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D-htouas de Drinfeld à modi�ations

symétriques et identité de hangement de base

Ng� Bao Châu

∗

à Gérard Laumon pour son inquantième anniversaire

Résumé

Pour une forme intérieure G de GLn assoiée à une algèbre à di-

vision entrale sur un orps de fontions, on démontre l'égalité entre

le nombre de points �xes par l'endomorphisme de Frobenius sur l'es-

pae de module de D-htouas ave modi�ations multiples et la trae

d'un opérateur de Heke sur le spetre automorphe de G. On utilise

la théorie des modèles loaux et le théorème de densité de Chebotarev

au lieu du lemme fondamental. On alule ensuite le module virtuel

de la ohomologie de et espae de modules.

Abstrat

For the inner form G of GLn assoiated to a division algebra D

over a funtion �eld, we prove the equality between the number of �xed

points of the endomorphism of Frobenius ating on the moduli spae of

D-shtukas with multiple modi�ations and the trae of the appropriate

Heke operator on the automorphi spetrum of G. We use the theory

of loal models and the theorem of density of Chebotarev instead of the

fundamental lemma. Then we ompute the virtual module assoiated

to the ohomology of this moduli spae.
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Introdution

Dans [11] et [12], La�orgue a démontré la orrespondane de Langlands

globale pour les orps de fontions pour GLn en étudiant l'espae de mod-

ule des objets inventés par Drinfeld, qui sont maintenant ommunément ap-

pelés htouas. D'après Drinfeld, [4℄ p.108 remarque 3, voir aussi un tra-

vail réent de Varshavsky [21℄, la notion de htouas peut être généralisée à

d'autres groupes rédutifs munis d'une olletion de opoids dominants. Dans

e travail, on étudie les htouas assoiés à une forme tordue de GLn issue

d'une algèbre de division et à une olletion arbitraire de opoids dominants

λ1, . . . , λn. Pour de tels groupes, l'espae de module est de type �ni et même

propre, de sorte que la di�ulté majeure des travaux de La�orgue, liée à des

espaes de modules non de type �ni, a fortiori non propre, n'apparaîtra pas

ii. Cei nous permettra de nous onentrer sur l'autre di�ulté habituelle-

ment renontrée dans l'étude de ohomologie de es espaes de modules, en

l'ourrene elle liée au lemme fondamental.

La ohomologie de et espae de module prise au-dessus de Xn
dans un

groupe de Grothendiek approprié, devrait être en gros de la forme

⊕

π

m(π)π ⊗
n⊗

j=1

Lλj
(π)

où π parourt l'ensemble des représentations automorphes de G, m(π) sa

multipliité, et Lλi
(π) est le système loal assoié onjeturalement par Lang-

lands, à la représentation automorphe π et au opoids dominant λi. La dé-

monstration de ette formule onstitue le résultat prinipal de e travail, voir

théorème 2.5.1.

Pour le faire, nous reformulons le proessus de omptage du à Langlands

et Kottwitz dans les termes qui évitent toutes référenes aux opoids mi-

nusules. L'hypothèse minusule est utilisée dans [14℄ et [11℄ à travers la

lassi�ation des modules de Dieudonné, à isomorphisme près, ayant un par-

tiulier polygone de Newton minusule. Un problème de omptage, assez

général pour nos besoins, est formulé et résolu dans la setion 4, théorème

4.8.1. Le leteur pourra y reonnaître sans peine l'in�uene de [9℄. Si e omp-

tage n'est pas vraiment original dans le fond, il peut avoir un ertain intérêt

dans la forme. Dans notre façon de présenter le omptage, l'idée de Kottwitz

pour démontrer le lemme fondamental de hangement de base pour l'unité

de l'algèbre de Heke [8℄, joue un r�le entral.

L'innovation de et artile se trouve dans le traitement du lemme fon-

damental pour le hangement de base pour les autres fontions de l'algèbre

de Heke. L'expression du nombre des points �xes, issue du omptage, fait
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intervenir des intégrales orbitales tordues en un nombre �ni de plaes. Pour

pouvoir donner à ette expression, la forme du �té géométrique de la formule

des traes de Selgerg, on utilise usuellement le lemme fondamental pour on-

vertir d'intégrales orbitales tordues en intégrales orbitales ordinaires. Faute

de disposer de e lemme fondamental en aratéristique positive, démontré

dans le as p-adique grâe aux travaux de Kottwitz, Clozel et Labesse, dans

[14℄ et [13℄ les auteurs utilisent un alul expliite, du à Drinfeld, dans le as

des opoids minusules. Henniart m'a informé qu'il a par ailleurs, obtenu le

as de aratéristique positive dans des travaux non publiés, par des méth-

odes prohes de elles de Clozel et Labesse.

Au lieu de démontrer des identités loales que sont le lemme fondamen-

tal, on propose ii de démontrer diretement l'égalité globale de hangement

de base entre le nombre de points �xes par une puissane de Frobenius sur

l'espae de module, et la trae d'un opérateur de Heke sur le spetre auto-

morphe de G, par la géométrie.

Le nombre de points �xes par la r-ième puissane de l'endomorphisme de

Frobenius se réalise de la façon usuelle omme la trae de l'endomorphisme

de Frobenius sur la ohomologie d'une restrition à la Weil.

La trae d'un opérateur de Heke obtenu à l'aide d'un homomorphisme

de hangement de base, sur le spetre automorphe, peut être réalisée omme

la trae de l'endomorphisme de Frobenius sur l'espae de modules de D-

htouas à modi�ations symétriques à l'aide de la théorie des modèles loaux

et de l'interprétation géométrique de l'homomorphisme de hangement de

base, obtenue dans un travail antérieur [17℄.

Il s'agit don de omparer deux situations dont l'une provenant de la re-

strition des salaires à la Weil, appelée A, et l'autre provenant d'un problème

de modules de htouas ave modi�ation symétriques, appelée B.
Les problèmes de modules A et B sont �brés au-dessus d'une puissane

Xr
de X . L'égalité à démontrer onerne la �bre au-dessus d'un point sur

la petite diagonale. On observe d'une part, qu'il est possible de formuler

un problème de omparaison sur tout Xr
au lieu de la petite diagonale et

d'autre part, que la forme de la formule du omptage hange radialement

quand on passe de l'ouvert omplémentaire des diagonales à la diagonale.

En fait, les égalités analogues au-dessus de ertains points en dehors des

diagonales, peuvent être démontrées diretement à l'aide d'une identi�ation

termes à termes. On en déduira l'égalité qu'on veut au-dessus des diagonales,

à l'aide du théorème de densité de Chebotarev. L'énoné de la omparaison

prinipale est le théorème 3.3.1.

La alul en dehors des diagonales s'est révélé plus subtil que e qu'on

avait pu penser d'abord. L'identi�ation termes à termes, entre les expres-

sions de A et de B ne semblent possibles que pour les lasses de onjugaison
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qu'on appelle lasses multiyliques, dans le groupe fondamental arithmé-

tique de Xrn
divisé par (Z/rZ)n. Dans le as n = 1, elles-i orrespondent

aux points fermés yliques du quotient de Xr
par Z/rZ et le théorème de

densité de Chebotarev peut s'appliquer diretement. La preuve dans e as

est limpide. Pour n > 1, les lasses multiyliques sont assoiées à ertains

endomorphisms de Frobenius partiels et leur présene rend les aluls un peu

plus ompliqués. Le as n = 1 est traité en détail dans la setion 5. Le as n
arbitraire est traité dans la setion 6 ave un peu moins de détails.

Les aluls dans les setions 5 et 6 suivent la mahinerie générale de omp-

tage ombinée ave la théorie de modèles loaux, développés dans les setions

préédentes. La forme générale du omptage est une somme, dont les termes

sont indexés par la lassi�ation des htouas à isogénie près. Ces termes

eux sont des produits d'un fateur volume, puis des intégrales orbitales et

orbitales tordues, des fontions issues des faiseaux pervers sur la Grassman-

nienne a�ne. La omparaison entre A et B semble impossible sans supposer a

priori lemme fondamental, haque fois qu'il apparaît des intégrales orbitales

tordues dans l'une des deux �tés. La proposition 5.2.1, élémentaire mais

subtile, nous fournit des points fermés au-dessus desquels dans le omptage

de A et de B, il n'y a que des intégrales orbitales non tordues, de sorte que

les expressions des traes sur A et B, issues du omptage, sont identiques. De

plus, les lasses assoiées par es points fermés dans le groupe fondamental,

sont denses dans la partie du groupe fondamental onernée par le théorème

3.3.1.

Notre approhe de démontrer le lemme fondamental pour le hangement

de base onstitue une alternative géométrique, à des approhes plus analy-

tiques dues à Clozel et Labesse. Elle est tehniquement plus lourde, mais a

au moins deux petits avantages que voii. Premièrement, le as de la fon-

tion unité, du à Kottwitz, n'est plus utilisé omme une boîte noire, mais en

redémontrée en ours de route. L'idée de Kottwitz pour la démonstration

du as de l'unité de l'algèbre de Heke, omme j'ai déjà mentionné, est as-

similée dans la mahinerie du omptage. Deuxièmement, si on onsidère le

lemme fondamental pour le hangement de base, omme une étape intermé-

diaire pour aluler la fontion zeta des espaes de modules omme variétés

de Shimura ou variétés modulaires de Drinfeld, notre approhe pour le dé-

montrer, deviendra très naturelle : elle ne fait plus appel à l'analyse, mais à

des relations internes entre les espaes de modules qu'on onsidère.

Il est probable que notre tehnique de démontrer des identités globales

de hangement de base se généralise à d'autres situations. Il faudrait alors

éluider la relation ave la théorie d'endosopie. Nous reviendrons sur e

point dans un travail futur.

De nombreuses personnes m'ont aidé à la réalisation de e travail. En
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partiulier, je voudrais adresser un remeriements haleureux à A. Genestier,

R. Kottwitz, L. La�orgue, G. Laumon et tout partiulièrement à M. Rapoport

dont les idées sur les modèles loaux m'ont élairi la route à suivre. Ce travail

a été réalisé pendant un séjour à l'IHES que je remerie pour son hospitalité.

Notation

Soit X une ourbe projetive lisse géométriquement onnexe sur un orps

�ni Fq. On note F son orps des fontions rationnelles. Pour tout shéma S,
on note |S| l'ensemble des points fermés de S. Pour tout x ∈ |X|, on note Fx

le omplété de F en x, Ox son anneau des entiers, κ(x) le orps résiduel de
Ox. On note deg(x) le degré de l'extension [κ(x) : Fq].

Soit A l'anneau des adèles de F et OA son anneau des entiers. On a un

homomorphisme degré A× → Z dé�ni par

deg(ax)x∈|X| =
∑

x

deg(x)x(ax).

On �xera une idèle a ∈ A×
de degré 1.

On va �xer une l�ture algébrique k de Fq. Si S est un shéma sur Fq, on

va noter S̄ = S ⊗Fq
k. En partiulier, on a X̄ = X ⊗Fq

k.
On �xera D une algèbre à division entrale sur F , de dimension d2. Soit

D une OX-Algèbre de �bre générique D telle que Dx soit un ordre maximal

de Dx pour tout x ∈ |X|. Soit X ′
le plus grand ouvert de X onstitué des

points x ∈ |X| tels que Dx est isomorphe à gld(Ox).
Soit G le shéma en groupes sur X qui assoie à tout shéma a�ne

Spec(R) au-dessus de X le groupe (D⊗OX
R)×. Puisque la �bre générique D

de D est une algèbre à division entrale sur F , le groupe GF est anisotropique

'est-à-dire qu'il ne ontient auun F -tore déployé non trivial. Au-dessus de

X ′
, le shéma en groupes G est isomorphe à X ′ × GLd loalement pour la

topologie Zariski de X ′
. Sur X tout entier, il est isomorphe à X × GLd lo-

alement pour la topologie étale.

Il nous arrivera fréquemment de faire appel à l'équivalene de Morita

entre modules sur l'algèbre des matries Md(K) et espae vetoriel sur un

orps K. Cei se fait omme habitude à l'aide d'un idempotent e ∈ Md

qu'on va hoisir une fois pour toutes. Ce hoix est bénin dans la mesure

où il n'intervient que dans les disussions sur les lasses d'isomorphisme de

modi�ations, qui �nalement, ne dépendent pas de e hoix.
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1 D-htouas à modi�ations multiples

1.1 Modi�ations de D-�brés et Grassmannienne a�ne

Considérons le hamp D-Fib des D-�brés de rang 1. Il assoie à tout Fq-

shéma la atégorie en groupoïdes des D⊠OS-Modules à droite, loalement

libre de rang 1. Ceux-i sont en partiulier des OX×S-Modules loalement

libres de rang d2. Il est lair que D-Fib est aussi le hamp des G-torseurs
loalement triviaux pour la topologie étale de X , pare que G est le shéma

en groupes des automorphismes du D-module trivial à droites D et que tous

les autres objets de la atégorie D-Fib(k) est loalement isomorphe à e

module trivial.

Soit T̄ un sous-shéma �ni de X̄ ′
. Soient V et V ′

deux D-�brés de rang

1 sur X̄. Une T̄ -modi�ation de V ′
dans V est un isomorphisme entre les

restritions de V et de V ′
à X̄ − T̄

t : V ′|X̄−T̄
∼
−→V|X̄−T̄ .

Pour alléger les notations, notons V T̄
et V ′T̄

les restritions de V et V ′
à

l'ouvert X̄−T̄ . Une T̄ -modi�ation sera alors un isomorphisme t : V ′T̄ ∼
−→V T̄

.

On va dé�nir e que 'est l'invariant d'une T̄ -modi�ation. Soit x̄ ∈ |T̄ |
un point de T̄ . Notons Ox̄ le omplété de OX̄ en x, et notons Fx̄ son orps des

frations. Notons V et V ′
les �bres génériques de V et V ′

respetivement. La

T̄ -modi�ation t permet d'identi�er V
∼
−→V ′

ainsi que leurs omplétés en x̄
qu'on note Vx̄

∼
−→ V ′

x̄. Le omplété en x̄ de V dé�nit un Dx̄-réseau de Vx̄, elui
de V ′

dé�nit un Dx̄-réseau de V ′
x̄. Puisque T̄ est ontenu dans X̄ ′

l'ouvert de

non-rami�ation de D, il existe un isomorphisme Dx̄ ≃Md(Ox̄) qui induit un
isomorphismeDx̄ ≃Md(Fx̄). En utilisant l'idempotent standard e ∈Md(Ox̄),
on obtient un Fx̄-espae vetoriel e(Vx̄) = e(V ′

x̄) de dimension d ave deux

Ox̄-réseaux e(Vx̄) et e(V
′
x̄). La position relative de es deux réseaux est donnée

par une suite de d entiers déroissants

λx̄ = (λ1 ≥ λ2 ≥ · · · ≥ λd)

d'après le théorème des diviseurs élémentaires. On pose invx̄(t) = λx̄.

On peut don assoier à toute T̄ -modi�ation t : V T̄ → V ′T̄
′

une fontion

inv(t) : |T | → Zd
+ à valeurs dans

Zd
+ = {λ = (λ1, . . . , λd) ∈ Zd | λ1 ≥ · · · ≥ λd},

dé�nie par x̄ 7→ invx̄(t). Il sera assez ommode d'érire formellement inv(t)
sous la forme

inv(t) =
∑

x̄∈T̄

invx̄(t)x̄.
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En termes des G-torseurs, une T̄ -modi�ation est un isomorphisme en-

tre les restritions de deux G-torseurs V et V ′
à X̄ − T̄ . Dans un voisinage

assez petit de T̄ ontenu dans X̄ ′
, G est isomorphe à GLd. Un tel isomor-

phisme étant hoisi, on peut assoier à une T̄ -modi�ation de G-torseurs,
une T̄ -modi�ation de �brés vetoriels de rang d. L'invariant dé�ni i-dessus
oïnide ave l'invariant habituel assoié à une T̄ -modi�ation entre deux

�brés vetoriels de rang d dé�nis sur un voisinage arbitrairement petit de T̄ .
Nous allons noter µ et µ∨ ∈ Zd

+ les suites d'entiers

µ = (1, 0, . . . , 0) et µ∨ = (0, . . . , 0,−1).

Elles sont parmi les éléments minimaux de Zd
+ par rapport à l'ordre partiel

usuel, dé�ni omme suit : pour tous λ, λ′ ∈ Zd
+, λ ≥ λ′ si et seulement si

λ1 ≥ λ′1

. . .

λ1 + · · ·+ λd−1 ≥ λ′1 + · · ·+ λ′d−1

λ1 + · · ·+ λd = λ′1 + · · ·+ λ′d.

Nous aurons aussi besoin de la fontion roissante ρ : Zd
+ → N dé�nie par

ρ(λ) =
1

2
[(d− 1)λ1 + (d− 3)λ2 + · · ·+ (1− d)λd]

pour les aluls de dimension. On a, en partiulier, 2ρ(µ) = 2ρ(µ∨) = d− 1.
Les modi�ations de position µ et µ∨

orrespondent bien aux notions

usuelles de modi�ations supérieures et inférieures de �brés vetoriels de

rang d. Soit ū ∈ X ′(k) et prenons T̄ = {ū}. Une T̄ -modi�ation de D-�brés

t : V T̄ → V ′T̄
d'invariant µ se prolonge un une injetion D ⊗Fq

k-linéaire
V → V ′

dont le onoyau est un k-espae vetoriel de rang d, supporté par ū.
Si de plus, on a hoisi un voisinage assez petit de ū sur lequel il existe un

isomorphisme entre G et GLd, une T̄ -modi�ation de D-�brés t : V T̄ → V ′T̄

de position µ induit, sur e voisinage, une injetion de �brés vetoriels de

rang d dont le onoyau est un k-espae vetoriel de dimension 1, supporté par
ū. Idem, les T̄ -modi�ations d'invariant µ∨

orrespondent aux modi�ations

inférieures de �brés vetoriels de rang d.

Dé�nition 1.1.1 Soit λ ∈ Zd
+. Le hamp D-Hckλ assoie à tout Fq-shéma

S la atégorie en groupoïdes des données (u,V,V ′) omprenant :

� un point u de X ′
à valeurs dans S,

� deux points V,V ′
de D-Fib à valeurs dans S,

� un isomorphisme

t : V ′|X×S−Γ(u)
∼
−→V|X×S−Γ(u)
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entre les restritions de V et V ′
au omplémentaire dans X × S du

graphe Γ(u) de u : S → X,

telles que pour tout s̄ ∈ S(k), pour ū = u(s̄), au-dessus de s̄, la modi�ation

ts̄ : V
′{ū}
s̄

∼
−→V

{ū}
s̄ a un invariant invū(ts̄) ≤ λ.

On va aussi onsidérer le sous-hamp D-Hck′λ de D-Hckλ lassi�ant les

mêmes données, mais en imposant une ondition plus forte sur la modi�-

ations t : on demande qu'en tout point géométrique s ∈ S(k), la {u(s̄)}-
modi�ation ts̄ a l'invariant invu(s̄)(t) = λ.

Si λ est un élément minimal de Zd
+, omme µ ou µ∨

, il est lair que

D-Hck′λ = D-Hckλ.

Proposition 1.1.2 Le morphisme

D-Hckλ → X ′ ×D-Fib

qui assoie (u;V,V ′; t) 7→ (u,V) est un morphisme représentable et projetif.

De plus, D-Hck′λ est un ouvert dense de D-Hckλ, lisse et de purement de

dimension relative 2ρ(λ) sur X ′ ×D-Fib.
En partiulier, si λ est égal à µ où µ∨

, le morphisme D-Hckλ → X ′ ×
D-Fib est projetif, lisse et purement de dimension relative d− 1.

Pour un λ non minusule,D-Hckλ n'est pas néessairement lisse au-dessus

de X ′ ×D-Fib n'est pas lisse. Toutefois, il est lisse au-dessus de Qλ ×D-Fib
où Qλ est une variante globale de la Grassmannienne a�ne, introduite par

Beilinson et Drinfeld [2℄. Rappelons la dé�nition de Qλ.

Soit Q un OX̄ -Module supporté par un point u ∈ X̄ . Comme Ou-module,

il est isomorphe à un module de la forme

Q ≃ Ou/̟
λ1

u ⊕ · · · ⊕ Ou/̟
λd′

u

où la suite déroissante d'entiers naturels λ1 ≥ · · · ≥ λd
′
> 0 est bien dé�ni.

Ii, ̟u est un uniformisant de X̄ en u. On ne va onsidérer que les suites de

longueur d′ ≤ d lesquelles seront omplétées par nombre néessaire de 0 pour
devenir un élément λ ∈ Nd

+ 'est-à-dire

λ = (λ1 ≥ λ2 ≥ · · · ≥ λd ≥ 0).

On notera alors inv(Q) = λ.

Dé�nition 1.1.3 Pour tout λ ∈ Nd
+, le hamp Qλ qui assoie à tout Fq-

shéma S la atégorie en groupoïdes des données suivantes :

� un morphisme u : S → X ′
,
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� un DX ⊗ OS-Module Q, OS-plat, supporté par le graphe de u tel que

pour tout point géométrique s ∈ S(k), pour u = u(s) ∈ X̄ ′
, pour tout

isomorphisme Du
∼
−→Md(Ou), au-dessus de s, e(Q) est un module de

torsion supporté par u, d'invariant inv(Q) ≤ λ. Ii, e 'est l'idempotent

standard de Md(Ou) qu'on a transféré à Du.

Proposition 1.1.4 Soit λ ∈ Nd
+. Soit

(u;V,V ′; t : V{u} ∼
−→V ′{u

′}
)

un objet de D-Hckλ(S). Alors t se prolonge de façon unique un une injetion

DX ⊠ OS-linéaire t : V →֒ V ′
. De plus, si Q désigne le onoyau de ette

injetion, la paire (u,Q) est un objet de Qλ(S).
Le morphisme

D-Hckλ → Qλ ×D-Fib

qui fait assoier à (u;V,V ′; t) la paire (u,Q) ∈ Qλ et le D-�bré V ∈ D-Fib,
est un morphisme lisse. Il en est de même du morphisme (u;V,V ′; t) 7→
(u;Q,V ′).

Démonstration. Cet énoné étant omplètement standard, rappelons briève-

ment l'idée de la démonstration. Pour démontrer que le morphisme

f : (u;V,V ′; t) 7→ (u;Q,V ′)

est lisse, il su�t de démontrer qu'il est une partie ouverte d'un �bré vetoriel.

La modi�ation étant loale dans un voisinage de u, on peut remplaer D-
module par �bré vetoriel de rang n. Étant donnés un �bré vetoriel de rang

n et un O-module de torsion Q de type λ, la �bre du morphisme f onsiste

en des appliation O-linéaire surjetive V ′ → Q. En omettant la surjetivité,

la �bre est lairement un espae vetoriel de dimension �xe. Quant à la

ondition de surjetivité, 'est une ondition ouverte. �

Il n'est pas di�ile d'étendre la dé�nition de Qλ et la proposition i-

dessus à un élément λ ∈ Zd
+ arbitraire. Soit λ ∈ Zd

+ et soit N ∈ N un entier

assez grand tel que λ + N = (λ1 + N ≥ · · · ≥ λd + N ≥ 0). On va poser

formellement Qλ = Qλ+N . Cei ne dépend pas de l'entier N pourvu que

λd + N ≥ 0. Si t est une modi�ation en u de V ′
dans V de position λ, t

induit une modi�ation en u de V dans V ′[N ] de type λ+N . La proposition

s'étend don sans di�ultés au as λ ∈ Zd
+.

L'énoné suivant utilise le lien entre Qλ et les ellules de la Grassmanni-

enne a�ne introduite par Lusztig [15℄ dont les référenes utiles inluent [6℄,

[16℄ et [18℄.
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Proposition 1.1.5 Il existe une variété projetive Q̃λ telle que loalement

pour la topologie étale de X ′
, il existe de X ′

-morphismes lisses surjetifs de

X ′ × Q̃λ sur Qλ.

Démonstration. Suivant Mirkovi et Vilonen [16℄, on onsidère le fonteur

Q̃λ,X′
qui assoie à tout Fq-shéma S l'ensemble des données (u,V, t)

� u est un point de X ′
à valeur dans S,

� V est un point de D-Fib à valeur dans S,
� t : D{u} → V{u}

est une modi�ation en u d'invariant petit ou égal à λ,
du D-�bré trivial D dans V.

Ce fonteur est représentable par un shéma projetif au-dessus X ′
. D'après

la proposition préédente, on sait que le morphisme Q̃λ,X′ → Qλ est un

morphisme lisse. Il n'est pas di�ile de véri�er qu'il est surjetif.

Si Y ′ → X ′
est un revêtement étale, il est lair que

Q̃λ,Y ′ = Q̃λ,X′ ×X′ Y ′.

Loalement pour la topologie étale, on peut supposer que Y ′
est isomorphe à

la droite a�ne. Puisque Y ′ ≃ A1
, on a une ation par translation de A1

sur

Q̃λ,X qui permet d'obtenir un isomorphisme Q̃λ,Y ′ ≃ Y ′ × Q̃λ où Q̃λ est une

�bre quelonque de Q̃λ,Y ′
au-dessus de Y ′

. �

Corollaire 1.1.6 Soit Aλ le omplexe d'intersetion de Qλ. Il satisfait deux

propriétés :

1. Il est loalement aylique par rapport au morphisme Qλ → X ′
.

2. Ses restritions aux �bres de Qλ sur X ′
sont, à déalage près, des fais-

eaux pervers irrédutibles.

Démonstration. Loalement pour la topologie étale de X ′
, il existe un X ′

-

morphisme lisse surjetif X ′ × Q̃λ → Qλ. On se ramène don à démontrer

l'énoné pour X ′ × Q̃λ où il se déduit de la formule de Kenneth. �

D'après un théorème de Lusztig, les faiseaux pervers Aλ sur Qλ réalisent

géométriquement une base, assez remarquable, de l'algèbre de Heke lorsque

λ parourt l'ensemble Zd
+. Pour préiser et énoné dont on va s'en servir,

rappelons la dé�nition des algèbres de Heke.

Soit x un point fermé de X ′
. On dé�nit Hx omme l'algèbre des fontions

à valeurs dans Qℓ, à support ompat dans G(Fx) qui sont invariantes à

gauhe et à droite par G(Ox). La struture d'algèbre de Hx est dé�nie par le

produit de onvolution usuelle

(f ∗ f ′)(g) =

∫

G(Fx)

f(h)f ′(h−1g) dg

10



en intégrant par rapport à la mesure de Haar dg sur G(Fx), normalisée par

vol(G(Ox)) = 1.
Pour tout x ∈ |X ′|, G est isomorphe à GLd dans un voisinage de Zariski

de x de sorte que Hx est isomorphe à l'algèbre de Heke de GLd. L'algèbre

de Heke de GLd admet don une base évidente (φλ(x)), paramétrée par les

λ ∈ Zd
+ ; la fontion φλ(x) étant la fontion aratéristique de la double-lasse

de λ(x)
GLd(Ox)diag(̟

λ1
x , . . . , ̟

λn

x )GLd(Ox)

où ̟x est une uniformisante de Fx. Transférée à G, on obtient une base de

Hx. Il n'est pas di�ile de montrer que la base ainsi obtenue, ne dépend ni

du hoix de l'isomorphisme entre Gx et GLd, ni du hoix de l'uniformisante

̟x.

L'isomorphisme de Satake permet d'identi�er anoniquement l'algèbreHx

ave l'algèbre Qℓ[Ĝ]
Ad(Ĝ)

des fontions polyn�miales

f̂ : Ĝ(Qℓ)→ Qℓ

qui sont invariantes par l'ation adjointe de Ĝ(Qℓ). Dans la situation présente,
le groupe dual de Langlands Ĝ est aussi égal à GLd. Pour tout λ ∈ Zd

+,

notons ψ̂λ la fontion dé�nie par la trae de tout élément ĝ ∈ Ĝ(Qℓ) sur la
représentation irrédutible de Ĝ de plus haut poids λ. Ces fontions forment

une base de Qℓ[Ĝ]
Ad(Ĝ)

lorsque λ parourt Zd
+. Le transformé de Satake φ̂λ

de la fontion double-lasse aλ di�ère en général de ψ̂λ. Le faiseau pervers

Aλ tient ompte préisément de ette di�érene.

Supposons deg(x) = s. Les k-points du hamp Qλ au-dessus de x, en
nombre �ni, tous dé�nis sur Fqs , orrespondent bijetivement aux éléments

α ∈ Zd
+ tels que α ≤ λ. On les note α(x) ∈ Qλ(x). Soit Pλ,α(q

s) la trae de

Frobqs sur la �bre de Aλ au-dessus de α(x).

Théorème 1.1.7 (Lusztig-Kato) La fontion

ψλ =
∑

α≤λ

Pλ,α(q
s)φα(x)

dans Hx, a pour transformé de Satake la fontion ψ̂λ dé�nie par la trae sur

la représentation irrédutible de plus haut poids λ de Ĝ(Qℓ).

