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1. Introduction

1.1. Motivations. — Il est souvent énoncé que le module de Carlitz est à l’anneau des
polynômes univariés sur un corps fini ce que le groupe multiplicatif est à l’anneau des entiers.
Cette analogie s’étend au cas de "rang 2", où les modules de Drinfeld jouent un rôle semblable
à celui des courbes elliptiques. Ce travail est né dans l’optique de trouver une définition
commune à ces objets, ne dépendant que de l’anneau des coefficients, et ainsi, relever cette
analogie en une théorie commune.

Soit A un anneau de Dedekind (1) finiment engendré (sur Z). Soit également G un schéma
en A-modules sur un corps L ; par schéma en A-modules, nous entendons un foncteur

G : AlgL −→ModA

de la catégorie des L-algèbres vers celles des A-modules représenté par les points d’un L-
schéma. Nous imposerons G algébrique (2), connexe et lisse, ce qui signifie imposer les conditions
éponymes au schéma sous-jacent. On peut considérer les modules de Tate ℓ-adique de G définis
comme suit : pour ℓ un idéal maximal de A, Tℓ G est la limite inverse des points de ℓn-torsion
de G sur une clôture séparable Ls de L :

Tℓ G := lim
←−

G[ℓn](Ls) = lim
←−

(

G[ℓ](Ls)←−G[ℓ2](Ls)←− · · ·
)

.

C’est naturellement un module sur l’anneau Aℓ, obtenu en complétant A le long de ℓ. Le
module de Tate ℓ-adique ne dépend pas du choix de Ls à isomorphismes de Aℓ-modules près.

Soit r un entier positif non nul. Nous dirons de G qu’il est de rang r si, pour tout idéal
maximal ℓ ⊂ A, le module Tℓ G est libre de rang r sur Aℓ (cf. définition 2.2).

1. ↑ Par convention, un anneau de Dedekind est de dimension de Krull égale à 1 (i.e. on exclura donc le cas
des corps).

2. ↑ Cela signifie que le morphisme de schéma X → SpecL associé est de type fini.

http://arxiv.org/abs/2306.13160v1
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En introduction, et pour l’énoncé des résultats, nous donnons un nom à de tels objets :

Définition 1.1. — Un schéma en A-modules algébrique connexe lisse sur L de dimension 1 et
de rang r est appelé pré-A-module élémentaire sur L. On appellera A l’anneau des coefficients.

Exemple 1.2. — Donnons ici quelques exemples de pré-modules élémentaires qui motivent
notre définition, et renvoyons à la section 2 pour les détails.

− Le groupe multiplicatif Gm sur Q en est l’exemple le plus simple avec A = Z et de rang 1.
On montrera d’ailleurs que les formes de Gm sont les seuls pré-modules élémentaires pour
ces paramètres (voir le théorème 1.7 plus bas).

− Les courbes elliptiques sont également des exemples de pré-modules élémentaires de co-
efficient Z, cette fois-ci de rang 2 . Les courbes elliptiques à multiplication complexe par
OK – où K est quadratique imaginaire – vu comme des pré-modules élémentaires de
coefficient OK sont de rang 1.

− Soit F = Fq un corps fini à q éléments. Les modules de Drinfeld de rang r sont également
des exemples de pré-modules élémentaires et de rang r, de coefficient A l’anneau des
fonctions régulières sur une F-courbe projective lisse privée d’un point fermé. Rappelons
que pour L une extension finie de F(C), un module de Drinfeld de rang r sur L est un
foncteur

E : AlgL −→ModA

qui à une L-algèbre R associe le A-module E(R) construit ainsi : en tant qu’espace
vectoriel sur F, E(R) est R lui-même, l’action de a ∈ A est quant à elle déterminée par
l’existence de coefficients (a)i ∈ L pour lesquels :

Pour tout x ∈ R : a · x := (a)0x+ (a)1x
q + (a)2x

q2 + · · ·+ (a)rdx
qrd

où d = deg(a) et (a)rd 6= 0. L’association a 7→ (a)0 définit un morphisme d’anneaux
δE : A → L appelé morphisme caractéristique de E. On dit que E est générique si δE
coïncide à l’inclusion A ⊂ L (cf. la sous-section 2.4).

− Le module de Carlitz est l’exemple le plus simple de module de Drinfeld générique pour
A = F[t], où t agit par t · x := tx+ xq.

Bien que distincts en apparence, les deux foncteurs Gm et C jouent des rôles homologues
en arithmétique lorsque l’on suit l’analogie (Z,Q) ∼ (F[t],F(t)). Par exemple, les extensions
finies abéliennes de Q sont obtenues en adjoignant les éléments de torsion de Gm(Q̄) (théo-
rème de Kronecker-Weber) ; c’est également le cas des extensions finies abéliennes de F(t) en
adjoignant cette fois-ci la torsion du module de Carlitz (3) (voir [Ca35, Ca38]). En rang 2,
il est également d’usage de comparer les courbes elliptiques et les modules de Drinfeld de rang 2.

On cherche alors une définition commune à Gm et C, plus généralement courbes elliptiques
et modules de Drinfeld, ne dépendant que du corps global. Contrairement au cas de coeffi-
cient Z, il existe pléthore de pré-modules élémentaires et de rang 1 de coefficient F[t] qui ne
sont pas des formes de C. La notion de pré-module élémentaire est alors insuffisante pour
obtenir la classification recherchée en caractéristique p > 0, et une hypothèse additionnelle
satisfaite simultanément par les objets listés ci-dessus est la bienvenue. Dans ce texte, nous
étudierons les deux conditions suivantes indépendamment.

3. ↑ En adjoignant la torsion de C(F(θ)s) on n’obtiendrait en fait que l’extension abélienne maximale tota-
lement ramifiée au point ∞ de P

1

F
. Pour obtenir l’extension abélienne maximale, il faudrait également ajouter

la torsion du module de Carlitz associé aux coefficients F[1/t] par exemple.
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Module élémentaire de type (1). — Soit K le corps des fractions de A et soit L une extension
finie de K. Soit G un pré-A-module élémentaire sur L. Son espace tangent LieG(L) est un
L-espace vectoriel de dimension 1 muni par fonctorialité d’une structure de A-module qui
commute à celle de L-espace vectoriel. C’est l’action tangentielle de A. Comme EndL(LieG(L))
s’identifie canoniquement à L comme anneau, on obtient un morphisme d’anneaux δG : A→ L
que l’on appelle morphisme caractéristique de G. On émet la définition suivante :

Définition 1.3 (cf. définition 2.5). — Nous dirons de G que c’est un module élémentaire
de type (1) si δG coïncide à l’inclusion A ⊂ L.

Remarque 1.4. — Observons que la condition introduite est trivialement satisfaite lorsque
A = Z car Z est initial. Par ailleurs, elle est vérifiée par tout module de Drinfeld générique,
dont l’action tangentielle de a ∈ A n’est autre que

∂(x 7→ a · x) := ∂x(ax+ (a)1x
q + · · · ) = a.

Module élémentaire de type (2). — Soit OL la clôture intégrale de A dans L. Soit G un pré-
A-module élémentaire sur L. Nous dirons de G que c’est un module élémentaire de type (2) si
la représentation Galoisienne Tℓ G est indépendante de ℓ dans le sens suivant :

Définition 1.5 (cf. définition 2.9). — Nous dirons de G que c’est un module élémentaire
de type (2) s’il existe un ensemble fini S d’idéaux maximaux de OL pour lequel, pour tout P

un idéal maximal de OL en dehors de S et ℓ un idéal maximal de A différent de p := P ∩A,

(a) La représentation Tℓ G est non ramifiée en P ; i.e. le groupe d’inertie IP ⊂ GL en P agit
trivialement, et,

(b) Le déterminant s(P) ∈ Aℓ de l’action de FrobP ∈ GL/IP sur Tℓ G appartient à A et est
indépendant de ℓ.

1.2. Présentation des résultats. — L’existence de pré-module élémentaires est très res-
trictive en l’anneau A. C’est ce que l’on montrera à travers le résultat suivant :

Théorème 1.6. — Supposons qu’il existe un pré-module élémentaire de coefficient A. Alors,

(i) Si A est de caractéristique 0, soit A = Z, soit A = OK où K est un corps quadratique
imaginaire.

(ii) Si A est de caractéristique p > 0, il existe une courbe projective lisse (C,OC) sur Fp ainsi
qu’un point fermé ∞ de C, tel que A = OC(C \ {∞}).

En particulier, l’existence d’un pré-module élémentaire force K à être un corps global ayant
au plus une place infinie (ce qui n’est restrictif que pour les corps de nombres).

On s’intéresse ensuite à la classification des modules élémentaires de type (1) et (2). Notre
résultat principal énonce que les modules élémentaires cités ci-dessus sont à peu de chose près
les seuls :

Théorème 1.7. — Soit G un module élémentaire de type (1) ou (2), de coefficient A et de
rang r. Alors :

(I) Si la caractéristique de A est nulle,

− Soit r = 1 et A = Z, auquel cas G est une forme de Gm.

− Soit r = 1 et Z ( A, auquel cas A = OK où K est un corps quadratique imaginaire
et G est une courbe elliptique avec multiplication complexe par OK .

− Soit r = 2 auquel cas A = Z et G est une courbe elliptique.

(II) Si la caractéristique de A est p > 0, alors A est comme dans le théorème 1.7.(ii), et

− Soit G est de type (1) auquel cas G est un module de Drinfeld générique de coef-
ficient A et de rang r.

− Soit de type (2) auquel cas G est un module de Drinfeld de caractéristique δ, où
δ : A→ L est l’élévation à une puissance pème.
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Remarque 1.8. — La réciproque du théorème ci-dessus est presque vraie, à ceci près qu’une
courbe elliptique à multiplication complexe par OK n’est un module élémentaire de type (1)
que si son seul type au sens de Shimura [Sh98] (ou morphisme caractéristique sous notre
terminologie) est l’inclusion OK ⊂ L (c.f. proposition 2.8).

