse
(pour les autres éléments).

Théorème 9.3.5 ([K6], [Cl2], [La1], [La2] 3.7) Soit f ∈ H(G0(K),KG). Alors b(f) est
un transfert de f à H.

Explicitons le morphisme de changement de base dans le cas des groupes unitaires.
Soient H = G(U∗(n1) × · · · × U∗(nr)), E l’extension quadratique de Q utilisée pour
définir H et p un nombre premier non ramifié dans E. Les groupes G0 et H ont des
modèles évidents sur Z, et on prend KG = G0(Zp) et KH = H(Zp). On utilise les
notations de la section 5.
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Si p est inerte dans E, le morphisme de changement de base est calculé dans 5.3 (avec
L = Ep et G = H).

Supposons que p est décomposé dans E. Alors G0
Qp
≃ HQp × HQp , et, pour tout

g = (g1, g2) ∈ G0(Qp) = H(Qp)×H(Qp), on a g1g2 ∈ N g. Pour alléger les notations, on
suppose que r = 1. Alors on a un isomorphisme (défini dans 5.2)

H(H(Qp),KH) ≃ C[X±1]⊗ C[X±1
1 , . . . ,X±1

n ]Sn .

Donc on a de manière évidente

H(G0(Qp),KG) ≃ C[Z±1
1 ]⊗ C[Z±1

1,1 , . . . , Z
±1
n,1]

Sn ⊗ C[Z±1
2 ]⊗ C[Z±1

1,2 , . . . , Z
±1
n,2]

Sn ,

et le morphisme de changement de base est donné par

Zj 7−→ X, Zi,j 7−→ Xi.

En particulier, le morphisme de changement de base est surjectif si p est décomposé.
Si p est inerte, on a, avec les notations de 5.2, un isomorphisme

H(H(Qp),KH) ≃ C[(X ′
1 . . . X

′
r)

±1,X±1
i,j , 1 ≤ i ≤ r, 1 ≤ j ≤ ni]Ω1×···×Ωr

ou
H(H(Qp),KH) ≃ C[(X1 . . . Xr)

±1,X±1
i,j , 1 ≤ i ≤ r, 1 ≤ j ≤ ni]Ω1×···×Ωr

(selon la parité des ni). L’image du morphisme de changement de base est

C[(X1 . . . Xr)
±2,X±2

i,j , 1 ≤ i ≤ r, 1 ≤ j ≤ ni]Ω1×···×Ωr .

Le lemme ci-dessous sera utile dans les applications du paragraphe suivant. On suppose
à nouveau que H est un groupe réductif connexe quelconque sur un corps local non
archimédien K et que l’extension E/K est non ramifiée, et on choisit des sous-groupes
compacts hyperspéciaux KH et KG de H(K) et G0(K) comme avant.

Lemme 9.3.6 Soient π une représentation admissible irréductible θ-stable de G0(K)
et Aπ une opérateur d’entrelacement normalisé sur π. Soit ε ∈ {±1} tel que Aπ agisse
sur πKG par multiplication par ε (un tel ε existe car Aπ préserve πKG et dimπKG ≤ 1).
Alors, pour toute fonction f ∈ H(G0(K),KG), on a

Tr(π(f)Aπ) = εTr(π(f)).

9.4 Applications

On utilise ici des notations légèrement différentes de celles de 9.3. On note H =
G(U(p1, q1)×· · ·×U(pr, qr)) (ce groupe est défini dans 2.1), H

∗ la forme quasi-déployée
de H (donc H∗ = G(U∗(n1)×· · ·×U∗(nr)), où ni = pi+ qi), E l’extension quadratique
imaginaire de Q qui est utilisée dans la définition de H et G0 = RE/QH

∗
E. (On a bien

sûr G0 ≃ RE/QHE , mais l’automorphisme θ de G0 ne laisse pas H invariant en général.)
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Si V est une représentation algébrique irréductible de HC, on note φV un pseudo-
coefficient tordu de la représentation θ-discrète πV de G0(R) associée à ϕ|WC

, où ϕ :

WR −→ LH est un paramètre de Langlands du L-paquet de la série discrète de H(R)
associé à V ∗. On suppose que φV est normalisé comme dans la remarque 9.1.6.

On note M′
G

l’ensemble des classes de conjugaison de sous-ensembles de Levi M de
G tels que, pour tout i ∈ {1, . . . , r}, M0 ∩ RE/QGLni,E soit égal à RE/QGLni,E ou à
un sous-groupe de Levi maximal de RE/QGLni,E. Soit M ∈ M′

G
. Alors il existe des

entiers naturels n+1 , n
−
1 , . . . , n

+
r , n

−
r tels que n+i + n−i = ni pour tout i ∈ {1, . . . , r} et

M0 ≃ RE/QGm×RE/QGLn+
1 ,E
×RE/QGLn−

1 ,E
×· · ·×RE/QGLn+

r ,E
×RE/QGLn−

r ,E
. On

noteMG l’ensemble des M ∈ M′
G

tels que, pour tout i ∈ {1, . . . , r}, quitte à échanger
n+i et n−i , n

−
i soit pair. Si M est dans MG et les n+i , n

−
i sont comme ci-dessus, avec

n−i pair pour tout i, on note (HM , sHM
, ηHM ,0) la donnée endoscopique elliptique de H

associée aux n+i , n
−
i comme dans la proposition 3.1.1, et ηHM

le prolongement de ηHM ,0

défini dans 3.2. On obtient ainsi une bijection deMG avec l’ensemble EH de 8.1.
Soit M ∈ MG. On a défini dans l’exemple 9.1.1 un L-morphisme ξ : LH = LH∗ −→

LG0 et, comme M0 = RE/QHM,E, on a de même un L-morphisme ξM : LHM −→ LM0.
On note ηM le morphisme

LM0 ≃ (ĤM × ĤM )⋊WQ −→ LG0 ≃ (Ĥ× Ĥ)⋊WQ

((h1, h2), w) 7−→ ((ηHM ,1(h1, w), ηHM ,1(h2, w)), w),

où ηHM ,1 : LHM −→ Ĥ est la première composante de ηHM
. Il est clair que ηM est un

L-morphisme qui rend commutatif le diagramme

LHM

ηHM //

ξM
��

LH

ξ

��
LM0

ηM
// LG0

Soit S un ensemble de places finies de Q. On note AS =
∏
v∈S

′Qv et ASf =
∏
v 6∈S

′Qv. On

dit qu’une fonction fS ∈ C∞
c (H(AS)) vérifie l’hypothèse (H) si, pour tout M ∈ MG, il

existe un transfert fHM
S de fS à HM et une fonction φS,M ∈ C∞

c (M0(AS)) tels que les

fonctions φS,M et fHM
S soient associées en toute place de S.

On fixe un nombre premier p, un entier strictement positif j, une représentation
algébrique irréductible V de HC et une fonction fp,∞ ∈ C∞

c (H(Apf )). On suppose que
fp,∞ vérifie l’hypothèse (H).

Soit M ∈ MG. On va définir une fonction φ
(j)
M = φp,∞M φ

(j)
M,pφM,∞ ∈ C∞

c (M0(A)). On

choisit φp,∞M ∈ C∞
c (M0(Apf )) associée en toute place à un transfert (fp,∞)HM de fp,∞ à

HM . La discussion à la fin de 9.3 montre que la fonction fHM ,p définie après le théorème
7.2.1 est dans l’image du morphisme de changement de base H(M0(Qp),M

0(Zp)) −→
H(HM (Qp),HM (Zp)). On prend φ

(j)
M,p ∈ H(M0(Qp),M

0(Zp)) une fonction quelconque
dans l’image réciproque de fHM ,p par ce morphisme. Pour définir φM,∞, on utilise les
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notations introduites avant le lemme 8.2.4. En particulier, on note a ∈ X∗(TH∗) le plus
haut poids de V par rapport au sous-groupe de Borel BH∗ de H∗ défini avant ce lemme,
on a un sous-ensemble Ω de Sn1 × · · · × Snr , et, pour tout ω ∈ Ω, on a défini aHM ,ω,
qui est le plus haut poids d’une représentation algébrique irréductible VHM ,ω de HM,C.
On prend

φM,∞ =
∑

ω∈Ω
sgn(ω)φVHM,ω

,

où sgn : Sn1 × · · · ×Snr −→ {±1} est le morphisme “signature”.
On note

cM = (−1)q(H)ι(H,HM )2aM
τ(HM )

τ(M0)
k(M)−1 < µH , sHM

>∈ Q×,

où µH est le cocaractère de HE déterminé par la donnée de Shimura comme dans 2.3 et
aM est l’entier de la remarque 9.1.6 pour M.

Théorème 9.4.1 Si p est assez grand et si j est assez grand (d’une manière qui dépend
de p), on a

Tr(fp,∞Φj℘, RΓ(M
K(H,X )∗

Q
, ICKVQ)) =

∑

M∈MG

cMT
M (φ

(j)
M ),

où (H,X ) est la donnée de Shimura de 2.3 et Φ℘ est défini dans 8.1.

Démonstration. Le théorème résulte du corollaire 7.3.2, du lemme 8.2.4 et de la pro-
position 9.3.1.

�

Le lemme suivant donne des exemples de fonctions qui vérifient les hypothèses du
théorème. Pour toute place v de Q, on dit qu’un élément semi-simple γ ∈ H(Qv) est une
norme s’il existe g ∈ G0(Qv) tel que γ ∈ N g (cette condition a une sens, car N g est une
classe de conjugaison stable dans H∗(Qv) et H est une forme intérieure de H∗).

Lemme 9.4.2 Soit v une place finie de Q.
(i) Toute fonction de C∞

c (H(Qv)) qui a un support assez petit vérifie l’hypothèse (H).
(ii) On suppose que H est quasi-déployé sur Qv (mais pas forcément non ramifié).

Alors, pour toute φ ∈ C∞
c (G0(Qv)) de support assez petit, il existe une fonction

f ∈ C∞
c (H(Qv)) associée à φ qui vérifie l’hypothèse (H).

(iii) Soit M ∈ MG. On suppose que v est non ramifiée dans E (en particulier, HQv =
H∗

Qv
) et que le lemme fondamental ordinaire (cf 6.3) est vrai en la place v pour H

et HM . Le diagramme commutatif

LHM

ηHM //

ξM
��

LH

ξ

��
LM0

ηM
// LG0
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donne un diagramme commutatif

H(G0(Qv),G
0(Zv)) //

��

H(H(Qv),H(Zv))

��

H(M0(Qv),M
0(Zv)) // H(HM(Qv),HM (Zv))

qui vérifie les propriétés suivantes :
- les flèches horizontales sont les flèches de changement de base ;
- la flèche verticale de gauche est la flèche de passage au terme constant en le
sous-groupe parabolique standard de G0 de sous-groupe de Levi M0 ;

- la flèche verticale de droite envoie une fonction f ∈ C∞
c (H(Qv)) sur un tranfert

à HM .
En particulier, si le lemme fondamental en v est vrai pour H et tous ses groupes
endoscopiques elliptiques, alors toute fonction dans l’image du morphisme de chan-
gement de base H(G0(Qv),G

0(Zv)) −→ H(H(Qv),H(Zv)) vérifie l’hypothèse (H).

Démonstration. Le point (iii) est immédiat, et on l’a inclus pour pouvoir y faire
référence plus tard.

Montrons (i). Pour tout M ∈ MG, on a une classe de H∗(Q)-conjugaison de plon-
gements HM −→ H∗, et on fixe un de ces plongements. On identifie HE et H∗

E à
Gm,E×GLn1,E×· · ·×GLnr,E par le morphisme du début de 3.1. Soit M ∈ MG. Il existe
un voisinage ouvert UM de 1 dans HM (Qv) tel que tout élément semi-simple de UM soit
une norme (cela résulte du fait que l’élévation au carré est un isomorphisme de variétés au
voisinage de 1). On choisit un voisinage ouvert VM de 1 dansH∗(E⊗QQv) = H(E⊗QQv)
tel que tout élément semi-simple de HM (Qv) qui est conjugué dans H∗(E ⊗Q Qv) à un
élément de VM est conjugué dans HM (Qv) à un élément de UM (voir le lemme 9.4.3
ci-dessous).

On pose V =
⋂

M∈MG

VM et U = V ∩H(Qv). Alors U est un voisinage ouvert de 1 dans

H(Qv). Soit f ∈ C∞
c (H(Qv)) à support dans U . Montrons que f vérifie l’hypothèse (H).

Pour tout M ∈ MG, on choisit un transfert fHM de f à HM . Pour montrer qu’il existe
une fonction de C∞

c (M0(Qv)) associée à fHM , il suffit, d’après la proposition 3.3.2 de
[La2], de montrer que, pour tout γ ∈ HM (Qv) semi-simple, SOγ(f

HM ) = 0 si γ n’est
pas une norme. Soit γ ∈ HM (Qv) semi-simple tel que SOγ(f

HM ) 6= 0. Alors, d’après
la définition du transfert, il existe une image δ de γ dans H(Qv) telle que Oδ(f) 6= 0.
Autrement dit, γ est conjugué dans H∗(E ⊗Q Qv) à un élément de U . Comme U ⊂ VM ,
ceci implique que γ est conjugué dans HM (Qv) à un élément de UM , donc que γ est
conjugué à une norme, donc que γ est une norme.

Montrons (ii). D’après (i), il suffit de vérifier que, si U est un voisinage de 1 dans
H(Qv), alors il existe un voisinage V de 1 dans G0(Qv) tel que toute fonction φ ∈
C∞
c (G0(Qv)) à support dans V a un transfert f ∈ C∞

c (H(Qv)) à support dans U . Cela
résulte de la preuve du théorème 3.3.1 de [La2].

�
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Lemme 9.4.3 Soient F un corps local de caractéristique 0, E une extension finie de
F et H un groupe réductif connexe sur F . On pose G = RE/FHE. Soit M un sous-
groupe de Levi de G. On suppose qu’il existe un groupe réductif connexe HM sur F tel
que M = RE/FHM,F (HM n’est pas nécessairement un sous-groupe de H). Soit U un
voisinage de 1 dans HM (F ). Alors il existe un voisinage V de 1 dans G(F ) tel que : pour
tout γ ∈ HM (F ) semi-simple, si γ est conjugué dans G(F ) à un élément de V , alors γ
est conjugué dans HM (F ) à un élément de U .

Démonstration. Soit (S1, . . . ,Sr) un système de représentants des classes de conjugai-
son (sous HM(F )) de tores maximaux de HM (l’ensemble de ces classes de conjugaison
est fini car F est de caractéristique 0). Pour tout i ∈ {1, . . . , r}, on note Ti = RE/FSi
et Ui = U ∩ Si(F ), et on choisit un voisinage Wi de 1 dans Ti(F ) = Si(E) tel que
Wi ∩ Si(F ) ⊂ Ui. Soit i ∈ {1, . . . , r}. Alors Ti est un tore maximal de M, donc de G,
donc, d’après le lemme 3.1.2 de [La2], il existe un voisinage Vi de 1 dans G(F ) tel que

si un élément t ∈ Ti(F ) a un conjugué dans Vi, alors t ∈Wi. On pose V =
r⋂
i=1

Vi.

Soit γ ∈ HM(F ) semi-simple qui est conjugué dans G(F ) à un élément de V . Comme
γ est semi-simple, il existe un tore maximal deHM qui contient γ, donc on peut supposer
qu’il existe i ∈ {1, . . . , r} tel que γ ∈ Si(F ). En particulier, γ ∈ Ti(F ) ; or γ est conjugué
par G(F ) à un élément de Vi, donc γ ∈Wi. Comme Wi ∩ Si(F ) ⊂ Ui, on en déduit que
γ ∈ Ui ⊂ U .

�

En particulier, on peut déduire du théorème 9.4.1 et de la proposition 9.2.3 une ex-
pression du logarithme de la fonction L en un nombre premier assez grand du complexe
d’intersection ICKV , si K est un sous-groupe compact ouvert de G(Af ) assez petit.

On rappelle qu’on a défini dans 2.3 un morphisme µH : Gm,E −→ HE. On a

µH :





Gm,E −→ HE = Gm,E ×GLn1,E × · · · ×GLnr ,E

z 7−→ (z,

(
zIp1 0
0 Iq1

)
, . . . ,

(
zIpr 0
0 Iqr

)
)

Pour tout M ∈ MG, on note MHM
l’ensemble des classes de conjugaison (par M0(Q))

de cocaractères µHM
: Gm,E −→ HM,E tels que le cocaractère Gm,E

µHM−→ HM,E −→ HE

soit conjugué à µ (par H(E)). Soit M ∈ MG. On écrit comme avant HM,E = Gm,E ×
GLn+

1 ,E
×GLn−

1 ,E
× · · · ×GLn+

r ,E
×GLn−

r ,E
. Alors tout élément µHM

de MHM
a un

unique représentant de la forme

z 7−→ (z,

(
zIp+1

0

0 Iq+1

)
,

(
zIp−1

0

0 Iq−1

)
, . . . ,

(
zIp+r 0

0 Iq+r

)
,

(
zIp−r 0

0 Iq−r

)
),

avec p+i + p−i = pi. On note s(µHM
) = p−1 + · · ·+ p−r et d(µHM

) = p+1 q
+
1 + p−1 q

−
1 + · · ·+

p+r q
+
r + p−r q

−
r . On note d = d(µH) = p1q1 + · · ·+ prqr (d est la dimension de MK(H,X ),

pour tout sous-groupe ouvert compact K de H(Af )).
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Rappellons qu’on associe une représentation r−µHM
de LHM,E à tout cocaractère

µHM
: Gm,E −→ HM,E (voir le lemme 5.1.1).

Soit M ∈ MG. Comme M0 est un produit de groupes RE/QGLs,E, le théorème
de multiplicité 1 (prouvé à ce niveau de généralité par Moeglin et Waldspurger dans
[MW]) dit que, pour toute représentation admissible irréductible πM de M0(A), on a
mdisc(πM ) = 0 ou 1. En particulier, si πM est θ-stable et mdisc(πM ) 6= 0, on a un
opérateur d’entrelacement canonique sur πM (celui pour lequel m+

disc(πM ) = 1) ; on note
AπM cet opérateur d’entrelacement.

Rappelons la définition de la fonction L en p du complexe d’intersection.

Définition 9.4.4 Soit ℘ une place de E au-dessus d’un nombre premier non ramifié
dans E. On pose

logL℘(s, IC
KV ) =

∑

m≥1

(N℘)−ms

m
Tr(Φm∗

℘ , RΓ(MK(G,X )∗
Q
, ICKVQ)),

où Φ℘ ∈WE℘ est un relèvement du Frobenius géométrique et s est une variable complexe.

Corollaire 9.4.5 Soit K un sous-groupe ouvert compact assez petit de H(Af ). Alors il
existe des fonctions φM ∈ C∞

c (M0(A)), M ∈ MG telles que, pour toute place ℘ de E
au-dessus d’un nombre premier assez grand de Q, on ait

logL℘(s, IC
KV ) =

∑

M∈MG

cM
∑

πM

aπM Tr(πM (φM )AπM )
∑

µHM
∈MHM

(−1)s(µHM
) logL℘(s−

d

2
, πM,℘, r−µHM

),

où, pour toutM ∈ MG, πM parcourt l’ensemble des classes d’équivalence de représentations
irréductibles θ-stables πM de M0(A) = HM (AE) qui sont sous-quotient de l’induite pa-
rabolique d’une représentation irréductible θ-stable πL de L0(A) vérifiant mdisc(πL) 6= 0,
pour un sous-ensemble parabolique L deM, et, pour une telle πM , on a noté πM,℘ la com-
posante en ℘ de πM vue comme représentation deHM(AE) et aπM = (nML )−1|det(θ, Lie(AL0/AM0))|−1.

Démonstration. D’après le lemme 9.4.2, si K est un sous-groupe ouvert compact assez
petit de H(Af ), alors la fonction 1lK vérifie l’hypothèse (H). On fixe un tel K, et on
suppose aussi que K est assez petit pour que les résultats de 1.7 s’appliquent. Soit S un
en semble fini de nombres premiers contenant l’ensemble des nombres premiers ramifiés
dans E et tel que K = KSK

S, avec KS ⊂ H(AS) et K
S =

∏
p 6∈S

H(Zp). Pour tout M ∈ MG,

on choisit un transfert fHM
S de 1lKS

à HM et une fonction φM,S ∈ C∞
c (M0(AS)) associée

à fHM
S , et on note φSM = 1lKS

M
, où KS

M =
∏
p 6∈S

M0(Zp), et φM = φM,Sφ
S
M .

Soient p 6∈ S et j ∈ N∗. On va associer à tout µHM
∈ MHM

une fonction φ
(j)
µHM

,p ∈
H(M0(Qp),M

0(Zp)). On rappelle qu’on a fixé (arbitrairement) une place ℘ de E au-
dessus de p (cf 2.1). Soit L l’extension non ramifiée de E℘ de degré j dans Qp. Pour tout
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µHM
∈MHM

, on note φ
(j)
µHM

,p le produit de (N℘)
j(d−d(µHM

))/2 et de l’image de la fonction

fµHM
,L de H(M0(L),M0(OL)) associée à µM,L comme dans 5.1 par le morphisme

H(HM (L),HM (OL)) −→ H(HM (E℘),HM (OE℘)) −→ H(M0(Qp),M
0(Zp)),

où la première flèche est le morphisme de changement de base et la deuxième flèche est :
- l’identité si p est inerte dans E (donc M0(Qp) = HM (E℘)) ;
- le morphisme h 7−→ (h, 1lHM (OE

℘′ )
) si p est décomposé dans E et ℘′ est la deuxième

place de E au-dessus de p (donc M0(Qp) = HM (E℘)×HM (E℘′)).
Soient πp une représentation non ramifiée θ-stable de M0(Qp) et ϕπp :WQp −→ LM0

Qp

un paramètre de Langlands de πp. Comme πp est θ-stable, on peut supposer que ϕπp se
factorise par l’image de LHM,Qp −→ LM0

Qp
. Notons ϕ℘ le morphisme WE℘ −→ LHM,E℘

qui se déduit de ϕπp . Si p est inerte dans E, alors HM (E℘) = M0(Qp), et ϕ℘ est un pa-
ramètre de Langlands de πp, vue comme représentation de HM (E℘). Si p est décomposé
dans E et ℘′ la deuxième place de E au-dessus de p, alorsM0(Qp) = HM (E℘)×HM (E℘′),
donc πp = π ⊗ π′, où π (resp. π′) est une représentation admissible irréductible de
HM (E℘) (resp. HM(E℘′)). Le morphisme ϕ℘ est un paramètre de Langlands de π.
D’après le théorème 5.1.2 et le lemme 9.3.6, si Aπp est un opérateur d’entrelacement
normalisé sur πp, on a

Tr(πp(φ
(j)
µHM

,p)Aπp) = (N℘)jd/2 Tr(r−µHM
◦ ϕ℘(Φj℘))Tr(πp(1lM0(Zp))Aπp).