On renvoie à [15℄ pour la démonstration algébrique de e théorème. Il a

été ensuite interprété omme une équivalene tannakienne par Ginzburg [6℄

et Mirkovi-Vilonen [16℄.
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1.2 Modi�ations itérées et propriété de fatorisation

On aura aussi besoin de onsidérer des suites de modi�ations ave les

invariants bornés. Soient n un entier naturel et λ = (λ1, . . . , λn) un n-uple
d'éléments de Zd

+.

Dé�nition 1.2.1 Le hamp D-Hckλ assoie à tout Fq-shéma S la atégorie

en groupoïdes des données ((uj)
n
i=1, (Vj)

n
i=0, (tj)

n
j=1) omprenant

� n points u1, . . . , un de X ′
à valeurs dans S,

� n + 1 points V0, . . . ,Vn de D-Fib à valeurs dans S,
� pour tous j = 1, . . . , n, un isomorphisme

tj : Vj|X×S−Γ(uj)
∼
−→Vj−1|X×S−Γ(uj)

entre les restritions de Vj−1 et Vj au omplémentaire dans X × S du

graphe Γ(ui) de uj : S → X.

telles que pour tout s̄ ∈ S(k), pour ūj = uj(s̄) ∈ X̄ ′
, au-dessus de s̄, la

modi�ation tj : V
{ūj}
j

∼
−→V

{ūj}
j−1 a l'invariant invūj

(tj) ≤ λj.

Il est lair sur sa dé�nition que D-Chtλ peut être onstruit au moyen de

"produits �brés suessifs". Pour tout j = 1, . . . , n, si on note pj et p′j les

deux projetions de D-Chtλj
sur D-Fib qui envoie (u,V,V ′, t) sur V et V ′

respetivement, alors on a

D-Chtλ = D-Chtλ1 ×p′1,D-Fib,p2
· · · ×p′n−1,D-Fib,pn

D-Chtλn
.

On va aussi onsidérer le sous-hamp D-Hck′λ de D-Hckλ lassi�ant les

mêmes données mais en imposant une ondition plus forte sur les modi�a-

tions ti en demandant que invūj
(tj) = λj .

Proposition 1.2.2 Soit λ = (λ1, . . . , λn) une suite de n éléments de Zd
+. Le

morphisme

D-Hckλ → X ′n ×D-Fib

qui assoie ((uj)
n
j=1, (Vj)

n
j=0, (tj)

n
j=1) 7→ ((uj),V0) est un morphisme représentable

et projetif. De plus, D-Hck′λ est un ouvert dense de D-Hckλ, lisse et de pure-
ment de dimension relative

∑n
j=1 2ρ(λj) sur X

′n ×D-Fib.

Démonstration. On se ramène au as d'une seule modi�ation au moyen du

produit �bré suessif, mentionné i-dessus. �

Sur l'ouvert omplémentaire de la réunion des diagonales de X ′n
, on aura

en un vrai produit �bré. Cette propriété de fatorisation, faile à démontrer,

est pourtant très importante. Elle a été, en partiulier, à la base de la on-

strution de la ontrainte de ommutativité de Drinfeld, voir [16℄ et [5℄, et a

fortiori de l'interprétation géométrique de l'homomorphisme de hangement

de base.
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Proposition 1.2.3 Au-dessus de l'ouvert U de X ′n
omplémentaire de la

réunion des diagonales,D-Hckλ est anoniquement isomorphe au produit �bré

des morphismes pj : D-Hckλj
→ D-Fib pour j = 1, . . . , n.

Démonstration. Il s'agit d'une propriété bien onnue des modi�ation de

�brés vetoriels. Soit x1, x2 deux points distints de X̄ . Fixer un �bré vetoriel

V sur X̄ . Alors donner une "grande" modi�ation

t : V ′{x1,x2} ∼
−→V{x1,x2}

telle que invxj
(t) = λj est équivalente à donner deux modi�ations indépen-

dantes

t′1 : V
′x1

1
∼
−→Vx1

et t′2 : V
′x2

2
∼
−→Vx2

telles que invxj
(t′j) = λj, ou enore équivalente à deux modi�ations "en

itération"

t2 : V
x2
2 → V

x2
1 et t1 : V

x1
1 → V

x1

ave les mêmes invariants. L'adaptation est évidente au as de D-�brés si on
suppose en plus que x1, x2 sont dans X

′
. La proposition s'en déduit. �

Tout omme dans le as d'une seule modi�ation, on veut onstruire un

objet "minimal" qui apture toutes les singularités du morphisme D-Hckλ →
X ′n ×D-Fib.

Dé�nition 1.2.4 Supposons que λ1, . . . , λn ∈ Nd
+. Le hamp Qλ qui assoie

à tout Fq-shéma la atégorie en groupoïdes des données suivantes :

- n points u1, . . . , un de X ′
à valeurs dans S,

- un drapeau de DX ⊠OS-Modules de torsion, OS-plats

0 = Q0 ⊂ Q1 ⊂ Q2 ⊂ · · · ⊂ Qn

tel que (uj, Qi/Qj−1) est un point de Qλj
à valeur dans S.

Proposition 1.2.5 Soit λ ∈ Nd
+. Soit

((uj)
n
j=1; (Vj)

n
j=0,V

{uj}
j

tj
−−−→V

{uj}
j−1 )

un objet de D-Hckλ(S). Alors tj se prolonge de façon unique un une injetion

DX ⊠OS-linéaire tj : Vj →֒ Vj−1. De plus, si Qj désigne le onoyau de

tj ◦ · · · ◦ t1 : Vj → V0

alors ((uj)
n
j=1, Q1 ⊂ · · · ⊂ Qn) est un objet de Qλ(S).

Le morphisme

D-Hckλ → Qλ ×D-Fib

qui fait assoier à ((uj); (Vj), (tj)) la paire ((uj), (Qj)) ∈ Qλ omme i-dessus

et le D-�bré V0 ∈ D-Fib, est un morphisme lisse.
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Démonstration. On se ramène par réurene au as n = 1, don à la propo-

sition 1.3, en se servant de la desription D-Hckλ omme un "produit �bré

suessif", donnée juste après la dé�nition 1.2.1. �

La dé�nition 1.2.4 et la proposition 1.2.5 se généralisent sans di�ulté à

tous λ1, . . . , λn ∈ Zd
+.

Proposition 1.2.6 Le omplexe d'intersetion Aλ de Qλ a les propriétés

suivantes.

1. Il est loalement aylique par rapport au morphisme Qλ → Xn
.

2. Ses restritions aux �bres de e morphisme sont des faiseaux pervers

irrédutibles.

Démonstration. Essentiellement la même démonstration que 1.1.6 marhe. �

On a de plus une propriété de fatorisation.

Proposition 1.2.7 Au-dessus de l'ouvert U de X ′n
omplémentaire de la

réunion des diagonales, Qλ est isomorphe à Qλ1×· · ·×Qλn
. Via et isomor-

phisme, Aλ s'identi�e à Aλ1 ⊠ · · ·⊠Aλn
.

Démonstration. Il su�t de ombiner la propriété de fatorisation ave la

formule de Kunneth. �

1.3 D-htouas à modi�ations multiples

Nous allons ommener par rappeler d'abord la notion de D-htoua tel

qu'elle est étudiée dans [11℄. Notons que les D-htouas de lo. it. eux peu-

vent avoir un rang arbitraire alors qu'ii nous allons nous restreindre au rang

1 pour avoir un problème de module de type �ni et propre. En ontrepartie,

nous relaxons les onditions sur le nombre et les types de modi�ations.

On onsidère le hamp D-Chtµ,µ∨
qui assoie à tout Fq-shéma S la até-

gorie en groupoïdes des données suivantes :

� deux points u et u′ de X ′
à valeurs dans S,

� deux points V et V ′
de D-Fib à valeurs dans dans S,

� deux injetions D ⊗ OS-linéaires t : V → V
′
et t′ : σV → V ′

dont les

onoyaux sont supportés respetivement par les graphes Γ(u) et Γ(u′)
respetivement, et sont des OS-Modules loalement libres de rang d sur
es supports.

Ii on a noté

σV = (idX×FrobS)
∗V où FrobS : S → S est l'endomorphisme de

Frobenius de S qui induit l'identité sur l'espae topologique de S et l'élévation

à la puissane q dans le faiseau strutural.

Cette donnée est lairement équivalente à la donnée de
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� un point (u′, u;V,V ′,V ′′; t′, t) de D-Hckµ,µ∨
à valeurs dans S,

� un isomorphisme de D-�brés σV
∼
−→V ′′

de sorte qu'on a un diagramme 2-artésien

D-Chtµ,µ∨ −−−→ D-Fib


y



y

D-Hckµ,µ∨ −−−→ D-Fib×D-Fib

où la �èhe vertiale droite est le morphisme graphe (FrobD-Fib, id) de l'en-
domorphisme de Frobenius FrobD-Fib de D-Fib.

On est don onduit à une généralisation à peu près immédiate de la

notion originale de D-htouas de Drinfeld. Elle a d'ailleurs été mentionnée,

entre les lignes, dans le premier artile de Drinfeld [4℄. Elle a réemment

réapparu dans une prépubliation de Varshavsky [21℄.

Soit λ = (λ1, . . . , λn) une suite de n éléments de Zd
+. On dé�nit le hamp

D-Chtλ en formant le produit artésien

D-Chtλ −−−→ D-Fib


y



y

D-Hckλ −−−→ D-Fib×D-Fib

Puisque �bres par �bres au-dessus de S, σV et V sont les �brés sur X
ayant le même degré, pour que D-Chtλ ne soit pas vide, il est náessaire

que

∑n
i=1

∑d
j=1 λ

j
i = 0.

On peut expliiter la dé�nition de D-Chtλ omme suit.

Dé�nition 1.3.1 Le hamp D-Chtλ assoie à tout Fq-shéma la atégorie

en groupoïdes des données ((uj)
n
j=1, (Vj)

n
j=0, (tj)

n
j=1, ǫ) omprenant :

� n points u1, . . . , un de X ′
à valeurs dans S,

� n + 1 points V0, . . . ,Vn de D-Fib à valeurs dans S,

� pour tout j = 1, . . . , n, une modi�ation tj : V
{uj}
j

∼
−→V

{uj}
j−1 d'invariant

invuj
(tj) ≤ λj,

� un isomorphisme ǫ : σV0
∼
−→Vn.

Selon une suggestion de V. La�orgue, on pourrait appeler es objets

htouas à mille pates. Dans le as partiulier de deux pates, et pour

λ1 = µ = (1, 0, . . . , 0) et λ2 = µ∨ = (0, . . . , 0,−1)

on retrouve bien la notion de D-htouas usuels de rang 1 tels qu'ils sont

étudié dans [11℄ hapitre 4.
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Si les points u1, . . . , un ∈ X
′(k) sont mutuellement distintes, la liste des

données onstituantes d'un D-htoua, ayant ses modi�ations en u1, . . . , un,
peut se réduire à une en une seule modi�ation

t : σV0|X−{u1,...,un}
∼
−→V0|X−{u1,...,un}.

En e�et la "grande" modi�ation t = ǫ ◦ tn ◦ · · · ◦ t1 détermine alors haune

des omposantes ǫ, tn, . . . , t1 d'après la proposition 1.2.3.

Pour éviter l'embarras ausé par le nombre in�ni de omposantes onnexes

de D-Chtλ indexées par le degré du �bré V0, suivant [11℄, on va le quotienter

par l'ation libre de aZ où a ∈ A×
F est un idèle de degré non nul qu'on a �xé

d'emblée. Bien entendu, quotienter par aZ, onsiste à ajouter formellement

dans la atégorie D-Chtλ(S) un isomorphisme entre haque objet ave l'objet

qui s'en déduit par tensorisation ave le �bré en droite L(a) assoié à l'idèle

a.
On pose

Sλ := D-Chtλ/a
Z.

Le morphisme évident D-Chtλ → X ′n
induit un morphisme

cλ : Sλ → X ′n

qu'on appellera le morphisme aratéristique.

1.4 Modèles loaux

Le hamp des htouas usuels D-Chtµ,µ∨
est lisse au-dessus de X ′ × X ′

.

Ce ne sera plus le as pour D-Chtλ pour les suites λ = (λ1, . . . , λn) dont, au
moins, une des omposantes n'est pas minusule. On peut toutefois montrer

que toutes les singularités de D-Chtλ apparaissent déjà dans le Qλ qu'il est

don raisonnable d'appeler le modèle loal de D-Chtλ. Cei est réminisent

des modèles loaux de variétés de Shimura ave mauvaise rédution.

La théorie de déformation de variétés abéliennes de Grothendiek-Messing

est ii remplaée par un lemme de type transversalité du graphe de l'endo-

morphisme de Frobenius ave la diagonale, dont voii l'énoné préis, voir

[11℄ setion I.2, proposition 1.
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Lemme 1.4.1 Considérons un diagramme de hamps sur Fq

W −−−→ U


y �



y (FrobU ,id)

M −−−→
(α,β)

U × U


y

Y

où Y est un Fq-shéma, où U est algébrique et loalement de type �ni sur

Fq,M est algébrique et loalement de type �ni sur Y , le morphisme (π, α) :
M→ Y × U est représentable et où le arré est 2-artésien.

Alors W est algébrique et loalement de type �ni sur Y et le morphisme

diagonal W → W × W, qui est représentable, séparé et de type �ni, est

partout non-rami�é et en partiulier, quasi-�ni.

Si on suppose de plus que U est lisse sur Fq et que le morphisme

(π, α) :M→ Y × U

est lisse et purement de dimension relative n, alors le morphisme W → Y
est aussi lisse et purement de dimension relative n.

Soit λ = (λ1, . . . , λn) ∈ (Zd
+)

n
. En appliquant e lemme à notre situation

où Y = Qλ, U = D-Fib, et oùM = D-Hckλ, on obtient que le hamp D-Chtλ
est algébrique et loalement de type �ni et que le morphisme

D-Chtλ → Qλ

est un morphisme lisse. On en déduit un morphisme lisse

fλ : Sλ → Qλ.

L'image inverse Fλ = f ∗
λAλ est alors le omplexe d'intersetion de Sλ.

Corollaire 1.4.2 Le omplexe d'intersetion Sλ de D-Chtλ a les propriétés

suivantes :

1. Il est loalement aylique par rapport au morphisme aratéristique

cλ : Sλ → X ′n
.

2. Ses restritions aux �bres de e morphisme sont à déalage près, des

faiseaux pervers irrédutibles.
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1.5 Struture de niveau

Soit I un sous-shéma fermé de X . On note DI la restrition de D à I.
Soit Ṽ = ((ui), (Vi), (ti), ǫ) un D-htoua à valeur dans S ave modi�a-

tion d'invariants bornés par λ1, . . . , λn en u1, . . . , un ∈ X
′(S), ou autrement

dit, un point de D-Chtλ à valeur dans S. Supposons en plus que u1, . . . , un
évitent I 'est-à-dire u1, . . . , un ∈ (X ′−I)(S). On peut alors dé�nir e qu'est

une I-struture de niveau de Ṽ.
Puisque les ui évitent I, les modi�ations ti dé�nissent des isomorphismes

entre les restritions des Vi à I × S qu'on notera simplement VI ; 'est un

DI ⊗ OS-module loalement libre de rang 1. L'isomorphisme ǫ : σV0
∼
−→Vn

induit un isomorphisme ǫI :
σVI

∼
−→VI .

Dé�nition 1.5.1 Une I-struture de niveau de Ṽ est la donnée d'un iso-

morphisme de DI ⊠OS-Modules

ι : DI ⊠OS → VI

tel que le diagramme

σ(DI ⊠OS)
σι
−−−→ σVI



y



y ǫI

DI ⊠OS −−−→
ι

VI

est ommutatif. Ii, l'isomorphisme vertial gauhe est elui qui se déduit de

l'isomorphisme anonique Frob∗SOS
∼
−→OS.

On utilise une notation un peu abusive DI
-Chtλ pour désigner le hamp

des D-htouas de modi�ation en dehors de I de position bornée par λ,
munis d'une I-struture de niveau. Suivant La�orgue, on a un diagramme

2-artésien

DI
-Chtλ −−−→ Spec(Fq)



y �



y

(X ′ − I)n ×X′n D-Chtλ −−−→ DI-Trv

où DI-Trv est le hamp en groupoides qui assoie à haque Fq-shéma S
la atégorie des DI ⊠ OS-Modules F loalement libre de rang 1 muni d'un

isomorphism φ : σF
∼
−→F . La �èhe horizontale en bas est défnie par

Ṽ 7→ (ǫI :
σVI

∼
−→VI).

La �èhe vertiale à droite est donnée par l'objet évident F = DI sur

Spec(Fq). Rappelons le théorème 2 de [11℄ setion I.3.
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Proposition 1.5.2 La �èhe vertiale à droite du diagramme i-dessus est

un D×
I -torseur par rapport à l'ation triviale de D×

I sur Spec(Fq). Par on-
séquent, la �èhe vertiale à gauhe du arré est un morphisme représentable

�ni étale et galoisien de groupe de Galois D×
I .

Posons SI
λ := D-ChtIλ/a

Z
. On obtient par omposition un morphisme lisse

f I
λ : SI

λ → Qλ et un morphisme

cIλ : SI
λ → (X ′ − I)n

qu'on appelle le morphisme aratéristique de Sλ. Nous notons F
I
λ l'image

réiproque (f I
λ)

∗Aλ.

Corollaire 1.5.3 Le omplexe d'intersetion F I
λ de Sλ a les propriétés suiv-

antes :

1. Il est loalement aylique par rapport au morphisme aratéristique

cIλ : SI
λ → (X ′ − I)n.

2. Ses restritions aux �bres de e morphisme sont à déalage près, des

faiseaux pervers irrédutibles.

1.6 Véri�ation du ritère valuatif de propreté

Proposition 1.6.1 Le morphisme cIλ : SI
λ → (X ′ − I)n est un morphisme

propre.

Démonstration. La démonstration suit les mêmes étapes que elles de la dé-

monstration du théorème 1 de [11℄ IV.1 qui traite le as des D-htouas
usuels de rang 1. Seule la dernière desente doit être un peu modi�ée. Pour

la ommodité du leteur, nous allons résumer la démonstration ave des mod-

i�ations appropriées.

Un D-htoua de rang 1 est automatiquement irrédutible est don α-
semi-stable pour tout α ∈]0, 1[ de sorte que le hamp DI

-Chtλ est de type

�ni, voir [11℄, II.2 théorème 8. Il nous su�ra don pour démontrer la propreté

de cIλ de véri�er le ritère valuatif de propreté pour e morphisme.

Soient O un anneau de valuation disrète ontenant Fq, K son orps des

frations, κ son orps résiduel. Notons X = X ⊗Fq
O qu'on voit omme une

ourbe �brée sur Spec(O). Notons ηκ le point générique de la �bre spéiale

X ⊗Fq
κ de X . Notons O′

l'anneau loal de X en le point ηκ, K
′
son orps

des frations, κ′ est son orps résiduel.

Donnons-nous n morphismes zéros ui ∈ (X ′ − I)(O) ave i = 1, . . . , n.
Pour alléger les notations, nous allons noter par les mêmes notations ui les
K-points de X ′ − I qui s'en déduisent par extension des salaires de O à K.
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Donnons-nous un point

ṼK = ((uj)
n
j=1, (V

K
j )nj=0, (tj)

n
j=1, ǫ)

de DI
-Chtλ à valeurs dans K au-dessus de (uj)

n
j=1 ∈ (X ′ − I)n(K). On doit

montrer qu'il peut s'étendre en un point de DI
-Chtλ à valeur dans O au-

dessus de (uj)
n
j=1 ∈ (X ′− I)(O). On va utiliser le lemme bien onnu suivant.

Lemme 1.6.2 Soient X un shéma régulier et j : U →֒ X une immersion

ouverte dont le fermé omplémentaire est de odimension plus grand que 2.
Alors les fonteurs j∗ et j∗ entre la atégorie des OX -Modules loalement

libres et la atégorie des OU -Modules modules loalement libres sont quasi-

inverses l'une de l'autre et dé�nissent une équivalene.

Prolonger un �bré vetoriel VK
j sur X ⊗Fq

K revient exatement à pro-

longer sa �bre générique Vi, de Spec(K
′) à Spec(O′), autrement dit, à hoisir

un O′
-réseau dans le K ′

-espae vetoriel Vj . Dans le D-htoua Ṽ
K
, les �-

bres génériques Vj de V
K
j peuvent être identi�ées à l'aide des modi�ations

tj et nous allons les noter tous V . L'isomorphisme ǫ : σVK
0

∼
−→V ′K

0 induit une

appliation σ-linéaire injetive ǫV : V → V 'est-à-dire une appliation ǫV
véri�ant ǫV (αv) = σ(α)v pour tout α ∈ K ′ = F ⊗Fq

K où σ est dé�ni par

σ(a⊗ b) = a⊗ bq pour tout a dans le orps des fontions F de X et b ∈ K.

Rappelons le lemme suivant dans [4℄.

Lemme 1.6.3 (Drinfeld) Soit V un K ′
-espae vetoriel muni d'une appli-

ation σ-linéaire injetive ǫV : V → V . Il existe alors des O′
-réseaux stables

sous ǫV et parmi eux-i il en existe un qui ontient tous les autres.

Soit π un uniformisant de l'anneau loal O qu'on l'utilise aussi omme un

uniformisant de O′
. Soient V un K ′

-espae vetoriel muni d'une appliation

σ-linéaire injetive ǫV : V → V . Soit M un O′
-réseau ǫV -stable de V . Alors

M est dit admissible si l'appliation induite

ǭV :M/πM →M/πM

n'est pas nilpotente.

Rappelons un autre lemme de [4℄.

Lemme 1.6.4 (Drinfeld) Mettons-nous dans la situation du lemme préé-

dent où M0 est le O
′
-réseau ǫV -stable maximal de V . Alors, s'il existe un seul

O′
-réseau ǫV -stable admissible dans V , alors le réseau M0 est aussi admissi-

ble.

De plus, quitte à remplaer K par une extension �nie L, (V, ǫV ) par (V ⊗K

L, ǫV ⊗ σL), V ontiendra un réseau tV -stable admissible.
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Revenons à notre situation où V est la �bre générique des omposantes

VK
i du D-htoua ṼK

. Quitte à remplaer K par une extension �nie, on peut

supposer que le O′
-réseau M0 tV -stable maximal est admissible. En utilisant

M0, on étend alors anoniquement haque Vj
K en un �bré Vj sur X . Par

fontorialité, haque modi�ation tj s'étend en un isomorphisme entre les

restritions de Vj−1 et Vj en dehors du graphe de uj. De même, l'ation de

OX -Algèbre D sur VK
j et V ′K

I s'étendent en une ation D sur Vj et V
′
j . En

�n, l'isomorphisme ǫ : σVK
0 → V

K
n s'étend en un morphisme ǫ : σV0 → Vn. Il

reste à véri�er trois hoses :

1. les tj : V
{uj}
j−1 → V

{uj}
j sont des modi�ations d'invariant invuj

(tj) ≤ λj.

2. les D ⊠OX -Modules Vj sont loalement libres ;

3. ǫ : σV0 → Vn est un isomorphisme.

La première assertion est évidente. En e�et ti est une modi�ation de

poisson bornée par λi en �bre générique, il en est de même en �bre spéiale.

La seonde assertion se déduit de la proposition 7 de [11℄ I.3 dont voii

l'énoné.

Lemme 1.6.5 (La�orgue) Supposons que D est une OX-Algèbre maximale.

Soient S un shéma sur Fq et V0 →֒ V1 ←֓
σV0 un diagramme de D ⊠ OS-

Modules qui sont loalement libres omme OX×S-Modules, dont les �èhes

sont injetives et de onoyaux supportés par X ′ × S. Alors V0,V1 sont des

D ⊠OS-Modules loalement libres.

Il reste à véri�er la dernière assertion. D'après le lemme 1.5, il su�t de

démontrer que ǫ induit un isomorphisme entre les �bres de

σV0 et de Vn au

point générique ηκ de la �bre spéiale de X . Bien entendu, il revient au même

de démontrer que l'appliation ǭ : M̄0 ⊗κ′,σ κ
′ → M̄0 est un isomorphisme.

Par hypothèse d'admissibilité, l'appliation linéaire

ǭ : M̄0 ⊗κ′,σ κ
′ → M̄0

n'est pas nilpotente. Considérons la �ltration de M̄0 dé�nis par les images

des puissanes de ǭ. Celle-i est néessairement stationnaire par la �nitude de

la dimension. Il existe don un sous-espae vetoriel non nul N de M̄0 qui est

égale à l'image de ǭn pour tout n assez grand. Supposons que ǭ n'est pas un
isomorphisme, N est un sous-κ′-espae vetoriel strit M̄0. Il va en résulter

une ontradition qui montrera que ǭ est en fait un isomorphisme.

Par onstrution, l'appliation linéaire restreinte ǭ : N ⊗κ′,σ κ
′ → N est

surjetive don bijetive. Par hypothèse ǭ ommute à l'ation de D de sorte

que le sous-espae vetoriel N est D-stable.

Pour tout j = 0, . . . , n, le sous-espae vetoriel N dé�nit par saturation

un sous-�bré Vj,N de V̄j = Vj ⊗O κ. Puisque N est stable sous l'ation de D,
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V̄N
j est un DX⊠OS-Module. Les modi�ations tj induisent des isomorphismes

entre les restritions de V̄N
i en dehors des setions u1, . . . , un. On a de plus

un isomorphisme ǭ : σV̄N
0 → V̄

N
n .

Soit v ∈ |X − X ′| une plae où D se rami�e. Par hypothèse u1, . . . , un
évitent X − X ′

, on peut identi�er les omplétés en v de V̄0, . . . , V̄n et leurs

sous-modules V̄N
0 , . . . , V̄

N
n . On a alors un isomorphisme

ǭ : σV̄N
0,v → V̄

N
0,v

de Dv ⊗Fq
κ-modules. En prenant les veteurs �xes par et isomorphisme on

un Dv-sous-module Ker[ǭ − 1, V̄N
0,v] de dimension sur Fv égal à la dimension

de N sur F ⊗Fq
κ. Notons dim(N) ette dimension.

Soit δ(v) le dénominateur de l'invariant de D en v. Pour qu'il existe un

Dv-module de dimension dim(N) il est néessaire que dδ(v) divise dim(N).
Puisque D est une algèbre à division sur F , le plus petit multiple ommun

de tous les δ(v) quand v parourt l'ensemble des plaes où D se rami�e est

égal à d. On en déduit que d2 divise dim(N) e qui ontredit le fait que N
soit un sous-espae vetoriel strit de M̄0. �

2 Systèmes loaux fondamentaux

Pour tout niveau I, on dispose d'un morphisme propre

cIλ : SI
λ → (X ′ − I)n

et d'un faiseau pervers F I
λ sur SI

λ qui est loalement aylique par rapport à

cIλ. Les images diretes Ri(cIλ)∗F
I
λ sont don des systèmes loaux. On va on-

sidérer le système loal Z-gradué WI
λ en prenant pour sa i-ième omposante

le système loal Ri(cIλ)∗F
I
λ.

Le système loal gradué WI
λ sur (X ′ − I)n est muni d'une ation de

l'algèbre de Heke HI
et d'une ation des endomorphismes de Frobenius

partiels que nous allons dé�nir en nous alquant sur le as des D-htouas
ordinaires.

2.1 Opérateurs de Heke et points �xes

On va onstruire l'ation de l'algèbre de Heke par orrespondane sur

WI
λ. Cette onstrution, omplètement standard, sera rappelée, mais les véri-

�ations de routines seront laissées aux soins du leteur.

On ne va onsidérer que l'ation de l'algèbre de Heke non rami�ée de

sorte que les plaes des X où l'algèbre à division entrale D est rami�ée,
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seront automatiquement négligées. L'algèbre de Heke HI
est dé�nie omme

le produit tensoriel restreint HI =
⊗′

x∈|X′−I|Hx où l'algèbre Hx est l'algèbre

des fontions à support ompat dans G(Fx), invariantes à gauhe et à droite
par G(Ox).

Rappelons qu'en toute plae x, Hx admet une base (φλ(x))λ∈Zd
+
formées

des fontions aratéristiques des double lasses, voir 1.1. Le produit tensoriel

restreint HI
admet don une base φT ′,λ′

T ′
paramétrée par les paires (T ′, λT ′)

formées d'un diviseur réduit T ′
de X ′ − I et d'une fontion λ′T ′ : |T ′| → Zd

+ ;

la fontion φT ′,λ′
T ′

étant le tenseur des fontions φλ′(x′) en les plaes x′ ∈ |T ′|
et les fontions unité en toutes les autres plaes.

On va dé�nir une ation de HI
sur WI

λ à l'aide des orrespondanes

dé�nies omme suit.

Dé�nition 2.1.1 Soit λ = (λ1, . . . , λn) ∈ (Zd
+)

n
. Soit (T ′, λ′T ′) une paire

formée d'un sous-shéma T ′
�ni réduit de X ′

et une fontion λ′T ′ : |T ′| → Zd
+.