Remarque 1.9. — Si G est un module élémentaire sur un corps L de caractéristique p > 0,
et Frobp : L → L désigne l’élévation à la puissance p, alors G′ := Frob∗p G est encore un
module élémentaire. Cela vient du fait que le groupe de Galois ne voit pas les racines pèmes,
d’où Tℓ G ∼= Tℓ G

′ en tant que représentations de GL. Cela explique pourquoi, en (II), on peut
avoir des modules de Drinfeld non génériques (i.e. dont le morphisme caractéristique diffère de
l’inclusion).

1.2.0.1. Travail futur : — Tout au long de ce texte nous avons supposé G de dimension 1.
Il serait grandement souhaitable de supprimer cette hypothèse et d’inclure dans cette étude le
cas des modules d’Anderson d’un côté et des variétés semi-abéliennes de l’autre. Cependant, on
trouve en dimension supérieure des schémas en A-modules dont les modules de Tate sont nuls
(e.g. des groupes unipotents lorsque K = Q) et le projet devient sensiblement plus compliqué.

1.3. Plan de l’article. — Nous établissons les définitions de modules élémentaires et pré-
sentons les principaux exemples en section 2. En section 3 on rappellera des résultats clés sur
les groupes algébriques nécessaires à notre étude. Les preuves des théorèmes 1.6 et 1.7 sont
très différentes en fonction de la caractéristique de A (nulle ou positive). C’est pourquoi, en
section 4, nous avons décidé de les traiter sous deux sous-sections distinctes.

1.4. Remerciements. — Les deux auteurs souhaitent remercier chaleureusement le Mathe-
matisches Forschungsinstitut Oberwolfach où les idées exposées dans ce papier sont nées.

2. Modules élémentaires

Dans cette section, nous définissons les modules élémentaires de type (1) et (2) et présentons
les exemples de tels objets.

2.1. Terminologie. — Soit A un anneau de Dedekind et soit L un corps qui est une
A-algèbre. Fixons Ls une clôture séparable de L de groupe de Galois absolu noté GL. Soit G
un schéma en A-modules sur L.

On rappelle que LieG est le foncteur de la catégorie des L-algèbres vers celle des A-modules
qui, à une L-algèbre R, assigne

LieG(R) := kerG
(

R[ε]/ε2
ε7→0
−−−→ R

)

.

Le module LieG(R) est également un L-espace vectoriel où la multiplication par le scalaire
l ∈ L est déduite de l’endomorphisme a + εb 7→ a + εlb de l’anneau R[ε]/ε2. En particulier,
LieG(R) est naturellement un A⊗Z L-module. Si G est lisse de dimension d, alors LieG(L) est
de dimension d sur L [Mi17, cor. 1.23].

Supposons G lisse de dimension d = 1.

Définition 2.1. — On appelle morphisme caractéristique de G l’unique morphisme d’an-
neaux δG : A → L pour lequel l’action de a ∈ A sur LieG(L) coïncide avec la multiplication
par le scalaire δG(a) ∈ L. On appelle idéal caractéristique, que l’on note cG, le noyau de δG.

Pour ℓ ⊂ A un idéal, le module de Tate ℓ-adique est défini comme la limite inverse des
éléments de ℓ-torsion :

Tℓ G := lim
←−
n

G[ℓn](Ls).
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En notant Aℓ le complété de A pour la topologie ℓ-adique, Tℓ G est alors un Aℓ-module muni
d’une action compatible du groupe GL.

Définition 2.2. — Soit r ≥ 1 un entier. Nous dirons de G qu’il est de rang r si, pour tout
idéal maximal ℓ ⊂ A différent de l’idéal caractéristique c, le module Tℓ G est libre de rang r
sur Aℓ.

Exemple 2.3. — Pour A = Z, le groupe multiplicatif Gm sur L a pour morphisme caractéris-
tique la flèche Z→ L. L’idéal caractéristique de Gm correspond alors à la caractéristique de L
ce qui motive la terminologie. Pour ℓ un premier différent de la caractéristique, les polynômes
Xℓk − 1, k > 0, sont séparables et donc

Tℓ Gm
∼= lim
←−
x 7→xℓ

(Ls)×

est libre de rang 1 sur Zℓ. Cela montre que Gm est de rang 1. Plus généralement, toute courbe
elliptique sur L est de rang 2 ; nous renvoyons le lecteur à [Si09, III.7.1] pour ce résultat bien
connu. De cette même référence, on déduit que pour A = OK où K désigne une extension
quadratique imaginaire de Q et OK désigne son anneau d’entiers, toute courbe elliptique sur
L ayant multiplication complexe par A est de rang 1 vu comme schéma en A-modules sur L.

Par la structure de A-module sur G, il y a un morphisme canonique

ϕ : A −→ Endgrp /L(G)

de l’anneau A vers celui des endomorphismes de G vu comme schéma en groupes sur L. Voici
un lemme facile mais utile à divers endroit de la classification.

Lemme 2.4. — Supposons G de rang r ≥ 1. Alors le noyau de ϕ est inclus dans c.

Démonstration. — Soit a ∈ A \ c. Comme A est Dedekind, l’idéal (a) de A se décompose
en produit d’idéaux premiers ℓc11 · · · ℓ

ct
t , les ℓi étant deux à deux premiers entre eux et non

contenus dans c, et l’on a G[a](Ls) ∼= G[ℓc11 ](Ls)× · · · ×G[ℓctt ](Ls) par les restes chinois. Par
définition, le module G[a](Ls) est isomorphe à (A/a)r. Ainsi, puisque (a) 6= (a2), l’inclusion
G[a](Ls) ⊂ G[a2](Ls) est stricte. Il en est alors de même pour l’inclusion G[a](Ls) ⊆ G(Ls),
et donc ϕ(a) est non nul.

2.2. Modules élémentaires de type (1). — Supposons à présent que L est une extension
finie de K, le corps des fractions de A. Soit G un schéma en A-modules sur L que l’on suppose
connexe lisse de dimension 1 et de rang r.

Définition 2.5. — Nous dirons de G que c’est un A-module élémentaire sur L de type (1)
si le morphisme caractéristique de G coincide à l’inclusion A ⊂ L. En particulier, l’idéal
caractéristique de G est nul.

Remarque 2.6. — Si A = Z alors, comme Z est initial, tout schéma en A-modules sur L de
rang r ≥ 1 est un module élémentaire de type (1).

En vue de cette remarque et des exemples 2.3, on obtient :

Proposition 2.7. — Les formes du groupe multiplicatif et les courbes elliptiques sur L sont
des Z-modules élémentaires de type (1).

À une variété abélienne A de dimension d définie sur un corps de nombres k et à multipli-
cation par un corps K, Shimura [Sh98] associe son type qui est un ensemble de d plongements
K → kalg. Si K est une extension quadratique imaginaire de Q d’anneaux d’entiers OK et E
une courbe elliptique à multiplication complexe par K, il suit des définitions que le type est de
E est le singleton formé du morphisme caractéristique de E. En particulier :

Proposition 2.8. — La courbe elliptique E est un OK-module élémentaire de type (1) si son
seul type au sens de Shimura coincide à l’inclusion OK ⊂ L.
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2.3. Modules élémentaires de type (2). — Soit G un schéma en A-modules algébriques
sur L, connexe lisse de dimension 1 et de rang r ≥ 1. Pour définir les modules élémentaires de
type (2), on fait usage de la propriété d’indépendance en ℓ suivante :

Définition 2.9. — Nous dirons de G que c’est un A-module élémentaire de type (2) sur L
s’il existe un ensemble fini S d’idéaux maximaux de OL pour lequel, pour tout P un idéal
maximal de OL en dehors de S et ℓ un idéal maximal de A différent de p := P ∩ A,

(a) La représentation Tℓ G est non ramifiée en P ; i.e. le groupe d’inertie IP ⊂ GL en P agit
trivialement, et,

(b) Le déterminant s(P) ∈ Aℓ de l’action de FrobP ∈ GL/IP sur Tℓ G appartient à A et est
indépendant de ℓ.

Exemple 2.10. — Il est encore une fois bien connu que, pour A = Z, le groupe multiplicatif
et les courbes elliptiques vérifient ces hypothèses. Lorsque A = OK où K est une extension
quadratique imaginaire de Q, c’est également le cas des courbes elliptiques à multiplication
complexe par OK . Nous renvoyons le lecteur à [Si09, Prop. V.2.3].

2.4. Modules de Drinfeld. — Terminons cette section par des rappels de la théorie des mo-
dules de Drinfeld et montrons que ces derniers sont des modules élémentaires de type (1) et (2).

Soit p un nombre premier et Fp le corps fini à p éléments. Soit (C,OC) une courbe projective
lisse sur Fp et ∞ un point fermé de C. Soit A l’anneau des fonctions de C régulières en dehors
de {∞} ; i.e. A = OC(C \ {∞}). C’est un anneau de Dedekind. Pour a ∈ A non nul, on notera
deg(a) le le degré de a ; i.e. la dimension (finie) de A/(a) sur Fp.

Soit L un corps de caractéristique p. Désignons par L{τ} l’anneau non commutatif des
sommes finies p(τ) =

∑

i ciτ
i, ci ∈ L pour i ≥ 0, la multiplication étant déduite de τc = cqτ .

On notera degτ p(τ) l’entier donné par le maximum des i ≥ 0 tels que ci 6= 0. Si Ga désigne
le groupe additif sur L, on a alors un morphisme d’anneaux L{τ} → Endgrp/L(Ga) où c ∈ L
opère par homothétie x 7→ cx sur Ga et où τ opère via la mise à la puissance pème x 7→ xp.
On vérifie que c’est un isomorphisme d’anneaux (e.g. [DG70, II.§3,4.4]).

