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D-chtoucas de Drinfeld à modifications

symétriques et identité de changement de base

Ngô Bao Châu ∗
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Résumé

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

vision centrale sur un corps de fonctions, on démontre l’égalité entre

le nombre de points fixes par l’endomorphisme de Frobenius sur l’es-

pace de module de D-chtoucas avec modifications multiples et la trace

d’un opérateur de Hecke sur le spectre automorphe de G. On utilise la

théorie des modèles locaux et le théorème de densité de Chebotarev

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

de la cohomologie de cet espace de modules.

Abstract

For the inner form G of GLn associated to a division algebraD over

a function field, we prove the equality between the number of fixed

points of the endomorphism of Frobenius acting on the moduli space of

D-shtukas with multiple modifications and the trace of the appropriate

Hecke operator on the automorphic spectrum of G. We use the theory

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

fundamental lemma. Then we compute the virtual module associated

to the cohomology of this moduli space.
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Introduction

Dans [10] et [11], Lafforgue a démontré la correspondance de Langlands
globale pour les corps de fonctions pour GLn en étudiant l’espace de mod-
ule des objets inventés par Drinfeld, qui sont maintenant communément ap-
pelés chtoucas. D’après Drinfeld, [4] p.108 remarque 3, voir aussi un tra-
vail récent de Varshavsky [20], la notion de chtoucas peut être généralisée à
d’autres groupes réductifs munis d’une collection de copoids dominants. Dans
ce travail, on étudie les chtoucas associés à une forme tordue de GLn issue
d’une algèbre de division et à une collection arbitraire de copoids dominants
λ1, . . . , λn. Pour de tels groupes, l’espace de module est de type fini et même
propre, de sorte que la difficulté majeure des travaux de Lafforgue, liée à des
espaces de modules non de type fini, a fortiori non propre, n’apparâıtra pas
ici. Ceci nous permettra de nous concentrer sur l’autre difficulté habituelle-
ment rencontrée dans l’étude de cohomologie de ces espaces de modules, en
l’occurrence celle liée au lemme fondamental.

La cohomologie de cet espace de module prise au-dessus de Xn dans un
groupe de Grothendieck approprié, devrait être en gros de la forme

⊕

π

m(π)π ⊗
n⊗

j=1

Lλj
(π)

où π parcourt l’ensemble des représentations automorphes de G, m(π) sa
multiplicité, et Lλi

(π) est le système local associé conjecturalement par Lang-
lands, à la représentation automorphe π et au copoids dominant λi. La
démonstration de cette formule constitue le résultat principal de ce travail,
voir théorème 2.5.1.

Pour le faire, nous reformulons le processus de comptage du à Langlands
et Kottwitz dans les termes qui évitent toutes références aux copoids mi-
nuscules. L’hypothèse minuscule est utilisée dans [13] et [10] à travers la
classification des modules de Dieudonné, à isomorphisme près, ayant un par-
ticulier polygone de Newton minuscule. Un problème de comptage, assez
général pour nos besoins, est formulé et résolu dans la section 4, théorème
4.8.1. Le lecteur pourra y reconnâıtre sans peine l’influence de [8]. Si ce comp-
tage n’est pas vraiment original dans le fond, il peut avoir un certain intérêt
dans la forme. Dans notre façon de présenter le comptage, l’idée de Kottwitz
pour démontrer le lemme fondamental de changement de base pour l’unité
de l’algèbre de Hecke [7], joue un rôle central.

L’innovation de cet article se trouve dans le traitement du lemme fon-
damental pour le changement de base pour les autres fonctions de l’algèbre
de Hecke. L’expression du nombre des points fixes, issue du comptage, fait
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intervenir des intégrales orbitales tordues en un nombre fini de places. Pour
pouvoir donner à cette expression, la forme du côté géométrique de la formule
des traces de Selgerg, on utilise usuellement le lemme fondamental pour con-
vertir d’intégrales orbitales tordues en intégrales orbitales ordinaires. Faute
de disposer de ce lemme fondamental en caractéristique positive, démontré
dans le cas p-adique grâce aux travaux de Kottwitz, Clozel et Labesse, dans
[13] et [12] les auteurs utilisent un calcul explicite, du à Drinfeld, dans le cas
des copoids minuscules. Henniart m’a informé qu’il a par ailleurs, obtenu le
cas de caractéristique positive dans des travaux non publiés, par des méthodes
proches de celles de Clozel et Labesse.

Au lieu de démontrer des identités locales que sont le lemme fondamen-
tal, on propose ici de démontrer directement l’égalité globale de changement
de base entre le nombre de points fixes par une puissance de Frobenius sur
l’espace de module, et la trace d’un opérateur de Hecke sur le spectre auto-
morphe de G, par la géométrie.

Le nombre de points fixes par la r-ième puissance de l’endomorphisme de
Frobenius se réalise de la façon usuelle comme la trace de l’endomorphisme
de Frobenius sur la cohomologie d’une restriction à la Weil.

La trace d’un opérateur de Hecke obtenu à l’aide d’un homomorphisme
de changement de base, sur le spectre automorphe, peut être réalisée comme
la trace de l’endomorphisme de Frobenius sur l’espace de modules de D-
chtoucas à modifications symétriques à l’aide de la théorie des modèles locaux
et de l’interprétation géométrique de l’homomorphisme de changement de
base, obtenue dans un travail antérieur [16].

Il s’agit donc de comparer deux situations dont l’une provenant de la re-
striction des scalaires à la Weil, appelée A, et l’autre provenant d’un problème
de modules de chtoucas avec modification symétriques, appelée B.

Les problèmes de modules A et B sont fibrés au-dessus d’une puissance
Xr de X . L’égalité à démontrer concerne la fibre au-dessus d’un point sur
la petite diagonale. On observe d’une part, qu’il est possible de formuler
un problème de comparaison sur tout Xr au lieu de la petite diagonale et
d’autre part, que la forme de la formule du comptage change radicalement
quand on passe de l’ouvert complémentaire des diagonales à la diagonale.
En fait, les égalités analogues au-dessus de certains points en dehors des
diagonales, peuvent être démontrées directement à l’aide d’une identification
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’énoncé de la comparaison
principale est le théorème 3.3.1.

La calcul en dehors des diagonales s’est révélé plus subtil que ce qu’on
avait pu penser d’abord. L’identification termes à termes, entre les expres-
sions de A et de B ne semblent possibles que pour les classes de conjugaison
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qu’on appelle classes multicycliques, dans le groupe fondamental arithmétique
de Xrn divisé par (Z/rZ)n. Dans le cas n = 1, celles-ci correspondent aux
points fermés cycliques du quotient de Xr par Z/rZ et le théorème de den-
sité de Chebotarev peut s’appliquer directement. La preuve dans ce cas est
limpide. Pour n > 1, les classes multicycliques sont associées à certains en-
domorphisms de Frobenius partiels et leur présence rend les calculs un peu
plus compliqués. Le cas n = 1 est traité en détail dans la section 5. Le cas n
arbitraire est traité dans la section 6 avec un peu moins de détails.

Les calculs dans les sections 5 et 6 suivent la machinerie générale de comp-
tage combinée avec la théorie de modèles locaux, développés dans les sections
précédentes. La forme générale du comptage est une somme, dont les termes
sont indexés par la classification des chtoucas à isogénie près. Ces termes
eux sont des produits d’un facteur volume, puis des intégrales orbitales et
orbitales tordues, des fonctions issues des faisceaux pervers sur la Grassman-
nienne affine. La comparaison entre A et B semble impossible sans supposer a
priori lemme fondamental, chaque fois qu’il apparâıt des intégrales orbitales
tordues dans l’une des deux côtés. La proposition 5.2.1, élémentaire mais
subtile, nous fournit des points fermés au-dessus desquels dans le comptage
de A et de B, il n’y a que des intégrales orbitales non tordues, de sorte que
les expressions des traces sur A et B, issues du comptage, sont identiques. De
plus, les classes associées par ces points fermés dans le groupe fondamental,
sont denses dans la partie du groupe fondamental concernée par le théorème
3.3.1.

Notre approche de démontrer le lemme fondamental pour le changement
de base constitue une alternative géométrique, à des approches plus analy-
tiques dues à Clozel et Labesse. Elle est techniquement plus lourde, mais a
au moins deux petits avantages que voici. Premièrement, le cas de la fonc-
tion unité, du à Kottwitz, n’est plus utilisé comme une bôıte noire, mais en
redémontrée en cours de route. L’idée de Kottwitz pour la démonstration
du cas de l’unité de l’algèbre de Hecke, comme j’ai déjà mentionné, est
assimilée dans la machinerie du comptage. Deuxièmement, si on considère
le lemme fondamental pour le changement de base, comme une étape in-
termédiaire pour calculer la fonction zeta des espaces de modules comme
variétés de Shimura ou variétés modulaires de Drinfeld, notre approche pour
le démontrer, deviendra très naturelle : elle ne fait plus appel à l’analyse,
mais à des relations internes entre les espaces de modules qu’on considère.

Il est probable que notre technique de démontrer des identités globales
de changement de base se généralise à d’autres situations. Il faudrait alors
élucider la relation avec la théorie d’endoscopie. Nous reviendrons sur ce
point dans un travail futur.

Un résumé en anglais de cet article a été publié dans les actes de la
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conférence ”Automorphic forms and representations of algebraic groups over
local fields” tenue à Kyoto en Janvier 2003 [18].

De nombreuses personnes m’ont aidé à la réalisation de ce travail. En
particulier, je voudrais adresser un remerciements chaleureux à A. Genestier,
R. Kottwitz, L. Lafforgue, G. Laumon et tout particulièrement à M. Rapoport
dont les idées sur les modèles locaux m’ont éclairci la route à suivre. Ce travail
a été réalisé pendant un séjour à l’IHES que je remercie pour son hospitalité.

Notation

Soit X une courbe projective lisse géométriquement connexe sur un corps
fini Fq. On note F son corps des fonctions rationnelles. Pour tout schéma S,
on note |S| l’ensemble des points fermés de S. Pour tout x ∈ |X|, on note Fx

le complété de F en x, Ox son anneau des entiers, κ(x) le corps 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 défini par

deg(ax)x∈|X| =
∑

x

deg(x)x(ax).

On fixera une idèle a ∈ A× de degré 1.
On va fixer une clôture algébrique k de Fq. Si S est un schéma sur Fq, on

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

k.
On fixera D une algèbre à division centrale sur F , de dimension d2. Soit

D une OX -Algèbre de fibre générique D telle que Dx soit un ordre maximal
de Dx pour tout x ∈ |X|. Soit X ′ le plus grand ouvert de X constitué des
points x ∈ |X| tels que Dx est isomorphe à gld(Ox).

Soit G le schéma en groupes sur X qui associe à tout schéma affine
Spec(R) au-dessus de X le groupe (D⊗OX

R)×. Puisque la fibre générique D
de D est une algèbre à division centrale sur F , le groupe GF est anisotropique
c’est-à-dire qu’il ne contient aucun F -tore déployé non trivial. Au-dessus de
X ′, le schéma en groupes G est isomorphe à X ′ × GLd localement pour la
topologie Zariski de X ′. Sur X tout entier, il est isomorphe à X × GLd lo-
calement pour la topologie étale.

Il nous arrivera fréquemment de faire appel à l’équivalence de Morita
entre modules sur l’algèbre des matrices Md(K) et espace vectoriel sur un
corps K. Ceci se fait comme habitude à l’aide d’un idempotent e ∈ Md

qu’on va choisir une fois pour toutes. Ce choix est bénin dans la mesure
où il n’intervient que dans les discussions sur les classes d’isomorphisme de
modifications, qui finalement, ne dépendent pas de ce choix.
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1 D-chtoucas à modifications multiples

1.1 Modifications de D-fibrés et Grassmannienne affine

Considérons le champ D-Fib des D-fibrés de rang 1. Il associe à tout Fq-
schéma la catégorie en groupöıdes des D⊠OS-Modules à droite, localement
libre de rang 1. Ceux-ci sont en particulier des OX×S-Modules localement
libres de rang d2. Il est clair que D-Fib est aussi le champ des G-torseurs
localement triviaux pour la topologie étale de X , parce que G est le schéma
en groupes des automorphismes du D-module trivial à droites D et que tous
les autres objets de la catégorie D-Fib(k) est localement isomorphe à ce
module trivial.

Soit T̄ un sous-schéma fini de X̄ ′. Soient V et V ′ deux D-fibrés de rang
1 sur X̄ . Une T̄ -modification de V ′ dans V est un isomorphisme entre les
restrictions 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 restrictions de V et V ′ à

l’ouvert X̄−T̄ . Une T̄ -modification sera alors un isomorphisme t : V ′T̄ ∼
−→V T̄ .

On va définir ce que c’est l’invariant d’une T̄ -modification. Soit x̄ ∈ |T̄ |
un point de T̄ . Notons Ox̄ le complété de OX̄ en x, et notons Fx̄ son corps des
fractions. Notons V et V ′ les fibres génériques de V et V ′ respectivement. La
T̄ -modification t permet d’identifier V

∼
−→V ′ ainsi que leurs complétés en x̄

qu’on note Vx̄
∼
−→ V ′

x̄. Le complété en x̄ de V définit un Dx̄-réseau de Vx̄, celui
de V ′ définit un Dx̄-réseau de V ′

x̄. Puisque T̄ est contenu dans X̄ ′ l’ouvert de
non-ramification de D, il existe un isomorphisme Dx̄ ≃Md(Ox̄) qui induit un
isomorphisme Dx̄ ≃Md(Fx̄). En utilisant l’idempotent standard e ∈Md(Ox̄),
on obtient un Fx̄-espace vectoriel e(Vx̄) = e(V ′

x̄) de dimension d avec deux
Ox̄-réseaux e(Vx̄) et e(V

′
x̄). La position relative de ces deux réseaux est donnée

par une suite de d entiers décroissants

λx̄ = (λ1 ≥ λ2 ≥ · · · ≥ λd)

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

On peut donc associer à toute T̄ -modification t : V T̄ → V ′T̄
′

une fonction
inv(t) : |T | → Zd

+ à valeurs dans

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

définie par x̄ 7→ invx̄(t). Il sera assez commode d’écrire formellement inv(t)
sous la forme

inv(t) =
∑

x̄∈T̄

invx̄(t)x̄.
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En termes des G-torseurs, une T̄ -modification est un isomorphisme en-
tre les restrictions de deux G-torseurs V et V ′ à X̄ − T̄ . Dans un voisinage
assez petit de T̄ contenu dans X̄ ′, G est isomorphe à GLd. Un tel isomor-
phisme étant choisi, on peut associer à une T̄ -modification de G-torseurs,
une T̄ -modification de fibrés vectoriels de rang d. L’invariant défini ci-dessus
cöıncide avec l’invariant habituel associé à une T̄ -modification entre deux
fibrés vectoriels de rang d définis 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, défini comme 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 fonction croissante ρ : Zd
+ → N définie par

ρ(λ) =
1

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

pour les calculs de dimension. On a, en particulier, 2ρ(µ) = 2ρ(µ∨) = d− 1.
Les modifications de position µ et µ∨ correspondent bien aux notions

usuelles de modifications supérieures et inférieures de fibrés vectoriels de
rang d. Soit ū ∈ X ′(k) et prenons T̄ = {ū}. Une T̄ -modification de D-fibrés

t : V T̄ → V ′T̄ d’invariant µ se prolonge un une injection D ⊗Fq
k-linéaire

V → V ′ dont le conoyau est un k-espace vectoriel de rang d, supporté par ū.
Si de plus, on a choisi un voisinage assez petit de ū sur lequel il existe un

isomorphisme entre G et GLd, une T̄ -modification de D-fibrés t : V T̄ → V ′T̄

de position µ induit, sur ce voisinage, une injection de fibrés vectoriels de
rang d dont le conoyau est un k-espace vectoriel de dimension 1, supporté par
ū. Idem, les T̄ -modifications d’invariant µ∨ correspondent aux modifications
inférieures de fibrés vectoriels de rang d.

