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COMPTAGE DES SYSTÈMES LOCAUX ℓ-ADIQUES SUR

UNE COURBE

HONGJIE YU ∗

Résumé

Soit X1 une courbe projective lisse et géométriquement connexe sur un corps fini Fq avec
q = pn éléments où p est un nombre premier. Soit X le changement de base de X1 à une clôture
algébrique de Fq. Nous donnons une formule pour le nombre des systèmes locaux ℓ-adiques (ℓ 6= p)
irréductibles de rang donné sur X fixé par l’endomorphisme de Frobenius. Nous montrons que ce
nombre est semblable à une formule de point fixe de Lefschetz pour une variété sur Fq, ce qui
généralise un résultat de Drinfeld en rang 2 et prouve une conjecture de Deligne. Pour ce faire,
nous passerons du côté automorphe, utiliserons la formule des traces d’Arthur non-invariante, et
relierons le nombre cherché avec le nombre Fq-points de l’espace des modules des fibrés de Higgs
stables.

Abstract

LetX1 be a projective, smooth and geometrically connected curve over Fq with q = pn elements
where p is a prime number, and let X be its base change to an algebraic closure of Fq. We give
a formula for the number of irreducible ℓ-adic local systems (ℓ 6= p) with a fixed rank over X

fixed by the Frobenius endomorphism. We prove that this number behaves like a Lefschetz fixed
point formula for a variety over Fq, which generalises a result of Drinfeld in rank 2 and proves a
conjecture of Deligne. To do this, we pass to the automorphic side by Langlands correspondance,
then use Arthur’s non-invariant trace formula and link this number to the number of Fq-points of
the moduli space of stable Higgs bundles.
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1 Introduction

1.1 Principaux résultats

SoitX1 une courbe définie sur un corps fini Fq de cardinal q, qui est projective, lisse et géométriquement
connexe de genre g. Soient F une clôture algébrique de Fq et X le produit fibré de X1 avec F. L’en-
domorphisme de X1 qui est l’identité sur l’espace topologique sous-jacent, et f 7→ f q sur le faisceau
structural, est un endomorphisme de Fq-schéma. Nous noterons FX l’endomorphisme du F-schéma
X qui s’en déduit par extension des scalaires. C’est l’endomorphisme de Frobenius qu’on utilisera.

Fixons un nombre premier ℓ ∤ q, une clôture algébrique Qℓ de Qℓ, et soit E
(ℓ)
n l’ensemble des classes

d’isomorphie de Qℓ-systèmes locaux irréductibles de rang n sur X.

L’image inverse par FX induit une permutation de E
(ℓ)
n , notée par F∗

X . Drinfeld [Dr81] a montré à
l’aide de la correspondance de Langlands qu’il a lui-même prouvée et la formule des traces pour GL2

établie par Jacquet-Langlands [JL70], que l’on a, en genre g > 2,

(1.1.1) |(E
(ℓ)
2 )F

∗k
X | = qk(4g−3) +

u∑

i=1

miα
k
i , ∀ k > 1,

où les αi sont des q-entiers de Weil de poids strictement inférieurs à 8g − 6, mi sont des entiers

rationnels et (E
(ℓ)
2 )F

∗k
X désigne l’ensemble des éléments de Eℓ

2 fixés par le puissance kième de F∗
X . Les

nombres mi et αi sont indépendants de ℓ. Rappelons qu’un q-entier de Weil α de poids i ∈ N est un
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entier algébrique tel que pour tout plongement ς : Q(α) → C, la valeur absolue |ς(α)| est égale à q
i
2 .

Par la formule des traces de Grothendieck-Lefschetz, le théorème d’intégralité et le théorème de pureté
de Deligne (cf. théorème 5.2.2 [De73] et théorème 1 [De80]), pour toute variété V (un schéma séparé
de type fini) sur Fq, il existe des q-entiers de Weil αi (unique à permutation près) qui sont les valeurs
propres de l’endomorphisme de Frobenius agissant sur les groupes de cohomologies ℓ-adiques à support
compact et des entiers mi qui sont les multiplicités à un signe près de αi tels que

|V (Fqk)| =
∑

i

miα
k
i , ∀ k > 1.

Ainsi, l’expression (1.1.1) issue du résultat de Drinfeld ressemble aux nombres de Fqk -points d’une
variété. Nous renvoyons à [De15] pour plus de discussion.

Dans l’article [Kon09] de Kontsevich et [De15] de Deligne, les auteurs ont fait des observations sur
le résultat de Drinfeld et ont suggéré de le généraliser aux cas de rang supérieur. En particulier, Deligne
a donné des conjectures précises (cf. conjecture 2.15, conjecture 2.18, conjecture 6.3 et conjecture 6.7
de [De15]). Concernant ces conjectures, dans l’article [DF13], Deligne et Flicker se consacrent au cas
où toutes les monodromies locales sont unipotentes avec un seul bloc de Jordan et ces monodromies
sont fixées en un ensemble fini S de points de X au-dessus d’au moins 2 places de X1. En rang 2,
Flicker [Fl15] a calculé le nombre désiré quand la monodromie apparâıt en une place de X1 avec un
seul bloc de Jordan. Arinkin a obtenu aussi des résultats intéressants quand les monodromies sont
des sommes directes de caractères modérés de position générale (cf. section 3 [De15]). Pour tous ces
cas, des résultats similaires à ceux de Drinfeld sont montrés. Mais il manque encore une généralisation
fidèle du résultat de Drinfeld quand le rang est supérieur à 2. C’est ce que nous nous proposons de
faire dans cet article.

Avant d’énoncer nos résultats, nous introduisons encore quelques notations. L’espace H1(X,Qℓ)
muni de la dualité de Poincaré est un espace symplectique. L’action de FX sur H1(X,Qℓ) défi-
nit alors une classe de conjugaison semi-simple dans GSp2g(Qℓ). Soient σ1, . . . , σ2g les q-entiers de
Weil de la courbe X1, c’est-à-dire les valeurs propres de FX . On peut les indexer de telle façon
que σiσi+g = q pour tout g > i > 1. Soit Z[t±1, z±1

1 , . . . , z±1
g ]Sg⋉(S2)

g

l’anneau des polynômes de

Laurent qui sont symétriques en les zi et invariants par les substitutions zi 7→ tz−1
i (1 6 i 6 g). Soit

Z[z1, · · · , zg, tz
−1
1 , . . . , tz−1

g ]Sg⋉(S2)
g

(cf. 7.1 pour plus de détails) le sous-anneau formé des polynômes

P tels que chaque monôme tmzn1
1 · · · z

ng
g qui apparâıt dans P vérifie

m+

g∑

i=1

min{ni, 0} > 0.

Notons que cette dernière condition est suffisante et nécessaire pour que les nombres de Weil apparais-

sant dans l’expression de |(E
(ℓ)
n )F

∗k
X | du théorème 1.1 soient entiers algébriques (cf. 7.1).

Voici le principal théorème :

Théorème 1.1. 1. Pour tous entiers g > 2 et n > 1, il existe un unique élément

Pg,n(t, z1, . . . , zg) ∈ Z[z1, . . . , zg, tz
−1
1 , . . . , tz−1

g ]Sg⋉(S2)
g

tel que pour tout k > 1, tout corps fini Fq de cardinal q, toute courbe X1 projective lisse et
géométriquement connexe sur Fq de genre g et tout nombre premier ℓ ∤ q, on ait

|(E(ℓ)
n )F

∗k
X | = Pg,n(q

k, σk
1 , . . . , σ

k
g ).

De plus, si on pose deg t = 2 et deg zi = 1, le terme de poids dominant de Pg,n est t(g−1)n2+1,

c’est-à-dire degPg,n = 2((g − 1)n2 + 1) et deg(Pg,n − t(g−1)n2+1) < 2((g − 1)n2 + 1).
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2. Il existe un élément

Qg,n(t, z1, · · · , zg) ∈ Z[z1, . . . , zg, tz
−1
1 , . . . , tz−1

g ]Sg⋉(S2)
g

tel que

Pg,n(t, z1, . . . , zg) = Qg,n(t, z1, . . . , zg)

g∏

i=1

(
(1− zi)(1 − tz−1

i )
)
.

En particulier, pour tout k > 1, |Pic0X1
(Fqk)| divise |(E

(ℓ)
n )F

∗k
X |. De plus, quand g > 2, on a

Qg,n(1, 1, . . . , 1) =
∑

l|n

µ(l)µ(n/l)l2g−3,

où µ est la fonction de Möbius.

Remarque. Par la théorie du corps de classes, on a ∀ k > 1, |(E
(ℓ)
1 )F

∗k
X | = |Pic0X1

(Fqk)|, de sorte qu’on
a Qg,1 = 1. Comme le groupe fondamental étale de l’espace projectif sur F est trivial et celui d’une
courbe elliptique sur F est abélien, on a aussi Qg,n = 0 pour n > 2 et g = 0, 1.

Ce théorème résout positivement la conjecture 2.15 de Deligne dans [De15], et la conjecture 6.3
de loc. cit. dans le cas partout non-ramifié. Pour une interprétation conjecturale de la valeur de
Qg,n(1, ..., 1) on renvoie à la conjecture 6.7 de loc. cit..

1.2 Approche utilisée

Soit Xk := X1 ⊗Fq Fqk . Soit Ak l’anneau des adèles de Fk := Fqk(Xk) et soit Cn(Xk) le nombre de
classes d’équivalence inertielle (cf. définition 2.3.2) de représentations automorphes irréductibles, abso-
lument cuspidales et partout non-ramifiées de GLn(Ak). Une représentation automorphe irréductible
et cuspidale π de GLn(Ak) est appelée absolument cuspidale si elle reste irréductible cuspidale après
tout changement de base, au sens de la fonctorialité de Langlands, du corps de base Fk à Fkd, ∀d > 1.

On montre dans le corollaire 2.3.3 et la proposition 2.1.3 à l’aide de la correspondance de Langlands
qu’on a

(1.2.1) Cn(Xk) = |(E(ℓ)
n )F

∗k
X |.

En particulier, |(E
(ℓ)
n )F

∗k
X | est finie, puisque par un théorème de Harder ([Ha74, 1.2.1]), les supports de

toutes les fonctions automorphes cuspidales partout non ramifiées sont contenus dans un sous-ensemble
commun de G(F )\GLn(A) qui est compact modulo le centre.

Posons F = F1 et A = A1. Soit O le sous-anneau égal au produit des anneaux locaux Ox qui sont
les complétés des anneaux locaux du faisceau structural de X1 pour tous x ∈ |X1|. Pour e ∈ Z, soit
GLn(A)

e le sous-ensemble de GLn(A) des éléments dont le degré du déterminant est e. Soit 1GLn(O)

la fonction caractéristique de GLn(O) et soit R l’opérateur qui agit sur l’espace

(1.2.2) L2(GLn(F )\GLn(A)
e)

par la convolution à droite par la fonction 1GLn(O). Cet opérateur n’est pas traçable si n > 2. Cependant
Arthur a défini une trace tronquée que l’on note Je dans la suite. Il en donne une première expression
reposant sur la décomposition spectrale de Langlands de l’espace (1.2.2). Cette décomposition exprime
tout en terme de briques élémentaires qui sont les représentations automorphes cuspidales des groupes
généraux linéaires de rang m 6 n. De même, dans l’article, nous calculons toute la trace tronquée Je
en terme des quantités Cm(Xk) (m 6 n).

Pour énoncer notre théorème, nous introduisons la série formelle pour s ∈ C

autX1(z)
s = exp(s

∑

m>1

∑

k>1

mCm(Xk)

k
zmk) .
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Plus généralement, pour l > 1, on définit autXl
(z)s en remplaçantXk parXkl dans la formule ci-dessus.

Pour tout v > 1, et f(z) ∈ C[[z]], soit [zv]f(z) le coefficient de f(z) de degré v.

Théorème 1.2. Supposons g 6= 1. Soit e ∈ Z tel que (e, n) = 1, on a

(1.2.3) Je =
∑

l|n

µ(l)

n(2g − 2)

∑

λ⊢n

1∑
j aj

∏

j>1

[zaj ]autXl
(zl)

(2g−2)Sj (λ)

l ,

où
∑

λ⊢n porte sur les partitions non-ordonnées λ = (1a1 , 2a2 , . . .) de n et Sj(λ) :=
∑

ν>1 aνmin{ν, j}.

Remarque. Dans le produit sur j, seul un nombre fini de facteur est distinct de 1. En outre, si l ∤ aj

pour un certain j, on a [zaj ]autXl
(zl)

(2g−2)Sj (λ)

l = 0. Dans (1.2.3), les termes ne contiennent que des
expressions Cm(Xk) pour mk 6 n. Le terme Cn(Xk) n’apparâıt que si k = 1 et il n’apparâıt que pour
l = 1 et la partition (1n). En conséquence, (1.2.3) donne une formule de récurrence pour calculer
Cn(X1) en terme de Je et des Cm(Xk) pour m < n et k 6 n

m .

Pour que le théorème ci-dessus soit utile, il nous faut disposer d’une autre expression pour Je. Celle-
ci va être fournie par le développement géométrique de la trace tronquée Je. On montre le résultat
suivant :

Théorème 1.3 (cf. théorème 3.2.4). Soit e ∈ Z, on a

Je = Pe
n(X1),

où Pe
n(X1) est le nombre de classes d’isomorphie de fibrés vectoriels isoclines de degré e et de rang n

(pour la notion d’isocline voir la définition 3.2.2).

Exemple. En conséquence, on a par exemple

P1
1 (X1) = C1(X1),

P1
2 (X1) = C2(X1) + (g − 1)C1(X1)

2 + C1(X1),

et

P1
3 (X1) = C3(X1) + 4(g − 1)C1(X1)C2(X1)+

(g − 1)C1(X1)C1(X2) + 2(g − 1)2C1(X1)
3 + 2(g − 1)C1(X1)

2 + C1(X1).

Quand on a (n, e) = 1, le nombre Je est le nombre de classes d’isomorphie de fibrés vecto-
riels géométriquement indécomposables de degré e et de rang n sur X1. En utilisant des résultats
de Mellit ([Me17]) et Schiffmann ([Sc16]) on sait que ce nombre est donné par un polynôme dans
Z[z1, . . . , zg, tz

−1
1 , . . . , tz−1

g ]Sg⋉(S2)
g

. En résolvant la récurrence ci-dessus, on montre l’assertion 1 du
théorème 1.1 pour un polynôme à coefficient rationnel. Avec un peu plus de travail on montre qu’il
est bien dans Z[z1, . . . , zg, tz

−1
1 , . . . , tz−1

g ]Sg⋉(S2)
g

. Notons que notre méthode donne une nouvelle dé-
monstration du résultat suivant (dû à Mellit) :

Théorème 1.4 (Groechenig, Wyss, Ziegler (quand (n, e) = 1) [GWZ17] ; Mellit [Me17]). Le nombre
Pe
n(X1) ne dépend que de l’ordre de e dans Z/nZ. En particulier, quand (n, e) = 1, le nombre de

classes d’isomorphie de fibrés vectoriels géométriquement indécomposables de degré e et de rang n sur
X1 est indépendant de e.

Combinant avec les études sur la formule des traces d’algèbres de Lie de Chaudouard sur un corps
de fonctions ([Ch15]), nous donnons aussi une nouvelle preuve du fait (dû à Schiffmann) que sous la
même condition (n, e) = 1 on a

An,e(X1) = q−n2(g−1)−1|Higgsstn,e(X1)(Fq)|.

où An,e(X1) est le nombre des fibrés vectoriels géométriquement indécomposables de degré e et de
rang n sur X1, et Higgsstn,e(X1) est le schéma de modules des fibrés de Higgs stables de rang n et de
degré e (cf. 3.2.3).
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2 Réduction du problème

Dans ce chapitre, on explique comment ramener via la correspondance de Langlands le comptage de
systèmes locaux de rang n à un comptage de certaines représentations automorphes du groupe GLn

(cf. le corollaire 2.3.3).

2.1 Systèmes locaux ℓ-adiques et représentations ℓ-adiques des groupes de Weil

2.1.1 Dans l’introduction, on a introduit une courbe projective, lisse et géométriquement irréduc-
tible X1 défini sur un corps fini Fq et son corps de fonctions F = F1. On a aussi défini Xd = X1 ⊗ Fqd

pour d ∈ N∗ et X comme le produit fibré de X1 avec la clôture algébrique F de Fq.

2.1.2 On suit l’article [DF13] pour la présentation. Soit F une clôture séparable de F . On fixe un
point géométrique o : spec(F ) → X au-dessus du point générique de X . Par abus de notation, on
notera encore o tout le composé spec(F ) → X → Xd pour d > 1.

Soit π1(X, o) (resp. π1(X1, o)) le groupe fondamental étale de X (resp. X1) en o. On a une suite
exacte courte

0 −→ π1(X, o) −→ π1(X1, o) −→ Gal(F|Fq) −→ 0.

Soit W (F|Fq) le sous-groupe de Gal(F|Fq) engendré algébriquement par l’élément de Frobenius arith-
métique. Ce groupe est isomorphe à Z par l’isomorphisme qui envoie l’inverse de l’élément de Fro-
benius arithmétique, appelé élément de Frobenius géométrique, sur 1. L’image inverse de W (F|Fq)
par le morphisme π1(X1, o) −→ Gal(F|Fq) est appelé le groupe de Weil, qu’on note W (X1, o). On a
W (X1, o) ∼= π1(X, o)⋊Z. On munit W (X1, o) de la topologie produit de π1(X, o) et Z, où la topologie
sur Z est la topologie discrète.

Une représentation ℓ-adique de rang n > 1 d’un groupe localement profini H est un Qℓ-espace
linéaire de dimension n > 1 avec une action linéaire continue de H . Un système local ℓ-adique de rang
n sur X1 (resp. X) est un faisceau lisse ℓ-adique de rang n sur X1 (resp. X). On identifie les systèmes
locaux ℓ-adiques sur X1 (resp. X) et les représentations ℓ-adiques de π1(X1, o) (resp. π1(X, o)).

Nous noterons Gn(X1) l’ensemble des classes d’isomorphie des représentations irréductibles ℓ-
adiques de rang n de W (X1, o). Un caractère ℓ-adique est une représentation ℓ-adique de dimension
1. On dit qu’un caractère ℓ-adique de W (X1, o) est inertiel s’il se factorise à travers W (F|Fq). Les
caractères ℓ-adiques inertiels forment un groupe abélien. Pour une représentation σ ∈ Gn(X1), on note
Fix(σ) le sous-groupe formé par des caractères ℓ-adiques inertiels λ tels que

σ ⊗ λ ∼= σ.

Le groupe Fix(σ) est cyclique d’ordre divisant n. On définit une relation d’équivalence sur Gn(X1) :

Définition 2.1.1. Pour σ1, σ2 ∈ Gn(X1), on dit que σ1 et σ2 sont inertiellement équivalentes s’il existe
un caractère ℓ-adique inertiel λ tel que σ1 ⊗ λ ∼= σ2.
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On dit qu’une représentation ℓ-adique de W (X1, o) est absolument irréductible si sa restriction à
π1(X, o) est irréductible.

On fixe une section j : Z → W (X1, o). Soit σ une représentation ℓ-adique de π1(X, o). On définit
une représentation σj(1) qui agit sur l’espace sous-jacent de σ par

σj(1)(g) = σ(j(1)gj(1)−1) ∀g ∈ π1(X, o),

clairement la classe d’isomorphie de σj(1) ne dépend pas de la section choisie. La conjugaison par j(1)
sur l’ensemble des classes d’isomorphie de représentations ℓ-adiques de π1(X, o) cöıncide avec l’action

de F∗
X sur E

(ℓ)
n , l’ensemble des systèmes locaux ℓ-adiques sur X (Lemma 1.3 et le paragraphe avant la

section 1.5 de [DF13]). Par Lemma 1.6 et Lemma 1.9 (ii) de loc. cit., on a le lemme suivant.

Lemme 2.1.2. Soit σ une représentation ℓ-adique irréductible de dimension n de π1(X, o). Elle peut
s’étendre à une représentation de W (X1, o) si et seulement si la représentation σj(1) est isomorphe à
σ. Toutes les extensions sont inertiellement équivalentes.

Le foncteur de restriction de la catégorie des représentations ℓ-adiques deW (X1, o) vers la catégorie
des représentations ℓ-adiques de π1(X, o) induit une bijection entre l’ensemble des classes d’équivalence

inertielle des représentations absolument irréductibles de rang n de W (X1, o) et l’ensemble (E
(ℓ)
n )F

∗
X .

Proposition 2.1.3. Soit σ :W (X1, o) → GLn(Qℓ) une représentation ℓ-adique de dimension n et d | n.
Alors on a l’équivalence entre :

1. σ est irréductible et |Fix(σ)| = d.

2. Il existe une représentation ℓ-adique absolument irréductible σ′ de W (Xd, o) de rang n/d telle

que σ ∼= Ind
W (X1,o)
W (Xd,o)

(σ′). De plus, les conjugués de σ′|π1(X,o) par j(0), j(1), . . . , j(d− 1) sont deux

à deux non-isomorphes.

Les représentations σ′ satisfaisant la condition 2 se déduisent les unes des autres par conjugaison par
j(i), i ∈ Z. Il y en a exactement d.

En particulier, σ est absolument irréductible si et seulement si |Fix(σ)| = 1.

Démonstration. On démontre tout d’abord qu’une représentation ℓ-adique irréductible σ de W (X1, o)
est absolument irréductible si |Fix(σ)| = 1.

Comme σ est irréductible, pour tout d > 1, σ|W (Xd,o) est semi-simple, donc on peut supposer

σ|W (Xd,o) =
⊕

σi ,

où les représentations σi de W (Xd, o) sont irréductibles. Par la réciprocité de Frobenius, σ est un

quotient irréductible de Ind
W (X1,o)
W (Xd,o)

(σi), représentation induite par σi. De même pour tout caractère

inertiel χ trivial sur W (Xd, o) : σ ⊗ χ est un quotient irréductible de Ind
W (X1,o)
W (Xd,o)

(σi). Par l’hypo-

thèse Ind
W (X1,o)
W (Xd,o)

(σi) admet d quotients non-isomorphes de dimension dimσ. Donc la dimension de

Ind
W (X1,o)
W (Xd,o)

(σi), qui est égale à d dimσi, est supérieure à d dim σ. Ce n’est possible que si σi = σ.

Il suffit de montrer que si σ|W (Xd,o) est irréductible pour tout d > 1 alors σ est absolument
irréductible.

Soit Ggéom le groupe de monodromie géométrique, c’est-à-dire la clôture de Zariski de σ(π1(X, o))
dans GLn(Qℓ). Comme σ est irréductible, sa restriction à π1(X, o) est semi-simple. Cela montre que
Ggéom est un groupe réductif défini sur Qℓ. De plus, l’élément σ(j(1)) normalise Ggéom. On utilise
un théorème de Grothendieck (cf. théorème 3.3(2) de [KW01]) selon lequel il existe un élément u ∈
Ggéom(Qℓ) et un entier d0 > 1 tel que uσ(j(d0)) commute avec Ggéom et σ(j(1)).

Supposons que σ estW (Xd0 , o)-irréductible. L’action de uσ(j(d0)) sur Q
n

ℓ commute avecW (Xd0 , o)
donc induit un W (Xd0 , o)-isomorphisme de σ. Par le lemme de Schur, uσ(j(d0)) est un scalaire. Cela
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implique alors que tout sous-espace de σ qui est Ggéom stable est aussi W (Xd0 , o) stable. Donc la
restriction de σ à π1(X, o) est irréductible.

(1. =⇒ 2.) Soit σ une représentation ℓ-adique de W (X1, o) irréductible tel que |Fix(σ)| = d. Soit
χ un caractère inertiel d’ordre d tel qu’il existe une matrice Ψ ∈ GLn(Qℓ),

χ(g)σ(g)Ψ = Ψσ(g) ∀ g ∈W (X1, o).

Les espaces propres de Ψ sontW (Xd, o)-invariant et leur somme estW (X1, o)-invariante donc est égale
à l’espace sous-jacent de σ. Les valeurs propres de Ψ sont permutées par le groupe des racines d-ièmes
d’unité de Qℓ donc il y en a au moins d. On sait alors que chaque espace propre est irréductible de

dimension n/d, et σ ∼= Ind
W (X1,o)
W (Xd,o)

(σ′) où σ′ est l’un des espaces propres. L’irréductibilité de σ implique

celle de σ′. Clairement |Fix(σ)| = d|Fix(σ′)|, donc |Fix(σ′)| = 1.
Si pour un entier 1 6 d0 6 d − 1, σ′j(d0)|π1(X,o)

∼= σ′|π1(X,o), alors par le lemme 2.1.2 on peut
supposer qu’il existe un caractère inertiel χ0 de W (Xd, o) tel que

σ′j(d0) ∼= σ′ ⊗ χ0.

Par le théorème de Clifford, l’irréductibilité de σ implique que σ′, σ′j(1), . . . , σ′j(d−1) sont deux à deux
différentes donc χ0 est non-trivial. On le prolonge en un caractère χ̃ de W (X1, o) qui est d’ordre
strictement plus grand que d et similairement

σ ⊗ χ̃ ∼= Ind
W (X1,o)
W (Xd,o)

(σ′ ⊗ χ0) ∼= Ind
W (X1,o)
W (Xd,o)

(σ′j(d0)) ∼= σ.

Cela implique χ̃ ∈ Fix(σ) donc d’ordre inférieur à d mais c’est une contradiction. Donc les conjugués
de σ′|π1(X,o) par j(i), i = 0, 1, . . . , d− 1, sont deux à deux non-isomorphes.

(2. =⇒ 1.) Par la théorie de Clifford, σ est irréductible. De plus, |Fix(σ)| = d|Fix(σ′)| = d.
Par la formule de Mackey, les représentations σ′ satisfaisant la condition 2 se déduisent des unes

des autres par conjugaison par j(i), i ∈ Z.

2.2 Notations pour les formes automorphes

2.2.1 Les valuations discrètes normalisées de F s’identifient aux points fermés de X1. Soit |X1| leur
ensemble. Pour x ∈ |X1|, soit Ox le complété d’anneau local du faisceau structural de X1 en x et Fx

son corps des fractions. On définit pour g = (gx)x∈|X1| ∈ A× :

degg = −
∑

x∈|X1|

[κ(x) : Fq]x(gx)

où κ(x) est le corps résiduel de Ox et x(gx) est la valuation normalisée de gx.

2.2.2 Groupes algébriques Soit Gn = GLn le groupe linéaire général de rang n défini sur Z. Si le
contexte indique clairement quel est le rang de Gn, nous le désignerons par G simplement. Soit B le
sous-groupe de Borel des matrices triangulaires supérieures défini sur Z. Soit T le sous-tore maximal
déployé sur Z de Gn formé des matrices diagonales.

On désigne par P l’ensemble des sous-groupes paraboliques semi-standards (c’est-à-dire ceux qui
contiennent T ) définis sur F de G, et P(B) ⊆ P le sous-ensemble des sous-groupes paraboliques stan-
dards. Pour chaque P ∈ P , soit NP le radical unipotent de P . Il existe un unique sous-groupe de Levi
MP de P qui contient T . Soit M un sous-groupe de Levi (d’un sous-groupe parabolique) de G défini
sur F , on désigne par L(M) l’ensemble des sous-groupes de Levi (des sous-groupe paraboliques de G)
contenant M . Pour deux sous-groupes de Levi M ⊆ L semi-standards, on désigne par PL(M) l’en-
semble des sous-groupes paraboliques Q de L tels que MQ =M . Quand L = G on le note simplement
P(M).
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2.2.3 Groupes topologiques Pour tout e ∈ Z, soit

Gn(A)
e = {g ∈ G(A)| deg det g = e}.

Soit M un sous-groupe de Levi de G sur F , on a M ∼= Gn1 × · · · ×Gnr avec
∑

i ni = n. Soit ZM

le centre de M et X∗(M) le groupe des caractères rationnels de M définis sur F . On a ZM
∼= Gr

m et
on a l’identification X∗(M) ∼= Zr donnée par le caractère déterminant de chaque facteur Gni . Soit

M(A)0 =
⋂

χ∈X∗(M)

ker deg ◦χ.

Alors M(A)0 est un sous-groupe distingué de M(A) qui s’identifie à Gn1(A)
0 × · · · ×Gnr (A)

0.
On fixe un idèle a de degré 1. Soit ΞM le sous-groupe discret de ZM (A) dont les éléments sont de

la forme (aj1 , . . . , ajr) avec j1, . . . , jr ∈ Z, où a est vue comme une matrice scalaire dans Gni(A).
Soit XM le groupe des homomorphismes du groupe M(A) vers C× triviaux sur M(A)0. Dans le

texte, on l’appelle le groupe des caractères inertiels de M(A). On a l’identification XM
∼= (C×)r. Pour

tout sous-groupe de Levi L contenant M , soit XL
M ⊆ XM le groupe des homomorphismes triviaux sur

ZL(A). On a ZL(A)M(A)0 = ΞLM(A)0. On a donc

XL
M = Hom(M(A)0\M(A)/ΞL,C

×).

Par définition, XL
M est une variété affine complexe (pas connexe en général).

Soit Kx := G(Ox) pour x ∈ |X1|, et K = G(O) =
∏

x∈|X1|
Kx. Le groupe K est un sous-groupe

compact maximal de G(A).

2.2.4 Mesures de Haar Soit P un sous-groupe parabolique sur F avec sous-groupe de Levi MP et
le radical nilpotent NP . On fixe des mesures de Haar (unimodulaires) sur les groupes ΞM , MP (F ),
NP (F ), G(F ), NP (A), MP (A) et G(A) de sorte que les conditions suivantes sont satisfaites :
- les mesures sur ΞM ,MP (F ), NP (F ), G(F ) soient les mesures de comptage ;
- vol(MP (O)) = vol(G(O)) = 1 ;
- vol(NP (F )\NP (A)) = 1.

2.2.5 Algèbres de Hecke Soient M un sous-groupe de Levi de G défini sur F et x ∈ |X1|. L’espace
C∞

c (M(Ox)\M(Fx)/M(Ox)) des fonctions sur M(Fx) à valeurs dans C localement constantes, à sup-
port compacts, et M(Ox) bi-invariantes est muni d’une multiplication définie comme la convolution
des fonctions (avec la mesure de Haar locale telle que vol(M(Ox)) = 1). La fonction caractéristique de
1M(Ox) est l’élément neutre. On l’appelle algèbre de Hecke sphérique locale en x, notée par HM,x. Le
produit tensoriel restreint des HM,x est appelé algèbre de Hecke sphérique globale, noté par HM .

2.3 Passage du côté automorphe

2.3.1 On dit qu’une fonction ϕ définie sur G(F )\G(A) à valeurs dans C est cuspidale partout non-
ramifiée si elle est invariante par translation à droite par K et si pour tout sous-groupe parabolique
standard P ∈ P(B), on a

∫

NP (F )\NP (A)

ϕ(ng)dn = 0 ∀ g ∈ G(A)/K.

C’est un théorème de Harder ([Ha74, 1.2.1]) que pour toute telle ϕ, son support est compact modulo
le centre ZG(A).

Soit
θ ∈ Hom(ZG(F )\ZG(A)/ZG(O),C×)
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un caractère de ZG(F )\ZG(A)/ZG(O). Soit AG,θ,cusp l’espace des fonctions automorphes cuspidales (à
valeur dans C) partout non-ramifiées de caractère central θ, i.e. celles satisfaisant ϕ(zm) = θ(z)ϕ(m),
pour tout z ∈ ZMP (A) et m ∈MP (A).

La convolution à droite fait de l’espace AG,θ,cusp un HG-module qui est semi-simple (voir par
example [Lau97, Theorem 9.2.14]). De plus, le théorème de multiplicité un de Jacquet, Langlands,
Piatetski-Shapiro et Shalika (voir [Sh74, Theorem 5.5]) indique que ces facteurs simples sont deux à
deux non-isomorphes. Pour tout caractère θ, un sous-HG-module simple de AG,θ,cusp est appelé une
représentation cuspidale automorphe irréductible partout non-ramifiée de G(A).

Soit An(X1) l’ensemble des représentations cuspidales irréductibles partout non-ramifiées de G(A).
Pour une représentation π ∈ An(X1), soit Fix(π) ⊆ XG le sous-groupe formé par des caractères

inertiels λ tels que
π ⊗ λ = π,

où π ⊗ λ est le HG-module formé des fonctions ϕλ : g ∈ G(A) 7→ ϕ(g)λ(g) avec ϕ ∈ π. En regardant
l’identité entre le caractère central de π ⊗ λ et celui de π, on trouve que le groupe Fix(π) est cyclique
et son ordre divise n.

Remarque 2.3.1. Comme λ est un caractère de G(A), il engendre un HG-module. La structure du
HG-module sur l’espace π ⊗ λ est isomorphe au produit tensoriel des deux HG-modules π et λ. Si
comme HG-module, π ⊗ λ est isomorphe à π, les espaces sous-jacents cöıncident par le théorème de
multiplicité un de Jacquet, Langlands, Piatetski-Shapiro, et Shalika. On peut même vérifier que les deux
structures de HG-modules π et π⊗λ sont les mêmes (pas seulement isomorphes). Donc la définition de
Fix(π) cöıncide avec la définition usuelle (cf. [MW94, II.1, p.71]). Néanmoins, il faut comparer avec
la remarque 5.3.2.

On définit une relation d’équivalence sur An(X1) :

Définition 2.3.2. Soient π1, π2 ∈ An(X1). On dit que π1 et π2 sont inertiellement équivalentes s’il
existe un caractère inertiel λ tel que π1 ⊗ λ = π2.