Étant donné G un schéma en A-modules sur L, alors le groupe M(G) := Homgrp/L(G,Ga)
est muni d’une structure de L{τ}-module à gauche par pré-composition. M(G) est également
muni d’une structure de A-module, A agissant sur G, qui commute à l’action de L{τ}. Ces
actions coïncident sur Fp et donc M(G) est canoniquement un A⊗Fp

L{τ}-module à gauche.
Rappelons la définition d’un module de Drinfeld :

Définition 2.11 (A-module de Drinfeld). — Un schéma en A-modules E sur L est appelé
un A-module de Drinfeld sur L de rang r s’il est isomorphe à Ga en tant que schéma en groupes
sur L et que le A⊗Fp

L-module M(E) est localement libre de rang r.

Comme tout module de Drinfeld sur L et un schéma en A-modules de dimension 1, on peut
lui associer un morphisme caractéristique δE (définition 2.1). On pourrait démontrer qu’il n’y
pas de conflit avec notre définition de rang (définition 2.2) en utilisant [Dr74, prop. 2.2]. On
le montrera plutôt en utilisant le A-motif associé à un module de Drinfeld.

A-Motif associé. — Soit σ l’endomorphisme de A-algèbres de A ⊗Fp
L qui agit comme l’élé-

vation à la puissance p sur L. Soit δ : A→ L un morphisme d’anneaux. La définition suivante
est due à Anderson [An86] :

Définition 2.12. — Un A-motif (effectif, abélien) de rang r et de caractéristique δ est la
donnée d’un module M localement libre de rang r sur A ⊗Fp

L et d’un morphisme σ-linéaire
τM : M →M dont le conoyau est annihilé par une puissance de l’idéal

jδ := ker(A⊗Fp
L→ L, a⊗ b 7→ δ(a)b) ⊂ A⊗Fp

L.
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Étant donné un module de Drinfeld E, on obtient un A-motif de même morphisme carac-
téristique et rang, le module sous-jacent est M(E) et le morphisme τM étant obtenu par la
post-composition par τ ∈ Endgrp/L(Ga) sur M(E) (nous renvoyons à [Ha19, Thm. 3.5] pour
les détails de cette construction).

Définition 2.13. — La donnée M(E) de (M(E), τM ) est appelé le A-motif associé à E.

D’après le théorème 3.6 plus bas, le A-motif M(E) détermine le module de Drinfeld E (bien
que tous A-motifs ne soit pas nécessairement de la forme M(E)). On retrouve E par la formule :

(1) E : AlgL −→ModA, R 7−→ HomL{τ}(M(E), R).

Soit Ls une clôture séparable de L de groupe de Galois absolu GL. Notons Tℓ E le module de
Tate ℓ-adique de E relatif à Ls et l’idéal maximal ℓ ⊂ A. En conséquence de cette description,
on a un isomorphisme de représentation Aℓ-linéaire de Gk :

(2) Tℓ E ∼= HomL{τ}

(

M(E)∧ℓL , L
s
)

.

où M(E)∧ℓL désigne la complétion de M(E) pour la topologie ℓL-adique, où ℓL désigne l’idéal
ℓ⊗Fp

L ⊂ A⊗Fp
L. En particulier, on en déduit :

Proposition 2.14. — Si ℓ est différent de c = ker δE, alors Tℓ E est libre de rang r sur Aℓ.

Démonstration. — C’est un résultat bien connu dont on se borne à esquisser la preuve. Soit
n ≥ 1. Si ℓ 6= c, alors l’application p-linéaire des L-espaces de dimension finie M(E)/ℓnL →
M(E)/ℓnL déduite de τ est semi-simple (cf. [Kat73]). En particulier, on déduit du théorème
d’isogénie de Lang (e.g. prop. 1.1 de loc. cit.) que la flèche de multiplication

(M(E)/ℓnL ⊗L Ls)τ ⊗Fp
Ls −→M(E)/ℓnL ⊗L Ls

est un isomorphisme. En particulier (M(E)/ℓnL ⊗L Ls)τ est un A/ℓn-module libre de rang r.
De plus, on déduit de (1) des isomorphismes de A/ℓn-modules :

E[ℓn](Ls) ∼= HomL{τ}(M(E)/ℓnL, L
s) ∼= HomLs{τ}(M(E)/ℓnL ⊗L Ls, Ls)

∼= HomFp
((M(E)/ℓnL ⊗L Ls)τ ,Fp).

Ainsi, E[ℓn](Ls) est libre de rang r sur A/ℓn. Puisque l’on peut, à chaque étape, choisir des
base compatibles, on obtient que Tℓ E est libre de rang r en passant à la limite.

Modules de Drinfeld et module élémentaires. — On suppose que L est une extension finie
de K, le corps de fractions de A. Soit E un A-module de Drinfeld sur L de rang r et soit
δ = δE : A→ L son morphisme caractéristique.

Définition 2.15. — Un A-module de Drinfeld E sur L est appelé générique (ou de caracté-
ristique générique) si δE coincide avec l’inclusion A ⊂ L.

Alors :

Proposition 2.16. — Soit E un A-module de Drinfeld sur L générique. En tant que schéma
en A-modules, E est un module élémentaire de rang r de type (1) et (2).

Démonstration. — Que E soit connexe et lisse découle de son isomorphisme avec Ga ; qu’il
soit de rang r selon la définition 2.2 découle de la proposition 2.14. Puisqu’il est générique, il
est élémentaire de type (1). Qu’il soit de type (2) se déduit de [Go91, cor. 3.2.4].

Soit G un schéma en A-modules sur L. Soit Frobp : L → L, x 7→ xp le p-Frobenius et
désignons par Frob∗p G le schéma en A-modules sur L donné par R 7→ G(R(1)) où R(1) est la
L-algèbre égale à R en tant qu’anneaux et où la multiplication par L agit à travers Frobp. Si
G est algébrique (resp. connexe ou lisse) il en est de même pour Frob∗p G. On en déduit :

Corollaire 2.17. — Soit E un A-module de Drinfeld sur L dont le morphisme caractéristique
coïncide avec l’élévation à une puissance pième. Alors E un module élémentaire de type (2).
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Démonstration. — Soit k ≥ 0 tel que δ = Frobkp. On a E ×L L1/pk ∼= (Frobkp)
∗E0 où L1/pk

est
le corps obtenu en adjoignant les racines pkèmes des éléments de L et où E0 est un module de
Drinfeld sur L1/pk

de morphisme caractéristique l’inclusion A → L1/pk

. En tant que schéma
en A-modules, E0 est un module élémentaire de type (2) d’après la proposition 2.16 et donc
E ×L L1/pk

est aussi élémentaire de type (2). Comme Frobp commute à l’action de Galois, il
suit des définitions que E est élémentaire de type (2).

On termine cette section par d’avantage de généralités sur le déterminant des modules de
Drinfeld qui nous seront utiles en section 4 pour se ramener au cas de rang 1.

Déterminant d’un module de Drinfeld. — Soit E un module de Drinfeld de rang r et de ca-
ractéristique δE . Soit M(E) = (M(E), τM ) son A-motif. Notons D la puissance extérieure
maximale

∧max
M(E) =

∧r
M(E) prise en tant que A ⊗Fp

L-module. D est alors localement
libre de rang 1. Le morphisme τM , en agissant diagonalement sur D, induit un morphisme
σ-linéaire

τD : D −→ D, m1 ∧ · · · ∧mr 7−→ τ(m1) ∧ · · · ∧ τ(mr).

Il est facile de vérifier que la donnée de D = (D, τD) est encore un A-motif de caractéristique
δE , cette-fois-ci de rang 1. On doit le résultat suivant à Drinfeld (voir [An86, §0]) :

Théorème 2.18. — Le A-motif D provient d’un A-module de Drinfeld de rang 1 et de ca-
ractéristique δE. Ce module de Drinfeld est unique à isomorphisme près, et on le note detE.

D’après (2), on a un isomorphisme de représentations Aℓ-linéaires de GL :

(3) Tℓ(detE) ∼=

r
∧

Aℓ

Tℓ E.

L’identité ci-dessus nous permettra de restreindre notre preuve au cas de rang 1.

3. Généralités sur les groupes algébriques et schémas en modules

Dans cette section, nous rappelons quelques résultats classiques de la théorie des groupes
algébriques qui nous serviront dans notre étude. Nous utiliserons la pleine puissance de deux
théorèmes : celui de Barsotti-Chevalley (théorème 3.1) ainsi que la classification des groupes
algébriques annulés par décalage en caractéristique non nulle (théorème 3.6).

3.1. Théorème de Barsotti-Chevalley et conséquence. — Le théorème qui suit joue
un rôle majeur dans notre classification (voir [Mi17, thm. 10.5] pour une démonstration) :

Théorème 3.1 (Barsotti-Chevalley). — Tout groupe algébrique connexe G sur un corps
parfait s’insère dans une suite exacte de groupes algébriques :

(4) 1 −→ H −→ G −→ E −→ 1

où E est une variété abélienne et H ⊂ G est un sous-groupe algébrique normal connexe et
affine.

Soit A un anneau commutatif unitaire. Lorsque G est équipé d’une structure de schéma en
A-modules, on peut en dire plus :

Proposition 3.2. — Soit G un schéma en A-modules algébrique et connexe sur un corps
parfait. Alors chaque terme (H ou E) de la suite (4) peut-être canoniquement muni d’une
structure de schéma en A-modules.

Démonstration. — Étant donné a ∈ A, la structure de schéma en A-modules de G produit un
endomorphisme ϕ(a) du groupe algébrique G. La composition

H −→ G
ϕ(a)
−−−→ G −→ E

est un morphisme de groupes algébriques entre un groupe linéaire et une variété abélienne,
et est donc nulle d’après [Co04, lem. 2.3]. L’exactitude de (4) signifie que ϕ(a) se factorise
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par H → G en un unique morphisme ϕH(a) : H → H . Puisque la catégorie des groupes
algébriques commutatifs est abélienne, il existe un unique morphisme ϕE(a) : E → E tel que
(4) se complète en un diagramme commutatif :

1 H G E 1

1 H G E 1.

ϕH(a) ϕ(a) ϕE(a)

Par unicité, il est facile de voir que la donnée des (ϕH(a))a∈A et des (ϕE(a))a∈A enrichit H et
E respectivement de structures de schéma en A-modules.