On pose

φ
(j)
M,p =

∑

µHM
∈MHM

(−1)s(µHM
)φ(j)µHM

,p.

Les calculs de 5.3 et de la fin de 9.3 impliquent que l’image de φ
(j)
M,p par le morphisme de

changement de base est la fonction fHM ,p définie après le théorème 7.2.1. Le corollaire
résulte donc des calculs ci-dessus, du théorème 9.4.1 et de la proposition 9.2.3.

�

Une autre application du théorème 9.4.1 est le corollaire suivant. Dans ce corol-
laire, E est toujours une extension quadratique imaginaire de Q. On fixe n ∈ N∗ et
on note θ0 l’involution g 7−→ (g∗)−1 de RE/QGLn,E (on a noté g∗ = tg, où g 7−→ g
est l’action de l’élément non trivial de Gal(E/Q)) ; θ0 donne donc une involution de
GLn(C) = (RE/QGLn,E)(R). Le morphisme θ0 est l’involution induite par l’élément
non trivial de Gal(E/Q), si on voit GLn,E comme U(n)E . Si ℘ est une place non ra-
mifiée de E et π℘ est une représentation non ramifiée de U(n)(E℘), on note logL℘(s, π℘)

(resp. logL℘(s, π℘,
2∧
)) le logarithme de la fonction L de π℘ associée à la représentation

standard (resp. au carré extérieur de la représentation standard) de Û(n) = GLn(C).

Corollaire 9.4.6 Soit π0 une représentation automorphe cuspidale θ0-stable deGLn(AE)
telle que π0,∞ soit tempérée (où ∞ est l’unique place infinie de E). On suppose qu’il
existe une représentation irréductible (complexe) θ0-stable de dimension finie W0 de

128



GLn(C), algébrique sur R et de caractère central trivial, telle que ep(θ0, π0,∞⊗W0) 6= 0.
Alors il existe un ensemble fini S de nombres premiers (contenant les places où π0 est
ramifiée), un corps de nombres K, un entier strictement positif N et une famille de
représentations σλ de Gal(Q/E) à coefficients dans Kλ, où λ parcourt l’ensemble des
places finies de K, tels que :

(i) les représentations σλ sont non ramifiées en dehors de S, pures de poids 1−n si n
n’est pas divisible par 4 et mixtes de poids compris entre 2(2−n)−1 et 2(2−n)+1
si n est divisible par 4 ; si n est divisible par 4 et le plus haut poids de W0 est
régulier, alors σλ est pure de poids 2(2 − n) ;

(ii) pour toute place ℘ de E au-dessus d’un nombre premier p 6∈ S, pour toute place
λ 6 |p de K, on a

logL℘(s, σλ) = N logL℘(s+
n− 1

2
, π0,℘)

si n n’est pas divisble par 4, et

logL℘(s, σλ) = N logL℘(s+ (n− 2), π0,℘,

2∧
)

si n est divisible par 4 (ici, π℘ est la composante en ℘ de π0, vue comme représentation
de U(n)(AE)).

En particulier, si n n’est pas divisible par 4, ou si n est divisible par 4 et le plus haut
poids de W0 est régulier, alors π vérifie la conjecture de Ramanujan-Petersson en toute
place de E au-dessus d’un nombre premier p 6∈ S.

Démonstration. On définit une représentation automorphe cuspidale π deA×
E×GLn(AE)

et une représentation de dimension finie W de C× × GLn(C) par π = 1l ⊗ π0 et
W = 1l ⊗W0, où 1l est la représentation triviale de A×

E ou C×. Soit θ l’involution de
RE/QGm,E × RE/QGLn,E définie par θ(λ, g) = (λ, λ(g∗)−1), pour λ ∈ RE/QGm,E et
g ∈ RE/QGLn,E. Alors π etW sont θ-stables, et ep(θ, π⊗W ) 6= 0. On peut évidemment,
sans changer les propriétés ci-dessus, composer θ par un automorphisme intérieur. En
particulier, on peut supposer (et on le fera) que θ(λ, g) = (λ, λJp1,q1(g

∗)−1J−1
p1,q1), où

p1, q1 ∈ N∗ sont tels que p1 + q1 = n et Jp1,q1 ∈ GLn(Z) est la matrice (définie dans 2.1)
de la forme hermitienne qui donne le groupe GU(p1, q1).

On note, comme plus haut,H = GU(p1, q1) etG
0 = RE/QHE. On aG0 = RE/QGm,E×

RE/QGLn,E, et l’involution θ deG
0 définie ci-dessus est l’involution donnée par l’élément

non trivial de Gal(E/Q). On suppose que le groupe H est quasi-déployé (mais pas
forcément non ramifié) en toute place finie de Q. La représentation θ-stableW de G0(R)
est associée comme dans la remarque 9.1.6 à une représentation algébrique irréductible
V de HC (ceci résulte du fait qu’on a supposé W0 algébrique sur R). Comme ep(θ, π∞⊗
W ) 6= 0 et π∞ est tempérée, il résulte de la remarque 9.1.6 et du théorème 9.1.5 que
π∞ = πV , avec les notations du début de cette sous-section.

Soit S la réunion de l’ensemble des nombres premiers ramifiés dans E et de l’ensemble
des nombres premiers où π (vue comme représentation de G0(A)) est ramifiée, et soit
KS ⊂ G0(AS) un sous-groupe ouvert compact tel que πKS

S 6= {0}. D’après le lemme
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9.4.2, quitte à rétrécir KS, on peut supposer qu’il existe une fonction fS ∈ C∞
c (H(AS))

associée à φS := 1lKS
et vérifiant l’hypothèse (H). Pour tout M ∈ MG, on fixe un

transfert fHM
S de fS à HM et une fonction φM,S ∈ C∞

c (M0(AS)) associée à fHM
S . Si

p 6∈ S, M ∈ MG et φp ∈ H(G0(Qp),G
0(Zp)), on note b(φp) ∈ H(H0(Qp),H

0(Zp)),
b(φp)

HM ∈ H(HM (Qp),HM (Zp)) et φM,p ∈ H(M0(Qp),M
0(Zp)) les fonctions obtenues

à partir de φp en suivant les flèches du diagramme commutatif du point (iii) du lemme
9.4.2. Enfin, on a pour tout M ∈MG une fonction φM,∞ ∈ C∞

c (M0(R)) définie à partir
de V , comme dans le théorème 9.4.1.

Soient KH,S ⊂ KS ∩H(AS) un sous-groupe ouvert assez petit pour que fS soit bi-
invariante par KH,S et KH = KH,S

∏
p 6∈S

H(Zp) ; KH est un sous-groupe ouvert compact de

H(Af ). Quitte à ajouter des nombres premiers à S et à rétrécir KH,S, on peut supposer
que les résultats de 1.7 s’appliquent àH et KH , pour tous les nombres premiers p 6∈ S. On
a construit au début de 8.1 un corps de nombresK et, pour chaque place finie λ deK, une
représentation λ-adique virtuelle de dimension finie Wλ de Gal(E/Q) ×H(H(Af ),KH)
(la cohomologie du complexe ICKHV ) telle qu’on ait une décomposition

Wλ =
⊕

πH,f

Wλ(πH,f )⊗ πKH
H,f ,

où πH,f parcourt l’ensemble des classes d’équivalence de représentations admissibles

irréductibles de H(Af ) telles que πKH
H,f 6= {0}, et les Wλ(πH,f ) sont des représentations

λ-adiques virtuelles de Gal(E/Q).
On note ΠH(πf ) l’ensemble des classes d’équivalence de représentations admissibles

irréductibles de H(Af ) telles que πKH
H,f 6= {0} (en particulier, πH,f est non ramifiée en

dehors de S) et telles que, pour tout p 6∈ S, si ϕπH,p
:WQp −→ LHQp est un paramètre de

Langlands de πH,p, alors le composé de ϕπH,p
et de l’inclusion LHQp −→ LG0

Qp
(définie

dans l’exemple 9.1.1) est un paramètre de Langlands de πp.
D’après le théorème de multiplicité 1, on peut choisir un opérateur d’entrelacement

normalisé Aπ sur π tel que, avec les notations de la proposition 9.2.3, m+
disc(π) −

m−
disc(π) = 1. On note comme avant µH : Gm,E −→ HE le cocaractère défini par la

donné de Shimura, r−µH la représentation de LHE associée à −µH (cf 5.1) et d = p1q1.
On pose φ∞ = φS

∏
p 6∈S 1lG0(Zp) et f∞ = fS

∏
p 6∈S 1lH(Zp). Soit ℘ une place finie de E

au-dessus d’un nombre premier p 6∈ S. On note π℘ la composante de π vue comme une
représentation de H(AE) et ϕ℘ : WE℘ −→ LHE℘ un paramètre de Langlands de π℘.
Montrons que, pour toute place λ 6 |p de K et pour tout j ∈ Z,
(∗)
cG(N℘)

dj/2 Tr(r−µH◦ϕ℘(Φj℘))Tr(πf (φ∞)Aπ) =
∑

πH,f∈ΠH(πf )

Tr(πH,f (f
∞))Tr(Φj℘,Wλ(πH,f )),

où Φ℘ ∈ WE℘ est un relèvement du Frobenius géométrique. Il suffit de montrer cette
égalité pour j assez grand (d’une manière qui dépend éventuellement de ℘ et λ).

Soit λ une place finie de K telle que λ 6 |p. Soit j ∈ N∗. On associe à µH et j une

fonction φ
(j)
p ∈ H(G0(Qp),G

0(Zp)) comme dans la preuve du corollaire 9.4.5. Rappelons
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la définition. Soit L une extension non ramifiée de degré j de E℘. Alors φ
(j)
p est l’image

de la fonction fµH ,L associée à µH comme dans 5.1 par le morphisme

H(H(L),H(OL)) −→ H(H(E℘),H(OE℘)) −→ H(G0(Qp),G
0(Zp)),

où la première flèche est le morphisme de changement de base et la deuxième flèche est :
- l’identité si p est inerte dans E (donc G0(Qp) = H(E℘)) ;
- le morphisme h 7−→ (h, 1lH(OE

℘′ )
) si p est décomposé dans E et ℘′ est la deuxième

place de E au-dessus de p (donc G0(Qp) = H(E℘)×H(E℘′)).

Alors b(φ
(j)
p ) est la fonction fH,p définie après le théorème 7.2.1. De plus, d’après le

théorème 5.1.2 et le lemme 9.3.6, si πp est la composante en p de π vue comme représentation
de G0(A) et Aπp est un opérateur d’entrelacement normalisé sur πp, on a

Tr(πp(φ
(j)
p )Aπp) = (N℘)jd/2 Tr(r−µHM

◦ ϕ℘(Φj℘))Tr(πp(1lG0(Zp))Aπp).

Soit M ∈ MG. On note RM l’ensemble des représentations irréductibles θ-stables πM
de M0(A), non ramifiées en toute place finie v 6∈ S, sur lesquelles il existe un opérateur
d’entrelacement normalisé AπM tel que :

(i) m+
disc(πM )−m−

disc(πM ) 6= 0,
et l’une au moins des conditions (ii) et (ii’) ci-dessous est vérifiée :

(ii) Tr(πM,S(φM,S)AπM ) 6= 0 et Tr(πM,∞(φM,∞)AπM ) 6= 0,
(ii’) Tr(IGP (πM,S)(φS)AπM ) 6= 0 et Tr(IGP (πM,∞)(φ∞)AπM ) 6= 0 ;

(où IGP désigne l’induite parabolique d’un sous-ensemble parabolique P de Levi M à G,
et on note toujours AπM l’opérateur d’entrelacement sur cette induite donné par AπM ).
Alors RM est fini. On note R1 l’ensemble des représentations irréductibles π′ de G(A)
telles que π′ 6≃ π et qu’il existe M ∈ MG et πM ∈ RM tels que π′ soit un sous-quotient
de l’induite parabolique de πM . Alors R1 est aussi fini. On note R2 l’ensemble des classes
d’isomorphisme de représentations irréductibles θ-stables π′ de G0(Af ), non ramifiées en
dehors de S, telles qu’il existe une représentation irréductible admissible πH,f de H(Af )
vérifiant :

(i) πKH
H,f 6= {0} (donc πH,f est non ramifiée en dehors de S) ;

(ii) pour toute place finie v 6∈ S de Q, si ϕπH,v
: WQv −→ LHQv est un paramètre de

Langlands de πH,v, alors le composé de ϕπH,v
et de l’inclusion LHQv −→ LG0

Qv
est

un paramètre de Langlands de π′v ;
(iii) Wλ(πH,f ) 6= 0 ;
(iv) πH,f 6∈ ΠH(πf ).

Alors R2 est aussi fini, et π 6∈ R2. D’après le théorème de multiplicité 1 fort pour G0, il

existe une fonction gS∪{p} ∈ H(G0(A
S∪{p}
f ),K

S∪{p}
G ) (où K

S∪{p}
G =

∏
v 6∈S∪{p}

G0(Zv)) telle

que Tr(πS∪{p}(gS∪{p})Aπ) = 1 et, pour tout π′ ∈ R1 ∪R2 et tout opérateur d’entrelace-

ment normalisé Aπ′ sur π′, Tr(π′S∪{p}(gS∪{p})Aπ′) = 0. Alors

Tr(πf (φSφ
S∪{p}φ(j)p )Aπ) = Tr(πf (φ

∞)Aπ)(N℘)
dj/2 Tr(r−µH ◦ ϕ℘(Φj℘)),
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et, par ailleurs, d’après le théorème 9.4.1 (et le fait que Tr(π∞(ϕG,∞)) = 1), on a pour
j assez grand

cG Tr(πf (φSφ
S∪{p}φ(j)p )Aπ) = Tr(Φj℘ × fSb(ϕS∪{p})1lH(Zp),Wλ).

On remarque que, pour toute place finie v de Q non ramifiée dans E, si πH,v est une
représentation non ramifiée de H(Qv), si ϕv :WQv −→ LHQv est un paramètre de Lan-
glands de πH,v, si π

′
v est la représentation non ramifiée θ-stable deG0(Qv) associée au pa-

ramètre de Langlands WQv

ϕv−→ LHQv −→ LG0
Qv

et si A est l’opérateur d’entrelacement

sur π′v qui est trivial sur (π
′
v)

G
0(Zv), alors, pour toute fonction φv ∈ H(G0(Qv),G

0(Zv)),

Tr(π′v(φv)A) = Tr(πH,v(b(φv))).

Ceci implique que

Tr(Φj℘ × fSb(ϕS∪{p})1lH(Zp),Wλ) =
∑

πH,f∈ΠH (πf )

Tr(πH,f (f
∞))Tr(Φj℘,Wλ(πH,f )),

et finit la preuve de l’égalité (∗).
Rappelons que l’on a demandé que le groupe GU(p1, q1) soit quasi-déployé en toute

place finie de Q. On utilise ici les calculs de la cohomologie galoisienne des groupes
unitaires faits dans la section 2 de [Cl4]. Si n est impair, ces calculs impliquent que le
groupe GU(p1, q1) est quasi-déployé en toute place finie de Q, quels que soient p1 et q1.
On prend p1 = 1 et q1 = n − 1. Supposons que n est pair. Si n/2 est impair, on prend
p1 = 1 et q1 = n − 1. Si n/2 est pair, on prend p1 = 2 et q1 = n − 2. Vérifions que
GU(p1, q1) est bien quasi-déployé en chaque place avec ces choix de p1 et q1. On note D
le discriminant de E. Soit b un nombre premier. Si b ne divise pas D, alors GU(p1, q1)
est non ramifié en b (et en particulier quasi-déployé). On suppose que b divise D. Alors
l’invariant de GU(p1, q1) en b est 0 si −1 est une norme dans Qb, et q1 + n/2 mod 2
sinon. Or, d’après le choix de q1, q1+n/2 est pair. Notons par ailleurs que l’on a d = n−1
si n n’est pas divisible par 4, et d = 2(n − 2) si n est divisible par 4.

On applique maintenant le lemme 8.2.2. Comme on a considéré µH comme un coca-
ractère deH sur E et queH est déployé sur E, la représentation r−µH de LHE = Ĥ×WE

est triviale surWE. Notons ρ la contragrédiente de la représentation standard deGLn(C)
et χ le caractère z 7−→ z−1 de C×. D’après le lemme 8.2.2, la restriction de r−µH à

Ĥ = C× ×GLn(C) est χ⊗ ρ si n n’est pas divisible par 4, et χ⊗
2∧
ρ si n est divisible

par 4.
Soient ℘ une place de E comme ci-dessus, au-dessus d’un nombre premier p 6∈ S, et

λ 6 |p une place finie de K. On fixe un paramètre de Langlands (z, (z1, . . . , zn)) de π℘
dans le tore maximal C×× (C×)n de Ĥ = C××GLn(C) ; comme π = 1l⊗π0, on a z = 1.
Pour toute πH,f ∈ ΠH(πf ), on note ai, i ∈ IπH,f

, les valeurs propres de Φ℘ agissant sur
Wλ(πH,f ), ni, i ∈ IπH,f

, leurs multiplicités (qui sont des entiers relatifs), et

bπH,f
= c−1

G Tr(πf (φ
∞)Aπ)

−1 Tr(πH,f (f
∞))

132



(bπH,f
est indépendant de ℘). D’après l’égalité (∗), on a, pour tout j ∈ Z :

(∗∗) (N℘)dj/2(z−kj1 + · · ·+ z−kjn ) =
∑

πH,f∈ΠH(πf )

bπH,f

∑

i∈IπH,f

nia
j
i ,

où k = 1 si n n’est pas divisible par 4, et k = 2 si n est divisible par 4. Ceci implique qu’il
existe un entier naturel N > 0 (indépendant de ℘) tel que NπH,f

:= NbπH,f
∈ Z, pour

tout πH,f ∈ ΠH(πf ). De plus, pour tous πH,f ∈ ΠH(πf ) et i ∈ IπH,f
, on a NπH,f

ni > 0.
En particulier, ⊕

πH,f∈ΠH (πf )

NπH,f
Wλ(πH,f )

∨

est une vraie représentation de Gal(Q/E) (et pas seulement une représentation virtuelle) ;
on la note σλ. Alors l’égalité (∗∗) devient : pour toute place ℘ de E au-dessus d’un nombre
premier p 6∈ S, si λ 6 |p, alors, pour tout j ∈ Z,

N(N℘)−jd/2 Tr(
k∧
ϕ℘(Φ

j
℘)) = Tr(Φj℘, σλ),

où k est comme avant égal à 1 si n n’est pas divisible par 4, et à 2 si n est divisible
par 4. On a bien obtenu la relation de l’énoncé entre π et σλ (comme U(n) est une
forme intérieure de U(p1, q1), on peut voir ϕ℘ comme le paramètre de Langlands de la
composante en ℘ de π, vue comme représentation de U(n)(AE)).

Il reste à calculer le poids de σλ. Comme la représentation algébrique V de U(n)C
est pure de poids 0 au sens de 1.3 (car W0 est de caractère central trivial), le complexe
ICKV est pur de poids 0. On écrit

Wλ =

2d∑

i=0

(−1)iW i
λ

la décomposition deWλ selon le degré de cohomologie. Pour toute représentation irréductible

admissible πH,f de H(Af ) telle que π
KH,f

H,f 6= {0}, on obtient une décomposition

Wλ(πH,f ) =

2d∑

i=0

(−1)iW i
λ(πH,f ),

et la représentation W i
λ(πH,f ) de Gal(Q/E) est pure de poids i.

On note toujours (1, (z1, . . . , zn)) le paramètre de Langlands de π℘. Supposons d’abord
que n n’est pas divisible par 4. L’égalité (∗∗) implique que logN℘ |zi| ∈ 1

2Z pour tout

i ∈ {1, . . . , n} (car les ai vérifient la même propriété). Or on sait que −1
2 < logN℘ |zi| < 1

2
pour tout i ∈ {1, . . . , n} (cf [Cl3] lemme 4.10 ; noter que les hypothèses sur π∞ impliquent
que π est algébrique régulière au sens de [Cl3], et que Clozel utilise une normalisation
différente des zi), donc |z1| = · · · = |zn| = 1. On en déduit que, si πH,f ∈ ΠH(πf ), on a
W i(πH,f ) = 0 si i 6= d. Donc σλ est pure de poids −d = 1− n.
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Supposons maintenant que n est divisible par 4. L’égalité (∗∗) implique seulement
que logN℘ |zi| ∈ 1

4Z. On sait comme avant que les logN℘ |zi| sont dans ] − 1
2 ,

1
2 [, donc

logp |zi| ∈ {−1
4 , 0,

1
4} pour tout i ∈ {1, . . . , n}. En utilisant à nouveau (∗∗), on en déduit

que les seulsW i(πH,f ) qui interviennent dans σλ sont ceux pour lesquels d−1 ≤ i ≤ d+1.
Ceci prouve l’encadrement des poids de σλ. Supposons que le plus haut poids de W0 est
régulier. Alors le plus haut poids de V est régulier, et, d’après le lemme 8.2.5, W i = 0 si
i 6= d, donc σλ est de poids −d = 2(2− n).

�

On utilise maintenant des résultats d’Arthur et Clozel ([AC]) pour obtenir des in-
formations sur les représentations automorphes de GLn(A). Soit τ une représentation
irréductible admissible de GLn(A). Rappelons (voir par exemple [Cl4] 3.1) qu’on dit que
τ est algébrique si on peut choisir le paramètre de Langlands ϕ :WR −→ GLn(C) de τ∞
pour qu’il existe p1, . . . , pn, q1, . . . , qn ∈ Z tels que, pour tout z ∈WC = C×, on ait

ϕ(z) =




zp1+
n−1
2 zq1+

n−1
2 0

. . .

0 zpn+
n−1
2 zqn+

n−1
2


 .

On peut suppose que p1 ≥ · · · ≥ pn. On dit que τ est algébrique régulière si p1 > · · · > pn.

Corollaire 9.4.7 Soit τ une représentation automorphe cuspidale algébrique régulière
autoduale de GLn(A). Soit E une extension quadratique imaginaire de Q. Alors il existe
un ensemble fini S de nombres premiers (contenant les places où τ est ramifiée), un corps
de nombres K, un entier strictement positif N et une famille de représentations σλ de
Gal(Q/E) à coefficients dans Kλ, où λ parcourt l’ensemble des places finies de K, tels
que :

(i) les représentations σλ sont non ramifiées en dehors de S, pures de poids 1−n si n
n’est pas divisible par 4 et mixtes de poids compris entre 2(2−n)−1 et 2(2−n)+1
si n est divisible par 4 ; si n est divisible par 4 et p1 > p2 + 1 > · · · > pn + (n− 1),
avec p1, . . . , pn comme ci-dessus, alors σλ est pure de poids 2(2− n) ;

(ii) pour toute place ℘ de E au-dessus d’un nombre premier p 6∈ S, pour toute place
finie λ 6 |p de K, pour tout j ∈ Z, on a

Tr(σλ(Φ
j
℘)) = N(N℘)j(n−1)/2 Tr(ϕτp(Φ

j
℘))

si n n’est pas divisible par 4, et

Tr(σλ(Φ
j
℘)) = N(N℘)j(n−2)Tr(

2∧
ϕτp(Φ

j
℘))

si n est divisible par 4, où ϕτp :WQp −→ GLn(C) est le paramètre de Langlands de
τp et Φ℘ ∈WE℘ est un relèvement du Frobenius géométrique.