Définition 1.1.1 Soit λ ∈ Zd
+. Le champ D-Hckλ associe à tout Fq-schéma

S la catégorie en groupöıdes des données (u,V,V ′) comprenant :

– 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 restrictions de V et V ′ au complémentaire 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 modification

ts̄ : V
′{ū}
s̄

∼
−→V

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

On va aussi considérer le sous-champ D-Hck′λ de D-Hckλ classifiant les
mêmes données, mais en imposant une condition plus forte sur la modifi-
cations t : on demande qu’en tout point géométrique s ∈ S(k), la {u(s̄)}-
modification ts̄ a l’invariant invu(s̄)(t) = λ.

Si λ est un élément minimal de Zd
+, comme µ ou µ∨, il est clair que

D-Hck′λ = D-Hckλ.

Proposition 1.1.2 Le morphisme

D-Hckλ → X ′ ×D-Fib

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

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 particulier, si λ est égal à µ où µ∨, le morphisme D-Hckλ → X ′ ×

D-Fib est projectif, lisse et purement de dimension relative d− 1.

Pour un λ non minuscule, D-Hckλ n’est pas nécessairement 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 affine, introduite par
Beilinson et Drinfeld [2]. Rappelons la définition 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 décroissante d’entiers naturels λ1 ≥ · · · ≥ λd
′
> 0 est bien défini.

Ici, ̟u est un uniformisant de X̄ en u. On ne va considérer que les suites de
longueur d′ ≤ d lesquelles seront complétées par nombre nécessaire de 0 pour
devenir un élément λ ∈ Nd

+ c’est-à-dire

λ = (λ1 ≥ λ2 ≥ · · · ≥ λd ≥ 0).

On notera alors inv(Q) = λ.

Définition 1.1.3 Pour tout λ ∈ Nd
+, le champ Qλ qui associe à tout Fq-

schéma S la catégorie en groupöıdes 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. Ici, e c’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 injection

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

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

D-Hckλ → Qλ ×D-Fib

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

Démonstration.Cet énoncé étant complètement standard, rappelons brièvement
l’idée de la démonstration. Pour démontrer que le morphisme

f : (u;V,V ′; t) 7→ (u;Q,V ′)

est lisse, il suffit de démontrer qu’il est une partie ouverte d’un fibré vectoriel.
La modification étant locale dans un voisinage de u, on peut remplacer D-
module par fibré vectoriel de rang n. Étant donnés un fibré vectoriel de rang
n et un O-module de torsion Q de type λ, la fibre du morphisme f consiste
en des application O-linéaire surjective V ′ → Q. En omettant la surjectivité,
la fibre est clairement un espace vectoriel de dimension fixe. Quant à la
condition de surjectivité, c’est une condition ouverte. �

Il n’est pas difficile d’étendre la définition de Qλ et la proposition ci-
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 . Ceci ne dépend pas de l’entier N pourvu que
λd + N ≥ 0. Si t est une modification en u de V ′ dans V de position λ, t
induit une modification en u de V dans V ′[N ] de type λ+N . La proposition
s’étend donc sans difficultés au cas λ ∈ Zd

+.
L’énoncé suivant utilise le lien entre Qλ et les cellules de la Grassmanni-

enne affine introduite par Lusztig [14] dont les références utiles incluent [6],
[15] et [17].
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Proposition 1.1.5 Il existe une variété projective Q̃λ telle que localement

pour la topologie étale de X ′, il existe de X ′-morphismes lisses surjectifs de

X ′ × Q̃λ sur Qλ.

Démonstration. Suivant Mirkovic et Vilonen [15], on considère le foncteur
Q̃λ,X′ qui associe à tout Fq-schéma 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 modification en u d’invariant petit ou égal à λ,
du D-fibré trivial D dans V.

Ce foncteur est représentable par un schéma projectif au-dessus X ′. D’après
la proposition précédente, on sait que le morphisme Q̃λ,X′ → Qλ est un
morphisme lisse. Il n’est pas difficile de vérifier qu’il est surjectif.

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

Q̃λ,Y ′ = Q̃λ,X′ ×X′ Y ′.

Localement pour la topologie étale, on peut supposer que Y ′ est isomorphe à
la droite affine. Puisque Y ′ ≃ A1, on a une action par translation de A1 sur
Q̃λ,X qui permet d’obtenir un isomorphisme Q̃λ,Y ′ ≃ Y ′ × Q̃λ où Q̃λ est une
fibre quelconque de Q̃λ,Y ′ au-dessus de Y ′. �

Corollaire 1.1.6 Soit Aλ le complexe d’intersection de Qλ. Il satisfait deux

propriétés :

1. Il est localement acyclique par rapport au morphisme Qλ → X ′.

2. Ses restrictions aux fibres de Qλ sur X ′ sont, à décalage près, des fais-

ceaux pervers irréductibles.

Démonstration. Localement pour la topologie étale de X ′, il existe un X ′-
morphisme lisse surjectif X ′ × Q̃λ → Qλ. On se ramène donc à démontrer
l’énoncé pour X ′ × Q̃λ où il se déduit de la formule de Kenneth. �

D’après un théorème de Lusztig, les faisceaux pervers Aλ sur Qλ réalisent
géométriquement une base, assez remarquable, de l’algèbre de Hecke lorsque
λ parcourt l’ensemble Zd

+. Pour préciser cet énoncé dont on va s’en servir,
rappelons la définition des algèbres de Hecke.

Soit x un point fermé de X ′. On définit Hx comme l’algèbre des fonctions
à valeurs dans Qℓ, à support compact dans G(Fx) qui sont invariantes à
gauche et à droite par G(Ox). La structure d’algèbre de Hx est définie par le
produit de convolution usuelle

(f ∗ f ′)(g) =

∫

G(Fx)

f(h)f ′(h−1g) dg
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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 Hecke de GLd. L’algèbre
de Hecke de GLd admet donc une base évidente (φλ(x)), paramétrée par les
λ ∈ Zd

+ ; la fonction φλ(x) étant la fonction caractéristique de la double-classe
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 difficile de montrer que la base ainsi obtenue, ne dépend ni
du choix de l’isomorphisme entre Gx et GLd, ni du choix de l’uniformisante
̟x.

L’isomorphisme de Satake permet d’identifier canoniquement l’algèbreHx

avec l’algèbre Qℓ[Ĝ]
Ad(Ĝ) des fonctions polynômiales

f̂ : Ĝ(Qℓ)→ Qℓ

qui sont invariantes par l’action 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 fonction définie par la trace de tout élément ĝ ∈ Ĝ(Qℓ) sur la
représentation irréductible de Ĝ de plus haut poids λ. Ces fonctions forment
une base de Qℓ[Ĝ]

Ad(Ĝ) lorsque λ parcourt Zd
+. Le transformé de Satake φ̂λ

de la fonction double-classe aλ diffère en général de ψ̂λ. Le faisceau pervers
Aλ tient compte précisément de cette différence.

Supposons deg(x) = s. Les k-points du champ Qλ au-dessus de x, en
nombre fini, tous définis sur Fqs , correspondent bijectivement aux éléments
α ∈ Zd

+ tels que α ≤ λ. On les note α(x) ∈ Qλ(x). Soit Pλ,α(q
s) la trace de

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

Théorème 1.1.7 (Lusztig-Kato) La fonction

ψλ =
∑

α≤λ

Pλ,α(q
s)φα(x)

dans Hx, a pour transformé de Satake la fonction ψ̂λ définie par la trace sur

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

On renvoie à [14] pour la démonstration algébrique de ce théorème. Il a
été ensuite interprété comme une équivalence tannakienne par Ginzburg [6]
et Mirkovic-Vilonen [15].
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1.2 Modifications itérées et propriété de factorisation

On aura aussi besoin de considérer des suites de modifications avec les
invariants bornés. Soient n un entier naturel et λ = (λ1, . . . , λn) un n-uple
d’éléments de Zd

+.

Définition 1.2.1 Le champ D-Hckλ associe à tout Fq-schéma S la catégorie

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

n
i=0, (tj)

n
j=1) comprenant

– 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 restrictions de Vj−1 et Vj au complémentaire 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

modification tj : V
{ūj}
j

∼
−→V

{ūj}
j−1 a l’invariant invūj

(tj) ≤ λj.

Il est clair sur sa définition que D-Chtλ peut être construit au moyen de
”produits fibrés successifs”. Pour tout j = 1, . . . , n, si on note pj et p′j les
deux projections de D-Chtλj

sur D-Fib qui envoie (u,V,V ′, t) sur V et V ′

respectivement, alors on a

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

On va aussi considérer le sous-champ D-Hck′λ de D-Hckλ classifiant les
mêmes données mais en imposant une condition plus forte sur les modifica-
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 associe ((uj)
n
j=1, (Vj)

n
j=0, (tj)

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

et projectif. 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 cas d’une seule modification au moyen du
produit fibré successif, mentionné ci-dessus. �

Sur l’ouvert complémentaire de la réunion des diagonales de X ′n, on aura
en un vrai produit fibré. Cette propriété de factorisation, facile à démontrer,
est pourtant très importante. Elle a été, en particulier, à la base de la con-
struction de la contrainte de commutativité de Drinfeld, voir [15] et [5], et a
fortiori de l’interprétation géométrique de l’homomorphisme de changement
de base.
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Proposition 1.2.3 Au-dessus de l’ouvert U de X ′n complémentaire de la

réunion des diagonales, D-Hckλ est canoniquement isomorphe au produit

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

Démonstration. Il s’agit d’une propriété bien connue des modification de
fibrés vectoriels. Soit x1, x2 deux points distincts de X̄ . Fixer un fibré vectoriel
V sur X̄ . Alors donner une ”grande” modification

t : V ′{x1,x2} ∼
−→V{x1,x2}

telle que invxj
(t) = λj est équivalente à donner deux modifications indépendantes

t′1 : V
′x1

1
∼
−→Vx1 et t′2 : V

′x2

2
∼
−→Vx2

telles que invxj
(t′j) = λj , ou encore équivalente à deux modifications ”en

itération”
t2 : V

x2
2 → V

x2
1 et t1 : V

x1
1 → V

x1

avec les mêmes invariants. L’adaptation est évidente au cas de D-fibrés si on
suppose en plus que x1, x2 sont dans X ′. La proposition s’en déduit. �

Tout comme dans le cas d’une seule modification, on veut construire un
objet ”minimal” qui capture toutes les singularités du morphisme D-Hckλ →
X ′n ×D-Fib.

Définition 1.2.4 Supposons que λ1, . . . , λn ∈ Nd
+. Le champ Qλ qui associe

à tout Fq-schéma la catégorie en groupöıdes 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 injection

DX ⊠OS-linéaire tj : Vj →֒ Vj−1. De plus, si Qj désigne le conoyau 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 associer à ((uj); (Vj), (tj)) la paire ((uj), (Qj)) ∈ Qλ comme ci-dessus

et le D-fibré V0 ∈ D-Fib, est un morphisme lisse.
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Démonstration. On se ramène par récurence au cas n = 1, donc à la propo-
sition 1.3, en se servant de la description D-Hckλ comme un ”produit fibré
successif”, donnée juste après la définition 1.2.1. �

La définition 1.2.4 et la proposition 1.2.5 se généralisent sans difficulté à
tous λ1, . . . , λn ∈ Zd

+.

Proposition 1.2.6 Le complexe d’intersection Aλ de Qλ a les propriétés

suivantes.

1. Il est localement acyclique par rapport au morphisme Qλ → Xn.

2. Ses restrictions aux fibres de ce morphisme sont des faisceaux pervers

irréductibles.

Démonstration. Essentiellement la même démonstration que 1.1.6 marche. �

On a de plus une propriété de factorisation.

Proposition 1.2.7 Au-dessus de l’ouvert U de X ′n complémentaire de la

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

phisme, Aλ s’identifie à Aλ1 ⊠ · · ·⊠Aλn
.

Démonstration. Il suffit de combiner la propriété de factorisation avec la
formule de Kunneth. �

1.3 D-chtoucas à modifications multiples

Nous allons commencer par rappeler d’abord la notion de D-chtouca tel
qu’elle est étudiée dans [10]. Notons que les D-chtoucas de loc. cit. eux peu-
vent avoir un rang arbitraire alors qu’ici nous allons nous restreindre au rang
1 pour avoir un problème de module de type fini et propre. En contrepartie,
nous relaxons les conditions sur le nombre et les types de modifications.

On considère le champ D-Chtµ,µ∨ qui associe à tout Fq-schéma S la
catégorie en groupöıdes 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 injections D ⊗ OS-linéaires t : V → V

′ et t′ : σV → V ′ dont les
conoyaux sont supportés respectivement par les graphes Γ(u) et Γ(u′)
respectivement, et sont des OS-Modules localement libres de rang d sur
ces supports.

Ici on a noté σV = (idX×FrobS)
∗V où FrobS : S → S est l’endomorphisme de

Frobenius de S qui induit l’identité sur l’espace topologique de S et l’élévation
à la puissance q dans le faisceau structural.

Cette donnée est clairement 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-fibrés σV

∼
−→V ′′

de sorte qu’on a un diagramme 2-cartésien

D-Chtµ,µ∨ −−−→ D-Fib


y



y

D-Hckµ,µ∨ −−−→ D-Fib×D-Fib

où la flèche verticale droite est le morphisme graphe (FrobD-Fib, id) de l’en-
domorphisme de Frobenius FrobD-Fib de D-Fib.

On est donc conduit à une généralisation à peu près immédiate de la
notion originale de D-chtoucas de Drinfeld. Elle a d’ailleurs été mentionnée,
entre les lignes, dans le premier article de Drinfeld [4]. Elle a récemment
réapparu dans une prépublication de Varshavsky [20].