3.2. Groupes unipotents en caractéristique non nulle. — Rappelons qu’un groupe
algébrique est dit unipotent si et seulement s’il admet une série centrale normale dont les
quotients successifs sont des fermés de Ga.

Remarque 3.3. — Cette définition est équivalente à l’existence de vecteurs invariants dans
les représentations fidèles donnée usuellement dans la littérature (cf. [Mi17, prop. 15.23]).

Fixons k un corps de caractéristique p > 0 ainsi que kperf sa perfection. Soit G un groupe
algébrique commutatif affine sur k de décalage (4) VG.

Dans la classe des groupes algébriques unipotents, nous distinguons les fermés de Gd
a qui

sont classés par le résultat suivant (cf. [DG70, Thm. 6.6]).

Théorème 3.4. — G s’identifie à un sous-groupe fermé de Gd
a pour un certain entier d > 0

si, et seulement si, son décalage VG est nul.

Définition 3.5. — Soit G un groupe algébrique sur k. On désigne par

M(G) := Homgrp/k(G,Ga)

le k{τ}-module à gauche obtenu en pré-composant par les éléments de Endgrp/k(Ga).

Rappelons que Endgrp/k(Ga) est isomorphe à l’anneau non-commutatif k{τ}, munissant
alors M(G) d’une structure de k{τ}-module à gauche. La construction G 7→M(G) se promeut
en une équivalence de catégories (e.g. cor. 6.7 loc. cit.) :

Théorème 3.6. — L’assignation G 7→ M(G) définit une équivalence entre la catégorie des
groupes algébriques commutatifs affines sur k annulés par décalage, et la catégorie des k{τ}-
modules à gauche de type fini. Un pseudo-inverse est donné par

M 7−→ U(M) :
(

R 7→ Homk{τ}(M,R)
)

où les homomorphismes sont pris dans la catégorie des k{τ}-modules à gauches, et où la k-
algèbre R est vu comme un k{τ}-module à gauche via τ · r = rp.

Remarque 3.7. — Notons que cette équivalence fait correspondre aux modules à gauche
libres sur k{τ} les puissances de Ga. Par abus, nous qualifierons ces groupes d’unipotents
libres.

Une première conséquence de cette classification et le résultat suivant :

Corollaire 3.8. — Si G est un groupe algébrique connexe lisse d’exposant p, alors c’est une
forme de Gd

a pour un certain d > 0, qui se déploie sur kperf.

Démonstration. — Il vient du théorème de Barsotti-Chevalley que Gkperf est commutatif af-
fine : en effet, dans la suite exacte (4) associée à Gkperf , la variété abélienne E est d’exposant
p et est donc triviale. Ainsi, Gkperf = H est commutatif affine.

Comme G est d’exposant p, il en est de même de H et on a l’égalité FHVH = p = 0.
Comme H est lisse, FH est bijectif et cela entraîne VH = 0. H est alors annulé par décalage

4. ↑ Ou, en allemand, Verschiebung.
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et on conclut par le théorème 3.4 que H est un fermé de Gd
a,kperf . Il vient que G est unipotent

[Mi17, Cor. 15.9].
Le kperf{τ}-module à gauche Homgrp/kperf (Gkperf ,Ga,kperf ) est de type fini et donc se dé-

compose en la somme directe d’un module libre et d’un module de torsion (par le théorème
de structure des kperf{τ}-modules e.g. [An86, Prop. 1.4.4]). Puisque G est connexe, il en est
de même pour Gkperf et cela entraîne l’annulation de la partie de torsion. D’après le théorème
3.6, on obtient que Gkperf est unipotent libre.

Une seconde conséquence est le résultat suivant démontré initialement par Russell (nous
renvoyons à [Ru70, thm. 2.1 & 3.1] pour la preuve de la proposition ci-dessous, conséquence
du théorème 3.6).

Proposition 3.9. — Si G est une forme de Ga, il existe deux entiers n et m ainsi que
des éléments a0, ..., am de k, am 6= 0, tels que G soit isomorphe au sous-groupe de G2

a =
Spec k[x, y] donné par l’équation yp

n

= a0x+a1x
p+ ...+amxpm

. Si G 6∼= Ga, alors Endgrp/k(G)
est un corps fini.

3.3. Groupes algébriques affines. — On considère deux classes de groupes algébriques
affines : ceux de type multiplicatif et ceux unipotents. Sur un corps parfait, ces deux classes
suffisent à décrire les groupes algébriques affines (voir théorème 3.12).

On rappelle qu’un groupe algébrique M sur L est de type multiplicatif si et seulement
si, pour une clôture séparable Ls de L, il existe un groupe abélien Γ de type fini tel que
MLs représente R 7→ HomZ(Γ, R

×). Les groupes algébriques de type multiplicatif sur L sont
uniquement déterminés par leur groupe de caractères (e.g. [Mi17, §14.f]) :

Théorème 3.10. — Le foncteur

M 7−→ Γ := Homgrp /Ls(MLs ,Gm,Ls)

définit une équivalence de catégories entre celle des groupes algébriques de type multiplicatif sur
L et les Z-modules de type fini munis d’une action continue du groupe profini GL = Gal(Ls|L).
Un pseudo-inverse est donné par

Γ 7−→M(Γ) := Spec(Ls[Γ]GL)

où GL agit diagonalement sur Ls[Γ].

Nous nous inspirons de cette équivalence pour décrire le module de Tate d’un groupe algé-
brique de type multiplicatif M :

Proposition 3.11. — Soit p un nombre premier, M un groupe algébrique sur L de type
multiplicatif et Γ son groupe des caractères. En tant que représentations de GL,

Tp M ∼= HomZ

(

lim
−→

Γ/pnΓ, (Ls)×
)

où σ ∈ GL agit à droite comme f 7→ σ ◦ f ◦ σ−1. En particulier,

(a) si Γ a de la p-torsion, il en est de même pour Tp M ;

(b) le rang de Tp M sur Zp est celui de Γ sur Z.

Démonstration. — D’après le théorème 3.10, on a un isomorphisme de groupes

(5) θ : HomL

(

Ls[Γ]GL , Ls
)

= M(Ls) ∼= MLs(Ls) ∼= HomZ(Γ, (L
s)×)

donné par ϕ 7→ (ϕ ⊗ idLs[Γ])|Γ où Γ est vu comme un sous-groupe de (Ls[Γ],×). En notant
M [pn](Ls) la pn-torsion de M(Ls) pour un entier positif n, on a

M [pn](Ls) ∼= {f ∈ HomZ(Γ, (L
s)×) | ∀γ ∈ Γ : f(γ)p

n

= 0}

∼= HomZ

(

Γ/pnΓ, (Ls)×
)

et l’expression de Tp M s’en déduit par passage à la limite sur n.
Il reste à déterminer l’action de GL sur Tp M . Nous cherchons l’unique action de GL sur
HomZ(Γ, (L

s)×) qui rend θ équivariant pour l’action de GL (l’action sur M [pn](Ls) et Tp M
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s’en déduira par restriction et passage à la limite). Par définition, un automorphisme σ ∈ GL

agit sur (ϕ : Ls[Γ]GL → Ls) ∈M(Ls) par σ ◦ ϕ. D’un autre côté, la flèche

σ ◦ (ϕ⊗ idLs[Γ]) ◦ σ
−1,

où GL agit diagonalement sur Ls[Γ], est une fonction Ls-linéaires qui coïncide avec σ ◦ ϕ sur
(Ls[Γ])GL . Une telle fonction étant unique, on a

(σ ◦ ϕ)⊗ idLs[Γ] = σ ◦ (ϕ⊗ idLs[Γ]) ◦ σ
−1,

puis

θ(σ ◦ ϕ) = σ ◦ θ(ϕ) ◦ σ−1

par restriction à Γ.

En utilisant [Mi17, thm. 17.17+cor.15.17-18], on en déduit le théorème annoncé :

Théorème 3.12. — Tout groupe algébrique affine H sur un corps parfait se décompose comme
H ∼= U ×M où U est unipotent et M est de type multiplicatif. Si H est de plus un schéma en
A-modules, il en est de même canoniquement pour U et M .

4. Démonstrations

On démontre ici les théorèmes énoncés en introduction. Les preuves étant très sensibles à
la caractéristique de A, nous commencerons par le cas de caractéristique nulle en sous-section
4.1 puis le cas plus sophistiqué de la caractéristique non nulle en sous-section 4.2.

4.1. Le cas de la caractéristique nulle. — Soit A un anneau de Dedekind finiment engen-
dré de caractéristique nulle. Soit K son corps des fractions ; c’est un corps de nombres d’anneau
d’entiers A. Soit L un corps parfait. Nous prouvons ici les théorèmes 1.6.(i) et 1.7.(I). Précisé-
ment :

Théorème 4.1. — Soit G un schéma en A-modules sur L connexe lisse de dimension 1 et
de rang r ≥ 1. Alors,

1. soit A = Z, auquel cas soit r = 1 et G est une forme de Gm, soit r = 2 et E est une
courbe elliptique ;

2. soit A = OK où K est une extension quadratique imaginaire de Q, auquel cas r = 1 et
E est une courbe elliptique ayant multiplication complexe par OK .

Démonstration. — En appliquant la proposition 3.2, on obtient une suite exacte de schémas
en A-modules sur L :

1 −→ H −→ G
f
−→ E −→ 1.

Les fibres de f sont les classes de H dans G, qui ont toutes la même dimension, et donc

(6) dimH = dim f−1({1E}) = dimG− dimE

(voir par exemple [GW10, cor. 14.119]). Comme dimG = 1, nous avons dimH ≤ 1. Pour
déterminer H , on commence par remarquer que :

Proposition 4.2. — H est soit trivial, soit une forme de Gm.