Le hamp ΦT ′,λ′
T ′

assoie à tout Fq-shéma la atégorie en groupoïdes des

triples (Ṽ, Ṽ ′; t′′) formées

� de deux D-htouas

Ṽ = ((uj)
n
j=1, (Vj)

n
j=0, (tj)

n
j=0, ǫ, ι) et Ṽ ′ = ((uj)

n
j=1, (V

′
j)

n
j=0, (t

′
j)

n
j=0, ǫ

′, ι)

de modi�ations d'invariant invuj
(tj) ≤ λj et invuj

(t′j) ≤ λj, tous les

deux munis de I-struture ι et ι′ respetivement, et ayant les mêmes

zéros et poles

u1, . . . , un ∈ (X ′ − I − T ′)(S),

autrement dit 'est un S-point de

DI
-Chtλ ×(X′−I)n D

I
-Chtλ ×(X′−I)n (X ′ − I − T ′)n,

� d'une T̄ ′
-modi�ation t′′ : Ṽ T̄ ′ ∼

−→Ṽ ′T̄ ′
d'invariant λ′

T̄ ′ 'est-à-dire de

la donnée pour tous j = 0, . . . , n d'une T -modi�ation t′′j : V ′T̄
′

j
∼
−→V T̄ ′

i

ommutant à (tj) et (t
′
j), à ǫ et ǫ

′
, à ι et ι′, tel que inv(t′′j ) =

∑

x̄′∈T̄ ′ λ′x̄′x̄′.
Notons que puisque u1, . . . , un évitent T ′

, la donnée de la première

T̄ ′
-modi�ation t′′0 détermine en fait uniquement toutes les autres t′′j ,

d'après la propriété de fatorisation 1.2.3.

Proposition 2.1.2 Les projetions

pr1, pr2 : ΦT ′,λ′
T ′
→ DI

-Chtλ ×(X′−I)n (X ′ − I − T ′)n

sont des morphismes �nis et étales. De plus, on a fλ ◦ pr1 = fλ ◦ pr2 où

fλ : DI
-Chtλ → Qλ est le morphisme dé�ni en 1.4.
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Par passage au quotient par l'ation libre de aZ, on en déduit des mor-

phismes �nis étales

pr1, pr2 : ΦT ′,λ′
T ′
/aZ → SI

λ ×(X′−I)n (X
′ − I − T ′)n

De même, on a fλ ◦ pr1 = fλ ◦ pr2 où fλ : Sλ → Qλ est le morphisme

dé�ni en 1.4. On en déduit un isomorphisme pr∗1Fλ
∼
−→ pr∗2Fλ et don une

orrespondane ohomologique de (Sλ,Fλ) au-dessus de (X ′ − I − T ′)n. La
paire (T ′, λ′T ′) détermine de ette façon un endomorphisme de la restrition

deWI
λ à (X

′−I−T ′)n. PuisqueWI
λ est un système loal gradué sur (X ′−I)n,

et puisque tout endomorphisme de la restrition d'un syst �me loal à un ouvert

dense, se prolonge de façon unique en un endomorphisme du système loal

tout entier, on obtient par prolongement un endomorphisme de WI
λ. On le

notera ΦT ′,λ′
T ′
.

Proposition 2.1.3 Lorsque (T ′, λ′T ) varie, φT ′,λ′
T ′
7→ ΦT ′,λ′

T ′
dé�nit un ho-

momorphisme d'algèbres de HI
vers l'algèbre des endomorphismes de WI

λ.

Démonstration. C'est omplètement standard. �

Nous voulons aluler la trae de σs ◦ΦT ′,λ′
T ′
sur la �bre de WI

λ au-dessus

d'un point �xe de (X ′ − I)n par l'endomorphisme de Frobenius σs
. Nous

allons donner ii une première desription de la atégorie des points �xes de

la orrespondane σs ◦ΦT ′,λ′
T ′
ainsi que de la trae de σs ◦ΦT ′,λ′

T ′
sur la �bre

de Fλ au-dessus des tels points �xes. Plus tard dans les setions 4 et 5, nous

allons revenir sur ette desription pour lui donner une forme plus prohe du

�té géométrique de la formule des traes de Selberg.

Préisons que la orrespondane σs ◦ ΦT ′,λ′
T ′

onsiste en le même hamp

ΦT ′,λ′
T ′
, mais muni des deux projetions

σs ◦ pr1, pr2 : ΦT ′,λ′
T ′
/aZ → DI

-Chtλ ×(X′−I)n (X ′ − I − T ′)n

où σs
est l'endomorphisme de Frobenius σs

de DI
-Chtλ. La atégorie en

groupoïdes des points �xes de ette orrespondane onsiste don en la até-

gorie des objets formés de

� Ṽ, Ṽ ′
dans DI

-ChtIλ(k) ayant les mêmes poles et zéros u1, . . . , un,

� les modi�ations t′′j : V ′
j
T ′ ∼
−→VT ′

j d'invariant inv(t′′j ) = λ′T ′ qui à om-

mutent à (tj) et (t
′
j), à ǫ et ǫ

′
, en�n à ι et ι′,

� un isomorphisme

σs

Ṽ
∼
−→Ṽ ′

.

En utilisant e dernier isomorphisme, on peut réérire es données omme

suit :

� un point Ṽ ∈ DI
-ChtIλ(k) ayant les poles et zéros u1, . . . , un,
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� les modi�ations t′′j : σs

Vj
T ′ ∼
−→VT ′

j d'invariant inv(t′′j ) = λ′T ′, qui à

ommutent à ( σs

tj) et (tj), à
σs

ǫ et ǫ, en�n à

σs

ι et ι′.
Puisque T̄ ′

évite T = {u1, . . . , un}, la donnée de t
′′
0 détermine uniquement les

t′′1, . . . , t
′′
n d'après la propriété de fatorisation 1.2.3. Si en plus, on suppose

que les points u1, . . . , un sont deux à deux distints, par la même propriété

de fatorisation, on obtient une desription partiulièrement agréable de la

atégorie des points �xes.

Proposition 2.1.4 Supposons que les points u1, . . . , un sont deux à deux

distints. Alors la atégorie des points �xes de σs ◦ ΦT ′,λ′
T ′

dans la �bre de

D-ChtIλ au-dessus de u est elle formée des triplets (V; t, t′) formés de

� un D-�bré V ∈ D-Fib(k),
� un isomorphisme ι : VI

∼
−→DI ⊗ k,

� t : σVT ∼
−→VT

une T -modi�ation telle que inv(t) =
∑n

i=1 λiui ommu-

tant à

σι et ι
� t′ : σs

VT ′ ∼
−→VT ′

une T ′
-modi�ation telle que inv(t′) = λ′T ′, ommutant

à

σs

ι et ι,
tels que le diagramme suivant ommute

σs+1
V

σ(t′)
−−−→ σV

σs(t)



y



y t

σs

V −−−→
t′

V

Ii, V désigne la �bre générique de V.
Les points �xes de σs◦ΦT ′,λ′

T ′
dans SI

λ est la même atégorie en groupoïdes

augmentée des isomorphismes entre tout objet (V; t, t′) ave (V ⊗ L(a); t ⊗
idL(a), t

′ ⊗ idL(a)) où L(a) est le �bré en droite sur X assoiée à l'idèle a de

degré non nul qu'on avait �xé d'emblée.

D'après 2.1.2, on a une propriété de ompatibilité entre la orrespondane

de Heke ΦT ′,λ′
T ′

et le morphisme lisse fλ : D-ChtIλ → Qλ de la théorie des

modèles loaux 1.4 :

fλ ◦ pr1 = fλ ◦ pr2.

Rappelons que la orrespondane ohomologique pr∗1Fλ
∼
−→F∗

λFλ a été dé�nie

grâe à ette propriété de ommutation. On en déduit immédiatement l'énoné

suivant.

Proposition 2.1.5 Soit (V; t, t′) un point �xe de σs ◦ ΦT ′,λ′
T ′

dans la �bre

de D-ChtIλ au-dessus d'un point u = (u1, . . . , un) �xe par Frobqs. Soit Q ∈
Qλ(Fqs) l'image de (V; t, t′) dans Qλ.

Alors la trae de la orrespondane σs◦ΦT ′,λ′
T ′
sur la �bre de Fλ au-dessus

de (V; t, t′) est égale à la trae de Frobqs sur la �bre de Aλ au-dessus de Q.
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En partiulier, la trae

Tr(σs ◦ ΦT ′,λ′
T ′
, (Fλ)(V ;t,t′))

ne dépend que de l'invariant inv(t) et s'exprime en terme de multipliités

des poids dans des représentations de groupe dual grâe au théorème de

Lusztig-Kato, voir 1.1.7.

2.2 Endomorphismes de Frobenius partiels : desription

géométrique

Rappelons que pour tout Fq-shéma S, on a noté σ l'endomorphisme de

Frobenius de S qui induit l'identité sur l'espae topologique sous-jaent à S
et qui induit l'élévation à la puissane q dans le faiseau strutural.

Pour tout sous-shéma fermé �ni réduit I de X ′
, et pour toute suite

λ ∈ (Zd
+)

n
, on a onstruit un morphisme propre

cIλ : DI
-Chtλ → (X ′ − I)n

et le système loal gradué WI
r , somme direte des images direte dérivée du

faiseau pervers Fλ, voir le début du hapitre 2.

Pour tout j = 1, . . . , n, on note σj l'endomorphisme de (X ′ − I)n dé�ni

par

σj(u1, . . . , un) = (u1, . . . , uj−1, σ(uj), uj+1 . . . , un).

On va démontrer que es endomorphismes de Frobenius partiels se relèvent

de manière unique sur WI
λ.

Proposition 2.2.1 Soit U I
n l'ouvert de (X ′ − I)n dé�ni par ui 6= uj. Alors

pour tout j = 1, . . . , n, au-dessus de l'ouvert U = U I
n ∩σ

−1
j (U I

n) de (X ′− I)r,
on a un isomorphisme anonique

DI
-Chtλ|U

∼
−→ (DI

-Chtλ ×(X′−I),σi
(X ′ − I)n)|U .

Démonstration. Considérons d'abord le as i = 1. On va montrer qu'il existe

un isomorphisme au-dessus de l'ouvert σ−1
1 (U I

n).
Soient S un Fq-shéma et un point de DI

-Chtλ à valeurs dans S. Ce point
onsiste en la donnée de ((ui)

n
i=1, (Vi)

n
i=0, (ti)

n
i=1, ǫ) où

� u1, . . . , un ∈ X
′(S),

� V0, . . . ,Vn ∈ D-Fib(S)
� pour tous j = 1, . . . , n, tj : V

xj

j
∼
−→V

xj

j−1 est une modi�ation d'invariant

au plus λj ,
� ǫ : σV0

∼
−→Vn.
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Quitte à enlever V0 au début de la de la haîne et ajouter à la �n de la haîne,

σV1 muni de la modi�ation

σ(t1) :
σV

σ(u1)
1

∼
−→ σV

σ(u1)
0 = Vσ(u1)

n ,

on a fabriqué un htoua au-dessus de (u2, . . . , un, σ(u1)) d'invariants au plus

(λ2, . . . , λn, λ1).
Au-dessus de U I

n il y a un isomorphisme anonique entre les deux hamps

D-Hckλ2,...,λn,λ1

∼
−→D-Hckλ1,...,λn

ompatible ave l'automorphisme τn : U I
n → U I

n dé�ni par (u2, . . . , un, u1) 7→
(u1, . . . , un), pare que qu'ils sont tous les deux anoniquement isomorphes

au produit �brés de D-Hckλ1 , D-Hckλ2 , .. et D-Hckλn
au-dessus de U I

n. En

formant les produits artésiens évidents, on obtient au-dessus de U I
n un iso-

morphisme entre

D-Chtλ2,...,λn,λ1

∼
−→D-Chtλ1,...,λn

ompatible ave l'automorphisme τn : U I
n → U I

n . Ainsi, sous l'hypothèse

que (u2, . . . , un, σ(u1)) ∈ U I
n(S), on peut onstruire un anoniquement un

point de D-Chtλ1,...,λn
au-dessus de (σ(u1), u2, . . . , un). Il est évident que ette

onstrution est réversible de sorte que le morphisme onstruit est un iso-

morphisme. Notons que l'isomorphisme onstruit est au-dessus de l'ouvert

σ−1
1 (U I

n).
Le as i arbitraire entre 1, . . . , n, peut se ramener au as i = 1 quitte à

se restreindre à l'ouvert U I
n . On obtient don un isomorphism au-dessus de

l'intersetion U I
n ∩ σ

−1
i (U I

n). �

On en déduit par passage au quotient pas aZ, un isomorphisme entre les

restritions à U I
n ∩ σ

−1
j (U I

n) de σ
∗
jS

I
λ et SI

λ, qui identi�e du même oup leur

omplexe d'intersetion F I
λ et σ∗

jF
I
λ . Par onséquent, on a un isomorphismes

entre les restritions des systèmes loaux gradués σ∗
jW

I
λ etW

I
λ à U

I
n∩σ

−1
j (U I

n).
Puisque e sont des systèmes loaux, et isomorphisme se prolonge en un

isomorphisme

σ∗
j : σ∗

jW
I
λ

∼
−→WI

λ.

Ce sont e que Drinfeld a appelé les endomorphismes de Frobenius partiels.

2.3 Endomorphismes de Frobenius partiels : desription

arithmétique

La onstrution de l'endomorphisme de Frobenius partiel dans le para-

graphe préédent fournit un ouvert expliite de (X ′ − I)n où on a un en-

domorphisme agissant géométriquement sur DI
-Chtλ. Si on veut éventuelle-

ment ompter le nombre de points �xes par un endomorphisme de Frobenius
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partiel, on aura besoin d'une autre desription, plus adélique, de l'endomor-

phisme de Frobenius partiel e qui onstitue l'objet de e paragraphe.

Considérons un k-point de DI
-Chtλ au-dessus d'un point

u = (u1, . . . , un) ∈ (X ′ − I)n(k)

tel que ui 6= uj pour toutes indies i 6= j ; notons T̄ = {u1, . . . , un}. Ce point
onsiste alors en la donnée d'une paire (V, t) où V est un D-�bré sur X̄ et

t : σV T̄ ∼
−→V T̄

est une T̄ -modi�ation telle que pour tout j = 1, . . . , n, on a

invuj
(t) ≤ λj .

Pour toute suite d'entiers naturels s = (s1, . . . , sn) ∈ Nn
, onsidérons

l'endomorphisme de Frobenius partiel

∂sσ(u1, . . . , un) = (σs1(u1), . . . , σ
sn(un)).

Comme on a vu dans le paragraphe préédent, pour qu'on puisse relever ∂sσ
en un morphisme entre les �bres

DI
-Chtλ(u)→ D

I
-Chtλ(∂

sσ(u))

il est néessaire d'imposer la ondition que, pour toute olletion d'entiers

(l1, . . . , ln) telle que 0 ≤ lj ≤ sj , on a σli(ui) 6= σlj(uj) pour tous i 6= j. Dans
e paragraphe, on imposera une ondition di�érente sur les x̄j et on préisera

la ompatibilité entre les deux onstrutions.

Notons v1, . . . , vm ∈ |X| les points fermés deux à deux di�érents de X
supportant T̄ = {u1, . . . , un} et

ν : {1, . . . , n} → {1, . . . , m}

l'unique appliation telle que le point géométrique uj soit supporté par la

plae vν(j), pour tous j = 1, . . . , n.

Hypothèse 2.3.1 On supposera que sj = sj′ haque fois que uj et uj′ sont
supportés par la même plae, autrement dit haque fois que ν(j) = ν(j′).

Notons T = {v1, . . . , vm} le fermé réduit de X réunion de v1, . . . , vm. Soit
Xvi le omplété formel de X en vi. D'après le théorème de reollement formel

de Beauville-Laszlo [1℄, la donnée du D-�bré V en X ⊗Fq
k est équivalente

aux données

1) d'un D-�bré VT
sur (X − T )⊗Fq

k
2) pour tous i = 1, . . . , m, d'un D-�bré Vvi sur Xvi ⊗Fq

k,
3) et pour tout i = 1, . . . , m, d'un isomorphisme entre les images inverses

de VT
et de Vvi sur X

∗
vi
⊗Fq

k où X∗
vi
= Xvi ⊗X (X − T )

ξi : V
T |X∗

vi
⊗Fqk

∼
−→Vvi |X∗

vi
⊗Fqk

.
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Dans es termes, la donnée supplémentaire d'une T -modi�ation t : σVT ∼
−→VT

est équivalente aux données

4) d'un isomorphisme tT : σVT ∼
−→VT

.

5) et pour tous i = 1, . . . , m, d'un isomorphisme

tvi :
σVvi |X∗

vi
⊗Fqk

∼
−→Vvi |X∗

vi
⊗Fqk

tel que le diagramme

σVT |X∗
vi
⊗Fqk

tT
−−−→ VT |X∗

vi
⊗Fqk

σξi



y



y ξi

σVvi |X∗
vi
⊗Fqk

−−−→
tvi

Vvi |X∗
vi
⊗Fqk

soit ommutatif.

6) L'invariant inv(t) peut se lire sur les invariants des tvi . On a

inv(t) =

m∑

i=1

inv(tvi)

où les invariants inv(tvi) sont dé�nis de la façon évidente. Pour que

(V, t) soit un point de DI
-Chtλ(u) il reste à demander que pour tout

i = 1, . . . , m, on a

inv(tvi) ≤
∑

ν(j)=i

λjuj.

Ainsi (V, t) peut être dérit par un uplet

[(VT ,Vvi, ξi), (t
T , tvi)]

ave l'indie i = 1, . . . , m, véri�ant 1)-6) omme i-dessus. Il est lair que

les tvi sont omplètement déterminés par tT et les ξi. Leur présene dans

le 5-uplet permettent toutefois de dérire plus expliitement l'impat des

endomorphismes de Frobenius partiels ∂sσ.

Proposition 2.3.2 Soient u = (ū1, . . . , ūn) et s = (s1, . . . , sn) omme dans

l'hypothèse 2.3.1. En partiulier s : {1, . . . , n} → N se fatorise par ν et par

une fontion {1, . . . , m} → N qu'on notera aussi i 7→ si.
Soit (V, t) ∈ DI

-Chtλ(x̄) représenté par un 5-uplet [(VT ,Vvi, ξi), (t
T , tvi)].

Alors le 5-uplet [(VT ,σ
si Vvi, ξ

′
i), (t

T , σsi(tvi))] ave

ξ′i = Nsi(tvi)
−1ξi = (tvi

σti · · ·
σsi−1

tvi)
−1ξi,

représente un point de DI
-Chtλ(∂

sσ(u)). Cei dé�nit don un relèvement de

∂sσ
∂sσ : DI

-Chtλ(u)→ D
I
-Chtλ(∂

sσ(u)).
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Démonstration. Il nous faut véri�er les onditions 1)-6) pour le uplet

[(VT ,σ
siVvi , ξ

′
i), (t

T , σsi(tvi))]

Les onditions 1)-4) étant évidentes, véri�ons 5) et 6).

Pour 5), montrons que le diagramme

σVT |X∗
vi
⊗Fqk

tT
−−−→ VT |X∗

vi
⊗Fqk

σξ′i



y



y ξ′i

σVvi |X∗
vi
⊗Fqk

−−−→
σsi tvi

Vvi |X∗
vi
⊗Fqk

ommute. On sait que la σ-onjugaison de tT |X∗
vi
⊗Fqk

par ξi, est tvi . Un alul

standard montre alors que la σ-onjugaison de tT |X∗
vi
⊗Fqk

par ξ′i = Nsi(tvi)
−1ξi,

est

σsi tvi . On en déduit que le diagramme ommute.

Pour 6), il faut véri�er ertaines égalités sur les invariants. Si

inv(t) =

m∑

i=1

inv(tvi) =

n∑

j=1

µjuj

ave µj ≤ λj , alors

m∑

i=1

inv(σ
si tvi) =

n∑

j=1

µjσ
sj(uj)

e qui prouve 6). �

En itérant la onstrution que dans la proposition 2.2.1, on obtient un

relèvement de l'endomorphisme de Frobenius partiel

∂sσ : (X ′ − I)n → (X ′ − I)n

sur l'image inverse dans DI
-Chtλ de l'ouvert de (X ′ − I)n dé�ni par les

onditions

σlj(uj) 6= σlj′ (uj′)

pour toutes indies j 6= j′ et pour tous les entiers lj, lj′ tels que 0 ≤ lj ≤ sj
et 0 ≤ lj′ ≤ sj′. Au lieu d'appliquer le Frobenius à un seul uj omme dans

2.2.1, on pourrait l'appliquer simultanément à une olletion {uj1, . . . , ujr} du
moment que s(j1) = · · · = s(jr). Cette légère optimisation permet d'agrandir

l'ouvert de (X ′− I)n où le relèvement de ∂sΦ est possible. On obtient en fait

un relèvement de ∂sσ sur l'ouvert Us de (X ′ − I)n dé�ni par les onditions

suivantes
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� uj 6= uj′ pour toutes j 6= j′

� σlj (uj) 6= σl′j (uj′) pour toutes indies j, j
′
telles que sj 6= sj′ et pour

tous les entiers lj, lj′ tels que 0 ≤ lj ≤ sj et 0 ≤ lj′ ≤ sj′.

Proposition 2.3.3 Tous points géométriques (u1, . . . , un) véri�ant l'hypothèse
2.3.1 appartient à l'ouvert Us. Au-dessus de e point, les deux onstrutions

2.2.1 et 2.3.2 de relèvement de l'endomorphisme Frobenius partiel ∂sσ sont

identiques.

Démonstration. C'est lair sur les dé�nitions. �

Soient T ′
un fermé réduit de X ′

étranger à T = {v1, . . . , vm} et λ′T ′ :
|T ′| → Zd

+. Soit ΦT ′,λ′
T ′

la orrespondane de Heke assoiée. Pour toute

suite d'entiers s = (s1, . . . , sn) ave si > 0, la atégorie des points �xes de la

orrespondane

∂sσ ◦ ΦT ′,λ′,T ′

peuvent être dérits omme suit.

Proposition 2.3.4 Soient u = (u1, . . . , un) ∈ (X ′− I)n(k) tels que uj 6= uj′
pour toutes indies j 6= j′. Soit s = (s1, . . . , sn) une suite d'entiers strite-

ment positifs qui véri�e l'hypothèse 2.3.1. Alors la atégorie des points �xes de

∂sσ◦ΦT ′,λ′,T ′
dans la �bre de DI

-Chtλ(u) est elle formée des uplets (V, t, t′, ι)
et des isomorphismes de tels uplets. Ces uplets sont onstitués de

� (V, t, ι) est un point de DI
-Chtλ(u) où V est un D-�bré sur X̄, t :

σV T̄ ∼
−→V est une T̄ -modi�ation, T̄ étant {u1, . . . , un}, telle que inv(t) ≤∑n

i=1 λiui, où en�n ι est une I-struture de niveau. Notons (∂
sσ)(V, t, ι) =

(V1, t1, ι1).
� t′ est une T ′

-modi�ation de D-htouas

t′ : V1
T ′ ∼
−→VT ′

.

telle que inv(t′) = λ′
T̄ ′ et qui est ompatible ave ι et ι1, ave t et t1

dans le sens évident, voir proposition 2.1.4.

La atégorie des points �xes de ∂sσ ◦ΦT ′,λ′,T ′
dans la �bre de SI

λ(u) est la
atégorie en groupoïdes obtenue à partir de la préédente en ajoutant formelle-

ment un isomorphisme entre (V, t, t′, ι) et (V, t, t′, ι)⊗L(a) omme dans 2.1.4.

2.4 Remarque sur un théorème de Drinfeld

Drinfeld a démontré qu'un système loal sur un produit de deux ourbes,

stable par les endomorphismes de Frobenius partiels, est néessairement triv-

ial sur un produit de revêtements étales de haune des ourbes, voir une

démonstration dans [11℄. Nous allons indiquer omment le as général peut
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se réduire au as des ourbes à l'aide des ourbes dites de Peano, qui passent

par à travers autant de points qu'on peut désirer. Cei est une astue due

de Katz [7℄, [19℄. Laumon m'a suggéré une autre démonstration possible,

en adaptant l'argument de La�orgue dans [11℄ au as général. Nous nous

ontentons toutefois du premier argument qui est oneptuellement moins

satisfaisant, mais plus élémentaire.

Théorème 2.4.1 Soient X et Y deux shémas quasi-projetifs lisses et on-

nexes sur Fq. Notons σX et σY les endomorphismes de Frobenius sur X
et Y . Soit V un revêtement �ni étale de X × Y muni d'un isomorphisme

V
∼
−→ (idX × σY )

∗V . Alors, il existe des revêtements étales X ′
et Y ′

de X et

Y respetivement tels que V devient trivial au-dessus de X ′ × Y ′
.

Démonstration. Quitte à remplaer X et Y par X ⊗Fq
Fqs et Y ⊗Fq

Fqs si

néessaires, on peut supposer que X et Y ont des points rationnels sur Fq.

Choisissons un point x0 ∈ X(Fq) et y0 ∈ Y (Fq) et des points géométriques

x̄0, ȳ0 au-dessus de x0 et y0 respetivement. Ayant hoisi es points base, on a

des groupes fondamentaux π1(X, x̄0) et π1(Y, ȳ0) mais aussi le groupe fonda-

mental du produit π1(X×Y, x̄0×ȳ0). Pour ne pas enombrer les notations, on
va négliger les points bases x̄0, ȳ0 et x̄0× ȳ0 et érire simplement π1(X), π1(Y )
et π1(X × Y ).

Quitte à remplaer V par un revêtement qui le oi�e, on peut supposer

que le revêtement V soit galoisien. Notons G son groupe de Galois ; on a un

homomorphisme surjetif de groupes π1(X ×Y )→ G. Il s'agit de démontrer

qu'il se fatorise à travers l'homomorphisme évident π1(X × Y )→ π1(X)×
π1(Y ) qui se déduit des deux projetions de X × Y sur X et Y , et de la

ovariane du fonteur π1.
Considérons le morphisme X → X × Y qui envoie x 7→ (x, y0) et en

partiulier le point base x̄0 sur x̄0 × ȳ0. On en déduit un homomorphisme de

groupes π1(X)→ π1(X × Y ). On peut former un homomorphisme omposé

γX
π1(X)→ π1(X × Y )→ G.

De même on a un homomorphisme omposé γY

π1(Y )→ π1(X × Y )→ G.

Il nous faudra véri�er deux assertions :

1. L'appliation γX ×γY : π1(X)×π1(Y )→ G est un homomorphisme de

groupes. Autrement dit, les deux sous-groupes de G images de γ1 et de
γ2 respetivement, ommutent entre eux.

2. L'homomorphisme π1(X × Y )→ G se fatorise à travers γX × γY .
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Dans le as où X et Y sont des ourbes projetives lisses et G est le groupe

de Galois d'un revêtement V de X × Y tel que V
∼
−→ (idX × σY )

∗V , alors les
deux assertions préédentes sont véri�ées ar le théorème est onnu dans e

as.

Dans le as général, si on peut, omme en aratéristique zéro, traer

dans X une ourbe CX passant par le point base x0 tel que l'homomorphisme

π1(CX)→ π1(X) soit surjetif et pareil pour Y , les deux assertions i-dessus

se déduisent sans di�ultés du as des ourbes. Par défaut, on va se ontenter

d'un énoné plus faible qui su�ra au prix des arguments alambiqués.

Lemme 2.4.2 Soient X un variété quasi-projetive lisse sur Fq, et x̄0 un

point base de X. Soit G un quotient �ni du groupe fondamental π1(X). Alors,
on peut traer sur X une ourbe lisse CX , dé�nie sur Fq, passant par x0 telle
que l'homomorphisme omposé

π1(C)→ π1(X)→ G

soit surjetif.

Démonstration. Pour tout point fermé x ∈ |X| de orps résiduel κ(x), notons
ρx la lasse de onjugaison de π1(X) dé�ni omme l'image par l'homomor-

phisme de groupoïdes

π1(u) = Gal(κ(u)/κ(u))→ π1(X)

de l'élément de t 7→ t#κ(u)
de Gal(κ(u)/κ(u)). Notons ρGu la lasse de onju-

gaison de G l'image de ρu. D'après le théorème de Chebotarev, l'appliation

de |X| sur l'ensemble des lasses de onjugaison de G est surjetive.

Puisque G est un groupe �ni, on peut hoisir un nombre �ni de points

fermées x1, . . . , xn de X dont les images ρGui
remplissent l'ensemble des lasses

de onjugaison de G.
D'après un théorème de Katz-Poonen, voir [7℄ et [19℄, on peut traer

une ourbe lisse CX ⊂ X, dé�nie sur Fq, qui ontient les points fermés

x0, x1, . . . , xn. On a don les homomorphismes entre les groupes fondamen-

taux π1(CX)→ π1(X). En omposant e dernier ave l'homomorphisme sur-

jetif π1(X) → G on obtient un homomorphisme π1(CX) → G. Il s'agit de
démontrer que elui-i est surjetif.