En particulier, si n n’est pas divisible par 4, ou si n est divisible par 4 et p1 > p2 + 1 >
· · · > pn + (n− 1), alors τ vérifie la conjecture de Ramanujan-Petersson en tout nombre
premier p 6∈ S.
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Démonstration. On note θ l’involution g 7−→ (g∗)−1 de RE/QGLn,E. Si V est une
représentation algébrique irréductible de GLn,C, on lui associe une représentation θ-
discrète πV de GLn(E ⊗Q R) comme au début de cette sous-section.

Soit π la représentation automorphe (non cuspidale a priori) de GLn(AE) associée
à τ par la théorie du changement de base pour GLn et l’extension E/Q (cf [AC]
théorème III.4.2). D’après [Cl4] 3.1, π est θ-stable (où on note toujours θ la restric-
tion à RE/QGLn,E de l’automorphisme θ de RE/QGm×RE/QGLn), π∞ est tempérée et
pi+qi = 1−n pour tout i ∈ {1, . . . , n}. De plus, on voit facilement que, comme τ est auto-
duale, on doit avoir pi+pn+1−i = 1−n pour tout i ∈ {1, . . . , n}. Pour tout i ∈ {1, . . . , n},
on note ai = pi+ i− 1. On a

n∑
i=1

ai = 0. Soit V la représentation algébrique de GLn,C de

plus haut poids (a1, . . . , an) (pour le tore diagonal et le sous-groupe de Borel standard),
et soit ρV la représentation admissible θ-stable deGLn(E⊗QR) associée à V comme dans
la remarque 9.1.6. D’après la proposition 3.5 de [Cl4], on a ep(θ, π∞ ⊗ ρV ) 6= 0. Comme
π∞ est tempérée, la remarque 9.1.6 et le théorème 9.1.5 impliquent que π∞ ≃ πV , donc
que π∞ est θ-discrète. En particulier, π∞ ne peut pas être un sous-quotient d’une induite
parabolique, donc π est cuspidale.

On peut donc appliquer le corollaire 9.4.6 à π. On obtient une famille de représentations
σλ de Gal(Q/E). Le point (i) résulte du point (i) du corollaire 9.4.6 et du fait que le
plus haut poids de V est régulier si et seulement si p1 > p2 + 1 > · · · > pn + (n − 1). Il
reste à vérifier l’égalité du point (ii).

Notons H = U(n), H′ = GLn, G
0 = RE/QHE = RE/QH

′
E, et θ

′ l’involution g 7−→ g
de G0. Notons, comme dans 3.1, Φn ∈ GLn(Z) la matrice de coefficients : (Φn)i,j =

(−1)i−1δi,n+1−j . On a un isomorphisme Ĝ0 ≃ GLn(C)×GLn(C) tel que :

- le plongement Ĥ′ = GLn(C) −→ Ĝ0 soit g 7−→ (g, g) ;

- le plongement Ĥ = GLn(C) −→ Ĝ0 soit g 7−→ (g,Φn
tg−1Φ−1

n ) ;

- pour tout (g, h) ∈ Ĝ0, θ̂(g, h) = (Φn
th−1Φ−1

n ,Φn
tg−1Φ−1

n ) et θ̂′(g, h) = (h, g).
On note T le tore diagonal de G0. Soit p 6∈ S un nombre premier. On note x =

((y1, . . . , yn), (z1, . . . , zn)) ∈ T̂Gal(Qp/Qp) le paramètre de Langlands de πp. Comme πp
est θ-invariante et θ′-invariante, on peut supposer que θ̂(x) = θ̂′(x) = x, c’est-à-dire
que yi = zi = yn+1−i pour tout i ∈ {1, . . . , n}. Supposons que p est inerte dans E.
Alors H(Ep) ≃ H′(Ep), et le paramètre de Langlands de πp, vue comme représentation
de H(Ep) ou H′(Ep), est (y21 , . . . , y

2
n) ; d’autre part, le paramètre de Langlands de τp

est (y1, . . . , yn), donc l’image par ϕτp de ΦE℘ est (y21 , . . . , y
2
n). Supposons que p est

décomposé dans E, et notons ℘ et ℘′ les places de E au-dessus de p. On a G0(Qp) =
H(E℘)×H(E℘′) = H′(E℘)×H′(E℘′). On écrit πp = π℘ ⊗ π℘′ = π′℘ ⊗ π′℘′ , où π℘ (resp.
π℘′ , resp. π′℘, resp. π

′
℘′) est un représentation irréductible de H(E℘) (resp. H(E℘′), resp.

H′(E℘), resp. H′(E℘′)). Alors le paramètre de Langlands de τp, π℘, π℘′ , π′℘ ou π′℘′ est
(y1, . . . , yn). Ces calculs montrent que le point (ii) résulte du point (ii) du corollaire 9.4.6.

�
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10 Le lemme fondamental tordu

Le but de cette section, qui ne prétend à aucune originalité ni généralité, est de montrer
que, pour le cas particulier d’endoscopie tordue qui apparâıt dans la stabilisation de la
formule des points fixes (voir par exemple 6.3) et pour les groupes considérés dans ce
travail, le lemme fondamental pour une fonction quelconque de l’algèbre de Hecke résulte
du lemme fondamental pour l’unité. On imite la méthode de Hales ([H2]), qui est celle
de Clozel ([Cl2]), avec la simplification suggérée par le referee de l’article [Cl2].

10.1 Énoncé du lemme fondamental

On se place dans la situation suivante : Soit F un corps local non archimédien de
caractéristique 0 ; on fixe une clôture algébrique F de F et on note Fnr l’extension non
ramifiée maximale de F dans F et ΓF = Gal(F/F ). On fixe une uniformisante ̟F de
F . Soit G un groupe réductif connexe non ramifié sur F ; on suppose que G est défini
sur OF et que G(OF ) est hyperspécial dans G(F ). Pour un tel groupe G, on note
HG = H(G(F ),G(OF )). Soit (H, s, η0) un triplet endoscopique de G (au sens de [K4]
7.4). On suppose que :

- H est non ramifié sur F , H est défini sur OF et H(OF ) est hyperspécial dans H(F ) ;
- il existe un L-morphisme η : LH −→ LG prolongeant η0 et non ramifié, c’est-à-dire
provenant par inflation d’un L-morphisme Ĥ ⋊Gal(K/F ) −→ Ĝ ⋊ Gal(K/F ), où
K est une extension finie non ramifiée de F .

On choisit un générateur σ de WFnr/F . Soit E/F une extension finie non ramifiée de F

dans F , de degré d ∈ N∗. Soit R = RE/FGF . On note θ l’automorphisme de R induit
par l’image de σ dans Gal(E/F ).

Kottwitz a expliqué (cf [K9] p 179-180) comment associer à cette situation une donnée
endoscopique tordue pour (R, θ, 1) (au sens de [KS] 2.1). On a R̂ = Ĝd, avec les actions
de θ̂ et σ données par les formules

θ̂(g1, . . . , gd) = (g2, . . . , gd, g1)

σ(g1, . . . , gd) = (σ(g2), . . . σ(gd), σ(g1)).

En particulier, le plongement diagonal Ĝ −→ R̂ estWF -équivariant, donc se prolonge de
manière évidente en un L-morphisme LG −→ LR. On note ξ′ : LH −→ LR le composé
du morphisme η : LH −→ LG et de ce L-morphisme. Soient t1, . . . , td ∈ Z(Ĥ)ΓFZ(Ĝ)
tels que s = t1 . . . td. On note t = (t1, . . . , td) ∈ R̂. Soit ξ : LH −→ LR le morphisme tel
que :

- ξ|bH
est le composé de η0 : Ĥ −→ Ĝ et du plongement diagonal Ĝ −→ R̂ ;

- pour tout élément w de WF qui s’envoie sur σ ∈WFnr/F , ξ(1, w) = (t, 1)ξ′(1, w).
Alors (H, LH, t, ξ) est la donnée endoscopique de (R, θ, 1) cherchée. Kottwitz montre
([K9], p 180) que cette donnée endoscopique ne dépend pas, à équivalence près, du choix
de t1, . . . , td. Le morphisme ξ induit un morphisme

HR −→ HH ,
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que l’on notera bξ (voir 5.3 pour le calcul de ce morphisme dans un cas particulier).
On note ∆ξ les facteurs de transfert, normalisés comme dans [Wa3] 4.6. Si δ ∈ R(F )

est θ-semi-simple et γ ∈ N δ, on note e(δ) = e(Gγ), où e est le signe défini dans [K2]) ;
ceci ne dépend pas du choix de γ (la notation N δ est celle de 9.1 : N δ est la norme de
δ, définie dans [La2] 2.4 ; c’est une classe de conjugaison stable de G(F )).

Le lemme fondamental tordu pour une fonction f ∈ HR est l’énoncé suivant : pour
tout γH ∈H(F ) semi-simple fortement G-régulier, on a

Λ(γH , f) := SOγH (bξ(f))−
∑

δ

∆ξ(γH , δ)e(δ)Oδθ(f) = 0

où la somme est sur l’ensemble des classes de θ-conjugaison θ-semi-simples δ de R(F ).
(On rappelle que γH ∈ H(F ) semi-simple est dit fortement G-régulier s’il a une image
dans G(F ) qui est régulière et dont le centralisateur est un tore.)

Remarque 10.1.1 On a une variante évidente si on suppose seulement que E est un
produit fini d’extensions finies non ramifiées de F tel que AutF (E) soit cyclique.

10.2 Données locales

On se place dans la situation de 10.1. On fixe un sous-groupe de Borel B (resp. BH) de
G (resp. H) défini sur OF et un tore maximal TG ⊂ BG (resp. TH ⊂ BH) défini sur OF .
On note TR = RE/FTG,E et BR = RE/FBG,E. On note IR (resp. IH) le sous-groupe
d’Iwahori de R(F ) (resp. H(F )) défini par le sous-groupe de Borel BR (resp. BH).

On note Π(R) (resp. Π(H)) l’ensemble des classes d’équivalence de représentations
irréductibles θ-stables de R(F ) (resp. de représentations irréductibles de H(F )) qui ont
un vecteur non nul invariant par IR (resp. IH). Pour toute π ∈ Π(R), on fixe un opérateur
d’entrelacement normalisé Aπ sur π ; si π est non ramifiée, on choisit l’opérateur d’en-
trelacement normalisé qui fixe les vecteurs du sous-espace πR(OF ).

On définit les données locales en imitant Hales ([H2] 4.1).

Définition 10.2.1 On appelle données locales pour R et (H, LH, s, ξ) la donnée d’un
ensemble I et de deux familles de nombres complexes (aRi (π))i∈I,π∈Π(R) et (a

H
i (πH))i∈I,πH∈Π(H)

tels que, pour tout i ∈ I, les nombres aRi (π) (resp. aHi (πH)) soient nuls pour presque
toute π ∈ Π(R)) (resp. πH ∈ Π(H)) et que, pour toute f ∈ HR, les conditions suivantes
soient équivalentes :

(a) pour tout i ∈ I, ∑
π∈Π(R)

aRi (π)Tr(π(f)Aπ) =
∑

πH∈Π(H)

aHi (πH)Tr(πH(bξ(f))) ;

(b) pour tout γH ∈ H(F ) semi-simple elliptique et fortementG-régulier, on a Λ(γH , f) =
0.

Proposition 10.2.2 On suppose queG est adjoint, que la donnée endoscopique (H, s, η0)
de G est elliptique, qu’il existe un plongement admissible TH −→ G d’image TG, et
qu’il existe des données locales pour R et (H, LH, s, ξ).

Alors, pour toute f ∈ HR et pour tout γH ∈ H(F ) semi-simple elliptique fortement
G-régulier, on a Λ(γH , f) = 0.
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Remarque 10.2.3 Si G est adjoint, alors le morphisme ξ : LH −→ LR provient par
inflation d’un morphisme Ĥ ⋊ Gal(K/F ) −→ R̂ ⋊ Gal(K/F ), où K est une extension
finie non ramifiée de F . En effet, d’après la définition de t, on a ξ(1 ⋊ σd) = ξ′(s ⋊ σd)
(on rappelle que ξ′ est le composé de η : LH −→ LG et du “plongement diagonal”
LG −→ LR). On a s ∈ Z(Ĥ)ΓFZ(Ĝ). Comme G est adjoint, Z(Ĝ) est fini ; comme de
plus H est un groupe endoscopique elliptique de G, Z(Ĥ)ΓF est aussi fini, donc s est
d’ordre fini. Soit k ∈ N∗ tel que sk = 1. Alors ξ(1 ⋊ σdk) = ξ′(1 ⋊ σdk). Comme, par
hypothèse, η(1 ⋊ σr) = 1 ⋊ σr pour r assez divisible, on obtient, quitte à remplacer k
par un multiple (non nul) : ξ(1⋊ σdk) = 1⋊ σdk.

Avant de montrer la proposition, on prouve quelques lemmes.
Rappelons que l’on dit qu’un élément de H(F ) ou G(F ) est fortement compact s’il

appartient à un sous-groupe compact, et compact si son image dans le groupe adjoint de
H resp. G est fortement compacte (cf [H1] §2). Tout élément semi-simple elliptique de
G(F ) ou H(F ) est compact, et un élément stablement conjugué à un élément compact
est compact (ceci résulte directement de la caractérisation des éléments compacts dans
[H1] §2). Si le centre de G est anisotrope (par exemple, si G est adjoint), les notions
“fortement compact” et “compact” sont les mêmes pour les éléments de G(F ). Il en est
de même pour les éléments de H(F ) si, de plus, (H, s, η0) est elliptique (car le centre de
H est alors anisotrope).

Lemme 10.2.4 On suppose que les centres deG et H sont anisotropes. Soit A : HR −→
C une forme linéaire. On suppose que : pour toute f ∈ HR, si ΛγH (f) = 0 pour tout
γH ∈ H(F ) semi-simple elliptique fortement G-régulier, alors A(f) = 0.

Alors A est une combinaison linéaire de formes linéaires γH 7−→ Λ(γH , f), avec γH ∈
H(F ) semi-simple elliptique fortement G-régulier.

Démonstration. Notons UH ⊂ H(F ) l’ensemble des éléments compacts de H(F ) et
UR l’ensemble des éléments θ-semi-simples de R(F ) dont la norme contient un élément
compact de G(F ). Alors UH est compact modulo conjugaison et UR est compact modulo
θ-conjugaison (ces notions sont définies au-dessus du théorème 2.8 de [Cl2]). D’après la
version tordue de la conjecture de Howe ([Cl2] théorème 2.8), l’espace vectoriel des
distributions sur HR engendré par les f 7−→ Oδθ(f), δ ∈ UR et f 7−→ OγH (bξ(f)), γH ∈
UF , est de dimension finie. Si γH ∈ H(F ) est semi-simple et elliptique, alors γH ∈ UH ,
et toute image de γH dans R(F ) est dans UR. En particulier, l’espace vectoriel engendré
par les distributions γH 7−→ Λ(γH , f), γH ∈ H(F ) semi-simple elliptique fortement
G-régulier, est de dimension finie. La conclusion du lemme en résulte.

�

On note SH le sous-tore déployé maximal de TH , SR le sous-tore déployé maximal de
TR et ΩH = Ω(SH(F ),H(F )), ΩR = Ω(SR(F ), R(F )) les groupes de Weyl relatifs. On

identifie HH (resp. HR) à C[ŜH/ΩH ] (resp. C[ŜR/ΩR]) par l’isomorphisme de Satake. Si

z ∈ ŜH (resp. ŜR) et f ∈ HH (resp. HR), on note f(z) = f(zΩH) (resp. f(z) = f(zΩR)).
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Rappelons la définition du morphisme bξ : HR −→ HH induit par ξ (cf [Bo] sections
6 et 7). Le groupe ΩH (resp. ΩR) s’identifie au sous-groupe des points fixes par ΓF du

groupe de Weyl Ω(T̂H , Ĥ) (resp. Ω(T̂R, R̂)). On note NH (resp NR) l’image inverse

de ΩH (resp. ΩR) dans Nor bH
(T̂H) (resp. NorbR

(T̂R)), YH = ŜH (resp. YR = ŜR) et

(Ĥ⋊σ)ss (resp. (R̂⋊σ)ss) l’ensemble des éléments semi-simples de Ĥ⋊σ ⊂ Ĥ⋊WFnr/F

(resp. R̂ ⋊ σ ⊂ R̂ ⋊ WFnr/F ) ; on rappelle que σ est un générateur fixé de WFnr/F .

Comme X∗(SH) = X∗(TH)
ΓF (resp. X∗(SR) = X∗(TR)

ΓF ), le groupe ΩH (resp. ΩR)
agit naturellement sur YH (resp. YR). De plus, on sait que :

• la restriction à (T̂H
ΓH

)0 (resp. (T̂R
ΓH

)0) du morphisme ν : T̂H −→ YH (resp.

ν : T̂R −→ YR) dual de l’inclusion SH ⊂ TH (resp. SR ⊂ TR) est une isogénie ([Bo]
6.3) ;

• l’application T̂H ⋊ σ −→ YH (resp. T̂R⋊ σ −→ YR) qui envoie t⋊ σ sur ν(t) induit
une bijection

(T̂H ⋊ σ)/ IntNH
∼−→ YH/ΩH

(resp. (T̂R ⋊ σ)/ IntNR
∼−→ YR/ΩR)

([Bo], lemme 6.4) ;
• l’inclusion induit une bijection

(T̂H ⋊ σ)/ IntNH
∼−→ (Ĥ⋊ σ)ss/ Int Ĥ

(resp. (T̂R ⋊ σ)/ IntNR
∼−→ (R̂⋊ σ)ss/ Int R̂)

([Bo], lemme 6.5).
En particulier, on obtient des bijections ϕH : (Ĥ ⋊ σ)ss/ Int Ĥ

∼−→ YH/ΩH et ϕR :
(R̂ ⋊ σ)ss/ Int R̂

∼−→ YR/ΩR. Le morphisme ξ : LH −→ LR est non ramifié, donc il
induit un morphisme (Ĥ ⋊ σ)ss/ Int Ĥ −→ (R̂ ⋊ σ)ss/ Int R̂, d’où un morphisme b∗ξ :
YH/ΩH −→ YR/ΩR. Le morphisme bξ : C[YR/Ω] −→ C[YH/ΩH ] est le dual de b∗ξ .

On note Y u
H (resp. Y u

R ) le sous-groupe compact maximal de YH (resp. YR).

Lemme 10.2.5 Le morphisme b∗ξ : YH/ΩH −→ YR/ΩR envoie Y u
H/ΩH dans Y u

R/ΩR et
(YH − Y u

H)/Ω dans (YR − Y u
R )/ΩR.

Démonstration. SoitK une extension non ramfiée de F telle queH etG soient déployés
sur K ; on note r = [K : F ]. Pour tout g ⋊ σ ∈ Ĥ ⋊ σ ou R̂ ⋊ σ, on pose N(g ⋊ σ) =
gσ(g) . . . σr−1(g). Soit G′ l’ensemble des points complexes d’un groupe algébrique sur C.
On copie la définition de [H1] §2 et on dit que g ∈ G′ est fortement compact s’il existe
un sous-groupe compact de G′ qui contient g. On voit facilement que ceci revient à
demander qu’il existe une représentations fidèle ρ : G′ −→ GLm(C) telle que les valeurs
propres de ρ(g) soient toutes de module 1, et qu’un morphisme de groupes algébriques
sur C envoie un élément fortement compact sur un élément fortement compact. Soit
g ∈ Ĥ tel que g⋊σ soit semi-simple. Montrons que ϕH(g⋊σ) ∈ Y u

H/ΩH si et seulement

si N(g ⋊ σ) est fortement compact. Quitte à remplacer g ⋊ σ par un conjugué sous Ĥ
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(ce qui ne change pas les deux conditions), on peut supposer que g ∈ T̂H . Supposons
que N(g ⋊ σ) est fortement compact. Alors ν(N(g ⋊ σ)) = ν(g)r ∈ YH est fortement
compact, et ceci implique que ν(g) est fortement compact, c’est-à-dire que ν(g) ∈ Y u

H .
Supposons que ϕH(g ⋊ σ) = ν(g)ΩH ∈ Y u

H/ΩH , c’est-à-dire que ν(g) ∈ Y u
H . Alors

ν(N(g⋊σ)) = ν(g)r ∈ Y u
H . De plus, T̂H est commutatif, donc N(g⋊σ) ∈ T̂H

ΓH
. Comme

la restriction de ν à T̂H
ΓH

est finie, on voit facilement que le fait que ν(N(g⋊σ)) ∈ Y u
H

implique que N(g ⋊ σ) est fortement compact. On a évidemment un résultat similaire
en remplaçant H par R.

Pour conclure, il suffit donc de montrer que, pour tout g ⋊ σ ∈ Ĥ ⋊ σ, N(g ⋊ σ)
est fortement compact si et seulement si N(ξ(g ⋊ σ)) est fortement compact. Soit ξ0 :
Ĥ −→ R̂ le morphisme induit par ξ. Notons t′ ⋊ σ = ξ(1 ⋊ σ). On voit facilement que,
pour tout g ∈ Ĥ, N(ξ(g ⋊ σ)) = ξ0(N(g ⋊ σ))N(t′ ⋊ σ). D’après la remarque 10.2.3,
on peut quitte à remplacer K par une extension non ramifiée plus grande supposer que
ξ(1 ⋊ σr) = 1 ⋊ σr, c’est-à-dire que N(t′ ⋊ σ) = 1. Le résultat cherché résulte alors de
l’injectivité de ξ0.

�

Lemme 10.2.6 Pour tous δ ∈ R(F ) θ-semi-simple θ-régulier θ-elliptique et γH ∈ H(F )
semi-simple régulier elliptique, les distributions f 7−→ Oδθ(f) et f 7−→ OγH (bξ(f)) sur
HR sont tempérées.

Démonstration. Rappelons que l’on dit que qu’une distribution sur HR est tempérée si
elle se prolonge par continuité à l’espace de Schwarz des fonctions bi-R(OF )-invariantes
et à décroissance rapide sur R(F ) (défini par exemple dans la section 5 de [Cl2]). Pour
la première distribution, de l’énoncé, cela est prouvé dans le lemme 5.2 de [Cl2]. De
plus, on sait que la distribution fH 7−→ OγH (fH) sur HH est tempérée (par exemple
parce que c’est un cas particulier du lemme 5.2 de [Cl2]). Il suffit donc de montrer que
le morphisme bξ : HR −→ HH s’étend aux espaces de Schwarz. On imite la preuve du
lemme 5.1 de [Cl2].