La proposition ci-dessus se déduit du lemme suivant :

Lemme 4.3. — Soit p un nombre premier. Alors Tp G est sans torsion.

Démonstration. — Si Tp G possède de la torsion, alors G(Ls) possède de la p-torsion. Il existe
donc ℓ un idéal de A au-dessus de pA tel que G(Ls) ait de la ℓ-torsion. Mais c’est impossible
car Tℓ G est libre sur Aℓ.
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Démonstration de la proposition 4.2. — On suppose sans perte H non trivial. Puisque H est
un groupe algébrique affine sur un corps parfait, il se décompose comme U × M où U est
unipotent et M est de type multiplicatif (théorème 3.12).

On prétend que U est trivial. En effet, si dimU = 1, alors dimH = 1 puis dimM = dimE =
0 (par (6)) et donc G = H . Pour un nombre premier p, on a Tp G = Tp U ⊕ Tp M = Tp M .
Mais puisque dimM = 0, Tp G serait un Zp-module de torsion ce qui est absurde par le Lemme
4.3. Ainsi, dimU = 0 et, étant unipotent sur un corps de caractéristique 0, U est trivial.

On sait donc que H est de type multiplicatif et on note ΓH son groupe des caractères. On
a de plus une inclusion Tp H →֒ Tp G et, comme Tp G est sans torsion, il en est de même de
Tp H . Comme rang

Z
ΓH = dimH = 1, la proposition 3.11 donne ΓH

∼= Z. H est donc une
forme de Gm.

Il reste deux cas à considérer : comme dimG = 1, alors dimE ≤ 1 et donc soit E est trivial,
soit E est une courbe elliptique.
Si E est trivial : alors G = H . C’est donc une forme de Gm par la proposition 4.2. En
particulier, EndL(G) ∼= Z et puisque A →֒ EndL(G) par le lemme 2.4, cela impose A = Z.
Si E est une courbe elliptique : alors dimH = 0 et donc H est trivial par la proposition 4.2.
G est donc une courbe elliptique. Puisque L est de caractéristique nulle, EndL(E) est soit
isomorphe à Z, soit à un ordre d’un corps quadratique imaginaire F . Par le lemme 2.4, on a
A →֒ EndL(E) et, puisque A est Dedekind, cela impose A = Z ou A = EndL(E) ∼= OF auquel
cas K ∼= F .

Remarque 4.4. — Comme mentionné en remarque 1.8, la réciproque du théorème 4.1 est
preque vraie à ceci près qu’une courbe elliptique à multiplication complexe est un module
élémentaire de type (1) si et seulement si son morphisme caractéristique coïncide à l’inclusion.
Cette presque réciproque se déduit des propositions 2.7 et 2.8.

4.2. Le cas de la caractéristique non nulle. — À présent, et jusqu’à la fin de cet article,
on suppose que A est un anneau de Dedekind finiment engendré de caractéristique p > 0. Nous
désignerons par K son corps des fractions. Soit L un corps qui est également une A-algèbre via
un morphisme δ : A → L. Notons Fq la clôture algébrique de Fp dans A : c’est une extension
finie de Fp par hypothèse, et l’on note q son nombre d’éléments.

Fin de la preuve du théorème 1.6. — On démontre ici la fin du théorème 1.6, à savoir :

Théorème 4.5. — Soit G un schéma en A-modules connexe et lisse sur L de rang r ≥ 1
et de dimension 1. Alors il existe une courbe projective lisse (C,OC) sur Fp ainsi qu’un point
fermé ∞ de C tels que A est isomorphe à OC(C \ {∞}).

Il s’agit dans un premier temps d’énoncer une caractérisation équivalente au fait d’être
l’anneau des fonctions régulières sur une courbe projective lisse privé d’un point. Nous dirons
d’un élément a ∈ A qu’il est constant s’il est algébrique sur Fp. On considère la propriété
suivante :

(PA) Pour tout a ∈ A non constant, A est un Fp[a]-module de type fini.

Alors nous avons :

Lemme 4.6. — L’anneau A vérifie (PA) si, et seulement si, on peut trouver une courbe
projective lisse (C,OC) sur Fp ainsi qu’un point fermé ∞ de C pour lesquels

A = H0(C \ {∞},OC).

Démonstration. — L’une des deux directions est bien connue : soit (C,OC) une courbe projec-
tive lisse sur Fp ainsi qu’un point fermé∞ de C. Soit B = H0(C \{∞},OC). Alors la propriété
(PB) est vérifiée. En effet, soit b ∈ B un élément non constant, i.e. la flèche Fp[t] → B qui
envoie t 7→ b est injective. On a alors une inclusion de corps Fp(t) ⊂ K = Frac(B) qui, par
l’équivalence de catégorie entre corps de fonctions sur Fp et courbes projectives lisses sur Fp

[0BY1], produit un morphisme C → P1 de schémas sur Fp. Puisque P1 est séparé, ce dernier
est automatiquement propre [01W6], et on notera que l’unique point de C qui n’est pas envoyé

https://stacks.math.columbia.edu/tag/0BY1
https://stacks.math.columbia.edu/tag/01W6
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sur SpecFp[t] est le point ∞. Puisque que la propriété d’être propre est stable par changement
de base [01W4], le morphisme

SpecB = C ×P1 SpecFp[t] −→ P1 ×P1 SpecFp[t] = SpecFp[t]

est lui même propre. Étant également affine [01SH], il est fini [01WN].
Montrons maintenant la réciproque. Puisque A n’est pas un corps, il existe a ∈ A non

constant. L’anneau A ⊗Fp[a] Fp(a) est intègre (par platitude) et, par (PA), fini sur le corps
Fp(a). Il vient que A ⊗Fp[a] Fp(a) = K où K est le corps des fractions de A. K est alors une
extension finie de Fp(a) = Fp(P

1), d’où l’existence d’une courbe (C,OC) projective lisse sur
Fp telle que FracA = Fp(C). Soit s un point fermé de C dans le complémentaire de S =
SpmA (le complémentaire est non vide car sinon A serait le corps des constantes). L’anneau
B = H0(C \ {s},OC) est un sous-anneau de A qui est Dedekind et, pour b ∈ B non constant,
l’inclusion Fp[b] ⊂ A est finie par (PA). Ainsi, B ⊂ A est finie, et puisque B est intégralement
clos dans K, il vient A = B.

Pour démontrer le théorème 4.5, il suffit donc d’établir (PA). Soit G comme dans le théorème
4.5.

Proposition 4.7. — En tant que groupes algébriques sur L, G est isomorphe à Ga.

Démonstration. — Par le corollaire 3.8, G est une forme de Ga. Par le lemme 2.4, on a que
EndL(G) est infini. En particulier, G ∼= Ga d’après la proposition 3.9.

Soit donc � : G
∼
→ Ga un isomorphisme de groupes algébriques sur L. La composition

Endgrp/L(G) Endgrp/L(Ga)
∼
−→ L{τ}

f 7→�f�−1

induit un morphisme (non canonique) A→ L{τ}. On notera

(7) Φa(τ) = Φ�

a (τ) ∈ L{τ}

le polynôme en τ associé à a ∈ A de cette façon.

Lemme 4.8. — Les éléments inversibles de A sont les éléments constants non nuls.

Démonstration. — Comme A est intègre, tout élément constant non nul est inversible. Suppo-
sons qu’il existe a ∈ A inversible mais non constant. On prétend alors qu’il existe un polynôme
P (x) ∈ Fp[x] non constant tel que P (a) 6∈ A×. En effet, si ce n’est pas le cas, alors Fp(a) est
un sous-corps de A. Mais puisque A est de type fini sur Fp , pour un idéal maximal m ⊂ A on
aurait Fp ⊂ Fp(a) ⊂ A/m, ce dernier étant une extension finie du premier. Mais c’est absurde,
puisque Fp(a) n’est pas fini sur Fp.

Pour un tel P (x), le groupe

(8) G[P (a)](Ls) ∼=
{

x ∈ Ls | ΦP (a)(τ)(x) = 0
}

est fini et non trivial (pour l’isomorphisme ci-dessus on a utilisé la Proposition 4.7). Mais
comme Φa ∈ (L{τ})× = L×, on a ΦP (a) = P (Φa) ∈ L×, ce qui contredit la finitude (ou la non
trivialité) du groupe (8).

Démonstration du théorème 4.5. — Soit a ∈ A non constant. On veut montrer que Fp[a]→ A
est fini. Par le lemme 4.8, a n’est pas inversible, et donc G[a](Ls) est fini et non trivial. Ainsi,
degτ Φa > 0.

On munit L{τ} d’une structure de L ⊗Fp
A-module où L agit à gauche et b ∈ A à droite

par Φb(τ). Pour un certain ρ ∈ Gal(Fq|Fp), cette structure de module se factorise par celle de
L⊗ρ,Fq

A-module. Puisque degτ Φa > 0, par division euclidienne à gauche dans L{τ} on obtient
que c’est un L[a] = L⊗ρ,Fq

Fq[a]-module de type fini. En particulier, on a des morphismes de
L-algèbres :

L[a] −→ L⊗ρ,Fq
A

h
−→ L{τ}

dont la composition est de type fini. Pour montrer que le premier morphisme est de type fini, il
suffit, par Noetherianité, de montrer que le second est injectif. Mais c’est clair car si kerh 6= (0)

https://stacks.math.columbia.edu/tag/01W4
https://stacks.math.columbia.edu/tag/01SH
https://stacks.math.columbia.edu/tag/01WN
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alors L⊗ρ,Fq
A/(kerh) serait de dimension fini sur L, ce qui contredit le fait que l’image de h

est de dimension infinie sur L (car contient Φa(τ) et ses puissances).
Nous avons alors montré que L[a]→ L⊗ρ,Fq

A, et donc L[a]→ L⊗Fp
A, sont des morphismes

finis. La finitude de A sur Fp[a] s’en déduit par fidèle platitude.