Il su�ra de démontrer que son image est un sous-groupe distingué de G.
En e�et, dans e as, ette image est néessairement égale à G tout entier

puisque qu'elle renontre toutes les lasses de onjugaison de G et qu'elle

stable sous la onjugaison de G. Il nous reste à démontrer le lemme général

suivant, ertainement bien onnu.
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Lemme 2.4.3 Soient X un shéma onnexe et V un revêtement �ni étale,

pas néessairement onnexe, mais galoisien de groupe de Galois G. Soit x
un point base et π1(X) le groupe fondamental relatif à e point base. Alors

l'image de l'homomorphisme π1(X)→ G est un sous-groupe distingué.

Démonstration. Soit V (x) la �bre de V au-dessus de x. Puisque V est un

revêtement galoisien, G agit simplement transitivement sur V (x).
Soit V ′

une omposante onnexe de V . Soit G′
le sous-groupe de G des

éléments qui laisse stable V ′
. Fixons un élément v ∈ V ′(x). Pour tout g ∈ G′

,

on a v′ = gv ∈ V ′(x). Inversement si v′ ∈ V ′(x), il existe un unique élément

g ∈ G tel que

v′ = gv. L'élément g ∈ G laisse néessairement stable la omposante on-

nexe V ′
et don g ∈ G′

. On en onlut que G′
agit simplement transitivement

sur V ′(x) de sorte que V ′
est un revêtement galoisien onnexe.

Pour tout v′ ∈ V ′(x), il existe un élément h ∈ π1(X) tel que hv = v′. Si
g ∈ G tel que gv = v′, g est néessairement l'image de h. On en déduit que

G′ ⊂ Im[π1(X)→ G].
Maintenant les éléments dans Im(π1(X) → G) doivent stabiliser ha-

une des omposantes onnexes de V de sorte que Im[π1(X) → G] est in-
lus dans Ker[G → Aut(π0(V ))]. En�n, on a l'inlusion évidente Ker[G →
Aut(π0(V ))] ⊂ G′

de sorte que l'égalité

G′ = Im[π1(X)→ G] = Ker[G→ Aut(π0(V ))].

En partiulier, Im(π1(X)→ G) est un sous-groupe distingué de G. �

On peut don traer une ourbe CX sur X passant par x0 telle que l'image

du omposé π1(CX)→ π1(X)→ G soit la même que l'image de π1(X)→ G.
Idem , on peut traer une ourbe CY sur Y véri�ant la ondition similaire.

En restreignant le revêtement V à CX ×CY , et en appliquant le théorème de

Drinfeld à e revêtement, on sait que l'homomorphisme π1(CX×CY )→ G se

fatorise à travers π1(CX)× π1(CY ). En partiulier, les images de π1(CX) et
de π1(CY ) dans G ommutent. Il en est don de même des images de π1(X)
et de π1(Y ).

On a don déjà démontré que l'appliation

γX × γY : π1(X)× π1(Y )→ G

est un homomorphisme de groupes. Il reste à démontrer que l'homomor-

phisme π1(X × Y )→ G se fatorise à travers elui-i.

Soient KX = Ker[γX : π1(X) → G] et KY = Ker[γY : π1(Y ) → G]. Soit
K un sous-groupe ouvert distingué de π1(X × Y ) assez petit, notamment

qu'il soit ontenu dans Ker[π(X × Y ) → G], et dont l'image dans π1(X),
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respetivement dans π1(Y ) soit ontenu dansKX , respetivementKY . Notons

G′ = π1(X × Y )/K.

Soient u1, . . . , un des points fermés deX×Y dont les images des Frobenius

ρG
′

u1
, . . . , ρG

′

un
remplissent l'ensemble des lasses de onjugaison de G′

. Soient

xi ∈ |X| et yi ∈ |Y | les images de ui sur X et Y . Soit CX une ourbe lisse irré-

dutible sur X qui passe par x0 et x1, . . . , xn. De même, soit CY une ourbe

lisse irrédutible sur Y qui passe par y0 et y1, . . . , yn. Le même argument

que elui dans la démonstration du lemme, démontre que l'homomorphisme

omposé

π1(CX × CY )→ π1(X × Y )→ G′

est surjetif.

Considérons le diagramme

π1(CX × CY )
α
−−−→ π1(X × Y )

β
−−−→ G

p



y



y p′



y idG

π1(CX)× π1(CY ) −−−→
α′

π1(X)× π1(Y ) −−−→
β′

G

dont on doit démontrer le arré de droite ommutatif. Notons que le arré

de gauhe est ommutatif par fontorialité de π1.
Puisque le théorème est onnu dans le as des ourbes, le diagramme

"omposé"

π1(CX × CY )
β◦α
−−−→ G

p



y



y idG

π1(CX)× π1(CY ) −−−→
β′◦α′

G

est ommutatif.

Soit g ∈ π1(X × Y ) un élément arbitraire. Il s'agit de démontrer de g
et p′(g) ont la même image dans G 'est-à-dire β(g) = β ′(p′(g)). Il existe
h ∈ π1(CX × CY ) tel que g et α(h) soient ongru modulo K. En partiulier

g et α(h) ont la même image dans G 'est-à-dire β(g) = β(α(h)). Mais

ela implique aussi que p′(g) et p′(α(h)) = α′(p(h)) di�èrent d'un élément

dans Ker(β ′) de sorte que β ′(p′(g)) = β ′(α′(p(h))). En utilisant le fait que le

diagramme "omposé" est ommutatif, on a β ′(α′(p(h))) = β(α(h)) = β(g).
Cei termine la démonstration du théorème 2.3.1. �

2.5 La forme du module virtuel

D'après le théorème 2.3.1, la représentation de π1((X
′ − I)n) assoiée à

haque système loal WI
λ,i = RicIλFλ muni des endomorphisme de Frobenius
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partiel σ∗
i : σ∗

iW
I
λ,i

∼
−→WI

λ,i, se fatorise à travers π1(X
′ − I)n.

Pour tout système loalW sur (X ′−I)n muni d'un ation de HI
, on note

[W] sa lasse dans le groupe de Grothendiek des HI ⊗π1(X
′− I)n-modules.

Notons [WI
λ] la somme alternée

[WI
λ] =

∑

i

(−1)i[WI
λ,i].

L'expression suivante peut être devinée à partir des onjetures de Langlands

sur la ohomologie des variétés de Shimura. Notons l'absene des termes

endosopiques dans notre as où le groupe G est une forme intérieure de

GLd.

Théorème 2.5.1 Soient λ1, . . . , λn ∈ Zd
+ tels que

∑n
j=1

∑d
i=1 λ

i
j = 0. Alors

on a

[WI
λ] =

⊕

π

m(π)[πKI ⊗ pr∗1Lλ1(π)⊗ · · · ⊗ pr∗nLλn
(π)]

où

� π parourt l'ensemble des représentations automorphes de D×
sur lesquelles

aZ agit trivialement,

� le sous-groupe ompat KI de G(AF ) est assoié au niveau I de façon

usuelle ; πKI
est l'espae des veteurs �xes de π sous e groupe.

� pri est la projetion de (X ′ − I)n sur son i-ième fateur.

� Lλi
(π) est le système loal sur (X ′−I) obtenu en omposant le paramètre

de Langlands de π

σπ : π1(X
′ − I)→ GLd(Qℓ)

ave la représentation algébrique irrédutible de GLd(Qℓ) de plus haut

poids λi.

3 L'ation du groupe symétrique Sr

3.1 Situation A : desente à la Weil

Soit λ = (λ1, . . . , λn) ∈ (Zd
+)

n
. Pour tout entier naturel r, onsidérons les

produit artésien r fois

(cIλ)
r : (SI

λ)
r → (X ′ − I)rn.

sur lesquels le groupe symétrique Sr agit de manière évidente. En partiulier,

l'ation sur (X ′ − I)rn est donnée par τ(xij)
i=1,...,r
j=1,...,n = (x′ij )

i=1,...,r
j=1,...,n ave x′ij =

x
τ(i)
j .
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La somme direte des images diretes dérivées Ri(cIλ)
r
∗F

⊠r
λ est, par la

formule de Kunneth (WI
λ)

⊠r
. Notons-le A. Le système loal gradué A est

muni en plus de l'ation de (HI)⊗r
d'une ation de Sr qui relève de l'ation

de Sr sur (X ′ − I)rn. Notons [A] la lasse alternée de A dans le groupe de

Grothendiek des systèmes loaux sur (X ′−I)nr muni des ations ompatibles

de (HI)⊗r
et de Sr relevant elle dé�nie plus haut sur (X

′ − I)rn.
Prenons omme point base de (X ′−I)rn un point x = (xij) ∈ (X ′−I)rn(k)

�xe par Sr 'est-à-dire x
i
j = xi

′

j pour tous i, i′ ∈ {1, . . . , r} et j ∈ {1, . . . , n}.
L'ations de Sr sur (X

′ − I)rn dé�nit alors une ation de Sr sur le groupe

fondamental π1((X
′ − I)rn, x). Dire que l'ation Sr se relève sur A revient

alors à dire que la représentation du groupe π1((X
′ − I)rn, u) sur Au se

prolonge en une représentation du groupe produit semi-diret

π1((X
′ − I)rn, x)⋊Sr.

Il y a une équivalene entre la atégorie des systèmes loaux sur (X ′ − I)rn

munis d'une ation ompatible de Sr et la atégorie des représentations du

produit semi-diret π1((X
′ − I)rn, x)⋊Sr. Cette équivalene est le fonteur

�bre en x.
Soit [Ax] la lasse alternée de Ax dans le groupe de Grothendiek des

représentations π1((X
′ − I)rn, x) ⋊Sr munies d'une ation de (HI)⊗r

om-

patible ave l'ation de Sr sur (H
I)⊗r

. En admettant la formule du théorème

2.4.1, [Ax] devrait avoir la forme

[Ax] =
[ ⊕

π1,...,πr

r⊗

i=1

m(πi)π
KI

i ⊗
r⊗

i=1

n⊗

j=1

(prij)
∗Lλj

(πi)xi
j

]

.

où

� les π1, . . . , πr parourent l'ensemble des représentations automorphes

de G sur lesquelles aZ agit trivialement,

� m(πi) est la multipliité de πi,
� prij est la projetion (X ′ − I)rn → (X ′ − I) sur la omposante uij,
� Lλj

(πi) est le système loale sur (X ′ − I) assoiée à la représentation

automorphe πi et au opoids dominant λj ,
� l'ation d'un élément τ ∈ Sr envoie le terme indexé par (π1, . . . , πr)
sur le elui indexé par (πτ−1(1), . . . , πτ−1(r)).

À la plae de l'ation de tout le groupe symétrique Sr, on aura besoin

de regarder que l'ation du sous-groupe des permutations yliques Z/rZ de

Sr. On notera désormais τ le générateur de e groupe ylique. En tordant

la Fq-struture évidente sur (X
′ − I)r par l'automorphisme τ , on obtient la

Fq-struture obtenue par la desente à la Weil de Fqr à Fq.
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3.2 Situation B : D-htouas à modi�ation symétrique

Soit λ = (λ1, . . . , λn) ∈ (Zd
+)

n
. Pour tout entier naturel r, onsidérons la

suite r.λ

(r.λ1, . . . , r.λn) := (λ1, . . . , λ1
︸ ︷︷ ︸

r

, . . . , λn, . . . , λn
︸ ︷︷ ︸

r

) ∈ (Zd
+)

rn.

obtenue de λ par en bégayant haque terme r fois.
Pour tout sous-shéma �ni I de X , on a un morphisme propre

cIr.λ : SI
rλ → (X ′ − I)rn

et aussi un système loal gradué WI
r.λ dé�ni en prenant la somme direte

des images diretes Ri(cIr.λ)∗Fr.λ où Fr.λ est le omplexe d'intersetion de

D-ChtIr.λ. Notons-le B. En plus de l'ation de l'algèbre de Heke HI
, B est

muni d'une ation du groupe symétrique Sr dé�ni omme suit.

Soit U I
rn l'ouvert dans (X ′− I)rn omplémentaire de la réunion de toutes

les diagonales. Cet ouvert visiblement stable sous l'ation du groupe symétrique

Sr. L'ation restreinte de Sr à U
I
rn est libre.

Proposition 3.2.1 L'ation de Sr sur U
I
rn se relève sur D-ChtIr.λ ×(X′−I)rn

U I
rn.

Démonstration. D'après la propriété de fatorisation, proposition 1.2.2, sur

l'ouvert U I
r.λ la donnée d'un point de D-Cht

I
r.λ est simplement la donnée d'une

seule modi�ation

σVT
0 → V

T
0 où T est la réunion des points uij, qui en le

point uij ait un invariant inférieur ou égal à λj . En partiulier, ela ne dépend

pas de l'ordre entre les uij, ave j �xe mais i variable. D'où on tire l'ation

désirée de Sr. �

L'ation de Sr sur D-ChtIrλ ×(X′−I)rn U
I
rn dé�nie i-dessus, ommute de

manière évidente à l'ation libre de aZ. On en déduit une ation de Sr sur

SI
r.λ. Par onséquent, Sr agit sur le système loal gradué WI

r.λ à U I
r . Mais

puisque 'est un système loal, ette ation se prolonge en une ation de Sr

sur WI
r.λ relevant l'ation de Sr sur (X

′ − I)rn.
En prenant un omme point base de (X ′ − I)rn un point géométrique x

�xe par Sr omme en 3.1, on obtient un produit semi-diret

π1((X
′ − I)rn, x)⋊Sr.

Dire que Sr agit sur le système loal B ompatiblement ave son ation sur

(X ′ − I)n, revient à dire que la représentation Bx de π1((X
′ − I)rn, x) se

prolonge en une représentation du produit semi-diret π1((X
′−I)rn, x)⋊Sr.
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Notons [Bx] la lasse alternée de B dans le groupe de Grothendiek des

représentations de π1((X
′ − I)rn, x) ⋊ Sr munies d'une ation ommutante

de HI
. En admettant la formule du théorème 2.4.1, ette lasse [Bx] devrait

avoir la forme

[Bx] =
⊕

π

m(π)[πKI ⊗
r⊗

i=1

n⊗

j=1

(prij)
∗Lλj

(π)xi
j
]

où π parourt l'ensemble des représentations automorphes de G sur lesquelles

aZ agit trivialement et où l'ation de Sr sur la somme direte devrait se dé-

duire de l'ation de Sr par permutation sur haque terme

⊗r
i=1(pr

i
j)

∗Lλj
(π)

pour haques π et j �xés.
Dans la suite, on aura besoin que de l'ation du groupe ylique 〈τ〉 =

Z/rZ engendré par la permutation ylique τ .

3.3 L'argument heuristique de omparaison

Les expressions plausibles pour [A] et pour [B] sont di�érentes : [B] ne
ontenant grosso modo que les termes diagonaux de [A]. Toutefois, [A] et [B]
sont équivalentes dans un ertain sens. Cette équivalene est l'énoné entral

de e et artile.

Théorème 3.3.1 Soit x un point géométrique de (X ′ − I)rn �xe par Sr.

Soient g un élément arbitraire de π1((X
′ − I)rn, x), f un élément arbitraire

de HI
. Soit τ ∈ Sr la permutation ylique. On a l'égalité

Tr((f ⊗ 1⊗ · · · ⊗ 1)gτ, [Ax]) = Tr(fgτ, [Bx]).

Il nous semble utile de présenter un argument heuristique en se basant

sur les expressions plausibles de [Ax] et de [Bx], déduites de 2.4.1. C'était en
tout as le guide qui nous a permis de déouvrir le théorème 3.3.1.

Dans la somme [Ax], τ envoie le terme indexée par (π1, . . . , πr) sur le

terme indexé par (πr, π1, . . . , πr−1). Considérons l'ensemble des termes qui

forme une orbite ylique sous le groupe engendré par τ . La somme des

termes dans ette orbite est stable sous (f ⊗ 1 ⊗ · · · ⊗ 1)gτ , mais la trae

de et opérateur sur ette somme est nulle, sauf si l'orbite est onstituée

d'un seul élément, 'est-à-dire π1 = · · · = πr. Pour un tel terme, diagonal,

la omparaison résulte d'un lemme général d'algèbre, qui a été sans doute

onnu de Saito et Shintani [20℄.

Lemme 3.3.2 (Saito-Shintani) Soit V un espae vetoriel de dimension

�nie sur un orps K. Notons τ l'endomorphisme de V ⊗r
dé�ni par

v1 ⊗ · · · ⊗ vr 7→ vr ⊗ v1 ⊗ · · · ⊗ vr−1.
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Pour tous endomorphismes f1, . . . , fr, on a

Tr(f1f2 . . . fr, V ) = Tr((f1 ⊗ · · · ⊗ fr)τ, V
⊗r).

Nous avons expliqué plus haut pourquoi le théorème 2.4.1 rend le théorème

3.3.1 plausible. En réalité, nous allons d'abord démontrer 3.3.1 puis ensuite

déduire 2.4.1. En e�et, en spéialisant le théorème 3.3.1 à la diagonale, on ob-

tiendra une identité globale de hangement de base qui peut remplaer avan-

tageusement le lemme fondamental pour le hangement de base ylique ; il

lui est en fait équivalent. Le théorème 2.4.1 s'en déduit par le omptage en

se servant de ette identité. Le fait remarquable est qu'en vertu du théorème

de densité de Chebotarev, on peut se ontenter de démontrer 3.3.1 sur l'ou-

vert omplémentaire des diagonales, là où on peut enore s'en tirer par un

argument omptage.

Le omptage onstitue don l'outil tehnique de base pour démontrer

3.3.1 et en déduire 2.4.1. Dans la setion suivante, nous allons reformuler le

proessus de omptage du à Langlands et Kottwitz sous la forme qui puisse

s'appliquer à une situation où les "polygones de Hodge" λi ne sont plus

néessairement minusules.

4 Comptage

La proposition 2.1.3 donne une première desription de la atégorie des

points �xes d'un opérateur de Heke, omposé ave une puissane de Frobe-

nius. Nous allons reprendre ette desription et lui donner une forme plus

prohe du �té géométrique de la formule des traes de Selberg.

4.1 Problème de omptage

On va �xer une l�ture algébrique k de Fq. Soient T̄ et T̄ ′
deux sous-

shémas �nis disjoints de X̄ ′
. Soit s un entier naturel.

Considérons la atégorie C(T̄ , T̄ ′; s) dont les objets sont des D-�brés V
sur X ⊗Fq

k muni de deux modi�ations :

� une T̄ -modi�ation t : σV T̄ → V T̄
,

� une T̄ ′
-modi�ation t′ : σs

V T̄ ′
→ V T̄ ′

,

telles que le diagramme

σs+1
V

σs(t)
−−−→ σs

V

σ(t′)



y



y t′

σV −−−→
t

V
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ommute sur le plus grand ouvert de X̄ où toutes les �èhes sont dé�nies.

Les morphismes de la atégorie C sont des isomorphismes entre les triples

(V; t, t′) augmentés formellement un isomorphisme entre (V; t, t′) et (V ⊗
L(a); t⊗ idL(a), t

′ ⊗ idL(a)) pour tous (V; t, t
′). Ii, L(a) est le �bré en droites

sur X assoié à l'idèle a qu'on a �xé d'emblée. Un isomorphisme entre deux

objets de ette atégorie, sera appelé un a-isomorphisme.

Soient λT̄ , resp. λ
′
T̄ ′ , deux fontions de |T |, respetivement |T ′| dans Zd

+.

Considérons aussi la sous-atégorie pleine CλT̄ ,λ′
T̄ ′
(T̄ , T̄ ′; s) dont les objets

sont des objets (V; t, t′) de C(T̄ , T̄ ′; s) tels que inv(t) = λT̄ et inv(t′) = λ′T ′.

Soit I un sous-shéma fermé de X étranger à T̄ et à T̄ ′
. On onsidérera

aussi la atégorie CI
λT̄ ,λT̄ ′

(T̄ , T̄ ′; s) des quadruplets (V; t, t′; ι) où (V; t, t′) est

un objet de CλT̄ ,λT̄ ′ (T̄ , T̄
′; s) et où ι est une I-struture de niveau de (V, t).

On ajoute aussi formellement des isomorphismes qui identi�e un quadruplet

ave son produit tensoriel ave L(a).
Notre problème de omptage onsiste à exprimer le nombre

#CI
λT̄ ,λT̄ ′

(T̄ , T̄ ′; s) :=
∑

(V ;t,t′;ι)

1

#Isom(V; t, t′; ι)

où (V; t, t′; ι) parourt un ensemble de représentants des lasses d'isomor-

phisme d'objets de CI
λT̄ ,λT̄ ′

(T̄ , T̄ ′; s), en termes d'intégrales orbitales et d'in-

tégrales orbitales tordues et de la façon la plus naturelle possible.

Remarquons que la atégorie CI
λT̄ ,λT̄ ′

(T̄ , T̄ ′; s) est équivalente à la atégorie
des points �xes de σs ◦ ΦT ′,λ′

T ′
, le omposé du Frobenius σs

ave l'opérateur

de Heke ΦT ′,λ′
T ′
, sur DI

-Cht′λ(x̄1, . . . , x̄n)/a
Z
où T̄ = {x̄1, . . . , x̄n} et où λ =

(λ(x̄1), . . . , λ(x̄n)), la atégorie des paires (V, t) où V est un D-�bré sur X̄ ,

où t : σV → V est une modi�ation d'invariant inv(t) =
∑n

i=1 λ(x̄i)x̄i et
où ι est une I-struture de niveau. L'introdution de la nouvelle notation

CλT̄ ,λT̄ ′ (T̄ , T̄
′; s) a pour seul but de rendre momentanément symétrique les

r�les de T̄ et T̄ ′
, et aussi de d'alléger la disussion sur le omptage.

Telle que je l'aperçois, ette symétrie entre T̄ et T̄ ′
, qui n'est pas a priori

évidente sur le problème de module global, est au ÷ur de la démonstration

de Kottwitz du lemme fondamental pour le hangement de base pour la

fontion unité [8℄. Nous reprenons ette idée de Kottwitz pour ompter les

htouas.

4.2 Les ontraintes de rationalité sur T̄ et T̄ ′

Pour que le problème de omptage i-dessus ne soit pas vide, les fermés

�nis T̄ et T̄ ′
de X̄ ′

, ainsi que les fontions λT̄ et λT̄ ′ doivent satisfaire ertaines

ontraintes de rationalité.
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Proposition 4.2.1 Soient T̄ et T̄ ′
deux sous-shémas fermés �nis réduits

et disjoints de X̄ ′
. Soient λT̄ , λT̄ ′ des fontions qui assoient à tous points

x̄ ∈ T (k̄), respetivement x̄ ∈ T ′(k̄), un opoids λx̄, respetivement λ′x̄′. Soit

s ∈ N. A es données on a assoié une atégorie C omme préédemment.

Pour que C soit non vide, il faut que T̄ provienne par hangement de base

d'un fermé Ts de X ′ ⊗Fq
Fqs et que T̄ ′

provienne d'un fermé T ′
de X ′

. Les

fontions λT̄ et λT̄ ′ sur |T̄ | et |T̄ ′| proviennent des fontions sur |Ts| et sur
|T ′| respetivement.

Démonstration. Prenons un point fermé x ∈ |X ′| tel que x⊗Fq
k soit étranger

de T̄ . Notons Vx le omplété de V par rapport à x qu'on va onsidérer omme

un Dx ⊗Fq
k-module libre de rang 1. On va aussi hoisir un isomorphisme

Dx ≃ Md(Ox) de sorte qu'ave l'idempotent standard e de Md(Ox), e(Vx)
est un Ox ⊗Fq

k-module libre de rang d. Puisque x ⊗Fq
k est étranger de

T , t induit une bijetion σ-linéaire t : e(Vx) → e(Vx). On obtient don une

Ox-struture du Ox ⊗Fq
k-module libre e(Vx) en prenant le sous-Ox-module

e(Vx)
t=1

des éléments �xés par t. On a don un Dx-module V♭
x déterminé à

unique isomorphisme près, tel que

e(V♭
x) = e(Vx)

t=1.

La modi�ation t′ induit elle une bijetion σs
-linéaire, notée t′, de la �bre

générique e(Vx) de e(Vx) qui ommute à t. Elle induit don sur e(V ♭
x ) une

bijetion Fx-linéaire qu'on note γx. En identi�ant e(Vx) ave e(V ♭
x ) ⊗Fq

k,
l'appliation t′ s'érit t′ = γx ⊗ σs

. La position relative entre les réseaux

e(Vx̄) et t
′(e(Vx̄)) de e(Vx̄) ne dépend pas du hoix d'un point géométrique x̄

au-dessus de x. On en déduit que T̄ ′
provient par hangement de base d'un

fermé �ni réduit T ′
de X ′

.

On démontre de la même façon que T̄ provient par hangement de base

d'un fermé Ts de X
′ ⊗Fq

Fqs. �

Corollaire 4.2.2 Soient T̄ et T̄ ′
deux fermés réduits de X̄ ′

omme dans la

proposition préédente. Soit T le plus petit fermé de X ′
tel que T̄ ⊂ T ⊗Fq

k.
Soit T ′

le fermé de X ′
tel que T̄ ′ = T ′ ⊗Fq

k. On a alors T ∩ T ′ = ∅.

Démonstration. Si T ∩ T ′ 6= ∅, prenons un point géométrique x̄ de ette

intersetion telle que x̄ ∈ T̄ . Puisque T̄ ′ = T ′ ⊗Fq
k, x est automatiquement

un point de T̄ ′
. On en déduit que T̄ ∩ T̄ ′

est non vide e qui ontredit l'une

hypothèses sur T̄ et T̄ ′
. �

4.3 La �bre générique de (V ; t, t′)

Soient T̄ , T̄ ′
deux sous-shémas fermés �nis, réduits et disjoints de X̄ ′

omme préédemment. Soit (V; t, t′) un objet de C(T̄ , T̄ ′; s). Notons V la
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�bre générique de V ; 'est un Dop ⊗Fq
k-module libre de rang 1. Les modi�-

ations t et t′ induisent des appliations bijetives τ et τ ′ de V dans V qui

sont respetivement idDop ⊗ σ-linéaire et idDop ⊗ σs
-linéaire. L'hypothèse de

ommutation entre t et t′ implique que ττ ′ = τ ′τ .
Soient T et T ′

les fermés réduits disjoints de X ′
omme dans le orollaire

4.2. On a T̄ ′ = T ′ ⊗Fq
k, T̄ ⊂ T ⊗Fq

k et T ∩ T ′ = ∅.

Proposition 4.3.1 Soient (V; t, t′) un objet de C(T̄ , T̄ ′; s) et (V ; τ, τ ′) sa

�bre générique. Soit x un point fermé de X − T , Vx le omplété de V en x,
τx : Vx → Vx la bijetion idDx

⊗ σ-linéaire induite de τ . Alors, il existe un

isomorphisme

(Vx, τx) ≃ (Dx ⊗Fq
k, idDx

⊗ σ).

De même, soit x un point fermé de X−T ′
. Alors il existe un isomorphisme

(Vx, τ
′
x) ≃ ((Dx ⊗Fq

Fqs)⊗Fqs
k, idDx⊗FqFqs

⊗ σs).

Démonstration. Pour une plae x /∈ T , leDx⊗Fq
k-module Vx admet unDx⊗Fq

k-réseau Vx tel que τx(Vx) = Vx. Il s'ensuit, omme dans la démonstration

de 4.2.1 que la paire (Vx, τx) est isomorphe à (Dx ⊗Fq
k, idDx

⊗ σ).
Le même argument vaut pour T ′

. �

Soit C(T, T ′; s) la atégorie dont les objets sont des triplets (V ; τ, τ ′) où
V est un D ⊗Fq

k-module libre de rang 1, τ et τ ′ sont des bijetions V → V
qui sont idD ⊗ σ-linéaire et idD ⊗ σ

s
-linéaire respetivement qui véri�ent les

propriétés suivantes

� τ et τ ′ ommutent : ττ ′ = τ ′τ ,
� pour toutes plaes x ∈ |X − T |, on a (Vx, τx) est isomorphe à (Dx ⊗Fq

k, idDx
⊗σ), pour toutes plaes x ∈ |X−T ′|, on a (Vx, τ

′
x) est isomorphe

à ((Dx ⊗Fq
Fqs)⊗Fqs

k, idDx⊗FqFqs
⊗ σs).

Les �èhes de C(T, T ′; s) sont des isomorphismes entre les triplets (V ; τ, τ ′).

Proposition 4.3.2 Tout objet (V ; τ, τ ′) de C(T, T ′; s) est irrédutible.

Démonstration. Supposons qu'il existe une plae x ∈ |X − X ′| où D est

omplètement rami�ée. Puisque x /∈ T , la paire (Vx, τx) est isomorphe à

(Dx⊗k, idDx
, τ) par hypothèse. Cette paire est irrédutible puisqueDx est une

algèbre à division entrale sur Fx. Dans le as général, on utilise l'argument

ave le pgcd des invariants de D en les plaes rami�ées, omme dans la

démonstration de 1.6.5. �

D'après la proposition 4.3.1, on a un fonteur de la atégorie C(T̄ , T̄ ′; s)
dans la atégorie C(T, T ′; s) qui assoie à un triplet (V; t, t′) sa �bre générique
(V ; τ, τ ′). Sans savoir a priori que e fonteur est essentiellement surjetif,
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on va appeler C(T, T ′; s) la atégorie des �bres génériques de C(T̄ , T̄ ′; s), et
herher à lassi�er les lasses d'isomorphisme des objets de C(T, T ′; s). Pour
ela il nous faut rappeler la théorie des φ-espaes de Drinfeld.