2.3.2 La correspondance de Langlands prouvée par L.Lafforgue ([Laf02, Théorème VI.9], voir aussi
Section IV.3.5 de [HL11]) implique qu’il existe une bijection canonique (après qu’on fixe un isomor-
phisme entre C et Qℓ) entre An(X1) et Gn(X1) qui envoie les classes inertielles sur les classes inertielles
et qui préserve l’ordre des sous-groupes fixateurs.

Par le lemme 2.1.2 et la proposition 2.1.3, l’ensemble (E
(ℓ)
n )F

∗k
X est en bijection avec l’ensemble des

classes d’équivalence inertielle des σ ∈ Gn(Xk) telles que |Fix(σ)| = 1. Donc on a le corollaire suivant.

Corollaire 2.3.3 (de la correspondance de Langlands). L’ensemble (E
(ℓ)
n )F

∗k
X est en bijection avec l’en-

semble des classes d’équivalence inertielle des π ∈ An(Xk) telles que |Fix(π)| = 1.

On est donc ramené à compter les classes d’équivalence inertielle des représentations automorphes
cuspidales de G(AF⊗F

qk
).

2.3.3 Paires discrètes Cette partie, ainsi que 2.3.4 ne seront utilisées que dans la section 5 et 6. Le
développement spectral de la formule des traces d’Arthur-Lafforgue contient non seulement les termes
associés aux représentations automorphes cuspidales deGmais aussi à des représentations automorphes
discrètes (représentations automorphes cuspidales et représentations automorphes résiduelles) sur les
sous-groupes de Levi de G.

Soit P un sous-groupe parabolique de G. Soit θ un caractère de

ZMP (F )\ZMP (A)/ZMP (O).

On considère l’espace des fonctions ϕ définies sur MP (A) à valeurs dans C qui sont invariantes par
translation à droite par MP (O) =MP (A) ∩K et par translation à gauche par MP (F ), telles que :
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(1) ϕ(zm) = θ(z)ϕ(m), ∀ z ∈ ZMP (A) et m ∈MP (A) ;
(2) pour |θ| :MP (F )\MP (A) → R×

+ l’unique caractère continu qui prolonge le module de θ,

∫

MP (F )\MP (A)/ZMP
(A)

|ϕ(m)|2

|θ(m)|2
dm <∞.

On désigne par L2(MP (F )\MP (A))
K
θ cet espace. C’est un HMP -module.

On introduit les représentations automorphes discrètes (irréductibles) partout non-ramifiées ci-
dessous. Pour plus de détails, nous renvoyons le lecteur à [Lau97, p.25-p.26].

Définition 2.3.4. Soit P un sous-groupe parabolique. Une représentation automorphe discrète (irréduc-
tible) partout non-ramifiée π de MP (A) est un sous-HMP -module simple de L2(MP (F )\MP (A))

K
θ . Le

caractère θ déterminé par π est appelé le caractère central de π.

Remarque. 1. Soit π une représentation automorphe discrète partout non-ramifiée de G(A). Par la
décomposition à la Flath, π ∼= ⊗v∈|X1|πv, où πv est un HG,v-module simple. La commutativité ainsi
que la finitude du nombre de générateurs de HG,v (par l’isomorphisme de Satake) implique que toute
πv, donc π, est de dimension 1.
2. Tout sous-HMP -module simple π de L2(MP (F )\MP (A))

K
θ est un facteur simple, parce que le produit

scalaire nous permet de définir le supplémentaire orthogonal π⊥ et π est fermé.
3. Par le théorème de Harder qu’on a mentionné ([Ha74, Theorem 1.2.1]) qui implique que toute
fonction automorphe cuspidale sur MP (A) est à support compact modulo le centre ZMP (A), donc
toute représentation automorphe cuspidale est discrète. Mais il existe des représentations discrètes qui
ne sont pas cuspidales, par exemple, la représentation engendrée par une fonction constante.
4. Pour les groupes généraux linéaires, les représentations automorphes discrètes sont classées par
Moeglin-Waldspurger en termes d’induction parabolique de représentations automorphes cuspidales.
Cette classification est un résultat essentiel pour notre calcul. On rappellera leur théorème plus tard
(le théorème 2.3.6).

Soient P, P ′ deux sous-groupes paraboliques semi-standards. Soit WG le groupe de Weyl de G par
rapport à T . Soient w ∈ WG tel que wMPw

−1 = MP ′ , et π une représentation discrète irréductible
partout non-ramifiée de MP (A). On définit w(π) par

w(π) = {ϕ(w−1[·]w)| ϕ ∈ π}

alors w(π) est un sous-HMP ′ -module simple de L2(MP ′(F )\MP ′(A))Kw(θ). Notons que w(π) ne dépend

que de la double classe représentée par w dans WP ′

\W/WP où WP est le groupe de Weyl de MP par
rapport à T .

Définition 2.3.5. Une paire discrète partout non-ramifiée (P, π) de G est la donnée d’un sous-groupe
parabolique standard P ∈ P(B), et d’une représentation discrète irréductible partout non-ramifiée π
de MP (A) dont le caractère central χπ est trivial sur ΞM . On dit que deux paires discrètes (P, π) et
(P ′, π′) sont inertiellement équivalentes s’il existe w ∈ WG tel que wMPw

−1 = MP ′ et λ ∈ XG
MP

tels
que

π′ = w(π ⊗ λ).

Soit π une représentation discrète partout non-ramifiée de M(A). On désigne par

Fix(π)

le sous-groupe de XM des λ ∈ XM tels que π ⊗ λ = π. En comparant les caractères centraux de π et
π ⊗ λ, on voit que le groupe Fix(π) est un sous-groupe de XM

M , donc il est fini. Soit (P, π) une paire
discrète. On désigne par

stab(P, π)
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l’ensemble des couples (w, λ) telles que w appartient dans WP \WG/WP et λ ∈ XG
P pour lesquels

wMPw
−1 =MP et w(π ⊗ λ) = π. Le cardinal de Fix(π) et celui de stab(P, π) ne dépendent que de la

classe d’équivalence inertielle de (P, π).
Notons que pour une paire discrète (P, π), après avoir pris l’équivalence inertielle, on peut demander

que les facteurs de π qui sont inertiellement équivalentes sont isomorphes, et on peut prendre des
facteurs isomorphes les uns à côté des autres. C’est-à-dire dans toute classe d’équivalence inertielle de
paires discrètes partout non-ramifiées, il existe un représentant (P, π) tel que

MP
∼= Gn1 × · · · ×Gn1︸ ︷︷ ︸

m1

×Gn2 × · · · ×Gn2︸ ︷︷ ︸
m2

× · · · ×Gnk
× · · · ×Gnk︸ ︷︷ ︸

mk

,

(on n’exige pas que n1, · · · , nk soient distincts) et comme HMP -module

π = Π1 ⊗ · · · ⊗Π1︸ ︷︷ ︸
m1

⊗Π2 ⊗ · · · ⊗Π2︸ ︷︷ ︸
m2

⊗ · · · ⊗Πk ⊗ · · · ⊗Πk︸ ︷︷ ︸
mk

,

où chaque Πi est une représentation automorphe discrète irréductible partout non-ramifiée de Gni(A)
et les Πi sont deux-à-deux non inertiellement équivalentes. On dit qu’un tel représentant est un bon
représentant. L’intérêt d’introduire un bon représentant qui va faciliter les calculs est le fait suivant :
pour tout bon représentant (P, π), un couple (w, λ) ∈ stab(P, π) si et seulement si (w, 1) ∈ stab(P, π)
et λ ∈ Fix(π).

2.3.4 Classification du spectre discret Nous rappelons la structure du spectre discret dans cette
sous-section. Brièvement, le théorème de Moeglin-Waldspurger détermine le support cuspidal de toute
représentation discrète automorphe de G(A).

Soient P un sous-groupe parabolique standard de G et x ∈ |X1| un point fermé. Pour tout f ∈ HG,x,
soit tP (f) le terme constant de f le long de P qui est défini par

tP (f)(m) = ρP (m)

∫

NP (Fx)

f(mn)dn ,

pour tout m ∈ MP (Fx), où ρP est la racine carrée positive du caractère modulaire de MP (A) par
lequelMP (A) agit sur les mesures de Haar dn de NP (A) : m.dn.m

−1 = ρ2P (m)dn, ∀m ∈MP (A). Alors
tP (f) ∈ HMP ,x. Cela définit en effet un morphisme d’algèbres tP : HG,x → HMP ,x, qui munit HMP ,x

d’une structure de HG,x-algèbre.
Soit | · | : G(A) → C× le caractère défini par |g| = qdeg(det g). Le théorème suivant caractérise

toute représentation discrète irréductible partout non-ramifiée en terme de représentation cuspidale
irréductible partout non-ramifiée.

Théorème 2.3.6. [MW89, Théorème p. 606, Moeglin-Waldspurger] Soit Π une représentation auto-
morphe discrète irréductible partout non-ramifiée de Gn(A). Alors il existe un entier d | n, un sous-
groupe parabolique standard P de G dont le sous-groupe de Levi MP s’identifie à Gd × · · · ×Gd et une
représentation automorphe cuspidale irréductible partout non-ramifiée π de Gd(A) tels que si on note

π̃ = π| · |
n/d−1

2 ⊗ π| · |
n/d−3

2 · · · ⊗ π| · |−
n/d−1

2 la représentation cuspidale irréductible de MP (A), on a

Π ∼= π̃,

comme HG-module via le morphisme tP . De plus la donnée (π, nd ) associée à Π est unique.
V ice-versa, si π est une représentation cuspidale irréductible partout non-ramifiée de Gd(A), ν un

entier positif alors la représentation cuspidale irréductible de MP (A)

π| · |
ν−1
2 · · · ⊗ π| · |−

ν−1
2 ,

vue comme HG-module est isomorphe au HG-module sous-jacent à une représentation discrète irré-
ductible de partout non-ramifiée de Gνd(A).

Soit π une représentation cuspidale irréductible partout non-ramifiée de Gd(A) et ν ∈ N∗. On va
noter π ⊠ ν la représentation automorphe discrète unique de Gdν(A) déterminée par la paire (π, ν).
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Soient ν, d ∈ N∗ tels que νd = n. Soit M le sous-groupe de Levi standard de G correspondant à
la partition (d, . . . , d︸ ︷︷ ︸

ν fois

). L’application (m1, · · · ,mν) 7→ m1 · · ·mν de M dans Gd induit une inclusion

XGd

Gd
→֒ XM

M ⊆ XG
M . De plus l’image de XGd

Gd
est contenu dans le sous-groupe XG

G de XG
M , cela nous

permet d’identifier XGd

Gd
avec un sous-groupe de XG

G .

Proposition 2.3.7. Soit π ⊠ ν une représentation discrète automorphe partout non-ramifiée de Gn(A).
Avec l’identification XGd

Gd
⊆ XG

G ci-dessus, on a

Fix(π) = Fix(π ⊠ ν)

et (G, π ⊠ ν) est inertiellement équivalente à (G, π′ ⊠ ν′) si et seulement ν = ν′ et si π et π′ sont
inertiellement équivalentes.

Démonstration. Clairement, l’inclusion XGd

Gd
⊆ XG

G induit une inclusion Fix(π) ⊆ Fix(π ⊠ ν). Soit

λ ∈ Fix(π ⊠ ν), on a λ ∈ XG
G . Par l’inclusion XG

G ⊆ XG
M il définit un caractère de M(A). Par la partie

d’unicité du théorème 2.3.6, on a l’autre inclusion, d’où le dernier énoncé.

3 La partie géométrique de la formule des traces

On introduit en 3.2 l’intégrale adélique d’un certain noyau tronqué défini par Arthur. On montre que
cette intégrale exprime le nombre de classes d’isomorphie de fibrés isoclines de rang et degré fixés sur
X1 (cf. théorème 3.2.4). En utilisant des résultats de Schiffmann et Mellit, on en déduit que sous une
hypothèse de coprimalité l’intégrale est donnée par un polynôme universel en les valeurs propres du
Frobenius agissant sur le H1(X,Qℓ) (cf. corollaire 3.2.6).

3.1 Notations

3.1.1 Soit M un sous-groupe de Levi semi-standard défini sur F de G. Soit a∗M = X∗(M) ⊗Z R.
Soit aM = HomZ(X

∗(M),R) son espace dual. Pour tout sous-groupe parabolique P ∈ P(M), on utilise
souvent aP (resp. a∗P ) au lieu de aM (resp. a∗M ).

L’application de restriction de M à ZM donne un morphisme injectif de X∗(M) à X∗(ZM ) dont
le conoyau est fini. Cela fournit un isomorphisme a∗M = X∗(M)⊗Z R ∼= X∗(ZM )⊗Z R. Soient P ⊆ Q
deux sous-groupes paraboliques définis sur F . On a un morphisme X∗(ZMP ) → X∗(ZMQ) induit par
l’inclusion ZMQ ⊆ ZMP et un morphisme X∗(MQ) → X∗(MP ) induit par l’inclusion MP ⊆ MQ. Ils
induisent une surjection a∗P → a∗Q et une section a∗Q → a∗P de la surjection. Cela permet d’identifier a∗Q
à un sous-espace de a∗P et on a une décomposition

a∗P = a∗Q ⊕ a
Q,∗
P ,

où a
Q,∗
P est le noyau de la projection de a∗P → a∗Q. Duellement, on a une décomposition

aP = aQ ⊕ a
Q
P .

Il y a une dualité canonique à valeurs dans Z entre le groupe des caractères rationnels de T et celui
du groupe à un paramètre X∗(T ) := Hom(Gm, T ). Cela nous permet d’identifier aB avec X∗(T )⊗Z R.

3.1.2 Soit M un sous-groupe de Levi semi-standard défini sur F de G. Soit Φ(ZM , G) l’ensemble

des racines de G relatives à ZM . Il engendre l’espace a
G,∗
M . Tout sous-groupe parabolique P ∈ P(M)

détermine un sous-ensemble des racines ΦP , qui sont les poids de l’action adjointe de ZM sur l’algèbre
de Lie de radical nilpotent NP de P , et un sous-ensemble de racines simples ∆P . L’ensemble ∆P est
caractérisé par le fait qu’il est une base de a

G,∗
P telle que tout l’élément de ΦP est une combinaison à
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coefficients entiers positifs des éléments de ∆P . Il consiste des éléments non-nuls de la projection de
∆B′ à a∗P pour un quelconque sous-groupe de Borel B′ semi-standard défini sur F contenu dans P .

Pour les sous-groupes paraboliques P ⊆ Q définis sur F , on dispose de l’ensemble ∆Q
P ⊆ ∆P où

∆Q
P = ∆P ∩Φ(ZMP ,MQ). On dispose de la base des coracines (∆P

B′ )∨ dans aPB′ pour tout sous-groupe
de Borel B′ et tout sous-groupe parabolique P tels que B′ ⊆ P . Pour deux paraboliques P ⊆ Q soit
(∆Q

P )
∨ la projection de (∆Q

B′)∨− (∆P
B′)∨ sur aQP pour un sous-groupe de Borel B′ ⊆ P , cela ne dépend

pas de B′. On note ∆̂Q
P la base de a

Q,∗
P qui est duale de (∆Q

P )
∨, et (∆̂Q

P )
∨ la base de a

Q
P qui est duale

de ∆Q
P .

3.1.3 Soit a+B le cône dans aB défini par {H ∈ aB| α(H) > 0, ∀ α ∈ ∆B}. Soit a
+
B l’adhérence du

cône positif a+B.
Soit τP et τ̂P les fonctions caractéristiques respectives des cônes

{H ∈ aB | α(H) > 0, ∀ α ∈ ∆P },

et
{H ∈ aB | ̟(H) > 0, ∀ ̟ ∈ ∆̂P }.

3.1.4 Pour tout sous-groupe parabolique P de G, on dispose de l’application de Harish-Chandra

HP : G(A) → aP

qui vérifie
χ(HP (g)) = degχ(p)

pour tout p ∈ P (A), g ∈ pK, et χ ∈ X∗(P ). On peut voir 3.1.6 pour une présentation explicite.

3.1.5 Bases spécifiques Soit P un sous-groupe parabolique standard tel que MP
∼= Gn1 × · · · ×Gnr ,

les caractères

detMP ,i : MP −→ Gm

(m1, . . . ,mr) 7−→ detmi

forment une base de X∗(MP ) donc de a∗P . Les éléments de Φ(ZMP , G) sont des morphismes

αij : ZMP −→ Gm

(t1, . . . , tr) 7−→ tit
−1
j

pour i 6= j, ces éléments peuvent s’écrire dans la base (detMP ,i) comme

αij =
1

ni
detMP ,i −

1

nj
detMP ,j .

On utilise les detMP ,i pour identifier a
∗
P avec Rr, et on munit aP de la base duale que nous noterons

eMP ,i.

3.1.6 Cette sous-section n’est pas indispensable pour ce qui suit. Pour la commodité du lecteur, on
explicite certaines constructions précédentes.

Soit P un sous-groupe parabolique dont le sous-groupe de LeviMP
∼= Gn1×· · ·×Gnr . Le morphisme

de Harish-Chandra HP est donné par

HP (nmk) = (deg detm1, · · · , deg detmr),
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pour m = (m1, . . . ,mr) ∈ MP (A), n ∈ NP (A) et k ∈ K = G(O). La projection a∗B −→ a∗P est donnée
par

(x1, . . . , xn) 7−→ (
x1 + · · ·+ xn1

n1
, . . . ,

xn1+···+nr−1+1 + · · ·+ xn

nr
).

La projection aB −→ aP est donnée par

(x1, . . . , xn) 7−→ (x1 + · · ·+ xn1 , . . . , xn1+···+nr−1+1 + · · ·+ xn).

L’inclusion a∗P → a∗B est

(x1, . . . , xr) 7−→ (x1, . . . , x1︸ ︷︷ ︸
n1 fois

, x2, . . .︸ ︷︷ ︸
n2 fois

, . . . , . . . , xr︸ ︷︷ ︸
nr fois

),

et l’inclusion aP → aB est

(x1, . . . , xr) 7−→ (
x1
n1
, . . . ,

x1
n1︸ ︷︷ ︸

n1 fois

,
x2
n2
, . . .

︸ ︷︷ ︸
n2 fois

, . . . , . . . ,
xr
nr︸ ︷︷ ︸

nr fois

).

Pour l’espaces aG,∗
P et aGP , on a

a
G,∗
P = {(x1, . . . , xr) ∈ a∗P | n1x1 + · · ·+ nrxr = 0},

aGP = {(x1, . . . , xr) ∈ aP | x1 + · · ·+ xr = 0}.

On a aussi
∆∨

P = {α∨
i = eMP ,i − eMP ,i+1 | 1 6 i 6 r − 1},

et
∆̂P = {̟i|1 6 i 6 r − 1},

où ̟i est

ni+1 + · · ·+ nr

n
(detMP ,1 + · · ·+ detMP ,i)−

n1 + · · ·+ ni

n
(detMP ,i+1 + · · ·+ detMP ,r).

3.2 Intégrale d’Arthur et fibrés indécomposables

3.2.1 Soit P un sous-groupe parabolique standard. L’action de 1K ∈ HG sur

L2(MP (F )NP (A)\G(A)/ΞGK)

est un opérateur intégral de noyau

kP (x, y) =
∑

a∈ΞG

∑

γ∈MP (F )

∫

NP (A)

1K(y−1γnxa)dn,

où x, y ∈MP (F )NP (A)\G(A)/ΞG. Lorsque x = y, seul a = 1 contribue, donc on a

kP (x, x) =
∑

γ∈MP (F )

∫

NP (A)

1K(x−1γnx)dn.

Arthur a défini un noyau tronqué, pour x ∈ G(F )\G(A)/ΞGK, et T ∈ aB par

(3.2.1) kT (x, x) =
∑

P∈P(B)

∑

δ∈P (F )\G(F )

(−1)dim aG
P τ̂P (HB(δx)− T )kP (δx, δx).
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Notons que la somme sur δ peut être prise sur un ensemble fini (qui dépend de x et T , cf. [Ar78,
Lemma 5.1]).

On pose

(3.2.2) JT
e :=

∫

G(F )\G(A)e
kT (x, x)dx.

et
Je = JT=0

e .

L’intégrale dans (3.2.2) est absolument convergente (proposition 11 page 227, de [Laf97]).

3.2.2 Pour nous, un fibré vectoriel sur X1 est un OX1 -module localement libre de rang fini. Soit E
un fibré vectoriel, on note deg(E) pour le degré de E , rg(E) pour le rang et µ(E) pour la pente

µ(E) =
deg(E)

rg(E
) si E 6= 0.

Un fibré est indécomposable s’il ne peut pas être écrit comme une somme directe de deux sous-fibrés
vectoriels. On a le résultat suivant :

Lemme 3.2.1. Tout fibré vectoriel est une somme directe de fibrés indécomposables, et cette décompo-
sition est unique à isomorphisme près. Un fibré vectoriel indécomposable de degré e premier avec son
rang n est géométriquement indécomposable au sens où son produit tensoriel avec F est indécomposable
comme fibré vectoriel sur X.

Démonstration. On peut voir la preuve du lemme 2.6 de [Sc16].

Définition 3.2.2. Soit E un fibré vectoriel sur X1. On dit que E est isocline si pour toute décomposition
E ∼= F ⊕ G, on a µ(F) = µ(E).

Remarque 3.2.3. Il résulte du lemme 3.2.1 que tout fibré vectoriel se décompose, uniquement à iso-
morphisme près, comme une somme directe de fibrés isoclines de pentes distinctes.

Soit Pe
n(X1) le nombre des classes d’isomorphie de fibrés vectoriels isoclines de rang n et de degré

e. On peut énoncer :

Théorème 3.2.4. Soit e ∈ Z, on a
Je = Pe

n(X1).

La démonstration se trouve en la section 3.3.

3.2.3 Conséquence du théorème 3.2.4 Soit Higgsn,e(X1) le Fq-champ des fibrés de Higgs sur X1, qui
paramètre les couples (E , θ) où
• E est un fibré vectoriel sur X1 de rang n de degré e ;
• θ : E → E ⊗ ωX1 est un morphisme de OX1 -module, où ωX1 est le fibré en droite canonique.
On sait que Higgsn,e(X1) est un champ algébrique localement de type fini (on peut le prouver en
considérant le morphisme d’oubli de Higgsn,e(X1) à Bunen qui est représentable de type fini, où Bunen
est le champ algébrique des fibrés vectoriels de rang n et de degré e sur X1 ; pour plus de détails, voir
[CMJ18, Theorem 7.18]).

Un couple (E , θ) est appelé stable, si tout sous-fibré 0 6= F ( E qui est θ-stable (i.e. θ(F) ⊆ F⊗ωX1)
satisfait

µ(F) < µ(E).

SoitHiggsstn,e(X1) le sous-champ ouvert de Higgsn,e(X1) des fibrés de Higgs stables. Soit Higgs
st
n,e(X1)

le schéma des modules grossiers des fibrés de Higgs stables. On sait que Higgsstn,e(X1) est un schéma
lisse, quasi-projectif et de dimension 2(g − 1)n2 + 2 (cf. proposition 7.4. [Ni91]).

Dans l’introduction, on a introduit σ1, . . . , σ2g les q-entiers de Weil de la courbe X1 indexés de telle
façon que σiσi+g = q pour tout i tel que g > i > 1.
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Théorème 3.2.5 (Schiffmann, Mellit). Soit e un nombre premier avec n, on a

(3.2.3) Pe
n(X1) = q−1−(g−1)n2

|Higgsstn,e(X1)(Fq)|.

De plus il existe un polynôme de Laurent Ag,n dans Z[q, z±1
1 , . . . , z±1

g ] (ici q est une variable) qui ne
dépend que des nombres g et n tel que

Pe
n(X1) = Ag,n(q, σ1, · · · , σg).

De plus, pour chaque monôme qmza1
1 · · · z

ag
g dans Ag,n on a

m+

g∑

i=1

min{ai, 0} > 0.

L’hypothèse que e est premier avec n implique qu’un fibré vectoriel est isocline de rang n et de
degré e si et seulement s’il est géométriquement indécomposable. L’égalité (3.2.3) ci-dessus est montrée
par Mozgovoy et Schiffmann (cf. [Sc16, Theorem 1.2] [MS14, Theorem 1.2]). Dans l’appendice B, on
observe que la trace tronquée est liée à une “trace” tronquée sur l’algèbre de Lie de G. Par des résultats
de Chaudouard [Ch15], cela donne une autre preuve de cette égalité.

Pour l’existence du polynôme de Laurent Ag,n, on renvoie au théorème 1.1 de [Me17]. Notons que
l’existence d’une fraction rationnelle qui joue le même rôle était auparavant connue par les travaux de
Garcia-Prada, Heinloth et Schmitt (cf. corollaire 2.2 [GPHS14] et le théorème B [GPH13]).

Pour la commodité du lecteur, nous rappelons le résultat de Mellit ci-dessous. Mellit a introduit
une série Ωg ∈ Q(q, z)[z±1

1 , . . . , z±1
g ][[T ]], qui est définie par

Ωg =
∑

µ∈P

T |µ|
∏

�∈µ

∏g
i=1(z

a(�)+1 − ziq
l(�))(za(�) − z−1

i ql(�)+1)

(za(�)+1 − ql(�))(za(�) − ql(�)+1)
,

où P =
∐

k Pk et Pk est l’ensemble des partitions (non ordonnées) de k ou, du point de vue de cette
formule, Pk est aussi l’ensemble des diagrammes de Young de taille k ; soit µ ∈ Pk un diagramme de
Young, on a |µ| = k ; soit � ∈ µ, a(�) et l(�) sont respectivement la longueur de “arm” et de “leg” de
�. Rappelons que a(�), l(�) ∈ N et pour tout µ ∈ P il existe une case � ∈ µ telle que a(�) = l(�) = 0.

Le polynôme de Laurent Hg,n ∈ Q[q±1, z±1, z±1
1 , . . . , z±1

g ] de Mellit est donné par la formule :

−(1− g)(1− z)LogΩg =

∞∑

n=1

Hg,nT
n,

où Log est la fonction logarithmique pléthystique définie par

Log(f) =
∑

k>1

µ(k)

k
ψk(logf),

avec µ(·) la fonction de Möbius, ψk l’opérateur d’Adam qui envoie respectivement toute variable T , q,
z, z1, . . . , zg en T k, qk, zk, zk1 , . . . , z

k
g , et log est la fonction logarithmique usuelle. Le polynôme de

Laurent Ag,n est donné par

Ag,n(q, z1, . . . , zg) = Hg,n(q, 1, z1, . . . , zg).

La dernière assertion du théorème 3.2.5 est un corollaire du théorème C.1, elle peut aussi se déduire
directement de la formule de Mellit. En effet, en utilisant la formulation de Mellit, on vérifie aisément
que, a priori, il existe un polynôme de Laurent Lg,n dans Q[q, z±1

1 , . . . , z±1
g ] tel que pour chaque

monôme qmza1
1 · · · z

ag
g dans Lg,n on a

m+

g∑

i=1

min{ai, 0} > 0,
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et un polynôme R(q) ∈ Q[q] tel que

Ag,n(q, z1, . . . , zg) =
Lg,n(q, z1, . . . , zg)

1 + qR(q)
.

Si Ag,n ne satisfaisait pas l’hypothèse, on obtiendrait une contradiction en examinant les termes dans
Ag,n de plus bas degré en q qui ne vérifient pas l’hypothèse.

Rappelons que Pe
n(X1) et |Higgsstn,e(X1)(Fq)| dépendent a priori de e. Il se trouve qu’ils n’en dé-

pendent pas si e est premier avec n. C’est montré par Mellit et indépendamment par Groechenig, Wyss
et Ziegler [GWZ17]. Nous en donnerons une preuve différente dans l’appendice A.

Corollaire 3.2.6. Quand (e, n) = 1, on a

Je = Ag,n(q, σ1, · · · , σg).

3.3 Preuve du théorème 3.2.4

3.3.1 Le théorème suivant est démontré par Arthur sur un corps de nombres (cf. théorème 9.1 de
[Ar05]). La même méthode marche pour un corps de fonctions aussi, on renvoie le lecteur au théorème
5.2.1 de [Ch15] pour une preuve.

Théorème 3.3.1. En tant que fonction en T ∈ aB, l’application T 7→ JT
e est quasi-polynomiale au sens

de la définition [Ch15, Définition 4.5.3].

D’après Lafforgue (proposition 11, page 227, de [Laf97]) pour T ∈ aB tel que d(T ) :=
minα∈∆B{α(T )} > max{2g − 2, 0} on a

(3.3.1) JT
e =

∫

G(F )\G(A)e
FG(g, T )

∑

γ∈G(F )

1K(g−1γg)dg

où FG(·, T ) est la fonction caractéristique des g ∈ G(F )\G(A)/K tels que pour tout sous-groupe
parabolique standard P et pour tout δ ∈ P (F )\G(F ), on a

(3.3.2) τ̂P (HP (δg)− T ) = 0.

Remarque 3.3.2. La fonction FG(·, T ) est aussi la fonction caractéristique des g ∈ G(F )\G(A)/K tels
que pour tout sous-groupe parabolique standard P avec MP

∼= Gr ×Gn−r et pour tout δ ∈ P (F )\G(F ),
la condition (3.3.2) est satisfaite. En effet, soit g ∈ G(A), si

(3.3.3) τ̂P (HP (δg)− T ) = 1,

pour un certain couple (P, δ), alors pour tout sous-groupe parabolique Q contenant P , en particulier on

peut supposer que Q est maximal, on a par définition (comme ∆̂Q ⊆ ∆̂P )

(3.3.4) τ̂Q(HQ(δg)− T ) = 1.

Rappelons qu’on a une équivalence (cf. Appendice E [Lau97], voir aussi [Ch15, 2.6]) entreBunn(Fq)
le groupöıde des fibrés vectoriels sur X1 et le groupöıde quotient

[G(F )\(G(A)/K)].

Précisément, un élément g ∈ G(A)/K donne naissance à un fibré vectoriel Eg muni d’une trivialisation
générique de Eg

η → Fn, où η est le point générique de X1. Un drapeau F• = (0 = F0 ( F1 ( . . . (
Fk−1 ( Fk = Eg) de Eg correspond à un couple (P, δ) avec P un sous-groupe parabolique standard de
G et δ ∈ P (F )\G(F ).
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Identifions aP avec Rk par la base fixée dans 3.1.5. Alors HP (δg) =
(deg(F1/F0), . . . , deg(Fk/Fk−1)). Soit T = (T1, . . . , Tn). On suppose mini=1,...,n−1{Ti − Ti+1} > 0.
Selon la définition de Chaudouard [Ch15, 4.1], on dit qu’un fibré vectoriel E de rang n est T -semi-stable
si pour tout sous-fibré F de E de rang r, on a l’inégalité de pente

(3.3.5)
deg(F)

r
−
T1 + · · ·+ Tr

r
6

deg(E)

n
−
T1 + · · ·+ Tn

n
.

De plus,
τ̂P (HP (δg)− T ) = 1,

si et seulement si pour tout 0 < i < k, le sous-fibré vectoriel Fi ne satisfait pas la condition (3.3.5).
Donc la condition (3.3.5) pour tout sous-fibré de Eg est équivalent à la condition (3.3.2) pour tout
couple (P, δ) tel que MP

∼= Gr ×Gn−r (i.e. k = 2) et δ ∈ P (F )\G(F ). En vertu de la remarque 3.3.2,
FG(g, T ) est la fonction caractéristique des g ∈ G(A) tels que Eg est T -semi-stable.

Avec cette interprétation, γ ∈ G(F ) satisfait γg ∈ gK si et seulement si γ induit un automorphisme
de Eg. Donc on a

(3.3.6)

{
vol(G(F )\G(F )gK) = vol( K

K∩g−1G(F )g ) = |Aut(Eg)|−1;
∑

γ∈G(F ) 1K(g−1γg) = |Aut(Eg)|.

Comme la fonction g 7→ FG(g, T )
∑

γ∈G(F ) 1K(g−1γg) est K-invariante à droite, en décomposant l’in-

tégrale dans la formule 3.3.1 de Lafforgue comme une somme suivant le double quotient G(F )\G(A)/K,
on obtient alors lorsque d(T ) > max{0, 2g − 2}, la formule 3.3.1 s’interprète comme :

JT
e =

∑

E T -semi-stable de degré e

|Aut(E)|

|Aut(E)|
(3.3.7)

= #classes d’isomorphie de fibrés T -semi-stables de degré e.

Soit I = (n1, · · · , nr) une partition de n. Soit T ∈ Rn, nous introduisons la fonction caractéristique
ΓI(H,T ) des H ∈ Rr, tels que
• H1

n1
> H2

n2
> . . . > Hr

nr
;

• H1+···+Hi

n1+···+ni
− H1+···+Hr

n1+···+nr
6

T1+···+Tn1+···+ni

n1+···+ni
− T1+···+Tn

n pour i = 1, 2, . . . , r − 1.

Remarque 3.3.3. Lorsque r = 1, ΓI(·, T ) est la fonction constante égale à 1. Si T = 0, ΓI(·, 0) ≡ 0
pour tout r > 1.

Pour tout fibré vectoriel E de rang n, on a une décomposition à isomorphisme près

E =

k⊕

i=1

Ii ,

où Ii est un fibré vectoriel isocline de pente µi, tel que µ1 > · · · > µk. Soit ni le rang de Ii. La partition
IE = (n1, . . . , nr) de n ne dépend que de la classe d’isomorphie de E . Soit HE = (n1µ1, . . . , nkµk).

Proposition 3.3.4. Soit T ∈ Rn tel que d(T ) = minα∈∆B{α(T )} > max{2g − 2, 0}. Le fibré vectoriel E
est T -semi-stable si et seulement si ΓIE (HE , T ) = 1.