Pour montrer que bξ se prolonge en un morphisme entre les espaces de Schwarz, il
suffit, d’après la preuve du lemme 5.1 de [Cl2], de montrer que b∗ξ envoie Y u

H/ΩH dans
Y u
R/ΩR. Ceci résulte du lemme 10.2.5 ci-dessus.

�

On dit qu’un élément θ-semi-simple de R(F ) est θ-compact si sa norme est compacte.
On note 1lc la fonction caractéristique de l’ensemble des éléments semi-simples compacts
de H(F ), et 1lθ−c la fonction caractéristique de l’ensemble des éléments θ-semi-simples
θ-compacts de R(F ). Si πH ∈ Π(H) et π ∈ Π(R), on définit la trace compacte de πH et
la trace tordue θ-compacte de π par les formules :

Trc(πH(fH)) := Tr(πH(1lcfH)), fH ∈ C∞
c (H(F ))

Trθ−c(π(f)Aπ) := Tr(π(1lθ−cf)Aπ), f ∈ C∞
c (R(F )).
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Lemme 10.2.7 Soit π une représentation admissible irréductible θ-stable de R(F ),
munie d’un opérateur d’entrelacement normalisé Aπ, telle que la distribution f 7−→
Trθ−c(π(f)Aπ) sur HR ne soit pas identiquement nulle. Alors π ∈ Π(R).

Démonstration. D’après le corollaire à la proposition 2.4 de [Cl2], il existe un sous-
groupe parabolique θ-stable P ⊃ BR de R tel que πNP

soit non ramifiée, où NP est le
radical unipotent de P et πNP

est le module de Jacquet non normalisé (c’est-à-dire le
module des NP -coinvariants de π). Donc, si N est le radical unipotent de BR, alors πN
est non ramifiée. D’après la proposition 2.4 de [Cas], ceci implique que πIR 6= {0}.

�

Lemme 10.2.8 On suppose que les centres de G et H sont anisotropes et que le centre
de H est connexe (cette dernière condition est automatiquement vérifiée si Ĝder est
simplement connexe, ce qui est le cas, par exemple, si G est adjoint). Soient δ ∈ R(F )
θ-semi-simple θ-elliptique θ-régulier et γH ∈ H(F ) semi-simple elliptique régulier. Alors
la distribution f 7−→ Oδθ(f) sur HR est combinaison linéaire de distributions f 7−→
Trθ−c(π(f)Aπ), avec π ∈ Π(R), et la distribution fH 7−→ SOγH (fH) sur HH est combi-
naison linéaires de distributions fH 7−→ Trc(πH(fH)), avec πH ∈ Π(H) qui provient par
image inverse d’un élément de Π(Hadj).

Démonstration. Montrons la première assertion. Soit f ∈ HR telle que Trθ−c(π(f)Aπ) =
0 pour toute π ∈ Π(R) ; montrons que Oδθ(f) = 0. Comme δ est θ-elliptique, donc θ-
compact, on a Oδθ(f) = Oδθ(1lθ−cf). Or Tr(π(1lθ−cf)Aπ) = Trθ−c(π(f)Aπ) = 0 pour
toute π ∈ Π(R), donc, d’après le théorème principal de [KR] et le lemme 10.2.7,
Oδθ(1lθ−cf) = 0.

D’autre part, d’après la version tordue de la conjecture de Howe (théorème 2.8 de
[Cl2]), l’espace engendré par les distributions (sur HR) f 7−→ Trθ−c(π(f)Aπ), π ∈ Π(R),
est de dimension finie. Le résultat cherché résulte de ce fait.

Montrons la deuxième assertion du lemme. Comme Z(Ĥ) est connexe et anisotrope,
le lemme 10.4.4 implique que, pour toute fH ∈ HH , SOγH (fH) = SOγ′H (f

′
H), où γ

′
H est

l’image de γH dans Hadj(F ) et f
′
H est l’image de fH dans HHadj

(définie dans le lemme
10.4.4). La deuxième assertion du lemme résulte alors de la première assertion, appliquée
à Hadj (et à θ = 1).

�

On identifie le groupe des caractères non ramifiés de TR(F ) à YR de la manière habi-
tuelle : si ψ est un caractère non ramifié deTR(F ), la restriction de ψ à SR(F ) correspond

à un cocaractère µψ de ŜR = YR, et on associe à ψ l’élément z = µψ(̟F ). Si z ∈ YR et
ψz est le caractère non ramifié associé, on note I(z) la représentation de R(F ) obtenue
par induction parabolique (normalisée) à partir de ψz :

I(z) = IndRBR
(δ

1/2
BR
⊗ ψz),
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où, si N est le radical unipotent de BR, δBR
(t) = |det(Ad(t), Lie(N))| pour tout

t ∈ TG(F ) (on voit δ
1/2
BR
⊗ψz comme un caractère de BR(F ) via la projection BR(F ) −→

TR(F )). Si θ̂(z) = z, alors ψz est θ-stable et muni d’un opérateur d’entrelacement nor-
malisé canonique (qui est l’identité sur l’espace de ψz, c’est-à-dire C) ; on note AI(z)
l’opérateur d’entrelacement normalisé sur I(z) qui s’en déduit. On a des notations simi-
laires pour H (bien sûr, sans les opérateurs d’entrelacement).

Lemme 10.2.9 On suppose que G est adjoint. Soit π ∈ Π(R). Alors il existe z ∈
YR − Y u

R , stable par θ, et un sous-quotient θ-stable π′ de I(z), muni d’un opérateur
d’entrelacement Aπ′ , tel que, pour tout f ∈ HR, Trθ−c(π(f)Aπ) = Trθ−c(π′(f)Aπ′).

De même, si πH ∈ Π(H) vient d’une représentation dans Π(Hadj), alors il existe zH ∈
YH − Y u

H et un sous-quotient π′H de I(zH) tel que, pour toute fH ∈ HH , Trc(πH(fH)) =
Trc(π

′
H(fH)).

Démonstration. D’après la proposition 2.6 de [Cas], il existe z ∈ YR tel que π soit une
sous-représentation de I(z). En examinant la preuve de cette proposition, on voit que z
est nécessairement θ-stable. Si z 6∈ Y u

R , on a fini. Si z ∈ Y u
R , comme G est adjoint, d’après

un résultat de Keys (voir [Ke], en particulier la fin de la section 3), la représentation I(z)
est irréductible, donc π = I(z). Soit z′ ∈ YR − Y u

R θ-stable. Les caractères χz et χz′ non
ramifiés correspondant à z et z′ sont égaux sur l’ensemble des éléments θ-compacts de
TR(F ). Il résulte donc du théorème 3 de [vD] que Trθ−c(π(f)Aπ) = Trθ−c(I(z′)(f)AI(z′))
pour toute f ∈ C∞

c (R(F )).
Le même raisonnement (non tordu) s’applique à πH , ou plutôt à la représentation de

Hadj(F ) qui induit πH ; noter que, comme le centre de H est anisotrope, on a YH =
YHadj

. On a besoin du fait que πH vient d’une représentation dans Π(Hadj) pour pouvoir
appliquer le résultat de Keys.

�

Dans le lemme ci-dessous, on note N le radical unipotent de BR et, pour toute
représentation π de R(F ), on note πN le TR(F )-module des N(F )-coinvariants de π.

Lemme 10.2.10 Soit π une représentation admissible de longueur finie θ-stable de

R(F ), munie d’un opérateur d’entrelacement normalisé Aπ. La semi-simplifiée de δ
−1/2
B ⊗

πN est une somme de caractères θ-stables de TR(F ) ; on note z1, . . . , zn les points
de YR correspondant aux caraactères non ramifiés qui apparaissent. Alors la distribu-
tion f 7−→ Tr(π(f)Aπ) sur HR est combinaison linéaire des distributions f 7−→ f(zi),
1 ≤ i ≤ n. De plus, si π est un sous-quotient de I(z), avec z ∈ YR θ-stable, alors les zi
sont tous de la forme ωz, ω ∈ ΩR.

On a évidemment un résultat similaire pour H.

Démonstration. Comme π et sa semi-simplifiée ont le même caractère, on peut supposer
que π est irréductible. On peut aussi supposer que π est non ramifiée (sinon le résultat
est trivial). D’après la proposition 2.6 de [Cas], il existe z ∈ YR tel que π soit une sous-
représentation de I(z). D’après le corollaire 2.2 de [Cas], I(z)R(OF ) est de dimension 1 ;
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donc I(z)R(OF ) = πR(OF ). Il résulte de la description explicite d’une base de I(z)R(OF )

dans [Car] 3.7 et de la définition de la transformée de Satake (voir par exemple [Car]
4.2) que, pour toute f ∈ HR, Tr(f, I(z)R(OF )) = Tr(f, πR(OF )) = f(z). Comme Aπ est
égal à 1 ou −1 sur πR(OF ), on trouve que la distribution f 7−→ Tr(π(f)Aπ) est égale à
la distribution z 7−→ f(z) ou à son opposée. D’après le théorème 3.5 de [Car], les zi sont
tous de la forme ωz, ω ∈ ΩR. Ceci finit la preuve du lemme.

�

Pour tout λ ∈ X∗(YR), on note

fλ =
∑

ω∈ΩR

λω ∈ C[YR]
ΩR ≃ C[YR/ΩR] = HR.

Lemme 10.2.11 Il existe un cône ouvert non vide C dans X∗(YR)⊗Z R tel que
(a) pour tout z ∈ YR θ-stable, pour tout sous-quotient θ-stable π de I(z), muni

d’un opérateur d’entrelacement normalisé Aπ, la restriction à C ∩ X∗(YR) de la
fonction λ 7−→ Trθ−c(π(fλ)Aπ) sur X∗(YR) est combinaison linéaire des fonctions
λ 7−→ λ(ωz), ω ∈ ΩR.

On suppose de plus qu’il existe un plongement admissible TH −→ G d’image TG
4 et que le centre de G est connexe. Alors il existe un cône ouvert non vide C dans
X∗(YR)⊗Z R qui vérifie la condition (a) ci-dessus et la condition :

(b) pour tout zH ∈ YH , pour tout sous-quotient πH de I(zH), la restriction à C ∩
X∗(YR) de la fonction λ 7−→ Trc(πH(bξ(fλ))) sur X∗(YR) est combinaison linéaire
des fonctions λ 7−→ λ(ωb∗ξ(zH)), avec ω ∈ ΩR.

Démonstration. Nous aurons besoin de quelques notations supplémentaires. Soit P ⊃
BR un sous-groupe parabolique de R. On noteNP le radical unipotent de P, MP le sous-
groupe de Levi deP qui contient TR, ΩMP

= Ω(SR(F ),MP (F )) le groupe de Weyl relatif
de MP , δP la fonction modulaire de P (si γ ∈ P(F ), δ(γ) = |det(Ad(γ), Lie(NP )|F ),
aMP

= Hom(X∗(AMP
),R) et aP = dim(aMP

). On suppose que P est θ-stable. Soient
P0 et M0 le sous-groupe parabolique et le sous-groupe de Levi de G correspondant à
P et MP (cf l’exemple 9.1.1). On note HM0 : M0(F ) −→ aM0 := Hom(X∗(AM0),R) le
morphisme de Harish-Chandra (cf [A1] p 917), τ̂GP0

: aT := Hom(X∗(TG),R) −→ {0, 1}
la fonction caractéristique de la chambre de Weyl obtuse associée à P0 (cf [A1] p 936) et
χ̂N0 = τ̂GP0

◦HM0 (on a une injection canonique aM0 ⊂ aT ). On définit une fonction χ̂NP ,θ

sur MP (F ) par χ̂NP ,θ(m) = χ̂N0(Nm) si m ∈ MP (F ) est θ-semi-simple, et χ̂NP ,θ = 0
sinon. Si π est une représentation admissible de longueur finie θ-stable de R(F ), munie
d’un opérateur d’entrelacement normalisé Aπ, on note πNP

le module de Jacquet (le
module des NP -coinvariants de π), et on note toujours Aπ l’opérateur d’entrelacement
normalisé sur πNP

induit par l’opérateur Aπ sur π. Si f ∈ HR, on note f (P ) ∈ HMP
le

terme constant de f en P.

4Il suffirait de supposer cela vrai sur une extension non ramifiée K/F telle que le morphisme de
changement de base H(R(K), R(OK)) −→ H(R(F ),R(OF )) soit surjectif.
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Soit π une représentation admissible de longueur finie θ-stable de R(F ), munie d’un
opérateur d’entrelacement normalisé Aπ. Le corollaire à la proposition 2.4 de [Cl2] dit
que, pour toute f ∈ HR,

(∗) Trθ−c(π(f)Aπ) =
∑

P

(−1)aP−aG Tr((δ
−1/2
P ⊗ πNP

)(χ̂NP ,θf
(P ))Aπ),

où P parcourt l’ensemble des sous-groupes paraboliques θ-stables de R contenant BR.
On note N : aTR

−→ aTG
, λ 7−→ λ+ θ(λ)+ · · ·+ θd−1(λ), et on identifie X∗(YR)⊗ZR

à aTR
. Soient λ ∈ X∗(YR) et P ⊃ BR un sous-groupe parabolique θ-stable de R. On a

f
(P )
λ =

∑
ω∈ΩR

λω ∈ C[YR]
ΩMP = HMP

, et il résulte facilement des définitions que, pour

tout ω ∈ ΩR,

χ̂NP ,θ

∑

ω′∈ΩMP

λω
′ω = τ̂GP0

(N(λω))
∑

ω′∈ΩMP

λω
′ω.

Il est clair d’après la définition des τ̂GP0
qu’il existe une union finie d’hyperplans (vecto-

riels) D ⊂ aTG
telle que, pour tout sous-groupe parabolique P0 de G, τ̂GP0

soit constante
sur les composantes connexes de aT −D (il suffit de prendre pour D l’union des noyaux
des poids fondamentaux de TG dans BG). Alors D

′ := N−1(D) ⊂ aTR est une union finie
d’hyperplans, et, pour tout sous-groupe parabolique θ-stable P ⊃ BR de R, la fonction
τ̂GP0
◦N est constante sur les composantes connexes de aTR −D′. Quitte à remplacer D′

par
⋃

ω∈ΩR

ω(D′), on peut supposer que, pour toute composante connexe C de aTR −D′,

pour tous λ, λ′ ∈ C, pour tout sous-groupe parabolique θ-stable P ⊃ BR et pour tout
ω ∈ ΩR, on a τ̂GP0

◦ N(λω) = τ̂GP0
◦ N((λ′)ω). Soit C une telle composante connexe. On

déduit des calculs ci-dessus qu’il existe des sous-ensembles Ω′
MP

de ΩR, où P parcourt
l’ensemble des sous-groupes paraboliques θ-stables contenant BR de R, tels que : pour
tout λ ∈ C, pour tout P,

χ̂NP ,θf
(P )
λ =

∑

ω∈Ω′
MP

λω.

Soit z ∈ YR θ-stable, et soit π un sous-quotient θ-stable de I(z), muni d’un opérateur
d’entrelacement normalisé Aπ. Pour tout sous-groupe parabolique θ-stable P ⊃ BR

de R, on a δ
−1/2
BR

⊗ πNBR
= δ

−1/2
BR∩MP

⊗ (δ
−1/2
P ⊗ πNP

)NBR∩MP
. D’après la formule (∗), le

calcul des fonctions χ̂NP ,θf
(P )
λ ci-dessus et le lemme 10.2.10 (appliqué aux représentations

δ
−1/2
P ⊗πNP

, pour toute composante connexe C de aTR −D′, la restriction à C ∩X∗(YR)
de la fonction λ 7−→ Trθ−c(π(fλ)Aπ) est combinaison linéaire des fonctions λ 7−→ λ(ωz),
ω ∈ ΩR. On a donc obtenu un cône C tel que la condition (a) soit satisfaite.

Montrons la deuxième assertion du lemme. Quitte à remplacer les plongements de T̂H

et T̂G dans Ĥ et Ĝ par des plongements conjugués, on peut supposer que ξ0 induit un
isomorphisme ΓF -équivariant T̂H

∼−→ T̂G. On utilise cet isomorphisme pour identifier
TH et TG. D’après la définition de ξ, la restriction à T̂H de ξ0 : Ĥ −→ Ĝ induit un
morphisme ΓF -équivariant T̂H −→ T̂R. On note t′ ⋊ σ = ξ(1 ⋊ σ). Alors t′ centralise
l’image (par le plongement diagonal) de T̂G dans R̂ = Ĝd ; comme Ĝder est simplement

144



connexe, t′ ∈ T̂R. L’isomorphisme TH ≃ TG fixé ci-dessus donne un isomorphisme
aTG

≃ aTH
, et on peut voir le morphisme N : aTR −→ aTG

, λ 7−→ λ+θ(λ)+· · ·+θd−1(λ)
défini ci-dessus comme un morphisme aTR

−→ aTH
. On peut identifier aTR

et aTH
à

X∗(YR) ⊗Z R et X∗(YH) ⊗Z R, et N envoie X∗(YR) dans X∗(YH). Il est alors facile
de voir que bξ : C[YR/Ω] −→ C[YH/ΩH ] envoie fλ sur |ΩH |−1

∑
ω∈ΩR

λ(t′)fN(λω), pour

tout λ ∈ X∗(YR), où on a noté λ(t′) la valeur de λ en l’image de t′ par le morphisme

évident T̂R −→ YR = ŜR. Soit DH l’union des hyperplans de aTH
noyaux des poids

fondamentaux de TH dans BH , et soit D
′
H l’union des ω(N−1(DH)), pour ω parcourant

ΩR. Alors, pour toute composante connexe C de aTR
−D′

H , pour tous λ, λ
′ ∈ C, pour

tout sous-groupe parabolique PH ⊃ BH de H et pour tout ω ∈ ΩR, on a τ̂HPH
◦N(λω) =

τ̂HPH
◦N((λ′)ω). En appliquant la version non tordue du raisonnement ci-dessus au calcul

des traces compactes de représentations dans Π(H), on voit qu’une telle composnte
connexe C vérifie la condition (b). Donc une composante connexe de aTR

− (D′ ∪D′
H)

vérifie les conditions (a) et (b).
�

Le lemme suivant sera utilisé dans 10.3. C’est un résultat d’annulation analogue à la
proposition 3.7.2 de [La2].

Lemme 10.2.12 On suppose qu’il existe un plongement admissible TH −→ G d’image
TG et que le centre deG est connexe. Soit γH ∈ H(F ) semi-simple elliptique et fortement
G-régulier. On suppose que, pour tout δ ∈ R(F ) θ-semi-simple, aucun élément de N δ
n’est une image de γH dans G(F ). Alors, pour toute f ∈ HR, OγH (bξ(f)) = 0.

Comme la condition sur γH est stable par conjugaison stable, on en déduit en parti-
culier que, sous les mêmes hypothèses, SOγH (bξ(f)) = 0 pour toute f ∈ HR.

Démonstration. On adapte la preuve de la proposition 3.7.2 de [La2]. Commençons par
reformuler la condition sur γH . D’après la proposition 2.5.3 de [La2], un élément semi-
simple elliptique de G(F ) est une norme si et seulement si son image dans H0

ab(F,G) est
une norme. En utilisant la preuve de la proposition 1.7.3 de [La2], on voit qu’on a des
isomorphismes canoniques H0

ab(F,G) = H1(ΓF , Z(Ĝ))D et H0
ab(F,H) = H1(ΓF , Z(Ĥ))D

(où D désigne le dual de Pontryagin). Comme on a un plongement ΓF -équivariant ca-
nonique Z(Ĝ) ⊂ Z(Ĥ), on en déduit un morphisme H0

ab(F,H) −→ H0
ab(F,G). La

condition de l’énoncé sur γH est alors équivalente à la condition suivante : l’image de γH
dans H0

ab(F,G) n’est pas une norme.
Il existe donc un caractère χ de H0

ab(F,G) trivial sur les normes et tel que χH(γH) 6=
1, où χH le caractère de H(F ) égal au composé de χ et du morphisme H(F ) −→
H0
ab(F,H) −→ H0

ab(F,G). D’après la preuve du lemme 3.7.1 de [La2], χ induit un
caractère χTH de TH(F ). Montrons que, pour toute f ∈ HR, bξ(f) = χHbξ(f) (ceci
permet de conclure, puisque χH(γ

′
H) 6= 1 pour tout conjugué γ′H ∈ H(F ) de γH). Pour

cela, on procède comme dans la preuve du lemme 3.7.1 de [La2], et on montre que
Tr(π(bξ(f))) = Tr(π(χHbξ(f))) pour toute f ∈ HR et toute représentation non ramifiée
π de H(F ). On identifie TH à TG par un plongement admissible, et on note, comme
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dans la preuve du lemme 10.2.11 ci-dessus, N : SR −→ SG = SH l’application norme ;
on note encore N l’application X∗(SR) −→ X∗(SH) qui s’en déduit. D’après la preuve

de la deuxième partie du lemme 10.2.11, toute fonction de HH = C[ŜH/ΩH ] = C[SH ]
ΩH

qui est dans l’image de bξ est combinaison linéaire d’éléments N(µ), avec µ ∈ X∗(SR).

Pour tout z ∈ ŜH , correspondant à un caractère non ramifié χz de TH(F ), on note
πz la représentation non ramifiée de H(F ) associée à χz (πz est l’unique sous-quotient

non ramifié de I(z), cf par exemple [Car] p 152). Enfin, notons z0 ∈ ŜH l’élément
correspondant au caractère non ramifié χTH de TH(F ). Comme χTH est trivial sur les
normes, on a N(µ)(z0) = 1 pour tout µ ∈ X∗(SR).

Soit f ∈ HR. D’après le lemme 10.2.10, pour tout z ∈ ŜH , Tr(πz(bξ(f))) est une com-
binaison linéaire de bξ(f)(ωz), avec ω ∈ ΩH . Donc, d’après la discussion ci-dessus, pour

tout z ∈ ŜH , Tr(πz(bξ(f))) = Tr(πzz0(bξ(f))) ; or on a Tr(πzz0(bξ(f))) = Tr(πz(χHbξ(f))),
donc Tr(πz(bξ(f))) = Tr(πz(χHbξ(f))). D’où finalement bξ(f) = χHbξ(f).

�

Démonstration de la proposition 10.2.2.On note (aRi (π))i∈I,π∈Π(R) et (a
H
i (πH))i∈I,πH∈Π(H)

les données locales. D’après la définition des données locales, il suffit de montrer que,
pour tout i ∈ I et toute f ∈ HR,

∑

π∈Π(R)

aRi (π)Tr(π(f)Aπ) =
∑

πH∈Π(H)

aHi (πH)Tr(πH(bξ(f))).

On fixe i ∈ I et on note A la distribution sur HR définie par

A(f) =
∑

π∈Π(R)

aRi (π)Tr(π(f)Aπ)−
∑

πH∈Π(H)

aHi (πH)Tr(πH(bξ(f))).