Preuve du théorème 1.7 pour les modules élémentaires de type (1). — On termine ici la preuve
de 1.7.(II). Soit G comme dans le théorème 4.5. On fixe une courbe projective lisse (C,OC)
sur Fp ainsi qu’un point fermé ∞ de C pour lesquels

A = OC(C \ {∞}).

Soit Fq ⊂ A le corps des éléments constants et soit q son nombre d’éléments. Soit e = logp q.

On liste dans la proposition suivante quelques propriétés des polynômes Φa(τ) := Φ�
a (τ)

définis en (7). Notons δG le morphisme caractéristique de G (définition 2.1).

Proposition 4.9. — (i) Pour tout a ∈ A, Φa(τ) ∈ L{τe}.

(ii) Le terme constant de Φa(τ) est δG(a).

(iii) Il existe t ∈ {0, ..., e− 1}, tel que pour tout c ∈ Fq, Φc(τ) = cp
t

.

(iv) Pour tout a ∈ A non nul, degτ Φa(τ) = re deg(a).

Démonstration. — Si l’on restreint l’action de A à celle de Fq, cela induit sur G une structure
de schéma en Fq-espaces vectoriels connexe lisse pour laquelle les endomorphismes de ϕ(A)
sont Fq-linéaires. L’assertion (i) est alors conséquence directe de la relation Φa(τ)Φc(τ) =
Φc(τ)Φa(τ) pour tout a ∈ A et c ∈ Fq.

Le point (ii) découle de la commutativité du diagramme d’anneaux :

(9)

Φ� : A Endgrp /L(G) Endgrp /L(Ga) L{τ}

EndL -ev /L(LieG) EndL -ev /L(Ga) L

δG

�

Lie

∼

Lie ∂

Lie� ∼

obtenu par fonctorialité de G 7→ LieG, où la flèche verticale ∂ : L{τ} → L envoie un polynôme
P (τ) = a+ bτ + ... vers son terme constant a.

Pour (iii), il suffit de remarquer que δG(F×
q ) ⊂ (L{τ})× = L×. Ainsi, par (ii), Φa(τ) = δG(a)

pour tout a ∈ Fq. Or, δ induit par restriction un morphisme de corps Fq → Fq ⊂ L et coïncide
alors avec une puissance t du p-Frobenius par Théorie de Galois des corps finis.

Montrons (iv). Soit a ∈ A non nul de degré d > 0. Par (iii), on sait que pour tout a ∈ Fq,
on a degτ Φa(τ) = degτ Φa+c(τ) et deg(a + c) = deg(a) (car [K : Fq(a)] = [K : Fq(a + c)]).
Quitte à remplacer a par a+ c, on peut donc supposer que le coefficient constant de Φa(τ) est
non nul. Les solutions dans le corps Ls de

(10) Φa(x) = a0x+ a1x
q + ...+ asx

qs = 0 (x ∈ Ls)

coïncident avec les éléments de G[a](Ls). D’une part, l’hypothèse a0 6= 0 montre que l’équation
(10) admet qs solutions. D’autre part, l’ensemble G[a](Ls) a qrd éléments, et par conséquent
s = rd. En effet, G[a](Ls) est isomorphe à G[ℓc11 ](Ls)× · · · ×G[ℓcss ](Ls) et, par définition des
modules élémentaires, a qrc1 deg(ℓ1) · · · qrcs deg ℓs éléments. Cela découle donc de l’additivité des
degrés.

La proposition suivante correspond l’énoncé du théorème 1.7, partie (II) pour les modules
élémentaires de type (1).

Proposition 4.10. — G est un module de Drinfeld sur L de coefficient A, de rang r, et de
caractéristique δG.
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Démonstration. — Montrons que le module M(G) = Homgrp /L(G,Ga), muni de sa structure
canonique de A ⊗Fp

L-module, et localement libre de rang r. Après un choix de coordonnées
�, M(G) devient isomorphe à L{τ} où l ∈ L agit sur p(τ) ∈ L{τ} par l · p(τ) et a ∈ A par
p(τ) · Φa(τ).

En suivant la décomposition de A⊗Fp
L par idempotents,

(11) A⊗Fp
L ∼=

⊕

s∈Z/eZ

A⊗Fq,c 7→cps L,

le module M(G) ∼=� L{τ} se décompose uniquement comme somme directe de sous-modules
M(G)s, s ∈ Z/eZ, où M(G)s est le sous-module des éléments m ∈ M(G) sur lesquels c ∈

Fq ⊂ A agit comme cp
s

∈ Fq ⊂ L. Comme c ∈ Fq ⊂ A agit par p(τ) 7→ p(τ)cp
t

(proposition
4.9.(iii)), on trouve

Pour s ∈ {t, ..., t+ e− 1}, M(G)s̄ ∼=� L{τe}τs−t.

Soit a ∈ A non constant. Par division euclidienne par Φa(τ) dans L{τe}τs−t, on en
déduit que M(G)s̄ est un Fq[a] ⊗Fq,x 7→xps L-module libre de rang r deg(a), de base

(τs−t, τe+s−t, ..., τ (r deg(a)−1)e+s−t) (proposition 4.9.(iv)). Le module M(G)s̄ est donc de
type fini et sans torsion sur l’anneau de Dedekind A ⊗Fq,c 7→cps L ; il est en particulier locale-
ment libre de rang constant. Comme A ⊗Fq,c 7→cps L est un Fq[a] ⊗Fq,c 7→cps L-module libre de
rang deg(a), on en déduit que M(G)s̄ est de rang r sur A⊗Fq,c 7→cps L.

Le module M(G) est donc localement libre de rang r sur A⊗Fp
L. On en déduit que G est

un module de Drinfeld. Qu’il soit de caractéristique δG découle de la définition.

4.2.1. Preuve du théorème 1.7 pour les modules élémentaires de type (2). — On termine ici la
preuve du théorème 1.7 pour les modules élémentaires de type (2). On suppose donc que L une
extension finie de K. Notons OL la clôture intégrale de A dans L. Pour P un idéal maximal
de OL, on note O(P) ⊂ L le sous-anneau de L formé des éléments P-entiers :

O(P) := {x ∈ L | vP(x) ≥ 0}

où vP désigne une valuation sur L associée à P. La notation OP reste réservée à la complétion
de OL (resp. O(P)) en l’idéal P, de corps résiduel FP. On notera également LP le corps des
fractions de OP. Enfin, soit Ls et Ls

P des clôtures séparables de L et LP respectivement, et
soit ŌP la clôture intégrale de OP dans Ls

P.

Supposons cette fois-ci que G est un module élémentaire de type (2) de dimension 1, de
coefficient A, de base L et de rang r. Rappelons que cela impose les propriétés suivantes : il
existe un ensemble fini S d’idéaux maximaux de OL pour lequel, pour tout P un idéal maximal
de OL en dehors de S et ℓ un idéal maximal de A différent de p := P ∩ A,

(a) La représentation Tℓ G est non ramifiée en P ; i.e. le groupe d’inertie IP ⊂ GL en P agit
trivialement, et,

(b) Le déterminant s(P) ∈ Aℓ de l’action de FrobP ∈ GL/IP sur Tℓ G appartient à A et est
indépendant de ℓ.

Soit δ = δG : A→ L le morphisme caractéristique de G (définition 2.1). Pour finir la preuve
du théorème 1.7, il nous faut montrer que δ coïncide avec une puissance du Frobenius. Pour
la suite, on ne perd rien à supposer que r = 1 : en effet, on sait par la proposition 4.10 que G
est un module de Drinfeld et, quitte à remplacer G par detG qui, par le théorème 2.18, est
un module de Drinfeld de rang 1 de même caractéristique, on peut supposer r = 1.

4.2.2. Cœur de l’argument. — La preuve se déroule en deux étapes : dans un premier temps,
on montre (proposition 4.11) que δ : A → L est P-entier pour presque toute place finie P de
L puis que, pour tout a ∈ A et tout tel P, il existe un entier k = ka,P pour lequel

δ(a) ≡ ap
k

(mod P).
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Dans un second temps, on montre un résultat général qui prouve qu’une telle condition sur δ
suffit à en déduire que c’est une puissance du morphisme de Frobenius (théorème 4.13).

Proposition 4.11. — Pour presque tout idéal premier P de OL et tout élément a ∈ A, il

existe un entier positif k (dépendant de P et de a) tel que δ(a) ≡ ap
k

modulo P.

La preuve de cette proposition résultera du lemme 4.12 qui suit.

Soit ST , "T" pour total, l’ensemble des idéaux maximaux P de OL pour lesquels il existe
a ∈ A tel que l’un des coefficients de Φa(τ) ne soit pas P-entier. Comme A est finiment
engendré en tant qu’anneau, ST est fini. En particulier, pour P en dehors de ST , l’image de δ
est contenue dans O(P).

Pour a ∈ A non nul, notons ε(a) ∈ L× le coefficient dominant de Φa(τ). On conviendra que
ε(0) = 0. Les relations de commutation des Φa(τ) ainsi que l’assertion (iv) de la proposition
précédente entraînent que :

∀a, b ∈ A, ε(a)ε(b)q
r deg a

= ε(b)ε(a)q
r deg b

.

En particulier, le support premier de ε(a) (i.e. l’ensemble les idéaux maximaux P de OL tels
que vP(ε(a)) 6= 0) est indépendant de a 6= 0. Notons le SD, "D" pour dominant.

Étant donné un idéal maximal P de OL en dehors de ST , a un idéal de A, on introduit le
foncteur :

ZP[a] : AlgO(P)
−→ Ens

qui à une O(P)-algèbre R assigne l’ensemble fini de R :

ZP[a](R) := {x ∈ R | ∀a ∈ a : Φa(τ)(x) = δ(a)x+ ...+ ε(a)xqdeg a

= 0}.

Restreint à la catégorie des L-algèbres, ZP[a](R) est équivalent au foncteur R 7→ G[a](R).