Soit λ = (λ1, . . . , λn) une suite de n éléments de Zd
+. On définit le champ

D-Chtλ en formant le produit cartésien

D-Chtλ −−−→ D-Fib


y



y

D-Hckλ −−−→ D-Fib×D-Fib

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

que
∑n

i=1

∑d
j=1 λ

j
i = 0.

On peut expliciter la définition de D-Chtλ comme suit.

Définition 1.3.1 Le champ D-Chtλ associe à tout Fq-schéma la catégorie

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

n
j=0, (tj)

n
j=1, ǫ) comprenant :

– 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 modification tj : V
{uj}
j

∼
−→V

{uj}
j−1 d’invariant

invuj
(tj) ≤ λj,

– un isomorphisme ǫ : σV0
∼
−→Vn.

Selon une suggestion de V. Lafforgue, on pourrait appeler ces objets
chtoucas à mille pates. Dans le cas particulier de deux pates, et pour

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

on retrouve bien la notion de D-chtoucas usuels de rang 1 tels qu’ils sont
étudié dans [10] chapitre 4.
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Si les points u1, . . . , un ∈ X
′(k) sont mutuellement distinctes, la liste des

données constituantes d’un D-chtouca, ayant ses modifications en u1, . . . , un,
peut se réduire à une en une seule modification

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

En effet la ”grande” modification t = ǫ ◦ tn ◦ · · · ◦ t1 détermine alors chacune
des composantes ǫ, tn, . . . , t1 d’après la proposition 1.2.3.

Pour éviter l’embarras causé par le nombre infini de composantes connexes
de D-Chtλ indexées par le degré du fibré V0, suivant [10], on va le quotienter
par l’action libre de aZ où a ∈ A×

F est un idèle de degré non nul qu’on a fixé
d’emblée. Bien entendu, quotienter par aZ, consiste à ajouter formellement
dans la catégorie D-Chtλ(S) un isomorphisme entre chaque objet avec l’objet
qui s’en déduit par tensorisation avec le fibré en droite L(a) associé 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 caractéristique.

1.4 Modèles locaux

Le champ des chtoucas usuels D-Chtµ,µ∨ est lisse au-dessus de X ′ × X ′.
Ce ne sera plus le cas pour D-Chtλ pour les suites λ = (λ1, . . . , λn) dont, au
moins, une des composantes n’est pas minuscule. On peut toutefois montrer
que toutes les singularités de D-Chtλ apparaissent déjà dans le Qλ qu’il est
donc raisonnable d’appeler le modèle local de D-Chtλ. Ceci est réminiscent
des modèles locaux de variétés de Shimura avec mauvaise réduction.

La théorie de déformation de variétés abéliennes de Grothendieck-Messing
est ici remplacée par un lemme de type transversalité du graphe de l’endo-
morphisme de Frobenius avec la diagonale, dont voici l’énoncé précis, voir
[10] section I.2, proposition 1.
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Lemme 1.4.1 Considérons un diagramme de champs sur Fq

W −−−→ U


y �



y (FrobU ,id)

M −−−→
(α,β)

U × U


y

Y

où Y est un Fq-schéma, où U est algébrique et localement de type fini sur

Fq,M est algébrique et localement de type fini sur Y , le morphisme (π, α) :
M→ Y × U est représentable et où le carré est 2-cartésien.

Alors W est algébrique et localement de type fini sur Y et le morphisme

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

partout non-ramifié et en particulier, quasi-fini.

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 ce lemme à notre situation
où Y = Qλ, U = D-Fib, et oùM = D-Hckλ, on obtient que le champ D-Chtλ
est algébrique et localement de type fini 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 complexe d’intersection de Sλ.

Corollaire 1.4.2 Le complexe d’intersection Sλ de D-Chtλ a les propriétés

suivantes :

1. Il est localement acyclique par rapport au morphisme caractéristique

cλ : Sλ → X ′n.

2. Ses restrictions aux fibres de ce morphisme sont à décalage près, des

faisceaux pervers irréductibles.
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1.5 Structure de niveau

Soit I un sous-schéma fermé de X . On note DI la restriction de D à I.
Soit Ṽ = ((ui), (Vi), (ti), ǫ) un D-chtouca à valeur dans S avec modifica-

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 c’est-à-dire u1, . . . , un ∈ (X ′−I)(S). On peut alors définir ce qu’est
une I-structure de niveau de Ṽ.

Puisque les ui évitent I, les modifications ti définissent des isomorphismes
entre les restrictions des Vi à I × S qu’on notera simplement VI ; c’est un
DI ⊗ OS-module localement libre de rang 1. L’isomorphisme ǫ : σV0

∼
−→Vn

induit un isomorphisme ǫI :
σVI

∼
−→VI .

Définition 1.5.1 Une I-structure 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 commutatif. Ici, l’isomorphisme vertical gauche est celui qui se déduit de

l’isomorphisme canonique Frob∗SOS
∼
−→OS.

On utilise une notation un peu abusive DI-Chtλ pour désigner le champ
des D-chtoucas de modification en dehors de I de position bornée par λ,
munis d’une I-structure de niveau. Suivant Lafforgue, on a un diagramme
2-cartésien

DI-Chtλ −−−→ Spec(Fq)


y �



y

(X ′ − I)n ×X′n D-Chtλ −−−→ DI-Trv

où DI-Trv est le champ en groupoides qui associe à chaque Fq-schéma S
la catégorie des DI ⊠ OS-Modules F localement libre de rang 1 muni d’un
isomorphism φ : σF

∼
−→F . La flèche horizontale en bas est défnie par

Ṽ 7→ (ǫI :
σVI

∼
−→VI).

La flèche verticale à droite est donnée par l’objet évident F = DI sur
Spec(Fq). Rappelons le théorème 2 de [10] section I.3.
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Proposition 1.5.2 La flèche verticale à droite du diagramme ci-dessus est

un D×
I -torseur par rapport à l’action triviale de D×

I sur Spec(Fq). Par conséquent,
la flèche verticale à gauche du carré est un morphisme représentable fini étale

et galoisien de groupe de Galois D×
I .

Posons SI
λ := D-ChtIλ/a

Z. On obtient par composition un morphisme lisse

f I
λ : SI

λ → Qλ et un morphisme

cIλ : SI
λ → (X ′ − I)n

qu’on appelle le morphisme caractéristique de Sλ. Nous notons F I
λ l’image

réciproque (f I
λ)

∗Aλ.

Corollaire 1.5.3 Le complexe d’intersection F I
λ de Sλ a les propriétés suiv-

antes :

1. Il est localement acyclique par rapport au morphisme caractéristique

cIλ : SI
λ → (X ′ − I)n.

2. Ses restrictions aux fibres de ce morphisme sont à décalage près, des

faisceaux pervers irréductibles.

1.6 Vérification du critère 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 celles de la
démonstration du théorème 1 de [10] IV.1 qui traite le cas des D-chtoucas
usuels de rang 1. Seule la dernière descente doit être un peu modifiée. Pour la
commodité du lecteur, nous allons résumer la démonstration avec des modi-
fications appropriées.

Un D-chtouca de rang 1 est automatiquement irréductible est donc α-
semi-stable pour tout α ∈]0, 1[ de sorte que le champ DI-Chtλ est de type
fini, voir [10], II.2 théorème 8. Il nous suffira donc pour démontrer la propreté
de cIλ de vérifier le critère valuatif de propreté pour ce morphisme.

Soient O un anneau de valuation discrète contenant Fq, K son corps des
fractions, κ son corps résiduel. Notons X = X ⊗Fq

O qu’on voit comme une
courbe fibrée sur Spec(O). Notons ηκ le point générique de la fibre spéciale
X ⊗Fq

κ de X . Notons O′ l’anneau local de X en le point ηκ, K
′ son corps

des fractions, κ′ est son corps résiduel.
Donnons-nous n morphismes zéros ui ∈ (X ′ − I)(O) avec 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 scalaires 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 connu suivant.

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

ouverte dont le fermé complémentaire est de codimension plus grand que 2.
Alors les foncteurs j∗ et j∗ entre la catégorie des OX -Modules localement

libres et la catégorie des OU -Modules modules localement libres sont quasi-

inverses l’une de l’autre et définissent une équivalence.

Prolonger un fibré vectoriel VK
j sur X ⊗Fq

K revient exactement à pro-
longer sa fibre générique Vi, de Spec(K

′) à Spec(O′), autrement dit, à choisir
un O′-réseau dans le K ′-espace vectoriel Vj . Dans le D-chtouca Ṽ K , les fi-
bres génériques Vj de VK

j peuvent être identifiées à l’aide des modifications

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

∼
−→V ′K

0 induit une
application σ-linéaire injective ǫV : V → V c’est-à-dire une application ǫV
vérifiant ǫV (αv) = σ(α)v pour tout α ∈ K ′ = F ⊗Fq

K où σ est défini par
σ(a⊗ b) = a⊗ bq pour tout a dans le corps des fonctions F de X et b ∈ K.

Rappelons le lemme suivant dans [4].

Lemme 1.6.3 (Drinfeld) Soit V un K ′-espace vectoriel muni d’une appli-

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

sous ǫV et parmi ceux-ci il en existe un qui contient tous les autres.

Soit π un uniformisant de l’anneau local O qu’on l’utilise aussi comme un
uniformisant de O′. Soient V un K ′-espace vectoriel muni d’une application
σ-linéaire injective ǫV : V → V . Soit M un O′-réseau ǫV -stable de V . Alors
M est dit admissible si l’application 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 précédent

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 admissible.

De plus, quitte à remplacer K par une extension finie L, (V, ǫV ) par (V ⊗K

L, ǫV ⊗ σL), V contiendra un réseau tV -stable admissible.

20



Revenons à notre situation où V est la fibre générique des composantes
VK
i du D-chtouca ṼK . Quitte à remplacer K par une extension finie, on peut

supposer que le O′-réseau M0 tV -stable maximal est admissible. En utilisant
M0, on étend alors canoniquement chaque Vj

K en un fibré Vj sur X . Par
fonctorialité, chaque modification tj s’étend en un isomorphisme entre les
restrictions de Vj−1 et Vj en dehors du graphe de uj. De même, l’action de
OX -Algèbre D sur VK

j et V ′K
I s’étendent en une action D sur Vj et V ′

j . En
fin, l’isomorphisme ǫ : σVK

0 → V
K
n s’étend en un morphisme ǫ : σV0 → Vn. Il

reste à vérifier trois choses :

1. les tj : V
{uj}
j−1 → V

{uj}
j sont des modifications d’invariant invuj

(tj) ≤ λj.

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

3. ǫ : σV0 → Vn est un isomorphisme.

La première assertion est évidente. En effet ti est une modification de
poisson bornée par λi en fibre générique, il en est de même en fibre spéciale.

La seconde assertion se déduit de la proposition 7 de [10] I.3 dont voici
l’énoncé.

Lemme 1.6.5 (Lafforgue) Supposons que D est une OX-Algèbre maximale.

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

Modules qui sont localement libres comme OX×S-Modules, dont les flèches

sont injectives et de conoyaux supportés par X ′ × S. Alors V0,V1 sont des

D ⊠OS-Modules localement libres.

Il reste à vérifier la dernière assertion. D’après le lemme 1.5, il suffit de
démontrer que ǫ induit un isomorphisme entre les fibres de σV0 et de Vn au
point générique ηκ de la fibre spéciale de X . Bien entendu, il revient au même
de démontrer que l’application ǭ : M̄0 ⊗κ′,σ κ

′ → M̄0 est un isomorphisme.
Par hypothèse d’admissibilité, l’application linéaire

ǭ : M̄0 ⊗κ′,σ κ
′ → M̄0

n’est pas nilpotente. Considérons la filtration de M̄0 définis par les images
des puissances de ǭ. Celle-ci est nécessairement stationnaire par la finitude
de la dimension. Il existe donc un sous-espace vectoriel 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′-espace vectoriel strict M̄0. Il va en
résulter une contradiction qui montrera que ǭ est en fait un isomorphisme.

Par construction, l’application linéaire restreinte ǭ : N ⊗κ′,σ κ
′ → N est

surjective donc bijective. Par hypothèse ǭ commute à l’action de D de sorte
que le sous-espace vectoriel N est D-stable.

Pour tout j = 0, . . . , n, le sous-espace vectoriel N définit par saturation
un sous-fibré Vj,N de V̄j = Vj ⊗O κ. Puisque N est stable sous l’action de D,
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V̄N
j est un DX⊠OS-Module. Les modifications tj induisent des isomorphismes

entre les restrictions de V̄N
i en dehors des sections u1, . . . , un. On a de plus

un isomorphisme ǭ : σV̄N
0 → V̄

N
n .

Soit v ∈ |X − X ′| une place où D se ramifie. Par hypothèse u1, . . . , un
évitent X − X ′, on peut identifier les complétés 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 vecteurs fixes par cet 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) cette 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 nécessaire que dδ(v) divise dim(N).
Puisque D est une algèbre à division sur F , le plus petit multiple commun
de tous les δ(v) quand v parcourt l’ensemble des places où D se ramifie est
égal à d. On en déduit que d2 divise dim(N) ce qui contredit le fait que N
soit un sous-espace vectoriel strict de M̄0. �

2 Systèmes locaux fondamentaux

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

cIλ : SI
λ → (X ′ − I)n

et d’un faisceau pervers F I
λ sur SI

λ qui est localement acyclique par rapport à

cIλ. Les images directes Ri(cIλ)∗F
I
λ sont donc des systèmes locaux. On va con-

sidérer le système local Z-gradué WI
λ en prenant pour sa i-ième composante

le système local Ri(cIλ)∗F
I
λ .

Le système local gradué WI
λ sur (X ′ − I)n est muni d’une action de

l’algèbre de Hecke HI et d’une action des endomorphismes de Frobenius
partiels que nous allons définir en nous calquant sur le cas des D-chtoucas
ordinaires.

2.1 Opérateurs de Hecke et points fixes

On va construire l’action de l’algèbre de Hecke par correspondance sur
WI

λ. Cette construction, complètement standard, sera rappelée, mais les vérifications
de routines seront laissées aux soins du lecteur.

On ne va considérer que l’action de l’algèbre de Hecke non ramifiée de
sorte que les places des X où l’algèbre à division centrale D est ramifiée,
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seront automatiquement négligées. L’algèbre de Hecke HI est définie comme
le produit tensoriel restreint HI =

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

des fonctions à support compact dans G(Fx), invariantes à gauche et à droite
par G(Ox).

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

des fonctions caractéristiques des double classes, voir 1.1. Le produit tensoriel
restreint HI admet donc une base φT ′,λ′

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

formées d’un diviseur réduit T ′ de X ′ − I et d’une fonction λ′T ′ : |T ′| → Zd
+ ;

la fonction φT ′,λ′
T ′

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

On va définir une action de HI sur WI
λ à l’aide des correspondances

définies comme suit.

Définition 2.1.1 Soit λ = (λ1, . . . , λn) ∈ (Zd
+)

n. Soit (T ′, λ′T ′) une paire

formée d’un sous-schéma T ′ fini réduit de X ′ et une fonction λ′T ′ : |T ′| → Zd
+.