On veut montrer que A = 0. La distribution A est une somme de caractères de HR,
c’est-à-dire qu’il existe z1, . . . , zn ∈ YR deux à deux non conjugués par ΩR tels que A
soit combinaison linéaire des distributions zi 7−→ f(zi). On écrit

A(f) =

n∑

i=1

cif(zi),

avec c1, . . . , cn ∈ C. La définition des données locales et le lemme 10.2.4 impliquent
que A est combinaison linéaire de distributions f 7−→ Λ(γH , f), pour γH ∈ H(F ) semi-
simple elliptique fortement G-régulier. D’après le lemme 10.2.6, la distribution A est
tempérée. D’après le lemme 5.5 de [Cl2], on peut supposer que z1, . . . , zn ∈ Y u

R . D’autre
part, d’après le lemme 10.2.8, la distribution A est combinaison linéaire de distributions
f 7−→ Trθ−c(π(f)Aπ) et f 7−→ Trc(πH(bξ(f))), avec π ∈ Π(R) et πH ∈ Π(H). D’après
le lemme 10.2.11, il existe un cône ouvert non vide C de X∗(YR) ⊗Z R et des éléments
y1, . . . , ym ∈ YR tels que la restriction à C ∩ X∗(YR) de la fonction λ 7−→ A(fλ) sur
X∗(YR) soit combinaison linéaire des fonctions λ 7−→ λ(yi), 1 ≤ i ≤ m. D’après la
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description explicite des yi donnée dans le lemme 10.2.11 et les lemmes 10.2.9 et 10.2.5,
on peut supposer que y1, . . . , ym ∈ YR − Y u

R . Soient d1, . . . , dm ∈ C tels que

A(fλ) =
m∑

i=1

diλ(yi)

pour tout λ ∈ C ∩ X∗(YR). Considérons les caractères ϕ et ϕ′ sur X∗(YR) définis par

ϕ(λ) =
n∑
i=1

∑
ω∈ΩR

ciλ(ωzi) et ϕ′(λ) =
m∑
i=1

diλ(yi). Alors ϕ(λ) = ϕ′(λ) = A(fλ) si λ ∈

C ∩ X∗(YR). Comme C ∩ X∗(YR) engendre le groupe X∗(YR), on a ϕ = ϕ′. Mais la
famille (λ 7−→ λ(z))z∈YR de caractères de X∗(YR) est libre et {ωzi, 1 ≤ i ≤ n, ω ∈
ΩR} ∩ {y1, . . . , ym} = ∅ (car le premier ensemble est inclus dans Y uR et le second dans
YR− Y u

R ), donc ϕ = ϕ′ = 0. En utilisant l’indépendance linéaire des λ 7−→ λ(ωzi), on en
déduit que c1 = · · · = cn = 0, donc, finalement, que A = 0.

�

10.3 Construction de données locales

On se place dans la situation du début de 10.2. Le but de cette sous-section est de
construire des données locales. La méthode est globale et utilise la formule des traces.
On commence par construire une situation globale qui redonne la situation de départ en
une place.

Lemme 10.3.1 Soient F , E, G, (H, s, η0) et η comme dans 10.1. Soit K une exten-
sion non ramifiée de E telle que les groupes G et H soit déployés sur K et que les
morphismes η et ξ proviennent de morphismes Ĥ ⋊ Gal(K/F ) −→ Ĝ ⋊ Gal(K/F ) et
Ĥ⋊Gal(K/F ) −→ R̂⋊Gal(K/F ). Alors, pour tout r ∈ N∗, il existe un corps de nombres
kF , des extensions galoisiennes kK/kE/kF , un ensemble S0 de places finies de kF , des
groupes réductifs connexes G et H sur kF et des L-morphismes η : LH −→ LG et

ξ : LH −→ R, où R = RkE/kFGkE , tels que :
(i) Les groupes H et G sont quasi-déployés sur kF et déployés sur kK , et G a des

tores maximaux elliptiques sur kF .
(ii) L’ensemble S0 est de cardinal r. Soit v ∈ S0. La place v est inerte dans kK , et

on a des isomorphismes kF,v ≃ F , kE,v ≃ E, kK,v ≃ K, Gv ≃ G, Hv ≃ H. De
plus, le morphisme évident Gal(kK,v/kF,v) −→ Gal(kK/kF ) est un isomorphisme
(en particulier, l’extension kE/kF est cyclique).

(iii) kF est totalement imaginaire.
(iv) (H, LH, s, η) est une donnée endoscopique de (G, 1, 1), et (H, LH, t, ξ) est une

donnée endoscopique de (R, θ, 1), où θ est l’automorphisme deR associé au générateur
deGal(kE/kF ) donné par l’isomorphismeGal(E/F ) ≃ Gal(kE,v0/kF,v0)

∼−→ Gal(kE/kF )
de (ii) et v0 ∈ S0 est une place fixée.

(v) Pour toute v ∈ S0, ηv s’identifie à η : LH −→ LG et ξ
v
s’identifie à ξ : LH −→ LR.

Pour toute place infinie v de kF , le morphisme η
v
: Ĥ×WC = Ĥ×WC −→ Ĝ×WC =

Ĝ×WC est égal à η0 × idWC
.
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De plus :
(vi) Il existe une infinité de places de kF qui sont totalement décomposées dans kK .
(vii) Pour tout ensemble fini S de places de kF tel que S0 6⊂ S, le groupe H(kF ) est

dense dans
∏
v∈S

H(kF,v). Le même énoncé est vrai si on remplace H par G, R ou un

tore de H, G ou R.

Démonstration. Si r = 1, l’existence de kF , kE , kK , G, H et S0 = {v0} vérifiant (i),
(ii) et (iii) est une conséquence de la preuve de la proposition 11.1 de [Wa1]. Comme
dans [Cl2] p 293, on passe du cas r = 1 au cas r quelconque en remplaçant kF par
une extension de degré r dans laquelle v0 est totalement décomposée (cette extension
est nécessairement linéairement disjointe de kK , car v0 est inerte dans kK). D’après la
dernière phrase de (ii), η donne un L-morphisme Ĥ⋊Gal(kK/kF ) −→ Ĝ⋊Gal(kK/kF )
et ξ donne un L-morphisme Ĥ ⋊ Gal(kK/kF ) −→ R̂ ⋊ Gal(kK/kF ). On prend pour η

et ξ les L-morphismes LH −→ LG et LH −→ LR qui font commuter les diagrammes
évidents. Les points (iv) et (v) sont alors clairs. Le point (vi) résulte du théorème de
densité de Čebotarev (cf [Ne], chapitre VII, théorème 13.4 et en particulier corollaire
13.6). Comme toutes les places de S0 sont inertes dans kK , le point (vii) résulte du (b)
du lemme 1 de [KRo].

�

Le résultat principal de cette sous-section est la proposition suivante.

Proposition 10.3.2 On suppose queG est adjoint, que le triplet endoscopique (H, s, η0)
est elliptique et qu’il existe un plongement admissible TH −→ G d’image TG. Soient
kF , kE , etc, comme dans le lemme 10.3.1 ci-dessus, avec r = 4. On suppose que, pour
presque toute place v de kF , le lemme fondamental pour l’unité de l’algèbre de Hecke est
connu pour (Rv, θv, 1) et (Hv,

LHv, t, ξv) (en presque toute place v de kF , on est dans
la situation de 10.1, généralisée dans la remarque 10.1.1).

Alors il existe des données locales pour R et (H, LH, t, ξ).

On prouve cette proposition à la fin de cette sous-section, après quelques lemmes.
Nous utiliserons une forme simple de la formule des traces, due au départ à Deligne et

Kazhdan (voir l’article [He] d’Henniart, paragraphes 4.8 et 4.9, pour le cas non tordu, et
le lemme I.2.5 du livre [AC] d’Arthur et Clozel pour le cas tordu). Le lemme ci-dessous
est la généralisation évidente (aux groupes autres queGLn) du lemme I.2.5 de [AC], et la
preuve de ce lemme s’applique sans modification (dans la condition (3’) de la page 14 de
[AC], l’hypothèse que les fonctions φwi soient des coefficients de la même représentation
supercuspidale est superflue).

Lemme 10.3.3 Soient F un corps de nombres, E/F une extension cyclique de degré d
et G un groupe semi-simple adjoint connexe sur F . On pose R = RE/FGE , on fixe un
générateur de Gal(E/F ) et on note θ l’automorphisme de R induit par ce générateur.
Soit φ ∈ C∞

c (R(F )). On note r(φ) l’opérateur sur L2 := L2(R(F ) \ R(AF )) obtenu en
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faisant agir φ par convolution à droite, et Iθ l’opérateur f 7−→ f ◦θ−1 sur L2. On suppose
que :

(0) φ =
⊗
v
φv, où v parcourt l’ensemble des places de F et φv ∈ C∞

c (R(Fv)) pour

toute place ; de plus, en presque toute place finie v où R est non ramifié, φv est la
fonction caractéristique d’un sous-groupe compact hyperspécial de R(Fv).

(1) Il existe une place finie v de F , totalement décomposée dans E, telle que, sur
R(Fv) ≃ G(Fv)

d, on ait φv = φ1 ⊗ · · · ⊗ φd, où les φi ∈ C∞
c (G(Fv)) sont des

fonctions supercuspidales (au sens de [He] 4.8).
(2) Il existe une place finie v de F telle que φv soit à support dans l’ensemble des
éléments θ-semi-simples θ-elliptiques et fortement θ-réguliers de R(Fv).

Alors r(φ)Iθ envoie L2 dans le sous-espace des fonctions cuspidales (en particulier, il a
une trace), et

Tr(r(φ)Iθ) =
∑

δ

vol(Gδθ(F ) \Gδθ(AE))Oδθ(φ),

où δ parcourt l’ensemble des classes de θ-conjugaison d’éléments θ-semi-simples θ-elliptiques
fortement θ-réguliers de R(F ).

Lemme 10.3.4 ([H2] lemme 5.1) Soient F , G et H comme dans 10.1 (en particulier,
F est local non archimédien, G est non ramifié sur F , H est un groupe endoscopique
non ramifié de G). On suppose que les centres de G et H sont anisotropes. Soit T un
tore maximal elliptique non ramifié de H ; on suppose que T est défini sur OF et que
T(F ) ⊂ H(OF ). Soit j : T −→ G un plongement admissible défini sur OF . On note
N = NorG(F )(j(T(F ))) et on fait agir N sur T(F ) via j.

Alors il existe des fonctions f ∈ C∞
c (G(F )) et fH ∈ C∞

c (H(F )) telles que :
• f et fH sont supercuspidales (au sens de [He] 4.8 ; en particulier, une combinaison

linéaire de coefficients de représentations supercuspidales est une fonction supercus-
pidale) ;

• la fonction γ 7−→ Oγ(f) (resp. γH 7−→ SOγH (fH)) sur G(F ) (resp. H(F )) est
non identiquement nulle et à support dans l’ensemble des éléments semi-simples
fortement réguliers (resp. fortement G-réguliers) qui sont conjugués à un élément
de j(T(F )) (resp. T(F )) ;

• la fonction γH 7−→ OγH (fH) sur T(F ) est invariante par l’action de N .

Les deux lemmes ci-dessous seront utiles pour construire des transferts (et transferts
inverses) de certaines fonctions. Le premier lemme est un cas particulier d’un théorème
de Vignéras (théorème A de [Vi]).

Lemme 10.3.5 Soient F un corps local p-adique et G un groupe réductif connexe
sur F . On note G(F )ss−reg l’ensemble des éléments semi-simples fortement réguliers de
G(F ). Soit Γ : G(F )ss−reg −→ C invariante par conjugaison et telle que, pour tout
γ ∈ G(F )ss−reg, la restriction de Γ à Gγ(F ) ∩G(F )ss−reg est localement constante à
support compact. Alors il existe f ∈ C∞

c (G(F )ss−reg) telle que, pour tout γ ∈ G(F )
semi-simple fortement régulier, Γ(γ) = Oγ(f).
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On aura besoin d’une version tordue de ce lemme et de quelques conséquences. Dans le
lemme suivant , F est toujours un corps local non archimédien etG est un groupe réductif
connexe sur F . Soit E une algèbre finie étale sur F telle que AutF (E) soit cyclique. On
pose R = RE/FGE , on fixe un générateur de AutF (E) et on note θ l’automorphisme de
R induit par ce générateur (on est donc dans la situation de l’exemple 9.1.1, à ceci près
que E n’est pas forcément un corps). On utilise les définitions de 9.1. Soient δ ∈ R(F )
θ-semi-simple fortement θ-régulier et T = Rδθ. Comme dans [La2] 1.8, on note

D(T, R;F ) = Ker(H1(F,T) −→ H1(F,R)).

Comme F est local non archimédien, l’ensemble pointé D(T,G;F ) est canoniquement
isomorphe à un groupe abélien (cf [La2] lemme 1.8.3) ; on considèrera donc D(T, R;F )
comme un groupe abélien. On peut associer à tout δ′ ∈ R(F ) stablement θ-conjugué à δ
un élément inv(δ, δ′) de D(T, R;F ), et l’application δ′ 7−→ inv(δ, δ′) induit une bijection
de l’ensemble des classes de θ-conjugaison dans la classe de θ-conjugaison stable de δ
avec l’ensemble D(T, R;F ) (cf [La2] 2.3). Rappelons aussi (cf [A5] §1) que T est un
tore de R et que, si on note (T(F )δ)reg l’ensemble des éléments fortement θ-réguliers de
T(F )δ, alors l’application u : (T(F )δ)reg ×T(F ) \R(F ) −→ R(F ), (g, x) 7−→ x−1gθ(x),
est ouverte et finie sur son image.

On fixe un tore maximal T de G (qu’on voit comme un tore de R par le plongement
évident G ⊂ R). On note Ω l’ensemble des δ ∈ R(F ) θ-semi-simples fortement θ-réguliers
tels qu’il existe g ∈ R(F ) tel que Rδθ = gTg−1. Si κ est un caractère de D(T, R;F ),
f ∈ C∞

c (Ω) et δ ∈ Ω est tel que Rδθ = T, on pose

Oκδθ(f) =
∑

δ′

< inv(δ, δ′), κ > Oδ′θ(f),

où δ′ parcourt un système de représentants de l’ensemble des classes de θ-conjugaison
dans la classe de θ-conjugaison stable de δ ; Oκδθ(f) est appelée κ-intégrale orbitale (tor-
due) de f . (Cette définition est un cas particulier de [La2] 2.7).

Lemme 10.3.6 Soit Γ : Ω −→ C une fonction invariante par θ-conjugaison et telle que,
pour tout δ ∈ Ω, la restriction de Γ à Rδθ(F )δ ∩ Ω est localement constante à support
compact. Alors il existe f ∈ C∞

c (Ω) telle que, pour tout δ ∈ Ω, Γ(δ) = Oδθ(f).
Soit κ un caractère de D(T, R;F ). On suppose que, pour tout δ ∈ Ω tel que Rδθ = T,

pour tout δ′ ∈ Ω stablement conjugué à δ, on a Γ(δ) =< inv(δ, δ′), κ > Γ(δ′). Alors il
existe g ∈ C∞

c (Ω) telle que :
(a) pour tout δ ∈ Ω tel que Rδθ = T, Γ(δ) = Oκδθ(g) ;
(b) pour tout caractère κ′ de D(T, R;F ) tel que κ′ 6= κ et pour tout δ ∈ Ω tel que
Rδθ = T, on a Oκ

′

δθ(g) = 0.
De plus, pour tout caractère κ de D(T, R;F ), pour tout δ ∈ Ω et tout voisinage ouvert

Ω′ de δ, il existe une fonction Γ vérifiant les conditions ci-dessus telle que Γ(δ) 6= 0 et
Γ(δ′) = 0 si δ′ n’est pas stablement θ-conjugué à un élément de Ω′.

Démonstration. Soit T = T1, . . . ,Tn un système de représentants de l’ensemble des
classes de R(F )-conjugaison de tores de R qui sont de la forme gTg−1, avec g ∈ R(F ).
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Pour tout i ∈ {1, . . . , n}, on note Ωi l’ensemble des δ ∈ Ω tels que Rδθ soit conjugué
à Ti par un élément de R(F ) ; les Ωi sont des ouverts deux à deux disjoints de Ω
qui recouvrent Ω. Soit i ∈ {1, . . . , n}. Si δ ∈ Ωi est tel que Rδθ = Ti, on note uδ :
(Ti(F )δ)reg × Ti(F ) \ R(F ) −→ R(F ), (g, x) 7−→ x−1gx. Alors Ωi est recouvert par
les images des uδ, ces images sont ouvertes, et deux de ces images sont soit égales, soit
disjointes. Il existe donc une famille (finie) (δij)j∈Ji d’éléments de Ωi telle que Rδijθ = Ti

pour tout j, et Ωi =
∐
j∈Ji

Im(uδij ). On note uij = uδij , Ωij = Im(uij) et Γij = 1lΩijΓ.

Alors les fonctions Γij sont invariantes par θ-conjugaison, et Γ =
∑
i,j

Γij.

Pour tous i, i′ ∈ {1, . . . , n}, on note A(i, i′) l’ensemble (fini) des isomorphismes Ti
∼−→

Ti′ (sur F ) de la forme Int(g), avec g ∈ R(F ). Si i = i′, on note A(i) = A(i, i′). Soit
i ∈ {1, . . . , n}. Pour tous j ∈ Ji, i

′ ∈ {1, . . . , n}, j′ ∈ Ji′ et a ∈ A(i, i′), l’application
{x ∈ Ti(F )|xδij ∈ Ti(F )reg} −→ D(Ti, R;F ), x 7−→ inv(xδij , a(x)δi′j′) est localement
constante. Comme, pour tout j ∈ Ji, le support de Γij ◦uij est contenu dans un ensemble
de la forme ω×Ti(F ) \R(F ), où ω est un compact de (Ti(F )δij)reg, on voit facilement
qu’il existe des sous-ensembles ouverts compacts ωik, k ∈ Ki, de Ti(F ), et des fonctions
Γijk ∈ C∞

c (Ωij) invariantes par θ-conjugaison, tels que :
(1) pour tous j ∈ Ji et k ∈ Ki, ωikδij ⊂ (Ti(F )δij)reg, et la fonction Γijk est à support

dans uij(ωikδij ×Ti(F ) \R(F )) ;
(2) pour tout k ∈ Ki, les images de ωik par les éléments de A(i) sont deux à deux

disjointes ;
(3) pour tout j ∈ Ji, Γij =

∑
k∈Ki

Γijk.

Soient i ∈ {1, . . . , n}, j ∈ Ji et k ∈ Ki. D’après le point (2) ci-dessus, la restriction de uij
à ωikδij×Ti(F )\R(F ) est injective. Soit Ui un sous-ensemble ouvert compact de volume
1 de Ti(F ) \G(F ). On note fijk le produit de Γijk et de la fonction caractéristique de
uij(ωikδij × Ui). Alors fijk ∈ C∞

c (Ω) et, pour tout δ ∈ Ω, Oδθ(fijk) = Γijk(δ). Donc la
fonction f =

∑
ijk

fijk convient.

Soit κ un caractère de D(T, R;F ). On suppose que Γ vérifie la condition de l’énoncé.
Si κ′ est un caractère de D(T, R;F ) et δ ∈ Ω est tel que Rδθ = T, on a

Oκ
′

δθ(f) =
∑

δ′

< inv(δ, δ′), κ′ > Oδ′θ(f) =
∑

δ′

< inv(δ, δ′), κ′ > Γ(δ′)

= Γ(δ)
∑

δ′

< inv(δ, δ′), κ′ >
< inv(δ, δ′), κ >

,

où δ′ parcout l’ensemble des classes de θ-conjugaison dans la classe de θ-conjugaison
stable de δ. Donc il suffit de prendre g = |D(T, R;F )|−1f .

Montrons la dernière assertion. Soit κ un caractère de D(T, R;F ). On choisit (arbi-
trairement) un élément j0 de J1, et on note δ1 = δ1,j0 . Pour tout i ∈ {1, . . . , n}, on note
J ′
i l’ensemble des j ∈ Ji tels que δij soit stablement θ-conjugué à un élément de T1(F )δ1 ;

quitte à translater (à gauche) δij par un élément de Ti(F ), on peut supposer que δij
est stablement θ-conjugué à δ1 pour tout j ∈ J ′

i . Pour tous i ∈ {1, . . . , n} et j ∈ J ′
i , on

151



choisit gij ∈ R(F ) tel que δij = gijδ1g
−1
ij , et on note aij l’élément de A(1, i) induit par

Int(gij). Soit ω ⊂ T1(F ) ouvert compact tel que :
• 1 ∈ ω ;
• pour tout i ∈ {1, . . . , n}, les images de ω par les éléments de A(1, i) sont deux à

deux disjointes ;
• pour tous i ∈ {1, . . . , n}, j ∈ J ′

i et a ∈ A(1, i), a(ω)δij ⊂ (Ti(F )δij)reg, et la fonction
x 7−→< inv(xδ1, a(x)δij), κ > est constante sur ω.

Pour tous i ∈ {1, . . . , n} et j ∈ J ′
i , on note Γij le produit de la fonction caractéristique

de uij(aij(ω)δij ×Ti(F ) \R(F )) et de < inv(xδ1, aij(x)δij), κ >
−1, où x est un élément

quelconque de ω. On pose Γ =
∑
i,j

Γij. Soit δ ∈ Ω tel que Rδθ = T. On a Γ(δ) = |A(1)|

si δ est θ-conjugué à un élément de ωδ1, et Γ(δ) = 0 sinon (en particulier, Γ n’est pas
identiquement nulle). Soit δ ∈ R(F ) stablement conjugué à δ1. Il existe un unique couple
(i, j), avec i ∈ {1, . . . , n} et j ∈ J ′

i , tel que δ soit θ-conjugué à un élément de Ti(F )δij .
Si δ n’est pas stablement θ-conjugué à un élément de ωδ1, alors δ n’est pas θ-conjugué
à un élément de aij(ω)δij , et Γ(δ) = 0. Sinon, on a Γ(δ) =< inv(δ1, δ), κ >

−1 |A(1)| =<
inv(δ1, δ), κ >

−1 Γ(δ1).
Soit δ ∈ Ω. Quitte à renuméroter les Ti et à changer les δ1j , on peut supposer que le

δ1 choisi est δ. Comme on peut toujours remplacer ω par un compact ouvert plus petit
(contenant toujours 1), ceci prouve la dernière phrase.