4.4 Rappels sur les φ-espaes

La théorie des φ-espae est due à Drinfeld. Une référene utile est l'ap-

pendie de [14℄.

Dé�nition 4.4.1 Un φ-espae est un F ⊗Fq
k-espae vetoriel V muni d'une

appliation idF ⊗σ-linéaire bijetive φ : V → V . Un morphisme de φ-espaes
α : (V1, φ1) → (V2, φ2) est une appliation F ⊗Fq

k-linéaire α : V1 → V2 telle

que φ2 ◦ α = α ◦ φ1. On note F la atégorie des φ-espaes.

Drinfeld a attahé à tous φ-espaes un invariant qu'il appelle une φ-paire
dont on va rappeler la dé�nition.

Soit E une extension de F . Notons XE le normalisé de la ourbe X dans

E. Notons Div0(XE) le groupe des diviseurs de degré 0 sur la ourbe XE. On

a l'homomorphisme de groupes abéliens

E× → Div0(XE)

qui assoie à une fontion rationnelle non nulle f ∈ E sur XE, son diviseur

div(f). Le onoyau de ette appliation qui est le groupe de des diviseurs

sur XE de degré 0 modulo des diviseurs prinipaux, est le groupe des points

rationnels de la jaobienne de XE , en partiulier, 'est un groupe abélien �ni.

Son noyau, étant le groupe des fontions onstantes non nulles en XE , est

aussi un groupe abélien �ni. Il s'ensuit que l'homomorphisme de Q-espaes

vetoriels

E× ⊗Q→ Div0(XE)⊗Q

qui s'en déduit, est un isomorphisme.

Dé�nition 4.4.2 Une φ-paire est une paire (E,Q) où E est une F -algèbre
de dimension �nie et où Q est un élément de Div0(XE)⊗Q.

Soit E ′ la atégorie dont les objets sont des φ-paires (E,Q), une �èhe

(E,Q) → (E ′, Q′) dans E ′ est un homomorphisme de F -algèbres φ : E →
E ′

tel que φ(Q) = Q′
. On appelle la atégorie des φ-paires, la atégorie en

groupoïdes E , obtenue de E ′ en inversant toutes les �èhes de E ′.

Soit (E,Q) un objet de E . Parmi les F -sous-algèbres E ′
de E telles que

Q soit dans l'image de l'inlusion évidente E ′× ⊗Q →֒ E× ⊗Q, il en existe

une qui est ontenue dans toutes les autres ; notons-la Ẽ. Si E = Ẽ, la
φ-paire (E, φ) sera dite minimale. Si (Ẽ, Q) est une φ-paire minimale, on
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véri�e failement que Ẽ est une F -algèbre étale. Dans E , toute φ-paire (E,Q)
est isomorphe à une φ-paire (Ẽ, Q) minimale, unique à isomorphismes non

uniques près.

Soit (E,Q) une φ-paire minimale où E est un orps. Choisissons un

plongement de E dans une l�ture séparable F sep
de F . L'image de Q dans

(F sep)× ⊗Q est bien déterminée à Gal(F sep/F )-onjugaison près. Il est lair

qu'on peut retrouver la lasse d'isomorphisme de (E,Q) à partir de et élé-

ment de [(F sep)× ⊗Q]/Gal(F sep/F ).

Proposition 4.4.3 Toute φ-paire (E,Q) est isomorphe à une φ-paire de

la forme (E1 × · · · × En, Q). L'ensemble des lasses d'isomorphisme des φ-
paires (E,Q) où E est un orps est en bijetion naturelle ave [(F sep)× ⊗
Q]/Gal(F sep/F ).

On peut onstruire un fonteur de la atégorie F des φ-espaes dans la
atégorie E des φ-paires omme suit. Soit (V, φ) un φ-espae. Considérons
l'ensemble des paires (n, Vn) formée d'un entier naturel n et d'un F ⊗Fq

Fqn-

sous-espae vetoriel de V , stable par φ, tel que V = Vn⊗Fqn
k. Cet ensemble

possède un ordre partiel : (n, Vn) ≤ (n′, Vn′) si et seulement si n divise n′
et

Vn′ = Vn ⊗Fqn
Fqn′

. Cet ordre est �ltrant.

Soit (n, Vn) une Fqn-struture de (V, φ) omme i-dessus. La restrition

de φn
à Vn dé�nit alors un automorphisme linéaire de Vn. Notons E la F -

sous-algèbre de End(Vn) engendrée par la restrition de φn
à Vn. Notons Q

l'élément de Div0(XE)⊗Q telle que

nQ = div(φn|Vn
).

On obtient une φ-paire (E,Q).
Si (n, Vn) ≤ (n′, V ′

n) et (E ′, Q′) est la φ-paire assoiée à (n′, V ′
n), on a

visiblement un F -homomorphisme anonique E ′ → E qui envoie Q′
sur Q.

Cei dé�nit un isomorphisme anonique dans la atégorie E . Puisque l'ordre
(n, Vn) ≤ (n′, V ′

n) est �ltrant, les di�érentes φ-paires (E,Q) qu'on a onstruit

se di�èrent par un unique isomorphisme de E . On obtient ainsi un fonteur

F → E .

Théorème 4.4.4 (Drinfeld) 1. La atégorie des φ-espaes sur k est abéli-
enne F -linéaire et semi-simple.

2. Le fonteur F → E i-dessus induit une bijetion entre l'ensemble

des lasses d'isomorphisme de φ-espaes irrédutibles et l'ensemble des

lasses d'isomorphisme dans E des φ-paires (E,Q) où E est un orps.

3. Pour une extension �nie E de F et un élément Q ∈ Div0(XE) ⊗ Q.

Supposons que la φ-paire (E,Q) est minimale. Notons b le plus petit
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entier naturel tel que

Q ∈
1

b
Div0(XE).

Soit (V, φ) le φ-espae irrédutible qui orrespond à la φ-paire (E,Q),
on a

dimF⊗Fqk
(V ) = [E : F ]b.

L'algèbre End(V, φ) est une algèbre à division entrale sur E de dimen-

sion b2 et d'invariant

inv(End(V, φ)) ∈ Div0(XE)⊗Q/Z

égal à l'image de −Q ∈ Div0(XE)⊗Q dans Div0(XE)⊗Q/Z.

La lasse d'isomorphisme d'un φ-espae irrédutible (V, φ) est don déter-
minée par une φ-paire minimale (E,Q), et don en dé�nitive, est déterminée

par l'image de Q dans [(F sep)× ⊗Q]/Gal(F sep/F ).

4.5 La lasse de onjugaison γ0

Soit (V ; τ, τ ′) un objet de la atégorie C(T, T ′; s) ; V est don unDop⊗Fq
k-

module libre de rang 1, τ, τ ′ : V → V sont des bijetions respetivement

idD⊗σ et idD⊗σ
s
-linéaires, qui ommutent et qui satisfont aux onlusions

de la proposition 4.3.1.

On obtient une bijetion D ⊗Fq
k-linéaire de V en prenant le omposé

γ = τ sτ ′
−1

: V → V.

En hoisissant une rigidi�ation V
∼
−→Dop ⊗Fq

k, γ dé�nit un élément de

G(F ⊗Fq
k) = (D ⊗Fq

k)×.

Nous notons γ0 la lasse de onjugaison de γ dans G(F ⊗Fq
k) qui, bien

entendu, ne dépend pas de la rigidi�ation hoisie.

Lemme 4.5.1 La lasse de onjugaison γ0 de G(F ⊗Fq
k) est σ-invariante.

Démonstration. On déduit de l'hypothèse de ommutation entre t et t′ le
diagramme ommutatif

V
τ
−−−→ V

σ(γ)



y



y γ

V −−−→
τ

V

Le lemme s'en déduit. �
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Proposition 4.5.2 L'intersetion de la lasse de onjugaison γ0 de G(F⊗Fq

k) ave G(F ) est non vide, elle est formée d'une seule lasse de G(F )-
onjugaison.

Démonstration. G est une forme intérieure de GL(d) de sorte qu'il existe une
injetion anonique Galois équivariante de l'ensemble des lasses de onjugai-

son de G(F ⊗Fq
k) dans l'ensemble des lasses de onjugaison GLd(F ⊗Fq

k).
On peut don transférer γ0 en une lasse de onjugaison de GLd(F ⊗Fq

k) qui
est σ-invariante. Celle-i provient don d'une unique lasse de onjugaison

de GLd(F ).
Le problème onsiste don à véri�er que ette lasse de onjugaison γ̃ de

GLd(F ) provient de G(F ). Il revient au même de trouver un plongement de

l'algèbre F [γ̃] engendrée par γ̃ dans Dop
. Cei est un problème loal en des

plaes v deX oùD se rami�e, 'est-à-dire γ0 vue omme lasse de onjugaison

de GLd(Fv) provient de G(Fv). Or, T et T ′
évitent es plaes par hypothèses

si bien que la lasse de onjugaison γ0 vue dans G(Fv⊗Fq
k) vient d'une lasse

de onjugaison dans G(Fv). �

Choisissons un représentant de la lasse de onjugaison γ0 dans G(F ) =
D×

qu'on va enore noter γ0. Notons E = F [γ0] la sous-F -algèbre de D
engendré par γ0. Puisque D est une algèbre à division entrale sur F , E est

un orps. Notons XE le normalisé de X dans E. Notons π : XE → X .

Dé�nition 4.5.3 La lasse de onjugaison γ0 de D
×
est dite (T, T ′)-admissible

si le diviseur div(γ0) de XE est supporté par π−1(T ∪T ′) et si en déomposant

div(γ0) en somme

div(γ0) = divT (γ0) + divT ′(γ0)

d'un diviseur supporté par π−1(T ) et d'un diviseur supporté par π−1(T ′), les
diviseurs divT (γ0) et divT ′(γ0) sont tous les deux de degré 0.

Proposition 4.5.4 Soit (V ; τ, τ ′) un objet de C(T, T ′; s). Soit γ = τ sτ ′−1
.

Soit γ0 la lasse de onjugaison de G(F ) qui est G(F ⊗Fq
F̄q)-onjuguée à γ.

Alors γ0 est une lasse de onjugaison de G(F ) qui est (T, T ′)-admissible.

On note enore γ0 ∈ D
×
un représentant de ette lasse de onjugaison

γ0, soit E0 la F -sous-algèbre de D engendrée par γ0. Soit

div(γ0) = divT (γ0) + divT ′(γ0)

la déomposition du diviseur sur XE0 assoié la fontion rationnelle γ0, en la

somme d'un diviseur supporté par T ave un diviseur supporté par T ′
. Alors,

dans la atégorie E , la φ-paire
(

E,
divT (γ0)

s

)
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est isomorphe à la φ-paire assoiée au φ-espae (V, τ).

Démonstration. Il existe un entier naturel n assez divisible, en partiulier

divisible par s, tel qu'il existe un D ⊗Fq
Fqn-module libre V ′

ontenu dans

V tel que V = V ′ ⊗Fqn
k et tel que τ et τ ′ laisse stable V ′

. Il est lair que

(τ |V ′)n et (τ ′|V ′)n dont des automorphismes D ⊗Fq
Fqn-linéaires de V . On a

(γ|V ′)n = (τ |V ′)ns(τ ′|V ′)−n.

Soit E la F -sous-algèbre de End(V ′) engendrée par (τ |V ′)n et (τ ′|V ′)n ; 'est
un orps puisque que (V ; τ, τ ′) est irrédutible d'après la proposition 4.4.

Soit XE le normalisé de X dans E. On a don une égalité de diviseurs

sur XE

div((γ|V ′)n) = div((τ |V ′)ns) + div((τ ′|V ′)−n).

On va utiliser le lemme suivant.

Lemme 4.5.5 Dans l'expression i-dessus, div((τ |V ′)ns) est supporté par T
et div((τ ′|V ′)−n) est supporté par T ′

.

Démonstration du lemme. Soit x ∈ |X − T |. Par hypothèse (Vx, τx) est iso-
morphe à (Dx ⊗Fq

k, idDx
⊗ σ). Il existe don un entier n′′

divisible par n tel

que (V ′
x, τx)⊗Fqn

Fqn′′
est isomorphe à (Dx ⊗ Fqn′′ , idDx

⊗ σ). Notons

Π = (τx|V ′
x⊗Fqn

F
qn

′′ )
n′′

.

Puisque

Fx[Π] ⊂ End((V ′
x, τx)⊗Fqn

Fqn′′ )

on a une inlusion Fx[Π]
× ⊂ D×

x qui envoie Π sur un élément de D×
x . Il

s'ensuit que l'élément Π de Fx[Π]
×
est ompat, don a toutes les valuations

nulles. Le lemme s'en déduit. �

Suite de la démonstration de la proposition 4.5.4. Il est lair, grâe au lemme

i-dessus, que div((γ|V ′)n) est un diviseur supporté par T ∪ T ′
, dont la par-

tie supportée par T est div((τ |V ′)ns) et dont la partie supportée par T ′
est

div((τ ′|V ′)−n). Puisque e sont, tous les deux, des diviseurs prinipaux, leurs
degrés sont nuls. On en déduit que la lass de onjugaison γ0 est (T, T ′)-
admissible ar dans la dé�nition de la propriété (T, T ′)-admissible, il est lois-

ible de remplaer l'extension engendré par γ0 par n'importe quelle extension

qui la ontient, et de remplaer γ0 par une puissane de γ0.
Il reste à démontrer que la φ-paire (E0, divT (γ0)/s) est isomorphe à la

φ-paire assoiée au φ-espae (V, τ), dans la atégorie E . Il existe un homo-

morphisme d'algèbre E0 → E qui envoie γ0 sur γ de sorte qu'on se ramène à

démontrer l'assertion pour la φ-paire (E, divT (γ)/s).
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Soit E ′
la F -sous-algèbre de End(V ′) engendrée par (τ |V ′)n. Par onstru-

tion la φ-paire assoiée au φ-espae (V ; τ) est (E ′, div((τ |V ′)n)/n). Il est lair
que E ′

est une sous-extension de E qui est la F -sous-algèbre End(V ′) de

engendrée par (τ |V ′)n et (τ ′|V ′)n de sorte que dans la atégorie E , les φ-paires
(E ′, div((τ |V ′)n)/n) et (E, div((τ |V ′)n)/n) sont isomorphes. Sur XE , l'égalité

div((τ |V ′)n)

n
=

divT (γ)

s

se déduit du lemme 4.5.5. �

Soit x ∈ |T |. On a une appliation s-norme de l'ensemble des lasses de

σ-onjugaison dans G(Fx⊗Fq
Fqs) dans l'ensemble des lasses de onjugaison

stable de G(Fx). Ii, en x, G est isomorphe à GLd de sorte que les lasses

de onjugaison stable sont simplement des lasses de onjugaison. On a don

une appliation s-norme

Nx,s : G(Fx ⊗Fq
Fqs)/σ-onj.→ G(Fx)/onj.

Dé�nition 4.5.6 Soit s ∈ N. La lasse de onjugaison γ0 de G(F ) est dite
une s-norme en T si pour tout x ∈ |T |, γ0 vue omme lasse de onjugaison

de G(Fx) est dans l'image de Nx,s.

Proposition 4.5.7 Soit (V ; τ, τ ′) un objet de C(T, T ′; s). Soit γ = τ sτ ′−1
.

Soit γ0 la lasse de onjugaison de G(F ) qui est G(F ⊗Fq
k)-onjuguée à γ.

Alors γ0 est une s-norme en T .

Démonstration. Soit x ∈ |T | une plae de X ontenue dans T . Par hypothèse
x /∈ |T ′|. Le omplété Vx de V en x est un Dx ⊗Fq

k-module libre de rang 1
muni d'une bijetion σ-linéaire τx et d'une bijetion σs

-linéaire τ ′x. Puisque
x /∈ T ′

, la paire (Vx, τ
′
x) est isomorphe à ((Dx⊗Fq

Fqs)⊗Fqs
k, idDx⊗FqFqs

⊗σs).
En prenant les veteurs �xes sous τ ′x, on obtient don un Dx ⊗Fq

Fqs-module

libre V ′
x. Puisque τx ommute à τ ′x, τx induit sur V

′
x une appliation idDx

⊗σ-
linéaire qui dé�nit une lasse de σ-onjugaison dans G(Fx ⊗Fq

Fqs) qu'on

notera δ. Par onstrution τ ′x|V ′
x
= 1 de sorte que γx|V ′

x
= τ sx |V ′

x
. On en déduit

que γ0 vue omme lasse de onjugaison de G(Fx) est la s-norme de la lasse

de σ-onjugaison δ. �

4.6 Les lasses d'isogénie

On a vu qu'un objet (V ; τ, τ ′) de C(T, T ′; s) détermine une lasse de onju-

gaison γ0 dans G(F ) qui est (T, T
′)-admissible et est une s-norme en T . On va

voir que, réiproquement, une lasse de onjugaison de G(F ) qui est (T, T ′)-
admissible et qui est une s-norme en T , détermine uniquement une lasse
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d'isomorphisme de C(T, T ′; s). Cei onstituera l'analogue de la théorie de

Honda-Tate dans notre problème de omptage. Il s'agit enore d'une variante

d'un théorème de Drinfeld, déjà généralisé par Laumon, Rapoport, Stuhler

et par La�orgue dans un autres ontexte.

Théorème 4.6.1 L'appliation qui assoie à un objet (V ; τ, τ ′) de C(T, T ′; s)
la lasse de onjugaison γ0 de G(F ) onjuguée dans G(F ⊗Fq

k) à γ =

τ sτ ′−1
, dé�nit une bijetion de l'ensemble des lasses d'isomorphisme de

C(T, T ′; s) sur l'ensemble des lasses de onjugaison de G(F ) qui sont (T, T ′)-
admissibles et qui sont des s-normes en T .

Démonstration. Il s'agit de véri�er que l'appliation (V ; τ, τ ′) 7→ γ0 est inje-
tive et surjetive. Véri�ons d'abord la surjetivité.

Soit γ0 une lasse de onjugaison de G(F ) qui est (T, T ′)-admissible et

qui est une s-norme en T . On va onstruire un objet (V ; τ, τ ′) de C(T, T ′; s)
dont la lasse de onjugaison dans G(F ) assoiée est γ0 en plusieurs étapes.

Étape 1 : le φ-espae irrédutible (W,ψ) fateur de (V, τ). Prenons un représen-
tant de la lasse de onjugaison γ0 qu'on note γ0 ∈ D

×
. Soit E = F [γ0] la

sous-F -algèbre de D engendrée par γ0. C'est une extension de orps de F
puisque D est une algèbre à division. Le degré de ette extension e = [E : F ]
divise l'entier d le rang de D.

Notons XE le normalisé de X dans E. D'après l'hypothèse de (T, T ′)-
admissible, le diviseur div(γ0) se asse en somme de deux diviseurs de degré

0 supportés respetivement par T et T ′

div(γ0) = divT (γ0) + divT ′(γ0).

Soit ET le plus petit sous-orps de E tel que Div0(XET
)⊗Q ontient enore

la Q-droite engendrée par divT (γ0). Notons eT = [ET : F ].
La paire (ET , divT (γ0)/s) est alors une φ-paire minimale. Soit (W,ψ) un

φ-espae irrédutible orrespondant à (ET , divT (γ0)/s) ; il est bien dé�ni à

isomorphisme près. Soit b le plus petit entier naturel tel que

divT (γ0)

s
∈

1

b
Div0(XET

).

D'après 4.4.4, End(W,ψ) est alors une algèbre à division entrale sur ET de

dimension b2 sur ET et

dimF⊗k(W ) = beT .

Étape 2 : struture de Dop
-module sur le bon multiple de (W,ψ). Considérons

le multiple (V, τ) = (W,ψ)r ave r = d2/beT . L'espae vetoriel V a don la
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bonne dimension d2 sur F ⊗ k. Notons que

dimET
Mr(End(W,ψ)) = r2b2 =

d4

e2T
.

Pour donner à V une struture de Dop
-module par rapport à laquelle τ

est idD ⊗ σ-linéaire, il su�t de onstruire un plongement

Dop →֒Mr(End(W,ψ))

ou, e qui est équivalent, un plongement d'algèbres simples entrales sur ET

Dop ⊗F ET →֒ Mr(End(W,ψ)).

Cei est enore équivalent à l'existene d'une autre algèbre simple entrale

C sur ET telle que

(Dop ⊗F ET )⊗ C ≃ Mr(End(W,ψ)).

Une telle algèbre simple entrale E doit avoir la dimension

dimET
(C) =

dimET
Mr(End(W,ψ))

dimET
(Dop ⊗F ET )

=
d2

e2T

et l'invariant

inv(C) = inv(End(W,ψ))− inv(Dop ⊗F ET )

l'égalité étant prise dans Div0(XET
) ⊗ Q/Z. Pour que C existe il faut et il

su�t que

inv(End(W,ψ))− inv(Dop ⊗F ET ) ∈
eT
d
Div0(XET

)/Div0(XET
).

Rappelons un lemme tiré de [11℄ III.4 lemme 4.

Lemme 4.6.2 Soit E une extension de F et A une algèbre simple entrale

sur E de dimension d2. Soit E ′
une extension de E de degré e′. Pour qu'il

existe un plongement de E →֒ A, il faut et il su�t que e′ divise d et que

l'image de inv(A) dans Div0(XE′)⊗Q/Z soit dans

inv(A⊗E E
′) ∈

e′

d
Div0(XE′)/Div0(XE′).
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On a les inlusions ET ⊂ E ⊂ Dop
de sorte qu'en vertu du lemme i-

dessus, on a

inv(Dop ⊗F ET ) ∈
eT
d
Div0(XET

)/Div0(XET
).

Par ailleurs, grâe au théorème 4.4.4, on sait que l'invariant inv(End(W,ψ)) ∈
Div0(XET

)⊗Q/Z est égal à l'image de −divT (γ0)/s ∈ Div0(XET
)⊗Q. Il reste

don à démontrer que

divT (γ0)

s
∈
eT
d
Div0(XET

).

On va utiliser le lemme suivant.

Lemme 4.6.3 Soit γ0 un élément de D×
dont la lasse de onjugaison est

une s-norme en T . Soit E la F -sous-algèbre de D engendrée par γ0. Notons
e = [E : F ]. Alors on a

divT (γ0) ∈
e

d
Div0(XE)

où divT (γ0) est la partie div(γ0) supporté par T .

Démonstration. Soit D′
le entralisateur de E dans D. C'est une algèbre à

division entrale de rang d/e sur E. En remplaçant D par D′
et F par E,

on peut supposer que l'élément γ0 appartient à F . En une plae x ∈ |T |,
Dx ≃ GLd(Fx). Il existe don δ ∈ GLd(Fx ⊗Fq

Fqs) tel que

γ0 = δσ(δ) . . . σs−1(δ).

On en déduit que

det(γ0) = Ns(det(δ))

de sorte que la valuation de det(γ0) est divisible par s. Or vu omme élément

du entre Fx, on a det(γ0) = γd0 d'où le lemme. �

Suite de l'étape 2. L'inlusion ET ⊂ E induit un revêtement π : XE → XET

de degré e/eT . L'appliation injetive π∗ : Div0(XET
) → Div0(XE) induit

par tensorisation ave Q l'appliation usuelle E×
T ⊗Q→ E× ⊗Q. Mais on a

aussi l'appliation π∗ : Div0(XE) → Div0(XET
). Pour tout Q ∈ Div0(XET

),
on a π∗(π

∗(Q)) = e
eT
Q. On en déduit que si

Q ∈ Div0(XE) ∩ Im[Div0(XET
)⊗Q]

alors π∗(π∗(Q)) est aussi égale à
e
eT
Q.
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D'après le lemme, il existe un diviseur Q ∈ Div0(XE) tel que divT (γ0)/s =
e
d
Q. En partiulier, Q est dans Div0(XE) ∩ Im[Div0(XET

) ⊗ Q] si bien que

Q = eT
e
π∗(π∗(Q)). On obtient don une égalité de diviseurs de XET

divT (γ0)

s
=
eT
d
π∗(Q)

ave π∗(Q) ∈ Div0(XET
). C'est e qu'il fallait pour qu'il existe une algèbre

simple entrale C sur ET telle que

Dop ⊗F C ≃ End((W,ψ)r).

Étape 3 : plonger E dans les endomorphismes de (V, τ). On a obtenu un

Dop⊗Fq
k-module V muni d'une bijetion idD⊗σ-linéaire τ . De plus, l'anneau

des endomorphismes de (V, τ) est égal à C. Il reste à onstruire une bijetion
idD ⊗ σ

s
-linéaire τ ′ qui ommute à τ . Il revient au même de onstruire une

ation de γ0 ou e qui est équivalent de montrer l'existene d'un plongement

E →֒ C. D'après le lemme 4.6.2, il su�t de démontrer que [E : ET ] = e/eT
divise d/eT e qui est automatique et que

inv(C) ∈
e

d
Div0(XE)/Div0(XE).

De nouveau, dans Div0(XE)⊗Q/Z, on a l'égalité

inv(C) = −
divT (γ0)

s
− inv(Dop).

Puisque E peut être plongé dans Dop
, on a d'après le lemme 4.6.3

inv(Dop) ∈
e

d
Div0(XE)/Div0(XE).

Par ailleurs, on a

divT (γ0)

s
∈
e

d
Div0(XE)

d'après le lemme 4.6.3. Don, on peut plonger E dans C = End(V, τ) et

obtenir une bijetion idD⊗k-linéaire de V ommutant à τ . Posons τ ′ = γ0τ
s
.

Étape 4 : le triplet (V, τ, τ ′) est bien un objet de C(T, T ′; s). Soit n un entier

assez divisible tel qu'il existe un D⊗Fq
Fqn-sous-module de V ′

, stable par τ et
τ ′, tel que V = V ′⊗Fqn

k. Notons E ′
la F -sous-algèbre de End(V ′) engendrée

par τn|V ′
et τ ′n|V ′

. On a dans E ′
l'égalité

γn0 = τns|V ′τ ′
−n
|V ′ .
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Les paires (E, γn0 ) et (E ′, γn0 ) sont isomorphes dans la atégorie E de sorte

que le diviseur div(γn0 ) sur XE′
, est supporté par T ∪ T ′

. Par onstrution

de τ , la partie de div(γn0 ) supportée par T est div(τns|V ′) ; il s'ensuit que la
partie supportée par T ′

est div(τ ′−n|V ′).
Soit x ∈ |X−T |. Par e qui préède, l'élément τnsx |V ′

x
est une unité de E ′

x.

L'appliation idD⊗σ-linéaire τx|V ′
x
du Dx⊗Fq

Fqn-module V ′
x a une ns-norme

τnsx |V ′
x
ompate. D'après Kottwitz, τx|V ′

x
doit �xer un Dx ⊗Fq

Fqn-réseau de

sorte que la paire (Vx, τx) est isomorphe à la paire (Dx ⊗Fq
k, idDx

⊗ σ).
L'assertion sur τ ′ se démontre de même.

Étape 5 : la lasse de onjugaison assoiée à (V ; τ, τ ′) est bien γ0. C'est
évident sur la onstrution de τ ′ = γ0τ

s
.

On a don démontré que l'appliation (V ; τ, τ ′) 7→ γ0 de l'ensemble des

lasses d'isomorphisme des objets de C(T, T ′; s) sur l'ensemble des lasses de
onjugaison de G(F ) qui sont (T, T ′)-admissibles et qui sont des s-norme en

T , est surjetive. Nous allons maintenant véri�er qu'elle est injetive.

Soit γ0 une lasse de onjugaison de G(F ) qui est (T, T ′)-admissible et

qui est une s-norme en T . Soit E la F -sous-algèbre de D engendrée par un

représentant γ0 de la lasse de onjugaison γ0.
Soit (V ; τ, τ ′) un objet de C(T, T ′; s) dont la lasse de onjugaison assoiée

dans G(F ), est γ0. Puisque (V, τ) est irrédutible omme D ⊗Fq
k-module

muni d'une bijetion idD ⊗Fq
k-linéaire, en oubliant l'ation de D, omme

φ-espae, (V, τ) est isotypique. Le φ-espae irrédutible (W,ψ), fateur de

(V, τ), est omplètement déterminé par γ0, ar la φ-paire qui lui est assoiée
par le théorème 4.4.4, est isomorphe dans E à la φ-paire (E, divT (γ0)). Ainsi
(W,ψ) est néessairement le φ-espae irrédutible onstruit dans l'étape 1.

Comme φ-espae, (V, τ) est don néessairement isomorphe à (W,ψ)r où
l'entier r est dé�ni omme dans l'étape 2. La struture de Dop

-module est

alors donné par un homomorphisme d'algèbres

Dop →֒ End(W,ψ)r.

Dans l'étape 2, on a démontré que elui-i existe. Il est de plus unique à

automorphisme intérieur près, d'après le théorème de Skolem-Noether.