Le champ ΦT ′,λ′
T ′

associe à tout Fq-schéma la catégorie en groupöıdes des

triples (Ṽ, Ṽ ′; t′′) formées

– de deux D-chtoucas

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 modifications d’invariant invuj
(tj) ≤ λj et invuj

(t′j) ≤ λj, tous les

deux munis de I-structure ι et ι′ respectivement, et ayant les mêmes

zéros et poles

u1, . . . , un ∈ (X ′ − I − T ′)(S),

autrement dit c’est un S-point de

DI-Chtλ ×(X′−I)n D
I-Chtλ ×(X′−I)n (X ′ − I − T ′)n,

– d’une T̄ ′-modification t′′ : Ṽ T̄ ′ ∼
−→Ṽ ′T̄ ′

d’invariant λ′
T̄ ′ c’est-à-dire de

la donnée pour tous j = 0, . . . , n d’une T -modification t′′j : V ′T̄
′

j
∼
−→V T̄ ′

i

commutant 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 ′-modification t′′0 détermine en fait uniquement toutes les autres t′′j ,
d’après la propriété de factorisation 1.2.3.

Proposition 2.1.2 Les projections

pr1, pr2 : ΦT ′,λ′
T ′
→ DI-Chtλ ×(X′−I)n (X ′ − I − T ′)n

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

fλ : DI-Chtλ → Qλ est le morphisme défini en 1.4.
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Par passage au quotient par l’action libre de aZ, on en déduit des mor-
phismes finis 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
défini en 1.4. On en déduit un isomorphisme pr∗1Fλ

∼
−→ pr∗2Fλ et donc une

correspondance cohomologique de (Sλ,Fλ) au-dessus de (X ′ − I − T ′)n. La
paire (T ′, λ′T ′) détermine de cette façon un endomorphisme de la restriction
deWI

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

et puisque tout endomorphisme de la restriction d’un systm̀e local à un ouvert
dense, se prolonge de façon unique en un endomorphisme du système local
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 ′
définit un ho-

momorphisme d’algèbres de HI vers l’algèbre des endomorphismes de WI
λ.

Démonstration. C’est complètement standard. �

Nous voulons calculer la trace de σs ◦ΦT ′,λ′
T ′

sur la fibre de WI
λ au-dessus

d’un point fixe de (X ′ − I)n par l’endomorphisme de Frobenius σs. Nous
allons donner ici une première description de la catégorie des points fixes de
la correspondance σs ◦ΦT ′,λ′

T ′
ainsi que de la trace de σs ◦ΦT ′,λ′

T ′
sur la fibre

de Fλ au-dessus des tels points fixes. Plus tard dans les sections 4 et 5, nous
allons revenir sur cette description pour lui donner une forme plus proche du
côté géométrique de la formule des traces de Selberg.

Précisons que la correspondance σs ◦ ΦT ′,λ′
T ′

consiste en le même champ
ΦT ′,λ′

T ′
, mais muni des deux projections

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 catégorie en
groupöıdes des points fixes de cette correspondance consiste donc en la catégorie
des objets formés de

– Ṽ, Ṽ ′ dans DI-ChtIλ(k) ayant les mêmes poles et zéros u1, . . . , un,

– les modifications t′′j : V ′
j
T ′ ∼
−→VT ′

j d’invariant inv(t′′j ) = λ′T ′ qui à com-
mutent à (tj) et (t

′
j), à ǫ et ǫ

′, enfin à ι et ι′,

– un isomorphisme σs

Ṽ
∼
−→Ṽ ′.

En utilisant ce dernier isomorphisme, on peut réécrire ces données comme
suit :

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

Vj
T ′ ∼
−→VT ′

j d’invariant inv(t′′j ) = λ′T ′, qui à
commutent à ( σs

tj) et (tj), à
σs

ǫ et ǫ, enfin 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 factorisation 1.2.3. Si en plus, on suppose

que les points u1, . . . , un sont deux à deux distincts, par la même propriété
de factorisation, on obtient une description particulièrement agréable de la
catégorie des points fixes.

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

distincts. Alors la catégorie des points fixes de σs ◦ ΦT ′,λ′
T ′

dans la fibre de

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

– un D-fibré V ∈ D-Fib(k),
– un isomorphisme ι : VI

∼
−→DI ⊗ k,

– t : σVT ∼
−→VT une T -modification telle que inv(t) =

∑n
i=1 λiui commu-

tant à σι et ι
– t′ : σs

VT ′ ∼
−→VT ′

une T ′-modification telle que inv(t′) = λ′T ′, commutant

à σs

ι et ι,
tels que le diagramme suivant commute

σs+1
V

σ(t′)
−−−→ σV

σs(t)



y



y t

σs

V −−−→
t′

V

Ici, V désigne la fibre générique de V.
Les points fixes de σs◦ΦT ′,λ′

T ′
dans SI

λ est la même catégorie en groupöıdes

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

′ ⊗ idL(a)) où L(a) est le fibré en droite sur X associée à l’idèle a de

degré non nul qu’on avait fixé d’emblée.

D’après 2.1.2, on a une propriété de compatibilité entre la correspondance
de Hecke ΦT ′,λ′

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

modèles locaux 1.4 :
fλ ◦ pr1 = fλ ◦ pr2.

Rappelons que la correspondance cohomologique pr∗1Fλ
∼
−→F∗

λFλ a été définie
grâce à cette propriété de commutation. On en déduit immédiatement l’énoncé
suivant.

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

dans la fibre

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

Alors la trace de la correspondance σs◦ΦT ′,λ′
T ′

sur la fibre de Fλ au-dessus

de (V; t, t′) est égale à la trace de Frobqs sur la fibre de Aλ au-dessus de Q.
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En particulier, la trace

Tr(σs ◦ ΦT ′,λ′
T ′
, (Fλ)(V ;t,t′))

ne dépend que de l’invariant inv(t) et s’exprime en terme de multiplicités
des poids dans des représentations de groupe dual grâce au théorème de
Lusztig-Kato, voir 1.1.7.

2.2 Endomorphismes de Frobenius partiels : descrip-
tion géométrique

Rappelons que pour tout Fq-schéma S, on a noté σ l’endomorphisme de
Frobenius de S qui induit l’identité sur l’espace topologique sous-jacent à S
et qui induit l’élévation à la puissance q dans le faisceau structural.

Pour tout sous-schéma fermé fini réduit I de X ′, et pour toute suite
λ ∈ (Zd

+)
n, on a construit un morphisme propre

cIλ : DI-Chtλ → (X ′ − I)n

et le système local gradué WI
r , somme directe des images directe dérivée du

faisceau pervers Fλ, voir le début du chapitre 2.
Pour tout j = 1, . . . , n, on note σj l’endomorphisme de (X ′ − I)n défini

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

On va démontrer que ces 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 défini 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 canonique

DI-Chtλ|U
∼
−→ (DI-Chtλ ×(X′−I),σi

(X ′ − I)n)|U .

Démonstration. Considérons d’abord le cas 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-schéma et un point de DI-Chtλ à valeurs dans S. Ce point
consiste 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 modification d’invariant
au plus λj ,

– ǫ : σV0
∼
−→Vn.
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Quitte à enlever V0 au début de la de la châıne et ajouter à la fin de la châıne,
σV1 muni de la modification

σ(t1) :
σV

σ(u1)
1

∼
−→ σV

σ(u1)
0 = Vσ(u1)

n ,

on a fabriqué un chtouca 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 canonique entre les deux champs

D-Hckλ2,...,λn,λ1

∼
−→D-Hckλ1,...,λn

compatible avec l’automorphisme τn : U I
n → U I

n défini par (u2, . . . , un, u1) 7→
(u1, . . . , un), parce que qu’ils sont tous les deux canoniquement isomorphes
au produit fibrés de D-Hckλ1 , D-Hckλ2 , .. et D-Hckλn

au-dessus de U I
n. En

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

morphisme entre
D-Chtλ2,...,λn,λ1

∼
−→D-Chtλ1,...,λn

compatible avec l’automorphisme τn : U I
n → U I

n . Ainsi, sous l’hypothèse
que (u2, . . . , un, σ(u1)) ∈ U I

n(S), on peut construire un canoniquement un
point de D-Chtλ1,...,λn

au-dessus de (σ(u1), u2, . . . , un). Il est évident que cette
construction est réversible de sorte que le morphisme construit est un iso-
morphisme. Notons que l’isomorphisme construit est au-dessus de l’ouvert
σ−1
1 (U I

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

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

l’intersection U I
n ∩ σ

−1
i (U I

n). �

On en déduit par passage au quotient pas aZ, un isomorphisme entre les
restrictions à U I

n ∩ σ
−1
j (U I

n) de σ
∗
jS

I
λ et SI

λ, qui identifie du même coup leur

complexe d’intersection F I
λ et σ∗

jF
I
λ . Par conséquent, on a un isomorphismes

entre les restrictions des systèmes locaux gradués σ∗
jW

I
λ etWI

λ à U I
n∩σ

−1
j (U I

n).
Puisque ce sont des systèmes locaux, cet isomorphisme se prolonge en un
isomorphisme

σ∗
j : σ∗

jW
I
λ

∼
−→WI

λ.

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

2.3 Endomorphismes de Frobenius partiels : descrip-

tion arithmétique

La construction de l’endomorphisme de Frobenius partiel dans le para-
graphe précédent fournit un ouvert explicite de (X ′ − I)n où on a un endo-
morphisme agissant géométriquement sur DI-Chtλ. Si on veut éventuellement
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compter le nombre de points fixes par un endomorphisme de Frobenius par-
tiel, on aura besoin d’une autre description, plus adélique, de l’endomor-
phisme de Frobenius partiel ce qui constitue l’objet de ce 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 indices i 6= j ; notons T̄ = {u1, . . . , un}. Ce point
consiste alors en la donnée d’une paire (V, t) où V est un D-fibré sur X̄ et
t : σV T̄ ∼

−→V T̄ est une T̄ -modification telle que pour tout j = 1, . . . , n, on a
invuj

(t) ≤ λj .
Pour toute suite d’entiers naturels s = (s1, . . . , sn) ∈ Nn, considérons

l’endomorphisme de Frobenius partiel

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

Comme on a vu dans le paragraphe précédent, pour qu’on puisse relever ∂sσ
en un morphisme entre les fibres

DI-Chtλ(u)→ D
I-Chtλ(∂

sσ(u))

il est nécessaire d’imposer la condition que, pour toute collection d’entiers
(l1, . . . , ln) telle que 0 ≤ lj ≤ sj , on a σli(ui) 6= σlj(uj) pour tous i 6= j. Dans
ce paragraphe, on imposera une condition différente sur les x̄j et on précisera
la compatibilité entre les deux constructions.

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

ν : {1, . . . , n} → {1, . . . , m}

l’unique application telle que le point géométrique uj soit supporté par la
place vν(j), pour tous j = 1, . . . , n.

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

Notons T = {v1, . . . , vm} le fermé réduit de X réunion de v1, . . . , vm. Soit
Xvi le complété formel de X en vi. D’après le théorème de recollement formel
de Beauville-Laszlo [1], la donnée du D-fibré V en X ⊗Fq

k est équivalente
aux données

1) d’un D-fibré VT sur (X − T )⊗Fq
k

2) pour tous i = 1, . . . , m, d’un D-fibré 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 ces termes, la donnée supplémentaire d’une T -modification 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 commutatif.
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 définis 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 décrit par un uplet

[(VT ,Vvi, ξi), (t
T , tvi)]

avec l’indice i = 1, . . . , m, vérifiant 1)-6) comme ci-dessus. Il est clair que
les tvi sont complètement déterminés par tT et les ξi. Leur présence dans
le 5-uplet permettent toutefois de décrire plus explicitement l’impact des
endomorphismes de Frobenius partiels ∂sσ.

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

l’hypothèse 2.3.1. En particulier s : {1, . . . , n} → N se factorise par ν et par

une fonction {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))] avec

ξ′i = Nsi(tvi)
−1ξi = (tvi

σti · · ·
σsi−1

tvi)
−1ξi,

représente un point de DI-Chtλ(∂
sσ(u)). Ceci définit donc un relèvement de

∂sσ
∂sσ : DI-Chtλ(u)→ D

I-Chtλ(∂
sσ(u)).
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Démonstration. Il nous faut vérifier les conditions 1)-6) pour le uplet

[(VT ,σ
siVvi , ξ

′
i), (t

T , σsi(tvi))]

Les conditions 1)-4) étant évidentes, vérifions 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

commute. On sait que la σ-conjugaison de tT |X∗
vi
⊗Fqk

par ξi, est tvi . Un calcul

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

par ξ′i = Nsi(tvi)
−1ξi,

est σsi tvi . On en déduit que le diagramme commute.
Pour 6), il faut vérifier certaines égalités sur les invariants. Si

inv(t) =

m∑

i=1

inv(tvi) =

n∑

j=1

µjuj

avec µj ≤ λj , alors

m∑

i=1

inv(σ
si tvi) =

n∑

j=1

µjσ
sj(uj)

ce qui prouve 6). �

En itérant la construction 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 défini par les
conditions

σlj(uj) 6= σlj′ (uj′)

pour toutes indices 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 comme dans
2.2.1, on pourrait l’appliquer simultanément à une collection {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 défini par les conditions
suivantes
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– uj 6= uj′ pour toutes j 6= j′

– σlj (uj) 6= σl′j (uj′) pour toutes indices 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) vérifiant l’hypothèse
2.3.1 appartient à l’ouvert Us. Au-dessus de ce point, les deux constructions

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

identiques.

Démonstration. C’est clair sur les définitions. �

Soient T ′ un fermé réduit de X ′ étranger à T = {v1, . . . , vm} et λ′T ′ :
|T ′| → Zd

+. Soit ΦT ′,λ′
T ′

la correspondance de Hecke associée. Pour toute

suite d’entiers s = (s1, . . . , sn) avec si > 0, la catégorie des points fixes de la
correspondance

∂sσ ◦ ΦT ′,λ′,T ′

peuvent être décrits comme suit.

Proposition 2.3.4 Soient u = (u1, . . . , un) ∈ (X ′− I)n(k) tels que uj 6= uj′

pour toutes indices j 6= j′. Soit s = (s1, . . . , sn) une suite d’entiers stricte-

ment positifs qui vérifie l’hypothèse 2.3.1. Alors la catégorie des points fixes

de ∂sσ ◦ ΦT ′,λ′,T ′ dans la fibre de DI-Chtλ(u) est celle formée des uplets

(V, t, t′, ι) et des isomorphismes de tels uplets. Ces uplets sont constitués de

– (V, t, ι) est un point de DI-Chtλ(u) où V est un D-fibré sur X̄, t :
σV T̄ ∼
−→V est une T̄ -modification, T̄ étant {u1, . . . , un}, telle que inv(t) ≤∑n

i=1 λiui, où enfin ι est une I-structure de niveau. Notons (∂sσ)(V, t, ι) =
(V1, t1, ι1).