Lemme 4.12. — Soit P un idéal maximal de OL en dehors de l’ensemble fini S ∪ ST ∪ SD

et soit ℓ un idéal maximal de A tel que deg ℓ > degP. Alors,

1. Si λ ∈ A et n ≥ 1 sont tels que ℓn = (λ), alors vP(δ(λ)) = 0.

2. Pour une infinité d’entiers n ≥ 1, les flèches obtenues par naturalité :

ZP[ℓn](Ls) −→ ZP[ℓn](Ls
P)←− ZP[ℓn](ŌP) −→ ZP[ℓn](F̄P)

sont des bijections.

3. On a deg s(P) = degP et vP(δ(s(P))) > 0.

Démonstration. — Pour le point 1, le noyau de la composition δP : A
δ
→ OP → FP définit un

idéal maximal de A de degré ≤ degP. Si vP(δ(λ)) > 0, alors λ ∈ ker δP, soit (ker δP)|ℓ
c pour

un certain c > 0, puis ℓ = ker δP par primalité. Cela contredit notre hypothèse sur le degré de
ℓ.
Démontrons le point 2 lorsque n est un multiple de h, le cardinal de Cl(A). Soit λ ∈ A un
générateur de l’idéal principal ℓh. En vertu du point 1, le polynôme Φλ(τ) s’écrit

Φλ(τ) = δ(λ) + (λ)1τ
e + ...+ ε(λ)τre deg λ ∈ O(P){τ},

avec δ(λ) et ε(λ) inversible dans O(P). En particulier, le polynôme

Φλ(τ)(x) = δ(λ)x + (λ)1x
q + ...+ ε(λ)xqdeg λ

est séparable – que donc ZP[ℓn](Ls) = ZP[ℓ
n](Ls

P) – et ses racines sont P-entières dans toute
extension séparablement close de L. On en déduit ZP[ℓn](Ls

P) = ZP[ℓn](ŌP). Pour la dernière
égalité, il suffit d’observer que Φλ(τ)(x) est à racines simples à la fois dans ŌP et F̄P, et que
les facteurs irréductibles de Φλ(τ)(x) sur F̄P proviennent de ceux sur ŌP.
Enfin démontrons le point 3. Soit ℓ ⊂ A un idéal maximal de degré supérieur à degP. Puisque
G est de rang 1 et P en dehors de S, l’automorphisme FrobP agit sur Tℓ G par multiplication
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par s(P). D’après le point 2, cela signifie que Φs(P)(τ) agit sur ZP[ℓn](F̄P) par x 7→ xqdeg P

.
Par conséquent, pour tout γ ∈ ZP[ℓn](F̄P) ⊂ F̄P, nous avons la congruence :

Φs(P)(τ)(γ) ≡ γqdeg P

dans F̄P. En prenant ℓ de degré assez grand, on observe que cette identité est vérifiée pour
assez de γ ∈ F̄P pour être relevée en une identité polynomiale :

Φs(P)(τ)(X) ≡ Xqdeg P

.

Puisque P est choisi en dehors de SD, ε(s(P)) est une unité de OP et on trouve deg(s(P)) =
degP. Il vient également vP(δ(s(P))) > 0.

Preuve de la Proposition 4.11. — Soit P en dehors de S∪SD∪ST (fini), et posons p := P∩A.
On prétend que δ(p) ⊂ P. Commençons par remarquer qu’il existe l > 0 tel que (s(P)) = pl

en tant qu’idéaux de A : par définition s(P) est inversible dans Aℓ pour tout ℓ différent de p.
En particulier, l’idéal (s(P)) est une puissance de p. Si cette puissance était nulle, alors s(P)
serait une unité de A ce qui est absurde d’après le point 3. Ainsi, δ(s(P)) = δ(p)l ⊂ P puis,
par maximalité de P, δ(p) ⊂ P.

Fixons a ∈ A, et notons ā son image dans Fp ⊂ FP. Soit π(X) ∈ Fq[X ] le polynôme minimal
de ā sur Fq. Comme π(a) ∈ p, on a δ(π(a)) = πpt

(δ(a)) ∈ P (cf proposition 4.9). Mais comme
āp

t

est aussi racine de πpt

modulo P, il existe c = cP,a ∈ {0, ..., degπ} tel que

δ(a) ≡ ap
tqc (mod P)

ce qui conclut.

Il nous reste à prouver que la flèche δ est une puissance du Frobenius. Pour cela, travaillons
dans un cadre plus général et étudions les triplets (B,C, f) qui vérifient les propriétés (Pi)
suivantes :

(P1) B ⊂ C sont deux algèbres intègres de type fini sur Fp de dimension 1,

(P2) f : B → C est un morphisme d’anneaux tel que pour tous les idéaux premiers p de C,
sauf un nombre fini, et tout b ∈ B, il existe k ∈ N (qui peut dépendre de p et de b), tel
que

f(b) ≡ bp
k

(mod p).

D’après la Proposition 4.11, le triplet (A,OL[S
−1], δ) vérifie les propriétés (P1) et (P2), et on

se ramène donc à prouver :

Théorème 4.13. — Soit (B,C, f) vérifiant (P1) et (P2). Alors f est la puissance kème du
Frobenius où k est un entier possiblement négatif (5).

Remarque 4.14. — — L’hypothèse de finitude sur Fp de B et C est nécessaire pour assu-
rer que l’on ait assez d’idéaux premiers dans C. Par exemple, si C est local de dimension
1, la condition (P2) est vide et f peut être n’importe quelle morphisme.

— Dans le cas particulier qui nous intéresse, à savoir pour le triplet (A,OL[S
−1], δ), s’il

existe un élément de A qui n’admet pas de racine pèmes dans L, cela force l’entier k dans
l’énoncé précédent à être positif. Puisque δ coïncide avec l’élévation à la puissance pt sur
le corps Fq, on a de plus k ≡ t (mod e).

La preuve, qui se déroulera sur les dernières pages de ce texte, revient essentiellement à prouver
les deux résultats intermédiaires suivants :

Lemme 4.15. — Soit (B,C, f) vérifiant (P1) et (P2) où B est une algèbre de polynôme Fp[X ]

et C = B[f(X)]. Alors f(X) = Xpk

pour un certain entier k possiblement négatif.

5. ↑ Notons que dans le cas où k est négatif, l’énoncé entraîne l’existence pour tout b ∈ B d’une racine p−k

dans C (nécessairement unique par intégrité de C) qui est l’image de b par la flèche f .
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Lemme 4.16. — Soit B ⊂ C deux Fp-algèbres intègres, et f : B → C un morphisme d’an-

neaux tel que pour tout b ∈ B, il existe kb ∈ Z vérifiant f(b) = bp
kb . Alors f est de la forme

Frobk pour un certain entier k possiblement négatif.

Remarque 4.17. — Notons que dans l’énoncé du Lemme 4.16, nous n’avons pas supposé que
le triplet (B,C, f) vérifie la propriété (P1) : il n’est pas nécessaire de supposer B ou C de type
fini sur Fp ou de dimension 1.

Terminons d’abord la preuve du Théorème 4.13 en admettant les deux lemmes.
Démonstration du Théorème 4.13. — D’après le Lemme 4.16, il suffit de montrer que f(b) est
de la forme bp

kb pour tout élément b ∈ B, où kb ∈ Z. La flèche f préserve les constantes (i.e.
les éléments algébriques sur Fp) et se restreint donc en un endomorphisme de Fq qui est une
puissance du Frobenius par théorie de Galois des corps finis. Lorsque b n’est pas une constante,
il suffit de montrer que le triplet (Fp[b],Fp[b, f(b)], f |Fp[b]) vérifie encore les propriétés (P1) et
(P2) en vertu du Lemme 4.15.

Les algèbres Fp[b] et Fp[b, f(b)] sont de type fini sur F par construction, ainsi qu’intègres en
tant que sous algèbres de C. Fp[b] est de dimension 1, et il en est de même pour Fp[b, f(b)] :
en effet, on a la chaîne d’inclusions Fp(b) ⊂ Fp(b, f(b)) ⊂ FracC qui montre que Fp(b, f(b)) est
une extension finie de Fp(b).

Il reste à montrer que la condition (P2) est vérifiée. Par le Lemme 4.19 (énoncé plus bas),
tous les idéaux premiers p de Fp[b, f(b)] excepté un nombre fini sont de la forme P∩Fp[b, f(b)]

avec un idéal premier P de C et vérifie (P2) pour (B,C, f). Ainsi, f(b) ≡ bp
k

(mod P), puis
f(b)−bp

k

∈ P∩Fp[b, f(b)] = p. On en déduit (P2) pour (Fp[b],Fp[b, f(b)], f |Fp[b]), ce qui achève
la preuve.

Il nous reste à démontrer les Lemmes 4.15, 4.16, ainsi que le Lemme 4.19 énoncé plus bas.
Démonstration du lemme 4.15. — Soit (B,C, f) comme dans l’énoncé. Soit P (X,Y ) ∈
Fp[X,Y ] un polynôme à deux variables annulateur de f(X) sur Fp(X) que l’on suppose de
contenu (6) égal à 1 vu comme un polynôme en Y . Le noyau de la flèche

Fp[X,Y ] −→ Fp[X, f(X)], Y 7→ f(X)

est P (X,Y )Fp(X) ∩ Fp[X,Y ] qui vaut P (X,Y )Fp[X,Y ] par hypothèse sur le contenu. Ainsi,

(12) C ∼= Fp[X,Y ]/(P ).

L’identité (12) et la propriété (P2) entraîne l’assertion suivante :

(A) Pour tout x ∈ F̄p sauf un nombre fini, les racines de P (x, Y ) ∈ F̄p[Y ] sont toutes de la

forme xpk

pour un certain entier k ∈ Z ;

Il nous reste donc à montrer que (A) entraîne :

(B) Il existe un entier k tel que soit P (X,Y ) = Xpk

− Y , soit P (X,Y ) = Y pk

−X .