On reporte la démonstration jusqu’à 3.3.2. Par la remarque 3.2.3, le comptage des fibrés vectoriels
T -semi-stables peut être fait selon leur décomposition en somme directe de fibrés isoclines, donc quand
d(T ) > max{0, 2g − 2}, par la proposition 3.3.4, l’égalité 3.3.7 devient

JT
e =

∑

E fibrés vectoriels de degré e

ΓIE (HE , T )

=
∑

n1+···+nm=n

∑

e1
n1

>···> em
nm

e1+···+em=e

Γ(n)((e), T )

m∏

i=1

Pei
ni
(X1).
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Comme quand Γ(n)((e), T ) = 1, on a automatiquement e1
n1
> · · · > em

nm
, donc

JT
e =

∑

n1+···+nm=n

∑

e1+···+em=e

Γ(n)((e), T )

m∏

i=1

Pei
ni
(X1).

Puisque le nombre Pe
n(X1) ne dépend que de la classe de e dans Z/nZ, on a le droit d’écrire

Pe
n(X1) pour e ∈ Z/nZ. Soit e ∈ Z et des éléments ei ∈ Z/niZ pour 1 6 i 6 r, on associe à ces données

l’ensemble he(e) ⊆ Zr défini par

he(e) = {(d1, . . . , dr) ∈ Zr| d1 + · · ·+ dr = e et di ≡ ei mod ni}.

On peut alors regrouper la somme par les types modulo les rangs :

JT
e =

∑

n1+···+nm=n

∑

ei∈Z/niZ
i=1,...,m

∑

H∈he
(e)

Γ(n)(H,T )

m∏

i=1

Pei
ni
(X1).

Par le théorème 3.3.1, le côté gauche est quasi-polynomial en T . Par la proposition 4.5.5 de [Ch15],
le côté droit est quasi-polynomial dans la région où T1 > T2 > · · · > Tn. Donc cette égalité est vraie
pour tout T tel que T1 > T2 > · · · > Tn. Posons T = 0, seul le terme (n1, . . . , nm) = (n) contribuera,
on obtient donc

Je = Pe
n(X1).

3.3.2 Preuve de la proposition 3.3.4 Il faut démontrer l’assertion suivante : Soit E un fibré vectoriel
de rang n donné par :

E =
k⊕

i=1

(Ii,1 ⊕ · · · ⊕ Ii,si )

où Ii,j sont des fibrés indécomposables de pentes µi tels que µ1 > · · · > µk. Soit ni le rang de
Ii,1 ⊕ · · · ⊕ Ii,si . Soit T ∈ Rn tel que mini=1,...,n−1{Ti − Ti+1} > max{2g − 2, 0}. Pour que E soit
T -semi-stable, il faut et il suffit qu’on ait

n1µ1 + · · ·+ niµi

n1 + · · ·+ ni
− µ(E) 6

T1 + · · ·+ Tn1+···+ni

n1 + · · ·+ ni
−
T1 + · · ·+ Tn

n
,

pour i = 1, . . . , k − 1.
Dans le cadre de la T -semi-stabilité, on a aussi l’existence et l’unicité de la filtration de Harder-

Narasimhan (cf. [Ch15, Théorème 4.1.2]).
La nécessité est claire par la définition de la T -semi-stabilité.
Réciproquement, posons H1 = · · · = Hn1 = µ1, . . ., Hn1+···+nk−1+1 = · · · = Hn = µk, notons qu’on

a H1 > H2 · · · > Hn. On va montrer l’inégalité suivante :

(3.3.8)
H1 + · · ·+Hl

l
− µ(E) 6

T1 + · · ·+ Tl
l

−
T1 + · · ·+ Tn

n

pour tout 1 6 l 6 n. En admettant cela, soit J un sous-ensemble de {1, . . . , n} de cardinal l, on a :

(3.3.9)

∑
i∈J Hi

l
6

∑l
i=1Hi

l
6 µ(E) +

T1 + · · ·+ Tl
l

−
T1 + · · ·+ Tn

n
.

Si E n’est pas T -semi-stable, il existe une T -filtration de Harder-Narasimhan non-triviale 0 = F0 (
F1 ( · · · Fr = E . Puisque mini=1,...,n−1{Ti− Ti+1} > max{0, 2g− 2}, cette filtration est scindée par le
lemme 4.2.1 [Ch15] et donc F1 est isomorphe à certaine somme de Ii,j en vertu du lemme 3.2.1. Mais
cela contredit l’inégalité (3.3.9).
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Pour prouver l’inégalité (3.3.8), on définit les formes linéaires pour i = 1, . . . , n− 1

̟i : Rn −→ R,

(T1, . . . , Tn) 7−→
(n− i)

n
(T1 + · · ·+ Ti)−

i

n
(Ti+1 + · · ·+ Tn)

et de plus

αi : Rn −→ R.

(T1, . . . , Tn) 7−→ Ti − Ti+1

On note H = (H1, . . . , Hn) ∈ Rn, soit Ni := n1 + · · · + ni 6 l 6 n1 + · · · + ni+1 − 1 := Ni+1 − 1,
l’hypothèse implique l’inégalité :

̟Ni(H − T ) 6 0,

pour 1 6 i 6 k. Après un calcul direct,

(Ni+1 − l)̟Ni + (l −Ni)̟Ni+1 − ni+1̟l

=− (Ni+1 − l)

l−1∑

t=Ni

(t−Ni + 1)αt − (l −Ni)

Ni+1−1∑

t=l

(Ni+1 − t)αt.

Mais par la définition αt(H) = 0 pour Ni+1 − 1 > t > Ni, et αt(T ) > 0 pour tout t. Donc

0 > (Ni − l)̟Ni(H − T ) + (l −Ni)̟Ni+1(H − T ) > ni+1̟l(H − T ).

Ceci implique l’inégalité (3.3.8).

4 Quelques résultats sur des (G,M)-familles d’Arthur

Cette section peut être lue indépendamment. Les résultats de cette section servent aux calculs des
aspects spectraux de la formule des traces.

4.1 Notations

4.1.1 Groupes de Weyl Rappelons que G = Gn = GLn. Pour tout sous-groupe de LeviM , soitWM

le groupe de Weyl de M . On identifie un élément w ∈ WM avec une matrice de permutation dans
M(F ). Quand M = G, on note simplement Wn au lieu de WG. Pour un sous-groupe parabolique P
de sous-groupe de Levi M , on utilise aussi WP pour WM .

4.1.2 Soit L un sous-groupe de Levi semi-standard (i.e. contenant T ) de G. L’ensemble des chambres
dans aGL est en bijection naturelle avec P(L), l’ensemble des sous-groupes paraboliques dont le sous-
groupe de Levi semi-standard est L, de telle façon que chaque P ∈ P(L) détermine une chambre
par

{H ∈ aGL | α(H) > 0, ∀ α ∈ ∆P }.

Pour P ∈ P(L), on désigne par P ∈ P(L) le sous-groupe parabolique opposé : ΦP = −ΦP . On
dit que deux sous-groupes paraboliques P,Q ∈ P(L) sont adjacents si les chambres associées sont
adjacentes, i.e. on a |ΦP ∩ ΦQ| = 1.
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4.1.3 Soit M un sous-groupe de Levi semi-standard et w ∈ Wn. On notera w(M) pour wMw−1.
On a w(aM ) = aw(M). Chaque w ∈ Wn induit un isomorphisme

w : XG
M → XG

w(M),

qui est défini par w(λ)(m) := λ(w−1mw), ∀ λ ∈ XG
M et m ∈ w(M)(A).

Soit w ∈ Wn tel que w(M) = M . Il existe un sous-groupe de Levi minimal Lw contenant M et w.
Ce sous-groupe de Levi est caractérisé par le fait que aLw = ker((w − id)|aM ). En particulier, w agit
trivialement sur XG

Lw .
Soit M ⊆ L deux sous-groupes de Levi de G, l’inclusion M(A) ⊆ L(A) induite par restriction une

inclusion
XG

L ⊆ XG
M .

4.1.4 Soit M ⊆ L deux sous-groupes de Levi semi-standards définis sur F . Soit ImXL
M ⊆ XL

M

le sous-groupe constitué des caractères unitaires. Soit ReXL
M ⊆ XL

M le sous-groupe constitué des
caractères réels.

4.1.5 Soit L un sous-groupe de Levi semi-standard muni d’un isomorphisme L ∼= Gn1 ×Gn2 ×· · ·×
Gnr . Un λ ∈ XL se factorise à travers le morphisme de multi-degré degL : L(A) → Zr. Soit λi l’image
par λ de l’élément (0, . . . , 0, 1, 0, . . . , 0) où l’unique 1 est placé en i-ème position. Alors XL s’identifie
avec (C×)r. Sous cette identification

XG
L

∼= {(λ1, . . . , λr) ∈ Cr | λn1
1 λn2

2 · · ·λnr
r = 1},

et
ImXG

L
∼= {(λ1, . . . , λr) ∈ Cr | |λ1| = · · · = |λr| = 1; λn1

1 λn2
2 · · ·λnr

r = 1}.

4.1.6 λH et 〈λ,H〉. Un caractère α ∈ X∗(L) définit un élément dans XL comme le composé

L(A)
α
−→ Gm(A)

qdeg(·)

−−−−→ C×.

On a donc un isomorphisme canonique XL
∼= X∗(L)⊗Z C×.

Soit aL,Z := Hom(X∗(L),Z). Comme XL
∼= X∗(L) ⊗Z C×, l’appariement (λ, n) 7→ λn sur C× × Z

à C× induit un appariement sur XL × aL,Z qu’on note par λH pour λ ∈ XL et H ∈ aL,Z. On a

(λ1, . . . , λr)
(H1,··· ,Hr) = λH1

1 · · ·λHr
r .

Soit a∗L,C := a∗L ⊗R C ∼= X∗(L)⊗Z C. On a un plongement XL →֒ a∗L,C qui envoie (λ1, λ2, . . . , λr) ∈
XL vers (λ1, λ2, . . . , λr) ∈ a∗L,C (sous les systèmes de coordonnées dans 3.1.5 et 4.1.5). La forme
bilinéaire canonique sur a∗L,C× aL,C définit une fonction (λ,H) 7→ 〈λ,H〉 sur XL× aL,C par restriction.
Pour λ = (λ1, . . . , λr) ∈ XL et H = (H1, · · · , Hr) ∈ aL,C, on a

〈(λ1, . . . , λr), (H1, · · · , Hr)〉 = λ1H1 + · · ·+ λrHr.

4.2 (G,M)-familles

Soit M un sous-groupe de Levi semi-standard défini sur F . Dans cette section, nous introduisons la
notion de (G,M)-familles. Un lecteur qui ne s’intéresse qu’aux principaux résultats de cet article est
invité à lire seulement 4.2.1, et à revenir sur les résultats plus techniques s’il y est fait référence.

Les notations ici sont standardes. Ce sont celles utilisées sur un corps de nombres, sauf qu’on
considère, suivant Lafforgue, les (G,M)-familles comme des fonctions méromorphes sur XG

M ou XM

au lieu de fonctions méromorphes sur a∗M,C pour éviter la notion de (G,M)-familles périodiques.
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4.2.1 (G,M)-familles Pour tout Q ∈ P(M) et λ ∈ XM , soit

θQ(λ) =
∏

α∈∆Q

〈λ, α∨〉,

voir 4.1.6 pour la notation 〈λ, α∨〉. Remarquons que notre θQ diffère de celui d’Arthur par un facteur
de volume.

Définition 4.2.1. Soit Ω ⊆ XG
M ou XM un domaine. Soit (cP (λ))P∈P(M) une famille de fonctions

holomorphes sur Ω. On dit que c’est une (G,M)-famille si cP (λ) = cP ′(λ) pour toute paire de sous-
groupes paraboliques adjacents P, P ′ ∈ P(M), i.e. |ΦP ∩ ΦP

′ | = 1 (cf. 4.1.2), et pour tout λ ∈ Ω tel

que λα
∨

= 1 où α est l’unique racine dans ΦP ∩ ΦP
′ .

Soit (cQ)Q∈P(M) une (G,M)-famille sur Ω ⊆ XG
M , on définit une fonction méromorphe sur Ω par

(4.2.1) cM (λ) =
∑

Q∈P(M)

cQ(λ)θQ(λ)
−1
.

Théorème 4.2.2 (lemme 6.2, [Ar81]). Soit (cQ)Q∈P(M) une famille des fonctions méromorphes sur XG
M

ou XM . Si c’est une (G,M)-famille sur un voisinage de λ0 ∈ XG
M (ou λ0 ∈ XM), alors cM (λ) est une

fonction régulière en λ0.

La preuve de cette théorème est identique à celle d’Arthur : cM (λ) n’a pas de singularité en codi-
mension 1 et λα

∨

= 1 implique alors 〈λ, α∨〉 = 0.

4.2.2 Des familles associées à une (G,M)-famille Soit (cQ(λ))Q∈P(M) une (G,M)-famille sur un
voisinage de 1 ∈ XG

M . On notera cM pour la valeur cM (1), i.e.

(4.2.2) cM = lim
λ→1

∑

Q∈P(M)

cQ(λ)θQ(λ)
−1
.

Soit L ∈ L(M) un sous-groupe de Levi contenantM . Soit λ ∈ XG
M , pour tout R ∈ P(L) et Q ∈ PL(M)

(sous-groupes paraboliques de L qui admettent M comme sous-groupe de Levi), on pose

(4.2.3) cRQ(λ) = cQNR(λ),

où QNR est l’unique sous-groupe parabolique dans P(M) qui est contenu dans R dont l’intersection
avec L est Q. Pour chaque R, cela donne une (L,M)-famille sur un voisinage de 1. On pose

(4.2.4) cRM = lim
λ→1

∑

Q∈PL(M)

cRQ(λ)θ
L
Q(λ)

−1,

où θLQ(λ) =
∏

α∈∆L
Q
〈λ, α∨〉. De plus, pour tout Q ∈ P(L), et λ ∈ XG

L , on pose

(4.2.5) cQ(λ) = cP (λ),

pour n’importe quel groupe P ∈ P(M) contenu dans Q, cette construction ne dépend pas du choix du
groupe P , et on obtient une (G,L)-famille sur un voisinage de 1.

Proposition 4.2.3 (Corollary 6.5, [Ar81]). Soient (cQ)Q∈P(M) et (dQ)Q∈P(M) deux (G,M)-familles sur

un voisinage de 1 telles que pour chaque L ∈ L(M), les valeurs cQM soient indépendantes de Q ∈ P(L),
on notera cLM cette valeur. Nous avons la formule de scindage du produit de deux (G,M)-familles

(cd)M =
∑

L∈L(M)

cLMdL.
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Démonstration. C’est une variante de [Ar81, Corollary 6.5]. La preuve d’Arthur ne marche pas direc-
tement ici, mais notre résultat peut être obtenu en utilisant le sien.

On a donné dans 4.1.6 un plongement XM →֒ a∗M ⊗R C. Notons que la restriction à XM d’une
(G,M)-famille définie par Arthur est une (G,M)-famille suivant notre définition. Soient P ⊆ Q deux

sous-groupes paraboliques semi-standards. Comme le volume vol(aQP /Z(∆̂
Q
P )

∨) ne dépend que des sous-
groupes de Levi MP et MQ, on note

v
MQ

MP
:= vol(aQP /Z(∆̂

Q
P )

∨).

Par le Corollary 6.5 de [Ar81], on a

(cd)M =
∑

L∈L(M)

vLMv
G
L

vGM
cLMdL.

Pour tout P ⊆ Q, l’espace a
Q
P est orthogonal à l’espace aGQ, et l’ensemble ∆∨

Q est la projection de

∆∨
P − (∆Q

P )
∨ en aGQ, on obtient alors vLMv

G
L = vGM , et donc

(cd)M =
∑

L∈L(M)

cLMdL.

4.2.3 Des résultats concernant des (G,M)-familles spéciales. Nous nous intéressons particulièrement
aux (G,M)-familles d’une forme spéciale qui interviennent des aspects spectraux de la formule des
traces.

Théorème 4.2.4 (Arthur, Lemma 7.1. [Ar82]). Soit (cβ)β∈Φ(ZM ,G) une famille des fonctions méro-
morphes sur C× indexées par les racines avec cβ(1) = 1. Soit (cQ)Q∈P(M) la famille de fonctions
définies par :

cQ(λ) =
∏

β∈ΦQ

cβ(λ
β∨

).

Alors (cQ)Q∈P(M) est une (G,M)-famille sur le domaine où chaque cQ est holomorphe (en parti-
culier, ce domaine contient 1). On a

cM = lim
µ→1

∑

Q∈P(M)

θQ(µ)
−1cQ(µ) =

∑

F

∏

β∈F

c′β(1),

où dans la première somme, F parcourt toutes les parties de Φ(ZM , G) qui forment des bases de a
G,∗
M

et c′β est la dérivée de cβ.

Démonstration. C’est une variante du [Ar82, Lemma 7.1.]. La preuve de loc. cit. ne marche pas direc-
tement dans notre cas, mais nous suivons sa stratégie.

Tout d’abord, on montre que (cQ)Q∈P(M) est une (G,M)-famille sur un domaine contenant 1.
Soient Q et Q′ deux sous-groupes paraboliques adjacents dans P(M). Alors il existe un seul élément
α dans ΦQ ∩−ΦQ′ , tel que pour tout λ ∈ XG

M avec λα
∨

= 1, on ait

cQ(λ) =
∏

β∈ΦQ

cβ(λ
β∨

)

= cα(1)
∏

β∈ΦQ∩ΦQ′

cβ(λ
β∨

)

=
∏

β∈ΦQ∩ΦQ′

cβ(λ
β∨

)

= cQ′(λ).
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Maintenant on calcule cM . On suit la méthode d’Arthur (cf. page 37 [Ar81] et page 1317 [Ar82]).
On pose µ = 1+ ξt, avec ξ ∈ XG

P ⊆ (C×)dim aP . Quand t ∈ R est assez petit, par le développement de
Taylor on a :

cM (1 + ξt) =
∑

P∈P(M)

θP (ξ)
−1
∑

k>0

1

k!

(
(
d

dt
)k
∏

β∈ΦP

cβ((1 + ξt)β
∨

)|t=0

)
tk−m,

où m = dim aGM . Comme (cQ)Q∈P(M) est une (G,M)-famille, cM (1 + ξt) est holomorphe en t donc

(4.2.6)





0 =
∑

P∈P(M) θP (ξ)
−1 1

k!

(
( d
dt )

k
∏

β∈ΦP
cβ((1 + ξt)β

∨

)|t=0

)
, 1 6 k 6 m− 1;

cM =
∑

P∈P(M) θP (ξ)
−1 1

m!

(
( d
dt )

m
∏

β∈ΦP
cβ((1 + ξt)β

∨

)|t=0

)
.

Il s’ensuit que cM ne dépend que des valeurs c
(j)
β (1) pour tout β ∈ Φ(ZM , G), 1 6 j 6 m et ne

dépend pas de ξ. On observe de plus que si on suppose

cβ(z) = 1 +
∑

16j6m

Xβ,j

j!
(z − 1)j ∈ C[z,Xβ,1, . . . , Xβ,m],

alors cM sera un polynôme bien défini dans C[Xβ,j : 1 6 j 6 m,β ∈ Φ(ZM , G)] et si on évalue ce

polynôme en posant Xβ,j = c
(j)
β (1), on retrouvera la valeur désirée. Nous travaillerons donc avec ces

polynômes dans la suite de la démonstration.
Si β est une racine telle que β∨ = eM,u − eM,v ∈ aM , 1 6 u 6= v 6 dim aM (la base (eM,i) de aM

est définie dans 3.1.5) :

cβ((1 + ξt)β
∨

)(4.2.7)

=1 +
∑

16j6m

Xβ,j

j!
(
1 + ξut

1 + ξvt
− 1)j

=1 +
∑

m>j>1

∑

n>0

Xβ,j

j!
(ξu − ξv)

j

(
−j

n

)
ξnv t

n+j

=1 +
∑

N>1


 ∑

16j6min{m,N}

Xβ,j

j!

(
N − 1

j − 1

)
(−1)N−j(ξu − ξv)

jξN−j
v


 tN .

Notons que pour le polynôme cM ∈ C[Xβ,j : 1 6 j 6 m,β ∈ Φ(ZM , G)] , il n’existe que des
monômes dont chaque variable est de degré au plus 1. Soient β1, . . . , βk ∈ Φ(ZM , G) etm > j1, . . . , jk >

1. Considérons le coefficient de monôme Xβ1,j1 · · ·Xβk,jk dans cM , pour lequel on peut supposer que
βi 6= βj si i 6= j.

Supposons tout d’abord qu’il existe un i tel que ji > 2 par exemple c’est j1 > 2. Posons

ξ = zβ1 + ξ1,

avec β1 orthogonale à ξ1. Nous pouvons certainement choisir ξ1 tel que

{α ∈ Φ(ZM , G)|〈α
∨, ξ1〉 = 0} = {β1,−β1}.

Observons que le coefficient de Xβ1,j1 est d’ordre j1 en z quand z approche 0, i.e. est O(zj1). D’autre
part, on sait que

θQ(zβ1 + ξ1) = O(z−1),
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pour tout sous-groupe parabolique Q. Donc le coefficient considéré approche 0 quand z approche 0,
mais ce nombre a priori ne dépend pas de z. Cela implique alors que les coefficients de Xβ1,j1 · · ·Xβk,jk

s’annulent dès qu’il existe un i tel que ji > 2. On conclut que cM est indépendant de Xβ,j pour j > 2.
Donc on peut supposer que Xβ,j = 0 pour j > 2, et par simplicité on note Xβ,1 = Xβ , i.e.

cβ(z) = 1 +Xβ(z − 1). Soient β1, . . . , βk ∈ Φ(ZM , G) deux-à-deux distincts. Considérons le coefficient
du monôme Xβ1 · · ·Xβk

dans cM . Il est égal à

(
′∑

Q

θQ(ξ)
−1)

k∏

j=1

〈ξ, β∨
j 〉(

∑

{aj>0|
∑

aj+k=m}

(−1)m−k
k∏

j=1

ξ
aj

t(βj)
),

où la somme porte sur tous les Q ∈ P(M) tels que ΦQ ⊇ {β1, . . . , βk} et on suppose β∨ = eM,s(β) −
eM,t(β) (cf. 3.1.5).

Si k > m, le coefficient est donc 0.
Si m > k. On considère le coefficient du monôme Xβ1 · · ·Xβk

dans la première équation de (4.2.6)
qui est zéro mais peut s’écrire aussi comme

(

′∑

Q

θQ(ξ)
−1)

k∏

j=1

〈ξ, β∨
j 〉,

où la somme porte sur tous les Q ∈ P(M) tels que ΦQ ⊇ {β1, . . . , βk}. Donc on a

0 = (

′∑

Q

θQ(ξ)
−1)

k∏

j=1

〈ξ, β∨
j 〉(

∑

{aj>0|
∑

aj+k=m}

(−1)m−k
k∏

j=1

ξ
aj

t(βj)
).

Il ne reste qu’à considérer le cas où k = m. Dans ce cas le coefficient de Xβ1 · · ·Xβm est égal à

(
′∑

Q

θQ(ξ)
−1)

k∏

j=1

〈ξ, β∨
j 〉,

où la somme porte sur tous les Q ∈ P(M) tels que ΦQ ⊇ {β1, . . . , βk}. Cela a été considéré par Arthur
dans [Ar82] (p.1319-p.1320), où il a montré que ce coefficient est égal à 0 si les βi sont linéairement
dépendants, et est égal à 1 si les βi forment une base.

En conclusion,

cM =
∑

F

∏

β∈F

Xβ,

où F ⊆ Φ(M,G) parcourt les bases de a
G,∗
P . La preuve est complète si on pose Xβ = c′β(1).

Lemme 4.2.5. Soit S1 le cercle unité dans C× orienté dans le sens antihoraire et dz la mesure complexe
usuelle. Pour des fonctions fβ complexes continues définies sur S1 et une partie F de Φ(ZM , G) qui

forme une base de a
G,∗
M ,

∫

ImXG
M

∏

β∈F

fβ(λ
β∨

)λβ
∨

dλ =
∏

β∈F

1

2πi

∫

S1
fβ(z)dz.

Démonstration. Soit m = dim aGM . Considérons le morphisme défini par

uF : ImXG
M −→ (S1)m.

λ 7−→ (λβ
∨

)β∈F
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Ce morphisme réalise (S1)m comme un quotient de ImXG
M . La fonction

λ 7→
∏

β∈F

fβ(λ
β∨

)λβ
∨

est invariante sous l’action de XG
G = ker(uF ). Soit d̃z la mesure de Lesbegue de S1 telle que le volume

de S1 vaut 1, on a ∫

ImXG
M

∏

β∈F

fβ(λ
β∨

)λβ
∨

dλ =
∏

β∈F

∫

S1
fβ(z)zd̃z.

Le lemme alors découle de la définition de l’intégrale de contour.

Corollaire 4.2.6. Soit (cβ)β∈Φ(ZM ,G) une famille de fonctions holomorphes non-nulles sur un voisinage
de {z ∈ C×| |z| = 1}. Soit (cQ)Q∈P(M) une famille des fonctions définies par

cQ(λ) =
∏

β∈ΦQ

cβ(λ
β∨

).

Alors ∫

ImXG
M

lim
µ→1

∑

Q∈P(M)

θQ(µ)
−1 cQ(λµ)

cQ(λ)
dλ =

∑

F

∏

β∈F

(N(cβ)− P(cβ)),

où dans la somme, F parcourt les parties de Φ(ZM , G) qui forment des bases de a
G,∗
P , où N(cβ) (resp.

P(cβ)) désigne le nombre des zéros (resp. des pôles) de cβ dans le disque |z| < 1.

Démonstration. La famille des fonctions

(µ 7→
cQ(λµ)

cQ(λ)
)Q∈P(M)

satisfait la condition du théorème 4.2.4, donc c’est une (G,M)-famille et on a

lim
µ→1

∑

Q∈P(M)

θQ(µ)
−1 cQ(λµ)

cQ(λ)
=
∑

F

∏

β∈F

c′β(λ
β∨

)λβ
∨

cβ(λβ
∨)

.

Donc par le lemme 4.2.5 et le théorème des résidus, on obtient le résultat.

Lemme 4.2.7. Soit (cQ)Q∈P(M) une (G,M)-famille comme dans le théorème 4.2.4. Alors pour tout
sous-groupe de Levi L ∈ L(M), les valeurs cRM (définis dans 4.2.2) sont indépendantes des sous-groupes
paraboliques R ∈ P(L), on notera cette valeur par cLM .

Démonstration. Pour tout sous-groupe parabolique Q ∈ PL(M), soit ΦL
Q := Φ(ZM , NQ), on a

cRQ(λ) = cQNR(λ) =
∏

β∈ΦL
Q

cβ(λ
β∨

)
∏

β∈ΦR

cβ(λ
β∨

).

De plus comme cβ(1) = 1, on déduit que

lim
λ→1

∑

Q∈PL(M)

θLQ(λ)
−1cRQ(λ)

= lim
λ→1


 ∑

Q∈PL(M)

θLQ(λ)
−1

∏

β∈ΦL
Q

cβ(λ
β∨

)


 ∏

β∈ΦR

cβ(λ
β∨

)

= lim
λ→1

∑

Q∈PL(M)

θLQ(λ)
−1

∏

β∈ΦL
Q

cβ(λ
β∨

),

qui est indépendante de R ∈ P(L).
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Lemme 4.2.8. Soit µ0 ∈ XG
M . Soit (cQ)Q∈P(M) une (G,M)-famille sur un domaine contenant µZ

0 telle
que pour chaque L ∈ L(M), cRM soient indépendants de R ∈ P(L), qu’on note cLM . Supposons que
cQ(λµ0) = cQ(λ) pour tout λ ∈ XG

M où cQ est définie. Alors

lim
λ→1

∑

Q∈P(M)

θQ(λµ0)
−1cQ(λµ0),

s’annule sauf si µ0 ∈ XG
G et dans ce cas la limite est égale à µ

− dim aG
M

01 cM , où µ01 est la première
coordonnée de µ0 (cf. 4.1.5).

Démonstration. Tout d’abord, la limite existe car (cQ)Q∈P(M) est une (G,M)-famille sur un voisinage
de µ0.

Pour tout Q ∈ P(M), on définit la fonction rationnelle

dQ(λ) := θQ(λ)θQ(λµ0)
−1.

Notons que

(4.2.8) dQ(λ) =
∏

β∈∆Q

dβ(λ),

pour dβ(λ) =
〈λ,β∨〉

〈λµ0,β∨〉 qui est holomorphe en λ = 1.

Nous montrons tout d’abord que (dQ)Q∈P(M) est une (G,M)-famille sur un voisinage de 1. Soient
Q1, Q2 ∈ P(M) deux sous-groupes paraboliques adjacents. Leur mur commun dans XG

M est défini par

λα
∨

= 1 pour une α ∈ ∆Q1 telle que −α ∈ ∆Q2 . On a deux choses l’une :

− Soit µα∨

0 6= 1. Pour tout λ tel que λα
∨

= 1, on a 〈λ, α∨〉 = 0 et 〈λµ0, α
∨〉 6= 0, donc

〈λ, α∨〉

〈λµ0, α∨〉
= 0.

Dans ce cas, sur le mur λα
∨

= 1 on a dQ1(λ) = dQ2(λ) = 0 puisque α ∈ ∆Q1 et −α ∈ ∆Q2 .

− Soit µα∨

0 = 1. Pour tout β1 ∈ ∆Q1 − {α}, il existe un unique β2 ∈ ∆Q2 − {−α} tel que pour tout

λ ∈ XG
M satisfaisant λα

∨

= 1, on a λβ
∨
1 = λβ

∨
2 , donc 〈λ, β∨

1 〉 = 〈λ, β∨
2 〉. Puisque l’on a (λµ0)

α∨

= 1
aussi. Donc

〈λ, β∨
1 〉

〈λµ0, β∨
1 〉

=
〈λ, β∨

2 〉

〈λµ0, β∨
2 〉
.

De plus soit α∨ = eM,u − eM,v (cf. 3.1.5), pour tout λα
∨

6= 1, on a

〈λ, α∨〉

〈λµ0, α∨〉
=

1

µ0u
=

〈λ,−α∨〉

〈λµ0,−α∨〉
.

Donc on a
dα(λ) = d−α(λ),

pour tout λ ∈ XG
M .

Par (4.2.8), on peut déduire que (dQ)Q∈P(M) est une (G,M)-famille sur un domaine contenant 1.
Soit L ∈ L(M), un sous-groupe de Levi contenant M , on considère la valeur dL. Il y a deux cas :

− Soit il existe α ∈ Φ(ZM , L) tel que µ
α∨

0 6= 1, alors pour tout λ ∈ XG
L (en particulier on a λα

∨

= 1),
par la définition de dQ quand Q ∈ P(L) (cf. 4.2.2), on a :

dQ(λ) = 0 ∀ Q ∈ P(L),
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car il existe toujours un sous-groupe parabolique P ∈ PQ(M) tel que α ∈ ∆P . Dans ce cas on a dL = 0
pour tout L ∈ L(M).
− Soit µα∨

0 = 1 pour ∀ α ∈ Φ(ZM , L), alors µ0 ∈ XG
L et pour λ ∈ XG

L et tout Q ∈ P(L), on a

dQ(λ) = fL(µ0)θQ(λ)θQ(λµ0)
−1,

où

fL(µ0) =
∏

α∈∆L
P∩L

〈λ, α∨〉

〈λµ0, α∨〉
,

qui ne dépend pas de λ, ni de P . D’où quand L 6= G

dL =
∑

Q∈P(L)

θQ(λ)
−1dQ(λ) = fL(µ0)

∑

Q∈P(L)

θQ(λµ0)
−1 ≡ 0 ∀ λ ∈ XG

L .

Quand L = G, c’est-à-dire µ0 ∈ XG
G . On a θG = 1 et dG = µ

− dim aG
P

01 (où µ01 est la première coordonnée
de µ0 par le plongement XG

M →֒ (C×)dim aM ).
Par la définition de dQ(λ) et l’hypothèse que cQ(λµ0) = cQ(λ), on a

∑

Q∈P(M)

θQ(λµ0)
−1cQ(λµ0) =

∑

Q∈P(M)

θQ(λ)
−1dQ(λ)cQ(λ).

Pour conclure, il suffit d’appliquer la formule du produit (la proposition 4.2.3) aux (G,M)-familles
(cQ(λ))Q∈P(M) et (dQ(λ))Q∈P(M). Comme dL est toujours nul si L ∈ P(M) mais L 6= G, on obtient

lim
λ→1

∑

Q∈P(M)

θQ(λµ0)
−1cQ(λµ0) = dGc

G
M .

Pour que dG soit non-nul, il faut que µ0 ∈ XG
G et dans ce cas il est égal à µ

− dim aG
M

01 .

5 La partie spectrale de la formule des traces

5.1 L’énoncé d’une expression de Je provenant du développement spectral

Dans cette section, nous allons énoncer une expression pour Je (la proposition 5.1.1) venant du déve-
loppement spectral de Lafforgue (le corollaire 5.2.3).

5.1.1 Un choix auxiliaire : κ ∈ aB Outre le sous-groupe de Borel B, il faut faire un choix auxiliaire.
On fixe κ ∈ aB dans la chambre positive tel que la projection de κ sur aL ne soit pas nulle pour
tout sous-groupe de Levi semi-standard L. Par ce choix, on a α(κ) 6= 0 pour tout α ∈ Φ(ZL, G).
L’avantage de choisir ce vecteur est que nous pouvons fixer un sous-groupe parabolique QL dans P(L)
de manière à ce que toutes ses racines soient positives, et donc nous pouvons fixer un isomorphisme
L ∼= Gn1 × Gn2 × · · · ×Gnr (i.e. en utilisant l’élément de Weyl w qui conjugue QL à un sous-groupe
parabolique standard, on a w(L) ∼= Gn1 ×Gn2 × · · · ×Gnr ).