Il reste à onstruire une bijetion idD ⊗ σ
s
-linéaire τ ′ de V ommutant

à τ telle que l'automorphisme τ sτ ′−1
est onjugué dans G(F ⊗Fq

k) à γ0. Il
revient au même de plonger l'algèbre E = F [γ0] dans le ommutant C de Dop

dans End(W,ψ)r. On a démontré dans l'étape 3 que e plongement existe. Il

est unique à automorphisme intérieur près, de nouveau d'après le théorème

de Skolem-Noether. �
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4.7 Le groupe des automorphismes de (V ; τ, τ ′)

Soit γ0 une lasse de onjugaison de G(F ) qui est (T, T
′)-admissible et qui

est une s-norme en T . Soit (V ; τ, τ ′) l'objet de C(T, T ′; s) qui lui orrespond,
il est bien dé�ni à isomorphisme près. On va démontrer que le groupe des

automorphismes de (V, τ, τ ′) est le groupe des F -points d'une forme intérieure

Jγ0 du entralisateur Gγ0 de γ0 dans G. D'après le prinipe de Hasse pour

les groupes adjoints, la lasse s'isomorphisme de ette forme intérieure est

omplètement déterminée par elle les groupes loaux Jγ0,v, forme intérieures

de Gγ0,v qu'on va dérire expliitement.

L'automorphisme γ = τ sτ ′−1
de V détermine une lasse de onjugaison de

G(F ⊗Fq
k) dont on hoisit un représentant noté aussi γ. Soit Gγ(F ⊗Fq

k) le
entralisateur de γ dans G(F ⊗Fq

k). Puisque τ ommute ave γ, τ détermine

un automorphisme de Gγ(F ⊗Fq
k). Formons le produit semi-diret

Gγ(F ⊗Fq
k)⋊ 〈τ〉.

Il est lair que Aut(V, τ, τ ′) est le groupe des points �xes de Gγ(F ⊗Fq
k)

sous l'ation de τ . On veut onstruire un F -groupe Jγ0 dont le groupe des

F -points est Aut(V, τ, τ ′).
On hoisit un représentant γ0 ∈ G(F ) dans la lasse de onjugaison γ0.

Le entralisateur Gγ0 étant dé�ni sur F , l'endomorphisme de Frobenius agit

omme un automorphisme sur Gγ0(F ⊗Fq
k). Formons le produit semi-diret

Gγ0(F ⊗Fq
k)⋊ 〈σ〉.

Il est lair que le groupe Gγ0(F ) est le groupe des points �xes de Gγ0(F⊗Fq
k)

sous l'ation de σ.

Lemme 4.7.1 Pour r assez divisible, on a un isomorphisme de produits

semi-direts

Gγ(F ⊗Fq
k)⋊ 〈τ r〉

∼
−→Gγ0(F ⊗Fq

k)⋊ 〈σr〉.

Démonstration. Prenons une Fq-struture de D
op ⊗Fq

k-module V . Quitte à
prendre une extension assez grande de Fq pour que τ et τ ′ y soient dé�nis, il

va en être de même de γ. On peut don supposer γ = γ0.
Soit E = F [γ]. Puisque l'homomorphisme E× → Div0(XE) a un noyau

et un onoyau �nis, et en utilisant l'hypothèse que γ est (T, T ′)-admissible et

est une s-norme en T , pour un entier r assez divisible, on peut déomposer

γr = δsδ′
−1

ave δ, δ′ ∈ E×
tels que div(δ) soit supporté par T , et div(δ′) par T ′

. L'asser-

tion d'injetivité du théorème 4.6.1 montre que les triplets (V, τ r, τ ′r) et
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(V, δσr, δ′σrs) sont isomorphes ar ils orrespondent tous les deux à la lasse

de onjugaison de γr. Il ne reste qu'à remarquer que δ ∈ E×
appartient au

entre de Gγ(F⊗Fq
k) de sorte que les ations de σr

et de δσr
sur Gγ(F⊗Fq

k)
sont les mêmes. La proposition s'en déduit. �

Proposition 4.7.2 Soit γ0 une lasse de onjugaison de G(F ) qui est (T, T
′)-

admissible et s-norme en T . Soit (V ; τ, τ ′) la lasse d'isomorphisme de la

atégorie des �bres génériques C(T, T ′; s) qui lui orrespond par 4.6.1. Il ex-

iste une forme intérieure Jγ0 de Gγ0 telle que Jγ0(F ) = Aut(V ; τ, τ ′).

Démonstration. Le triple (V ; τ, τ ′) induit une paire (V ; γ) où on peut voir V
omme un G-torseur sur F ⊗Fq

k et où γ : V → V est un automorphisme

de e G-torseur. L'hypothèse que γ et γ0 soient onjugués dans G(F ⊗Fq
k),

implique que la paire (V, γ) est isomorphe à (G ⊗Fq
k, γ0). L'ensemble des

isomorphismes

L := Isom((G⊗Fq
k, γ0), (V, γ))

dé�nit don un Gγ0-torseur sur F ⊗Fq
k.

Le diagramme ommutatif

σV
τ
−−−→ V

σ(γ)



y



y γ

σV −−−→
τ

V

induit un isomorphisme τ : σL
∼
−→L et don une lasse dans

H1(〈σ〉, Gγ0(F ⊗ k)).

La proposition se ramène à démontrer que l'image de ette lasse dans

H1(〈σ〉, Gad
γ0(F ⊗ k))

provient d'un oyle ontinu, 'est-à-dire d'un élément de H1(Ẑ, Gad
γ0
(F⊗k)).

Mais 'est e que dit le lemme préédent. �

D'après le prinipe de Hasse pour les groupes adjoints, la forme intérieure

Jγ0 de Gγ0 est omplètement déterminée par les formes loales Jγ0,v de Gγ0,v

qu'on peut dérire failement à partir de (V ; τ, τ ′).
� Soit x une plae de X en dehors de T . Par hypothèse la paire (Vx, τx) est
isomorphe à (Dop

x ⊗Fq
k, idDx

⊗ σ). Les veteurs �xes sous τx forment

don un Dop
x -module libre V τx=1

x . Puisque τ ′x ommute à τ , il laisse
stable V τx=1

x et sa restrition à V τx=1
x est une bijetionDop

x -linéaire dont
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la lasse de onjugaison est γ0. Un automorphisme Dop
x ⊗Fq

k-linéaire
de Vx qui ommutent à τx laissent stable V

τx=1
x . Si de plus, il ommute

à τ ′, sa restrition à V τx=1
x doit ommuter à la restrition de τ ′x. Cela

dé�nit une bijetion de Jγ0(Fx) ave le entralisateur de γ0 dans G(Fx).
� Pour x ∈ |T |, la situation est omplètement analogue sauf que les roles

de τ et τ ′ sont éhangés. Puisque x /∈ T ′
, la paire (Vx, τ

′
s) est isomorphe

à

((Dx ⊗Fq
Fqs)⊗Fqs

k, idDx⊗FqFqs
⊗ σs)

de sorte que les veteurs �xes sous τ ′x forme un Dx ⊗Fq
Fqs-module

V
τ ′x=1
x libre de rang 1. Puisque τx ommute à τ ′x, τx dé�nit une bijetion

σ-linéaire de V
τ ′x=1
x dans lui-même et don une lasse de σ-onjugaison

δx de du groupe G(Fx ⊗Fq
Fqs). On déduit de la relation γ0 = τ sτ ′−1

que la s-norme de δx est égale à γ0. Le groupe Jγ0(Fx) est le alors le

entralisateur tordu de δx. �

Corollaire 4.7.3 Si en toutes les plaes v de F , Jγ0,v est isomorphe à Gγ0,v

alors Jγ0 est isomorphe à Gγ0.

Démonstration. C'est une onséquene du prinipe de Hasse pour les groupes

adjoints. �

4.8 Compter les réseaux

On a onstruit un fonteur

CI(T̄ , T̄ ′; s)→ C(T, T ′; s)

qui assoie à un triplet (V; t, t′; ι) sa �bre générique (V ; τ, τ ′). On a ensuite

démontré que l'appliation qui assoie à une lasse d'isomorphisme d'objets

(V ; τ, τ ′) de C(T, T ′; s), l'unique lasse de onjugaison γ0 de G(F ), onjuguée
dans G(F ⊗Fq

k) à γ = τ sτ ′−1
, induit une bijetion de l'ensemble des lasses

d'isomorphisme de C(T, T ′; s) sur l'ensemble des lasses de onjugaison de

G(F ) qui sont (T, T ′)-admissibles et qui sont des s-normes en T . On sait

aussi qu'il existe une forme intérieure Jγ0 de du entralisateur Gγ0 telle que

Jγ0(F ) est le groupe des automorphismes de (V ; τ, τ ′) et pour toute plae x
de F , Jγ0(Fx) est le groupe des automorphismes de (Vx; τx, τ

′
x).

Il reste maintenant à ompter les lasses d'isomorphisme des triplets

(V; t, t′; ι) de CI
λT̄ ,λ′

T̄ ′
(T̄ , T̄ ′; s) dont la �bre générique (V ; τ, τ ′) orrespond

à une lasse de onjugaison γ0 ∈ G(F ) donnée, et dont les modi�ations t
et t′ ont respetivement des invariants λT̄ : |T̄ | → Zd

+ et λ′
T̄ ′ : |T̄ ′| → Zd

+

données.
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Rappelons que T̄ ′
provient d'un fermé �ni réduit T ′

de X ′
et la fontion

λ′
T̄ ′ provient aussi d'une fontion λ′T ′ : |T ′| → Zd

+. Le fermé T̄ provient

lui d'un fermé �ni réduit Ts de X
′ ⊗Fq

Fqs et la fontion λT̄ d'une fontion

λTs
: |Ts| → Zd

+. Soit Ts = {y1, . . . , yn} où y1, . . . , yn sont des points fermés de

X ′⊗Fq
Fqs. Soit T = {x1, . . . , xm} le plus petit fermé réduit de X ′

supportant

T̄ . On a alors une appliation surjetive

ν : {1, . . . , n} → {1, . . . , m}

dé�ni de tel sorte que haque point yj est au-dessus de xν(j) pour tout j =
1, . . . , n. Quitte à agrandir arti�iellement T̄ en faisant prendre la fontion λ
la valeur 0 en des point ajoutés, on peut aussi supposer que Ts = T ⊗Fq

Fqs.

Pour toute plae x ∈ |X ′|, G(Fx) est isomorphe à GLs(Fx). L'algèbre Hx

des fontions sur GLd(Fx) qui sont bi-invariantes sous l'ation de GLd(Ox), a
une base formée des fontions φx,λ où λ parourt l'ensemble des suite dérois-

sante d'entiers λ = (λ1 ≥ · · · ≥ λd) ; φλ(x) étant la fontions aratéristique

de la double lasse de diag(̟λ1

x , . . . , ̟
λd

x ). Nous allons noter simplement 1x
la fontion aratéristique de GLd(Ox). Pour une plae x /∈ X ′

, nous allons

noter 1x la fontion aratéristique de D×
x . En la présene d'une struture de

niveau I, notons 1I,x la fontion aratéristique du sous-groupe ompat de

G(Fx) orrespondant au niveau I en x.
En les plaes x′ ∈ |T ′|, on va prendre les fontions φλ′(x′) ∈ Hx′

.

Soit xl ∈ |T | = {x1, . . . , xm}. Pour haque plae yj de X ⊗Fq
Fqs au-

dessus de xl, on a une fontion φλ(yj) dans l'algèbre de Heke Hyj du groupe

G((F ⊗Fq
Fqs)yj). On a un élément

⊗

j∈{1,...,n}
ν(j)=l

φλj(yj) ∈
⊗

j∈{1,...,n}
ν(j)=l

Hyj = H(G(Fx ⊗Fq
Fqs)).

Théorème 4.8.1 Soit CI
λT̄ ,λT̄ ′

(T̄ , T̄ ′; s) la sous-atégorie pleine de CI(T̄ , T̄ ′; s)
onstituée des triplets (V; t, t′; ι) où V est un D⊗Fq

k-Module loalement libre

de rang 1 sur X̄, où t :σ VT → VT
est une T̄ -modi�ation d'invariant λT̄ ,

où t′ :σ
s

V T̄ ′
→ V T̄ ′

est une T̄ ′
-modi�ation d'invariant λT̄ ′, et où I est une

I-struture de niveau.

Alors, le nombre des lasses d'isomorphisme de CI
λT̄ ,λT̄ ′

(T̄ , T̄ ′; s) est �ni.
Le ardinal

#CI
λT̄ ,λT̄ ′

(T̄ , T̄ ′; s) =
∑

(V ;t,t′;ι)

1

#Isom(V; t, t′)

où (V; t, t′; ι) parourt un ensemble de représentants de lasses d'isomor-
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phisme de CI
λT̄ ,λT̄ ′

(T̄ , T̄ ′; s), est égal à

∑

(γ0;(δl)
m
l=1)

vol(aZJγ0,δ•(F )\Jγ0,δ•(AF ))
∏

x∈|X−T−T ′|

Oγ0(1I,x)

∏

x′∈|T ′|

Oγ0(φλ′(x′))
m∏

l=1

TOδl

( ⊗

j∈{1,...,n}
ν(j)=l

φλ(yj)

)

.

Ii :

� La somme est étendue sur l'ensemble des paires (γ0, (δl)
m
l=1) formées

d'une lasse de onjugaison γ0 de D
×
qui est (T, T ′)-admissible et une

olletion (δl) de lasse de σ-onjugaison δl de G(Fxl
⊗Fq

Fqs) dont la
norme est γ0.

� Le groupe Jγ0,δ• est la forme intérieure de Gγ0 dont les F -points forment

le groupe des automorphismes du triplet (V ; τ, τ ′) orrespondant à la

lasse de onjugaison γ0 et dont les Fx-points forment le groupe des

automorphismes Aut(Vx; τx, τ
′
x).

� Les fontions 1I,x, φλ′(x′), φλ(yj) sont elles qui ont été dé�nies préédem-

ment.

Démonstration. Soit γ0 une lasse de onjugaison de G(F ) (T, T ′)-admissible

et s-norme en T . Soit (V ; τ, τ ′) un objet de C(T, T ′; s) qui orrespond à γ0.
Donner un objet

(V; t, t′; ι) ∈ CI
λT̄ ,λT̄ ′

(T̄ , T̄ ′; s)

de �bre générique (V ; τ, τ ′) revient à donner en toutes les plaes x ∈ |X|, un
Dx ⊗Fq

k-réseau Vx telles qu'en tout point x̄ de X̄ on a

invx̄(Vx̄, τ(Vσ(x̄))) = λT̄ (x̄)

et

invx̄(Vx̄, τ
′(Vσs(x̄x))) = λT̄ ′(x̄)

où les fontions λT̄ et λT̄ ′ sont étendues par zéro en dehors de T̄ et T̄ ′
, et de

plus on doit se donner une I-struture de niveau ι en I .

Notons Lγ0
l'ensemble des olletions (Vx, ι)x∈|X| des tels réseaux plus I-

struture de niveau. Les lasses d'isomorphisme de CI
λT̄ ,λT̄ ′

(T̄ , T̄ ′, s) de �bre

générique (V ; τ, τ ′) orrespondent bijetivement ave les orbites de aZJγ0(F )
sur Lγ0

de sorte que

∑

(V ;t,t′)7→γ0

1

#Aut(V; t, t′)
=

∑

(Vx)∈aZJγ0 (F )\Lγ0

1

#(aZAut(V, τ, τ ′) ∩Aut(Vx, ι))
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où la somme de gauhe est étendue sur un ensemble de lasses de représen-

tants de CλT̄ ,λT̄ ′ de �bre générique isomorphe à (V ; τ, τ ′), et où la somme de

droite est étendue sur un ensemble de représentants d'orbites de aZAut(V ; τ, τ ′)
sur Lγ0

.

Le groupe topologique loalement ompat Jγ0(AF ), ontenant a
ZJγ0(F )

agit aussi sur Lγ0
. Choisissons une mesure de Haar produit sur Jγ0(AF ). Le

membre de droite peut alors se réérire

vol(aZJγ0(F )\Jγ0(AF ))
∑

(Vx,ι)∈Jγ0 (AF )\Lγ0

1

vol(Jγ0(AF ) ∩ Aut(Vx, ι))
.

Le fateur volume mis à part, la somme peut maintenant se fatoriser un

produit sur toutes les plaes x ∈ |X| dont les fateurs sont des intégrales

orbitales omme dans l'énoné du théorème. �

Le ardinal qu'on vient d'érire est le nombre de htouas ayant des in-

variants de Hodge donnés, qui sont �xes par un endomorphisme de Frobenius

omposé par un opérateur de Heke. Préisons-le. Choisissons un ordre entre

les points du fermé réduit T̄ = {ū1, . . . , ūr}, on a ūi 6= ūj. Pour haque i, on
a un opoids dominant λi ∈ Zd

+. Notons ū = (ū1, . . . , ūr) et λ = (λ1, . . . , λr).
Soit DI

-Cht′λ(u) le hamps des D-htouas ave struture de niveau (V, t; ι) où
V est un D-�bré, t : σV → V est une modi�ation d'invariant

∑r
i=1 λiūi et ι

est une I-struture de niveau. Alors le nombre des points �xes de σs ◦ΦT ′,λ′
T ′

dans DI
-Cht′λ(ū) est le ardinal de la atégorie CI

λT̄ ,λT̄ ′
(T̄ , T̄ ′; s), et e nom-

bre est exprimé en termes d'intégrales orbitales et orbitales tordues par le

théorème 4.8.1.

4.9 Points �xes par un Frobenius partiel

Le omptage des points �xes exposés i-dessus, se généralise au as des

Frobenius partiels ∂sσ.
Soit ū1, . . . , ūn des points géométriques de X ′

deux à deux disjoints. No-

tons v1, . . . , vm les points fermés de X ′
qui les supportent. Ils viennent ave

une appliation

ν : {1, . . . , n} → {1, . . . , m}

telle que ūi soit supporté par vν(i).
Soit u = (ū1, . . . , ūn). On �xe λ = (λ1, . . . , λn) ∈ (Zd

+)
n
. La atégorie

DI
-Cht′λ(u) est alors la atégorie des triplets (V, t, ι) où V est un D-�bré sur

X̄ , t : σV T̄ → V T̄
est une modi�ation d'invariant égal à

∑
λiui et ι est une

I-rigidi�ation. D'après 2.3.4, la atégorie des points �xes de ∂sσ ◦ ΦT ′,λ′
T ′
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dans DI
-Cht′λ(ū), est la atégorie en des (V, t, t′, ι) où (V, t, ι) ∈ DI

-Cht′λ(u)
et où t′ est une T ′

-modi�ation de ∂sσ(V, t, ι) dans (V, t, ι) dont l'invariant
est λ′T ′.

D'après 2.3.2, si on exprime (V, t) par un 5-uplet de données de reolle-

ment formel [VT ,Vvi , ξvi; t
T , ti)], alors ∂

sσ(V, t) orrespond au 5-uplet

[VT , σsiVvi , ξ
′
vi
; tT , σsi(tvi)].

Ii, on a rien hangé en dehors de T ; en les disques formels Xvi on a appliqué

σsi
omme on pourrait attendre de l'endomorphisme Frobenius partiel ∂sσ, et

quant à la seule donnée non évidente, elle du reollement, elle est ontrainte

par les hoix préédents à satisfaire à la formule

ξ′vi = Nsi(tvi)
−1ξvi .

La T̄ ′
-modi�ation t′ : V ′T̄

′ ∼
−→V ′T̄

′

sera traduit selon e ditionnaire en la

donnée d'une paire (t′T
′

, t′vi) omme suit :

� d'un automorphisme t′T
′

: V T̄∪T̄ ′ ∼
−→V T̄∪T̄ ′

tel que le diagramme

σV
σ(t′)
−−−→ σV

t



y



y t

V −−−→
t′

V

ommute ; V désignant ii la �bre générique de V .
� d'un isomorphisme t′vi :

σsiVvi
∼
−→Vvi tel que le diagramme

V T̄ |X∗
vi

t′T

−−−→ V T̄ |X∗
vi

ξ′vi



y



y ξvi

σsiVi|X∗
vi
−−−→

t′vi

Vi|X∗
vi

ommute. On en déduira une ompatibilité entre t′vi et t

ξ−1
vi
t′viNsi(tvi)

−1ξvi = t′
T
.

L'automorphisme t′T : V T̄∪T̄ ′ ∼
−→V T̄∪T̄ ′

dé�nit une lasse de onjugaison γ
de G(F ⊗Fq

k). Le diagramme ommutatif

σV
σ(t′)
−−−→ σV

t



y



y t

V −−−→
t′

V
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montre que ette lasse est σ-invariante et dé�nit don une lasse de onju-

gaison γ0 de G(F ) puisque G est une forme intérieure de GLn, voir 4.5.2.

Pour toute indie i = 1, . . . , m, on a un G-torseur Vvi sur Xvi ⊗Fq
k muni

d'une modi�ation

tvi :
σVvi |X∗

vi
⊗Fqk

∼
−→Vvi |X∗

vi
⊗Fqk

et d'un isomorphisme

t′vi :
σsiVi

∼
−→Vi

tel que la relation de σ-ommutation évidente soit satisfaite. La donnée de

t′vi permet de desendre le G-torseur Vvi en un G-torseur V♭
vi
sur Xvi⊗Fq

Fqsi

et puisque tvi ommute ave t′i, lui aussi desend en une modi�ation

t♭vi :
σV♭

vi
|X∗

vi
⊗FqFqsi

∼
−→V♭

vi
|X∗

vi
⊗FqFqsi

et par suite, dé�nit une lasse de σ-onjugaison δvi(si) de G(Fvi ⊗Fq
Fqsi ).

On est obligé ii de mentionner si dans la notation δvi(si) de la torsion en

vi de notre endomorphisme de Frobenius partiel ∂sσ. La relation entre t′vi et

t′T qu'on a érit plus haut, maintenant implique que γ0 est la si-norme de

δvi(si).
En raisonnant de la même façon que pour les endomorphismes de Frobe-

nius, on obtient le résultat de omptage suivant.

Théorème 4.9.1 Le nombre des points �xes de ∂sσ◦ΦT ′,λ′
T ′
dans DI

-Chtλ(u)
est égal à

∑

(γ0;δ1(s1),...,δm(sm))

vol(Jγ0,δ•(s•)(F )a
Z\Jγ0,δ•(s•)(AF ))

∏

x∈|X−T−T ′|

Oγ0(1I,x)

∏

x′∈|T ′|

Oγ0(φλ′(x′))

m∏

l=1

TOδl

( ⊗

yj∈|Ts|

ν(j)=l

φλ(yj)

)

.

où :

� La somme est étendue sur l'ensemble des uplets (γ0; δ1(s1), . . . , δm(sm))
omposés d'une lasse de onjugaison γ0 de G(F ), et en haque plae vl
ave l ∈ {1, . . . , m} d'une lasse de σ-onjugaison δi(si) de G(Fvi ⊗Fq

Fqsi ) de norme γ0.
� Le groupe Jγ0,δ•(s•) est un groupe sur F , forme intérieure du entral-

isateur Gγ0 , qui en une plae v 6= vl, est isomorphe à Gγ0 et qui en

une plae vl, est isomorphe au σ-entralisateur tordu de δl(sl). Un tel

F -groupe existe et unique à isomorphisme non unique près.
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� Le fermé |T̄ | = {ū1, . . . , ūn} est dé�ni sur X ⊗Fq
Fqs, 'est-à-dire T̄ =

Ts⊗Fqs
k où Ts est un fermé de X⊗Fq

Fqs uniquement dé�ni. De plus la

fontion λ : |T̄ | → Zd
+ se fatorise à travers |Ts|, ainsi que la fontion

ν : |T̄ | → {v1, . . . , vm}.
� Les fontions 1I,x, φλ′(x′), φλ(yj) ainsi que leurs intégrales orbitales et

intégrales orbitales tordues, ont la même signi�ation que dans le para-

graphe 4.8.

5 Le as n = 1

On va exposer les aluls dans tous les détails dans le as n = 1. Dans e
as-i, il n'est pas néessaire de faire appels aux endomorphismes de Frobe-

nius partiels, ontrairement au as général.

5.1 L'usage de la densité de Chebotarev

Soit U l'ouvert de (X ′−I)r omplémentaire de la réunion des diagonales.

Le groupe symétrique Sr sur (X
′ − I)r, dé�ni en 3.1, laisse stable U , et son

ation sur U est libre. A fortiori, l'ation sur U , du sous-groupe ylique 〈τ〉
engendré par la permutation ylique τ , est libre. Considérons le quotient Ũ
de U par l'ation libre 〈τ〉. Les k-points de Ũ orrespondent aux orbites de

〈τ〉 dans U(k). Soit ū ∈ U(k), notons [ū] ∈ Ũ(k) son orbite sous l'ation de

〈τ〉.
Le revêtement galoisien U → Ũ induit une suite exate de groupes fon-

damentaux

1→ π1(U, v)→ π1(Ũ , [v])→ 〈τ〉 → 1

où v est un point base de U . Notons que ontrairement à 3.1 où on a pris

un point base sur la diagonale, ii, la suite exate n'est pas néessairement

sindable.

Par desente étale, la atégorie des systèmes loaux sur U munis d'une

ation ompatible deSr est équivalente à la atégorie des systèmes loaux sur

Ũ don en prenant la �bre en [v], à la atégorie des représentations ontinue
du groupe π1(Ũ , [v]).

Rappelons qu'on a �xé un point base x ∈ (X ′ − I)r(k) �xe par Sr. En

prenant la �bre en x, la atégorie des systèmes loaux sur (X ′ − I)r munis
d'un ation ompatible de Sr est équivalent à la atégorie des représentations

ontinues du produit semi-diret π1((X
′ − I)r, x)⋊Sr.

Le fonteur de restrition de (X ′ − I)r à U , qui est �dèle, fournit alors
donne un homomorphisme surjetif de groupes

π1(Ũ , [v])→ π1((X
′ − I)r, x)⋊ 〈τ〉
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bien déterminé à un automorphisme intérieur près. Cet homomorphisme sur-

jetif est ompatible ave les projetions sur le groupe ylique 〈τ〉.
Ce hangement de point base nous permet de reformuler le théorème 3.3.1

omme suit. Pour tout g ∈ π1(Ũ , v) dont l'image dans le groupe ylique 〈τ〉
est τ , pour tout f ∈ HI

, on a l'égalité

Tr((1⊗ · · · ⊗ 1⊗ f)g, [A[v]]) = Tr(fg, [B[v]]).

Un point fermé de Ũ de orps résiduel Fqs est une orbite [ū] stable par σ
s

telle que s soit le plus petit entier naturel véri�ant ette propriété. Soit [ū]
un point fermé de Ũ de orps résiduel Fqs . Il existe alors un unique j ∈ Z/rZ
tel que

σs(ū) = τ j(ū).

Le point fermé [ū] de Ũ dé�nit une lasse de onjugaison Frob[ū] de π1(Ũ , [v])
dont l'image dans 〈τ〉 est alors τ j .

Grâe au théorème de Chebotarev, pour démontrer ette égalité, il su�t

de démontrer que pour tout point géométrique [ū] de Ũ tel que la lasse de

onjugaison Frob[ū] ∈ π1(Ũ), assoiée au point fermé qui supporte [ū] ait
l'image τ dans le groupe fondamental 〈τ〉 et pour tout opérateur de Heke

f ∈ HI
, on a l'égalité

Tr((1⊗ · · · ⊗ 1⊗ f)× Frob[ū], [A[ū]]) = Tr(f × Frob[ū], [B[ū]]).

Dé�nition 5.1.1 Un point fermé [u] de Ũ est dit ylique si l'image de la

lasse de onjugaison Frob[u] ⊂ π1(Ũ) dans 〈τ〉 est le générateur τ

5.2 Desription des points yliques

Dans notre démonstration du théorème 3.3.1 par omptage, voii le seul

point un peu subtil 'est-à-dire qui ne dérive pas des prinipes généraux de

omptage établis dans les hapitres préédents.

Proposition 5.2.1 Soient ū = (ūi) ∈ U(k), [ū] ∈ Ũ(k) son image dans Ũ .
Supposons que le point fermé de Ũ supportant [ū] soit de degré s et soit y-
lique. Alors, il existe un unique point fermé x ∈ |X ′| de degré rs supportant
{ū1, . . . , ūr}. Il existe un unique point fermé y ∈ |X ′ ⊗Fq

Fqs| au-dessus de x
tel que y ⊗Fqs

k = {ū1, . . . , ūr}.

Démonstration. Puisque [ū] est dé�ni sur Fqs est que la lasse onjugaison

assoiée dans π1(Ũ) ait l'image τ dans 〈τ〉, pour tous i = 1, . . . , r, on a

σs(ūi) = ūi+1.
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L'ensemble {ū1, . . . , ūr} dé�nit don une orbite de 〈σ
s〉 dans X ′(k) de sorte

qu'il existe un unique point fermé y ∈ |X ′ ⊗Fq
Fqs| tel que y ⊗Fqs

k =
{ū1, . . . , ūr}. Puisque ū1, . . . ūr sont deux à deux distints, le orps résiduel

de X ′ ⊗Fq
Fqs est néessairement Fqrs.