�

Ces deux lemmes ont en particulier la conséquence suivante :

Lemme 10.3.7 On suppose que F , E, G, R et θ sont comme dans le lemme 10.3.6.
Soit (H, s, η0) une donnée endoscopique de G. On suppose que η0 se prolonge en un
morphisme η : LH −→ LG, et on construit une donnée endoscopique (H, LH, t, ξ) de
(R, θ, 1) comme dans 10.1. On note ∆ξ les facteurs de transfert associés (normalisés de
manière quelconque). Alors :

(i) Toute fonction f ∈ C∞
c (R(F )) à support dans l’ensemble des éléments θ-semi-

simples fortement θ-réguliers admet un transfert à H.
(ii) Soit TH un tore maximal de H. On choisit un plongement admissible j : TH −→

G, et on fait agir N := NorG(F )(j(TH (F ))) sur TH(F ) via j. Soit fH ∈ C∞
c (H(F ))

à support dans l’ensemble des éléments fortement réguliers stablement conjugués à
un élément de TH(F ). On suppose que la fonction TH(F ) −→ C, γH 7−→ OγH (fH),
est invariante par l’action de N . Alors il existe f ∈ C∞

c (R(F )) telle que fH soit un
transfert de f à H.

La notion de transfert (ou “matching functions”) dans ce cas est définie, par exemple,
dans [KS] 5.5.

Démonstration. Pour prouver (i), on définit une fonction ΓH sur l’ensemble des éléments
semi-simples fortement G-réguliers de H par ΓH(γH) =

∑
δ

∆ξ(γH , δ)Oδθ(f), où δ par-

court l’ensemble des classes de θ-conjugaison de R(F ), et on applique le lemme 10.3.5
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à ΓH . Pour montrer (ii), on construit une fonction Γ sur l’ensemble des éléments θ-
semi-simples fortement θ-réguliers de R(F ) de la manière suivante : s’il n’existe aucun
γH ∈ H(F ) tel que ∆ξ(γH , δ) 6= 0, alors Γ(δ) = 0 ; s’il existe γH ∈ H(F ) tel que
∆ξ(γH , δ) 6= 0, alors Γ(δ) = ∆ξ(γH , δ)

−1SOγH (fH). La fonction Γ est bien définie d’après
les hypothèses sur fH (et le lemme 5.1.B de [KS]). Le point (ii) résulte alors du théorème
5.1.D de [KS] et du lemme 10.3.6.

�

Remarque 10.3.8 On veut pouvoir comparer les groupes de caractères endoscopiques
locaux de [KS] et [La2]. Dans la situation du lemme ci-dessus, mais avec F global ou
local (éventuellement archimédien), si TR est un tore maximal θ-stable de R provenant
d’un tore T de G, Labesse a défini des groupes K(T, R;F )1 ⊂ K(T, R;F ) ([La2] 1.8)
et Kottwitz et Shelstad ont défini des groupes K(TR, θ, R)1 ⊂ K(TR, θ, R) ([KS] 6.4 ;
Kottwitz et Shelstad supposent que F est un corps de nombres, mais on peut écrire
les mêmes définitions si F est local, en supprimant bien sûr le quotient par Ker1 dans
la définition de K1). Comme on s’intéresse aux données endoscopiques pour le triplet
(R, θ, 1) (dont le troisième élément, qui est en général un élément de H1(WF , Z(Ĝ)), est
trivial), on doit utiliser le groupe K(TR, θ,T)1 (cf [KS] 7.1 et 7.2) pour paramétrer ces
données. Labesse a montré que les groupes K(T, R, F ) et K(TR, θ, R) sont canoniquement
isomorphes (cf la fin de [La2] 2.6). En utilisant les techniques de [La2] 1.7, on voit
facilement que cet isomorphisme identifie K(T, R;F )1 et K(TR, θ, R)1.

Le lemme suivant explique ce qui se passe dans le cas où E = F d.

Lemme 10.3.9 Soient F un corps local ou global, G un groupe réductif connexe sur F
et d ∈ N∗. On pose R = Gd, et on note θ l’automorphisme de R qui envoie (g1, . . . , gd)
sur (g2, . . . , gd, g1). Alors :

(i) L’ensemble des classes d’équivalence de données endoscopiques de (R, θ, 1) est ca-
noniquement en bijection avec l’ensemble des classes d’équivalence de données en-
doscopiques de (G, 1, 1).

(ii) Soit φ ∈ C∞
c (R(F )). On suppose que φ = φ1 ⊗ · · · ⊗ φd, avec φ1, . . . , φd ∈

C∞
c (G(F )). Alors, pour tout γ = (γ1, . . . , γd) ∈ R(F ), on a

Oγθ(φ) = Oγ1...γd(φ1 ∗ · · · ∗ φd)

(si, bien sûr, les mesures sont normalisées de manière compatible).

Démonstration. Le point (ii) est un cas particulier de [AC] I.5. Le point (i) est
presque évident. Indiquons comment on construit les bijections. On a R̂ = Ĝd, avec
l’action diagonale de Gal(F/F ), donc le plongement diagonal Ĝ −→ R̂ se prolonge de
manière évidente en un L-morphisme η : LG −→ LR. Si (H,H, s, ξ) est une donnée
endoscopique de (G, 1, 1), on lui associe la donnée endoscopique (H,H, η(s), η ◦ ξ) de
(R, θ, 1). Soit (H,H, s, ξ) une donnée endoscopique de (R, θ, 1). On écrit ξ(h ⋊ w) =
(ξ1(h ⋊ w), . . . , ξd(h ⋊ w)) ⋊ w, pour h ⋊ w ∈ H ≃ Ĥ ⋊WF , et s = (s1, . . . , sd). Soit
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ξG : H −→ LG, h ⋊ w 7−→ ξ1(h ⋊ w) ⋊ w. Alors (H,H, s1 . . . sd, ξG) est une donnée
endoscopique de (G, 1, 1). On associe cette donnée à (H,H, s, ξ).

�

Le lemme suivant est l’analogue d’un énoncé prouvé dans [H2], p 20-22. Il se montre
exactement de la même façon, en remplaçant le théorème de Paley-Wiener par sa version
tordue. (On montre la partie sur le support des fonctions de E en utilisant le contrôle
du support des fonctions donné par le théorème 3 de [DeM].)

Lemme 10.3.10 Soient G un groupe réductif connexe sur C, (H, s, η0) un triplet en-
doscopique de G et d ∈ N∗. Soit R = Gd ; on note θ l’automorphisme de R défini
par θ(g1, . . . , gd) = (g2, . . . , gd). On note η = η0 × idWC

: LH −→ LG le prolongement
évident de η0, et ξ le composé de η et du plongement évident LG −→ LR. On fixe
des sous-groupes compacts maximaux KG et KH de G(C) et H(C), on note KR = Kd

G

et C∞
c (G(C),KG) (resp. C

∞
c (H(C),KH), C

∞
c (R(C),KR))) l’espace des fonctions C∞ à

support compact et KG-finies (resp. KH -finies, KR-finies) sur G(C) (resp. H(C), R(C)).
On note Π(H) (resp. Πθ(R)) l’ensemble des classes d’équivalence de représentations
irréductibles unitaires de H(C) (resp. de représentations irréductibles unitaires θ-stables
de R(C)), et Πtemp(H) (resp. Πθ−temp(R)) le sous-ensemble des classes de représentations
tempérées. Pour toute π ∈ Πθ(R), on choisit un opérateur d’entrelacement normalisé Aπ
sur π. Pour tout π ∈ Πθ−temp(R), on note ΠH(π) l’ensemble des πH ∈ Πtemp(π) dont le
relèvement à R est π (donc πH est dans ΠH(π) si et seulement s’il existe un paramètre
de Langlands ϕH :WC −→ LH de πH tel que ξ ◦ϕH soit un paramètre de Langlands de
π). On note N : C∞

c (R(C),KR) = C∞
c (G(C),KG)

⊗d −→ C∞
c (G(C),KG) le morphisme

d’algèbres tel que, pour toutes f1, . . . , fd ∈ C∞
c (G(C),KG), N(f1⊗· · ·⊗fd) = f1∗· · ·∗fd.

Alors il existe un sous-espace vectoriel E de C∞
c (R(C),KR) et un sous-ensemble com-

pact C de H(C) tels que :
(i) Il existe f ∈ E et un transfert fH ∈ C∞

c (H(C),KH) de N(f) à H tels que les
intégrales orbitales stables de fH ne soient pas identiquement nulles sur l’ensemble
des éléments elliptiques de H(C).

(ii) Pour toute f ∈ E et tout transfert fH de f , on a SOγH (f
H) = 0 si γH n’est pas

conjugué à un élément de C.
(iii) Soient (a(π))π∈Πθ(R) et (b(πH))πH∈Π(H) des familles de nombres complexes telles

que, pour toute f ∈ E et pour tout transfert fH ∈ C∞
c (H(C),KH) de N(f) à H, les

sommes A(f) :=
∑

π∈Π(R)

a(π)Tr(π(f)Aπ) et AH(f
H) :=

∑
πH∈Π(H)

b(πH)Tr(πH(f
H))

soient absolument convergentes. Alors les conditions suivantes sont équivalentes :
(A) pour toute f ∈ E et pour tout transfert fH ∈ C∞

c (H(C),KH) de N(f) à H,
A(f) = AH(f

H) ;
(B) pour toute f ∈ E, pour tout transfert fH ∈ C∞

c (H(C),KH) de N(f) à H et
pour toute π ∈ Πθ−temp(R), a(π)Tr(π(f)Aπ) =

∑
πH∈ΠH(π)

b(πH)Tr(πH(f
H)).

Le lemme suivant est prouvé dans [Cl2], p 292.
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Lemme 10.3.11 On se place dans la situation de 10.1. Soit f ∈ HR. S’il existe un
sous-ensemble dense D de l’ensemble des éléments semi-simples elliptiques fortement
G-réguliers de H(F ) tel que Λ(γH , f) = 0 pour tout γH ∈ D, alors Λ(γH , f) = 0 pour
tout γH ∈H(F ) semi-simple elliptique fortement G-régulier.

Lemme 10.3.12 Soient F un corps de nombres, E une extension cyclique de F et G

un groupe réductif connexe sur F . On note R = RE/FGE , on fixe un générateur de
Gal(E/F ) et on munit R de l’automorphisme θ induit par ce générateur. Soit K une
extension de E telle que G soit déployé sur K. On suppose que le centre de G est
connexe et qu’il existe une place finie v de F inerte dans K telle que le morphisme
Gal(Kv/Fv) −→ Gal(K/F ) soit un isomorphisme. Alors l’application de localisation
induit une injection de l’ensemble des classes d’équivalence de données endoscopiques de
(R, θ, 1) avec l’ensemble des classes d’équivalence de données endoscopiques de (Rv, θv, 1).

Soit T un tore maximal deG. Alors T est elliptique si et seulement si Tv est elliptique,
et l’application de localisation ([La2] p 43) K(T, R;F ) −→ K(Tv, Rv;Fv) est bijective.

Démonstration. On note E (resp. Ev) l’ensemble des classes d’équivalence de données
endoscopiques de (R, θ, 1) (resp. (Rv, θv, 1)). Soient (H,H, s, ξ), (H′,H′, s′, ξ′) ∈ E qui
ont la même image dans Ev ; on veut montrer que ces données endoscopiques sont
équivalentes. D’après le lemme 10.3.9, la donnée endoscopique de (RK , θK , 1) qui se
déduit de (H,H, s, ξ) est équivalente à une donnée endoscopique provenant d’une donnée
endoscopique de (GK , 1, 1). Comme le groupe dérivé de Ĝ est simplement connexe (car
le centre de G est connexe) et GK est déployé, si (G′,G′, sG, ξG) est une donnée endo-

scopique de GK , alors G′ est déployé, donc G′ ≃ Ĝ′ ×WK , et on peut supposer que ξG
est le produit d’un plongement Ĝ′ −→ R̂ et de l’identité de WK . Finalement, quitte à
remplacer (H,H, s, ξ) par une donnée équivalente, on peut supposer que ξ provient d’un
L-morphisme Ĥ ⋊ Gal(K/F ) −→ R̂ ⋊ Gal(K/F ). Le même raisonnement s’applique à

(H′,H′, s′, ξ′). Comme les données sont équivalentes en v, on peut identifier Ĥ et Ĥ′ et
supposer que s = s′. Comme Gal(Kv/Fv)

∼−→ Gal(K/F ) (et Gal(F/K) agit triviale-

ment sur Ĥ et Ĥ′), l’isomorphisme Ĥ = Ĥ′ se prolonge en un isomorphisme H ≃ H′ qui
identifie ξ et ξ′. Donc l’application E −→ Ev est injective.

Soit T un tore de G. Si S (resp. Sv) est le sous-tore déployé maximal de T (resp. Tv),

on a X∗(S) = X∗(T)Gal(F/F ) (resp. X∗(Sv) = X∗(T)Gal(F v/Fv)). Comme T est déployé

sur K et Gal(Kv/Fv)
∼−→ Gal(K/F ), l’inclusion X∗(T)Gal(F/F ) ⊂ X∗(T)Gal(F v/Fv) est

une égalité. Donc les sous-tore déployés maximaux de T sur F et Fv sont les mêmes.
En appliquant ceci à T et au centre de G, on voit que T est elliptique sur F si et
seulement s’il est elliptique sur Fv. On suppose que T est un tore maximal. Montrons
la dernière assertion. Il revient au même de montrer que l’application E(T, R;Fv) −→
E(T, R;AF /F ) est bijective, c’est-à-dire, avec la terminologie de [La2] 1.9.5, que {v} est
(R,T)-essentiel. On raisonne comme dans la preuve du lemme [La2] 1.9.7. En raisonnant
comme dans [Cl2] p 293, on voit que Ker1ab(F,R) = {1}. D’après la proposition 1.8.4 de
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[La2], on a un diagramme commutatif à lignes exactes

1 // E(T, R;Fv) //

��

H1
ab(Fv ,T) //

��

H1
ab(Fv , R)

��

1 // E(T, R;AF /F ) // H1
ab(AF /F,T) // H1

ab(A/F,R)

D’après le proposition 1.7.3 de [La2], on a des isomorphismes canoniques H1
ab(Fv ,T) ≃

π0(T̂
Γv ), H1

ab(AF/F,T) ≃ π0(T̂Γ), H1
ab(Fv, R) ≃ π0(Z(R̂)Γv ) et H1

ab(AF/F,R) ≃ π0(Z(R̂)Γ),
où Γ = Gal(F/F ) et Γv = Gal(F v/Fv). Comme R et T sont déployés sur K et
Gal(Kv/Fv)

∼−→ Gal(K/F ), les deux flèches verticales à droite du diagramme ci-dessus
sont des isomorphismes, ce qui implique le résultat cherché.

�

Démonstration de la proposition 10.3.2. On note S0 = {v0, v1, v2, v3}. On identifie
kF,v0 , kE,v0 , etc, à F , E, etc. On prouve la proposition en appliquant la formule des
traces tordue sur R à des fonctions dont la composante locale en v0 est une fonction de
HR.

Soit TH un tore maximal elliptique de H. On fixe un plongement admissible TH −→
G, et on note TG l’image de ce plongement et TR = RkE/kFTG,kE . Soit κ l’élément de
K(TR, θ, kF )1 = K(TG, R; kF )1 (cf la remarque 10.3.8) associé à la donnée endoscopique
(H, LH, t, ξ) par l’application de [KS] 7.2. On note κv2 l’image de κ par l’application de
localisation K(TH , R; kF ) −→ K(TH,v2 , Rv2 ; kF,v2) (cf [La2] p 43). On choisit une fonction
φv2 ∈ C∞

c (R(kF,v2) qui vérifie les conditions du lemme 10.3.6 (c’est-à-dire que φv2 est
à support dans l’union des θ-conjugués stables de TR(kF,v2), les κv2-intégrales orbitales
de φv2 sont non identiquement nulles et les κ′v2 -intégrales orbitales de φv2 sont nulles si
κ′v2 6= κv2), et un transfert fHv2 de φv2 à Hv2 . Soit f

H
v3 ∈ C∞

c (H(kF,v3) à support dans
l’ensemble des éléments semi-simples fortement G-réguliers, dont les intégrales orbitales
sont constantes sur les classes de conjugaison stables et dont les intégrales orbitales
stables sont non nulles (l’existence d’une telle fonction résulte du lemme 10.3.6, avec
θ = 1 et κ = 1), et soit φv3 ∈ C∞

c (R(kF,v3) telle que fHv3 soit un transfert de φv3 (une
telle fonction existe par le lemme 10.3.7).

Soient v4 et v5 des places de kF où toutes les données sont non ramifiées (c’est-à-
dire où on est dans la situation de la remarque 10.1.1) ; on suppose de plus que v4 est
totalement décomposée dans kE (ceci est possible grâce au (vi) du lemme 10.3.1). Soit
fv4 ∈ C∞

c (G(kF,v4)) comme dans le lemme 10.3.4 ; on note φv4 = fv4 ⊗ · · · ⊗ fv4 ∈
C∞
c (R(kF,v4)) (on a identifié R(kF,v4) à G(kF,v4)

d), et on choisit un transfert fHv4 de φv4
(un tel transfert existe par le lemme 10.3.7). Soit fHv5 ∈ C∞

c (H(kF,v5)) comme dans le
lemme 10.3.4 ; on choisit une fonction φv5 ∈ C∞

c (R(kF,v5) telles que f
H
v5 soit un transfert

de φv5 (une telle fonction existe par le lemme 10.3.7).
Soit S∞ l’ensemble des places archimédiennes de kF (toutes complexes d’après le point

(iii) du lemme 10.3.1). On note H∞ =
∏

v∈S∞

H(kF,v) et R∞ =
∏

v∈S∞

R(kF,v). Soient E un

sous-espace vectoriel de C∞
c (R∞) et C∞ un sous-ensemble compact de H∞ vérifiant les
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conditions du lemme 10.3.10, et soient φ0,∞ ∈ E et fH0,∞ un transfert de φ0,∞ telles que

les intégrales orbitales stables de fH0,∞ ne sont pas identiquement nulles sur l’ensemble
des éléments elliptiques de H∞.

On note D1 l’ensemble des éléments semi-simples elliptiques fortement G-réguliers de
H(F ) provenant de γH ∈ H(kF ) tel que

- il existe δ ∈ R(kF ) et une image γ de γH dans G(kF ) tels que γ ∈ N δ ;
- pour tout v ∈ {v2, v3, v4, v5}, SOγH (fHv ) 6= 0 ;
- SOγH (f

H
0,∞) 6= 0.

On note D2 l’ensemble des éléments semi-simples elliptiques fortement G-réguliers de
H(F ) dont aucune image dans G(F ) n’est une norme. D’après le point (vii) du lemme
10.3.1, D := D1 ∪ D2 est dense dans l’ensemble des éléments semi-simples elliptiques
fortement G-réguliers de H(F ). D’après le lemme 10.3.11, on peut remplacer l’ensemble
des éléments semi-simples elliptiques fortement G-réguliers de H(F ) par D dans la
définition des données locales. D’après le lemme 10.2.12, on peut remplacer D par D1.

Soit γH ∈ D1 (on note de la même manière l’élément de H(F ) et l’élément de H(kF )
dont il provient). Soit S un ensemble fini de places finies de kF tel que {v0, v2, v3, v4, v5} ⊂
S et que, pour toute place finie v 6∈ S de kF , toutes les données soient non ramifiées
en v, γH ∈ H(OkF,v

) et le lemme fondamental pour l’unité de l’algèbre de Hecke soit

vrai pour (Rv, θv, 1) et (Hv,
LHv, t, ξv). Pour tout v ∈ S − {v0, v2, v3, v4, v5}, on choisit

des fonctions associées fHv et φv telles que SOγH (f
H
v ) 6= 0 (ceci est possible d’après la

fin du lemme 10.3.6). Soit C0 ∋ γH un sous-ensemble compact de H(F ) qui recontre
toutes les classes de conjugaison d’éléments semi-simples elliptiques de H(F ) (un tel C0

existe car le centre de H est anisotrope). D’après la proposition 8.2 de [K7], il n’existe
qu’un nombre fini de classes de conjugaison d’éléments semi-simples γ′H de H(kF ) tels
que γ′H ∈ C0, γ

′
H ∈ C∞, SOγ′H (f

H
v ) 6= 0 pour toute v ∈ S −{v0} et γ′H ∈ H(OkF,v

) pour
toute place finie v 6∈ S. D’après la fin du lemme 10.3.6, quitte à rajouter une place dans
S et à choisir correctement les fonctions en cette place, on peut supposer que γH est le
seul élément semi-simple de H(kF ) qui vérifie la liste de propriétés ci-dessus. Pour toute
place finie v 6∈ S de kF , on prend φv = 1lR(OkF,v

) et f
H
v = 1lH(OkF,v

).

Soient φv0 ∈ HR et fHv0 = bξ(φv0). On se donne φ∞ ∈ E et un transfert fH∞ de φ∞, et
on pose φ = φ∞ ⊗

⊗
v finie

φv et fH = fH∞ ⊗
⊗

v finie

fHv . Alors le lemme 10.3.3 s’applique à

f et φ, grâce au choix des fonctions en v4 et v5. Comme dans 6.4 et 9.2, on note TR⋊θ et
TH les distributions de la formule des traces invariante θ-tordue sur R et de la formule
des traces invariante sur H.

D’après le lemme 10.3.3, TH(f) est égale à la partie elliptique fortement régulière de
la formule des traces pour H, donc on peut utiliser la stabilisation de [L3]. Grâce au
choix de fHv3 , le seul groupe endoscopique de H qui intervient est H lui-même ; donc on
n’a pas besoin de l’hypothèse de transfert ni du lemme fondamental, et on trouve

TH(fH) = ST
H

∗∗(f
H),

où ST
H

∗∗ est la distribution notée ST ∗∗
e dans [KS] 7.4 (la partie elliptique fortement G-

régulière de la formule des traces stable pour H). De plus, d’après le choix de fH , on
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a
ST

H

∗∗ (f
H) = aφ∞SOγH (bξ(φv0)),

où aφ∞ est le produit de SOγH (f∞) et d’un scalaire non nul qui ne dépend pas de φ∞
et φv0 .

De même, d’après le lemme 10.3.3, TR⋊θ(φ) est égale à la partie θ-elliptique fortement
θ-régulière de la formule des traces pour R⋊θ, donc on peut lui appliquer la stabilisation
des chapitres 6 et 7 de [KS]. Grâce au choix de φv2 , la seule donnée endoscopique de
(R, θ, 1) qui intervient est (H,H, t, ξ). (L’égalité (7.4.1) de [KS] donne TR⋊θ(φ) comme
une somme sur les données endoscopiques elliptiques de (R, θ, 1). La preuve du lemme
7.3.C et le théorème 5.1.D de [KS] permettent de décomposer les κ-intégrales orbitales
globales qui apparaissent dans cette somme en produit de κ-intégrales orbitales locales.
À cause du choix de φv2 , ces produits de κ-intégrales orbitales locales sont nuls pour
les données endoscopiques qui ne sont pas équivalentes à (H,H, t, ξ) en la place v2.
D’après le lemme 10.3.12, (H,H, t, ξ) est la seule donnée endoscopique qui vérifie cette
condition.) D’après l’égalité (7.4.1) et la preuve du lemme 7.3.C de [KS], on trouve

TR⋊θ(φ) = bφ∞
∑

δ

∆ξ(γH , δ)Oδθ(φv0),

où δ parcourt l’ensemble des classes de θ-conjugaison de R(F ) et bφ∞ est le produit de
SOγH (f

H
∞) et d’un scalaire non nul qui ne dépend pas de φv0 et φ∞.