On a besoin d’un tel choix même si on ne considère que des sous-groupes paraboliques standards.
À la page 305 de [Laf97], pour une permutation σ, Lafforgue a introduit un sous-groupe parabolique
standard Pσ et une autre permutation τσ. La paire (Pσ, τσ) implique un choix.

5.1.2 Une expression de Je provenant du développement spectral Soit (P, π) une paire discrète
partout non-ramifiée (cf. 2.3.3) avec MP

∼= Gn1 × · · · ×Gnr . Supposons que π = Π1 ⊗ · · · ⊗Πr où Πi
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est une représentation discrète de Gni(A). Soit β ∈ Φ(ZMP , G) le racine 1
ni

detMP ,i −
1
nj

detMP ,j (cf.

3.1.5 pour notation). On notera pour tout z ∈ C :

(5.1.1) nβ(π, z) = q(1−g)ninj
L(Πi ×Π∨

j , z)

L(Πi ×Π∨
j , q

−1z)
.

où L(Πi×Π∨
j , z) est la fonction L de paire (cf. par exemple [Laf02, Appendice B] pour une définition).

De plus, soit (P, π) une paire discrète partout non-ramifiée, w ∈ Wn/W
P et λ ∈ XG

MP
, on pose

(5.1.2) nπ(w, λ) =
∏

β∈Φ(ZM ,G)
β>0;w(β)<0

nβ(π, λ
−β∨

).

Soit L un sous-groupe de Levi contenant MP . Pour tout α ∈ Φ(ZL, G) et z ∈ C, on définit la
fonction méromorphe nα(π, z) par :

(5.1.3) nα(π, z) =
∏

{β∈Φ(ZMP
,G)| β|

a
G
L
=α}

nβ(π, z).

Proposition 5.1.1. Soit (e, n) = 1, la trace tronquée Je = JT=0
e est égale à la somme

∑

(P,π)

portant sur un ensemble de bons représentants (P, π) (voir 2.3.3 pour la notion des bons représentants)
des classes d’équivalence inertielle des paires discrètes partout non-ramifiées et la somme

∑

(w,1)∈stab(P,π)

portant sur les w ∈WP \Wn/W
P tels que (w, 1) ∈ stab(P, π) (le groupe stab(P, π) est défini en-dessous

de la définition 2.3.5) du produit des trois facteurs (a), (b) et (c) suivants

(a)
1

| stab (P, π)|

1

|w||XL
L |

où (1) L = Lw est le plus petit sous-groupe de Levi contenant M tel que w agit trivialement sur
aL (cf. 4.1.3) ;
(2) |w| est le produit des longueurs des cycles de w ;
(3) |stab(P, π)| (resp. |XL

L |) est le cardinal du groupe stab(P, π) (resp. du groupe XL
L des caractères

inertiels de L(A) triviaux sur ZL(A) ) ;

(b) ∑

λπ∈Fix(π)

∑

λ∈ImXG
G ,λL∈(ImXL

MP
)◦

λπ=λLλ

∑

λw∈ImXL
MP

λw/w−1(λw)=λL

nπ(w,w
−1(λw))λ

−e
1

où (1) la deuxième somme est prise sur l’ensemble des couples (λ, λL) ∈ ImXG
G × (ImXL

MP
)◦ tels

que λπ = λLλ, où (ImXL
MP

)◦ est la composante connexe d’identité de ImXL
MP

;

(2) la troisième somme est prise sur l’ensemble des éléments λw ∈ ImXL
MP

tels que

λw/w
−1(λw) = λL.

(3)λ1 = λdeg detx pour n’importe quelle matrice x ∈ G(A) de degré 1.
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(c) ∑

F

∏

β∈F

(N(nβ(π, ·))− P(nβ(π, ·)))

où (1) la première somme porte sur toutes les parties F de −ΦQL telles que F forme une base

de a
G,∗
L (QL ∈ P(L) est un sous-groupe parabolique fixé dans 5.1.1).

(2) Les opérateurs N et P donnent respectivement le nombre de zéros et de pôles dans la région
|z| < 1.

La preuve se trouve dans 5.3.

5.2 Le développement spectral de la formule des traces

Nous donnons le développement spectral de Lafforgue. Le lecteur trouvera quelques différences dans la
formulation de cet article et celle de [Laf97, Section IV.2]. Elles viennent du fait que dans [Laf97], on ne
considère que des sous-groupes paraboliques standards et les objets sont indexés par des permutations.
Nous choisissons d’utiliser les notations d’Arthur et de changer le point de vue en passant des sous-
groupes paraboliques standards aux sous-groupes paraboliques semi-standards.

5.2.1 Fonctions 1̂Q(λ) et 1̂
e
Q(λ) La fonction 1̂Q(λ) est définie par Lafforgue dans la preuve de Lemme

5, p.301 de [Laf97] (qu’il a notée 1̂p
P,τ (λ) pour un sous-groupe parabolique standard P , une permutation

τ et un polygone p qui doit être 0 dans notre cas). On rappelle ses définitions dans la suite et on donne
dans la proposition 5.2.1 une formule explicite que le lecteur peut aussi prendre comme définition.

Soit M un sous-groupe de Levi standard. Soit Q ∈ P(M) et s ∈ Wn/W
Q tel que sQs−1 soit

standard. Soit φQ la fonction caractéristique des H ∈ as(M) tels que pour tout α ∈ ∆Q,

̟s(α)(H) 6 0 si α(κ) > 0,

et
̟s(α)(H) > 0 si α(κ) < 0,

où ̟s(α) ∈ ∆̂sQs−1 est dual à s(α)∨ (cf. 3.1.2). Soit ε(Q) le nombre des α ∈ ∆Q tels que α(κ) < 0. La
fonction

1̂Q(λ)

sur XG
M est définie par prolongement analytique de la série

(5.2.1) (−1)ε(Q)
∑

H∈aM,Z/X∗(ZG)

φQ(s(H))λ−H ,

qui converge sur la région des λ ∈ XG
M , tels que |λα

∨

| < 1 pour tout α ∈ Φ(ZM , G) tel que α(κ) > 0
(notons que cette région rencontre toutes les composantes connexes de XG

M ), où X∗(ZG) est identifié
à HomZ(X

∗(ZG),Z) qui est vu comme un sous-groupe de HomZ(X
∗(ZM ),Z) ⊆ aM,Z.

Soit L un sous-groupe de Levi semi-standard. Soit w ∈Wn/W
QL l’unique élément tel que wQLw

−1

soit standard. Pour tout Q ∈ P(L), la fonction 1̂Q(λ) est définie par

1̂Q(λ) := 1̂wQw−1(w(λ)), ∀λ ∈ XG
L .

On a aussi besoin d’une variante 1̂e
Q(λ) (“la partie de degré e” de 1̂Q(λ)) pour tout e ∈ Z. Soit ζ

une racine nième primitive de l’unité. Soit η le caractère de G(A) défini par η(g) = ζdeg det g. C’est un
élément de XG

G . Pour chaque e ∈ Z, soit

(5.2.2) 1̂

e
Q(λ) =

1

n

n∑

k=1

ζek1̂Q(λη
k), ∀λ ∈ XG

L .
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Il s’ensuit que

(5.2.3) 1̂Q(λ) =

n−1∑

e=0

1̂

e
Q(λ).

SoitM ∼= Gn1 ×· · ·×Gnr un sous-groupe de Levi standard. L’ensemble P(M) est en bijection avec
l’ensemble Sr. En effet, pour tout P ∈ P(M), il existe un w ∈Wn tel que wPw−1 soit standard. Alors
w permute les facteurs de M et s’identifie à un élément de Sr qui ne dépend pas de choix de w. Plus
généralement, le choix de κ dans 5.1.1 nous permet d’établir une bijection entre P(L) et Sr pour un
sous-groupe de Levi semi-standard à r-facteurs.

Proposition 5.2.1. Soit L un sous-groupe de Levi semi-standard défini sur F et L ∼= Gn1×Gn2×· · ·×Gnr

par le choix de κ (cf. 5.1.1). Soit Q ∈ P(L), et s ∈ Sr qui lui correspond. On a

1̂

e
Q(λ) = λH

e
Q

∏

α∈∆Q

1

1− λα∨ ,(5.2.4)

où
He

Q = s−1([
e

n
r0s ]− [

e

n
r1s ], . . . , [

e

n
rr−1
s ]− [

e

n
rrs ]) ∈ aGL ,

et ris = ns−1(1) + · · · + ns−1(i) et [x] pour la partie entière de x, i.e. le plus grand entier m tel que
m 6 x. En particulier, lorsque e = −1 on a

(5.2.5) 1̂

−1
Q (λ) =

(
(−1)dim aG

Q

r∏

i=1

λi

)
θQ(λ)

−1.

Démonstration. Par définition, il suffit de considérer le cas où L est standard.
Soit Q ∈ P(L) et s ∈ Sr qui lui est associé. Notons que chaque H ∈ aL,Z peut être écrit uniquement

comme
H = s−1(e, 0, . . . , 0) +

∑

α∈∆Q

mαα
∨,

pour (e, 0, . . . , 0) ∈ as(L),Z. L’assertion résulte d’un calcul direct en utilisant la base ∆̂sQs−1 précisée
dans 3.1.6 et de ce que pour tout z ∈ C et n ∈ Z,

∑

m>n

zm =
zn+1

1− z
, si |z| < 1,

et ∑

m6n

zm =
zn

1− 1/z
= −

zn+1

1− z
, si |z| > 1.

5.2.2 Opérateurs d’entrelacement On introduit les opérateurs d’entrelacement pour fixer les no-
tations. On peut consulter [Laf97, p.284-p.287] ou [LW13, §5.1 - §5.3] pour plus de détails et des
références.

Soit (P, π) une paire discrète de G. Soit M le sous-groupe de Levi de P . Soit R ∈ P(M). Soit
AR l’espace des fonctions complexes sur M(F )NR(A)\G(A)/K. Soit AR,π l’induite de π dans AR.
C’est-à-dire que l’espace sous-jacent de AR,π est constitué des fonctions φ sur M(F )NR(A)\G(A)/K
telles que la fonction

m ∈M(A) 7→ ρP (m)−1φ(m)

est dans l’espace de π, où ρP est la racine carrée positive du caractère modulaire de M(A) agissant
sur NP (A).
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Soit w ∈ Wn et M ′ = wMw−1. Soient R ∈ P(M) et R′ ∈ P(M ′). On définit l’opérateur d’entrela-
cement MR′|R(w, λ) : AR,π → AR′,w(π) par prolongement analytique de l’intégrale suivante qui définit
(MR′|R(w, λ)ϕ)(g) :

(5.2.6) w(λ)−HR′ (g)

∫

wNR(A)w−1∩NR′(A)\NR′(A)

ϕ(w−1ng)λHR(w−1ng)dn,

pour ϕ ∈ AR,π et λ ∈ XG
M dans l’ouvert de la convergence.

L’opérateur MR′|R(1, λ) sera parfois noté simplement MR′|R(λ) :

MR′|R(λ) := MR′|R(1, λ).

Quand, R et R′ sont standards, et P fixé, la donnée du couple (w, λ) suffit à déterminer l’opérateur
MR′|R(w, λ) qui sera parfois noté simplement par M(w, λ) :

M(w, λ) := MR′|R(w, λ).

Pour λ, µ ∈ XG
M , on désignera l’opérateur composé par

(5.2.7) MR(λ, P ;µ) := MR|P (λ)
−1 ◦MR|P (λ/µ).

Soit L un sous-groupe de Levi contenant M et Q ∈ P(L). Soit

PQ(M)

l’ensemble des sous-groupes paraboliques de G contenus dans Q et admettantM comme un sous-groupe
de Levi. Pour tout λ ∈ ImXG

M , la famille des opérateurs

(µ 7→ MQ(λ, P ;µ))Q∈P(M)

est une (G,M)-famille à valeurs dans un espace vectoriel topologique sur une région contenant ImXG
M

(cf. [LW13, 5.3.2]). Donc pour µ ∈ XG
L , l’opérateur MR(λ, P ;µ) ne dépend que de l’ensemble PQ(M)

dans lequel R se trouve. Dans ce cas, on notera cet opérateur comme

MQ(λ, P ;µ).

5.2.3 L’énoncé de la formule des traces d’Arthur-Lafforgue Soit η ∈ XG
G . Il existe une racine nième

de l’unité ζ tel que η(g) = ζdeg det g pour tout g ∈ G(A). On va considérer l’intégrale de la fonction
g 7→ η(g)kT (g, g) sur G(F )\G(A)/ΞG :

(5.2.8) JT
η :=

∫

G(F )\G(A)/ΞG

η(g)kT (g, g)dg =

n∑

e=1

ζeJT
e .

où kT (x, y) est le noyau tronqué d’Arthur (défini par l’expression (3.2.1)) et

JT
e :=

∫

G(F )\G(A)e
kT (x, x)dx.

L. Lafforgue a donné une expression spectrale pour JT
η quand η est trivial ([Laf97, Théorème 11,

p.307]). Le changement nécessaire lorsque η n’est pas trivial est modeste. Prenons garde qu’il y a des
petites erreurs dans l’énoncé de ce théorème, qui viennent de la preuve de [Laf97, Théorème 11, p.307]
lorsqu’on applique le développement de Fourier avec les coefficients de Fourier obtenus dans [Laf97,
Lemme 9, p.306]. Lafforgue a omis les calculs, donc nous détaillons ces calculs en utilisant le lemme 9
de loc. cit. pour corriger ces petites erreurs. Les différences de notations sont expliquées dans la preuve.
Notre utilisation des notations d’Arthur rend, espérons-le, la formule plus intuitive et les calculs plus
faciles. Des notations sont expliquées dans la proposition 5.1.1.
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Théorème 5.2.2 (L. Lafforgue). La trace tronquée tordue Jη est égale à la somme portant sur un
ensemble de représentants des classes d’équivalence inertielle des paires discrètes (P, π) partout non-
ramifiées, et la somme sur les couples (w, λπ) ∈ stab(P, π), de l’intégrale suivante

(5.2.9)
1

| stab (P, π)|

∫

ImXG
L

1

|w||XL
L |

∑

λL∈ImXG
L ,λL∈(ImXL

MP
)◦

λπ=λLλL

∑

λw∈ImXL
MP

λw/w−1(λw)=λL

lim
µ→1

TrAP,π (
∑

Q∈P(L)

1̂Q(µλLη
−1)MQ(λλw , P ;µλL) ◦M(w,w−1(λw)) ◦ λπ)dλ.

Rappelons que
MQ(λλw , P ;µλL) = MR|P (λλw)

−1 ◦MR|P (λλw/µλL),

pour n’importe quel R ∈ PQ(MP ).

Remarques sur la démonstration de Lafforgue. Pour corriger les petites erreurs, nous allons commencer
par le lemme 9, p. 306 de [Laf97] (ainsi que le corollaire 10 qui le suit). Expliquons tout d’abord le lien
entre les notations de Lafforgue et les nôtres.

Soit M un sous-groupe de Levi standard d’un sous-groupe parabolique standard P . Soit |P | le
nombre des facteurs de M . Soit σ ∈ S|P |, Lafforgue utilise Pσ pour le sous-groupe parabolique stan-
dard dont le sous-groupe de Levi standard est conjugué à Lσ (cf. 4.1.3) par un élément de Weyl τσ (qui
dépend d’un choix, cf. 5.1.1). Soit Q ∈ P(M) et σ ∈ Sr la permutation associée (cf. la discussion avant
la proposition 5.2.1), la fonction 1̂Q cöıncide avec 1̂P,σ définie par Lafforgue. Les deux familles de fonc-

tions sur XG
Lσ (1̂Q(µ))Q∈P(Lσ) utilisée dans cet article et (1̂Pσ ,τ (τσ(µ)))τ∈S|Pσ |

définie par Lafforgue
cöıncident. De plus, pour une paire discrète (P, π), Lafforgue a utilisé Fix(π) pour notre stab(P, π) ; ΛP

pour notre XG
M ; M

τ(P )
P,τ (ϕ, λ) pour notre M(τ, λ)ϕ, où τ(P ) est le sous-groupe parabolique standard

admettant τMτ−1 comme sous-groupe de Levi.
La présence de η ne change pas la preuve de [Laf97, VI §2] jusqu’au début de (e) (page 304). On

peut faire un changement de variable µQ → µQη
−1 dans le début de (e) de [Laf97, VI §2], alors la

preuve fonctionne de manière identique jusqu’au [Laf97, Lemme 9, p.306]. On déduit que Jη est égal à
la somme portant sur toutes classes d’équivalence inertielle des paires discrètes partout non-ramifiées
(P, π) et l’ensemble des caractères continus χ de ImXG

MP
de l’expression :

(5.2.10)
1

| stab(P, π)|

∑

(w,λπ)∈stab(P,π)

lim
µ0∈XG

Lw

µ0→1

∑

Q∈P(Lw)

∫

ImXG
Lw

∫

ImXG
MP

1̂Q(µµ0η
−1)

χ(
λw(λπ)µ0µ

w(λ)
)TrAP,π (MQ(λ, P ;µµ0) ◦M(w−1, w(λ)) ◦w(λπ)

−1)dλdµ

où on a utilisé le fait que les opérateurs d’entrelacement MQ|P (w, λ) sont des isométries quand
λ ∈ ImXG

MP
(cf. [LW13, 5.2.2.(i)]), l’équation fonctionnelle [LW13, 5.3.4.(1)], et les relations triviales

suivantes (cf. [LW13, 5.3.1]) :

w(λ0)
HP (·)M(w, λ)(ϕ) = M(w, λλ−1

0 )(ϕλ
HP (·)
0 );

M(w, λµ) = M(w, λ) ∀µ ∈ XG
Lw .

En utilisant la décomposition ImXG
MP

= ImXG
Lw ImXLw

MP
et

∫

ImXG
MP

f(λ)dλ =

∫

ImXG
Lw

∫

ImXLw

MP

f(λλ′)dλdλ′,
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et en changeant (w, λπ) ∈ stab(P, π) par son inverse : (w−1, w(λπ)
−1), l’expression (5.2.10) est égale à

(5.2.11)
1

| stab(P, π)|

∑

(w,λπ)∈stab(P,π)

lim
µ0∈XG

Lw

µ0→1

∑

Q∈P(Lw)

∫

ImXG
Lw

∫

ImXG
Lw

∫

ImXLw

MP

1̂Q(µµ0η
−1)χ(

λ′µ0µ

w−1(λ′)λπ
)TrAP,π (MQ(λλ

′, P ;µµ0) ◦M(w,w−1(λ′)) ◦ λπ)dλ
′dµdλ.

On considère la suite exacte courte :

0 → kerµw → ImXG
Lw ⊕ ImXLw

MP

µw
−−→ ImXG

MP
→ 0

où µw est le morphisme qui envoie (µ, λ′) ∈ ImXG
Lw ⊕ ImXLw

MP
sur λ′µ/w−1(λ′) ∈ ImXG

MP
. La surjec-

tivité de µw résulte du fait que le morphisme

λ′ 7−→
λ′

w−1(λ′)
, ImXLw

MP
−→ ImXLw

MP

a pour image (ImXLw

MP
)◦, la composante connexe neutre de ImXLw

MP
, et le groupe ImXG

Lw rencontre

chaque composante connexe de ImXLw

MP
.

D’après cette suite exacte, les caractères de ImXG
MP

sont les caractères de ImXG
Lw ⊕ ImXLw

MP
qui

sont triviaux sur kerµw. On appliquera l’identité suivante qui découle du développement de Fourier :

(5.2.12)
∑

χ

∫

ImXG
Lw⊕ImXLw

MP

χ(
µw(λ)

λπ
)f(λ)dλ =

1

| kerµw|

∑

λ0∈µ−1
w (λπ)

f(λ0),

où f est une fonction lisse sur ImXG
Lw ⊕ ImXLw

MP
, et la somme

∑
χ porte sur les caractères continus de

ImXG
MP

et dλ est la mesure produit. Concernant le cardinal du kerµw, observons que le morphisme

λ′ 7−→
λ′

w−1(λ′)
, ImXLw

MP
−→ (ImXLw

MP
)◦.

a pour noyau ImXLw

Lw = XLw

Lw et l’intersection (ImXLw

MP
)◦ ∩ ImXG

Lw a pour cardinal |w|, le produit des
longueurs des cycles de w en tant qu’élément du groupe des permutations Sr qui permute les facteurs
de MP

∼= Gn1 × · · · ×Gnr . Donc | kerµw| = |XLw

Lw ||w|.
Par l’égalité (5.2.12), la somme des expressions (5.2.11) portant sur tous caractères χ de ImXG

MP

est égale à

(5.2.13)
1

| stab (P, π)|

∑

(w,λπ)∈stab(P,π)

∫

ImXG
Lw

1

|w||XLw

Lw |

∑

λπ=λLwλLw

∑

λw :λw/w−1(λw)=λLw

lim
µ→1

TrAP,π (
∑

Q∈P(Lw)

1̂Q(µλLwη−1)MQ(λλw , P ;µλLw) ◦M(w,w−1(λw)) ◦ λπ)dλ,

où la somme sur
∑

λπ=λLwλLw
porte sur toutes les écritures telles que λLw ∈ ImXG

Lw et λL
w

∈

(ImXLw

MP
)◦ et la somme

∑
λw:λw/w(λw)=λLw porte sur tous les λw ∈ ImXLw

MP
tels que λw/w

−1(λw) =

λL
w

.

Supposons que ζ est une racine nième primitive de l’unité. On a pour tout k ∈ Z :

JT
ηk =

n∑

e=1

ζekJT
e .

35



Donc pour tout e ∈ Z :

JT
e =

1

n

n∑

k=1

ζ−ekJT
ηk .

Par la définition de la fonction 1̂

e
Q, on obtient le résultat suivant :

Corollaire 5.2.3 (L. Lafforgue). Avec les notations du théorème 5.2.2, pour tout e ∈ Z, Je est égale
à la somme portant sur un ensemble de représentants des classes d’équivalence inertielle des paires
discrètes (P, π) partout non-ramifiées, et la somme sur les couples (w, λπ) ∈ stab(P, π), de l’intégrale
suivant

(5.2.14)
1

| stab (P, π)|

∫

ImXG
L

1

|w||XL
L |

∑

λL∈ImXG
L ,λL∈(ImXL

MP
)◦

λπ=λLλL

∑

λw∈ImXL
MP

λw/w−1(λw)=λL

lim
µ→1

TrAP,π (
∑

Q∈P(L)

1̂

e
Q(µλL)MQ(λλw , P ;µλL) ◦M(w,w−1(λw)) ◦ λπ)dλ.

5.3 Preuve de la proposition 5.1.1

En bref :
On évalue directement les traces dans le développement spectral de la formule des traces d’Arthur-

Lafforgue (Corollaire 5.2.3). Soit π une représentation automorphe discrète partout non-ramifiée de
G(A). Par la décomposition à la Flath, π ∼= ⊗v∈|X1|πv, où πv est un HG,v-module simple. La commuta-
tivité ainsi que la finitude du nombre de générateurs de HG,v (par l’isomorphisme de Satake) implique
que πv est de dimension 1. Donc π est de dimension 1 et les opérateurs d’entrelacement agissent par
des scalaires qui peuvent être exprimés à l’aide du système de racine et de fonctions L (la proposition
5.3.4). On démontre dans 5.3.1 que l’action du ·λπ sur π est l’identité pour tout λπ ∈ Fix(π).

5.3.1 L’opérateur “·λπ”

Proposition 5.3.1. Soit (P, π) une paire discrète partout non-ramifiée. Soit ϕ ∈ AP,π. Alors ϕλπ = ϕ
pour tout λπ ∈ Fix(π).

Remarque 5.3.2. Soit π une représentation automorphe cuspidale de G(A). Nous l’avons définie comme
un HG-module. Soit λπ ∈ Fix(π), i.e. on a π ⊗ λπ = π. Prenons garde que 〈G(A)π〉, la représentation
régulière engendrée par π, admette deux structures de représentation de G(A), la représentation régu-
lière RG et sa torsion par λπ : RG ⊗ λπ. On sait que ces deux représentations sont isomorphes (par
la remarque 2.3.1), mais cet isomorphisme n’est pas l’identité sur l’espace sous-jacent sauf si λπ = 1 :
en effet, si l’isomorphisme est une identité, on a ϕ(yx)λπ(x) = ϕ(yx) pour tout x, y ∈ G(A) et ϕ ∈ π
non-nulle, donc λπ = 1.

C’est le point de de cette proposition.

On a besoin d’un lemme tout d’abord.

Lemme 5.3.3. Considérons une représentation automorphe cuspidale partout non-ramifiée π de G, et
ϕ ∈ π, alors il existe un élément x de degré 0 dans G(A) tel que ϕ(x) 6= 0.

Démonstration. Une fonction cuspidale peut être retrouvée par ses coefficients de Fourier qui sont
des fonctions de Whittaker globales. On va montrer qu’un des coefficient de Fourier de ϕ admet une
valeur non-nulle en un élément de degré 0, ce qui démontrera le résultat. Par l’unicité du modèle de
Whittaker, une fonction de Whittaker globale est un produit des fonctions de Whittaker locales qui
peuvent être précisées par la formule de Shintani.
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Soit D =
∑

v∈|X1|
nvv un diviseur canonique. On sait que

degD =
∑

v∈|X1|

nv deg v = 2g − 2.

Choisissons et fixons une uniformisante pour tout v ∈ |X1|, on la note ̟v. On définit un idèle u =
(̟−nv

v )v∈|X1| ∈ A×, alors par la dualité de Serre et par le fait que X1 est géométriquement connexe,
on a (cf. [Se88, II.5, Proposition 3])

A/(F + uO) ∼= H1(X1,OX1(D)) ∼= H0(X1,OX1)
∨ ∼= Fq

où H0(X1,OX1)
∨ est le groupe dual de H0(X1,OX). Donc un choix d’un caractère non-trivial de

Fq définit un caractère non-trivial ψ de A/(F + uO) en utilisant l’isomorphisme ci-dessus. On a une
décomposition ψ = ⊗′

vψv.
On voit que le conducteur de ψv pour chaque v ∈ |X1| est exactement nv. En effet, soit v0 ∈ |X1|,

il est clair que ψ est trivial sur ̟
−nv0
v0 Ov0 . De plus, posons n′

v = nv pour v 6= v0 et n′
v0 = nv0 + 1, et

notons le faisceau inversible associé au diviseur v0 par L = O({v0}). Alors

A/(F + (̟
−n′

v
v )O) ∼= H1(X1,OX1(D)⊗ L) ∼= H0(X1,L

−1)∨ = {0}

car degL−1 < 0. Comme ψ n’est pas trivial, il ne se factorise pas par un caractère de A/(F+(̟
−n′

v
v )O).

Donc ψv0 n’est pas trivial sur ̟
−n′

v0
v0 Ov0 et alors le conducteur de ψv0 est nv0 .

Cela implique que le caractère de Fv défini par a 7→ ψv(̟
−nv
v a) est de conducteur 0, on le notera

par ̟−nv
v ψv.

On définit un caractère de NB(A) (resp. NB(Fv)) qu’on notera encore par ψ (resp. ψv) par

ψ(n) := ψ(

n−1∑

i=1

ni,i+1),

pour n = (nij)n×n ∈ NB(A) (resp. n = (nij)n×n ∈ NB(Fv)). Soit W(ψv) (resp. W(ψ)) l’espace des
fonctions

W : G(Fv)/Kv → C

(resp. W : G(A)/K → C)

telles que
W (ng) = ψ(n)W (g)

pour tout n ∈ NB(Fv) et g ∈ G(Fv)/Kv (resp. n ∈ NB(A) et g ∈ G(A)/K). C’est un HG,v-module
(resp. HG-module ). Comme π est une représentation cuspidale irréductible, on sait que πv est géné-
rique. Par le théorème de multiplicité un local, il existe un unique HGv -sous-module de W(ψv) qui est
isomorphe à πv. Ce sous-module est appelé le modèle de Whittaker de πv, qu’on notera W(πv, ψv).
Comme πv est de dimension 1, W(πv, ψv) l’est aussi. En remplaçant ψv par ̟−nv

v ψv, on obtient le
modèle de Whittaker W(πv, ̟

−nv
v ψv) par rapport à ̟

−nv
v ψv.

Pour J = (j1, . . . , jn) ∈ Zn, soit

̟J
v =



̟j1

v

. . .

̟jn
v


 .

Soit

Jv =

(
− (n− 1)nv,−(n− 2)nv, . . . , 0

)
.
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Alors on a un isomorphisme de HG,v-module

W(πv, ψv) ∼= W(πv, ̟
−nv
v ψv)

(x 7→W (x)) 7→ (x 7→W (̟Jv
v x))

Comme πv est non-ramifiée et ̟Jv
v ψv est de conducteur 0. On a d’après la formule de Shintani (cf.

[Co08, p.116]) que pour toute fonction non-nulle W ′ ∈ W(πv, ̟
−nv
v ψv)

W ′(1) 6= 0.

Donc si W ∈ W(πv, ψv) est non-nulle, cela implique que

W (̟Jv
v ) 6= 0

Soit W o
v ∈ W(πv, ψv) une fonction de Whittaker normalisée telle que

W o
v (̟

Jv
v ) = 1.

Alors W (x) :=
∏

v∈|X1|
W o

v (x) définit une fonction dans W(ψ) qui engendre un sous-HG-module

isomorphe à π. Par l’unicité globale du modèle de Whittaker, c’est le sous-module unique de W(ψ)
isomorphe à π. Soit ϕ ∈ π non-nulle, on sait que la fonction

(5.3.1) Wϕ(x) =

∫

NB(F )\NB(A)

ϕ(nx)ψ−1(n)dn

appartient à W(ψ) et engendre aussi un sous-module isomorphe à π. Donc il existe une constante C
non-nulle, telle que

Wϕ(x) = C
∏

v∈|X1|

W o
v (x) ∀ x = (xv)v∈|X1| ∈ G(A).

Soit x0 = (̟Jv
v )v∈|X1| ∈ Gn(A). Alors

deg x0 = −
∑

v∈|X1|

n(n− 1)

2
nv deg v = −n(n− 1)(g − 1)

et Wϕ(x0) = C 6= 0. Choisissons un élément a ∈ A× de degré 1, vu comme une matrice diagonale, on
a

Wϕ(x0a
(n−1)(g−1)) 6= 0,

et deg x0a
(n−1)(g−1) = 0. Vu l’équation (5.3.1), on obtient le résultat voulu.

Démonstration de la proposition 5.3.1. Par la définition deAP,π , on est réduit aux formes automorphes
dans une représentation discrète de sous-groupe de Levi MP de G, qui est un produit de groupes
généraux linéaires. Donc il suffit de considérer les groupes Gn (n > 1).

Soit λπ ∈ Fix(π), i.e. on a λππ = π. Donc ϕ et ϕλπ sont toutes deux contenues dans π. Il existe
une constante c tel que cϕ = ϕλπ puisque dimπ = 1 (cf. le début de cette sous-section).

Si π est cuspidale, par le lemme 5.3.3, il existe x0 ∈ G(A) un élément de degré 0 tel que ϕ(x0) soit
non-nulle. Alors la relation

cϕ(x0) = ϕ(x0)λπ(x0)

implique c = 1, c’est-à-dire ϕ = ϕλπ .
Si π n’est pas cuspidale, d’après Langlands (voir [MW94, V.3.13(iii)]), ∀ ϕ ∈ π, il existe une paire

discrète (P ′, π′) telle que tous les facteurs de π′ soient cuspidaux et il existe une fonction cuspidale
ϕ′ ∈ AP ′,π′ et un point λ′ ∈ XG

P ′ tels que

ϕ(g) = Resλ′E(ϕ′, ·)(g) ∀ g ∈ G(A),
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où Res est un opérateur de résidus etE(ϕ′, λ)(g) pour λ ∈ XG
P ′ , g ∈ G(A) est la série d’Eisenstein définie

associée à ϕ′(cf. II.1.5. [MW94]). On a Fix(π) = Fix(π′) par l’inclusion XG
G ⊆ XG

P ′ (la proposition
2.3.7). Donc ∀ λ0 ∈ Fix(π), on peut réduire le problème au cas cuspidal :

ϕ(g)λ0(g) = Resλ′E(ϕ′, ·)(g)λ0(g)

= Resλ′E(ϕ′λ0, ·)(g)

= Resλ′E(ϕ′, ·)(g),

= ϕ(g).

5.3.2 Calculs explicites d’opérateurs d’entrelacement. On fixe une fois pour toutes une fonction ϕΠ

non-nulle pour chaque représentation discrète partout non-ramifiée Π de Gk (k > 1). Soit (P, π) une
bonne paire discrète partout non-ramifiée de G. Cela nous permet de fixer une fonction ϕπ sur MP (A)
dans π d’une manière évidente. Pour tout R ∈ P(M), soit ϕR la fonction sur NR(A)MP (F )\G(A)/K
telle que ϕR(nmk) = ρR(m)−1ϕπ(m) pour tout n ∈ NR(A), m ∈MP (A) et k ∈ K = G(O).

Soit L un sous-groupe de Levi semi-standard contenant M . Pour tous P,Q ∈ P(L) et λ ∈ XG
M ,

notons

(5.3.2) nQ|P (π, λ) =
∏

α∈ΦQ∩ΦP

∏

{β∈Φ(ZMP
,G)| β|

a
G
L
=α}

nβ(π, λ
β∨

),

rappelons que ΦP = Φ(ZP , NP ).

Proposition 5.3.4. Avec les notations ci-dessus, soit S,R ∈ P(MP ), on a

MR|S(λ)ϕS = nR|S(π, λ)ϕR.