– t′ est une T ′-modification de D-chtoucas

t′ : V1
T ′ ∼
−→VT ′

.

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

dans le sens évident, voir proposition 2.1.4.
La catégorie des points fixes de ∂sσ ◦ ΦT ′,λ′,T ′ dans la fibre de SI

λ(u) est

la catégorie en groupöıdes obtenue à partir de la précédente en ajoutant

formellement un isomorphisme entre (V, t, t′, ι) et (V, t, t′, ι) ⊗ L(a) comme

dans 2.1.4.

2.4 Sur un théorème de Drinfeld

Drinfeld a démontré qu’un système local sur un produit de deux courbes,
stable par les endomorphismes de Frobenius partiels, est nécessairement triv-
ial sur un produit de revêtements étales de chacune des courbes, voir une
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démonstration dans [10]. Ceci reste vrai pour un produit de n courbes lisses
quasi-projectives. Comme m’a expliqué Laumon, it suffit de modifier un peu
l’argument dans [10], pour généraliser ce théorème de Drinfeld au cas de n
courbes. Par récurrence sur n, on est amené à démontrer l’énoncé suivant.

Théorème 2.4.1 Soit X une courbe quasi-projective et S un schéma intègre

normal, de type fini sur Fq. Soit Y un revêtement fini étal de X × S muni

d’un isomorphisme (idX × σS)
∗Y

∼
−→ Y . Alors, il existe des revêtements finis

étales X ′ de X et S ′ de S tel que V devient trivial sur X ′ × S ′.

Rappelons brièvement l’argument de [10], IV.2 théorème 4. Notons X̄ la
courbe projective et lisse qui contient X comme un ouvert dense. Soit Ȳ le
normalisé de X̄ × S dans le corps des fonctions rationnelles sur Y , Ȳ est
un schéma intègre, fini sur X̄ × S. Dans loc. cit. p. 174, Lafforgue utilise
l’hypothèse dim(S) = 1 pour montrer que Ȳ est plat sur S du moment que
Ȳ est intègre. Lorsque S a dimension plus grand que 2, le lieu de non plat-
itude de Ȳ sur S est de codimension au moins 2. Par ailleurs, puisque la
restriction à un ouvert complémentaire d’un fermé de codimension 2 induit
une équivalence des catégories des revêtements finis étales, il est loisible d’en-
lever de S des fermés de codimension 2 et donc de supposer que Ȳ est plat
sur S. La suite de l’argument est maintenant le même que dans loc. cit. La
donnée de Ȳ muni d’un isomorphisme (idX×σS)

∗Ȳ
∼
−→ Ȳ est équivalente à la

donnée d’un morphisme de S vers le champ classifiant des schémas finis sur
X̄ munis d’un isomorphisme avec son transformé par Frobenius. Ce champ,
d’après le lemme 5 de loc. cit p.173, est une union disjointe des classifiant
des groupes finis

⊔

iB(Aut(Ȳi)), où Yi par court l’ensemble des revêtement
finis de X̄×Fq

k, munis d’un isomorphisme avec son transformé de Frobenius
(idX × σk)

∗Ȳi. Puisque S est intègre, il s’envoie sur l’un de ces classifiants,
disons B(Aut(Ȳ1)). Prenons le revêtement étale S ′ de S image réciproque
du revêtement tautologique de Aut(Ȳ1) par le point. Sur X̄ × S ′, Ȳ devient
isomorphe à Ȳ1 × S

′. Il suffit de prendre un revêtement étale X ′ de X qui
trivialise Ȳ1. �

2.5 La forme du module virtuel

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

chaque système local WI
λ,i = RicIλFλ muni des endomorphisme de Frobenius

partiel σ∗
i : σ∗

iW
I
λ,i

∼
−→WI

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

Pour tout système localW sur (X ′−I)n muni d’un action de HI , on note
[W] sa classe dans le groupe de Grothendieck des HI ⊗π1(X

′− I)n-modules.
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Notons [WI
λ] la somme alternée

[WI
λ] =

∑

i

(−1)i[WI
λ,i].

L’expression suivante peut être devinée à partir des conjectures de Langlands
sur la cohomologie des variétés de Shimura. Notons l’absence des termes
endoscopiques dans notre cas 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 parcourt l’ensemble des représentations automorphes de D× sur lesquelles

aZ agit trivialement,

– le sous-groupe compact KI de G(AF ) est associé au niveau I de façon

usuelle ; πKI est l’espace des vecteurs fixes de π sous ce groupe.

– pri est la projection de (X ′ − I)n sur son i-ième facteur.

– Lλi
(π) est le système local sur (X ′−I) obtenu en composant le paramètre

de Langlands de π

σπ : π1(X
′ − I)→ GLd(Qℓ)

avec la représentation algébrique irréductible de GLd(Qℓ) de plus haut

poids λi.

3 L’action du groupe symétrique Sr

3.1 Situation A : descente à la Weil

Soit λ = (λ1, . . . , λn) ∈ (Zd
+)

n. Pour tout entier naturel r, considérons les
produit cartésien r fois

(cIλ)
r : (SI

λ)
r → (X ′ − I)rn.

sur lesquels le groupe symétrique Sr agit de manière évidente. En particulier,
l’action sur (X ′ − I)rn est donnée par τ(xij)

i=1,...,r
j=1,...,n = (x′ij )

i=1,...,r
j=1,...,n avec x′ij =

x
τ(i)
j .

La somme directe des images directes dérivées Ri(cIλ)
r
∗F

⊠r
λ est, par la

formule de Kunneth (WI
λ)

⊠r. Notons-le A. Le système local gradué A est
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muni en plus de l’action de (HI)⊗r d’une action de Sr qui relève de l’action
de Sr sur (X ′ − I)rn. Notons [A] la classe alternée de A dans le groupe de
Grothendieck des systèmes locaux sur (X ′−I)nr muni des actions compatibles
de (HI)⊗r et de Sr relevant celle définie plus haut sur (X ′ − I)rn.

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

fixe par Sr c’est-à-dire x
i
j = xi

′

j pour tous i, i′ ∈ {1, . . . , r} et j ∈ {1, . . . , n}.
L’actions de Sr sur (X ′ − I)rn définit alors une action de Sr sur le groupe
fondamental π1((X

′ − I)rn, x). Dire que l’action 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-direct

π1((X
′ − I)rn, x)⋊Sr.

Il y a une équivalence entre la catégorie des systèmes locaux sur (X ′ − I)rn

munis d’une action compatible de Sr et la catégorie des représentations du
produit semi-direct π1((X

′ − I)rn, x)⋊Sr. Cette équivalence est le foncteur
fibre en x.

Soit [Ax] la classe alternée de Ax dans le groupe de Grothendieck des
représentations π1((X

′ − I)rn, x) ⋊Sr munies d’une action de (HI)⊗r com-
patible avec l’action 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 parcourent l’ensemble des représentations automorphes
de G sur lesquelles aZ agit trivialement,

– m(πi) est la multiplicité de πi,
– prij est la projection (X ′ − I)rn → (X ′ − I) sur la composante uij,
– Lλj

(πi) est le système locale sur (X ′ − I) associée à la représentation
automorphe πi et au copoids dominant λj,

– l’action d’un élément τ ∈ Sr envoie le terme indexé par (π1, . . . , πr)
sur le celui indexé par (πτ−1(1), . . . , πτ−1(r)).

À la place de l’action de tout le groupe symétrique Sr, on aura besoin
de regarder que l’action du sous-groupe des permutations cycliques Z/rZ de
Sr. On notera désormais τ le générateur de ce groupe cyclique. En tordant
la Fq-structure évidente sur (X ′ − I)r par l’automorphisme τ , on obtient la
Fq-structure obtenue par la descente à la Weil de Fqr à Fq.
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3.2 Situation B : D-chtoucas à modification symétrique

Soit λ = (λ1, . . . , λn) ∈ (Zd
+)

n. Pour tout entier naturel r, considérons la
suite r.λ

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

r

, . . . , λn, . . . , λn
︸ ︷︷ ︸

r

) ∈ (Zd
+)

rn.

obtenue de λ par en bégayant chaque terme r fois.
Pour tout sous-schéma fini I de X , on a un morphisme propre

cIr.λ : SI
rλ → (X ′ − I)rn

et aussi un système local gradué WI
r.λ défini en prenant la somme directe

des images directes Ri(cIr.λ)∗Fr.λ où Fr.λ est le complexe d’intersection de

D-ChtIr.λ. Notons-le B. En plus de l’action de l’algèbre de Hecke HI , B est
muni d’une action du groupe symétrique Sr défini comme suit.

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

les diagonales. Cet ouvert visiblement stable sous l’action du groupe symétrique
Sr. L’action restreinte de Sr à U

I
rn est libre.

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

U I
rn.

Démonstration. D’après la propriété de factorisation, proposition 1.2.2, sur
l’ouvert U I

r.λ la donnée d’un point de D-ChtIr.λ est simplement la donnée d’une

seule modification 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 particulier, cela ne dépend
pas de l’ordre entre les uij, avec j fixe mais i variable. D’où on tire l’action
désirée de Sr. �

L’action de Sr sur D-ChtIrλ ×(X′−I)rn U
I
rn définie ci-dessus, commute de

manière évidente à l’action libre de aZ. On en déduit une action de Sr sur
SI
r.λ. Par conséquent, Sr agit sur le système local gradué WI

r.λ à U I
r . Mais

puisque c’est un système local, cette action se prolonge en une action de Sr

sur WI
r.λ relevant l’action de Sr sur (X

′ − I)rn.
En prenant un comme point base de (X ′ − I)rn un point géométrique x

fixe par Sr comme en 3.1, on obtient un produit semi-direct

π1((X
′ − I)rn, x)⋊Sr.

Dire que Sr agit sur le système local B compatiblement avec son action 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-direct π1((X

′−I)rn, x)⋊Sr.
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Notons [Bx] la classe alternée de B dans le groupe de Grothendieck des
représentations de π1((X

′ − I)rn, x) ⋊Sr munies d’une action commutante
de HI . En admettant la formule du théorème 2.4.1, cette classe [Bx] devrait
avoir la forme

[Bx] =
⊕

π

m(π)[πKI ⊗
r⊗

i=1

n⊗

j=1

(prij)
∗Lλj

(π)xi
j
]

où π parcourt l’ensemble des représentations automorphes de G sur lesquelles
aZ agit trivialement et où l’action de Sr sur la somme directe devrait se
déduire de l’action deSr par permutation sur chaque terme

⊗r
i=1(pr

i
j)

∗Lλj
(π)

pour chaques π et j fixés.
Dans la suite, on aura besoin que de l’action du groupe cyclique 〈τ〉 =

Z/rZ engendré par la permutation cyclique τ .

3.3 L’argument heuristique de comparaison

Les expressions plausibles pour [A] et pour [B] sont différentes : [B] ne
contenant grosso modo que les termes diagonaux de [A]. Toutefois, [A] et [B]
sont équivalentes dans un certain sens. Cette équivalence est l’énoncé central
de ce cet article.

Théorème 3.3.1 Soit x un point géométrique de (X ′ − I)rn fixe par Sr.

Soient g un élément arbitraire de π1((X
′ − I)rn, x), f un élément arbitraire

de HI . Soit τ ∈ Sr la permutation cyclique. 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 cas le guide qui nous a permis de découvrir 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 cyclique sous le groupe engendré par τ . La somme des
termes dans cette orbite est stable sous (f ⊗ 1 ⊗ · · · ⊗ 1)gτ , mais la trace
de cet opérateur sur cette somme est nulle, sauf si l’orbite est constituée
d’un seul élément, c’est-à-dire π1 = · · · = πr. Pour un tel terme, diagonal,
la comparaison résulte d’un lemme général d’algèbre, qui a été sans doute
connu de Saito et Shintani [19].

Lemme 3.3.2 (Saito-Shintani) Soit V un espace vectoriel de dimension

finie sur un corps K. Notons τ l’endomorphisme de V ⊗r défini 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 effet, en spécialisant le théorème 3.3.1 à la diagonale, on ob-
tiendra une identité globale de changement de base qui peut remplacer avan-
tageusement le lemme fondamental pour le changement de base cyclique ; il
lui est en fait équivalent. Le théorème 2.4.1 s’en déduit par le comptage en
se servant de cette identité. Le fait remarquable est qu’en vertu du théorème
de densité de Chebotarev, on peut se contenter de démontrer 3.3.1 sur l’ou-
vert complémentaire des diagonales, là où on peut encore s’en tirer par un
argument comptage.

Le comptage constitue donc l’outil technique de base pour démontrer
3.3.1 et en déduire 2.4.1. Dans la section suivante, nous allons reformuler le
processus de comptage du à Langlands et Kottwitz sous la forme qui puisse
s’appliquer à une situation où les ”polygones de Hodge” λi ne sont plus
nécessairement minuscules.

4 Comptage

La proposition 2.1.3 donne une première description de la catégorie des
points fixes d’un opérateur de Hecke, composé avec une puissance de Frobe-
nius. Nous allons reprendre cette description et lui donner une forme plus
proche du côté géométrique de la formule des traces de Selberg.

4.1 Problème de comptage

On va fixer une clôture algébrique k de Fq. Soient T̄ et T̄ ′ deux sous-
schémas finis disjoints de X̄ ′. Soit s un entier naturel.

Considérons la catégorie C(T̄ , T̄ ′; s) dont les objets sont des D-fibrés V
sur X ⊗Fq

k muni de deux modifications :

– une T̄ -modification t : σV T̄ → V T̄ ,
– une T̄ ′-modification 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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commute sur le plus grand ouvert de X̄ où toutes les flèches sont définies.
Les morphismes de la catégorie 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
′). Ici, L(a) est le fibré en droites

sur X associé à l’idèle a qu’on a fixé d’emblée. Un isomorphisme entre deux
objets de cette catégorie, sera appelé un a-isomorphisme.

Soient λT̄ , resp. λ
′
T̄ ′ , deux fonctions de |T |, respectivement |T ′| dans Zd

+.
Considérons aussi la sous-catégorie 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-schéma fermé de X étranger à T̄ et à T̄ ′. On considérera

aussi la catégorie 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-structure de niveau de (V, t).

On ajoute aussi formellement des isomorphismes qui identifie un quadruplet
avec son produit tensoriel avec L(a).