Le résultat suivant est une étape cruciale de la preuve :

Lemme 4.18. — Soit R(X) ∈ Fp(X) tel que, pour presque tout x ∈ F̄p, il existe un entier
nx pour lequel R(x) = xnx . Alors il existe n ∈ Z pour lequel R(X) = Xn.

Démonstration. — Écrivons R(X) = R1(X)/R2(X) pour deux polynômes R1(X) et R2(X) 6=
0. Soit F une extension finie de Fp telle que |F| − 1 admet deux diviseurs premiers impairs
distincts ℓ1, ℓ2 > 2max(degR1, degR2). Pour ℓ ∈ {ℓ1, ℓ2}, prenons ζℓ ∈ F\(F)ℓ tel que ζℓ

m

ℓ = 1
pour un certain m. Soit x une racine ℓème de ζℓ dans F̄. Quitte à agrandir F, on peut supposer
que R(x) = xnx pour un certain entier nx ≥ 0. Comme Xℓ−1 est scindé à racines simples dans
F par hypothèse, Xℓ−ζℓ est le polynôme minimal de x sur F et le corps F(x) est de degré ℓ sur F
par théorie de Kummer. En écrivant nx = sx+ rxℓ avec −ℓ/2 < sx < ℓ/2, on a R(x) = ζrxℓ xsx .
Quitte à échanger R1 et R2, on peut supposer 0 ≤ sx < ℓ/2. Or l’écriture ζrℓ x

s ∈ F(x) avec

6. ↑ On rappelle que le contenu (vu comme un polynôme en Y ) de P (X, Y ) =
∑

i Pi(X)Y i est le plus grand
commun diviseur des Pi.
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0 ≤ r < ord ζℓ et 0 ≤ s < ℓ/2 est unique en le couple (r, s) d’où la congruence de polynômes
R1(X) ≡ ζrxℓ XsxR2(X) (mod Xℓ − ζℓ), puis R1(X) = ζrxℓ XsxR2(X) et R(X) = ζrxℓ Xsx en
comparant les degrés. En particulier, sx = degR et ζrxℓ est indépendant de ℓ ∈ {ℓ1, ℓ2}. Comme
ζrxℓ est a la fois une racine ℓm1 et ℓm2 pour m assez grand, on a ζrxℓ = 1 ce qui conclut.

Écrivons le polynôme P sous la forme P (X,Y ) = Q(X,Y pN

) avec N maximal pour cette
propriété. On observe que la propriété (A) pour P entraîne (A) pour Q. Déterminons Q pour
retrouver P ensuite.

Par choix de N , nous avons ∂Y Q 6= 0. De plus, Q est irréductible dans Fp(X)[Y ] car P l’est
et on peut trouver par Bézout S1(X,Y ), S2(X,Y ) ∈ Fp(X)[Y ] tel que :

S1(X,Y )Q(X,Y ) + S2(X,Y )(∂Y Q)(X,Y ) = 1.

On en déduit que, pour presque tout x ∈ F̄p (plus précisément lorsque x n’est un pôle d’aucun
terme de S1(X,Y ), S2(X,Y )), Q(x, Y ) et (∂Y Q)(x, Y ) sont premiers entre eux et le polynôme
Q(x, Y ) vu dans F̄p[Y ] est scindé à racines simples. Pour de tels x, on a alors

Q(x, Y ) = c(x)
d
∏

i=1

(

Y − xpni,x
)

dans F̄p[Y ], où d le degré de Q en Y et où c(X) ∈ Fp[X ] est le coefficient dominant de Q(X,Y )
(resp. P (X,Y )) vu comme polynôme en Y . Le terme constant de (−1)degY QQ(x, Y )/c(x) est
xn où n ∈ Z est indépendant de x d’après le lemme 4.18.

Soit m > d+ |n| un entier. Quitte à choisir m assez grand, on peut supposer que le groupe
cyclique F×

pm admet un générateur x pour lequel Q(x, Y ) ∈ F̄p[Y ] est scindé à racines simples

xpk1
, . . . , xpkd avec 0 ≤ k1 < k2 < · · · < kd < m. On obtient la congruence

n ≡

d
∑

i=1

pki (mod pm − 1).

De plus,
∣

∣

∣

∣

∣

n−

d
∑

i=1

pki

∣

∣

∣

∣

∣

≤ |n|+

d
∑

i=1

pki <

m
∑

k=0

pk ≤ pm − 1,

car d+ |n| < m. Ainsi, n =
∑

i p
ki .

Par unicité de la l’écriture en base p, on voit que les (ki)i ne dépendent pas du choix (7) de
l’élément x vérifiant les contraintes précédentes. En particulier, puisque les polynômes Q(X,Y )

et c(X)
∏

i(Y −Xpki
) en X sur Fp[Y ] coïncident pour une infinité de valeurs de X dans F̄p,

ces polynômes sont égaux. Par irréductibilité de Q et comme ∂Y Q 6= 0, on obtient c(X) = 1

et d = 1, d’où Q(X,Y ) = Y −Xpk1 puis P (X,Y ) = Y pN

−Xpk1 . Enfin, l’irréductibilité de P
impose N = 1 ou k1 = 1, ce qui est équivalent à

P (X,Y ) = Xpk

− Y ou P (X,Y ) = Y pk

−X

et la preuve est terminée !

Démonstration de 4.16. — Soient x, y ∈ B, on veut montrer que (8) kx = ky. On raisonne
alors sur la sous-Fp-algèbre Fp[x, y] de B engendrée par x et y où la restriction de f vérifie
encore la propriété de l’énoncé. De même, il suffit de prouver le résultat lorsque l’on remplace
f par f ◦ Frobm avec m assez grand et on peut donc supposer kx, ky ≥ 0 et f est alors un
endomorphisme de Fp[x, y]. On distingue les trois cas suivants qui sont exhaustifs par intégrité
de Fp[x, y] :

7. ↑ Ici, on utilise de manière cruciale le fait que les ki sont distincts. Par exemple, l’égalité p2 = p+ · · ·+ p
fournit un contre-exemple lorsque certains exposants sont répétés.

8. ↑ Ici, nous avons réalisé un léger abus car les entiers ne sont pas forcément uniques. Nous entendons plutôt

avoir les égalités f(x) = xpkx = xpky (idem pour f(y)



20 QUENTIN GAZDA & DAMIEN JUNGER

1. Les éléments x et y sont algébriques sur Fp. Alors Fp[x, y] est un corps fini et f est une
puissance du Frobenius par théorie de Galois sur Fp.

2. Si y est transcendant sur Fp(x), écrivons

xpkxy

yp
kxy

= f(xy) = f(x)f(y) = xpkx

yp
ky

.

d’où ky = kxy et xpkx
= xpkxy

= xpky

3. Si x et y sont transcendants sur Fp et mais y est algébrique sur Fp(x).

Pour tout idéal b de B, on a f(b) ⊂ b par hypothèse. Ainsi, pour tout idéal maximal
m ⊂ B de corps résiduel κm, f induit un endomorphisme f̄ de κm. Notons dm le degré de
m, i.e. la dimension de κm sur Fp, ainsi que nx̄ et nȳ les dimensions sur Fp des sous-corps
de κm engendrés respectivement par x̄ et ȳ. Puisque κm = Fp[x̄, ȳ], on a dm = [nx̄, nȳ].

Puisque κm est un corps fini et f̄ un endomorphisme de κm, il existe un entier 0 ≤ km <
dm tel que f̄(b̄) = b̄km pour tout b ∈ B. En particulier, kx ≡ km (mod nx̄) et ky ≡ km
(mod nȳ). On obtient kx ≡ ky (mod (nx̄, nȳ)). Pour conclure, il suffit de montrer que le
pgcd (nx̄, nȳ) peut être choisi arbitrairement grand (en faisant varier m).

Soit Px(Y ) ∈ Fp[x][Y ] le polynôme minimal de y sur Fp(x) (normalisé). Choisir un
couple (x̄, ȳ) ∈ F̄2

p tel que Px̄(ȳ) = 0 produit un idéal maximal

m(x̄,ȳ) = ker(Fp[x, y]→ F̄p : (x, y) 7→ (x̄, ȳ)),

et tous les idéaux maximaux de Fp[x, y] sont de cette forme.

Soit d le degré de Px(Y ) en Y . Soit m un idéal maximal de B provenant d’un point
géométrique (x̄, ȳ). Puisque ȳ est racine de Px̄(Y ), on a dm ≤ d ·nx̄. Alors, on a l’inégalité

(nx̄, nȳ) =
nx̄nȳ

dm
≥

nȳ

d
.

D’après le Lemme 4.19, le complémentaire de l’image de l’application SpmFp[x, y] →
SpmF[y] est un ensemble fini et on peut choisir (x̄, ȳ) de telle sorte que nȳ soit arbitrai-
rement grand, ce qui conclut.

Les preuves du théorème et du lemme ont utilisé l’énoncé classique suivant :

Lemme 4.19. — Soit B ⊂ C deux algèbres intègres de type fini sur k un corps de dimension
1, tous les idéaux premiers de B sauf un nombre fini sont de la forme P ∩B avec P un idéal
premier de C.

Démonstration. — Comme les fermés V (λ) sont des ensembles finis dans | SpecB| pour tout
élément λ non inversible dans B par dimension, il suffit de trouver un élément λ pour lequel
la flèche naturelle | SpecC[1/λ]| → | SpecB[1/λ]| est surjective. Pour trouver cet élément,
on observe que C est de type fini sur B et on choisit une famille finie(xi)i de générateurs.
Comme toutes les algèbres sont de dimension 1, on peut trouver un polynôme annulateur sur
B pour chacun de ces générateurs dont on note λi le coefficient dominant. Par construction,
l’inclusion B[1/

∏

i λi] → C[1/
∏

i λi] est finie et induit une flèche surjective au niveau des
spectres, l’élément λ =

∏

i λi convient.
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