Donc on a Λ(γH , φv0) = 0 si et seulement si, pour toute φ∞ ∈ E, aφ∞T
R⋊θ(φ) −

bφ∞T
H(fH) = 0 (le “seulement si” vient du fait qu’on a aφ∞bφ∞ 6= 0 pour au moins

un choix de φ∞). En utilisant les lemmes 10.3.3 et 10.3.10, on voit que cette dernière
condition est équivalente à une famille d’égalités de la forme

Tr(π∞(φ∞)Aπ∞)
∑

π0∈Π(R)

a(π0)Tr(π0(φv0Aπ0))

=
∑

πH,∞∈ΠH∞(π∞)

Tr(πH,∞)(fH∞)
∑

πH,0∈Π(H)

b(πH,∞, πH,0)Tr(πH,0(bξ(φv0))),

où π∞ parcourt Πθ−temp(R∞), φ∞ parcourt E, et on a utilisé les notations du lemme
10.3.10. D’après le théorème de finitude de Harish-Chandra (cf [BJ] 4.3(i)), les sommes
qui apparaissent dans ces égalités n’ont qu’un nombre fini de termes non nuls.

Finalement, on a montré que l’annulation de Λ(γH , φv0) était équivalente à une famille
d’égalités du type de celles qui apparaissent dans les données locales. Pour obtenir des
données locales pour R et (H, LH, t, ξ), il suffit de répéter ce procédé pour tous les
éléments de D1.

�

10.4 Lemmes techniques et réductions

On se place dans la situation de 10.1.
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Soient γH ∈ H(F ) semi-simple et γ ∈ G(F ) tels que γ soit une image de γH . Soit
MH un sous-groupe de Levi de H tel que γH ∈MH(F ) et MH,γH = HγH . Langlands et
Shelstad ([LS2] §1, voir aussi la section 7 de [K13]) ont associé à MH un sous-groupe de
Levi M de G tel que γ ∈M(F ) et Mγ = Gγ , un triplet endoscopique (MH , sM , η0,M )
de M et un prolongement ηM : LMH −→ M de η0,M tel que l’on ait un diagramme
commutatif

LMH

ηM //

��

LM

��
LH

η
// LG

où la flèche verticale de gauche (resp. droite) est dans la classe de Ĥ-conjugaison (resp.
Ĝ-conjugaison) canonique de L-morphismes LMH −→ LH (resp. LM −→ LG). (Si G et
H sont comme dans 3.1, cette construction est explicitée dans 5.3.) Soient MR = RE/FM
(un sous-groupe de Levi θ-stable de R) et θM la restriction de θ à MR. Comme dans
10.1, on associe à (MH , sM , ηM ) une donnée endoscopique (MH ,

LMH , tM , ξM ) pour
(MR, θM , 1).

Le lemme suivant est une généralisation du début de [H1] 12, et se prouve exactement
de la même manière (car on a une formule de descente pour les intégrales orbitales
tordues, voir [A3] corollaire 8.3).

Lemme 10.4.1 On suppose que, quel que soit le sous-groupe de Levi (propre) MH

de H, le lemme fondamental tordu est connu pour MR et (MH ,
LMH , tM , ξM ) et pour

toutes les fonctions de HMR
. Alors, pour toute f ∈ HR et tout γH ∈ H(F ) semi-simple

non elliptique, on a
Λ(γH , f) = 0.

Lemme 10.4.2 Soit χ un caractère de R(F ) tel que χ = χ ◦ θ. Alors χ est constant sur
les classes de θ-conjugaison stable θ-semi-simples de R(F ).

Démonstration. Si θ = 1 (c’est-à-dire si E = F ), c’est le lemme 3.2 de [H2]. Dans le
cas général, le résultat découle du cas θ = 1 et du lemme 2.4.3 de [La2].

�

On se place toujours dans la situation de 10.1. Soient BG un sous-groupe de Borel de
G et TG un sous-groupe de Levi de BG. On suppose que le centre de G est connexe
et qu’il existe un tore maximal TH de H et un plongement admissible TH −→ G

d’image TG. On utilise les mêmes notations que dans le lemme 10.2.11 (en particulier,
TR = RE/FTG,E).

On note Z(R)θ le groupe des θ-coinvariants du centre Z(R) de R. On a un morphisme
canonique injectif N : Z(R)θ −→ Z(H) (cf [KS] 5.1, p 53). Soit Z un sous-tore de
Z(R)θ ; on note ZR l’image inverse de Z dans Z(R) et ZH l’image de Z dans Z(H).
Soit χH un caractère non ramifié de ZH(F ). On note χR = (λ−1

C (χH ◦ N))|ZR(F ), où
λC : Z(R)(F ) −→ C× est le caractère défini dans [KS] 5.1 p 53 ; alors χR est aussi non
ramifié d’après le (i) du lemme 10.4.3 ci-dessous.

159



On note HR,χR
(resp. HH,χH

) l’algèbre des fonctions f : R(F ) −→ C (resp. f :
H(F ) −→ C), invariantes à droite et à gauche par R(OF ) (resp. H(OF )), à support
compact modulo ZR(F ) (resp. ZH(F )) et telles que, pour tout (z, x) ∈ ZR(F ) × R(F )
(resp. ZH(F ) × H(F )), on ait f(zx) = χ−1

R (z)f(x) (resp. f(zx) = χ−1
H (z)f(x)). Le

produit est donné par le produit de convolution, qui envoie (f, g) sur

f ∗ g : x 7−→
∫

ZR(F )\R(F )
f(xy−1)g(y)dy

(resp. f ∗ g : x 7−→
∫

ZH (F )\H(F )
f(xy−1)g(y)dy).

On a un morphisme surjectif νR : HR −→ HR,χR
(resp. νH : HH −→ HH,χH

) qui envoie
f sur x 7−→

∫
ZR(F ) χ

−1
R (z)f(zx)dz (resp. x 7−→

∫
ZR(F ) χ

−1
H (z)f(zx)dz). Si γH ∈ H(F ) et

f ∈ HH,χH
, alors on peut définir OγH (f) par la formule habituelle (l’intégrale converge).

Si δ ∈ R(F ) et f ∈ HR,χR
, on pose

Oδθ(f) =

∫

ZR(F )Rδθ(F )\R(F )
f(x−1δθ(x))dx

(f(x−1δθ(x)) ne dépend que de la classe de x dans ZR(F )Rδθ(F ) \ R(F ) car χR est
trivial sur les éléments de la forme z−1θ(z), z ∈ ZR(F )). On définit comme avant les
κ-intégrales orbitales et les intégrales orbitales stables des fonctions de HR,χR

et HH,χH
.

Lemme 10.4.3 (i) Comme dans la preuve du lemme 10.2.11, on note ξ(1⋊σ) = t′⋊σ,
et on peut supposer que t′ ∈ T̂R. Comme Z(R) est un tore non ramifié, on a un
morphisme canonique surjectif Z(R)(F ) −→ X∗(Z(R)d) de noyau le sous-groupe
compact maximal de Z(R)(F ), où Z(R)d est le sous-tore maximal déployé de Z(R)
(cf [Bo] 9.5). On définit un caractère λ′C sur Z(R)(F ) de la manière suivante : si

z ∈ Z(R)(F ), et si µ ∈ X∗(Z(R)d) = X∗(Ẑ(R)d) est l’image de z par le morphisme

ci-dessus, λ′C(z) est la valeur de µ en l’image de t′−1 ∈ T̂R par le morphisme

canonique T̂R −→ Ẑ(R) −→ Ẑ(R)d.
Alors λC = λ′C (en particulier, λC est non ramifié).

(ii) Il existe un morphisme bξ,χH
: HR,χR

−→ HH,χH
qui rend commutatif le dia-

gramme

HR
νR //

bξ
��

HR,χR

bξ,χH

��

HH νH
// HH,χH

Soit γH ∈ H(F ) semi-simple fortement G-régulier. On utilise le morphisme bξ,χH
:

HR,χR
−→ HH,χH

pour définir une forme linéaire ΛχH
(γH , .) sur HR,χR

qui est
l’analogue de la forme linéaire sur HR de 10.1 (on utilise la même formule). Alors
les conditions suivantes sont équivalentes :
(a) pour tout z ∈ ZH(F ), pour toute f ∈ HR, Λ(zγH , f) = 0 ;
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(b) pour tout z ∈ ZH(F ), pour toute f ∈ HR,χR
, ΛχH

(zγH , f) = 0.

Démonstration. Le point (i) résulte des définitions de λC ([KS] 5.1) et du facteur de
transfert ∆III ([KS] 4.4).

Montrons (ii). Soit z ∈ Z(R)(F ). Pour toute fonction f : R(F ) −→ C, on note Rzf
la fonction x 7−→ f(zx). On note λz l’image de z par la flèche canonique Z(R)(F ) −→
X∗(Z(R)d) = X∗(Ẑ(R)d) ⊂ X∗(YR). Alors, pour tout λ ∈ X∗(YR), on a Rzfλ = fλ+λz .
De plus, on voit facilement que, pour tout λ ∈ X∗(YR), ν

−1
R (νR(fλ)) est engendré par

les fonctions χR(z)
−1Rzfλ, z ∈ ZR(F ). On a évidemment des résultats similaires en

remplaçant R par H.
Pour montrer l’existence du morphisme bξ,χH

: HR,χR
−→ HH,χH

, il suffit de montrer
que, pour tout λ ∈ X∗(YR), tous les éléments de ν−1

R (νR(fλ)) ont la même image par
νH ◦ bξ. Soit λ ∈ X∗(YR). Soit z ∈ ZR(F ) ; on note zH l’image de z dans ZH(F ). Il suffit
de montrer que bξ(χ

−1
R (z)Rzfλ) = χH(zH)

−1RzHbξ(fλ). D’après le calcul explicite de
bξfλ dans la preuve du lemme 10.2.11, on a bξ(Rzfλ) = λz(t

′)RzH bξ(fλ) ; donc l’égalité
cherchée résulte de (i) et de la définition de χR.

Soient f ∈ HR et δ ∈ R(F ). On voit facilement que

Oδθ(νR(f)) =

∫

Z(F )
χ−1
R (z)Ozδθ(f)dz =

∫

Z(F )
χ−1
R (z)Oδθ(Rzf)dz

(Ozδθ(f) ne dépend que de l’image de z dans Z(F ), car la fonction δ 7−→ Oδθ(f) est
invariante par θ-conjugaison). De même, pour tous f ∈ HH et γH ∈ H(F ), on a

OγH (νH(f)) =

∫

ZH (F )
χH(zH)

−1OzHγH (f)dzH =

∫

ZH(F )
χH(zH)

−1OγH (RzHf)dzH .

Rappelons ([KS] 5.1) que λC est tel que, pour tous γH ∈ H(F ) semi-simple fortement
régulier, δ ∈ R(F ) θ-semi-simple fortement θ-régulier et z ∈ Z(R)(F ), on ait

∆ξ(zHγH , zδ) = λ−1
C (z)∆ξ(γH , δ),

où zH est l’image de z dans Z(H)(F ). D’après ce fait et les formules ci-dessus pour les
intégrales orbitales, il est clair que (a) implique (b).

Soit γH ∈ H(F ) semi-simple fortement G-régulier. Supposons que (b) est vérifiée
pour γH , et montrons (a). Soit λ ∈ X∗(YR). On note 0Z (resp. 0ZR,

0ZH) le sous-
groupe compact maximal de Z(F ) (resp. ZR(F ), ZH(F )). La fonction fλ est évidemment
invariante par translation par 0ZR, et, de plus, tous les caractères non ramifiés θ-stables
de R(F ) sont invariants sur son support (car fλ est combinaison linéaires de fonctions
caractéristiques d’ensembles R(OF )µ(̟F )R(OF ), où ̟F est une uniformisante de F et
µ ∈ X∗(YR) = X∗(TR)

ΓF est tel que λµ−1 soit un cocaractère de Rder). On en déduit
que, pour z ∈ ZR(F ), Rzfλ ne dépend que de l’image de z dans 0ZR \ ZR(F ) et que,
pour toute classe de θ-conjugaison stable θ-semi-simple C de R(F ), il existe un unique
z ∈ 0ZR \ ZR(F ) tel que, pour tout z′ ∈ 0ZR \ ZR(F )− {z} et tout δ ∈ C, Oδθ(fλ) = 0
(on utilise le lemme 10.4.2). On a des résultats similaires pour H et bξ(fλ).
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Notons C l’ensemble des δ ∈ R(F ) tels que ∆ξ(γH , δ) 6= 0. Alors C est soit l’en-
semble vide, soit une classe de θ-conjugaison stable θ-semi-simple (et θ-régulière). Donc,
d’après le raisonnement ci-dessus et les formules pour les intégrales orbitales de νR(fλ) et
νH(bξ(fλ)), il existe z ∈ 0Z \ Z(F ) tel que Oδθ(νR(fλ)) = χR(z)

−1Oδθ(Rzfλ), pour tout
δ ∈ C, et que SOγH (νH(bξ(fλ))) = χH(zH)

−1SOγH (RzH bξ(fλ)), où zH ∈ 0ZH \ ZH(F )
est l’image de z. Si z 6= 1, on a Λ(γH , fλ) = 0 car toutes les intégrales orbitales qui
apparaissent dans cette expression sont nulles. Si z = 1, on a Λ(γH , fλ) = 0 grâce à la
condition (b) et aux propriétés de λC .

�

On suppose toujours que F est un corps local non archimédien et que E est une ex-
tension finie non ramifiée de F . Soit G un groupe connexe non ramifié sur F , défini sur
OF et tel que G(OF ) soit hyperspécial. On pose R = RE/FGE , et on note θ l’auto-
morphisme de R induit par un générateur fixé de Gal(E/F ). Soit ZG un tore défini sur
OF de Z(G), et soit ZR = RE/FZG,E. On note G′ = G/ZG, R

′ = R/ZR = RE/FG
′
E ,

u : R −→ R′ le morphisme évident, H′ = HR′ et H l’algèbre (de convolution) des fonc-
tions bi-invariantes par R(OF ), invariantes par ZR(F ) et à support compact modulo
ZR(F ) (avec les notations du lemme 10.4.3, H = HR,1). Comme ZR est connexe, on voit
comme dans [Cl2] 6.1 (p 284) que le théorème de Lang (cf par exemple [Sp], théorème
4.4.17) et le lemme de Hensel impliquent que u : R(OF ) −→ R′(OF ) est surjectif. Donc
u induit un morphisme d’algèbres ϕ : H −→ H′ (pour toute f ∈ H et tout x ∈ R′(F ),
ϕ(f)(x) = 0 si x 6∈ u(R(F )) et f(u−1(x)) si x ∈ u(R(F ))). Pour tout δ dans R(F ) ou
R′(F ), on note C(δ) (resp. Cst(δ)) la classe de θ-conjugaison (resp. θ-conjugaison stable)
de δ.

Lemme 10.4.4 On suppose que θ agit trivialement sur H1(F,ZR).
5

Soit δ ∈ R(F ) θ-semi-simple ; on note δ′ = u(δ). Alors u(Cst(δ)) = Cst(δ
′). Il existe

donc une famille (nécessairement finie) (δi)i∈I d’éléments deR(F ) stablement θ-conjugués
à δ telle que C(δ′) =

∐
i∈I

u(C(δi)). De plus, pour toute f ∈ H, on a

Oδ′θ(ϕ(f)) =
∑

i∈I
Oδiθ(f).

(On utilise, comme toujours, les mesures de Haar sur R(F ) et R′(F ) telles que les
volumes de R(OF ) et R′(OF ) soient 1.)

Démonstration. Il est clair que u(Cst(δ)) ⊂ Cst(δ
′). Montrons l’inclusion réciproque.

Soit γ′ ∈ R′(F ) stablement θ-conjugué à δ′. Comme u(R(F )) = Ker(R′(F ) −→ H1(F,ZR))
est une intersection de noyaux de caractères θ-stables de R′(F ), le lemme 10.4.2 implique
qu’il existe γ ∈ R(F ) tel que γ′ = u(γ). Il est clair que γ et δ sont stablement conjugués.

On fixe une famille (δi)i∈I comme dans l’énoncé du lemme, et on note K = R(OF ),
K′ = R′(OF ). Montrons la relation entre les intégrales orbitales. Soit f ∈ H. On peut

5Cette hypothèse devrait être évitable, mais je ne sais pas comment faire.
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supposer que f = 1lA, où A est un compact de R(F ) tel que A = ZR(F )KAK. Alors
ϕ(f) = 1lu(A), donc

Oδ′θ(ϕ(f)) =
∑

γ′

vol(u(A) ∩R′
γ′θ(F ))

−1,

où γ′ parcourt un ensemble de représentants des classes de θ-conjugaison sous K′ d’éléments
de u(A) qui sont θ-conjugués à δ′ dans R′(F ). On a des formules similaires pour les
intégrales orbitales tordues de f en les δi : pour tout i ∈ I,

Oδiθ(f) =
∑

γ

vol((A ∩Rγθ(F ))ZR(F )/ZR(F ))−1,

où γ parcourt un ensemble de représentants des classes de θ-conjugaison sous K d’éléments
de A qui sont θ-conjugués à δi dans R(F ). Pour montrer la formule du lemme, il
suffit donc de remarquer que, pour tout γ ∈ R(F ), u induit un isomorphisme (A ∩
Rγθ(F ))ZR(F )/ZR(F )

∼−→ u(A) ∩Ru(γ)θ.
�

On se place dans la situation de 10.1, et on suppose que η(1 ⋊ σ) ∈ Ĝder ⋊ σ et
que s ∈ Ĝder. Alors (H, LH, s, η) définit de manière évidente une donnée endoscopique

(H′, LH′, s, η′) pour G′ := G/Z(G)0 (car on a Ĝ′ = Ĝder). On en déduit comme dans
10.1 une donnée endoscopique (H′, LH′, t′, ξ′) pour (R′, θ), où R′ = RE/FG

′
E .

Lemme 10.4.5 On suppose que θ agit trivialement sur H1(F,Z(R)0) et que G et H

vérifient les hypothèses du lemme 10.4.3.
Alors le lemme fondamental est vrai pour (R, θ) et (H, LH, t, ξ) si et seulement s’il est

vrai pour (R′, θ) et (H′, LH′, t′, ξ′).

Démonstration. Notons ZR = Z(R)0 et ZH l’image de Z(G)0 dans Z(H). On a H′ =
H/ZH . On vérifie facilement que, si γH ∈ H(F ) est semi-simple fortement G-régulier,
δ ∈ R(F ) est θ-semi-simple fortement θ-régulier, et si (γH , δ) s’envoie sur (γ′H , δ

′) ∈
H′(F ) × R′(F ) par la projection évidente, alors ∆ξ(γH , δ) = ∆ξ′(γ

′
H , δ

′). D’autre part,
on applique le lemme 10.4.3 avec χH = 1 et χR = 1 (ceci est possible car le caractère
λC qui apparâıt dans ce lemme est trivial, grâce à l’hypothèse η(1 ⋊ σ) ∈ Ĝder ⋊ σ).
Ce lemme montre que l’on peut remplacer les algèbres de Hecke de R et H par les
algèbres de Hecke des fonctions invariantes par ZR(F ) et ZH(F ). Il suffit pour conclure
d’appliquer le lemme 10.4.4.

�

Soit F un corps local non archimédien de caractéristique 0. Soient n, n1, . . . , nr ∈ N∗.
On note PGLn = GLn/Z(GLn). Pour toute extension quadratique non ramifiée E de
F , on note PGU(n,E) = GU(n,E)/Z(GU(n,E)), où GU(n,E) est le groupe unitaire
défini par l’extension E/F et la forme unitaire de matrice

Jn :=




0 1

. .
.

1 0


 ∈GLn(Z).
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Plus généralement, on note P(GU(n1, E) × · · · × GU(nr, E)) = (GU(n1, E) × · · · ×
GU(nr, E))/Z, où Z = RE/QGm, plongé diagonalement. On notePGSOn = GSO(Jn)/Z(GSO(Jn)),
où GSO(Jn) = GO(Jn)

0, et PGSp2n = GSp(J ′
n)/Z(GSp(J ′

n)), où

J ′
n =

(
0 J
−J 0

)
∈ GL2n(Z).

On définit de même P(Y 1
n1
× · · · × Y r

nr
), avec Y 1, . . . , Y r ∈ {GSO,GSp}.

Lemme 10.4.6 Soit G un groupe simple adjoint non ramifié sur F .
(i) Si G est de type A, alors il existe une extension finie non ramifiée K de F , une

extension quadratique non ramifiée E de K et un entier naturel n tels que G =
RK/FPGLn ou G = RK/FPGU(n,E). Si G = RK/FPGLn, alors G n’a pas de
groupes endoscopiques elliptiques non triviaux. Si G = RK/FPGU(n,E), alors
les groupes endoscopiques elliptiques de G sont de la forme RK/FP(GU(n1, E) ×
GU(n2, E)), avec n1, n2 ∈ N tels que n = n1 + n2 et que n2 soit pair.

(ii) Si G est de type B, alors il existe une extension finie non ramifiée K de F et
un entier naturel n tels que G = RK/FPGSO2n+1. Les groupes endoscopiques
elliptiques de G sont de la forme RK/FP(GSO2n1+1×GSO2n2+1), avec n1, n2 ∈ N
tels que n = n1 + n2.

(iii) Si G est de type C, alors il existe une extension finie non ramifiée K de F et un
entier naturel n tels que G = RK/FPGSp2n. Les groupes endoscopiques elliptiques
de G sont de la forme P(GSO2n1 ×GSp2n2

), avec n1, n2 ∈ N tels que n = n1 + n2
et n1 6= 1.

En particulier, si G est adjoint de type A, B ou C, alors l’hypothèse supplémentaire
des propositions 10.2.2 et 10.3.2 et du lemme 10.4.3 est vérifiée : si BG est un sous-
groupe de Borel de G et TG est un sous-groupe de Levi de BG, alors, pour toute
donnée endoscopique elliptique (H, s, η0) de G, il existe un tore maximal TH de H et
un plongement admissible TH −→ G d’image TG.

Démonstration. Soit K la plus petite extension de F sur laquelle G est déployé ; on
fixe un générateur σ de Gal(K/F ). Alors on a GK ≃ (G′)r, où r ∈ N∗ et G′ est un
groupe adjoint absolument simple sur K, et σ induit un automorphisme (sur K) θ de
(G′)r. Si G est de type B ou C, alors G′ est de type B ou C, c’est-à-dire que G′ est de la
forme PGSOn ou PGSp2n, et G

′ n’a pas d’automorphismes extérieurs non triviaux (cf
[Di] IV.6 et IV.7), donc on peut supposer que θ agit en permutant les facteurs de (G′)r.
Comme K est la plus petite extension sur laquelle G est déployé, θ est nécessairement
un n-cycle. Donc G ≃ RK/FG

′. Pour calculer les triplets endoscopiques elliptiques de
G, on peut supposer que K = F . Alors G est déployé et de centre connexe, donc ses
groupes endoscopiques sont déployés (cf la définition 1.8.1 de [Ng]). À partir de cette
observation, il est facile de voir que les groupes endoscopiques elliptiques sont de la forme
donnée dans l’énoncé.