Notre problème de comptage consiste 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) parcourt un ensemble de représentants des classes d’isomor-
phisme d’objets de CI

λT̄ ,λT̄ ′
(T̄ , T̄ ′; s), en termes d’intégrales orbitales et d’intégrales

orbitales tordues et de la façon la plus naturelle possible.
Remarquons que la catégorie CI

λT̄ ,λT̄ ′
(T̄ , T̄ ′; s) est équivalente à la catégorie

des points fixes de σs ◦ ΦT ′,λ′
T ′
, le composé du Frobenius σs avec l’opérateur

de Hecke ΦT ′,λ′
T ′
, sur DI-Cht′λ(x̄1, . . . , x̄n)/a

Z où T̄ = {x̄1, . . . , x̄n} et où λ =

(λ(x̄1), . . . , λ(x̄n)), la catégorie des paires (V, t) où V est un D-fibré sur X̄ ,
où t : σV → V est une modification d’invariant inv(t) =

∑n
i=1 λ(x̄i)x̄i et

où ι est une I-structure de niveau. L’introduction de la nouvelle notation
CλT̄ ,λT̄ ′ (T̄ , T̄

′; s) a pour seul but de rendre momentanément symétrique les
rôles de T̄ et T̄ ′, et aussi de d’alléger la discussion sur le comptage.

Telle que je l’aperçois, cette symétrie entre T̄ et T̄ ′, qui n’est pas a priori
évidente sur le problème de module global, est au cœur de la démonstration
de Kottwitz du lemme fondamental pour le changement de base pour la
fonction unité [7]. Nous reprenons cette idée de Kottwitz pour compter les
chtoucas.

4.2 Les contraintes de rationalité sur T̄ et T̄ ′

Pour que le problème de comptage ci-dessus ne soit pas vide, les fermés
finis T̄ et T̄ ′ de X̄ ′, ainsi que les fonctions λT̄ et λT̄ ′ doivent satisfaire certaines
contraintes de rationalité.
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Proposition 4.2.1 Soient T̄ et T̄ ′ deux sous-schémas fermés finis réduits

et disjoints de X̄ ′. Soient λT̄ , λT̄ ′ des fonctions qui associent à tous points

x̄ ∈ T (k̄), respectivement x̄ ∈ T ′(k̄), un copoids λx̄, respectivement λ′x̄′. Soit

s ∈ N. A ces données on a associé une catégorie C comme précédemment.

Pour que C soit non vide, il faut que T̄ provienne par changement de base

d’un fermé Ts de X ′ ⊗Fq
Fqs et que T̄ ′ provienne d’un fermé T ′ de X ′. Les

fonctions λT̄ et λT̄ ′ sur |T̄ | et |T̄ ′| proviennent des fonctions sur |Ts| et sur
|T ′| respectivement.

Démonstration. Prenons un point fermé x ∈ |X ′| tel que x⊗Fq
k soit étranger

de T̄ . Notons Vx le complété de V par rapport à x qu’on va considérer comme
un Dx ⊗Fq

k-module libre de rang 1. On va aussi choisir un isomorphisme
Dx ≃ Md(Ox) de sorte qu’avec 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 bijection σ-linéaire t : e(Vx) → e(Vx). On obtient donc une
Ox-structure du Ox ⊗Fq

k-module libre e(Vx) en prenant le sous-Ox-module
e(Vx)

t=1 des éléments fixés par t. On a donc un Dx-module V♭
x déterminé à

unique isomorphisme près, tel que

e(V♭
x) = e(Vx)

t=1.

La modification t′ induit elle une bijection σs-linéaire, notée t′, de la fibre
générique e(Vx) de e(Vx) qui commute à t. Elle induit donc sur e(V ♭

x ) une
bijection Fx-linéaire qu’on note γx. En identifiant e(Vx) avec e(V ♭

x ) ⊗Fq
k,

l’application t′ s’écrit t′ = γx ⊗ σs. La position relative entre les réseaux
e(Vx̄) et t

′(e(Vx̄)) de e(Vx̄) ne dépend pas du choix d’un point géométrique x̄
au-dessus de x. On en déduit que T̄ ′ provient par changement de base d’un
fermé fini réduit T ′ de X ′.

On démontre de la même façon que T̄ provient par changement de base
d’un fermé Ts de X

′ ⊗Fq
Fqs . �

Corollaire 4.2.2 Soient T̄ et T̄ ′ deux fermés réduits de X̄ ′ comme dans la

proposition précédente. 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 cette
intersection 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 ce qui contredit l’une
hypothèses sur T̄ et T̄ ′. �

4.3 La fibre générique de (V ; t, t′)

Soient T̄ , T̄ ′ deux sous-schémas fermés finis, réduits et disjoints de X̄ ′

comme précédemment. Soit (V; t, t′) un objet de C(T̄ , T̄ ′; s). Notons V la
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fibre générique de V ; c’est un Dop ⊗Fq
k-module libre de rang 1. Les modifi-

cations t et t′ induisent des applications bijectives τ et τ ′ de V dans V qui
sont respectivement idDop ⊗ σ-linéaire et idDop ⊗ σs-linéaire. L’hypothèse de
commutation entre t et t′ implique que ττ ′ = τ ′τ .

Soient T et T ′ les fermés réduits disjoints de X ′ comme dans le corollaire
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

fibre générique. Soit x un point fermé de X − T , Vx le complété de V en x,
τx : Vx → Vx la bijection 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 place x /∈ T , leDx⊗Fq
k-module Vx admet unDx⊗Fq

k-réseau Vx tel que τx(Vx) = Vx. Il s’ensuit, comme 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 catégorie 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 bijections V → V
qui sont idD ⊗ σ-linéaire et idD ⊗ σ

s-linéaire respectivement qui vérifient les
propriétés suivantes

– τ et τ ′ commutent : ττ ′ = τ ′τ ,
– pour toutes places x ∈ |X − T |, on a (Vx, τx) est isomorphe à (Dx ⊗Fq

k, idDx
⊗σ), pour toutes places x ∈ |X−T ′|, on a (Vx, τ

′
x) est isomorphe

à ((Dx ⊗Fq
Fqs)⊗Fqs

k, idDx⊗FqFqs
⊗ σs).

Les flèches 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 irréductible.

Démonstration. Supposons qu’il existe une place x ∈ |X − X ′| où D est
complètement ramifiée. Puisque x /∈ T , la paire (Vx, τx) est isomorphe à
(Dx⊗k, idDx

, τ) par hypothèse. Cette paire est irréductible puisqueDx est une
algèbre à division centrale sur Fx. Dans le cas général, on utilise l’argument
avec le pgcd des invariants de D en les places ramifiées, comme dans la
démonstration de 1.6.5. �

D’après la proposition 4.3.1, on a un foncteur de la catégorie C(T̄ , T̄ ′; s)
dans la catégorie C(T, T ′; s) qui associe à un triplet (V; t, t′) sa fibre générique
(V ; τ, τ ′). Sans savoir a priori que ce foncteur est essentiellement surjectif,
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on va appeler C(T, T ′; s) la catégorie des fibres génériques de C(T̄ , T̄ ′; s), et
chercher à classifier les classes d’isomorphisme des objets de C(T, T ′; s). Pour
cela il nous faut rappeler la théorie des φ-espaces de Drinfeld.

4.4 Rappels sur les φ-espaces

La théorie des φ-espace est due à Drinfeld. Une référence utile est l’ap-
pendice de [13].

Définition 4.4.1 Un φ-espace est un F ⊗Fq
k-espace vectoriel V muni d’une

application idF ⊗σ-linéaire bijective φ : V → V . Un morphisme de φ-espaces
α : (V1, φ1) → (V2, φ2) est une application F ⊗Fq

k-linéaire α : V1 → V2 telle

que φ2 ◦ α = α ◦ φ1. On note F la catégorie des φ-espaces.

Drinfeld a attaché à tous φ-espaces un invariant qu’il appelle une φ-paire
dont on va rappeler la définition.

Soit E une extension de F . Notons XE le normalisé de la courbe X dans
E. Notons Div0(XE) le groupe des diviseurs de degré 0 sur la courbe XE. On
a l’homomorphisme de groupes abéliens

E× → Div0(XE)

qui associe à une fonction rationnelle non nulle f ∈ E sur XE , son diviseur
div(f). Le conoyau de cette application qui est le groupe de des diviseurs
sur XE de degré 0 modulo des diviseurs principaux, est le groupe des points
rationnels de la jacobienne de XE , en particulier, c’est un groupe abélien fini.
Son noyau, étant le groupe des fonctions constantes non nulles en XE , est
aussi un groupe abélien fini. Il s’ensuit que l’homomorphisme de Q-espaces
vectoriels

E× ⊗Q→ Div0(XE)⊗Q

qui s’en déduit, est un isomorphisme.

Définition 4.4.2 Une φ-paire est une paire (E,Q) où E est une F -algèbre
de dimension finie et où Q est un élément de Div0(XE)⊗Q.

Soit E ′ la catégorie dont les objets sont des φ-paires (E,Q), une flèche

(E,Q)→ (E ′, Q′) dans E ′ est un homomorphisme de F -algèbres φ : E → E ′

tel que φ(Q) = Q′. On appelle la catégorie des φ-paires, la catégorie en

groupöıdes E , obtenue de E ′ en inversant toutes les flèches 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’inclusion évidente E ′× ⊗Q →֒ E× ⊗Q, il en existe
une qui est contenue 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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vérifie facilement 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 corps. Choisissons un
plongement de E dans une clôture séparable F sep de F . L’image de Q dans
(F sep)× ⊗Q est bien déterminée à Gal(F sep/F )-conjugaison près. Il est clair
qu’on peut retrouver la classe d’isomorphisme de (E,Q) à partir de cet
élément 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 classes d’isomorphisme des φ-
paires (E,Q) où E est un corps est en bijection naturelle avec [(F sep)× ⊗
Q]/Gal(F sep/F ).

On peut construire un foncteur de la catégorie F des φ-espaces dans la
catégorie E des φ-paires comme suit. Soit (V, φ) un φ-espace. Considérons
l’ensemble des paires (n, Vn) formée d’un entier naturel n et d’un F ⊗Fq

Fqn-
sous-espace vectoriel 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 filtrant.
Soit (n, Vn) une Fqn-structure de (V, φ) comme ci-dessus. La restriction

de φn à Vn définit alors un automorphisme linéaire de Vn. Notons E la F -
sous-algèbre de End(Vn) engendrée par la restriction 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 associée à (n′, V ′
n), on a

visiblement un F -homomorphisme canonique E ′ → E qui envoie Q′ sur Q.
Ceci définit un isomorphisme canonique dans la catégorie E . Puisque l’ordre
(n, Vn) ≤ (n′, V ′

n) est filtrant, les différentes φ-paires (E,Q) qu’on a construit
se diffèrent par un unique isomorphisme de E . On obtient ainsi un foncteur
F → E .

Théorème 4.4.4 (Drinfeld) 1. La catégorie des φ-espaces sur k est abélienne

F -linéaire et semi-simple.

2. Le foncteur F → E ci-dessus induit une bijection entre l’ensemble

des classes d’isomorphisme de φ-espaces irréductibles et l’ensemble des

classes d’isomorphisme dans E des φ-paires (E,Q) où E est un corps.

3. Pour une extension finie 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-espace irréductible qui correspond à la φ-paire (E,Q),
on a

dimF⊗Fqk
(V ) = [E : F ]b.

L’algèbre End(V, φ) est une algèbre à division centrale 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 classe d’isomorphisme d’un φ-espace irréductible (V, φ) est donc déterminée
par une φ-paire minimale (E,Q), et donc en définitive, est déterminée par
l’image de Q dans [(F sep)× ⊗Q]/Gal(F sep/F ).

4.5 La classe de conjugaison γ0

Soit (V ; τ, τ ′) un objet de la catégorie C(T, T ′; s) ; V est donc unDop⊗Fq
k-

module libre de rang 1, τ, τ ′ : V → V sont des bijections respectivement
idD⊗σ et idD⊗σ

s-linéaires, qui commutent et qui satisfont aux conclusions
de la proposition 4.3.1.

On obtient une bijection D ⊗Fq
k-linéaire de V en prenant le composé

γ = τ sτ ′
−1

: V → V.

En choisissant une rigidification V
∼
−→Dop ⊗Fq

k, γ définit un élément de

G(F ⊗Fq
k) = (D ⊗Fq

k)×.

Nous notons γ0 la classe de conjugaison de γ dans G(F ⊗Fq
k) qui, bien

entendu, ne dépend pas de la rigidification choisie.

Lemme 4.5.1 La classe de conjugaison γ0 de G(F ⊗Fq
k) est σ-invariante.

Démonstration. On déduit de l’hypothèse de commutation entre t et t′ le
diagramme commutatif

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’intersection de la classe de conjugaison γ0 de G(F⊗Fq

k) avec G(F ) est non vide, elle est formée d’une seule classe de G(F )-
conjugaison.

Démonstration. G est une forme intérieure de GL(d) de sorte qu’il existe une
injection canonique Galois équivariante de l’ensemble des classes de conjugai-
son de G(F ⊗Fq

k) dans l’ensemble des classes de conjugaison GLd(F ⊗Fq
k).

On peut donc transférer γ0 en une classe de conjugaison de GLd(F ⊗Fq
k) qui

est σ-invariante. Celle-ci provient donc d’une unique classe de conjugaison
de GLd(F ).

Le problème consiste donc à vérifier que cette classe de conjugaison 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. Ceci est un problème local en des
places v deX oùD se ramifie, c’est-à-dire γ0 vue comme classe de conjugaison
de GLd(Fv) provient de G(Fv). Or, T et T ′ évitent ces places par hypothèses
si bien que la classe de conjugaison γ0 vue dans G(Fv⊗Fq

k) vient d’une classe
de conjugaison dans G(Fv). �

Choisissons un représentant de la classe de conjugaison γ0 dans G(F ) =
D× qu’on va encore noter γ0. Notons E = F [γ0] la sous-F -algèbre de D
engendré par γ0. Puisque D est une algèbre à division centrale sur F , E est
un corps. Notons XE le normalisé de X dans E. Notons π : XE → X .

Définition 4.5.3 La classe de conjugaison γ0 deD
× est dite (T, T ′)-admissible

si le diviseur div(γ0) de XE est supporté par π−1(T ∪T ′) et si en décomposant

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 classe de conjugaison de G(F ) qui est G(F ⊗Fq
F̄q)-conjuguée à γ.

Alors γ0 est une classe de conjugaison de G(F ) qui est (T, T ′)-admissible.

On note encore γ0 ∈ D
× un représentant de cette classe de conjugaison

γ0, soit E0 la F -sous-algèbre de D engendrée par γ0. Soit

div(γ0) = divT (γ0) + divT ′(γ0)

la décomposition du diviseur sur XE0 associé la fonction rationnelle γ0, en la

somme d’un diviseur supporté par T avec un diviseur supporté par T ′. Alors,

dans la catégorie E , la φ-paire
(

E,
divT (γ0)

s

)
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est isomorphe à la φ-paire associée au φ-espace (V, τ).

Démonstration. Il existe un entier naturel n assez divisible, en particulier
divisible par s, tel qu’il existe un D ⊗Fq

Fqn-module libre V ′ contenu dans
V tel que V = V ′ ⊗Fqn

k et tel que τ et τ ′ laisse stable V ′. Il est clair 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 ; c’est
un corps puisque que (V ; τ, τ ′) est irréductible d’après la proposition 4.4.