En particulier, soit (w, 1) ∈ stab(P, π), alors

M(w, λ)ϕP = (
∏

β∈Φ(ZM ,G)
β>0;w(β)<0

nβ(π, λ
−β∨

))ϕP = nπ(w, λ)ϕP .

Démonstration. Cette proposition est bien connue des experts.
Par l’équation fonctionnelle (cf. [LW13, 5.2.2.(i)(1)]), on peut supposer sans perte de généralité que

S = P est standard. Soit w ∈ Wn/W
M tel que wRw−1 est standard. On a

MR|P (λ) = MR|wRw−1(w−1, w(λ)) ◦M(w, λ).

Il est clair que ([LW13, 5.2.1] où T0 = 0 pour Gn)

MR|wRw−1(w−1, w(λ))ϕwRw−1 = ϕR.

Il suffit de considérer M(w, λ). L’existence d’une constante c telle que M(w, λ)ϕP = cϕwRw−1 vient
du fait queAP,π etAwRw−1,π sont de dimension 1. Cette constante ne dépend que de la structure deHG-
module de π mais pas du modèle choisi. Par le prolongement analytique, il suffit de considérer l’identité
dans la région du convergence de l’intégrale qui définit l’opérateur d’entrelacement λ 7→ M(w, λ). On
peut utiliser l’expansion d’Euler de l’opérateur d’entrelacement ([MW94, II.1.9]) qui réduit la question
à une formule locale, souvent appelée la formule de Gindikin-Karpelevich. En décomposant w en
une composition de symétries élémentaires par rapport aux racines simples, la formule de Gindikin-
Karpelevich peut être ramené à un calcul local de SL2 (cf. [Sh10, 4.2.1, 4.2.2]). On renvoie le lecteur
au [Sh10, 4.3.2] pour ce calcul de SL2. Notons que le facteur q(g−1)ninj dans la définition 5.1.1 de
nβ(π, λ

β∨

) vient du fait que la mesure de Haar locale est fixée telle que vol(NP (Ov)) = 1 mais la
mesure de Haar globale est fixée telle que vol(NP (F )\NP (A)) = 1.
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5.3.3 Preuve de la proposition 5.1.1 Soit (P, π) une bonne paire discrète partout non-ramifiée. On
revient au corollaire 5.2.3.

Soit L un sous-groupe de Levi contenantM . Soit Q ∈ P(L). On commence par calculer l’opérateur
MQ(λ, P ;µ).

Rappelons que PL(M) (resp. PQ(M)) est l’ensemble des sous-groupes paraboliques de L (resp. de
G contenus dans Q) qui ont pour sous-groupe de Levi M . On a une bijection entre PQ(M) et PL(M)
donnée par l’application

R′ 7→ R′ ∩ L

qui a pour inverse R 7→ RNQ. Soit S = (P ∩ L)NQL . Soit R = (P ∩ L)NQ. Alors S ∈ PQL(M) et
R ∈ PQ(M). Par définition, on a

MQ(λ, P ;µ) = MR|P (λ)
−1 ◦MR|P (λ/µ),

donc (cf. [LW13, 5.2.2(i)(1)])

MQ(λ, P ;µ) = MS|P (λ)
−1 ◦MR|S(λ)

−1 ◦MR|S(λ/µ) ◦MS|P (λ/µ).

Notons qu’on a
ΦR ∩ΦS = Φ(ZM , NQ ∩NQL

).

Donc
nR|S(π, λ) = nQ|QL

(π, λ).

On conclut par la considération ci-dessus, la proposition 5.3.1 et la proposition 5.3.4 que l’expression
de Lafforgue dans le corollaire 5.2.3 de Je (pour e ∈ Z) est égale à la somme portant sur un ensemble de
bons représentants des classes d’équivalence inertielle des paires discrètes partout non-ramifiées (P, π)
et la somme sur les couples (w, λπ) ∈ stab(P, π), de l’intégrale suivante

(5.3.3)
1

| stab (P, π)|

∫

ImXG
L

1

|w||XL
L |

∑

λL∈ImXG
L ,λL∈(ImXL

MP
)◦

λπ=λLλL

∑

λw∈ImXL
MP

λw/w−1(λw)=λL

nπ(w,w
−1(λw))

nS|P (π,
λλw

λL
)

nS|P (π, λλw)
lim
µ→1

∑

Q∈P(L)

1̂

e
Q(µλL)

nQ|QL
(π, λλw

µλL
)

nQ|QL
(π, λλw)

dλ.

Pour tout λ ∈ ImXG
L , la famille

(
cQ(µ) =

nQ|QL
(π, λλw

µ )

nQ|QL
(π, λλw)

)

Q∈P(L)

est une (G,L)-famille sur un voisinage de 1. Notons que cQ(µ) est de type spécial comme dans le
théorème 4.2.4 : Soit

cα(z) =





∏
{β∈Φ(ZMP

,G)| β|
a
G
L
=α}

nβ(π,(λλw)β
∨
/z)

nβ(π,(λλw)β∨ )
, si α ∈ −ΦQL ;

1, sinon.

Alors
cQ(µ) =

∏

α∈ΦQ

cα(µ
α∨

).

On sait

(5.3.4) cQ(µλL) = cQ(µ),
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pour tout µ ∈ XG
L . En effet, pour tout (w, λπ) ∈ stab(P, π), λπ ∈ Fix(π), on a

w−1(
λw
λL

) =
λw
λπ

.

Notons que

(5.3.5) nQ|QL
(π, µ) = nQ|QL

(π, µλπ).

L’égalité (5.3.4) résulte alors de la relation

nQ|QL
(π, λ) = nQ|QL

(π,w(λ)), ∀λ ∈ XG
MP

,

puisque l’ensemble {β ∈ Φ(ZMP , G)| β|aG
L
= α} est stable par tout w qui est contenu dans L.

Le lemme 4.2.8 (pour e = −1) et le lemme A.2 (pour tout e ∈ Z) s’appliquent, et la limite

lim
µ→1

∑

Q∈P(L)

1̂

e
Q(µλL)cQ(µλL)

s’annule si λL ∈ XG
L −XG

G . Quand λL ∈ XG
G , on a clairement

nS|P (π,
λλw

λL
)

nS|P (π, λλw)
= 1.

On a aussi
lim
µ→1

∑

Q∈P(L)

1̂

e
Q(µλL)cQ(µλL) = λeL1 lim

µ→1

∑

Q∈P(L)

1̂

e
Q(µ)cQ(µ).

Par (5.3.3), on conclut que pour tout e ∈ Z, Je est égal à la somme portant sur un ensemble de
bons représentants des classes d’équivalence inertielle des paires discrètes partout non-ramifiées (P, π)
et la somme sur les couples (w, λπ) ∈ stab(P, π), de l’intégrale suivante

(5.3.6)
1

| stab (P, π)|

1

|w||XL
L |

∑

λG∈ImXG
G ,λL∈(ImXL

MP
)◦

λπ=λLλG

∑

λw∈ImXL
MP

λw/w−1(λw)=λL

nπ(w,w
−1(λw))λ

e
G1

∫

ImXG
L

lim
µ→1

∑

Q∈P(L)

1̂

e
Q(µ)

nQ|QL
(π, λλw

µ )

nQ|QL
(π, λλw)

dλ,

où λG1 est le première coordonnée de λG dans XG
L , qui est égal à λdeg detx

G pour n’importe quelle
matrice x ∈ G(A) de degré 1 par définition.

Notons que (Proposition 5.2.1),

(5.3.7) 1̂

−1
Q (µ) =

(
(−1)dim aG

Q

r∏

i=1

µi

)
θQ(µ)

−1.

En appliquant le corollaire 4.2.6 pour e = −1, on obtient

(5.3.8)

∫

ImXG
L

lim
µ→1

∑

Q∈P(L)

1̂

e
Q(µ)

nQ|QL
(π, λλw

µ )

nQ|QL
(π, λλw)

dλ =
∑

F

∏

α∈F

(N(nα(π, ·)) − P(nα(π, ·))),

où la somme sur F est prise sur les parties de −ΦQL telles que F forme une base de aG,∗
L , car |λβ

∨

w | = 1
pour tout β ∈ Φ(ZM , G). Le lemme A.3 implique alors que (5.3.8) est vraie pour (e, n) = 1.

Nous insérons l’égalité (5.3.8) dans l’expression (5.3.6). Notons que le côté droit de (5.3.8) ne dépend
pas de λπ , λG, λ

L ou λw. On obtient donc la proposition 5.1.1.
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6 Preuve du théorème 1.2

6.1 Les zéros et les pôles des fonctions L

Soit (Π1,Π2) un couple de représentations automorphes discrètes. Soit L(Π1 × Π2, z) la fonction L
associée à la paire (Π1,Π2) et ε(Π1 ×Π2) le facteur epsilon (pour la définition cf. par exemple [Laf02,
Appendice B]). On a besoin d’informations sur les zéros et les pôles de L(Π1 × Π2, z). On commence
par le cas où (Π1,Π2) est un couple de représentations cuspidales.

Proposition 6.1.1. Soit (π1, π2) un couple de représentations cuspidales partout non-ramifiées unitaires
de Gn1 et Gn2 . Soit L(π1×π

∨
2 , z) la fonction L associée à la paire (π1, π2). C’est une fonction rationnelle

en z que nous pouvons écrire L(π1×π
∨
2 , z) =

P (z)
Q(z) avec P (z), Q(z) deux polynômes premiers entre eux.

Quand n1 6= n2 ou quand n1 = n2 et qu’il n’existe pas de λ ∈ XGn2
tel que π1 ∼= π2 ⊗ λ, on a

degP (z) = (2g − 2)n1n2,

et
Q(z) = 1.

Pour le cas restant, supposons sans perte de généralité que π1 = π2, alors

Q(z) = (z|Fix(π1)| − 1)((qz)|Fix(π1)| − 1),

et
degP (z) = (2g − 2)n2

1 + 2|Fix(π1)|.

On sait aussi ε(π1 × π∨
1 ) = q(g−1)n2

1 .

Démonstration. Soit F1 (resp. F2) un faisceau de Weil lisse irréductible (ou un système local ℓ-
adique si on suppose sans perte de généralité que le caractère central de π1 est d’ordre fini) sur X1

correspondant à π1 (resp. π2) par la correspondance de Langlands ([Laf02, Théorème VI.9], voir aussi
Section IV.3.5 de [HL11]). On est ramené à traiter les fonctions L de F1 ⊗ F∨

2 .
Tout d’abord, on remarque que par le théorème de pureté de Deligne et la conjecture de Ramanujan-

Petersson démontrée par Lafforgue ([Laf02, Théorème VI.10]), les polynômes

det(1− zFq|H
i
c(X,F1 ⊗ F

∨
2 )) i = 0, 1, 2

sont premiers entre eux car leurs racines ont des valeurs absolues distinctes. Donc d’après l’interpré-
tation cohomologique des fonctions L de Grothendieck (cf. par exemple [Laf02, Théorème VI.1])

P (z) = det(1− zFq|H
1
c (X,F1 ⊗ F

∨
2 )),

et
Q(z) = det(1− zFq|H

0
c (X,F1 ⊗ F

∨
2 )) det(1 − zFq|H

2
c (X,F1 ⊗ F

∨
2 )).

On a

(6.1.1) H0
c (X,F1 ⊗ F

∨
2 ) ∼= H0(X,F1 ⊗ F

∨
2 ) ∼= HomX(F1,F2),

et par la dualité de Poincaré,

(6.1.2) H2
c (X,F1 ⊗ F

∨
2 ) ∼= H0(X,F∨

1 ⊗ F2(1))
∨ ∼= HomX(F2,F1)

∨(−1).

Donc lorsque F1|X et F2|X n’ont pas de facteur commun, i.e. π1 6∼= π2 ⊗ λ, pour tout λ ∈ XGn2
,

H0
c (X,F1 ⊗ F∨

2 ) et H2
c (X,F1 ⊗ F∨

2 ) sont triviaux.
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Supposons maintenant F1 = F2. Soit |Fix(π1)| = d. Alors F1|πét
1 (X,o) = ⊕d−1

j=0F
∗j
X F et par le

lemme de Schur, on a

H0
c (X,F1 ⊗ F

∨
1 ) ∼=

d−1⊕

j=0

HomX(Fj∗
X F ,Fj∗

X F ) ∼= Q
d

ℓ .

L’action de F∗
X cöıncide avec Fq par le lemme 1.3 de [DF13], donc Fq agit sur Q

d

ℓ par permutation
cyclique sur les coordonnées. On en déduit que det(1− zFq|H

0
c (X,F1⊗F∨

1 )) = 1− zd. De même, par
(6.1.2), on a det(1− zFq|H

2
c (X,F1⊗F∨

1 )) = 1− (qz)d. Comme le cup-produit est anti-symétrique sur
H1, on déduit par la dualité de Poincaré que les valeurs propres de Fq sur H1

c (X,F1 ⊗ F∨
1 ) peuvent

être appariées de manière à ce que chaque paire ait un produit q. La valeur du facteur ε peut être ainsi
obtenue.

Le nombre de zéros de fonction L s’en déduit par l’équation fonctionnelle (cf. par exemple [Laf02,
Théorème VI.6.])

(6.1.3) L(F1 ⊗ F
∨
2 , z) = ε(F1 ⊗ F

∨
2 )z−χ(F1⊗F

∨
2 )L(F∨

1 ⊗ F2,
1

qz
),

où ε(F1 ⊗ F∨
2 ) ∈ Q

×

ℓ est une constante, et le facteur χ(F1 ⊗ F∨
2 ) est la caractéristique d’Euler de

F1 ⊗ F∨
2 qui est très simple dans notre cas (voir [Ra95, Théorème 1, p.133]) :

χ(F1 ⊗ F
∨
2 ) = (2− 2g)n1n2.

L’hypothèse de Riemann généralisée est démontrée par L. Lafforgue (Théorème VI.10. de [Laf02]),
c’est-à-dire les zéros de P (z) satisfont |z| = q−1/2.

Corollaire 6.1.2. Soit Π1 = π1⊠ν1 et Π2 = π2⊠ν2 deux représentations discrètes partout non-ramifiées
unitaires de Gn1ν1 et Gn2ν2 respectivement (cf. théorème 2.3.6 pour la notation). Soit ν1 > ν2. Pour
toute fonction méromorphe f sur C, on note N(f) le nombre des zéros de f dans le région |z| < 1 et
P(f) pour celui des pôles, on a

N(
L(Π1 ×Π∨

2 , z)

L(Π1 ×Π∨
2 , q

−1z)
)− P(

L(Π1 ×Π∨
2 , z)

L(Π1 ×Π∨
2 , q

−1z)
)

=

{
ν2(2g − 2)n1n2 si Π1 6∼ Π2 ;

ν2(2g − 2)n1n2 + |Fix(π1)| si Π1 = Π2 .

(6.1.4)

Démonstration. Rappelons le lemme bien connu ci-dessous :

Lemme 6.1.3. Soit Π = π⊠ ν une représentation discrète irréductible. Alors pour toute représentation
discrète Π′, on a

L(Π×Π′∨, z) =

ν∏

i=1

L(π ×Π′∨, q
ν+1
2 −iz).

Preuve du lemme. Elle résulte du théorème 2.3.6 et du produit eulérien des fonctions L.

Par ce lemme, on a

L(Π1 ×Π∨
2 , z)

L(Π1 ×Π2
∨, q−1z)

=

∏ν2
j=1

∏ν1
i=1 L(π1 × π∨

2 , q
ν1+ν2

2 +1−i−jz)
∏ν2

j=1

∏ν1
i=1 L(π1 × π∨

2 , q
ν1+ν2

2 −i−jz)
.
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Soit ν1 > ν2, après simplification, on a alors

(6.1.5)
L(Π1 ×Π∨

2 , z)

L(Π1 ×Π2
∨, q−1z)

=

∏ν2
i=1 L(π1 × π∨

2 , q
ν1+ν2

2 −iz)
∏ν2

i=1 L(π1 × π∨
2 , q

−
ν1+ν2

2 +i−1z)
.

On conclut respectivement pour les zéros et les pôles du numérateur et du dénominateur :
− Par l’hypothèse de Riemann généralisée, tous les zéros de numérateur sont dans la région |z| < 1,
et aucun zéro de dénominateur n’est dans cette région.
− Utilisons la proposition 6.1.1. Si π1 6∼ π2, il n’y a pas de pôles pour les fonctions L. Si π1 = π2 on
sait que quand ν1 6= ν2 tous les pôles du numérateur sont dans la région |z| < 1 et aucun pôle du
dénominateur n’est dans cette région ; mais quand ν1 = ν2 les pôles sur |z| = 1 se compensent. Notons
que Π1 ∼ Π2 si et seulement si ν1 = ν2 et π1 ∼ π2, le corollaire en résulte.

6.2 Calcul du facteur (b.) dans la proposition 5.1.1

6.2.1 Résumé du résultat. Soit (P, π) une paire discrète partout non-ramifiée, et (w, 1) ∈ stab(P, π).
Soit L = Lw.

Soit L ∼= Gl1d1 × · · · ×Glrdr . Après une réindexation, on identifie MP avec

(6.2.1) Gd1 × · · · ×Gd1︸ ︷︷ ︸
l1

×Gd2 × · · · ×Gd2︸ ︷︷ ︸
l2

× · · · ×Gdr × · · · ×Gdr︸ ︷︷ ︸
lr

,

tel que w permute cycliquement les facteurs de MP contenus dans un même facteur de L. Soit Πi =
πi ⊠ νi (notation du théorème 2.3.6) une représentation de Gdi qui est un des facteurs de π.

On désigne par (n, e) le plus grand commun diviseur des deux entiers positifs n et e, et on désigne
par p.g.c.d.(aj) le plus grand commun diviseur de la famille des entiers positifs (aj)j .

Proposition 6.2.1. Quand (e, n) = 1, le facteur (b.) dans la proposition 5.1.1 est égal à :

(6.2.2) |XL
L |

∑

l|p.g.c.d.(li|Fix(πi)|)

µ(l)
r∏

j=1

(−1)
lj

l/(l,|Fix(πj)|)
−1

|Fix(πj)|
lj−1,

où µ(·) est la fonction de Möbius.

6.2.2 Calculs Nous revenons à la proposition 5.1.1. Soit ∆(π,w) le facteur (b.) dans la proposition
5.1.1. Par un changement d’ordre, ∆(π,w) est égal à

(6.2.3)
∑

λ∈XG
G

λ1
−e

∑

{λπ∈Fix(π)| λπ/λ∈(ImXL
MP

)◦}

∑

{λw∈ImXL
MP

| λw/w−1(λw)=λπ/λ}

nπ(w,w
−1(λw))

où L = Lw et λ1 est la première coordonnée de λ ∈ XG
L . Le lemme suivant concerne l’ensemble sur

lequel une somme dans (6.2.3) est prise.

Lemme 6.2.2. Soit c le plus grand commun diviseur des |Fix(Πi)|li = |Fix(πi)|li pour i = 1, . . . , r.
Nécessairement c’est un diviseur de n. Soit ΛG le sous-groupe d’ordre c de XG

G . Soit λ ∈ XG
G .

Si λ 6∈ ΛG, l’ensemble
{λπ ∈ Fix(π)| λπλ

−1 ∈ (ImXL
MP

)◦}

est vide. Si λ ∈ ΛG, l’ensemble

{λπ ∈ Fix(π)| λπλ
−1 ∈ (ImXL

MP
)◦}

est un espace principal homogène sous l’action de Fix(π) ∩ (ImXL
MP

)◦.
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Démonstration. L’ensemble considéré, s’il est non-vide, porte une action transitive et fidèle de Fix(π)∩
(ImXL

MP
)◦, donc il suffit de prouver que l’ensemble {λπ ∈ Fix(π)| λπλ

−1 ∈ (ImXL
MP

)◦} est non-vide
si et seulement si λ ∈ ΛG.

Soit λ = (λ1, . . . , λ1) en utilisant l’inclusion XG
G ⊆ XG

L .
S’il existe λπ ∈ Fix(π) ⊆ XM

M tel que λπλ
−1 ∈ (ImXL

MP
)◦, où on sait que

(ImXL
MP

)◦ ∼= {(z1,1, . . . , z1,l1 , z2,1, . . . , zr,lr) ∈ (C×)r| zj,1zj,2 · · · zj,lj = 1, ∀j}.

Nécessairement
(λ

lj
1 )

|Fix(Πj)| = 1; j = 1, . . . , r,

donc
λ
p.g.c.d.(lj |Fix(Πj)|)
1 = λc1 = 1.

C’est-à-dire λ ∈ ΛG.
Inversement, supposons que λ ∈ ΛG. On a

λ
lj
1 ∈ Fix(Πj) j = 1, . . . , r,

car le groupe Fix(Πj) est cyclique et λ
lj |Fix(Πj)|
1 = 1. Dans ce cas, on pose zj,1 = λ

lj
1 et zj,i = 1 pour

i 6= 1 et j = 1, . . . , r, alors

λπ = (z1,1, . . . , z1,l1 , z2,1, . . . , zr,lr) ∈ Fix(π) ⊆ XM
M ,

et
λπλ

−1 ∈ (ImXL
MP

)◦.

D’après ce lemme, ∆(π,w) est égal à

∑

λ∈ΛG

λ1
−e

∑

{λπ∈Fix(π)| λπλ−1∈(ImXL
MP

)◦}

∑

{λw∈ImXL
MP

| λw/w−1(λw)=λπλ−1}

nπ(w,w
−1(λw)).

On peut faire le calcul suivant chaque facteur de L. Par simplification (de notations), supposons
d’abord L = Gm, alors

MP
∼= Gd × · · · ×Gd,

et w permute les facteurs de MP cycliquement. Soit l = m/d. Dans ce cas, les facteurs de la paire
discrète (P, π) sont égaux. Soit

π = Π0 ⊗ · · · ⊗Π0,

et par le théorème de 2.3.6, on peut supposer

Π0 = π0 ⊠ ν,

avec π0 une représentation automorphe cuspidale et ν > 1.
Notons qu’on a Fix(π0⊠ν) ∼= Fix(π0) (proposition 2.3.7). Après une réindexation, on peut supposer

simplement que w est la permutation cyclique (1, 2, . . . , l).
Soit λ ∈ ΛG. Soit λπ = (µ1, · · · , µl) ∈ Fix(π) tel que λπλ

−1 ∈ (ImXG
M )◦. Par l’inclusion Λ ⊆ ImXG

M ,
on a λ = (λ1, . . . , λ1). Comme Fix(π) ⊆ ImXG

M , la condition λπλ
−1 ∈ (ImXG

M )◦ se traduit

1 =
µ1 · · ·µl

λl1
.
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L’ensemble des λw ∈ ImXG
M tels que λw/w

−1(λw) = λπλ
−1 est

(6.2.4) {λw = ζiz(
µ1 · · ·µl

λl1
,
µ2 · · ·µl

λl−1
1

, . . . ,
µl

λ1
)| i = 1, . . . ,m},

où z ∈ C× est un nombre tel que

z(
µ1 · · ·µl

λl1
,
µ2 · · ·µl

λl−1
1

, . . . ,
µl

λ1
) := (z

µ1 · · ·µl

λl1
, z
µ2 · · ·µl

λl−1
1

, . . . , z
µl

λ1
)

soit contenu dans ImXG
M et ζ une racine mième primitive de l’unité.

Maintenant, on peut faire le calcul :
Soit r(π0) le rang de π0 (i.e. r(π0)ν = d). Soit

L(π0 × π∨
0 , z) =

P (z)

Q(z)
,

pour P et Q deux polynômes premiers entre eux. On a d’après l’équation fonctionnelle de la fonction
L et la proposition 6.1.1 :

(6.2.5) P (z) = q(g−1)r(π0)
2+|Fix(π0)|z(2g−2)r(π0)

2+2|Fix(π0)|P (
1

qz
).

Par (6.1.5), soit β ∈ Φ(ZMP , G), on a

nβ(π, z) = q(1−g)d2
ν∏

i=1

P (qi−1z)

P (q−iz)

ν∏

i=1

1− (q−iz)|Fix(π0)|

1− (qiz)|Fix(π0)|

ν−1∏

i=1

1− (q−iz)|Fix(π0)|

1− (qiz)|Fix(π0)|
.

On insère l’équation (6.2.5) dans l’expression ci-dessus de nβ(π, z), on obtient

(6.2.6) nβ(π, z) = −z((2g−2)r(π0)
2+4|Fix(π0)|)ν−|Fix(π0)|

ν∏

i=1

P (q−i 1
z )

P (q−iz)

ν∏

i=1

1− (qi 1z )
|Fix(π0)|

1− (qiz)|Fix(π0)|

ν−1∏

i=1

1− (qi 1z )
|Fix(π0)|

1− (qiz)|Fix(π0)|
.

La somme interne dans ∆(π,w) est égale à

∑

λw∈ImXG
MP

λw/w−1(λw)=λπλG
−1

nπ(w,w
−1(λw)) =

m∑

i=1

l∏

s=2

nβ(π, λ
s−1
1 )(6.2.7)

= m

l∏

s=2

nβ(π, λ
s−1
1 ).

Notons que pour tout µ ∈ Fix(π0), on a P (zµ) = P (z), i.e. P est un polynôme en z|Fix(π0)|. Par le

lemme 6.2.2, puisque λ ∈ ΛG, le multi-ensemble {λ
|Fix(π0)|
1 , λ

2|Fix(π0)|
1 , . . . , λ

(l−1)|Fix(π0)|
1 } cöıncide avec

le multi-ensemble
{λ

−|Fix(π0)|
1 , λ

−2|Fix(π0)|
1 , . . . , λ

−(l−1)|Fix(π0)|
1 }.

Donc par l’expression (6.2.6) de nβ, on a

l∏

s=2

nβ(π, λ
s−1
1 ) =

l∏

s=2

(λs−1
1 )((2g−2)r(π0)

2+4|Fix(π0)|)ν−|Fix(π0)|.
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C’est-à-dire la somme (6.2.7) est égale à

(−1)l−1mλ
−|Fix(π0)|

l(l−1)
2

1 λ
ν((2g−2)r(π0)

2+4|Fix(π0)|) l(l−1)
2

1 .

Puisque λ
l|Fix(π0)|
1 = 1, on peut conclure que :

(6.2.8)
∑

λw∈ImXG
MP

λw/w−1(λw)=λG
π

nπ(w,w
−1(λw)) = (−1)l−1mλ

−|Fix(π0)|
l(l−1)

2
1 .

Notons que le résultat ne dépend pas de λπ , et que le groupe Fix(π0) ∩ (ImXG
MP

)◦ a pour cardinal
|Fix(π0)|

r−1. Donc par le lemme 6.2.2

(6.2.9)
∑

{λπ∈Fix(π0)| λπλG
−1∈(ImXG

MP
)◦}

∑

{λw∈ImXG
MP

| λw/w−1(λw)=λπλG
−1
1 }

nπ(w,w
−1(λw))

= m(−1)l−1|Fix(π0)|
l−1λ

−|Fix(π0)|
l(l−1)

2
1 .

Pour le cas général, avec la notation de (6.2.1), soit λ ∈ ΛG on obtient

(6.2.10) ∆(π,w) =
∑

λ∈ΛG

λ−e
1 |XL

L |

r∏

i=1

(
(−1)li−1|Fix(πi)|

li−1λ
−|Fix(πi)|

li(li−1)

2
1

)
.

Soit

δe(π, L) :=
∑

λ∈ΛG

λ1
−(

∑
i

li(li−1)

2 |Fix(πi)|)−e.

On a

(6.2.11) ∆(π,w) = |XL
L |

r∏

j=1

(
(−1)lj−1|Fix(πj)|

lj−1
)
δe(π, L).

Remarque 6.2.3. La somme δe(π, L) est égale à |ΛG| ou 0 selon si le caractère

λ1 7→ λ1
−(

∑ li(li−1)

2 |Fix(πi)|)−e

est trivial ou non. Mais il y a une autre expression de δe(π, L) dans la proposition 6.2.4. Malgré
l’apparence compliquée du côté droit de l’identité, cela facilitera grandement les calculs dans les sections
suivantes.

Proposition 6.2.4. Soit e premier avec n, on a

δe(π, L) =
∑

l|p.g.c.d.(li|Fix(πi)|)

µ(l)(−1)
∑

j(lj+
lj

l/(l,|Fix(πj)|)
)
,

où (l, |Fix(πj)|) désigne le plus grand commun diviseur de l et |Fix(πj)|.

Démonstration. On vérifie le cas e = −1, et laisser le cas (e, n) dans l’appendice (cf. Théorème A.4).
On voit que

χ : λ 7→ λ1
−(

∑ li(li−1)

2 |Fix(πi)|)+1

est un caractère de ΛG vers C× que nous noterons par χ, il s’ensuit que δ−1(π, L) s’annule sauf si ce
caractère est trivial.
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Cependant, on voit que
χ2(λ) = λ21,

puisque l’ordre de ΛG divise tous li|Fix(πi)|. Donc si χ est trivial, nécessairement le plus grand commun
diviseur des li|Fix(πi)| est égal à 2 ou 1 et respectivement ΛG = {±1} ou ΛG = {1}. Si le plus grand
commun diviseur des li|Fix(πi)| est égal à 1, alors δ−1(π, L) = 1, et la somme à droite dans le lemme
est égale à 1 aussi.

On considère donc le cas où le plus grand commun diviseur des li|Fix(πi)| est plus grand que 1.
Dans ce cas δ−1(π, L) est égal à soit 2 soit 0.

Pour que δ−1(π, L) soit égal à 2, on a besoin que le plus grand commun diviseur des li|Fix(πi)| soit

égal à 2 et −
∑ li(li−1)

2 |Fix(πi)| − 1 soit un nombre pair. Regardons li(li−1)
2 |Fix(πi)| suivant la valeur

de li mod 4. La seule possibilité que la valeur 2 ∤ li(li−1)
2 |Fix(πi)| et 2 | li|Fix(πi)| est quand li ≡ 2

mod 4 et |Fix(πi)| est un nombre impair. Il faut et suffit qu’on ait un nombre impair des indices i qui
vérifient la condition précédente pour que δ−1(π, L) soit égale à 2. Dans tous les autres cas, δ−1(π, L)
est nul.

Maintenant, on précise la somme à droite de ce lemme.
Si p.g.c.d.(li|Fix(πi)|) est un nombre impair, alors les l apparaissant dans la somme sont tous

impairs. Donc (−1)
∑

j(lj+
lj

l/(l,|Fix(πj)|)
)
= 1, et

∑

l|p.g.c.d.(li|Fix(πi)|)

µ(l)(−1)
∑

j(lj+
lj

l/(l,|Fix(πj)|)
)
=

∑

l|p.g.c.d.(li|Fix(πi)|)

µ(l) = 0,

comme nous sommes dans le cas où p.g.c.d.(li|Fix(πi)|) > 1. Cela est égale à δ−1(π,w).
Si p.g.c.d.(li|Fix(πi)|) est un nombre pair, alors soit 4 | p.g.c.d.(li|Fix(πi)|), soit 4 ∤

p.g.c.d.(li|Fix(πi)|) et 2 | p.g.c.d.(li|Fix(πi)|).
Dans le premier cas. Considérons les l apparaissant dans la somme tels que µ(l) 6= 0. Par la définition

de la fonction Möbius, on a 4 ∤ l. Il y a trois sous-cas pour les nombres lj et |Fix(πj)| :

1. 2 ∤ lj , on a 2 | lj +
lj

l/(l,|Fix(πj)|)
car “1 + 1 = 2”.

2. 4 | lj, on a 2 |
lj

l/(l,|Fix(πj)|)
donc 2 | lj +

lj
l/(l,|Fix(πj)|)

.

3. 2 || lj (i.e. 2 | lj mais 4 ∤ lj ), on a 2 | lj et 2 | |Fix(πj)|, alors 2 ∤ l
(l,|Fix(πj)|)

et donc 2 | lj+
lj

l/(l,|Fix(πj)|)
.

En tout cas

∑

l|p.g.c.d.(li|Fix(πi)|)

µ(l)(−1)
∑

j(lj+
lj

l/(l,|Fix(πj)|)
)
=

∑

l|p.g.c.d.(li|Fix(πi)|)

µ(l) = 0.

Dans l’autre cas. Si 2 | |Fix(πj)| pour un j, on a 2 ∤ l
(l,|Fix(πj)|)

et donc 2 | lj +
lj

l/(l,|Fix(πj)|)

parce que lj et
lj

l/(l,|Fix(πj)|)
sont de même parité. Si 2 ∤ |Fix(πj)|, forcément 2 | lj . Si 4 | lj , on a

2 | lj +
lj

l/(l,|Fix(πj)|)
. Si 2||lj, alors

(−1)
lj+

lj
l/(l,|Fix(πj)|) =

{
1, si 2 ∤ l

−1, si 2|l
.

Donc s’il y a un nombre pair de j pour lesquels 2 || lj et |Fix(πj)| sont impairs, on a

∑

l|p.g.c.d.(li|Fix(πi)|)

µ(l)(−1)
∑

j(lj+
lj

l/(l,|Fix(πj)|)
)
=

∑

l|p.g.c.d.(li|Fix(πi)|)

µ(l) = 0.
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S’il y a un nombre impair de j pour lesquels 2 || lj et |Fix(πj)| sont impairs, on a

∑

l|p.g.c.d.(li|Fix(πi)|)

µ(l)(−1)
∑

j(lj+
lj

l/(l,|Fix(πj)|)
)

=
∑

l|p.g.c.d.(li|Fix(πi)|); 2∤l

µ(l)−
∑

l|p.g.c.d.(li|Fix(πi)|); 2|l

µ(l)

=2
∑

l|
p.g.c.d.(li|Fix(πi)|)

2

µ(l)

=

{
2, si p.g.c.d.(li|Fix(πi)|) = 2

0, si p.g.c.d.(li|Fix(πi)|) > 2
.