Soit x le point fermé de X en-dessous de y. Il reste à démontrer que le

orps résiduel de X en x est aussi Fqrs. Supposons qu'il y a s′ points fermés

de X⊗Fq
Fqs au-dessus de x. L'extension F ⊗Fq

Fqs étant de degré s, le degré
de déomposition de la plae x pour ette extension est s′ si bien que le degré

d'inertie est s′′ ave s = s′s′′. En partiulier, le orps résiduel de x est alors

Fqrs′ .

Le groupe 〈σ〉 agit transitivement sur l'ensemble des s′ plaes de F⊗Fq
Fqs

au-dessus de x et le stabilisateur de haune des es plaes est σs′
. On a don

Fqrs′ ⊗F
qs

′ Fqs = Fqrs

e qui implique que r et s′′ sont premiers entre eux.

De plus, le point fermé y étant �xe par σs′
, l'opérateur σs′

permute

l'ensemble des points géométriques {ū1, . . . ūr} au-dessus de y et induit don

une permutation τ ′ de l'ensemble {1, . . . , r} ave τ ′s
′′

= τ . Puisque s′′ est
premier à r, il existe r′′ ∈ N tel que s′′r′′ soit ongru à 1 modulo r. On en

déduit que τ ′ = τ r
′′
don τ ′ appartient à 〈τ〉. Don l'orbite [ūi] de (ūi) sous

l'ation 〈τ〉 est stable par σs′
.

Puisque s est par hypothèse, le plus petit entier ayant ette propriété s′

est néessairement égal à s. On en déduit que le orps résiduel de X en x est

bien Fqrs. �

5.3 Calul des traes sur [B] sur les points yliques

Soit (ūi) ∈ U(k) dont l'image [ū] dans Ũ est supporté par un point fermé

[u] de degré s ylique. En partiulier, la onlusion de 5.2.1 lui est appliquée.

Les points ū1, . . . , ūr sont deux-à-deux di�érents, mais permutés de façon

irulaire par le Frobenius σs
. Ils sont supportés par une plae de X de degré

rs.
La �bre du morphisme cIr.λ : SI

r.λ → (X ′ − I)r au-dessus d'un point (ūi)
est l'ensemble

SI
r.λ(ū)(k) = {t :

σV T̄ ∼
−→V T̄ | inv(t) ≤

r∑

i=1

λūi}/a
Z,

où V ∈ D-Fib(k) et où T̄ = {ū1, . . . , ūr}. Le diviseur T̄ est �xe par σs
de

sorte qu'on a une Fqs-struture sur S
I
λ(ū). On peut appliquer la formule des

trae de Grothendiek-Lefshetz pour obtenir la formule suivante.
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Proposition 5.3.1 Pour tout fermé T ′
de X ′

, disjoint de T̄ , et pour toute
fontion λ′T ′ : |T ′| → Zd

+, on a l'égalité

Tr(σs ◦ ΦT ′,λ′
T ′
,RΓ(SI

r.λ(ū),Fr.λ))

=
∑

z∈Fix(σs◦ΦT ′,λ′
T ′

) #Aut(z)−1Tr(σs ◦ ΦT ′,λ′
T ′
, (Fr.λ)z).

D'après la proposition 2.1.3, la atégorie des points �xes de la orrespon-

dane σs ◦ΦT ′,λT ′ sur S
I
r.λ(u

i
j) est la atégorie des triplets (V; t, t

′) des lasses
de a-isomorphisme où

- V ∈ D-Fib(k),
- t : σV T̄ ∼

−→V T̄
ave inv(t) ≤

∑r
i=1 λui,

- t′ : σs

V T̄ ′
→ V T̄ ′

ave inv(t′) = λT ′
,

- t et t′ ommutent au sens de 4.1.

Pour pouvoir appliquer le théorème 4.8.1 il nous faut savoir, omme dans la

proposition 2.1.4, la trae de σs ◦ ΦT ′,λT ′ sur la �bre de Fr.λ au-dessus d'un

point �xe (V; t, t′), ne dépend que de l'invariant inv(t). On a en fait un énoné
plus préis.

Proposition 5.3.2 Soit (V; t, t′) ∈ Fix(σs ◦ΦT ′,λ′
T ′
,SI(ū)). Alors l'invariant

inv(t) est de la forme inv(t) =
∑r

i=1 αui pour un ertain α ≤ λ. De plus, on
a

Tr(σs ◦ ΦT ′,λ′
T ′
, (Fr.λ)(V ;t,t′)) = Pλ,α(q

rs)

où, rappelons-le, Pλ,α(q
rs) est dé�nie omme la trae de σqrs sur la �bre de

Aλ,ui
au-dessus du point α(ui) de Qλ(ui), orrespondant au opoids α. Ii ui

est le Fqrs-point supportant ūi pour tout i = 1, . . . , r.

Démonstration. Puisque σs(ūi) = ūi+1 pour tous i = 1, . . . , r, on a une Fqs-

struture de la �bre Qr.λ(ū) =
∏n

i=1Qλ,ūi
de Qr.λ au-dessus de (ū), donnée

par σs(Qi
j) = (Q′i

j) ave Q
′i
j = Qi+1

j . Le morphisme

fr.λ : SI
r.λ(ū)→ Qr.λ(ū)

est ompatible aux Fqs-strutures. On en déduit omme en 2.1.4 qu'un point

(V; t, t′) �xe par σs ◦ΦT ′,λ′
T ′
doit néessairement s'envoyer sur un point Q �xe

par σs
. On a aussi

Tr(σs ◦ ΦT ′,λ′
T ′
, (Fr.λ)(V ;t,t′)) = Tr(σs, (Ar.λ)Q).

Il est lair que la Fqs-hamp

∏r
i=1Qλ,ui

est la restrition de salaires à la

Weil du Fqrs-hampQλ,ui
pour n'importe quel i. Le Fqs-point Q de

∏r
i=1Qλ,ui

orrespond don à un Fqrs-point, Q
′
de Qλ,ui

. On a alors

Tr(σs, (Ar.λ)Q) = Tr(σrs, (Aλ)Q′).
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Il s'agit là d'une propriété omplètement générale de la restrition à la Weil

dont voii l'énoné préis. Sa démonstration se ramène essentiellement à la

formule de Saito-Shintani 3.3.2.

Proposition 5.3.3 Soient Z un shéma dé�ni sur Fqs et G un omplexe de

Qℓ-faiseaux sur Z. Soit Z ′ = RFqs/Fq
Z et G ′ = RFqs/Fq

G les restrition de

salaires à la Weil de Z et de G.
Soient z ∈ Z(Fqs) un Fqs-point de X et z′ le Fq-point de Z

′
qui lui orre-

spond. Alors, on a

Tr(σs,Fz) = Tr(σ,F ′
z′).

Corollaire 5.3.4 On a la formule

Tr(σs ◦ ΦT ′,λ′
T ′
,RΓ(SI

r.λ(ū),Fr.λ)) =
∑

α≤λ

Pλ,α(q
rs)#CI

αT̄ ,λ′
T̄ ′
(T̄ , T̄ ′; s)

où αT̄ =
∑r

i=1 αūi.

La onlusion de 5.2.1 simpli�e notablement la formule 4.8.1 appliquée à

#CI
αT̄ ,λ′

T̄ ′
(T̄ , T̄ ′; s). En e�et, le fermé T de X ′

supportant T̄ = {ū1, . . . , ūr}

est ii onstitué d'un seul point fermé x ∈ |X ′| de degré Fsrs. L'extension

F ⊗Fq
Fqs de F est totalement déomposée en x. Parmi les s points fermé de

X⊗
Fq
Fqs au-dessus de x, on a un point y tel que y ⊗Fqs

k = T̄ .
D'après 4.8, on a don la formule

#Fix(σs ◦ ΦT ′,λ′
T ′
,DI

-Cht′λ()) =
∑

(γ0,δx)
vol(Jγ0,δx(F )a

Z\Jγ0,δx(AF ))
∏

v/∈{x}∪|T ′|Oγ0(1I,v)
∏

x′∈|T ′|Oγ0(φλ′(x′))TOδx(
⊗

yj |x
φα(yj))

Dans ette formule (γ0, δx) parourt l'ensemble des paires formées d'une lasse

de onjugaison γ0 deG(F ) et d'une lasse de σ-onjugaison δx ∈ G(Fx⊗Fq
Fqs)

de norme γ0. L'extension Fx⊗Fq
Fqs de Fx étant totalement déomposée, on a

G(Fx ⊗Fq
Fqs) =

s∏

j=1

G((F ⊗Fq
Fqs)yj)

où y1, . . . , ys sont les plaes de F ⊗Fq
Fqs au-dessus de x rangées de sorte que

σ(yj) = yj+1. Si δx = (δy1, . . . , δys) sa norme est la lasse de onjugaison de

δy1 . . . δyj qui est don aussi elle de γ0.
La fontion

s⊗

j=1

φα(yj) ∈
s⊗

j=1

Hyj
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est le produit tensoriel de la fontion φα(y) en la plae y supportant les points
ūi et la fontion unité en toutes les autres plaes. Il est bien onnu dans ette

situation totalement déomposée que

TOδx(

s⊗

j=1

φα(yj)) = Oγ0(φα(x)).

Par ailleurs, le groupe (Jγ0)x étant le entralisateur tordu de δx est aussi

isomorphe à Gγ0,x si bien que la forme intérieure Jγ0 est isomorphe à Gγ0 par

le prinipe de Hasse pour les groupes adjoints.

On note en�n que la ondition que γ0 soit une s-norme en x est une

ondition vide puisque l'extension est totalement déomposée en x. On a

en�n la formule simpli�ée, qui, notamment, ne ontient que des intégrales

orbitales non tordues :

#CI
αT̄ ,λ′

T̄ ′
(T̄ , T̄ ′; s) =

∑

γ0
vol(Gγ0(F )a

Z\Gγ0(AF ))
∏

v/∈{x}∪|T ′| Oγ0(1I,v)
∏

x′∈|T ′|Oγ0(φλ′(x′))Oγ0(φα(x))

où γ0 parourt l'ensemble des lasses de onjugaison de G(F ).
Notons �nalement que par dé�nition

ψλ(x) =
∑

α≤λ

Pλ,α(q
rs)φα(x)

puisque le point x est de degré rs. On obtient don la formule suivante.

Corollaire 5.3.5 On a la formule

Tr(σs ◦ ΦT ′,λ′
T ′
,RΓ(SI

r.λ(ū),Fr.λ)) =
∑

γ0
vol(aZGγ0(F )\Gγ0(AF ))

∏

v/∈|{x}∪T ′| Oγ0(1I,v)∏

x′∈|T ′|Oγ0(φλ′(x′))Oγ0(ψλ(x)).

5.4 Calul des traes sur [A] sur les points yliques

Prenons le même point ū = (ūi) de U omme dans 5.3 dont l'image [ū]
dans Ũ dé�nit un point fermé ylique de degré s.

La �bre du morphisme (cIλ)
r : (SI

λ)
r → (X ′−I)r au-dessus de ū est munie

d'une Fqs-struture donnée par

σs(Ṽ1, . . . , Ṽr) = (σs(Ṽr), σ
s(Ṽ1), . . . , σ

s(Ṽr−1))

ave Ṽi ∈ S
I
λ(ūi). On peut relever ette Fqs-struture à la restrition de F⊠r

λ

à ette �bre. En appliquant la formule des traes de Grothendiek-Lefshetz

pour obtenir la formule.
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Proposition 5.4.1 Pour tout fermé �ni réduit T ′
de X ′

, pour toute fon-

tions λ′T ′ : |T ′| → Zd
+, on a

Tr(σs ◦ (1⊗ · · · ⊗ 1⊗ ΦT ′,λ′
T ′
),RΓ((SI

λ)
r(ū),F⊠r

λ ))

=
∑

z∈Fix#Aut(z)−1Tr(σs ◦ (1⊗ · · · ⊗ 1⊗ aT ′,λ′
T ′
), (F⊠r

λ )z).

où Fix désigne l'ensemble des lasses d'isomorphisme d'objets de la atégorie

des points �xes Fix(σs ◦ (1⊗ · · · ⊗ 1⊗ ΦT ′,λ′
T ′
), (SI

λ)
r(ū)).

Les objets de ette atégorie des points �xes sont onstitués de

� Ṽi ∈ D-Cht
I
λ((ūi)) pour tous i = 1, . . . , r,

� des isomorphisme Ṽ2
∼
−→σs(Ṽ1), . . . , Ṽr

∼
−→σs(Ṽr−1) et une T

′
-modi�ation

σs(Vr)T
′ ∼
−→VT ′

1 d'invariant λ′T ′ .

Il revient au même de se donner un point Ṽ ∈ D-ChtIλ((ū1)(k) et d'une T
′
-

modi�ation

σrs

Ṽ → Ṽ d'invariant λ′T ′. Puisque les points ūi sont deux à

deux distints, 'est aussi la donnée de

� V ∈ D-Fib(k),
� t : σV T̄ ∼

−→V T̄
d'invariant inv(t) ≤ λū1.

� t′ : σrs

V T̄ ′ ∼
−→V T̄ ′

d'invariant inv(t′) = λ′
T̄ ′.

On a aussi un énoné en tout point analogue à 5.3.2.

Proposition 5.4.2 Soit un triple (V; t, t′) orrespondant à un point �xe z
de σs ◦ (1⊗ · · · ⊗ 1⊗ ΦT ′,λ′

T ′
) dans (SI

λ)
r(uij). Alors

Tr(σs ◦ (1⊗ · · · ⊗ 1⊗ ΦT ′,λ′
T ′
), (F⊠r

λ )z) = Pλα(q
rs)

où inv(t) = αū1.

On obtient de même l'énoné parallèle au orollaire 5.3.3.

Corollaire 5.4.3 On a la formule

Tr(σs ◦ (1× · · · × 1× ΦT ′,λ′
T ′
,RΓ((SI

λ)
r(ū), (F I

λ)
⊠r))

=
∑

α≤λ Pλα(q
rs)#CI

αT̄ ,λ′
T̄ ′
(T̄ , T̄ ′; rs)

où T̄ = {ū1} et αT̄ = αū1.

Il ne reste qu'à appliquer la formule 4.8.1 puis la simpli�er omme en 5.3

en utilisant l'hypothèse que l'extension F ⊗Fq
Fqrs est totalement déomposée

en x en vertu de la proposition 5.2.1. En partiulier, la ondition d'être

une rs-norme en x est une ondition vide, l'intégrale orbitale tordue en x
est un intégrale orbitale, la forme intérieure Jγ0 de Gγ0 lui est isomorphe.

Finalement, on a :
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Corollaire 5.4.4 On a la formule

Tr(σs ◦ (1× · · · × 1× ΦT ′,λ′
T ′
,RΓ((SI

λ)
r(ū), (F I

λ)
⊠r)) =

∑

γ0
vol(aZGγ0(F )\Gγ0(AF ))

∏

v/∈|{x}∪T ′| Oγ0(1I,v)∏

x′∈|T ′|Oγ0(φλ′(x′))Oγ0(ψλ(x)).

En omparant deux formules 5.3.5 et 5.4.4, on obtient l'égalité

Tr(Frob[ū] × (1⊗ · · · ⊗ 1⊗ f)×, [A[ū]]) = Tr(Frob[ū] × f, [B[ū]]).

Le théorème 3.3.1 s'en déduit par le théorème de densité de Chebotarev

omme il a été expliqué dans 5.1.

5.5 Calul sur la petite diagonale : situation A

Soit x un point fermé de degré s de X ′
. Soit x̄ un point géométrique

au-dessus de x et notons

r.x̄ := (x̄, . . . , x̄
︸ ︷︷ ︸

r

) ∈ (X ′ − I)r(k)

le point sur la petite diagonale orrespondant.

La �bre (SI
λ)

r(r.x̄) est la atégorie des (Ṽi)
r
i=1 où Ṽi = (Vi, ti, ιi) ∈ S

I
λ(x̄).

Puisque x̄ est dé�ni sur Fqs , ette �bre a une Fqs-struture évidente. Elle est

de plus munie d'un automorphisme τ d'ordre r qui permute les fateurs de

manière ylique.

Soit T ′
un fermé de X ′

ne ontenant pas x̄, et λ′T ′ : |T ′| → Zd
+ une fontion

quelonque. Les points �xes de la orrespondane τ ◦σs◦(1×· · ·×1×ΦT ′,λT ′ )

dans la �bre de (SI
λ)

r(r.x̄) sont les (Ṽi)
r
i=1 muni

- des isomorphismes

σs

V1
∼
−→V2, . . . ,

σs

Vr−1
∼
−→Vr

- d'une T ′
-modi�ation t′ : σs

Vr
∼
−→V1 d'invariant inv(t

′) = λ′T ′.

Il revient don au même de donner V ∈ SI
λ(x̄) muni d'une modi�ation

t′ : σrs

V T̄ ′ ∼
−→V T̄ ′

d'invariant λ′T ′.

Corollaire 5.5.1 On a

Tr(τ ◦ σs ◦ (1× · · · × 1× ΦT ′,λT ′ ), [Ar.x̄]) =∑

(γ0,δx)
vol(Jγ0(F )a

Z\Jγ0(AF ))
∏

v/∈|T ′|∪{x}Oγ0(1I,v)∏

x′∈|T ′| Oγ0(φλ′(x′)) TOδx(ψλ(y))

où

- (γ0, δx) parourt l'ensemble des paires onstituée d'une lasse de onju-

gaison γ0 de G(F ) et d'une lasse de σ-onjugaison δx de G((F ⊗Fq
Fqrs)x)

dont la norme est γ0,
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- la fontion

ψλ(y) :=
⊗

yj

ψλ(yj) ∈
⊗

yj |x

Hyj

est un produit tensoriel des fontions dans les algèbres de Heke sur les plaes

yj de F ⊗Fq
Fqrs divisant x, ave λ(yj) = 0 partout sauf en l'unique plae y

supportant le point géométrique x̄ où on prend λ(y) = λ.

5.6 Calul sur la petite diagonale : situation B

Soit x, x̄ et r.x̄ omme dans 5.5. On va maintenant aluler la trae sur

la �bre de B au-dessus du point r.x̄ = (x̄, . . . , x̄) ; e alul est un peu plus

di�ile que dans le as A ar on y utilise sérieusement la théorie des modèles

loaux.

Rappelons que l'ation de 〈τ〉 sur la �bre [B]r.x̄ a été obtenu à partir

par prolongement à partir de l'ation de 〈τ〉 dé�ni géométriquement de la

restrition de [B] sur l'ouvert U omplémentaire de la réunion des diagonales

dans (X ′ − I)rn. A priori, il n'est don pas possible d'appliquer la formule

des traes de Grothendiek-Lefshetz. On peut toutefois le faire en utilisant

une variante de la théorie des modèles loaux. Avant d'y venir, nous aurons

besoin de quelques onstrutions supplémentaires.

Soit X ′[r] = X ′r/Sr la r-ième puissane symétrique de X ′
. Un k-point T̄

de X ′[r]
est un diviseur e�etif de degré r de X ′

. Pour tout λ ∈ Zd
+, on pose

λT̄ :=
∑

(miλ)xi où T̄ =
∑
mixi. On a un morphisme

cI[rλ] : S
I
[rλ] → X ′[r]

où la �bre de cI[rλ] au-dessus d'un point T̄ ∈ X
′[r]

est la atégorie en groupoïdes

des triples (V, t, ι) où V ∈ D-Fib(k), où t : σV T̄ ∼
−→V T̄

est une T̄ -modi�ation

d'invariant inv(t) ≤ λT̄ et où ι est une I-struture de niveau.
On a un diagramme ommutatif

SI
r.λ

cI
r.λ−−−→ X ′r

πS



y



y π

SI
[rλ] −−−→

cI
[rλ]

X ′[r]

où πS envoie un point

((xi)
r
i=1, (Vi)

r
i=0 , ti : V

xi

i
∼
−→Vxi

i−1 , ǫ :
σV0

∼
−→Vr, ι)

de SI
r.λ au-dessus de (x1, . . . , xn), sur le point (t : σV T̄

0 → V
T̄
0 , ι) de SI

[rλ]

au-dessus de T̄ = x1 + · · · + xr ∈ X ′(r)
, où t est la modi�ation omposée
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t := ǫ ◦ tr ◦ · · · ◦ t1. D'après la propriété de fatorisation 1.2.3, e diagramme

est artésien au-dessus de l'ouvert π(U) où U est le omplémentaire dans X ′r

de la réunion des diagonales.

On a de plus un diagramme artésien

SI
r.λ

fI
r.λ−−−→ Qr.λ

πS



y



y πQ

SI
[rλ] −−−→

fI
[rλ]

Q[rλ]

où rappelons-nous Qr.λ est le hamp des

{(x1, . . . , xr); (0 = Q0 ⊂ Q1 ⊂ Q2 · · · ⊂ Qr)}

où x1, . . . , xr ∈ X ′
, où Qi sont des D-modules de torsion tels que Qi/Qi−1

est supporté par xi et invxi
(Qi/Qi−1) ≤ λ. Le hamp Q[rλ] lassi�e les paires

(T,Q) où T ∈ X(r)
et Q est un D-module de torsion tel que inv(Q) ≤ λT .

Le morphisme πQ : Qr.λ → Q[rλ] est dé�ni par

{(x1, . . . , xr); (0 = Q0 ⊂ Q1 ⊂ Q2 · · · ⊂ Qr)} 7→ (T,Q)

ave T = x1 + · · ·+ xr et Q = Qr.

Proposition 5.6.1 Le morphisme πQ : Qr.λ → Q[rλ] est un morphisme petit

au sens strati�é. En partiulier, l'image direte R(πQ)∗Ar.λ est un faiseau

pervers prolongement intermédiaire de sa restrition à l'ouvert où il est un

système loal.

Notons que la notion du morphisme petit au sens strati�é de Mirkovi

et Vilonen, pour les shémas, voir [16℄, est onservé par un hangement de

base lisse. Il est don bien dé�ni pour les hamps d'Artin. Il revient don au

même de démontrer la proposition après un hangement de base lisse surjetif

omme dans 1.1.5 pour se ramener aux Grassmanniennes a�nes dans quel

as elle est démontrée dans [16℄ et [18℄.

Au-dessus de l'ouvert π(U), le diagramme

Qr.λ −−−→ X ′r



y



y

Q[rλ] −−−→ X ′(r)

est artésien de sorte qu'on a une ation deSr sur la restrition de R(πQ)∗Ar.λ

à l'image inverse de π(U) dans Q[rλ]. On en déduit une ation de Sr sur tout
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le faiseau pervers R(πQ)∗Ar.λ par la fontorialité du prolongement intermé-

diaire.

D'après [17℄, l'ation induit de la permutation ylique τ sur e faiseau

pervers est reliée à l'homomorphisme de hangement de base d'algèbres de

Heke. La �bre de Q[rλ] au-dessus du point T = rx ont les points Qα(x)

paramétrés par α ≤ rλ, tous dé�nis sur Fqs. On dé�nit une fontion de

l'algèbre de Heke Hx en prenant la ombinaison linéaire

ψ[rλ](x) =
∑

α≤rλ

Tr(σs ◦ τ, (R(πQ)∗Ar.λ)Qα(x)
)φα(x)

où aα(x) est la fontion aratéristique de la double lasse orrespondant à α.
Alors, on a l'énoné suivant, voir [17℄ théorème 3.

Proposition 5.6.2 Soit y un point fermé de X ⊗Fq
Fqrs au-dessus de x.

Soit Hy l'algèbre de Heke du groupe G((F ⊗Fq
Fqrs)y) et b : Hy → Hx

l'homomorphisme de hangement de base. Alors on a l'égalité

ψ[rλ](x) = b(ψλ(y)).

Avant de ontinuer notre disussion, rappelons qu'on a un diagramme :

Qr.λ

fI
r.λ←−−− SI

r.λ

cI
r.λ−−−→ (X ′ − I)r

πS



y



y πQ ց h



y π

Q[rλ] ←−−−
fI
[rλ]

SI
[rλ] −−−→

cI
[r.λ]

(X ′ − I)[r]

dont le arré de gauhe est artésien et dont le arré de droite est ommutatif.

Notons h la �èhe diagonale du arré de droite.

Le omplexe d'intersetion F I
r.λ = (f I

r.λ)
∗Ar.λ étant loalement aylique

par rapport au morphisme cIr.λ : SI
r.λ → (X ′−I)r, les faiseaux de ohomologie

Bp = Rp(cIr.λ)∗F
I
r.λ

sont des systèmes loaux. Rappelons qu'on a une ation deSr de la restrition

de Bp à l'ouvert U ompatible à l'ation de e groupe sur U . Cette ation

s'étend à tout Bp pare que Bp est un système loal.

Puisque π : (X ′ − I)r → (X ′ − I)[r] est un morphisme �ni, on a

Rph∗F
I
r.λ = π∗Bp.

En partiulier, Rph∗F
I
r.λ est muni d'une ation de Sr déduite de elle sur Bp.

Par ailleurs, Rh∗F
I
r.λ = RcI[rλ],∗R(πQ)∗F

I
r.λ où R(πQ)∗F

I
r.λ = (f I

[r.λ])
∗A[r.λ],

de sorte que R(πQ)∗F
I
r.λ hérite l'ation anonique deSr sur le faiseau pervers

A[r.λ]. On en déduit don une ation de Sr sur tout le omplexe Rh∗F
I
r.λ, et

en partiulier sur es faiseaux de ohomologie.
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Proposition 5.6.3 Pour tout p ∈ Z, les deux ations ainsi obtenues sur le

faiseau de ohomologie Rpχ∗F
I
r.λ sont identiques.

Démonstration. Soit j l'immersion ouverte de l'image π(U) dans (X ′ − I)[r].
Puisque π est un morphisme �ni, on sait que

π∗Bp = j∗j
∗π∗Bp

où j∗ est le fonteur image direte non dérivé. Il su�t alors de véri�er que

les deux ation de Sr oinident sur π(U) qui est une tautologie. �

Au-dessus du point [rx̄] image de r.x̄ ∈ X ′r
dans X ′[r]

le morphisme

�ni π : X ′r → X ′[r]
est omplètement rami�é 'est-à-dire l'image inverse de

[rx̄] est un épaississement de r.x̄. Par onséquent la �bre de π∗Bp en [rx̄]
est anoniquement isomorphe à la �bre de Bp en r.x̄. La ompatibilité entre

les deux ations de 〈τ〉 démontrée dans la proposition préédente, implique

l'égalité

Tr(τ ◦ σs ◦ ΦT ′,λ′
T ′
, [Br.x̄]) = Tr(τ ◦ σs ◦ ΦT ′,λ′

T ′
,RΓ(SI

[rλ]([rx̄]),R(πS)∗F
I
r.λ))

où dans le membre droit l'ation de τ vient de l'ation triviale sur l'espae

SI
[rλ]([rx̄]) et de l'ation non triviale de τ sur le faiseau pervers R(πS)∗F

I
r.λ

provenant de l'ation de τ sur R(πQ)∗Ar.λ. La orrespondane ΦT ′,λ′
T ′

est

dé�nie de manière omplètement analogue que elle dans 2.1.

Comme dans 2.1. les points �xes de σs ◦ΦT ′,λ′
T ′
dans SI

[rλ]([rx̄]) onsistent

en des triplets (V, t, t′) ∈ C(T̄ , T̄ ′; s) où T̄ = {x̄}, T̄ ′ = T ′ ⊗Fq
k tels que

inv(t) ≤ rλx̄ et inv(t′) = λ′
T̄ ′.

On est maintenant en position d'appliquer la formule des traes de Grothendiek-

Lefshetz au membre droit de ette égalité pour obtenir

Tr(τ ◦ σs ◦ ΦT ′,λ′
T ′
,RΓ(SI

[rλ]([rx̄]),F
I
[rλ]))

=
∑

(V ;t,t′)#Aut(V; t, t′)Tr(τ ◦ σs ◦ ΦT ′,λ′
T ′
, (R(πS)∗F

I
r.λ)(V ;t,t′)).

De plus, on sait que Tr(τ ◦ σs ◦ΦT ′,λ′
T ′
, (R(πS)∗F

I
r.λ)(V ;t,t′)) ne dépend que

de l'invariant α = inv(t) et est égal à

Tr(τ ◦ σs, (R(πQ)∗Ar.λ)α(x)).

On en déduit la formule suivante en ombinant le théorème 4.8.1 et la propo-

sition 5.6.2.

Corollaire 5.6.4 On a

Tr(τ ◦ σs ◦ ΦT ′,λ′
T ′
, [Br.x̄])

=
∑

γ0
vol(Gγ0(F )a

Z\Gγ0(AF ))
∏

v/∈T ′∪{x}Oγ0(1I,v)∏

x′∈|T ′|Oγ0(φλ′(x′)) Oγ0(b(ψλ(y)))
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Ii, les fontions 1I,v et φλ′(x′) sont elles qui ont été dé�nies dans 4.8, les

fontions ψλ(y) ont été dé�nis dans 5.5.1.