Soit XE le normalisé de X dans E. On a donc 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 ci-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 donc 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 inclusion Fx[Π]
× ⊂ D×

x qui envoie Π sur un élément de D×
x . Il

s’ensuit que l’élément Π de Fx[Π]
× est compact, donc a toutes les valuations

nulles. Le lemme s’en déduit. �

Suite de la démonstration de la proposition 4.5.4. Il est clair, grâce au lemme
ci-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 ce sont, tous les deux, des diviseurs principaux, leurs
degrés sont nuls. On en déduit que la class de conjugaison γ0 est (T, T ′)-
admissible car dans la définition de la propriété (T, T ′)-admissible, il est lois-
ible de remplacer l’extension engendré par γ0 par n’importe quelle extension
qui la contient, et de remplacer γ0 par une puissance de γ0.

Il reste à démontrer que la φ-paire (E0, divT (γ0)/s) est isomorphe à la
φ-paire associée au φ-espace (V, τ), dans la catégorie 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 construc-
tion la φ-paire associée au φ-espace (V ; τ) est (E ′, div((τ |V ′)n)/n). Il est clair
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 catégorie 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 application s-norme de l’ensemble des classes de
σ-conjugaison dans G(Fx⊗Fq

Fqs) dans l’ensemble des classes de conjugaison
stable de G(Fx). Ici, en x, G est isomorphe à GLd de sorte que les classes
de conjugaison stable sont simplement des classes de conjugaison. On a donc
une application s-norme

Nx,s : G(Fx ⊗Fq
Fqs)/σ-conj.→ G(Fx)/conj.

Définition 4.5.6 Soit s ∈ N. La classe de conjugaison γ0 de G(F ) est dite
une s-norme en T si pour tout x ∈ |T |, γ0 vue comme classe de conjugaison

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 classe de conjugaison de G(F ) qui est G(F ⊗Fq
k)-conjuguée à γ.

Alors γ0 est une s-norme en T .

Démonstration. Soit x ∈ |T | une place de X contenue dans T . Par hypothèse
x /∈ |T ′|. Le complété Vx de V en x est un Dx ⊗Fq

k-module libre de rang 1
muni d’une bijection σ-linéaire τx et d’une bijection 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 vecteurs fixes sous τ ′x, on obtient donc un Dx ⊗Fq

Fqs-module
libre V ′

x. Puisque τx commute à τ ′x, τx induit sur V ′
x une application idDx

⊗σ-
linéaire qui définit une classe de σ-conjugaison dans G(Fx ⊗Fq

Fqs) qu’on
notera δ. Par construction τ ′x|V ′

x
= 1 de sorte que γx|V ′

x
= τ sx |V ′

x
. On en déduit

que γ0 vue comme classe de conjugaison de G(Fx) est la s-norme de la classe
de σ-conjugaison δ. �

4.6 Les classes d’isogénie

On a vu qu’un objet (V ; τ, τ ′) de C(T, T ′; s) détermine une classe de conju-
gaison γ0 dans G(F ) qui est (T, T

′)-admissible et est une s-norme en T . On va
voir que, réciproquement, une classe de conjugaison de G(F ) qui est (T, T ′)-
admissible et qui est une s-norme en T , détermine uniquement une classe

46



d’isomorphisme de C(T, T ′; s). Ceci constituera l’analogue de la théorie de
Honda-Tate dans notre problème de comptage. Il s’agit encore d’une variante
d’un théorème de Drinfeld, déjà généralisé par Laumon, Rapoport, Stuhler
et par Lafforgue dans un autres contexte.

Théorème 4.6.1 L’application qui associe à un objet (V ; τ, τ ′) de C(T, T ′; s)
la classe de conjugaison γ0 de G(F ) conjuguée dans G(F ⊗Fq

k) à γ =

τ sτ ′−1
, définit une bijection de l’ensemble des classes d’isomorphisme de

C(T, T ′; s) sur l’ensemble des classes de conjugaison de G(F ) qui sont (T, T ′)-
admissibles et qui sont des s-normes en T .

Démonstration. Il s’agit de vérifier que l’application (V ; τ, τ ′) 7→ γ0 est injec-
tive et surjective. Vérifions d’abord la surjectivité.

Soit γ0 une classe de conjugaison de G(F ) qui est (T, T ′)-admissible et
qui est une s-norme en T . On va construire un objet (V ; τ, τ ′) de C(T, T ′; s)
dont la classe de conjugaison dans G(F ) associée est γ0 en plusieurs étapes.

Étape 1 : le φ-espace irréductible (W,ψ) facteur de (V, τ). Prenons un représentant
de la classe de conjugaison γ0 qu’on note γ0 ∈ D

×. Soit E = F [γ0] la sous-
F -algèbre de D engendrée par γ0. C’est une extension de corps de F puisque
D est une algèbre à division. Le degré de cette 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 casse en somme de deux diviseurs de degré
0 supportés respectivement par T et T ′

div(γ0) = divT (γ0) + divT ′(γ0).

Soit ET le plus petit sous-corps de E tel que Div0(XET
)⊗Q contient encore

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-espace irréductible correspondant à (ET , divT (γ0)/s) ; il est bien défini 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 centrale sur ET de
dimension b2 sur ET et

dimF⊗k(W ) = beT .

Étape 2 : structure de Dop-module sur le bon multiple de (W,ψ). Considérons
le multiple (V, τ) = (W,ψ)r avec r = d2/beT . L’espace vectoriel V a donc 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 structure de Dop-module par rapport à laquelle τ
est idD ⊗ σ-linéaire, il suffit de construire un plongement

Dop →֒Mr(End(W,ψ))

ou, ce qui est équivalent, un plongement d’algèbres simples centrales sur ET

Dop ⊗F ET →֒ Mr(End(W,ψ)).

Ceci est encore équivalent à l’existence d’une autre algèbre simple centrale
C sur ET telle que

(Dop ⊗F ET )⊗ C ≃ Mr(End(W,ψ)).

Une telle algèbre simple centrale 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

suffit que

inv(End(W,ψ))− inv(Dop ⊗F ET ) ∈
eT
d
Div0(XET

)/Div0(XET
).

Rappelons un lemme tiré de [10] III.4 lemme 4.

Lemme 4.6.2 Soit E une extension de F et A une algèbre simple centrale

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 suffit 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 inclusions ET ⊂ E ⊂ Dop de sorte qu’en vertu du lemme ci-
dessus, on a

inv(Dop ⊗F ET ) ∈
eT
d
Div0(XET

)/Div0(XET
).

Par ailleurs, grâce 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

donc 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 classe de conjugaison 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 centralisateur de E dans D. C’est une algèbre à
division centrale 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 place x ∈ |T |,
Dx ≃ GLd(Fx). Il existe donc 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 comme élément
du centre Fx, on a det(γ0) = γd0 d’où le lemme. �

Suite de l’étape 2. L’inclusion ET ⊂ E induit un revêtement π : XE → XET

de degré e/eT . L’application injective π∗ : Div0(XET
) → Div0(XE) induit

par tensorisation avec Q l’application usuelle E×
T ⊗Q→ E×⊗Q. Mais on a

aussi l’application 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 particulier, Q est dans Div0(XE) ∩ Im[Div0(XET

) ⊗ Q] si bien que
Q = eT

e
π∗(π∗(Q)). On obtient donc une égalité de diviseurs de XET

divT (γ0)

s
=
eT
d
π∗(Q)

avec π∗(Q) ∈ Div0(XET
). C’est ce qu’il fallait pour qu’il existe une algèbre

simple centrale 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 bijection idD⊗σ-linéaire τ . De plus, l’anneau
des endomorphismes de (V, τ) est égal à C. Il reste à construire une bijection
idD ⊗ σ

s-linéaire τ ′ qui commute à τ . Il revient au même de construire une
action de γ0 ou ce qui est équivalent de montrer l’existence d’un plongement
E →֒ C. D’après le lemme 4.6.2, il suffit de démontrer que [E : ET ] = e/eT
divise d/eT ce 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. Donc, on peut plonger E dans C = End(V, τ) et
obtenir une bijection idD⊗k-linéaire de V commutant 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 catégorie E de sorte
que le diviseur div(γn0 ) sur XE′, est supporté par T ∪ T ′. Par construction
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 ce qui précède, l’élément τnsx |V ′
x
est une unité de E ′

x.
L’application idD⊗σ-linéaire τx|V ′

x
du Dx⊗Fq

Fqn-module V ′
x a une ns-norme

τnsx |V ′
x
compacte. D’après Kottwitz, τx|V ′

x
doit fixer 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 classe de conjugaison associée à (V ; τ, τ ′) est bien γ0. C’est
évident sur la construction de τ ′ = γ0τ

s.

On a donc démontré que l’application (V ; τ, τ ′) 7→ γ0 de l’ensemble des
classes d’isomorphisme des objets de C(T, T ′; s) sur l’ensemble des classes de
conjugaison de G(F ) qui sont (T, T ′)-admissibles et qui sont des s-norme en
T , est surjective. Nous allons maintenant vérifier qu’elle est injective.

Soit γ0 une classe de conjugaison 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 classe de conjugaison γ0.

Soit (V ; τ, τ ′) un objet de C(T, T ′; s) dont la classe de conjugaison associée
dans G(F ), est γ0. Puisque (V, τ) est irréductible comme D ⊗Fq

k-module
muni d’une bijection idD ⊗Fq

k-linéaire, en oubliant l’action de D, comme
φ-espace, (V, τ) est isotypique. Le φ-espace irréductible (W,ψ), facteur de
(V, τ), est complètement déterminé par γ0, car la φ-paire qui lui est associée
par le théorème 4.4.4, est isomorphe dans E à la φ-paire (E, divT (γ0)). Ainsi
(W,ψ) est nécessairement le φ-espace irréductible construit dans l’étape 1.

Comme φ-espace, (V, τ) est donc nécessairement isomorphe à (W,ψ)r où
l’entier r est défini comme dans l’étape 2. La structure de Dop-module est
alors donné par un homomorphisme d’algèbres

Dop →֒ End(W,ψ)r.

Dans l’étape 2, on a démontré que celui-ci existe. Il est de plus unique à
automorphisme intérieur près, d’après le théorème de Skolem-Noether.

Il reste à construire une bijection idD ⊗ σ
s-linéaire τ ′ de V commutant

à τ telle que l’automorphisme τ sτ ′−1 est conjugué dans G(F ⊗Fq
k) à γ0. Il

revient au même de plonger l’algèbre E = F [γ0] dans le commutant C de Dop

dans End(W,ψ)r. On a démontré dans l’étape 3 que ce 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 classe de conjugaison 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 correspond,
il est bien défini 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 centralisateur Gγ0 de γ0 dans G. D’après le principe de Hasse pour
les groupes adjoints, la classe s’isomorphisme de cette forme intérieure est
complètement déterminée par celle les groupes locaux Jγ0,v, forme intérieures
de Gγ0,v qu’on va décrire explicitement.

L’automorphisme γ = τ sτ ′−1 de V détermine une classe de conjugaison de
G(F ⊗Fq

k) dont on choisit un représentant noté aussi γ. Soit Gγ(F ⊗Fq
k) le

centralisateur de γ dans G(F ⊗Fq
k). Puisque τ commute avec γ, τ détermine

un automorphisme de Gγ(F ⊗Fq
k). Formons le produit semi-direct

Gγ(F ⊗Fq
k)⋊ 〈τ〉.

Il est clair que Aut(V, τ, τ ′) est le groupe des points fixes de Gγ(F ⊗Fq
k)

sous l’action de τ . On veut construire un F -groupe Jγ0 dont le groupe des
F -points est Aut(V, τ, τ ′).

On choisit un représentant γ0 ∈ G(F ) dans la classe de conjugaison γ0.
Le centralisateur Gγ0 étant défini sur F , l’endomorphisme de Frobenius agit
comme un automorphisme sur Gγ0(F ⊗Fq

k). Formons le produit semi-direct

Gγ0(F ⊗Fq
k)⋊ 〈σ〉.

Il est clair que le groupe Gγ0(F ) est le groupe des points fixes de Gγ0(F⊗Fq
k)

sous l’action de σ.

Lemme 4.7.1 Pour r assez divisible, on a un isomorphisme de produits

semi-directs

Gγ(F ⊗Fq
k)⋊ 〈τ r〉

∼
−→Gγ0(F ⊗Fq

k)⋊ 〈σr〉.

Démonstration. Prenons une Fq-structure de Dop ⊗Fq
k-module V . Quitte à

prendre une extension assez grande de Fq pour que τ et τ ′ y soient définis, il
va en être de même de γ. On peut donc supposer γ = γ0.

Soit E = F [γ]. Puisque l’homomorphisme E× → Div0(XE) a un noyau
et un conoyau finis, 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 décomposer

γr = δsδ′
−1

avec δ, δ′ ∈ E× tels que div(δ) soit supporté par T , et div(δ′) par T ′. L’asser-
tion d’injectivité 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 car ils correspondent tous les deux à la classe
de conjugaison de γr. Il ne reste qu’à remarquer que δ ∈ E× appartient au
centre de Gγ(F⊗Fq

k) de sorte que les actions 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 classe de conjugaison de G(F ) qui est (T, T ′)-
admissible et s-norme en T . Soit (V ; τ, τ ′) la classe d’isomorphisme de la

catégorie des fibres génériques C(T, T ′; s) qui lui correspond 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
comme un G-torseur sur F ⊗Fq

k et où γ : V → V est un automorphisme
de ce G-torseur. L’hypothèse que γ et γ0 soient conjugués 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))

définit donc un Gγ0-torseur sur F ⊗Fq
k.

Le diagramme commutatif

σV
τ
−−−→ V

σ(γ)



y



y γ

σV −−−→
τ

V

induit un isomorphisme τ : σL
∼
−→L et donc une classe dans

H1(〈σ〉, Gγ0(F ⊗ k)).

La proposition se ramène à démontrer que l’image de cette classe dans

H1(〈σ〉, Gad
γ0
(F ⊗ k))

provient d’un cocycle continu, c’est-à-dire d’un élément de H1(Ẑ, Gad
γ0 (F⊗k)).

Mais c’est ce que dit le lemme précédent. �

D’après le principe de Hasse pour les groupes adjoints, la forme intérieure
Jγ0 de Gγ0 est complètement déterminée par les formes locales Jγ0,v de Gγ0,v

qu’on peut décrire facilement à partir de (V ; τ, τ ′).
– Soit x une place de X en dehors de T . Par hypothèse la paire (Vx, τx) est
isomorphe à (Dop

x ⊗Fq
k, idDx

⊗ σ). Les vecteurs fixes sous τx forment
donc un Dop

x -module libre V τx=1
x . Puisque τ ′x commute à τ , il laisse

stable V τx=1
x et sa restriction à V τx=1

x est une bijection Dop
x -linéaire dont
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la classe de conjugaison est γ0. Un automorphisme Dop
x ⊗Fq

k-linéaire
de Vx qui commutent à τx laissent stable V τx=1

x . Si de plus, il commute
à τ ′, sa restriction à V τx=1

x doit commuter à la restriction de τ ′x. Cela
définit une bijection de Jγ0(Fx) avec le centralisateur de γ0 dans G(Fx).