Cela est exactement δ−1(π, L) !

6.3 Petite préparation de la théorie des graphes

La préparation de cette section a pour but de traiter la somme
∑

F sur des parties d’ensemble des
racines dans le facteur (c.) de la proposition 5.1.1. Les résultats principaux de cette sous-section sont
le lemme 6.3.2 et le théorème 6.3.4.

6.3.1 Les graphes considérés dans cet article sont des graphes simples, finis et non-orientés. Un
arbre est un graphe tel que deux sommets sont reliés par exactement un chemin.

Soit T un graphe. Introduisons des variables xij = xji correspondant aux arêtes, et associons à
chaque graphe un monôme :

xT =
∏

{i,j}∈A(T )

xij ,

où A(T ) est l’ensemble des arêtes de T . Rappelons que pour une matrice de taille n × n, le iième

cofacteur principal est le déterminant de la matrice qui s’en déduit par suppression de la iième ligne et
la iième colonne.

Théorème 6.3.1 (Un cas du théorème de “Matrix-Tree”/ Kirchhoff). Le polynôme générateur (appelé
aussi le polynôme de Kirchhoff) ∑

T

xT

de tous les arbres de sommets {1, . . . , n}, est égal au iième (1 6 i 6 n) cofacteur principal de la matrice
(appelé la matrice de Kirchhoff) suivante (en particulier, ces cofacteurs principaux sont égaux entre
eux.) 



x12 + · · ·+ x1n −x12 · · · −x1n
−x21 x21 + x23 + · · ·+ x2n · · · −x2n

· · · · · ·
. . .

...
−xn1 · · · · · · xn1 + xn2 + · · ·+ xn,n−1


 .

Démonstration. cf. théorème VI.29 [Tu84].

6.3.2 Notons qu’une caractéristique importante de la matrice de Kirchhoff est que les sommes des
coefficients de chaque ligne et chaque colonne sont nulles. Le lemme suivant nous permet de calculer
les cofacteurs d’une telle matrice d’une autre façon :

Pour une matrice A complexe de taille n×n de rang < n, on voit que det(A+λ Id) est un polynôme
de terme constant 0, et on définit

(6.3.1) κ(A) =
1

n

det(A+ λ Id)

λ
|λ=0.
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Notons que κ(A) est invariant par conjugaison.

Lemme 6.3.2. Soit A une matrice carrée complexe de taille n × n de rang < n, les valeurs suivantes
sont égales :
a. κ(A)
b. le produit des valeurs propres non-nulles, prises avec leur multiplicité, divisé par n si la matrice A
est de rang n− 1, zéro si la matrice A est de rang < n− 1
c. la moyenne des cofacteurs principaux de A

Si la somme des coefficients de chaque ligne de la matrice A est nulle, alors κ(A) est égal à
d.

1

n
∑n

i=1 vi
det(A+ Jndiag(v1, . . . , vn)),

où Jn est une matrice de taille n× n dont tous les éléments sont 1 et
∑n

i=1 vi 6= 0.
Si de plus, la somme des coefficients de chaque colonne de A est nulle aussi, les cofacteurs principaux

de A sont égaux, et κ(A) est égal à la valeur suivante :
e.

1

(
∑n

i=1 ui)(
∑n

j=1 vj)
det(A+ (uivj)i,j),

où
∑n

i=1 ui 6= 0 et
∑n

j=1 vj 6= 0.

Démonstration. On voit que l’égalité entre les quantités dans (a.) et (b.) est claire. Pour montrer que
κ(A) est égal à la moyenne des cofacteurs principaux, il suffit de regarder le terme de degré 1 de
det(A+ λId).

Maintenant on vérifie κ(A) est égal à la valeur dans (d.) quand la somme des coefficients de chaque
la ligne de la matrice A est nulle. Soit

P =




1 0 0 · · · 0
1 1 0 · · · 0
1 0 1 · · · 0
... · · · 0
1 0 0 · · · 1




n×n

d’inverse P−1 =




1 0 0 · · · 0
−1 1 0 · · · 0
−1 0 1 · · · 0
... · · · 0

−1 0 0 · · · 1




n×n

.

On voit que la première colonne de la matrice P−1AP est nulle donc tout le cofacteur principal est
nul sauf le premier. Si on note (P−1AP )1 le premier cofacteur principal de P−1AP , on a

κ(A) = κ(P−1AP ) =
1

n
(P−1AP )1.

Cependant, on vérifie aussi que

P−1Jndiag(v1, . . . , vn)P =




∑n
i=1 vi v2 · · · vn
0 0 · · · 0
... · · ·
0 0 · · · 0


 ,

est une matrice concentrée sur la première ligne dont le premier élément est
∑n

i=1 vi, donc

det(A+ Jndiag(v1, . . . , vn)) = (

n∑

i=1

vi)(P
−1AP )1 = nκ(A)

n∑

i=1

vi.

Quand la somme des coefficients de chaque colonne de la matrice A est nulle aussi, soit A = (aij).
On peut calculer det(A + (uivj)i,j) comme cela : ajouter chaque ligne de A + (uivj)i,j à la première
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ligne, ensuite ajouter chaque colonne à la première colonne. On voit que A+ (uivj)i,j est transformée
en une matrice qui est de la forme




(
∑n

i=1 ui)(
∑n

j=1 vj) v2(
∑n

i=1 ui) v3(
∑n

i=1 ui) · · · vn(
∑n

i=1 ui)

u2(
∑n

j=1 vj) a22 + u2v2 a23 + u2v3
... a2n + u2vn

u3(
∑n

j=1 vj) a32 + u3v2 a33 + u3v3
... a3n + u3vn

... · · · · · ·
. . .

...
un(
∑n

j=1 vj) an2 + unv2 an3 + unv3 · · · ann + unvn




.

On peut soustraire à la iième ligne ui∑n
i=1 ui

fois la première ligne (pour tout i > 2). D’après ces

opérations, il se trouve que

det(A+ (uivj)i,j) = (
n∑

i=1

ui)(
n∑

j=1

vj)A1,

où A1 est le premier cofacteur principal de A. Comme l’indice 1 n’a pas de rôle particulier dans la
preuve, on en déduit que les cofacteurs de A sont égaux et cela finit la démonstration du lemme.

6.3.3 Soit L ∼= Gn1 × · · · × Gnr un sous-groupe de Levi semi-standard. Soit Q le sous-groupe
parabolique dans P(L) tel que α(κ) > 0 pour tout α ∈ ∆Q (rappelons que κ est un vecteur fixé dans
aB, cf. 5.1.1). Considérons l’ensemble des sommets { 1

n1
detL,1, . . . ,

1
nr

detL,r} (cf. 3.1.5), on notera

ei =
1
ni

detL,i dans la suite.

Lemme 6.3.3. Sous la bijection entre l’ensemble de toutes les arêtes de sommets {e1, . . . , er} et l’en-
semble −ΦQ qui envoie l’arête {ei, ej} (i > j) sur la racine ei − ej dans −ΦQ, les arbres de sommets

{e1, . . . , er} et les bases de a
G,∗
L formées de racines dans −ΦQ sont en bijection.

Démonstration. Notons que le nombre d’arêtes d’un arbre et le nombre de vecteurs d’une base sont
égaux à r − 1.

Si F ⊆ −ΦQL est une base, le graphe T associé n’aura pas de cycle. Car un cycle ei1 → ei2 →
· · · → eik = ei1 dans T donnera une relation linéaire avec coefficients ±1 pour les vecteurs de F :

k−1∑

j=1

(eij − eij+1 ) = 0.

Un graphe à n sommets est un arbre si et seulement s’il est connexe et s’il y a exactement n− 1 arêtes,
donc T est un arbre.

Réciproquement si T est un arbre de sommets {e1, . . . , er}, l’ensemble des arêtes donne un ensemble

F qui engendre aG,∗
L . Car un chemin ei = ei1 → ei2 → · · · → eik = ei+1 dans T donnera une expression

de vecteur ei − ei+1 comme combinaison linéaire des vecteurs de F :

k−1∑

j=1

(eij − eij+1) = ei − ei+1,

et aG,∗
L est engendré par les ei − ei+1. Donc F est une base.

D’après ce lemme et le théorème 6.3.1, on a

Théorème 6.3.4. Soit (yβ)β∈−ΦQ une famille de nombres complexes, et A la matrice symétrique dont
l’élément indexé par (i, j) i < j est égal à −yβ ∈ C, pour {i, j} correspondant à β au sens de la
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bijection du lemme précédent ; on prend les éléments diagonaux de A de sorte que la somme de chaque
ligne soit nulle. Alors ∑

F

∏

β∈F

yβ = κ(A),

où la somme porte sur toute partie F de −ΦQ qui forme une base de a
G,∗
L .

6.4 Calcul du facteur (c.) dans la proposition 5.1.1

6.4.1 On utilisera (P, π̃) pour une paire discrète et on conservera π pour une représentation cuspi-
dale. Soit (P, π̃) une paire discrète partout non-ramifiée. Rappelons qu’on a choisi un bon représentant
(cf. 6.2.1), c’est-à-dire

π̃ = Π1 ⊗ · · · ⊗Π1︸ ︷︷ ︸
m1

⊗Π2 ⊗ · · · ⊗Π2︸ ︷︷ ︸
m2

⊗ · · · ⊗Πk ⊗ · · · ⊗Πk︸ ︷︷ ︸
mk

,

et Πi sont irréductibles deux-à-deux non inertiellement équivalentes. Soit I = {Π1, . . . ,Πk} ; on a
|I| = k.

Pour une représentation automorphe discrète Πi ∈ I, avec la classification des représentations
discrètes automorphes de Moeglin-Waldspurger (le théorème 2.3.6), on peut supposer que Πi = πi⊠ νi
avec πi cuspidale. Pour une représentation automorphe cuspidale irréductible π et un entier ν ∈ N∗,
soit

Iπ = {Πi ∈ I | πi = π},

Iν = {Πi ∈ I | νi = ν}.

On dispose aussi d’un ensemble
N := {ν ∈ N∗| Iν 6= ∅}.

Soit (w, 1) ∈ stab(P, π̃). Nécessairement w laisse chaque Πmi

i fixé et permute ses facteurs donc il
s’identifie à un élément de

k∏

i=1

Smi .

Soit w = w1 × w2 × · · · × wk la décomposition associée. Soit

αi

le nombre de cycles de la permutation wi et

(li,j)j=1,...,αi

les longueurs de ses cycles. Notons que pour tout Πi ∈ I, on a

(6.4.1)

αi∑

j=1

li,j = mi.

Pour tout ν ∈ N∗, soit

(6.4.2) aν :=
∑

Πi∈Iν

midi,

où di est le rang de πi. Donc on a

(6.4.3) n =
∑

ν∈N

aνν.
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6.4.2 Le résultat et la preuve

Théorème 6.4.1. Avec les notations précédentes, pour le facteur (c.) de la proposition 5.1.1, on a

(6.4.4)
∑

F

∏

β∈F

(
N(nβ(π̃, ·))− P(nβ(π̃, ·))

)
=

|w|(
∏

Πi∈I di)(2g − 2)|I|−1
∏

µ∈N (
∑

ν∈N aνmin{µ, ν})|Iµ|

n
∑

ν∈N aν∏

Πi∈I

(|Fix(Πi)|mi + (2g − 2)di
∑

ν∈N

aνmin{νi, ν})
αi−1,

où la première somme
∑

F porte sur toutes les parties F de −ΦQL telles que F forme une base de

a
G,∗
L . Rappelons que |w| est le produit des longueurs des orbits de w ; les opérateurs N et P donnent

respectivement le nombre de zéros et de pôles d’une fonction dans la région |z| < 1 ; et g est le genre
de la courbe X1.

Démonstration. On va utiliser le théorème 6.3.4 en posant yβ = N(nβ(π̃, ·)) − P(nβ(π̃, ·)) pour
construire une matrice M telle que κ(M) (cf. 6.3.2 pour la notation) soit égale au membre à gauche de
l’expression (6.4.4).

Par le corollaire 6.1.2 et l’équation (5.1.3) de 5.3.2, le nombre de zéros et de pôles de nβ(π̃, ·)
dépend de la condition d’égalité, ou non, des deux facteurs de Π correspondant à β sont égaux ou
non. Il faut décrire M comme une matrice par blocs. On utilise I pour indexer les blocs de M. Pour
chaque bloc associé à (Πi,Πj) ∈ I × I, on utilise 1 6 s 6 mi et 1 6 t 6 mj pour indexer les éléments
dans le bloc. Afin de réduire l’utilisation des indices, on désigne par (xi,j(s, t)s,t) la matrice par blocs
(AΠi,Πj)Πi,Πj∈I où chaque bloc est donné par

AΠi,Πj =

(
xi,j(s, t)

)

16s6mi
16t6mj

.

La matrice M peut alors s’écrire

M = diag(yi(s)s)− (xi,j(s, t)s,t)i,j ,

où on a par la définition (5.1.3) de nβ avec β ∈ Φ(ZL, G) et le corollaire 6.1.2 :

xi,j(s, t) =





−li,slj,t(2g − 2)didj min{νi, νj}, si Πi 6= Πj ;

−li,slj,t

(
(2g − 2)didj min{νi, νj}+ |Fix(Πi)|

)
, si Πi = Πj ;

et
yi(s) = li,s|Fix(Πi)|mi + (2g − 2)li,sdi

∑

Πj∈I

djmjmin{νj , νi},

est donné de manière à ce que la somme de chaque ligne de M soit nulle.
Soit

yi = |Fix(Πi)|mi + (2g − 2)di
∑

ν∈N

aνmin{νi, ν},

alors on a
yi(s) = yili,s.

Soit
xi,j = (2g − 2)didj min{νi, νj}+ δi,j |Fix(Πi)|,
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où δi,j est le symbole de Kronecker, on a donc

xi,j(s, t) = li,slj,txi,j .

On a besoin d’un lemme qui nous permet de réduire le rang de la matrice pour calculer le détermi-
nant :

Lemme 6.4.2. Soit (aij)16i,j6k une famille de nombres complexes. On se donne pour tout 1 6 i 6 k

un vecteur complexe Ui =
t(ui1, . . . , u

i
ni
) de taille ni × 1. Soient N =

∑k
i=1 ni, et Jni×nj la matrice de

taille ni × nj dont tous les éléments sont 1, alors on a l’égalité :

det(IdN −(aijJni×nj )16i,j6kdiag(u
1
1, . . . , u

1
n1
, u21, . . . , u

k
nk
))

= det(Idk −(aij

nj∑

l=1

ujl )16i,j6k).

Démonstration. Supposons tout d’abord que les valeurs propres de la matrice (aij
∑nj

l=1 u
j
l )16i,j6k sont

deux-à-deux distinctes et non-nulles, en particulier la matrice est diagonalisable.
Soient (Vi)16i6k des vecteurs de taille ni×1, tels que tUiVi = 0 pour tout 1 6 i 6 k, alors le vecteur



V1
V2
...
Vk


 est un vecteur propre pour la valeur propre 0 de (aijJni×nj )N×Ndiag(u11, . . . , u

1
n1
, u21, . . . , u

k
nk
).

Les vecteurs de ce type engendrent un sous-espace de l’espace propre pour la valeur propre 0, donc
l’espace propre pour la valeur propre 0 est de dimension>

∑k
i=1(ni − 1) = N − k. Maintenant, soit

V = (v1, . . . , vk) un vecteur propre pour la valeur propre λ 6= 0 de la matrice (aij
∑nj

l=1 u
j
l )16i,j6k, on

vérifie que le vecteur
t(v1, . . . , v1︸ ︷︷ ︸

n1 fois

, . . . , vk, . . . , vk︸ ︷︷ ︸
nk fois

)

est un vecteur propre de (aijJni×nj )16i,j6kdiag(u
1
1, . . . , u

1
n1
, u21, . . . , u

k
nk
) de valeur propre λ aussi. Par

notre hypothèse, ces vecteurs engendrent un sous-espace de dimension k. Donc l’égalité considérée est
vraie d’après la comparaison des valeurs propres des deux côtés.

Notons que l’ensemble des éléments ((aij)16i,j6k, U1, . . . , Uk) ∈ Matk(C) × C
∑k

j=1 nj tels que les

valeurs propres de la matrice (aij
∑nj

l=1 u
j
l )16i,j6k soient deux-à-deux distinctes et non-nulles est un

sous-ensemble ouvert non-vide de Matk(C) × C
∑k

j=1 nj . L’égalité étant vraie pour un sous-ensemble

ouvert est donc vraie pour tout ((aij)16i,j6k, U1, . . . , Uk) ∈Matk(C)× C
∑k

j=1 nj .

Comme la somme des coefficients de chaque ligne et chaque colonne de la matrice M est nulle, par
le lemme 6.3.2 (l’égalité entre les quantités a. et e.), on a

κ(M) =
1

(
∑

ν∈N aν)2
det(M + ((li,slj,tdidj)s,t)).

Donc par le lemme 6.4.2, cette expression est égale à

1

(
∑

ν∈N aν)2
det (diag(yi(s)s)− (xi,j(s, t)s,t) + ((li,slj,tdidj)s,t))

=

∏
Πi∈I

(
yαi−1
i

∏αi

s=1 li,s

)

(
∑

ν∈N aν)2
det (diag(yi)i − (xi,jmj)i,j + (didjmj)i,j) .
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Soient
zµ = (2g − 2)

∑

ν∈N

aνmin{µ, ν},

et
ωµ,ν = (2g − 2)min{µ, ν},

pour µ, ν ∈ N . En utilisant encore une fois le lemme 6.4.2, on voit que κ(M) est égal à

∏
Πi∈I

(
yαi−1
i

∏αi

s=1 li,s

)

(
∑

ν∈N aν)2
det(diag(zνidi)i − (ωνi,νjmjdidj)i,j + (didjmj)i,j) =

(
∏

µ∈N z
|Iµ|−1
µ )

∏
Πi∈I

(
diy

αi−1
i

∏αi

s=1 li,s

)

(
∑

ν∈N aν)2
det(diag(zµ)µ − (ωµ,νaν)µ,ν + (aν)µ,ν).

De plus, comme la somme des coefficients de chaque ligne de la matrice diag(zµ)µ − (ωµ,νaν)µ,ν est
nulle, par l’égalité entre les valeurs a. et d. du lemme 6.3.2, l’expression ci-dessus peut s’écrire comme

(6.4.5) |N |

(
∏

µ∈N z
|Iµ|−1
µ )

∏
Πi∈I

(
diy

αi−1
i

∏αi

s=1 li,s

)

∑
ν∈N aν

κ(diag(zµ)µ − (ωµ,νaν)µ,ν).

Pour calculer κ(diag(zµ)µ − (ωµ,νaν)µ,ν), on va transformer la matrice diag(zµ)µ − (ωµ,νaν)µ,ν en
une matrice triangulaire supérieure. On ordonne l’ensemble N de telle sorte que

N = {ν1, . . . , ν|N |},

et
ν1 < ν2 < · · · < ν|N |.

Soit P la matrice de taille |N |×|N |, qui est triangulaire inférieure dont tous les éléments sous-diagonaux
sont 1 :

P =




1 0 0 · · · 0
1 1 0 · · · 0
1 1 1 · · · 0

. . .

1 1 · · · 1




d’inverse P−1 =




1 0 0 · · · 0
−1 1 0 · · · 0
0 −1 1 · · · 0

. . .

0 0 · · · −1 1



.

On considère la matrice :
P−1 (diag(zµ)µ − (ωµ,νaν)µ,ν)P.

Après un calcul direct, on trouve que c’est une matrice triangulaire supérieure telle que les éléments
diagonaux sont (2g − 2) multiplié par

0, ν1(

|N |∑

i=1

aνi), ν1aν1 + ν2(

|N |∑

i=2

aνi), . . . , (

|N |−1∑

i=1

νiaνi) + ν|N |−1aν|N|
.

En utilisant encore une fois le lemme 6.3.2 (l’égalité entre (a.) et (b.)), on a

(6.4.6) κ(diag(zµ)µ − (ωµ,νaν)µ,ν) =
(2g − 2)|N |−1

∏
µ∈N (

∑
ν∈N aνmin{µ, ν})

n|N |
,

où on a utilisé le fait que n =
∑

ν∈N aνν pour simplifier l’expression.
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On conclut que la valeur cherchée (l’expression (6.4.5)) est égale à

(6.4.7)
|w|(

∏
Πi∈I di)(2g − 2)|I|−1

∏
µ∈N (

∑
ν∈N aνmin{µ, ν})|Iµ|

n
∑

ν∈N aν ∏

Πi∈I

(|Fix(Πi)|mi + (2g − 2)di
∑

ν∈N

aνmin{νi, ν})
αi−1,

où, par definition, |w| =
∏

Πi∈I

∏αi

j=1 li,j .

6.5 Calcul de la somme
∑

(w,1) dans la proposition 5.1.1

Proposition 6.5.1. Avec les notations de 6.4.1, quand (e, n) = 1, on a que Je est égal à

(6.5.1)
∑

l|n

∑

(P,π̃)

µ(l)
1

| stab(P, π̃)|(2g − 2)n
∑

ν∈N aν

∏

Πi∈I

(
Si/ξi
mi/ξi

)
|Fix(Πi)|

mi(−1)
mi
ξi mi!,

où la somme
∑

l|n porte sur les diviseurs l de n, la somme
∑

(P,π̃) porte sur un ensemble de bons

représentants (P, π̃) des classes d’équivalence inertielle de paires discrètes telles que ξi =
l

(l,|Fix(Πi)|)
|

mi pour tout Πi ∈ I et Si = −
(2g−2)di

∑
ν∈N aνmin{νi,ν}

|Fix(Πi)|
.

Démonstration. Par l’expression de Je donnée dans la proposition 5.1.1, avec les résultats des calculs
dans la proposition 6.2.1 et le théorème 6.4.1, le nombre Je est la somme

∑

l|n

portant sur les diviseurs l de n, la somme ∑

(P,π̃)

portant sur un ensemble de bons représentants (P, π̃) des classes d’équivalence inertielle des paires
discrètes partout non-ramifiées, et la somme

∑

(w,1)∈stab(P,π̃)

portant sur les (w, 1) ∈ stab(P, π̃) tels que les longueurs des cycles li,j de w satisfaisants l | li,j |Fix(Πi)|
pour tout Πi ∈ I,et tout j (cf. 6.4.1), de l’expression :

(6.5.2)
µ(l)

| stab(P, π̃)|

(
∏

Πi∈I di)(2g − 2)|I|−1
∏

µ∈N (
∑

ν∈N aνmin{µ, ν})|Iµ|

n
∑

ν∈N aν
∏

Πi∈I

(
|Fix(Πi)|

mi−1(−1)mi/ξi

)

∏

Πi∈I

(−
|Fix(Πi)|mi + (2g − 2)di

∑
ν∈N aνmin{νi, ν}

|Fix(Πi)|
)αi−1,

où ξi =
l

(l,|Fix(Πi)|)
et on a utilisé les identités

αi∏

j=1

|Fix(Πi)|
li,j−1 = |Fix(Πi)|

mi−1|Fix(Πi)|
1−αi ∀Πi ∈ I,
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et
(−1)

∑
Πi∈I

∑
j(li,j/ξi−1) =

∏

Πi∈I

(−1)(mi/ξi−1)−(αi−1).

On observe que la première ligne de (6.5.2) ne dépend pas de w et la deuxième ligne de (6.5.2) ne
dépend que des longueurs des cycles des facteurs de w dans chaque Smi pour Πi ∈ I. Soient ξ,m ∈ N∗.
On utilise la notation

(jcj )⊢ξm

si (jcj ) = (1, . . . , 1, 2, . . . , 2, . . .) (chaque j est répété cj fois) est une partition non-ordonnée de m telle
que ξ | j dès que cj 6= 0. Notons que pour une partition (jcj ) de mi le nombre des permutations
dans Smi dont les cycles ont pour longueurs (jcj ) est mi!∏

j cj!
∏

j jcj
. De plus, pour tout Πi ∈ I, avec

ξi =
l

(l,|Fix(Πi)|)
, une partition (li,1, . . . , li,αi) de mi satisfait

l | li,j |Fix(Πi)|, ∀ j = 1, . . . , αi,

si et seulement si
ξi | li,j , ∀j = 1, . . . , αi.

Considerer la somme

∑

(w,1)∈stab(P,π̃)

∏

Πi∈I

(−
|Fix(Πi)|mi + (2g − 2)di

∑
ν∈N aνmin{νi, ν}

|Fix(Πi)|
)αi−1,

qui est la somme portant sur les w de l’expression dans la deuxième ligne d’equation (6.5.2), elle est
égale à

∑

{(jci,j )⊢ξi
mi| Πi∈I}

mi!∏
j ci,j !

∏
j j

ci,j

∏

Πi∈I

(−
|Fix(Πi)|mi + (2g − 2)di

∑
ν∈N aνmin{νi, ν}

|Fix(Πi)|
)
∑

j ci,j−1.

La condition nécessaire pour que la somme ne soit pas vide est ξi | mi.

Lemme. Soit S ∈ C×. Soient ξ,m deux nombres naturels tels que ξ | m. On a l’identité :

(6.5.3) m!
∑

(jcj )⊢ξm

1∏
j cj !

∏
j j

cj
S
∑

j cj−1 = (m− 1)!

(S
ξ + m

ξ − 1
m
ξ − 1

)
.

Preuve du lemme. Considerons la fonction génératrice suivante :

∑

{n∈N| ξ|n}

∑

(jcj )⊢ξn

1∏
j>1 cj !j

cj
S
∑

j>1 cjzn,

elle est égale à

exp(S
∑

{v∈N∗|ξ|v}

zv

v
) = exp(−

S

ξ
ln(1− zξ)) =

1

(1− zξ)S/ξ
.

On obtient l’identité voulue par une comparaison de coefficients.
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Donc si ξi | mi, ∀ Πi ∈ I, la somme portant sur les w de l’expression (6.5.2) est égale à

(
∏

Πi∈I di)(2g − 2)|I|−1
∏

µ∈N (
∑

ν∈N aνmin{µ, ν})|Iµ|

n
∑

ν∈N aν

∏

Πi∈I

(−1)
mi
ξi

−1

(
−1 + Si

ξi
mi

ξi
− 1

)
|Fix(Πi)|

mi−1(mi − 1)!,

où Si = −
(2g−2)di

∑
ν∈N aνmin{νi,ν}

|Fix(Πi)|
. Cette expression permet la simplification suivante :

1

(2g − 2)n
∑

ν∈N aν

∏

Πi∈I

(
Si/ξi
mi/ξi

)
|Fix(Πi)|

mi(−1)
mi
ξi mi!.

Sinon, la somme est égale à zéro.

6.6 Fin de la démonstration du théorème 1.2

Dans cette sous-section, on achève la démonstration du théorème 1.2. Dans la proposition 6.5.1, on
a obtenu une expression pour Je qui est une somme indexée par les classes d’équivalence inertielle
des paires discrètes (P, π) partout non-ramifiées. La stratégie est d’ensuite utiliser la description du
spectre résiduel due à Moeglin-Waldspurger pour transformer cette somme en une somme sur les
paires cuspidales. On obtient alors l’expression 6.6.3. Le problème restant est alors essentiellement
combinatoire et nous utilisons le lemme 6.6.2 pour exprimer le nombre de représentations automorphes
cuspidales en fonction de celui de représentations automorphes absolument cuspidales.

6.6.1 Passer de la paire discrète à la paire cuspidale On rappelle les symboles et les nombres (de
6.4.1) qu’on continuera à utiliser (avec une petite modification). Soit (P, π̃) un bon représentant d’une
paire discrète partout non-ramifiée, c’est-à-dire :

π̃ = Π1 ⊗ · · · ⊗Π1︸ ︷︷ ︸
m1

⊗Π2 ⊗ · · · ⊗Π2︸ ︷︷ ︸
m2

⊗ · · · ⊗Πk ⊗ · · · ⊗Πk︸ ︷︷ ︸
mk

,

et Πi = πi ⊠ νi sont deux-à-deux non inertiellement équivalentes. Soit

I(π̃) = {Π1, . . . ,Πk},

Ij = {Πi ∈ I(π̃) | νi = j} ∀j ∈ N∗.

Pour tout j ∈ N∗, soit

(6.6.1) aj =
∑

Πi∈Ij

midi,

où di est le rang de πi. Notons qu’on a

(6.6.2) n =
∑

j>1

jaj ,

i.e. (jaj ), les entiers naturels j répétés aj fois, est une partition de n. On va regrouper la somme de la
proposition 6.5.1 sur les paires discrètes partout non-ramifiées (P, π̃) suivant cette partition.

Soit (P, π̃) un bon représentant d’une classe d’équivalence inertielle des paires discrètes de G. On
lui associe les pairs discrètes (Pj , π̃j) de Gjaj pour j > 1, de façon que

MPj =
∏

Πi∈Ij

(Gjdi)
mi ,
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et
π̃j =

⊗

Πi∈Ij

Π⊗mi

i .

C’est-à-dire, π̃ est un produit tensoriel de π̃j et les facteurs de π̃j sont des représentations automorphes
discrètes de la forme π ⊠ j avec π automorphe cuspidale. La classe d’équivalence inertielle de (Pj , π̃j)
est uniquement déterminée par la classe d’équivalence inertielle de (P, π̃). De plus on a

1

| stab(P, π̃)|
=
∏

j>1

1

| stab(Pj , π̃j)|
.

Par le théorème de la classification du spectre automorphe résiduel de Moeglin-Waldspurger (le
théorème 2.3.6) et la proposition 2.3.7, l’ensemble des classes d’équivalence inertielle des représentations
discrètes π ⊠ j pour π cuspidale et j fixé est en bijection avec l’ensemble des classes d’équivalence
inertielle des représentations cuspidales π. De plus, on a |Fix(π ⊠ j)| = |Fix(π)|. Soit

Si(λ) :=
∑

j>1

aj min{i, j},

alors le nombre Si défini dans la proposition 6.5.1 satisfait (rappelons que νi = j)

Si = −
(2g − 2)di

∑
ν∈N aνmin{νi, ν}

|Fix(Πi)|
= −

(2g − 2)diSj(λ)

|Fix(πi)|
.

On note (P, π̃) <cusp Gk si (P, π̃) est une classe d’équivalence inertielle de paire discrète partout-non-
ramifiée de Gk avec π̃ une représentation automorphe cuspidale de MP (A). Quand (n, e) = 1, par la
proposition 6.5.1, Je est égal à

(6.6.3)
∑

l|n

∑

λ=(jaj )⊢n

µ(l)

(2g − 2)n
∑

j>1 aj

∏

j>1

( ∑

(P,π̃)<cuspGaj

ξi|mi,∀πi∈I(π̃)

1

| stab(P, π̃)|

∏

πi∈I(π̃)

(
−

(2g−2)diSj(λ)
ξi|Fix(πi)|

mi/ξi

)
|Fix(πi)|

mi(−1)
mi
ξi mi!

)
.

6.6.2 On considère la somme entre parenthèses de la deuxième ligne de l’expression (6.6.3), à savoir
pour chaque entier l divisant n, chaque partition λ de n, et j = j0 :

∑

(P,π̃)<cuspGaj0

ξi|mi,∀πi∈I(π̃)

1

| stab(P, π̃)|

∏

πi∈I(π̃)

(
−(2g − 2)diSj0(λ)/ξi|Fix(πi)|

mi/ξi

)
|Fix(πi)|

mi(−1)
mi
ξi mi!,

(6.6.4)

où la somme est prise sur un ensemble des bons représentants (P, π̃) des classes d’équivalence inertielle
des paires discrètes de Gaj0

tels que ξi | mi pour tout πi ∈ I(π̃).
On va regrouper cette somme suivant le groupe stab(P, π̃). On veut expliciter l’expression

(6.6.5)
∏

π∈I(π̃)

(
−(2g − 2)diSj0(λ)/ξi|Fix(πi)|

mi/ξi

)
|Fix(πi)|

mi(−1)
mi
ξi mi!

et le nombre
| stab(P, π̃)|.

Soit (P, π̃) <cusp Gaj0
, tel que MP =

∏
j>1G

cj
j . Cela fournit une partition (jcj ) de aj0 .
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(∗) Soit kjd le nombre de facteurs simples (avec multiplicités) π de π̃ dont le rang est égal à j et
|Fix(π)| = d.

Nécessairement d | j (autrement dit kjd = 0 si d ∤ j) et

∑

d|j

kjd = cj , ∀ j > 1.

(∗∗) Pour i > 1, soit bjd,i le nombre de facteurs simples distincts (non équivalents inertiellement) π de
π̃ dont la multiplicité dans π̃ est i, le rang est j et le cardinal du fixateur |Fix(π)| = d.

Pour chaque d, j, cela donne une partition (ib
j
d,i) ⊢ kjd. Avec ces notations, on peut écrire (6.6.5) comme

(6.6.6)
∏

j>1

∏

d|j

∏

i>1



(
−(2g − 2)jSj0(λ)/d

l
(l,d)

i/ l
(l,d)

)bjd,i

dib
j
d,i(−1)ib

j
d,i/

l
(l,d) (i!)b

j
d,i


 ,

et on a

(6.6.7)
1

| stab(P, π̃)|
=
∏

j>1

∏

d|j

1

dk
j
d

∏
i>1(i!)

bdi,j
.

Donc leur produit, après une simplification, est égal à

(6.6.8)
∏

j>1

∏

d|j


(−1)k

j
d/

l
(l,d)

∏

i>1

(
−(2g − 2)jSj0(λ)/d

l
(l,d)

i/ l
(l,d)

)bjd,i

 .