Supposons que G est de type A. Alors il existe n ∈ N∗ tel que G′ = PGLn,K , et
Out(G′) est isomorphe à Z/2Z (cf [Di] IV.6). On peut supposer que θ ∈ (Z/2Z)⋊Sr, où
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(Z/2Z)r agit sur (G′)r via l’isomorphisme (Z/2Z)r ≃ Out(G′)r et Sr agit sur (G
′)r par

permutation des facteurs. On écrit θ = ǫ⋊ τ , avec ε ∈ (Z/2Z)r et τ ∈ Sn. Comme dans
le premier cas, τ est nécessairement un n-cycle. Quitte à conjuguer θ par un élément de
(Z/2Z)r ⋊Sr, on peut supposer que ε ∈ {(1, . . . , 1), (−1, 1, . . . , 1)} (car ε1 ⋊ τ et ε2 ⋊ τ
sont conjugués si et seulement s’il existe η ∈ (Z/2Z)r tel que ε1ε2 = ητ(η), et l’image du
morphisme (Z/2Z)r −→ (Z/2Z)r, η 7−→ ητ(η) est {(e1, . . . , er) ∈ (Z/2Z)r|e1 . . . er = 1}).
Si θ = (1, . . . , 1)⋊τ , alors G ≃ RK/FPGLn, et il n’est pas difficile de voir que G n’a pas
de triplets endoscopiques elliptiques non triviaux. Supposons que θ = (−1, 1, . . . , 1)⋊ τ .
Alors l’ordre de θ est égal à 2r, donc [K : F ] = 2r. On a G = RK ′/FPGU(n,K),
où K ′ est le sous-corps de K fixé par θr(= (−1, . . . ,−1) ⋊ 1). Le calcul des triplets
endoscopiques elliptiques de G est le même (avec les modifications évidentes) que dans
la proposition 3.1.1.

�

Le lemme suivant concerne les facteurs de transfert. Lorsque Kottwitz énonce le cas
particulier du lemme fondamental tordu nécessaire pour la stabilisation de la formule
des points fixes ([K9], formule (7.2)), il n’utilise pas les facteurs de transfert de [KS]
(dont la définition n’était pas encore publiée à l’époque) mais des facteurs de transfert
“maison”. Il faut donc comparer les deux définitions.

Rappelons quelques notations de [K9] §3. Soient F un corps local non archimédien
de caractéristique 0, Fnr l’extension maximale non ramifiée de F (dans une clôture
algébrique fixée F de F ), L le complété de Fnr et σ ∈ Gal(L/F ) le Frobenius arithmétique ;
on note ΓF = Gal(F/F ). Soit G un groupe réductif connexe sur F . On note B(G) l’en-
semble des classes de σ-conjugaison dans G(L). Alors ([K9], lemme 6.1) on a un mor-
phisme canonique B(G) −→ X∗(Z(Ĝ)ΓF ), qui est un isomorphisme si G est un tore ;
ce morphisme est fonctoriel en G (cela n’a pas de sens a priori car H 7−→ X∗(Z(H)ΓF )
n’est pas un foncteur sur la catégorie des groupes algébriques réductifs connexes, mais
cela est expliqué dans [K12] 4.9).

On suppose que le groupe dérivé de G est simplement connexe. Soit E une extension
finie non ramifiée de F . On note R = RE/FGE , et θ l’automorphisme de R induit par σ.

Pour tout δ ∈ R(F ), on note Nδ = δθ(δ) . . . θ[E:F ]−1(δ). Si δ ∈ R(F ) est θ-semi-simple
et γ ∈ N δ, on définit α(γ, δ) ∈ X∗(Z(Gγ)

ΓF ) de la manière suivante (cf [K9] p 167) :
D’après loc. cit., il existe c ∈ G(L) tel que cγc−1 = Nδ, et b := c−1δσ(c) est dans
Gγ(L). On note α(γ, δ) l’image de la classe de σ-conjugaison de b par le morphisme
B(Gγ) −→ X∗(Z(Gγ)

ΓG).
On se place à nouveau dans la situation de 10.1 (avec E un corps). On note ∆η,I ,

∆η,II , ∆η,III et ∆η,IV (resp. ∆ξ,I , ∆ξ,II , ∆ξ,III et ∆ξ,IV ) les facteurs de transfert relatifs
définis par Kottwitz et Shelstad dans le chapitre 4 de [KS] (voir aussi [Wa3], section 7)
pour la donnée endoscopique (H, LH, s, η) de (G, 1) (resp. pour la donnée endoscopique
(H, LH, t, ξ) de (R, θ)).

Lemme 10.4.7 On suppose que s ∈ Z(Ĥ)ΓF .
Soient γH , γH ∈ H(F ), γ, γ ∈ G(F ) et δ, δ ∈ R(F ). On suppose que γH et γ

H
sont

semi-simples fortement G-réguliers, que δ et δ sont θ-semi-simples fortement θ-réguliers,
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que γ (resp. γ) est une image de γH (resp. γ
H
) dans G(F ) et que γ ∈ N δ et γ ∈ N δ.

Alors :
∆ξ,I(γH , δ) = ∆η,I(γH , γ)

∆ξ,II(γH , δ) = ∆η,II(γH , γ)

∆ξ,III(γH , δ; γH , δ) =< α(γ, δ), s >< α(γ, δ), s >−1 ∆η,III(γH , γ; γH , γ)

∆ξ,IV (γH , δ) = ∆η,IV (γH , δ).

En particulier, si on normalise les facteurs de transfert (absolus) ∆η et ∆ξ comme
dans [Wa3] 4.6, alors on a

∆ξ(γH , δ) =< α(γ, δ), s > ∆η(γH , γ).

Démonstration. On utilise les notations de [Wa3], en particulier de la section 7. Lorsque
cela est nécessaire, on note avec un indice H (resp. G, resp. R) les notions relatives à
H (resp. G, resp. R). Notons que l’on est dans une situation particulièrement simple ;
par exemple, G et R sont quasi-déployés, on peut prendre H1 = H, et on a gθ = 1 et
u(τ) = z(τ) = 1 pour tout τ ∈ ΓF (ces notions sont définies dans [Wa3] 1.2).

Explicitons certaines des notions de [Wa3] 3.3. On choisit la paire de Borel (BR,TR)
de R égale à (RE/FBG,E , RE/FTE). On a un isomorphisme X∗

R ≃ (X∗
G)

d, avec, pour
(x1, . . . , xd) ∈ X∗

R et τ ∈ ΓF , θ(x1, . . . , xd) = (x2, . . . , xd, x1) et τ(x1, . . . , xd) = (τ(x2), . . . , τ(xd), τ(x1)).
Le morphisme X∗

R −→ X∗
G induit par l’inclusion TG ⊂ TR est (x1, . . . , xd) 7−→ x1 +

· · ·+xd ; ce morphisme identifie donc Y ∗
R à X∗

G. Toutes les racines de ΣR sont de type 1,
et on a ΣresR = ΣG. D’autre part, le morphisme X∗

G −→ X∗
R donné par l’isomorphisme

TR,Θ ≃ TG (induit par N : δ 7−→ δθ(δ) . . . θd−1(δ)) est le plongement diagonal, et il iden-
tifie X∗

G à (X∗
R)

Θ et ΣG à Σres,R. De même, les morphismes TG ⊂ TR et N : TR −→ TG

donnent des isomorphismes X∗,G
∼−→ XΘ

∗,R et Y∗,R ≃ X∗,G, qui identifient Σ̌resR et Σ̌res,R

à Σ̌G.
Soit δ′ ∈ R(F ) stablement θ-conjugué à δ. Il n’est pas trop difficile de voir sur les

définitions que ∆ξ,I(γH , δ
′) = ∆ξ,I(γH , δ), ∆ξ,II(γH , δ

′) = ∆ξ,II(γH , δ) et ∆ξ,IV (γH , δ
′) =

∆ξ,IV (γH , δ). Le théorème 5.1.D de [KS] (ou plutôt sa preuve) implique que ∆ξ,III(γH , δ
′; γ

H
, δ) =<

inv1(δ, δ
′), κδ > ∆ξ,III(γH , δ; γH , δ), où inv(δ, δ

′) et κδ sont définis juste avant l’énoncé de
ce théorème. D’autre part, Kottwitz construit à la fin de la section 2 de [K9] un élément
inv′(δ, δ′) de X∗(Z(Gγ)ΓF ) tel que < α(γ, δ′), s >=< inv′(δ, δ′), s >< α(γ, δ′), s >. Cet
élément inv′(δ, δ′) provient (par les applications canonique H1(F,Rδθ) −→ B(Rδθ) −→
X∗(Z(Gγ)

ΓF )) d’un élément de H1(F,Rδθ), qu’on note toujours inv′(δ, δ′). On sup-
pose que δ′ est stablement θ-conjugué à δ par un élément de Rder(F ). Montrons que <

inv(δ, δ), κδ >=< inv′(δ, δ′), s >. Avec les notations de [KS] 5.1, inv(δ, δ′) ∈ H1(F, T scδ
(1−θδ)◦π−−−−−−→

Vδ), et Tδ est le centralisateur de Rδθ dans R. On a des flèches Rδθ ← Rscδθ −→
(T scδ

(1−θδ)◦π−−−−−−→ Vδ), d’où des flèches H1(F,Rδθ)← H1(F,Rscδθ) −→ H1(F, T scδ
(1−θδ)◦π−−−−−−→ Vδ),

et on voit facilement qu’il existe un élément de H1(F,Rscδθ) qui s’envoie sur inv′(δ, δ′) et

inv(δ, δ′). D’autre part, κδ est un élément de H1(WF , V̂ −→ T̂R,ad) (on a noté TR pour

le T de [KS] 5.1, afin d’avoir des notations cohérentes), on a des flèches H1(WF , V̂ −→
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T̂R,ad) −→ H1(WF , T̂G,ad)← H1(WF , T̂G), et κδ et le cocycle WF −→ T̂G qui envoie σ

sur s ont la même image dans H1(WF , T̂G,ad). Le résultat cherché découle de tout ceci.
Des calculs similaires (mais plus simples) montrent que l’on peut, pour prouver le

lemme, remplacer γ par un conjugué stable.
D’après les calculs ci-dessus, il suffit de prouver la première partie du lemme dans le

cas où γ = Nδ. De même, on peut suppose que γ = Nδ. On fixe des a-data et des χ-data
pour ΣG. Comme les groupes sont non ramifiés, on peut supposer que valF (aα) = 0 pour
tout α ∈ ΣG, que χα = 1 si α ∈ ΣG est dans une orbite asymétrique de ΓF et que χα
est le caractère x 7−→ (−1)valF (x) si α ∈ ΣG est dans une orbite symétrique (voir [Wa3]
6.2 pour les définitions et les propriétés énoncées). On définit des a-data et des χ-data
pour ΣR en posant, pour tout α ∈ ΣR, a

R
α = aN(α) et χ

R
α = χN(α)|F×

α
.

Soit D = (T♭,T0,T
♦,T♮, h, g0, g1, δ) ∈ Dξ(γH) (cf [Wa3] 3.2 ; on note Dξ (resp.

Dη) l’ensemble des diagrammes associés à la donnée endoscopique (H, LH, t, ξ) (resp.
(H, LH, s, η))). Quitte à remplacer γ par un conjugué stable (et à changer δ pour que
Nδ soit toujours égal à γ), on peut suppose que T0 = Rγ = T♦ et g1 = 1. Alors
DG := (T♭,TΘ

0 ,T
Θ
0 ,Gγ , h, g0, 1) ∈ Dη(γH). On a TR,sc,θ = TG,sc, et le cocycle λT :

ΓF −→ Tsc,θ défini dans [Wa3] 7.2 est le même que l’on utilise le diagramme D ou le

diagrammeDG. De plus, si on identifie T̂R,ad,Θ à T̂G,ad en utilisant le dual du plongement

TG ⊂ TR, alors l’image de t dans T̂R,ad,Θ est t1 . . . td, c’est-à-dire s. Donc ∆ξ,I(γH , δ) =
∆η,I(γH , γ)(=< λT , s >).

Soit α ∈ ΣR (forcément de type 1) ; on note β = N(α) ∈ ΣG. Alors N(α̌)(t) = β̌(s), et
N(α)(νD) = β(νDG

) (en effet, d’après la définition de DG, il est clair que νDG
= NνD).

Donc, avec les notations de [Wa3] 7.3, on a ∆ξ,II,α(γH , δ) = ∆η,II,β(γH , γ). Comme
l’application α 7−→ N(α) induit une bijection de l’ensemble des orbites de Θ×ΓF dans ΣR
avec l’ensemble des orbites de ΓF dans ΣG, on en déduit que ∆ξ,II(γH , δ) = ∆η,II(γH , γ).
On voit de même que ∆ξ,IV (γH , δ) = ∆η,IV (γH , γ).

Il reste à comparer les facteurs ∆III . On fixe comme ci-dessus un diagramme D ∈
Dξ(γH), et on en déduit un diagramme DG ∈ Dη(γH). On utilise les notations de [Wa3]
7.4, mais sans les exposants ∗ (car G = G∗) et les indices 1 (car H = H1), et avec des
indices R et G pour différencier les objets associés à la donnée endoscopique de (R, θ)
et à celle de (G, 1). Avec ces conventions, ∆ξ,III(γH , δ; γH , δ) =< (VR,0,νR), (V̂R, sR) >

et ∆η,III(γH , γ; γH , γ) =< (VG,0,νG), (V̂G, sG) >. Comme g1 = g
1
= 1 et u(τ) = 1 pour

tout τ ∈ ΓF , on a VG,0 = 1 et VR,0 = 1. Donc ∆ξ,III(γH , δ; γH , δ) =< νR, V̂R >−1

et ∆η,III(γH , γ; γH , γ) =< νG, V̂G >−1 (voir la fin de [Wa3] 6.3 pour l’explication du
signe). On sait que le dual du morphisme N : TR −→ TG est le plongement diagonal
N̂ : T̂G −→ T̂R. De plus, il est clair d’après les définitions de [Wa3] 7.4 que N(νR) = νG

et que V̂ −1
R N̂(V̂G) est le 1-cocyle non ramifié V̂ : WF −→ ŜR qui envoie σ sur l’image de

(t, t, 1) (ŜR est un sous-groupe de T̂R× T̂R× T̂R,sc, cf [Wa3] 7.4). Pour conclure, il suffit

donc de montrer que < νR, V̂ >=< α(γ, δ), s >< α(γ, δ), s >−1. Ceci résulte facilement
du lemme ci-dessous (appliqué à TG ×TG).

�

On garde les notations F , Fnr, σ, etc de 10.1, et on note toujours E une extension finie
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non ramifiée de F . Soit T un tore non ramifié sur F . Comme dans [K5], on note B(T) le
groupe des classes de σ-conjugaison dans T(Fnr). D’après [K5] 2.4, on a un accouplement
< ., . >: B(T)×T̂ΓF −→ C× (carX∗(T)ΓF

≃ X∗(T̂ΓF )). D’autre part, la correspondance

de Langlands locale pour TE donne un accouplement < ., . >: T(E) × H1(WE, T̂) −→
C×. On note u : T(E) −→ B(T) le morphisme évident, et v : T̂ΓF −→ H1(WE , T̂) le
morphisme qui envoie z ∈ T̂ΓF sur la classe du 1-cocyle non ramifié qui envoie σ sur z.
Alors :

Lemme 10.4.8 Pour tous x ∈ T(E) et z ∈ T̂ΓF , on a < x, v(z) >=< u(x), z >.

Démonstration. Si T est déployé sur E, le lemme résulte de la description explicite de
l’isomorphisme B(T) ≃ X∗(T̂ΓF ) donnée dans [K5] 2.5. Traitons le cas général. Comme
T est non ramifié, le sous-tore déployé maximal de TE est défini sur F ; on le note S.
On a des diagrammes commutatifs

S(E) //

��

S(E)/S(OE) ∼ //

≀
��

B(S)

≀
��

T(E) // T(E)/T(OE) ∼ // B(T)

T̂ΓF //

��

H1(WE , T̂)

��

ŜΓF // H1(WE , Ŝ)

Le lemme pour T résulte donc du lemme pour S et de la fonctorialité des accouplements.
�

10.5 Résultats

Proposition 10.5.1 Soit X ∈ {A,B,C}. Soient F un corps local non archimédien et
G un groupe semi-simple connexe non ramifié et adjoint sur F , de type X. On suppose
qu’il existe N ∈ N∗ tel que, pour tous F ′, E′, G′, R′ et (H′, LH′, t′, ξ′) comme dans 10.1,
le lemme fondamental tordu soit vrai pour l’unité de l’algèbre de Hecke si G′ est adjoint
de type X, dim(G′) ≤ dim(G) et la caractéristique résiduelle de F ′ ne divise pas N .

Alors, pour toute extension finie non ramifiée E de F et pour toute donnéee endosco-
pique tordue (H, LH, t, ξ) de R := RE/FGE comme dans 10.1, le lemme fondamental

tordu pour est vrai pour R et (H, LH, t, ξ) et pour toutes les fonctions de l’algèbre de
Hecke.

Démonstration. D’après le lemme 10.4.1, le lemme 10.4.6, le lemme 10.3.1, la propo-
sition 10.3.2 et la proposition 10.2.2, le lemme fondamental tordu pour G résulte du
lemme fondamental tordu pour les sous-groupes de Levi propres de G (si G n’a pas de
tore maximal elliptique, le lemme 10.4.1 suffit). Or, d’après la classification des groupes
non ramifiés adjoints de type X donnée par le lemme 10.4.6, tout sous-groupe de Levi
propre de G est isomorphe à un groupe G0 × G1 × · · · × Gr, avec G1, . . . ,Gr de la
forme RK/FGLm, où K est une extension finie non ramifiée de F et m ∈ N∗, et G0

non ramifié adjoint de type X tel que dim(G0) < dim(G). Si 1 ≤ i ≤ r, Gi n’a pas de
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groupes endoscopiques elliptiques non triviaux, donc le lemme fondamental tordu pour
Gi résulte de la descente (lemme 10.4.1) et du le lemme fondamental pour le changement
de base, qui a été prouvé dans le cas des groupes généraux linéaires par Arthur et Clozel
([AC], chapitre I, proposition 3.1). Pour prouver la proposition, il suffit donc de faire
une récurrence sur la dimension de G.

�

Corollaire 10.5.2 On se place dans la situation de 10.1. Si F = Qp, G est l’un des
groupes unitaires G(U∗(n1) × · · · × U∗(nr)) de 2.1 et le morphisme η est celui donné
par la proposition 3.2.2, alors le lemme fondamental tordu est vrai.

Démonstration. Comme le centre de G est connexe, le corollaire résulte de la propo-
sition ci-dessus et du lemme 10.4.5, donc il suffit de vérifier les hypothèses de ce lemme.
Le triplet endoscopique (H, s, η0) vérifie les hypothèses du lemme 10.4.3, d’après le des-
cription explicite des triplets endoscopiques de G donnée dans la proposition 3.1.1. On
a bien s ∈ Ĝder et η(1 ⋊ σ) ∈ Ĝder ⋊ σ. Enfin, le centre de G est un tore induit, donc
sa cohomologie galoisienne sur n’importe quelle extension de F est triviale.

�

Le résultat dont on a vraiment besoin dans cet article est la formule (∗) de 6.3.
Rappelons cette formule. On se place toujours dans la situation de 10.1, avec E un
corps ; on suppose que la caractéristique résiduelle de F est différente de 2. On note ∆η

les facteurs de transfert pour le morphisme η : LH −→ LG, avec la normalisation donnée
par lesOF -structures surH etG (cf [H1] II 7 ou [Wa3] 4.6). Si δ ∈ R(F ) est θ-semi-simple
et γ ∈ N δ, Kottwitz a défini dans [K9] §7 p 180 un élément α(γ, δ) de X∗(Z(Gγ)

ΓF )
(on rappelle que Gγ = Centγ(G)0). Le résultat qu’on cherche à prouver est le suivant :
pour tout γH ∈H(F ) semi-simple, pour toute f ∈ HR, on a SOγH (bξ(f)) = 0 si γH n’a
pas d’image dans G(F ) et, si γH a une image γ dans G(F ), on a

(∗) SOγH (bξ(f)) =
∑

δ

< α(γ, δ), s > ∆η(γH , γ)e(Gγ )Oδθ(f),

où δ parcourt l’ensemble des classes de θ-conjugaison θ-semi-simples de R(F ) telles que
γ ∈ N δ (et e(Gγ) est le signe défini par Kottwitz dans [K2]).

Corollaire 10.5.3 On suppose que F = Qp et que G est l’un des groupes unitaires
G(U∗(n1)× · · · ×U∗(nr)) de 2.1. Alors le résultat ci-dessus est vrai.

Démonstration. Si γH n’a pas d’ image dans G(F ), il suffit d’appliquer le lemme
10.2.12. On suppose que γH a une image dans G(F ). Si γH est fortement régulier, alors
la formule (∗) résulte du corollaire 10.5.2 et du lemme 10.4.7. La réduction du cas général
au cas où γH est fortement régulier est la même que dans [Cl2] §7.

�
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dans Automorphic forms, Shimura varieties, and L-functions, Proceedings of the
Ann Arbour conference, édité par L. Clozel et J. Milne (1990), volume I, p 77-159

[Cl4] L. Clozel, Représentations galoisiennes associées aux représentations auto-
morphes autoduales de GL(n), Pub. Math. IHES 73 (1991), p 97-145

[CD] L. Clozel et P. Delorme, Pseudo-coefficients et cohomologie des groupes de Lie
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[CL] L. Clozel et J.-P. Labesse, Changement de base pour les représentations cohomo-
logiques de certains groupes unitaires, Astérisque 257 (1999), p 119-133
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[L3] R. Langlands, Les débuts d’une formule des traces stable, Publ. Math. Univ. Paris
VII vol. 13, Paris (1983)

[LR] R. Langlands et D. Ramakrishnan (éditeurs), The zeta function of Picard modular
surfaces, publications du CRM (1992), Montréal
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arXiv :math/0404454v2 (à parâıtre dans Annals of Math.)

173

http://arxiv.org/abs/math/0404454


[Lo] E. Looijenga, L2-cohomology of locally symmetric varieties, Compositio Math. 67
(1988), n̊ 1, p 3-20

[LoR] E. Looijenga et M. Rapoport, Weights in the local cohomology of a Baily-Borel
compactification, dans Complex geometry and Lie theory, Proc. Sympos. Pure
Math. 53 (1991), p 223-260

[MW] C. Moeglin et J.-L. Waldspurger, Le spectre résiduel de GL(n), Ann. Scient.
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