Notons que d'après 4.8.1, dans le fateur volume, on devrait avoir le

groupe JB
γ0

des automorphismes de (V ; τ, τ ′) orrespondant à γ0 à la plae

de Gγ0 . Mais on véri�e que ette forme intérieure de Gγ0 est loalement

isomorphe à Gγ0 en toutes plaes, de sorte qu'il est en fait isomorphe à Gγ0 .

En ombinant le théorème 3.3.1, les orollaires 5.5.1 et 5.6.4, on obtient

l'égalité suivante.

Corollaire 5.6.5 On a

∑

(γ0,δx)
vol(JA

γ0
(F )aZ\JA

γ0
(AF ))

∏

v/∈|T ′|∪{x}Oγ0(1I,v)∏

x′∈|T ′| Oγ0(φλ′(x′)) TOδx(ψλ(y))

=
∑

γ0
vol(Gγ0(F )a

Z\Gγ0(AF ))
∏

v/∈T ′∪{x}Oγ0(1I,v)∏

x′∈|T ′| Oγ0(φλ′(x′)) Oγ0(b(ψλ(y))).

5.7 Démonstration de 2.5.1 : le as n = 1

Le orollaire 5.6.5 i-dessus peut remplaer avantageusement le lemme

fondamental dans la démonstration du théorème 2.5.1, dans le as n = 1.
Rappelons qu'on a �xé un opoids dominant λ ∈ Zd

+. Pout tout sous-

shéma �ni I de X , on a un morphisme aratéristique

cIλ : SI
λ → (X ′ − I).

On voulait démontrer que la lasse alternée du système loal fondamental

[WI
λ] =

∑

p

(−1)p[Rp(cIλ)∗F
I
λ ]

dans le groupe de Grothendiek des systèmes loaux sur X ′ − I muni d'une

ation de l'algèbre HI
est égal à

[WI
λ] = [

⊕

π

m(π)πI ⊗ Lλ(π)]

où π parourt l'ensemble des représentations automorphes de G ayant un

veteur �xe sous sous-groupe ompat de G(AF ) assoié à I et où aZ agit

trivialement, où m(π) est sa multipliité dans l'espae L2(G(F )aZ\G(AF )),
où Lλ(π) est le système loal sur X ′ − I qui devrait être assoié à π et à λ
par la orrespondane de Langlands.
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Proposition 5.7.1 Soit x un point fermé de X de degré s et y ∈ X(Fqrs)
au-dessus de x. Notons Hx respetivement Hy, l'algèbre de Heke de G(Fx),
respetivement de G((F ⊗ Fqrs)y), et b : Hy → Hx est l'homomorphisme de

hangement de base. Soient x̄ un point géométrique de X au-dessus de x et

y. Soit Froby l'élément de Frobenius de y dans π1(X, x̄).
Donnons-nous un fermé T ′

de X ′
qui ne renontre pas I ∪ {x} et et une

fontion λ′T ′ : |T ′| → Zd
+. On a alors

Tr(Froby×φT ′,λ′
Y ′
, [WI

λ]x̄) = Tr(1T∪T ′

I ⊗bT (ψλ(y))⊗φT ′,λ′
T ′
,L2(G(F )aZ\G(AF ))).

Démonstration. Le membre de gauhe de l'égalité à démontrer se alule

par la formule des traes de Grothendiek-Lefshetz. Les points �xes de la

orrespondane σrs◦ΦT ′,λ′
T ′
dans la �bre de SI

λ au-dessus de x̄ sont des triples

(V; t, t′) ∈ C(T̄ , T̄ ′; rs) où T̄ = {x̄} et T̄ ′ = T ′ ⊗Fq
k tels que inv(t) ≤ λ x̄ et

inv(t′) = λ′
T̄ ′ . La trae de σ

rs ◦ΦT ′,λ′
T ′
sur la �bre de F I

λ au-dessus de (V; t, t′)

ne dépend que de α = inv(t) et égale à Pλ,α(q
rs). On a par dé�nition

ψλ(y)=

∑

α≤λ

Pλ,α(q
rs)φα(y).

On obtient don

Tr(Froby × φT ′,λ′
Y ′
, [WI

λ]x̄)

=
∑

(γ0,δx)
vol(JA

γ0
(F )aZ\JA

γ0
(AF ))

∏

v/∈|T ′|∪{x}Oγ0(1I,v)∏

x′∈|T ′|Oγ0(φλ′(x′)) TOδx(ψλ(y))

où le membre de droite est la même formule que elle dans le orollaire 5.5.1.

D'après le orollaire 5.6.5, e membre de droite est égal à

∑

γ0
vol(Gγ0(F )a

Z\Gγ0(AF ))
∏

v/∈T ′∪{x}Oγ0(1I,v)∏

x′∈|T ′|Oγ0(φλ′(x′)) Oγ0(b(ψλ(y)))

D'après la formule des traes de Selberg, ei est enore égal à

Tr(1T∪T ′

I ⊗ bT (ψλ(y))⊗ φT ′,λ′
T ′
,L2(G(F )aZ\G(AF )))

d'où la proposition. �

6 Le as n arbitraire

Le as n arbitraire, la desription des points fermés de (X ′ − I)rn/〈τ〉,
dont l'élément de Frobenius assoié dans le groupe fondamental π1((X

′ −
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I)rn, x̄) ⋊ 〈τ〉 a l'image τ dans 〈τ〉 = Z/rZ, est nettement plus ompliquée

que dans le as n = 1, proposition 5.2.1. Si on reprenait tel quel le alul

dans le as n = 1 pour les points fermés de (X ′ − I)rn/〈τ〉, dans la formule

des omptages de A et de B apparaîtraient les intégrales orbitales tordues,

entre une lasse de σa
-onjugaison d'une part et une lasse σb

-onjugaison de

l'autre, elles-i ayant la même norme. Ces intégrales orbitales tordues, de

degré de torsion di�érent, sont sans doute égales, si on admettait le lemme

fondamental, mais on ne sait pas démontrer diretement l'égalité.

Cet obstale sera ontourné en utilisant les Frobenius partiels. L'usage

de eux-i et de la généralisation du théorème de Drinfeld, théorème 2.3.1,

nous permet de onsidérer le quotient (X ′− I)rn/〈τ〉n au lieu (X ′− I)rn/〈τ〉.
De ette façon, on peut onsidérer des suites des points yliques omme

dans 5.2.1, à la plae des points fermés de (X ′ − I)rn/〈τ〉 qui sont bien an-

tipathiques. Les aluls des traes se ramènent au alul de nombres de points

�xes par les endomorphismes de Frobenius partiels. Dans es expressions, il

apparaîtra uniquement des intégrales orbitales non tordues de nouveau grâe

à la merveilleuse proposition 5.2.1. Les sommes qu'on a à omparer, se trou-

vent d'être identiques omme dans le as n = 1.

6.1 Les lasses multiyliques sont denses

Considérons l'ation de 〈τ〉n sur (X ′ − I)rn dé�nie par la règle

(τj)j=1,...,n(ū
i
j) = (ū′

i
j)

ave u′ij = u
τj(i)
j . Rappelons que que τ est la permutation ylique de l'ensem-

ble {1, . . . , r}.
Soit U l'ouvert dans (X ′ − I)r omplémentaire des diagonales, et onsid-

érons l'ouvert Un
de (X ′ − I)rn. L'ation de 〈τ〉n, restreinte à Un

, est libre.

Prenons un point (ūij)
i=1,...,r
j=1,...,n ∈ U

n(k) 'est-à-dire ūij = ūi
′

j pour tous i 6= i′ et

pour tous j. Notons [ūij] l'image de (ūij) dans le quotient libre Ũ
n = Un/〈τ〉n.

Comme dans 5.1, la atégorie des représentations ontinues du groupe fon-

damental π1(Ũ
n, [ūij]) est équivalente à la atégorie des faiseaux lisses sur

Un
équivariant sous l'ation de 〈τ〉n.
Soit (x̄ij) ∈ (X ′ − I)rn �xe par l'ation i-dessus de 〈τ〉n. Le groupe 〈τ〉n

agit par fontorialité sur π1((X
′ − I)rn, (x̄ij)). On peut former le produit

semi-diret π1((X
′ − I)rn, (x̄ij)) ⋊ 〈τ〉

n
dont la atégorie des représentations

ontinues est équivalente à la atégorie des faiseaux lisses sur (X ′− I)rn qui

sont 〈τ〉n-équivariants.
Le fonteur de restrition de (X ′ − I)rn à Un

nous donne un homomor-
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phisme surjetif

α : π1(Ũ
n, [ūij])→ π1((X

′ − I)rn, (x̄ij))⋊ 〈τ〉
n

bien dé�ni à un automorphisme intérieur près. On va hoisir un tel hemin

α.
Considérons la atégorie des faiseaux lisses sur (X ′− I)rn qui sont 〈τ〉n-

équivariants et qui deviennent triviales sur un produit de revêtements de

(X ′−I). Cette sous-atégorie orrespond en termes de groupes fondamentaux

à l'homomorphisme surjetif

β : π1((X
′ − I)rn, (x̄ij))⋊ 〈τ〉

n → π1(X
′ − I, x̄)rn ⋊ 〈τ〉n.

On peut ompléter de manière unique le diagramme, obtenu à partir de es

deux homomorphismes surjetifs α, β :

π1(Ũ
n, [ūij]

i=1,...,r
j=1,...,n)

α
−−−→ π1((X

′ − I)rn, (x̄ij))⋊ 〈τ〉
n



y



y β

∏n
j=1 π1(Ũ , [ū

i
j]
i=1,...,r) −−−→

α′
π1(X

′ − I, x̄)rn ⋊ 〈τ〉n

où l'homomorphisme α′
est néessairement surjetif.

Pour tous j, soit [vj ] ∈ |Ũ | un point fermé yliques omme dans 5.2.1.

Par dé�nition, sa lasse de onjugaison Frob[vj ] ∈ π1(U, [u
i
j]
i=1,...,r]) ait l'image

τ dans 〈τ〉. L'image de leur produit diret, par α′

Frob[v1] × · · · × Frob[vn] ∈
n∏

j=1

π1(Ũ , [ū
i
j]
i=1,...,r)

est don ontenue dans p−1(τ, . . . , τ ) où p est l'homomorphisme anonique

p : π1(X
′ − I, x̄)rn ⋊ 〈τ〉n → 〈τ〉n.

Proposition 6.1.1 Lorsque les points fermés [vj ] ∈ |Ũj| parourent l'ensem-

ble de tous les points yliques, la réunion des images, par α′
, du produit diret

des lasses de onjugaison assoiées sont denses dans p−1(τ, . . . , τ).

Démonstration. D'après le théorème de Chebotarev, les lasses Frob[v1]×· · ·×

Frob[vn] sont denses dans
∏n

j=1 π1(Ũ , [ū
i
j]
i=1,...,r). La proposition s'en déduit

pare que l'homomorphisme

α′ :

n∏

j=1

π1(Ũ , [ū
i
j]
i=1,...,r)→ π1(X

′ − I, x̄)rn ⋊ 〈τ〉n

est surjetif. �
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6.2 Calul des traes en dehors des diagonales : �n de

démonstration de 3.3.1

On garde les notations du paragraphe 6.1. D'après 6.1.1, il su�t pour

démontrer 3.3.1, de montrer que pour toute fontion f ∈ HI
, pour tous

points yliques [v1], . . . , [vn] ∈ |Ũ |, on a

Tr((1⊗ · · · ⊗ 1⊗ f)×
n∏

j=1

Frob[vj ], [A]) = tr(f ×
n∏

j=1

Frob[vj ], [B]).

Ces traes peuvent être alulées en omptant le nombre de points �xes des

endomorphismes de Frobenius partiels.

Pour tous j ∈ {1, . . . , n} on hoisit un point géométrique

(v̄1j , . . . , v̄
r
j )

au-dessus du point ylique [vj] ∈ |Ũ | de degré sj. On a don σsj (v̄1j ) = v̄2j ,
σsj (v̄2j ) = v̄3j , ... et σ

sj (v̄rj ) = v̄1j .
Soit x1, . . . , xm l'ensemble des di�érentes plaes de X qui supportent les

points v̄ij . Il est lair que pour j �xe, les points v̄ij pour i = 1, . . . , r sont

supportés par la même plae. On a don une appliation

ν : {1, . . . , n} → {1, . . . , m}

telle que les points v̄ij , pour tous i ∈ {1, . . . , r}, sont supportés par la plae

xν(j). D'après la proposition 5.2.1, on sait que pour tous j ∈ {1, . . . , n},
la plae xν(j) de F est de degré rsj et qu'il existe une unique plae yj de

F ⊗Fq
Fqsj , au-dessus de xν(j) telle que yj ⊗F

q
sj
k = {v̄1j , . . . , v̄

r
j}.

Lemme 6.2.1 Soient j et j′ deux indies telles que v̄ij et v̄
i′

j′ sont supportés

par la même plae. Alors sj = sj′.

Démonstration. D'après la proposition 5.2.1, on a

deg(xν(j)) = rsj et deg(xν(j′)) = rsj′

Ainsi, si ν(j) = ν(j′) alors sj = sj′. �

Grâe à e lemme, on peut user un léger abus de notation en érivant

sh pour tous h ∈ {1, . . . , m} pour désigner l'entier sj pour un ertain j ∈
ν−1(h). Ce lemme montre aussi que l'hypothèse 2.3.1 est satisfaite dans la

situation présente. On dispose don d'une desription de l'endomorphisme

de Frobenius partiel ∂sσ et de la atégorie des points �xes de ∂sσ ◦ ΦT ′,λ′
T ′
.
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Il s'agit de ompter, dans la situation A, le nombre des points �xes de ∂sσ ◦
ΦT ′,λ′

T ′
dans

SI
λ(v̄

1
1 , . . . , v̄

1
n)× · · · × S̄

I
λ(v

r
1, . . . , v̄

r
n)

et de ompter, dans la situation B, le nombre des points �xes dans

SI
r.λ((v̄

i
j)

i=1,...,r
j=1,...,n).

Bien entendu, dans les deux omptages, il faut tenir ompte de la pondération

provenant du omplexe d'intersetion. On renvoie à la setion 5 pour la façon

de tenir ompte de es pondérations.

D'une part, la trae sur [A]

Tr((1⊗ · · ·1⊗ ΦT ′,λ′
T ′
)×

n∏

j=1

Frob[vj ], [A])

est égale au nombre de htouas (V, t) ∈ DI
-Chtλ((v

1
j )j=1,...,n) muni d'une

T ′
-modi�ation

t′ : ∂rsσ(V, t)T
′ ∼
−→ (V, t)T

′

d'invariant inv(t′) = λ′T ′ , omptés ave pondération provenant du omplexe

d'intersetion. On obtient don par le théorème 4.9.1

Tr((1⊗ · · · ⊗ 1⊗ ΦT ′,λ′
T ′
)×

∏n
j=1 Frob[vj ], [A])

=
∑

γ0,δ•
vol(aZJγ0,δ•(F )\Jγ0,δ•(AF ))

∏

v/∈|T∪T ′|Oγ0(1I,v)∏

x′∈|T ′| Oγ0(φλ′(x′))
∏m

h=1TOδh(
⊗

ν(j)=i ψλj(yj))

où γ0 parourt l'ensemble des lasses de onjugaison deG(F ) qui sont (T, T
′, rs)-

admissibles et où

⊗

ν(j)=i ψλj (xi) est le produit de onvolution dans Hxi
des

fontions φλj(yj) assoiées aux indies j = 1, . . . , n telles que ν(j) = i. Ii, les
intégrales orbitales tordues en les plaes x1, . . . , xm, se trouvent d'être des

intégrales orbitales ordinaires, par e que pour tous h ∈ {1, . . . , m}, l'exten-
sion Fxh

⊗Fq
Fqsh est totalement déomposée. On a en e�et le as trivial du

lemme fondamental pour une extension totalement déomposé

TOδh(
⊗

ν(j)=i

ψλj(yj)) = Oγ0(
∏

ν(j)=i

ψλj(x))

où dans le membre de droite, le produit désigne le produit de onvolution

dans l'algèbre de Heke Hx. De même, Jγ0,δ• est isomorphe à Gγ0 , et on a

Tr((1⊗ · · · ⊗ 1⊗ ΦT ′,λ′
T ′
)×

∏n
j=1 Frob[vj ], [A])

=
∑

γ0
vol(aZGγ0,δ•(F )\Gγ0,δ•(AF ))

∏

v/∈|T∪T ′| Oγ0(1I,v)∏

x′∈|T ′| Oγ0(φλ′(x′))
∏m

h=1Oγ0(
∏

ν(j)=i ψλj(yj)).
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D'autre part, la trae sur [B]

Tr(ΦT ′,λ′
T ′
)×

n∏

j=1

Frob[vj ], [B])

est égal au nombre de htouas (V, t) ∈ DI
-Chtr.λ((v

i
j)

i=1,...,r
j=1,...,n) muni d'une

T ′
-modi�ation

t′ : ∂sσ(V, t)T
′ ∼
−→ (V, t)T

′

d'invariant inv(t′) = λ′T ′, omptés en prenant ompte de la pondération

provenant du omplexe d'intersetion. En appliquant 4.9.1, et en utilisant

omme dans le as A l'hypothèse d'extensions totalement déomposées, on

obtient

Tr(ΦT ′,λ′
T ′
)×

∏n
j=1 Frob[vj ], [B])

=
∑

γ0
vol(aZGγ0(F )\Gγ0(AF ))

∏

v/∈|T∪T ′| Oγ0(1I,v)∏

x′∈|T ′|Oγ0(φλ′(x′))
∏m

i=1Oγ0(
∏

ν(j)=i ψλj(xi))

où γ0 parourt l'ensemble des lasses de onjugaison deG(F ) qui sont (T, T
′, s)-

admissibles, et où dans le dernier terme, le produit

∏

ν(j)=i ψλj(xi) désigne le

produit de onvolution.

Puisque deg(xν(j)) = rsj pour tous j = 1, . . . , n les deux onditions

(T, T ′; rs)-admissibles et (T, T ′; s)-admissibles sont la même, en partiulier,

les onditions d'être sj norme ou d'être rsj-norme en la plae xνj sont des

des onditions vides. Il s'en suit l'égalité désirée

Tr((1⊗ · · · 1⊗ ΦT ′,λ′
T ′
)×

n∏

j=1

Frob[vj ], [A]) = tr(ΦT ′,λ′
T ′
×

n∏

j=1

Frob[vj ], [B]).

Cei termine la démonstration du théorème 3.3.1 de la omparaison entre A
et B.

6.3 Fin de démonstration de 2.5.1

Soit λ = (λ1, . . . , λn) un élément de (Zd
+)

n
. Pour tout sous-shéma �ni I

de X ′
, on a dé�ni un morphisme propre

cIλ : SI
λ → X ′n.

Soit F I
λ le omplexe d'intersetion de SI

λ. On sait qu'il est loalement ay-

lique par rapport au morphisme cIλ, de sorte que les faiseaux de ohomologie

Rp(cIλ)∗F
I
λ sont des systèmes loaux sur (X ′− I)n. On voulait démontrer que

la lasse alternée du système loal fondamental

[WI
λ] =

∑

p

(−1)p[Rp(cIλ)∗F
I
λ ]
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dans le groupe de Grothendiek des systèmes loaux sur X ′ − I muni d'une

ation de l'algèbre HI
est égal à

[WI
λ] =

[⊕

π

m(π)πI

n⊗

i=1

pr∗iLλi
(π)

]

où π parourt l'ensemble des représentations automorphes de G ayant un

veteur �xe sous sous-groupe ompat de G(AF ) assoié à I et où aZ agit

trivialement, où m(πi) est sa multipliité dans l'espae L2(G(F )aZ\G(AF ))
et où Lλi

(π) est le système loal sur X ′ − I qui devrait être assoié à π et à

λi par la orrespondane de Langlands.

Soient y1, . . . , yn n Fsr -points deux à deux distints de X ′
. Soient m un

entier plus petit ou égal à n,

ν : {1, . . . , n} → {1, . . . , m}

une appliation surjetive, et x1, . . . , xm des points fermés de X ′
tels que

yj soit supporté par xν(j). Leur degrés sont néessairement divisibles par r.
Soient x̄1, . . . , x̄n des points géométriques au-dessus de y1, . . . , yn ; es points
sont néessairement deux à deux disjoints.

Proposition 6.3.1 Soient T ′
un fermé de X ′

qui évite T = {x1, . . . , xm} et
I, et λ′T ′ : |T ′| → Zd

+. Alors, on a l'égalité

Tr(σr ◦ ΦT ′,λ′
T ′
,RΓ(SI

λ((x̄i)
n
i=1),F

I
λ))

= Tr
(
⊗m

l=1 b(
∏

j∈{1,...,n}
ν(j)=l

ψλj(yj))⊗
⊗

x′∈|T ′| φλ′(x′),L
2(G(F )aZ\G(AF ))

)

.

Démonstration. En utilisant la formule des traes de Grothendiek-Lefshetz

ombinée ave le théorème 4.8.1, le �té gauhe de l'égalité est égal à

Tr(σr ◦ ΦT ′,λ′
T ′
,RΓ(SI

λ((x̄j)
n
j=1),F

I
λ)) =∑

(γ0;δ•)
vol(Jγ0,δ•(F )a

Z\Jγ0,δ•(AF ))
∏

x/∈|T ′∪T | Oγ0(1I,x)∏

x′∈|T ′|Oγ0(φλ′(x′))
∏m

h=1TOδh(
⊗

j∈{1,...,n}
ν(j)=h

ψλj(yj)).

La �bre (SI
λ)

r(x̄ij) du morphisme

(cIλ)
r : (SI

λ)
r → (X ′ − I)rn

au-dessus du point (x̄ij)
i=1,...,r
j=1,...,n où x̄

i
j = σi−1(x̄j), est munie d'une Fq-struture

dé�nie par σ′((Ṽi)
r
i=1) = (σ(Ṽi−1))

r
i=1. On est dans la situation A. En utilisant

de nouveau 4.8.1, on a

Tr(σ′ ◦ (1⊗ · · · ⊗ 1⊗ ΦT ′,λ′
T ′
), [A](x̄i

j)
)

=
∑

(γ0;δ1,...,δm) vol(Jγ0(F )a
Z\Jγ0(AF ))

∏

x/∈|T ′∪T |Oγ0(1I,x)∏

x′∈|T ′|Oγ0(φλ′(x′))
∏m

l=1TOδj (
∏

j∈{1,...,n}
ν(j)=l

ψλj(yj)).
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Dans la situation B

cIr.λ : SI
r.λ → (X ′ − I)rn

omme dans la setion 5.6, on tient l'égalité à l'aide de 4.8.1

Tr(σ′ ◦ ΦT ′,λ′
T ′
, [B](x̄i

j)
)

=
∑

γ0
vol(Jγ0(F )a

Z\Jγ0(AF ))
∏

x/∈|T ′∪T | Oγ0(1I,x)∏

x′∈|T ′| Oγ0(φλ′(x′))
∏m

l=1Oγ0(b(
∏

j∈{1,...,n}
ν(j)=l

ψλj(yj)))

de sorte que d'après le théorème 3.3.1, on a

∑

(γ0;δ1,...,δn)
vol(Jγ0(F )a

Z\Jγ0(AF ))
∏

x/∈|T ′∪T | Oγ0(1Ix)∏

x′∈|T ′|Oγ0(φλ′(x′))
∏m

l=1TOδj (
∏

j∈{1,...,n}
ν(j)=l

ψλj(yj))

=
∑

γ0
vol(Jγ0(F )a

Z\Jγ0(AF ))
∏

x/∈|T ′∪T | Oγ0(1I,x)∏

x′∈|T ′|Oγ0(φλ′(x′))
∏m

l=1Oγ0(b(
∏

j∈{1,...,n}
ν(j)=l

ψλj(yj))).

Il su�t pour terminer d'invoquer la formule des traes de Selberg

∑

γ0
vol(Jγ0(F )a

Z\Jγ0(AF ))
∏

x/∈|T ′∪T |Oγ0(1I,x)∏

x′∈|T ′| Oγ0(φλ′(x′))
∏m

l=1Oγ0(b(
∏

j∈{1,...,n}
ν(j)=l

ψλj(yj)))

= Tr
(
⊗m

l=1 b(
∏

j∈{1,...,n}
ν(j)=l

ψλj(yj))⊗
⊗

x′∈|T ′| φλ′(x′),L
2(G(F )aZ\G(AF ))

)

pour que la proposition soit �nalement démontrée. �

6.4 Le lemme fondamental pour le hangement de base

Soient x ∈ |X ′| un point de degré 1 et soit y l'unique point fermé de

X⊗Fq
Fqs au-dessus de x. Soit x̄ un point géométrique au-dessus de x. Soient

γ un élément semi-simple régulier de G(Fx) et δ un élément de G(Fx⊗Fq
Fqs)

dont la norme est γ. On voudrait omparer une intégrale orbitale de γ ave

une intégrale orbitale tordue de δ. Plus préisément, pour tout λ ∈ Zd
+, on

voudrait démontrer l'égalité

Oγ(b(ψλ(y))) = TOδ(ψλ(y)).

On peut trouver un élément γ̃ ∈ G(F ) assez prohe de γ pour la topologie
x-adique tel qu'il existe δ̃ ∈ G(Fx⊗Fq

Fqs) de norme γ̃ et tel queOγ(b(ψλ(y))) =
Oγ̃(b(ψλ(y))) et que TOδ(ψλ(y)) = TOδ̃(ψλ(y)). Cei est possible pare que

les intégrales orbitales d'une fontion �xe, dé�nit une fontion loalement

onstante sur les éléments semi-simples réguliers. On pourra don remplaer
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la paire (γ, δ) par la paire (γ̃x, δ̃) où γ̃x est l'image de γ̃ dans G(Fx). On peut

maintenant immerger la formule qu'on veut démontrer dans les formules de

omptages des htouas.

Si |λ| = 0, on pourra se ontenter des htouas à un seul pole, omme

dans la setion 5. Sinon, on doit introduire un autre pole d'invariant, par

exemple, λ′ = −w0(λ). Pour ne pas réer d'intégrale orbitale tordue en la

plae qu'on vient d'introduire, on prend ette plae de degré s. Soit x′ une
plae de |X ′| de degré s. Soit x̄′ un point géométrique au-dessus de x.

Fixons un niveau I et onsidérons l'espae de module DI
-Chtλ,λ′(x̄, x̄′)

des triplets (V, t, ι) où V est un D-�bré sur X , t : σV → V une modi�ation

d'invariant

inv(t) ≤ λx̄+ λ′x̄′,

et où ι est une I-rigidi�ation.
Comptons le nombre de points �xes de σs ◦ΦT ′,λ′

T ′
dans DI

-Chtλ,λ′(x̄, x̄′).
Ce nombre des points �xes est égal à une somme indexée par les lasses de

onjugaison γ0 de G(F ) qui sont des s-norme en x et en x′. La ondition

d'être s-norme en x′, est une ondition vide puisque l'extension F ⊗Fq
Fqs est

totalement déomposée en x′. Les termes de ette somme, omme d'habitude,

est un produit des fateurs suivants :

� un volume assoié à la forme intérieure de Gγ0 , isomorphe à Gγ0 partout

sauf en x et x′, où elle est isomorphe à des entralisateurs tordus de

l'élément dont γ0 est la norme,

� des intégrales orbitales en les plaes v /∈ {x, x′} ∪ T ′
de la fontion

aratéristique du niveau I, sur l'orbite γ0,
� des intégrales orbitales en les plaes v′ ∈ T ′

de la fontion aratéris-

tique φλ′(v′), sur l'orbite γ0,
� des intégrales orbitales tordues en les deux plaes x, x′, des fontions
ψλ(x) et ψλ′(x′) issues des faiseaux pervers, sur l'orbite de σ-onjugaison
des éléments dont γ0 est la s-norme.

Dans la démonstration de 6.3.1, on a montré omment, en utilisant le

théorème 3.3.1, transformer ette omme en une somme dont la seule dif-

férene ave la première est qu'en les plaes x, x′, on a les intégrales orbitales

sur l'orbite γ0 des fontions b(ψλ(x)) et b(ψλ′(x′)).
Il est devenu maintenant standard, voir [3℄, qu'il est possible de faire

varier sur le niveau I d'une part, et l'opérateur de Heke ΦT ′,λ′
de l'autre,

pour isoler de ette égalité entre entre les sommes portant sur toutes les

lasses de onjugaison γ0 de G(F ), l'égalité entre les deux termes onernant

la lasse γ̃ qui nous intéresse et que es termes sont non nuls.

Il reste à éliminer les autres fateurs dans e terme, autre que le fateur

en la plae x qui nous intéresse. Les deux volumes sont les mêmes pare que
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les groupes J en jeu sont des forme intérieure de Gγ̃ qui est ii un tore, don

ils sont isomorphes. Les fateurs en dehors de x et x′, sont identiques. Il reste
seulement à éliminer les fateur en x′. Ils sont aussi égaux pare qu'on a pris

soin de prendre une plae x′ de degré s, de sorte que l'extension F ⊗Fq
Fqs

est totalement déomposée en x′.
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