SoitDn(d) le nombre des classes d’équivalence inertielle des représentations automorphes cuspidales
π de Gn(A) telles que |Fix(π)| = d. Si on se donne une partition (jcj ) ⊢ aj0 , des entiers non-négatifs

kjd tels que
∑

d|j k
j
d = cj et des partitions (ib

j
d,i) ⊢ kjd, le nombre de classes d’équivalence inertielle des

paires discrètes (P, π̃) de Gaj0
avec π̃ cuspidales correspondantes à ces données, c’est-à-dire (∗) et (∗∗)

ci-dessus sont satisfaites, est égal à

∏

j>1

∏

d|j

Dj(d)(Dj(d)− 1) · · · (Dj(d) + 1−
∑

i b
j
d,i)∏

i>1 b
j
d,i!

=
∏

j>1

∏

d|j

(
Dj(d)∑

i b
j
d,i

)( ∑
i b

j
d,i

bjd,1, b
j
d,2, · · ·

)
.

(6.6.9)

La somme (6.6.4) est égale à la somme portant sur toutes les partitions (jcj ) de aj0 , la somme

portant sur tous les entiers non-négatifs (kjd)d|j tels que
∑

d|j k
j
d = cj et l

(l,d) | k
j
d, et la somme portant

sur toutes les partitions (ib
j
d,i) de kjd telles que bjd,i = 0 si l

(l,d) ∤ i (i > 1), de l’expression

(6.6.10)
∏

j>1

∏

d|j

(−1)k
j
d/

l
(l,d)

(
Dj(d)∑

i b
j
d,i

)( ∑
i b

j
d,i

bjd,1, b
j
d,2, · · ·

)∏

i>1

(
−(2g − 2)jSj0(λ)/d

l
(l,d)

i/ l
(l,d)

)bj
d,i

Par un changement de l’ordre de sommation, pour chaque (jcj ) et (kjd)d|j , la somme portant sur

toutes les partitions (ib
j
d,i) de kjd telles que bjd,i = 0 si l

(l,d) ∤ i (i > 1), de l’expression (6.6.10) est égale
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à

(6.6.11)
∏

j>1

∏

d|j

(−1)k
j
d/

l
(l,d)

(
∑

(i
b
j
d,i )⊢ l

(l,d)
kj
d

(
Dj(d)∑

i b
j
d,i

)( ∑
i b

j
d,i

bjd,1, b
j
d,2, · · ·

)∏

i>1

(
−(2g − 2)jSj0(λ)/d

l
(l,d)

i/ l
(l,d)

)bjd,i
)
,

rappelons que l’on a noté (ibi)⊢ξk si (ibi) (chaque i est répété bi fois) est une partition non-ordonnée
de k telle que bi = 0 si ξ ∤ i. Par le lemme 6.6.1 ci-dessous, l’expression (6.6.11) peut-être simplifiée
comme :

(6.6.12)
∏

j>1

∏

d|j

(−1)
k
j
d

l/(l,d)

(
−(2g − 2)Sj0(λ)Dj(d)j/d

l
(l,d)

kjd/
l

(l,d)

)
.

Lemme 6.6.1. Soient S,D ∈ C, et ξ, k ∈ N tels que ξ | k. On a l’identité :

∑

(ibi )⊢ξk

(
D∑
i bi

)( ∑
i bi

b1, b2, · · ·

)∏

i

(
S
i/ξ

)bi

=

(
DS
k/ξ

)
.

Démonstration. Tout d’abord, on note que
( ∑

i bi
b1,b2,···

)
est le nombre des partitions ordonnées dont la

partition non-ordonnée associée est égale à (ibi). Donc la somme à gauche est égale à

∑

s>1

∑

{(λ1,...,λs)∈(ξN∗)s| λ1+···+λs=k}

(
D
s

) s∏

i=1

(
S
λi/ξ

)
.

Soit

S̃(z) =
∑

{i>1| ξ|i}

(
S
i/ξ

)
zi = (1 + zξ)S − 1.

Alors la somme considérée est égale au coefficient de zk de la série formelle

∑

i>0

(
D
i

)
S̃(z)i = (1 + S̃(z))D = (1 + zξ)SD.

Ce coefficient est égal à
(
DS
k/ξ

)
.

6.6.3 Calcul par la fonction génératrice Considérons la fonction génératrice T (z) définie par

∏

j>1

(
∑

c>0
l

(l,d)
|c

∑
∑

d|j kj
d=

c
l/(l,d)

(∏

d|j

(−1)k
j
d

(
−(2g − 2)Sj0(λ)Dj(d)j/d

l
(l,d)

kjd

))
zjc

)
.

La somme (6.6.4) est égale au coefficient de degré aj0 de la série formelle T (z) (notons que le terme
constant dans le produit est égal à 1, donc le produit infini a un sens). On fait un changement de
variables c 7→ i l

(l,d) , il s’ensuit que

(6.6.13) T (z) =
∏

j>1

∏

d|j


∑

i>0

(−1)i
(
−(2g − 2)Sj0(λ)Dj(d)j/d

l
(l,d)

i

)
zij

l
(l,d)


 .

61



Utilisons les fonctions formelles exp et log, on a

T (z) = exp

(∑

j>1

∑

d|j

−(2g − 2)Sj0(λ)Dj(d)
j

d l
(l,d)

log(1− zj
l

(l,d) )

)
(6.6.14)

= exp

(
(2g − 2)Sj0(λ)

∑

j>1

∑

d|j

Dj(d)
j

d l
(l,d)

∑

k>1

zjk
l

(l,d)

k

)
.

Il faut faire un lien entreDn(d) et les nombresCn(Xk), les nombres de classes d’équivalence inertielle
de représentations automorphes irréductibles, absolument cuspidales (i.e. celles qui satisfont |Fix(π)| =
1) et partout non-ramifiées de Gn(Ak). Par définition Cn(X1) = Dn(1). Par la correspondance de
Langlands (cf. 2.3.2), Dn(d) est égal au nombre de classes d’équivalence inertielle des représentations
ℓ-adiques σ du groupe de Weil W (X1, o) de rang n telles que |Fix(σ)| = d. On a le lemme suivant.

Lemme 6.6.2. On a

Dn(d) =
1

d

∑

m|d

µ(m)Cn/d(Xd/m),

où µ est la fonction de Möbius.

Démonstration. On utilise la correspondance de Langlands et on analyse directement le côté galoisien.

Le groupe (F∗
X)Z agit sur E

(ℓ)
n , soit On(d) le nombre des orbites de cardinal d.

L’ensemble des σ, représentations ℓ-adiques irréductibles de rang n de W (X1, o) tels que |Fix(σ)| =

d est en bijection avec l’ensemble des orbites de cardinal d dans E
(ℓ)
n/d sous l’action de (F∗

X)Z. En effet,

un système local ℓ-adique de rang n/d dans une orbite de cardinal d, s’étend en une représentation
absolument irréductible de W (Xd, o) par le lemme 2.1.2. Son induite σ est une représentation irréduc-
tible de W (X1, o) telle que |Fix(σ)| = 1 par la direction (2. =⇒ 1.) de la proposition 2.1.3. Toutes
les extensions des systèmes locaux dans une orbite donnent des représentations inertiellement équiva-
lentes par le lemme 2.1.2. Deux orbites disjointes donnent deux classes non-inertiellement équivalentes.
Réciproquement, une représentation irréductible σ de W (X1, o) de rang n telle que |Fix(σ)| = d est
obtenue de telle façon par un système local ℓ-adique de rang n/d dans une orbite de cardinal d par la
direction (1. =⇒ 2.) de la proposition 2.1.3. On a donc

On/d(d) = Dn(d).

On a aussi que

Cr(Xd) = |(E(ℓ)
r )F

∗d
X | =

∑

m|d

mOr(m).

Donc par la formule d’inversion de Möbius des fonctions arithmétiques, on a

Dn(d) = On/d(d) =
1

d

∑

m|d

µ(m)Cn/d(Xd/m).

Après ce lemme :

logT (z) = (2g − 2)Sj0(λ)
∑

j>1

∑

d|j

∑

m|d

µ(m)Cj/d(Xd/m)
j

d2 l
(l,d)

∑

k>1

zjk
l

(l,d)

k
.

On pose j/d = s et d/m = t, alors :

logT (z) = (2g − 2)Sj0(λ)
∑

s>1

∑

t>1

∑

m>1

∑

k>1

zsmtk l
(l,mt)

k
µ(m)Cs(Xt)

smt

(mt)2 l
(l,mt)

.
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Il s’ensuit d’après une simplification que

1

(2g − 2)Sj0(λ)
logT (z)

=
∑

s>1

∑

t>1

∑

m>1

∑

k>1

zsmtk l
(l,mt)

k
µ(m)Cs(Xt)

s

mt l
(l,mt)

=
∑

N>1

(
∑

{s,t,k>1| stk|N}

∑

{m>1| ml
(l,mt)

= N
stk }

Cs(Xt)s
2

N
µ(m)

)
zN

=
∑

N>1

(
∑

{s,t>1| st|N}

Cs(Xt)s
2

N

∑

{m>1| ml
(l,mt)

|Nst}

µ(m)

)
zN ,

où dans la seconde ligne, on a regroupé la somme suivante N = stkml
(l,mt) , et dans la dernière ligne on a

enlevé k de la somme (puisque
∑

N

∑
{k,a∈N|ka=N} f(a) =

∑
N

∑
a|N f(a)).

Lemme 6.6.3. Soit t, l, L ∈ N∗ on a l’identité suivante :

∑

{m∈N∗| ml
(l,mt)

|L}

µ(m) =

{
1 si L = 1 et l | t;

0 sinon.

Démonstration. Soient (ps)s∈I les nombres premiers qui apparaissent comme des facteurs premiers de
t, l ou L. Supposons t =

∏
s∈I p

αs
s , l =

∏
s∈I p

βs
s et L =

∏
s∈I p

γs
s avec αs, βs, γs > 0. Si m ∈ N∗ est tel

que ml
(l,mt) |L, alors on peut supposer m =

∏
s∈I p

ηs
s . On a

(l,mt) =
∏

s∈I

pmin{βs,αs+ηs}
s ,

et la condition ml
(l,mt) | L se traduit par :

ηs + βs −min{βs, αs + ηs} 6 γs,

notons que cela équivaut à γs > ηs + βs − αs − ηs = βs − αs et γs > ηs.
Donc la somme est non-vide si et seulement si l | tL, et dans ce cas la somme se ramène à la somme∑

m|L µ(m).

D’après ce lemme, on peut changer la variable N en Nl et on conclut que

logT (z) =
(2g − 2)Sj0(λ)

l

∑

N>1

∑

s|N

Cs(XNl
s
)s2

N
zNl

=
(2g − 2)Sj0(λ)

l

∑

s>1

∑

k>1

Cs(Xkl)s

k
zskl.

(6.6.15)

Le théorème 1.2 maintenant est un corollaire de l’expression (6.6.3) car pour chaque entier l divisant
n, chaque partition λ de n, et j = j0, la somme entre parenthèse de (6.6.3) est le coefficient de degré
aj0 de T (z).
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7 Analyse du nombre de systèmes locaux ℓ-adiques

7.1 L’anneau Z[z1, · · · , zg, tz
−1
1 , . . . , tz−1

g
]Sg⋉(S2)g

Soit Z[t±1, z±1
1 , . . . , z±1

g ]Sg⋉(S2)
g

l’anneau des polynômes de Laurent qui sont symétriques en les zi et

invariants par les substitutions zi 7→ tz−1
i (1 6 i 6 g). Le sous-anneau

Z[z1, · · · , zg, tz
−1
1 , . . . , tz−1

g ]Sg⋉(S2)
g

ne consiste que des polynômes P ∈ Z[t±1, z±1
1 , . . . , z±1

g ]Sg⋉(S2)
g

tels que chaque monôme tmzn1
1 · · · z

ng
g

qui apparâıt dans P vérifie

(7.1.1) m+

g∑

i=1

min{ni, 0} > 0.

Cette dernière condition est suffisante pour obtenir des entiers algébriques pour les q-nombres de
Weil dans le théorème 1.1. Elle est aussi nécessaire vu l’existence d’une courbe projective, lisse et
géométriquement connexe définie sur un corps fini dont la variété jacobienne est ordinaire (qui m’a été
indiqué par Deligne, voir la preuve de la proposition C.1).

La remarque suivante m’a été suggérée par Deligne.

Remarque 7.1.1. L’anneau Z[z1, · · · , zg, tz
−1
1 , . . . , tz−1

g ]Sg⋉(S2)
g

admet une description conceptuelle :
Soit GSp2g le groupe des similitudes symplectiques défini sur Q : pour chaque Q-algèbre R,

GSp2g(R) := {h ∈ G2g(R) | ∃ z ∈ R× tel que h

(
0 Ig

−Ig 0

)
th = z

(
0 Ig

−Ig 0

)
},

où Ig est la matrice identité de taille g × g. On a la représentation tautologique GSp2g → G2g et le
caractère de similitude t : GSp2g → Gm. Soit R(GSp2g) l’anneau de Grothendieck des représentations
de GSp2g. Soit

Z[t±1, z±1
1 , . . . , z±1

g ]Sg⋉(S2)
g

le sous-anneau de Z[t±1, z±1
1 , . . . , z±1

g ] des polynômes de Laurent qui sont symétriques en les zi et

invariants par les substitutions zi 7→ tz−1
i (1 6 i 6 g). On a un isomorphisme R(GSp2g) →

Z[t±1, z±1
1 , . . . , z±1

g ]Sg⋉(S2)
g

qui envoie une représentation V sur

Trace
(
diag(z1, . . . , zg, tz

−1
1 , . . . , tz−1

g )
∣∣ V
)
∈ Z[t±1, z±1

1 , . . . , z±1
g ]Sg⋉(S2)

g

.

Par la théorie du plus haut poids, on sait aussi que l’anneauR(GSp2g) est l’anneau des polynômes en les
t±1 et ∧kV2g − t ∧k−2 V2g (avec ∧kV2g = 0 si k < 0), pour 1 6 k 6 g, où V2g désigne la représentation
tautologique. Alors le sous-anneau de R(GSp2g) engendré par les représentations qui figurent dans
une puissance tensorielle de la représentation tautologique est Z[z1, · · · , zg, tz

−1
1 , . . . , tz−1

g ]Sg⋉(S2)
g

. En

effet, c’est le sous-anneau engendré par t et ∧kV2g − t ∧k−2 V2g, pour 1 6 k 6 g.

7.2 Preuve de la première partie du théorème 1.1

Dans cette section, on démontre la première partie du théorème 1.1. On le fait par récurrence, ce qui
est expliqué dans 7.2.1. La seule difficulté est l’intégralité des coefficients des polynômes du théorème,
ce qui est fait dans le reste de cette sous-section.
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7.2.1 Le polynôme dans le théorème 1.1.1 est nécessairement unique par un théorème de densité
des q-entiers de Weil, cf. l’appendice B de [Sc16].

Pour l’existence, on raisonne par récurrence sur n. Il suffit qu’on démontre que pour tous entiers
g > 2 et n > 1, il existe un élément

Pg,n(t, z1, . . . , zg) ∈ Z[z1, . . . , zg, tz
−1
1 , . . . , tz−1

g ]Sg⋉(S2)
g

,

tel que pour tout corps fini Fq de cardinal q, toute courbe X1 projective lisse et géométriquement
connexe sur Fq de genre g, on ait

Cn(X1) = Pg,n(q, σ1, . . . , σg),

où σ1, . . . , σ2g les q-entiers de Weil de la courbe X1, c’est-à-dire les valeurs propres de FX sur
H1

c (X1,Qℓ), indexant de telle façon que σiσi+g = q pour tout g > i > 1. Quand n = 1, on a

C1(X1) = |Pic0X1
(Fq)|.

Notons que |Pic0X(Fq)| =
∏g

i=1(1 − σi)(1− qσ−1
i ), donc le résultat est valide dans ce cas.

Soit

ηs,Xl
(z) = exp(

∑

k>1

Cs(Xkl)

k
zk).

On suppose que pour tout s 6 n− 1 le théorème est vrai. Cela équivaut à dire que pour 1 6 s 6 n− 1
et l ∈ N∗

ηs,Xl
(z) =

∏ls
j=1(1 − gj,s(q, σ1, . . . , σg)

lz)
∏ms

j=1(1− fj,s(q, σ1, . . . , σg)lz)
,

pour des monômes fj,s et gj,s satisfaisant les symétries désirées et l’inégalité (7.1.1), et les nombres
ls,ms ∈ N∗ qui ne dépendent que de g et s.

Combinant l’expression spectrale de Je (le théorème 1.2), l’expression géométrique de Je (le théo-
rème 3.2.4) et le théorème 3.2.5 de Schiffmann et Mellit, il existe un élément

Ag,n ∈ Z[z1, . . . , zg, tz
−1
1 , . . . , tz−1

g ]Sg⋉(S2)
g

,

tel que pour tout corps fini Fq de cardinal q, toute courbe X1 projective lisse et géométriquement
connexe sur Fq de genre g, on ait

(7.2.1) Ag,n(q, σ1, . . . , σg) =

∑

λ=(iai )⊢n

1

n
∑

i>1 ai(2g − 2)

∑

l|n

µ(l)
∏

i>1

[zai ]

(∏

s>1

ηs,Xl
(zsl)s

) (2g−2)Si(λ)

l

.

On examine la relation (7.2.1), elle montre que le nombre Ag,n(q, σ1, . . . , σg) peut s’exprimer comme
un polynôme en Ck(Xd) pour kd 6 n. Quand s > n, ηs,Xl

(zsl) ne contribue pas dans la formule (7.2.1),
donc Cn(X1) n’apparait que dans le terme de sommation où l = 1, λ = (1n) et dans ce cas S1(λ) = n.
D’après ces remarques, on a

(7.2.2) Cn(X1) = Ag,n(q, σ1, . . . , σg)−

∑

λ=(iai )⊢n

1

n
∑

i>1 ai(2g − 2)

∑

l|n

µ(l)
∏

i>1

[zai]

( n−1∏

s=1

ηs,Xl
(zsl)s

) (2g−2)Si(λ)

l

.

Par l’hypothèse de récurrence, il suffit de montrer que pour tout λ = (iai) ⊢ n, l’expression

(7.2.3)
1

n
∑

i>1 ai(2g − 2)

∑

l|n

µ(l)
∏

i>1

[zai ]

( n−1∏

s=1

ηs,Xl
(zsl)s

) (2g−2)Si(λ)

l
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est une combinaison linéaire à coefficients entiers des nombres de Weil qui sont des monômes en ceux
de la courbe X1, et les coefficients de cette écriture ne dépend que du g. Notons que tous ces énoncés
sont clairs sauf l’intégralité des coefficients des nombres de Weil, on se concentre sur sa preuve dans la
suite.

7.2.2 Preuve de l’intégralité Pour tout s < n, soient αj,s = fj,s(q, σ1, . . . , σg) et βj,s =
gj,s(q, σ1, . . . , σg) qui sont q-entiers de Weil. On a

ηs,Xl
(z) = exp(

∑

k>1

Cs(Xkl)

k
zk) =

∏ls
j=1(1 − βl

j,sz)∏ms

j=1(1 − αl
j,sz)

.

Donc pour tout m ∈ Z (en particulier pour m = (2g − 2)Si(λ)), on sait que ηs,Xl
(zsl)

sm
l est alors




ls∏

j=1

(
∑

k>0

(−1)k
(
−ms

l

k

)
(αj,s)

klzksl)






ms∏

j=1

(
∑

k>0

(−1)k
(ms

l

k

)
(βj,s)

klzksl)


 .

Soit λ = (νaν ) une partition de n, on va regarder les αj,s et βj,s comme des variables ; on pose pour
tous i, l ∈ N∗ :

g̃λi,l(z
l) =

n−1∏

s=1




ls+ms∏

j=1

(
∑

k>0

(−1)k
( εj,s(2g−2)sSi(λ)

l

k

)
(X i

j,s)
lkzskl)


 ,

où

εj,s =

{
−1, 1 6 j 6 ls

1, ls + 1 6 j 6 ls +ms

et X i
j,s sont des indéterminées à trois indices. Si on évalue X i

j,s en les αj,s ou βj,s de manière appropriée

(pour tout i, X i
j,s = αj,s si 1 6 j 6 ls et X i

j,s = βj,s si ls + 1 6 j 6 ls +ms), on retrouvera

n−1∏

s=1

(ηs,Xl
(zsl)s)

(2g−2)Si(λ)

l .

On va montrer que

(7.2.4)
1

n
∑

i>1 ai(2g − 2)

∑

l|n

µ(l)
∏

i>1

[zai ]g̃λi,l(z
l) ∈ Z[X i

j,s]i,j,s.

En effet, comparant avec l’expression (7.2.3), cela est suffisant pour l’intégralité désiré.

Lemme 7.2.1. Pour un monôme
∏

i,j,s(X
i
j,s)

ki
j,s , si

∑
j,s sk

i
j,s = ai, ∀ i > 1, son coefficient dans le

polynôme (7.2.4) est égal à

1

n
∑

i ai(2g − 2)

∑

l|p.g.c.d.(ki
j,s)

µ(l)(−1)

∑
j,s ski

j,s
l

∏

i,j,s

(
εj,s(2g − 2)sSi(λ)/l

kij,s/l

)
;

sinon le coefficient est zéro.

Démonstration. C’est parce qu’on a ∀ i > 1

[zai]g̃λi,l(z) =
∑

{kj,s∈N∗|
∑

j,s skj,s=ai; l|kj,s}

∏

j,s

(
εj,s(2g − 2)sSi(λ)/l

kj,s/l

)
(X i

j,s)
kj,s .

De plus si
∑

j,s sk
i
j,s = ai, ∀ i > 1, alors p.g.c.d.(kij,s) | n puisque (iai) est une partition de n.
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Nous allons prouver que les coefficients dans ce lemme sont des entiers dans le dernier théorème ;
avant de l’énoncer, nous indiquons le fait suivant.

Lemme 7.2.2. Pour tous nombres entiers non-nuls n,m avec m > 1, on a

n

(n,m)
|

(
n

m

)
.

Démonstration. C’est parce que
m

n

(
n

m

)
=

(
n− 1

m− 1

)
∈ Z

donc
m

(m,n)

(
n

m

)
∈

n

(n,m)
Z.

Comme ( m
(m,n) ,

n
(m,n)) = 1, on a (

n

m

)
∈

n

(n,m)
Z.

Par simplicité, on note χ = 2g − 2 dans la suite ; on va utiliser le fait que χ est un nombre pair.

Théorème 7.2.3. Soit m > 1 un entier. Soient a1, . . . , am des nombres naturels non-nuls, et (kij,s)16i6m
j∈Ji
s∈Ki

des nombres naturels tels que ∑

j∈Ji,s∈Ki

skij,s = ai,

où pour tout i, Ji et Ki sont des sous-ensembles finis de N. Soient ν1, · · · , νm des nombres entiers.
Soit Si =

∑
j<i νjaj + νi

∑
j>i aj, i = 1, · · · ,m. Soit εi,j,s ∈ {±1} pour 1 6 i 6 m, j ∈ Ji et s ∈ Ki.

Le nombre suivant ∑

l|p.g.c.d.(ki
j,s)

µ(l)(−1)

∑
i,j,s ki

j,s
l

∏

16i6m
j∈Ji,s∈Ki

(
εi,j,sχsSi/l

kij,s/l

)

est divisible par χSm

∑
j aj, où χ ∈ 2N.

Démonstration. Soit vp la valuation p-adique, normalisée telle que vp(p) = 1.

Lemme 7.2.4. Avec les notations de l’énoncé du théorème 7.2.3, si

vp(p.g.c.d.(k
i
j,s)) = 0,

on a

(7.2.5) vp(
∏

16i6m
j∈Ji,s∈Ki

χsSi

(χsSi, kij,s)
) > vp(χSm

∑

j

aj)

Preuve du lemme. Soit
A = vp(

∑

j

aj) > 0.

Soient
αi = vp(χSi) > 0 ∀ i > 1,

βi = vp( p.g.c.d
j∈Ji,s∈Ki

{kij,s}) > 0 ∀ i > 1,
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où pour chaque i, p.g.c.d
j∈Ji,s∈Ki

{kij,s} désigne le plus grand commun diviseur des nombres kij,s pour j ∈ Ji

et s ∈ Ki, et
γi = vp(ai) > 0 ∀ i > 1.

Il faut montrer qu’on a

vp(
∏

16i6m
j∈Ji,s∈Ki

χsSi

(χsSi, kij,s)
) > A+ αm.

L’hypothèse vp(p.g.c.d.(k
i
j,s)) = 0 est équivalente à la condition min16i6m{βi} = 0. C’est toujours

vrai que βi 6 γi car pour tout 1 6 i 6 m,

γi = vp(ai) = vp(
∑

j∈Ji,s∈Ki

skij,s)

> min
j∈Ji,s∈Ki

{vp(s) + vp(k
i
j,s)}

> vp( p.g.c.d.
j∈Ji,s∈Ki

(kij,s)) = βi.

Notons que pour chaque i, il existe au moins un (j0, s0) ∈ Ji ×Ki tel que

vp(k
i
j0,s0) = βi.

On a alors

vp(
χs0Si

(χs0Si, kij0,s0)
) > max{vp(

χs0Si

kij0,s0
), 0} > max{αi − βi + vp(s0), 0}.

Soit 1 6 i 6 m, on part de ∑

j∈Ji,s∈Ki

skij,s = ai.

De deux choses l’une : 1) Soit vp(s0) + βi < γi, i.e. vp(s0k
i
j0,s0) < vp(ai), alors il existe un autre

(j1, s1) 6= (j0, s0) ∈ Ji ×Ki tel que

vp(s1k
i
j1,s1) 6 vp(s0k

i
j0,s0) = vp(s0) + βi.

Comme s1 est un entier, vp(s1) > 0. Donc on a

−vp(k
i
j1,s1) > −vp(s0)− βi,

et

vp(
χs1Si

(χs1Si, kij1,s1)
) > max{αi − βi − vp(s0), 0}.

Il s’ensuit que

vp(
∏

j∈Ji,s∈Ki

χsSi

(χsSi, kij,s)
) > max{2αi − 2βi, 0}.

2) Soit vp(s0) + βi > γi, alors

vp(
∏

j∈Ji,s∈Ki

χsSi

(χsSi, kij,s)
) > max{αi + γi − 2βi, 0}.

Donc en tout cas pour tout 1 6 i 6 m

vp(
∏

j∈Ji,s∈Ki

χsSi

(χsSi, kij,s)
) > min{max{2αi − 2βi, 0},max{αi + γi − 2βi, 0}}(7.2.6)

= max{min{2αi − 2βi, αi + γi − 2βi}, 0}.
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Si m = 1, on a S1 = ν1a1 donc γ1 6 α1. L’hypothèse donne β1 = 0, et l’inégalité (7.2.6) implique
que

vp(
∏

j∈Ji,s∈Ki

χsS1

(χsS1, k1j,s)
) > α1 + γ1 = vp(χa1S1).

Si m > 1. L’inégalité (7.2.6) implique

(7.2.7) vp(
∏

j∈Ji,s∈Ki

χsSi

(χsSi, kij,s)
) > max{αi − βi, 0}.

Pour tout 1 6 k 6 m, on va prouver

(7.2.8)
∑

16i6k

max{αi − βi, 0} > A−min{A, β1, . . . , βk}.

On raisonne par récurrence. Quand k = 1, c’est vrai car α1 > A. Supposons que l’inégalité soit vraie
pour k − 1. Si βk > min{A, β1, . . . , βk−1} alors

∑

i6k

max{αi − βi, 0} >
∑

i6k−1

max{αi − βi, 0}

> A−min{A, β1, . . . , βk−1}

= A−min{A, β1, . . . , βk}.

Si βk 6 min{A, β1, . . . , βk−1}, comme χSk est une combinaison linéaire à coefficients entiers de χ
∑

j aj
et a1, . . . , ak−1, on a

(7.2.9) αk = vp(χSk) > min{A, γ1, . . . , γk−1} > min{A, β1, . . . , βk−1}.

Donc
∑

i6k

max{αi − βi, 0} > αk − βk +A−min{A, β1, . . . , βk−1}

> A− βk

= A−min{A, β1, . . . , βk}.

Par récurrence, l’inégalité est vraie pour tout k > 1.

De même, on a

(7.2.10)
∑

i>k

max{αi − βi, 0} > αm −min{αm, βk, . . . , βm}, ∀1 6 k 6 m.

En effet, quand k = m, l’inégalité (7.2.10) est une égalité. Supposons que l’inégalité (7.2.10) soit vraie
pour k + 1. Alors si βk > min{αm, βk+1, . . . , βm}, on a

∑

i>k

max{αi − βi, 0} >
∑

i>k+1

max{αi − βi, 0}

> αm −min{αm, βk+1, . . . , βm}

= αm −min{αm, βk, . . . , βm}.

Si βk 6 min{αm, βk+1, . . . , βm}. Comme χSk est une combinaison linéaire à coefficients entiers de χSm

et am, . . . , ak+1, on a

(7.2.11) αk = vp(χSk) > min{αm, γk+1, . . . , γm} > min{αm, βk+1, . . . , βm}.
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Donc
∑

i>k

max{αi − βi, 0} > αk − βk + αm −min{αm, βk, . . . , βm}

> αm − βk

> αm −min{αm, βk, . . . , βm}.

Par récurrence l’inégalité est vraie pour tout k > 1.
Soit i0 le plus petit indice tel que βi0 = 0 et i1 le plus grand indice tel que βi1 = 0. Alors par

l’inégalité (7.2.8), on prend k = i0,

(7.2.12)
∑

i6i0

max{αi − βi, 0} > A−min{A, β1, . . . , βi0} = A.

De même, on prend k = i1 dans l’inégalité (7.2.10), on obtient :

(7.2.13)
∑

i>i1

max{αi − βi, 0} > αm −min{αm, βi1 , · · · , βm} = αm.

Donc si i0 6= i1, on obtient

vp(
∏

i,j,s

χsSi

(χsSi, kij,s)
) > A+ αm = vp(χSm

∑

j

aj).

Si i0 = i1, c’est-à-dire que i0 est le seul indice tel que βi = 0. Comme ai0 =
∑

j aj −
∑

j 6=i0
aj , on a

γi0 > min
i6=i0

{A, γi} > min
i6=i0

{A, γi, αm} > min
i6=i0

{A, βi, αm}.

Par l’inégalité (7.2.9) et l’inégalité (7.2.11), on a alors

αi0 > max{min
i<i0

{A, βi},min
i>i0

{αm, βi}}.

Donc
αi0 + γi0 > min

i<i0
{A, βi}+min

i>i0
{αm, βi},

et clairement
2αi0 > min

i<i0
{A, βi}+min

i>i0
{αm, βi} .

Combinant avec l’inégalité (7.2.6), on obtient

vp(
∏

16i6m
j∈Ji,s∈Ki

χsSi

(χsSi, kij,s)
)

>max
{
min{2αi0 − 2βi0 , αi0 + γi0 − 2βi0}, 0

}
+
∑

i6=i0

max{αi − βi, 0}

>(min
i<i0

{A, βi}+min
i>i0

{αm, βi}) + (A−min
i<i0

{A, βi}) + (αm −min
i>i0

{αm, βi})

=A+ αm

Le lemme est prouvé.
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En utilisant ce lemme en remplaçant kij,s par kij,s/p
vp(p.g.c.d.(k

i
j,s)) et le lemme 7.2.2, on a pour tout

nombre l | p.g.c.d.(kij,s) :

(7.2.14) vp(
∏

16i6m
j∈Ji,s∈Ki

(
εi,j,sχsSi/l

kij,s/l

)
) > vp(χ

∑

j

ajSm)− 2vp(p.g.c.d.(k
i
j,s)).

Retournons au théorème, il faut montrer que pour tout nombre premier p

(7.2.15) vp


 ∑

l|p.g.c.d.(ki
j,s)

µ(l)(−1)

∑
i,j,s ki

j,s
l

∏

i,j,s

(
εi,j,sχsSi/l

kij,s/l

)
 > vp(χ

∑

j

ajSm).

Si p est un nombre premier tel que p ∤ p.g.c.d.(kij,s), l’inégalité (7.2.14) déjà implique le but (7.2.15).

Maintenant, soit p un nombre premier qui divise p.g.c.d.(kij,s). Considérons

∑

l|p.g.c.d.(ki
j,s)

µ(l)(−1)

∑
i,j,s ki

j,s
l

∏

i,j,s

(
εi,j,sχsSi/l

kij,s/l

)
,

on peut regrouper la somme suivant p | l ou p ∤ l. Après simplification, elle est égale à

(7.2.16)
∑

l|p.g.c.d.(ki
j,s); p∤l

µ(l)


(−1)

∑
i,j,s ki

j,s
l

∏

i,j,s

(
εi,j,sχsSi/l

kij,s/l

)
− (−1)

∑
i,j,s ki

j,s
lp

∏

i,j,s

(
εi,j,sχsSi/lp

kij,s/lp

)
 .

Pour tout nombre premier p et tout nombre entier n > 1, soit

fp(n) :=
n∏

i=1,p∤i

i =
n!

p[n/p][n/p]!
,

où [n/p] est la partie entière de n/p. On va invoquer le résultat suivant qui est le lemme 3.1 de [LZ16] :

(∗) Si p est un nombre premier impair et α > 1 un entier ou p = 2 et α > 2, on a

p2α | fp(p
αn)− fp(p

α)n.

Quand p = 2, on a
f2(2n) ≡ (−1)[

n
2 ] (mod 4).

Comme (
np

mp

)
=

(
n

m

)
fp(np)

fp(mp)fp((n−m)p)
,

et (
−np

mp

)
= (−1)m(p−1)

(
−n

m

)
fp(np+mp)

fp(mp)fp(np)
.

On discute suivant deux cas :
• 1er-cas. Si p 6= 2, ou p = 2 et vp(p.g.c.d.(k

i
j,s)) > 2, la différence entre parenthèses dans l’expression

(7.2.16) est égale à

(7.2.17) (−1)

∑
i,j,s ki

j,s
l




∏

16i6m
j∈Ji,s∈Ki

gi,j,s − 1




∏

16i6m
j∈Ji,s∈Ki

(
εi,j,sχsSi/lp

kij,s/lp

)
,
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où

gi,j,s =
fp(χsSi/l)

fp(χsSi/l− kij,s/l)fp(k
i
j,s/l)

quand εi,j,s = 1, et

gi,j,s =
fp(χsSi/l+ kij,s/l)

fp(χsSi/l)fp(kij,s/l)

quand εi,j,s = −1. D’après l’inégalité (7.2.14), pour montrer (7.2.15), il suffit de montrer que l’expres-

sion entre parenthèses dans (7.2.17) est divisible par p2p.g.c.d.(k
i
j,s).

On identifie le corps des nombres rationnels Q à un sous-corps de Qp des nombres p-adiques. Dans
le cas où α = 0, il n’y a rien à prouver. On considère le cas où α = vp(p.g.c.d.(k

i
j,s)) > 0. Notons que

pour tous 1 6 i 6 m, j ∈ Ji et s ∈ Ki, on a

vp(k
i
j,s) > α,

et comme Si est une combinaison linéaire à coefficients entirs en kij,s, on a aussi

vp(χsSi) > α.

De plus, par définition, fp(p
α) est une unité dans Z×

p , le groupe des éléments de valuation 0 dansQp. Soit

ui,j,s = fp(p
α)k

i
j,s/lp

α

. Quand εi,j,s = 1 (resp. quand εi,j,s = −1), soit vi,j,s = fp(p
α)χsSi/lp

α−ki
j,s/lp

α

(resp. vi,j,s = fp(p
α)χsSi/lp

α

). Par le fait (∗), il existe xi,j,s, yi,j,s, zi,j,s ∈ Z tels que

gi,j,s =
ui,j,svi,j,s − zi,j,sp

2α

(ui,j,s − xi,j,sp2α)(vi,j,s − yi,j,sp2α)
.

Utilisons l’identité :
1

u− xp2α
= u−1 +

∑

k>1

xk

uk+1
p2kα,

pour x = xi,j,s ∈ Zp et u = ui,j,s ∈ Z×
p (resp. x = yi,j,s ∈ Zp et u = vi,j,s ∈ Z×

p ), on obtient

vp(
∏

i,j,s

ui,j,svi,j,s − zi,j,sp
2α

(ui,j,s − xi,j,sp2α)(vi,j,s − yi,j,sp2α)
− 1) > 2α.

Donc on conclut que dans ce cas (7.2.15) est vraie.
• 2nd-cas. Il ne reste qu’à prouver le cas où p = 2 et v2(p.g.c.d.(k

i
j,s)) = 1. La différence entre

parenthèses dans l’expression (7.2.16) est égale à

∏

i,j,s

(
εi,j,sχsSi/2l

kij,s/2l

)
∏

i,j,s

gi,j,s − (−1)

∑
i,j,s ki

j,s
2l


 ,

où

gi,j,s =
∏

i,j,s

f2(χsSi/l)

f2(χsSi/l − kij,s/l)f2(k
i
j,s/l)

,

quand εi,j,s = 1, et

gi,j,s = (−1)k
i
j,s/2l

∏

i,j,s

f2(χsSi/l+ kij,s/l)

f2(χsSi/l)f2(kij,s/l)
,

quand εi,j,s = −1. Dans ce cas, par (7.2.14) on a

v2(
∏

i,j,s

(
εi,j,sχsSi/2l

kij,s/2l

)
) > v2(χ

∑

j

ajSm)− 2.
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Donc il suffit de montrer que

(7.2.18) v2(
∏

i,j,s

gi,j,s − (−1)

∑
i,j,s ki

j,s
2l ) > 2.

Par (∗), on a

gi,j,s ≡




(−1)([

χsSi
4l ]−[

ki
j,s
4l ]−[

χsSi−ki
j,s

4l ]), si εi,j,s = 1

(−1)k
i
j,s/2l(−1)([

χsSi
4l +

ki
j,s
4l ]−[

ki
j,s
4l ]−[

χsSi
4l ]), si εi,j,s = −1

(mod 4).

Cependant χ est un nombre pair et v2(Si) > v2(p.g.c.d.(k
i
j,s)) = 1, donc χsSi

4l est un entier. On a

[
χsSi

4l
]− [

kij,s
4l

]− [
χsSi − kij,s

4l
] = −[

kij,s
4l

]− [
−kij,s
4l

] ≡
kij,s
2l

(mod 2).

De même

[
χsSi

4l
+
kij,s
4l

]− [
kij,s
4l

]− [
χsSi

4l
] ≡ 0 (mod 2).

Donc c’est toujours vrai que

gi,j,s ≡ (−1)k
i
j,s/2l (mod 4).

Cela implique (7.2.18).
La preuve est finalement complète !

7.3 Preuve de la deuxième partie du théorème 1.1

7.3.1 Dans l’article [De15], Deligne a conjecturé aussi que le nombre Cn(Xk) est divisible par
|Pic0Xk

(Fqk)|, et il a donné des conjectures plus précises (la conjecture 6.3 et la conjecture 6.7 [De15]).
Dans cette section, on montre la conjecture 6.3 de loc. cit. dans le cas partout non-ramifié et calcule
“la caractéristique d’Euler”. Rappelons que pour toute variété V de dimension m, sa caractéristique
d’Euler est définie par

χ(V ) :=

2m∑

i=1

(−1)i dimQℓ
Hi(V ⊗ F,Qℓ).

Par un théorème de Laumon ([Lau81]), on peut remplacer dans la définition les cohomologies ℓ-adiques
par celles à support compact. Donc par la formule des traces de Grothendieck-Lefschetz, si

|V (Fqk)| =
∑

i

miα
k
i , ∀ k > 1.

alors
∑

imi est la caractéristique d’Euler de V .
Pour le polynôme Ag,n du théorème 3.2.5, on a un résultat plus fin :

Lemme 7.3.1. Il existe Ig,n(t, z1, · · · , zg) ∈ Z[t, z±1
1 , · · · , z±1

g ] tel que

Ag,n(t, z1, . . . , zg) = Ig,n(t, z1, . . . , zg)

g∏

i=1

(
(1− zi)(1 − tz−1

i )
)
.

Chaque monôme tmzn1
1 · · · z

ng
g qui apparâıt dans Ig,n vérifie

m+

g∑

i=1

min{ni, 0} > 0.

De plus, on a
Ig,n(1, 1, . . . , 1) = µ(n)n2g−3.
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Démonstration. On montre tout d’abord l’existence d’un tel polynôme. L’argument ci-dessous m’a été
communiqué par A. Mellit.

On utilise le théorème 1.1 de [Me17] et ses notations, qui a été rappelé après le théorème 3.2.5.
On désigne

∏g
i=1

(
(z − zi)(1 − qz−1

i )
)
∈ Q[q, z][z±1

1 , . . . , z±1
g ] par Jg. Observons que

Ωg ∈ 1 + T.Jg.Q(q, z)[T, z±1
1 , . . . , z±1

g ].

On a
Log Ωg ∈ T.Jg.Q(q, z)[T, z±1

1 , . . . , z±1
g ],

et alors Hg,n ∈ Jg.Q(q, z)[z±1
1 , . . . , z±1

g ] pour tous g, n > 1. Donc il existe

Ig,n(q, z, z1, · · · , zg) ∈ Q(q, z)[z±1
1 , · · · , z±1

g ],

tel que
Ig,n(q, z, z1, · · · , zg)Jg(q, z, z1, · · · , zg) = Hg,n(q, z, z1, · · · , zg).

Comme
Hg,n(q, 1, z1, . . . , zg), Jg(q, 1, z1, . . . , zg) ∈ Z[q][z±1

1 , · · · , z±1
g ],

et Jg(q, 1, z1, . . . , zg) a pour terme constant 1, on déduit par lemme de Gauss que Ig,n(q, 1, z1, . . . , zg) ∈
Z[q][z±1

1 , · · · , z±1
g ].

Chaque monôme qmzn1
1 · · · z

ng
g qui apparâıt dans

Ag,n(q, z1, · · · , zg)

vérifie

m+

g∑

i=1

min{ni, 0} > 0.

S’il y avait un monôme dans Ig,n(q, 1, z1, · · · , zg) qui ne satisfaisait pas cette condition, on obtien-
drait une contradiction en regardant les monômes qmzn1

1 · · · z
ng
g apparaissant dans le produit de

Ig,n(q, 1, z1, · · · , zg) et Jg(q, 1, z1, · · · , zg) tels que m+
∑g

i=1 min{ni, 0} prenne la plus petite valeur.
Enfin, on calcule Ig,n(1, 1, . . . , 1). Soit toujours (e, n) = 1. Soit XC une surface de Riemann de genre

g. On sait que la cohomologie de Higgsstn,e(XC) est pure (cf. [H05]). Donc son polynôme de Poincaré

∑

i

(−1)i dim(Hi
c(Higgs

st
n,e(XC),C))t

i

est donné par t2(1+n2(g−1))Ag,n(t
2, t, . . . , t) (cf. corollaire 1.3 de [Sc16]). Par la théorie de Hodge non-

abélienne (cf. [Si90]), t2(1+n2(g−1))Ag,n(t
2, t, . . . , t) est aussi le polynôme de Poincaré de la variété de

caractères tordus de G. On sait alors Ig,n(1, 1 · · · , 1) est égal la caractéristique d’Euler de la variété de
caractères tordus de PGLn que Hausel et Rodriguez-Villegas ont calculée être égale à µ(n)n2g−3 (cf.
corollaire 1.1.1 [HR08]).

Par la formule (7.2.2), le nombre Ag,n(q, σ1, . . . , σg)−Cn(X1) est un polynôme à coefficients ration-
nels en Cs(Xk) pour s < n. Donc par récurrence, le lemme précédent et le lemme de Gauss, l’existence
de Qg,n est clair.

Maintenant on calcule Qg,n(1, 1, · · · , 1). Soit χn = Qg,n(1, 1, · · · , 1). Encore Ag,n(q, σ1, . . . , σg) est
un polynôme à coefficients rationnels en Cs(Xk) pour sk 6 n. Par le lemme précédent

Pg,n(1, 1, . . . , 1) = 0,

il suffit de trouver les termes qui sont linéaires en Cs(Xk) de ce polynôme. Par la formule (7.2.1), c’est

∑

d|n

∑

l|d

µ(l)

n(2g − 2)d
[zd]

(
(2g − 2)n

l

∑

s>1

∑

k>1

Cs(Xkl)s

k
zskl

)
,
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qui est égal à

∑

d|n

∑

l|d

∑

s| dl

µ(l)s2

d2
Cs(Xd/s) =

∑

d|n

∑

s|d

Cs(Xd/s)(
∑

l| ds

µ(l)) =
∑

d|n

Cd(X1).

Par la formule (7.2.1) et le lemme 7.3.1, on obtient alors

µ(n)n2g−3 =
∑

d|n

χd.

Par l’inversion de Möbius, on a

χn =
∑

l|n

µ(l)µ(n/l)l2g−3.

A Indépendance du degré

Dans cet appendice on montre que Je ne dépend que de l’ordre de e dans Z/nZ et cela implique que
le nombre des classes d’isomorphie des fibrés vectoriels géométriquement indécomposables de degré e
de rang n ne dépend pas du degré e quand (e, n) = 1.

SoitM un sous-groupe de Levi standard à r facteurs :M ∼= Gn1 ×· · ·×Gnr . SoitW (aM ) l’ensemble
des w ∈ Wn/W

M tel que w(M) soit standard. On identifieW (aM ) avecSr (cf. les discussions au dessus
de la proposition 5.2.1). Soit s ∈ W (aM ), on va noter Qs le sous-groupe parabolique dans P(M) qui
lui est associé.

Rappelons qu’avec les notations de la proposition 5.2.1, on a

1̂

e
Qs

(λ) = λH
e
Qs

∏

α∈∆Qs

1

1− λα∨ ,(A.0.1)

où
He

Qs
= s−1([

e

n
r0s ]− [

e

n
r1s ], . . . , [

e

n
rr−1
s ]− [

e

n
rrs ])

et ris = ns−1(1) + · · ·+ ns−1(i). Avec la fonction θQ d’Arthur, on a

(A.0.2) 1̂

e
Qs

(λ) = (−1)dim aG
LλI

e
Qs θQs(λ)

−1,

où IeQs
= He

Qs
+ s−1(0, 1, 1 . . . , 1).

Lemme A.1. Pour tout e ∈ Z, la famille des fonctions (λ 7→ λI
e
Q)Q∈P(M) définie dans 5.2.1 (en

particulier (A.0.2)) est une (G,M)-famille sur XG
M .

Démonstration. Cela a été vérifié par L. Lafforgue dans [Laf97, Lemme 5 (ii), p.301].

Lemme A.2. Soit µ0 ∈ XG
M . Soit (cQ)Q∈P(M) une (G,M)-famille sur un domaine contenant µZ

0 telle

que pour chaque L ∈ L(M), cQM (définie dans 4.2.2) soit indépendante de Q ∈ P(L), qu’on note cLM .
Supposons que cQ(λµ0) = cQ(λ) pour tout λ ∈ XG

M où cQ est définie. Alors

lim
λ→1

∑

Q∈P(M)

1̂

e
Q(λµ0)cQ(λµ0),

s’annule sauf si µ0 ∈ XG
G .
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Démonstration. C’est une variante du lemme 4.2.8. La preuve est similaire. Soit

dQ(λ) = 1̂

e
Q(λµ0)θQ(λ)

−1.

On vérifie comme dans le lemme 4.2.8 (ou par le lemme A.1) que (dQ(λ))Q∈P(M) est une (G,M)-famille.
Il s’ensuit par le même argument dans le lemme 4.2.8 que pour tout sous-groupe de Levi propre L de
G, on a dL = 0.

Lemme A.3. Supposons que {cQ}Q∈P(M) est une (G,M)-famille sur un voisinage de 1 telle que pour
chaque L ∈ L(M), cRM soit indépendante de R ∈ P(L) (qu’on désigne par cLM) pour tout sous-groupe
de Levi L défini sur F contenant M . Alors la limite

lim
µ→1

∑

Q∈P(M)

1̂

e
Q(µ)cQ(µ)

ne dépend que de l’ordre de e dans Z/nZ.

Démonstration. Soit deQ(λ) = λI
e
Q , ∀ Q ∈ P(M). Alors par le lemme A.1 cela définit une (G,M)-famille

sur XG
M . Par la proposition 4.2.3, il suffit donc de prouver que deL ne dépend que de l’ordre de e pour

tout L ∈ L(M).
Soit L ∈ L(M), un sous-groupe de Levi défini sur F contenant M . Sans perte de généralité, on

peut supposer que M et L sont standards. Par l’inclusion XG
L ⊆ XG

M , on suppose que XG
L est

{(λ1, . . . , λr) ∈ XG
M | λ1 = · · · = λi1 , λi1+1 = · · · = λi2 , . . . , λik−1+1 = · · · = λik},

pour 1 6 i1 6 · · · 6 ik = r.
Soit s ∈W (aM ) et t ∈ W (aL) tel que Qs ⊆ Qt. Rappelons que s ∈ W (aM ) définit un morphisme

s : XG
M → XG

s(M),

tel que pour H ∈ as(M) et λ ∈ XG
M on ait λs

−1(H) = s(λ)H . Alors ∀ λ ∈ XG
L , soit i0 = 0, on a

λI
e
Qs = s(

r∏

l=1

λ
[rl−1

s
e
n ]−[rls

e
n ]

l )s(

r∏

l=2

λl)

= λi1−i0−1
i1

· · ·λ
ik−ik−1−1
ik

s(
k∏

j=1

λ
[r

ij−1
s

e
n ]−[r

ij
s

e
n ]

ij
)s(

k∏

j=2

λij ),

qui est égal à (λi1−i0−1
i1

· · ·λ
ik−ik−1−1
ik

)λI
e
Qt . Notons que le premier facteur ne dépend pas de t, donc

par définition de deL, on a

deL = lim
λ→1

∑

Q∈P(L)

λI
e
QθQ(λ)

−1(λi1−i0−1
i1

· · ·λ
ik−ik−1−1
ij

) = lim
λ→1

∑

Q∈P(L)

λI
e
QθQ(λ)

−1.

Soit {x} = x− [x], ∀x ∈ R, alors

[x]− [y] =

{
[x− y], si {x} > {y} ;

[x− y] + 1, si {x} < {y} .

Soient L ∼= Gm1 × · · ·Gmk
et t ∈W (aL). On sait que

[
e

n
ri−1
t ]− [

e

n
rit] = −[

e

n
mt−1(i)]− εt,ei ,
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où

εt,ei =

{
0, si { e

nr
i
t} > { e

nr
i−1
t } ;

1, si { e
nr

i
t} < { e

nr
i−1
t } .

En particulier, εt,e1 = 0. Il s’ensuit que

λI
e
Qt = (

k∏

j=1

λ
−[ enmj ]
ij

)t(

k∏

j=2

λ
1−εt,ej

ij
).

Notons que le premier facteur ne dépend pas de t ∈ W (aL). La fonction t(
∏k

j=2 λ
1−εt,ei

ij
) est un poly-

nôme, et

deg t(
k∏

j=2

λ
1−εt,eij

ij
) = dim aGL −

k∑

i=2

εt,ei .

On calcule deL. Puisqu’on sait déjà que la limite

deL = lim
λ→1

∑

Q∈P(L)

λI
e
QθQ(λ)

−1

existe. Pour l’évaluer, il suffit de prendre λi = 1+iǫ pour tout i et laisser ǫ tendre vers 0. Par l’expansion
de Taylor et le fait que la limite existe, deL = 0 sauf si εt,ei = 0 pour tout i et t. Ce dernier équivaut à
que

{
e

n
rit(Q)} = 0 ∀ i > 1,

i.e. n | e
∑i

l=1mt−1(l) pour tout i > 1 et t ∈ Sk, et donc cela équivaut à

n | eml ∀ l > 1.

Notons que si e, e′ ont le même ordre dans Z/nZ alors

(n | eml ∀ l > 1) ⇐⇒ (n | e′ml ∀ l > 1).

Donc deL ne dépend que de l’ordre de e. L’assertion maintenant est un corollaire de la formule suivante
(Proposition 4.2.3)

(A.0.3) lim
µ→1

∑

Q∈P(M)

1̂

e
Q(µ)cQ(µ) =

∑

L∈L(M)

deLc
L
M .

Théorème A.4. Le nombre Je ne dépend que de l’ordre de e dans Z/nZ.

Démonstration. Par l’expression 5.3.6, il suffit de prouver que (1) l’intégrale

(A.0.4)

∫

ImXG
L

lim
µ→1

∑

Q∈P(L)

1̂

e
Q(µ)

nQ|QL
(π, λλw

µ )

nQ|QL
(π, λλw)

dλ,

ne dépend pas de λw et ne dépend que de l’ordre de e dans Z/nZ, de plus (2) le facteur (b.) de la
proposition 5.1.1 ne dépend que de l’ordre de e dans Z/nZ.

On démontre la première indépendance. Soit

cQ(µ) =
nQ|QL

(π, λλw

µ )

nQ|QL
(π, λλw)

.
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Par lemme A.3, la limite dans A.0.4 ne dépend que de l’ordre de e dans Z/nZ. En appliquant le
corollaire 4.2.6 (notons que ImXG

L = ImXO
L ImXG

O ) aux (O,L)-familles cOL pour tout O ∈ L(L), par la

formule (A.0.3), l’intégrale A.0.4 ne dépend pas de λw comme |λβ
∨

w | = 1 pour tout β ∈ Φ(ZMP , L).
On démontre la seconde indépendance. Par le calcul de 6.2.1 (auquel on renvoie pour les notations),

il suffit de montrer (cf. (6.2.11)) que la valeur

δe(π, L) =
∑

λ∈ΛG

λ1
−(

∑ li(li−1)

2 |Fix(πi)|)−e

ne dépend que de l’ordre de e dans Z/nZ. Rappelons que ΛG est le sous-groupe de XG
G de car-

dinal p.g.c.d.(li|Fix(πi)|). La somme δe(π, L) est égale à |ΛG| ou 0 selon si le caractère λ1 7→

λ1
−(

∑ li(li−1)

2 |Fix(πi)|)−e est trivial ou non. Soient e et e′ deux entiers avec le même ordre dans Z/nZ.

Alors ils ont le même ordre dans Z/|ΛG|Z. L’ordre de e +
∑ li(li−1)

2 |Fix(πi)| dans Z/|ΛG|Z, est égal

au plus petit commun multiple de celui de e et celui de
∑ li(li−1)

2 |Fix(πi)|. Comme |ΛG| divise n, il

est égal à l’ordre de e′ +
∑ li(li−1)

2 |Fix(πi)| dans Z/|ΛG|Z. On conclut que

δe(π, L) = δe′(π, L).

Par le théorème 3.2.4, on a le corollaire suivant :

Corollaire A.5. Le nombre Pe
n(X1) des classes d’isomorphie des fibrés isoclines sur X1 ne dépend que

de l’ordre de e dans Z/nZ.

B Lien entre les fibrés vectoriels indécomposables et les fibrés de

Higgs

Dans cet appendice, on explique comment extraire de nos résultats et ceux de [Ch15] une preuve du
résultat suivant :

Pe
n(X1) = q−n2(g−1)−1|Higgsstn,e(X1)(Fq)| quand (n, e) = 1,

(cf. 3.2.3) qui n’utilise que la formule des traces.
Soit g algèbre de Lie de G.
Pour tout γ ∈ G(F ) (resp. X ∈ g(F )) soit χγ (resp. χX) son polynôme caractéristique. Si x ∈ G(A),

et γ ∈ G(F ) ( resp. Xg(F )), on a

x−1γx ∈ G(O) =⇒ χγ ∈ Fq[X ].

(resp. x−1Xx ∈ g(O) =⇒ χX ∈ Fq[X ].)

Soit p ∈ Fq[X ] un polynôme unitaire de degré n. Pour tout x ∈ G(A) et T ∈ aB soient

kTp (x, x) = FG(x, T )
∑

γ∈G(F ),χγ=p

1K(x−1γx),

et
k̃Tp (x, x) = FG(x, T )

∑

X∈g(F ),χX=p

1g(O)(x
−1Xx).

où 1g(O) est la fonction sur g(A) qui est la fonction caractéristique de g(O). Quand d(T ) :=
minα∈∆B α(T ) est assez grand, soient

JT
p,e =

∫

G(F )\G(A)e
kTp (x, x)dg,
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et

J̃T
p,e =

∫

G(F )\G(A)e
k̃Tp (x, x)dg.

Donc par le dictionnaire des fibrés-adèles, on a (cf. preuve de 3.2.4)

JT
p,e =

∑

E T -semi-stable de degré e

|{γ ∈ Aut(E)|χγ = p}|

|Aut(E)|

J̃T
p,e =

∑

E T -semi-stable de degré e

|{γ ∈ End(E)|χγ = p}|

|Aut(E)|

où la somme porte sur les classes d’isomorphie des fibrés vectoriels T -semi-stables. Les T 7→ JT
p,e et

T 7→ J̃T
p,e sont quasi-polynomiaux quand d(T ) est assez grand (Théorème 3.3.1 et [Ch15, Théorème 5.2.1

et Théorème 6.1.1.2]), et on désigne encore par JT
p,e et J̃T

p,e pour ces quasi-polynômes pour n’importe
quel T .

Soit E un fibré vectoriel de rang n. Un endomorphisme γ est un automorphisme si et seulement si
son déterminant est inversible. Comme H0(X,OX) ∼= Fq, cela équivaut à dire que le terme constant de
son polynôme caractéristique est non-nul. On en déduit alors que pour tout T tel que d(T ) soit assez
grand, si le terme constant de p est non-nul

(B.0.1) JT
p,e = J̃T

p,e.

Donc on a
Je =

∑

p∈Fq [X]

Jp,e =
∑

p∈Fq[X],p(0) 6=0

J̃p,e.

Quand p = Xn, on note J̃nilp,e = J̃p,e. Par le théorème 6.2.1 de [Ch15], comme il y a q − 1 éléments

dans F×
q , on obtient quand (n, e) = 1

Je = (q − 1)J̃nilp,e =
q − 1

q

∑

p∈Fq [X]

J̃p,e.

Par le corollaire 5.2.2 et le corollaire 5.2.3 de [Ch15], on a

Je =
q − 1

q
q−n2(g−1)vol(Higgsstn,e(X1)(Fq)),

où vol est la masse d’un groupöıde (la somme pondérée par l’inverse de l’ordre du groupe des auto-
morphismes des classes d’isomorphie des objets). Comme tout fibré de Higgs semi-stable de rang n de
degré e pour (n, e) = 1 est automatiquement stable, le cardinal de son groupe d’automorphisme est
q − 1. On obtient

Je = q−n2(g−1)−1|Higgsstn,e(X1)(Fq)|.

Cela prouve l’assertion par le théorème 3.2.4.

C Un théorème sur les polynômes universels

Dans cet appendice, on démontre un théorème sur les polynômes universels.

Théorème C.1. Soit p un nombre premier. Soit P (t, z1, . . . , zg) un élément dans Z[t±1, z±1
1 , · · · , z±1

g ]
tel que P (q, σ1, . . . , σg) ∈ Z pour toute courbe projective, lisse et géométriquement connexe C de genre
g définie sur un corps fini Fq en caractéristique p (où σ1, . . . , σ2g sont ses q-nombres de Weil indexés
tels que σiσ2g−i = q). Alors chaque monôme tmzn1

1 · · · z
ng
g qui apparâıt dans P vérifie

(C.0.1) m+

g∑

i=1

min{ni, 0} > 0.
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Démonstration. Le cas où g = 0 est trivial.
Soit g > 1. D’abord, on a besoin d’établir l’existence d’une courbe projective, lisse et géométrique-

ment connexe C de genre g définie sur un corps fini Fpd de cardinal pd pour un certain d telle que
les conditions suivantes soient satisfaites : (1) Les valuations p-adiques (la valuation est normalisée de
telle sorte que vp(p) = 1) des pd-entiers de Weil σi de C sont soit d, soit 0 pour un isomorphisme
Qℓ → Qp. (2) De plus, si mi et m

′
i (0 6 i 6 g) sont des entiers tels que

pdm0σm1
1 · · ·σmg

g = pdm
′
0σ

m′
1

1 · · ·σ
m′

g
g ,

alors mi = m′
i, pour tout 0 6 i 6 g.

On utilise des arguments et des résultats dans [Kow06]. En effet, si la caractéristique p est stricte-
ment plus grande que 2, un exemple qui satisfait les conditions ci-dessus a déjà été donné par [Kow06,
Proposition 4]. La preuve ci-dessous marche pour tout p. En fait, elle démontre que la plupart (en un
certain sens) des courbes satisfont ces deux propriétés.

Les conditions (1) et (2) sont satisfaites si (1′) la variété jacobienne de C est une variété abélienne
ordinaire et (2′) le numérateur de la fonction zêta de C est un polynôme irréductible sur Q dont le
groupe de Galois est isomorphe au groupe de Weyl Sg⋉(S2)

g de Sp(2g). En effet, c’est une conséquence
de la preuve de [Kow06, Proposition 1] (même si la proposition elle-même semble moins forte que
la condition (2) ci-dessus, sa preuve a établi cette assertion plus forte), où les hypothèses de cette
proposition sont vérifiées dans le [Kow06, Lemma 1, Lemma 2].

Si g = 1, l’existence d’une telle courbe elliptique est un corollaire du théorème de Honda-Tate, par
exemple on peut appliquer ce théorème au polynôme X2 +X + p = 0 pour tout nombre premier p.

Soit g > 2. Pour les détails des définitions qui suivent, on renvoie le lecteur à [KS99, §10.6]. Soit
Mg,3K le schéma de modules fins de courbes stables de genre g avec une structure 3K définies sur
Fp. Soit M◦

g,3K ⊆ Mg,3K l’ouvert correspondant aux courbes lisses. Soit π : C → Mg,3K la courbe
universelle avec structure de 3K. Comme l’ordinarité des fibres est une condition ouverte sur la base, il
existe un ouvert V ⊆ Mg,3K tel que les courbes Cs sont ordinaires pour tous points s ∈ V . L’ensemble
V est non-vide car un exemple d’une courbe stable (qui est singulière) est construit par Koblitz [Kob75,
Theorem 5]. On sait alors que V ◦ := V ∩M◦

g,3K est non-vide puisque, d’après Deligne-Mumford,Mg,3K

est irréductible (voir [KS99, Theorem 10.6.10]) et donc V ◦ est ouvert et dense dans M◦
g,3K .

Pour tout ℓ 6= p, le groupe de monodromie géométrique du système local ℓ-adique R1π!Qℓ est
Sp(2g) tout entier ([KS99, Theorem 10.6.11]). Comme a expliqué dans la preuve de la proposition
3 de [Kow06] à laquelle on renvoie le lecteur pour des références additionnelles, par un théorème de
Larsen, pour une densité 1 de nombres premiers ℓ, le groupe de monodromie mod-ℓ est Sp(2g,Fℓ).
On peut alors utiliser un théorème de Chavdarov [Ch97, Theorem 2.1] qui implique que la plupart
des points dans M◦

g,3K(Fpk) satisfont la condition (2′) quand k → ∞. On fait juste remarquer que le
théorème de Chavdarov est énoncé sous l’hypothèse que pour presque tout nombre premier ℓ, le groupe
de monodromie mod-ℓ est Sp(2g,Fℓ), mais il suffit d’avoir un nombre infini de tels nombres premiers
comme le montre sa preuve.

On conclut alors qu’en toute caractéristique p, il existe une courbe projective, lisse et géométrique-
ment connexe définie sur le corps fini Fpm pour un certain m, telle que les conditions (1) et (2) soient
satisfaites. Fixons une telle courbe et m. Soient σ1, · · · , σ2g ses pm-entiers de Weil.

Soit
P (t, z1, . . . , zg) =

∑

(a,n)∈Z×Zg

c(a,n)t
azn,

où zn = zn1
1 · · · z

ng
g si n = (n1, . . . , zg). Supposons par l’absurde qu’il existe un monôme ta

′

z
n′
1

1 · · · z
n′
g

g

avec c(a′,n′
1,...,n

′
g)

6= 0 satisfaisant

m′ +

g∑

i=1

min{n′
i, 0} < 0.

Soit I ⊆ {1, 2, . . . , g} l’ensemble des indices i pour lesquels n′
i < 0. Selon le signe de m +

∑
i∈I ni de

chaque monôme tmzn1
1 · · · z

ng
g , on peut décomposer P en une somme P = P>0 + P<0. En fixant un
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isomorphisme Qℓ → Qp, par la condition (1), on peut supposer en ré-indexant que σi a pour valuation
p-adique d si i ∈ I et 0 si i ∈ {1, 2, . . . , g} − I. Alors, comme

P<0 = P − P>0,

on a P<0(p
mk, σk

1 , σ
k
2 , . . . , σ

k
g ) ∈ Zp pour tout k > 1. Par la condition (2), on a une contradiction par

le lemme suivant.

Lemme. Soient c1, . . . , cr ∈ Zp non-nuls. Soient γ1, . . . , γr ∈ Zp deux à deux distincts de valuation
p-adique vp(γi) > 0, i = 1, . . . , r. Alors il existe k ∈ N∗, tel que

r∑

i=1

ciγ
−k
i /∈ Zp.

Preuve du lemme. On raisonne par l’absurde. On suppose que vp(γ1) est le plus petit parmi les vp(γi).
Si pour tout k > 1,

r∑

i=1

ciγ
−k
i = γ−k

1 (c1 +
r∑

i=2

ci(
γi
γ1

)−k) ∈ Zp,

alors la suite c1 +
∑r

i=2 ci(
γi

γ1
)−k converge vers 0 lorsque k tend vers ∞ et vp(

γi

γ1
) > 0. Donc la suite

r∑

i=2

ci(
γi
γ1

− 1)(
γi
γ1

)−k

converge vers 0 lorsque k tend vers ∞ aussi.
Notons que pour un γ tel que vp(γ) > 0, on a

(γ−kak
k→+∞
−−−−−→ 0) =⇒ (ak

k→+∞
−−−−−→ 0).

En répétant la procédure ci-dessus, on obtiendra une contradiction.
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Références

[Ar78] Arthur, J. A trace formula for reductive groups. I. Terms associated to classes in G(Q).
Duke Math. J. 45 (1978), no. 4, 911-952.

[Ar80] Arthur, J. A trace formula for reductive groups. II. Applications of a truncation operator.
Compositio Math. 40 (1980), no. 1, 87-121.

[Ar81] Arthur, J. The trace formula in invariant form. Ann. of Math. (2) 114 (1981), no. 1, 1-74.

[Ar82] Arthur, J. On a family of distributions obtained from Eisenstein series II. Explicit formulas
Amer. J. Math. 104 (1982), no. 6, 1289-1336.

[Ar91] Arthur, J. A local trace formula. Inst. Hautes Études Sci. Publ. Math. No. 73 (1991),
5-96.

[Ar05] Arthur, J. An introduction to the trace formula. Harmonic analysis, the trace formula,
and Shimura varieties, 1-263, Clay Math. Proc., 4, Amer. Math. Soc., Providence, RI,
2005.

[BH06] Bushnell, C. J. ; Henniart, G. The local Langlands conjecture for GL(2). Grundlehren der
Mathematischen Wissenschaften, 335. Springer-Verlag, Berlin, 2006. xii+347 pp.

82



[Ch15] Chaudouard, P.-H. Sur le comptage des fibrés de Hitchin. Astérisque No. 369 (2015),
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