– Pour x ∈ |T |, la situation est complètement analogue sauf que les roles
de τ et τ ′ sont échangés. Puisque x /∈ T ′, la paire (Vx, τ

′
s) est isomorphe

à
((Dx ⊗Fq

Fqs)⊗Fqs
k, idDx⊗FqFqs

⊗ σs)

de sorte que les vecteurs fixes sous τ ′x forme un Dx ⊗Fq
Fqs-module

V
τ ′x=1
x libre de rang 1. Puisque τx commute à τ ′x, τx définit une bijection

σ-linéaire de V
τ ′x=1
x dans lui-même et donc une classe de σ-conjugaison

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
centralisateur tordu de δx. �

Corollaire 4.7.3 Si en toutes les places v de F , Jγ0,v est isomorphe à Gγ0,v

alors Jγ0 est isomorphe à Gγ0.

Démonstration. C’est une conséquence du principe de Hasse pour les groupes
adjoints. �

4.8 Compter les réseaux

On a construit un foncteur

CI(T̄ , T̄ ′; s)→ C(T, T ′; s)

qui associe à un triplet (V; t, t′; ι) sa fibre générique (V ; τ, τ ′). On a ensuite
démontré que l’application qui associe à une classe d’isomorphisme d’objets
(V ; τ, τ ′) de C(T, T ′; s), l’unique classe de conjugaison γ0 de G(F ), conjuguée
dans G(F ⊗Fq

k) à γ = τ sτ ′−1, induit une bijection de l’ensemble des classes
d’isomorphisme de C(T, T ′; s) sur l’ensemble des classes de conjugaison 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 centralisateur Gγ0 telle que
Jγ0(F ) est le groupe des automorphismes de (V ; τ, τ ′) et pour toute place x
de F , Jγ0(Fx) est le groupe des automorphismes de (Vx; τx, τ

′
x).

Il reste maintenant à compter les classes d’isomorphisme des triplets
(V; t, t′; ι) de CI

λT̄ ,λ′
T̄ ′
(T̄ , T̄ ′; s) dont la fibre générique (V ; τ, τ ′) correspond

à une classe de conjugaison γ0 ∈ G(F ) donnée, et dont les modifications t
et t′ ont respectivement des invariants λT̄ : |T̄ | → Zd

+ et λ′
T̄ ′ : |T̄ ′| → Zd

+

données.
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Rappelons que T̄ ′ provient d’un fermé fini réduit T ′ de X ′ et la fonction
λ′
T̄ ′ provient aussi d’une fonction λ′T ′ : |T ′| → Zd

+. Le fermé T̄ provient
lui d’un fermé fini réduit Ts de X ′ ⊗Fq

Fqs et la fonction λT̄ d’une fonction
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 application surjective

ν : {1, . . . , n} → {1, . . . , m}

défini de tel sorte que chaque point yj est au-dessus de xν(j) pour tout j =
1, . . . , n. Quitte à agrandir artificiellement T̄ en faisant prendre la fonction λ
la valeur 0 en des point ajoutés, on peut aussi supposer que Ts = T ⊗Fq

Fqs.
Pour toute place x ∈ |X ′|, G(Fx) est isomorphe à GLs(Fx). L’algèbre Hx

des fonctions sur GLd(Fx) qui sont bi-invariantes sous l’action de GLd(Ox),
a une base formée des fonctions φx,λ où λ parcourt l’ensemble des suite
décroissante d’entiers λ = (λ1 ≥ · · · ≥ λd) ; φλ(x) étant la fonctions car-

actéristique de la double classe de diag(̟λ1

x , . . . , ̟
λd

x ). Nous allons noter sim-
plement 1x la fonction caractéristique de GLd(Ox). Pour une place x /∈ X ′,
nous allons noter 1x la fonction caractéristique de D×

x . En la présence d’une
structure de niveau I, notons 1I,x la fonction caractéristique du sous-groupe
compact de G(Fx) correspondant au niveau I en x.

En les places x′ ∈ |T ′|, on va prendre les fonctions φλ′(x′) ∈ Hx′.
Soit xl ∈ |T | = {x1, . . . , xm}. Pour chaque place yj de X ⊗Fq

Fqs au-
dessus de xl, on a une fonction φλ(yj) dans l’algèbre de Hecke 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-catégorie pleine de CI(T̄ , T̄ ′; s)
constituée des triplets (V; t, t′; ι) où V est un D⊗Fq

k-Module localement libre

de rang 1 sur X̄, où t :σ VT → VT est une T̄ -modification d’invariant λT̄ ,
où t′ :σ

s

V T̄ ′
→ V T̄ ′

est une T̄ ′-modification d’invariant λT̄ ′, et où I est une

I-structure de niveau.

Alors, le nombre des classes d’isomorphisme de CI
λT̄ ,λT̄ ′

(T̄ , T̄ ′; s) est fini.

Le cardinal

#CI
λT̄ ,λT̄ ′

(T̄ , T̄ ′; s) =
∑

(V ;t,t′;ι)

1

#Isom(V; t, t′)

où (V; t, t′; ι) parcourt un ensemble de représentants de classes 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)

)

.

Ici :

– La somme est étendue sur l’ensemble des paires (γ0, (δl)
m
l=1) formées

d’une classe de conjugaison γ0 de D× qui est (T, T ′)-admissible et une

collection (δl) de classe de σ-conjugaison 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 ′) correspondant à la

classe de conjugaison γ0 et dont les Fx-points forment le groupe des

automorphismes Aut(Vx; τx, τ
′
x).

– Les fonctions 1I,x, φλ′(x′), φλ(yj) sont celles qui ont été définies précédemment.

Démonstration. Soit γ0 une classe de conjugaison de G(F ) (T, T ′)-admissible
et s-norme en T . Soit (V ; τ, τ ′) un objet de C(T, T ′; s) qui correspond à γ0.
Donner un objet

(V; t, t′; ι) ∈ CI
λT̄ ,λT̄ ′

(T̄ , T̄ ′; s)

de fibre générique (V ; τ, τ ′) revient à donner en toutes les places 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 fonctions λT̄ et λT̄ ′ sont étendues par zéro en dehors de T̄ et T̄ ′, et de
plus on doit se donner une I-structure de niveau ι en I .

Notons Lγ0 l’ensemble des collections (Vx, ι)x∈|X| des tels réseaux plus I-
structure de niveau. Les classes d’isomorphisme de CI

λT̄ ,λT̄ ′
(T̄ , T̄ ′, s) de fibre

générique (V ; τ, τ ′) correspondent bijectivement avec 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))

où la somme de gauche est étendue sur un ensemble de classes de représentants
de CλT̄ ,λT̄ ′ de fibre générique isomorphe à (V ; τ, τ ′), et où la somme de droite
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est étendue sur un ensemble de représentants d’orbites de aZAut(V ; τ, τ ′) sur
Lγ0 .

Le groupe topologique localement compact Jγ0(AF ), contenant a
ZJγ0(F )

agit aussi sur Lγ0 . Choisissons une mesure de Haar produit sur Jγ0(AF ). Le
membre de droite peut alors se réécrire

vol(aZJγ0(F )\Jγ0(AF ))
∑

(Vx,ι)∈Jγ0 (AF )\Lγ0

1

vol(Jγ0(AF ) ∩ Aut(Vx, ι))
.

Le facteur volume mis à part, la somme peut maintenant se factoriser un
produit sur toutes les places x ∈ |X| dont les facteurs sont des intégrales
orbitales comme dans l’énoncé du théorème. �

Le cardinal qu’on vient d’écrire est le nombre de chtoucas ayant des in-
variants de Hodge donnés, qui sont fixes par un endomorphisme de Frobenius
composé par un opérateur de Hecke. Précisons-le. Choisissons un ordre entre
les points du fermé réduit T̄ = {ū1, . . . , ūr}, on a ūi 6= ūj. Pour chaque i, on
a un copoids dominant λi ∈ Zd

+. Notons ū = (ū1, . . . , ūr) et λ = (λ1, . . . , λr).
Soit DI-Cht′λ(u) le champs des D-chtoucas ave structure de niveau (V, t; ι) où
V est un D-fibré, t : σV → V est une modification d’invariant

∑r
i=1 λiūi et ι

est une I-structure de niveau. Alors le nombre des points fixes de σs ◦ΦT ′,λ′
T ′

dans DI-Cht′λ(ū) est le cardinal de la catégorie CI
λT̄ ,λT̄ ′

(T̄ , T̄ ′; s), et ce nom-
bre est exprimé en termes d’intégrales orbitales et orbitales tordues par le
théorème 4.8.1.

4.9 Points fixes par un Frobenius partiel

Le comptage des points fixes exposés ci-dessus, se généralise au cas 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 avec
une application

ν : {1, . . . , n} → {1, . . . , m}

telle que ūi soit supporté par vν(i).
Soit u = (ū1, . . . , ūn). On fixe λ = (λ1, . . . , λn) ∈ (Zd

+)
n. La catégorie

DI-Cht′λ(u) est alors la catégorie des triplets (V, t, ι) où V est un D-fibré sur

X̄ , t : σV T̄ → V T̄ est une modification d’invariant égal à
∑
λiui et ι est une

I-rigidification. D’après 2.3.4, la catégorie des points fixes de ∂sσ ◦ ΦT ′,λ′
T ′

dans DI-Cht′λ(ū), est la catégorie en des (V, t, t′, ι) où (V, t, ι) ∈ DI-Cht′λ(u)
et où t′ est une T ′-modification de ∂sσ(V, t, ι) dans (V, t, ι) dont l’invariant
est λ′T ′.
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D’après 2.3.2, si on exprime (V, t) par un 5-uplet de données de recolle-
ment formel [VT ,Vvi , ξvi; t

T , ti)], alors ∂
sσ(V, t) correspond au 5-uplet

[VT , σsiVvi , ξ
′
vi
; tT , σsi(tvi)].

Ici, on a rien changé en dehors de T ; en les disques formels Xvi on a appliqué
σsi comme on pourrait attendre de l’endomorphisme Frobenius partiel ∂sσ, et
quant à la seule donnée non évidente, celle du recollement, elle est contrainte
par les choix précédents à satisfaire à la formule

ξ′vi = Nsi(tvi)
−1ξvi .

La T̄ ′-modification t′ : V ′T̄
′ ∼
−→V ′T̄

′

sera traduit selon ce dictionnaire en la
donnée d’une paire (t′T

′

, t′vi) comme 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

commute ; V désignant ici la fibre 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

commute. On en déduira une compatibilité entre t′vi et t

ξ−1
vi
t′viNsi(tvi)

−1ξvi = t′
T
.

L’automorphisme t′T : V T̄∪T̄ ′ ∼
−→V T̄∪T̄ ′

définit une classe de conjugaison γ
de G(F ⊗Fq

k). Le diagramme commutatif

σV
σ(t′)
−−−→ σV

t



y



y t

V −−−→
t′

V
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montre que cette classe est σ-invariante et définit donc une classe de conju-

gaison γ0 de G(F ) puisque G est une forme intérieure de GLn, voir 4.5.2.
Pour toute indice i = 1, . . . , m, on a un G-torseur Vvi sur Xvi ⊗Fq

k muni
d’une modification

tvi :
σVvi |X∗

vi
⊗Fqk

∼
−→Vvi |X∗

vi
⊗Fqk

et d’un isomorphisme
t′vi :

σsiVi
∼
−→Vi

tel que la relation de σ-commutation évidente soit satisfaite. La donnée de
t′vi permet de descendre le G-torseur Vvi en un G-torseur V♭

vi
sur Xvi⊗Fq

Fqsi

et puisque tvi commute avec t′i, lui aussi descend en une modification

t♭vi :
σV♭

vi
|X∗

vi
⊗FqFqsi

∼
−→V♭

vi
|X∗

vi
⊗FqFqsi

et par suite, définit une classe de σ-conjugaison δvi(si) de G(Fvi ⊗Fq
Fqsi ).

On est obligé ici 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 écrit 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 comptage suivant.

Théorème 4.9.1 Le nombre des points fixes 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))
composés d’une classe de conjugaison γ0 de G(F ), et en chaque place vl
avec l ∈ {1, . . . , m} d’une classe de σ-conjugaison δi(si) de G(Fvi ⊗Fq

Fqsi ) de norme γ0.
– Le groupe Jγ0,δ•(s•) est un groupe sur F , forme intérieure du central-

isateur Gγ0, qui en une place v 6= vl, est isomorphe à Gγ0 et qui en

une place vl, est isomorphe au σ-centralisateur 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 défini sur X ⊗Fq
Fqs, c’est-à-dire T̄ =

Ts⊗Fqs
k où Ts est un fermé de X⊗Fq

Fqs uniquement défini. De plus la

fonction λ : |T̄ | → Zd
+ se factorise à travers |Ts|, ainsi que la fonction

ν : |T̄ | → {v1, . . . , vm}.
– Les fonctions 1I,x, φλ′(x′), φλ(yj) ainsi que leurs intégrales orbitales et

intégrales orbitales tordues, ont la même signification que dans le para-

graphe 4.8.

5 Le cas n = 1

On va exposer les calculs dans tous les détails dans le cas n = 1. Dans ce
cas-ci, il n’est pas nécessaire de faire appels aux endomorphismes de Frobe-
nius partiels, contrairement au cas général.

5.1 L’usage de la densité de Chebotarev

Soit U l’ouvert de (X ′−I)r complémentaire de la réunion des diagonales.
Le groupe symétrique Sr sur (X

′ − I)r, défini en 3.1, laisse stable U , et son
action sur U est libre. A fortiori, l’action sur U , du sous-groupe cyclique 〈τ〉
engendré par la permutation cyclique τ , est libre. Considérons le quotient Ũ
de U par l’action libre 〈τ〉. Les k-points de Ũ correspondent aux orbites de
〈τ〉 dans U(k). Soit ū ∈ U(k), notons [ū] ∈ Ũ(k) son orbite sous l’action de
〈τ〉.

Le revêtement galoisien U → Ũ induit une suite exacte de groupes fon-
damentaux

1→ π1(U, v)→ π1(Ũ , [v])→ 〈τ〉 → 1

où v est un point base de U . Notons que contrairement à 3.1 où on a pris
un point base sur la diagonale, ici, la suite exacte n’est pas nécessairement
scindable.

Par descente étale, la catégorie des systèmes locaux sur U munis d’une
action compatible deSr est équivalente à la catégorie des systèmes locaux sur
Ũ donc en prenant la fibre en [v], à la catégorie des représentations continue
du groupe π1(Ũ , [v]).

Rappelons qu’on a fixé un point base x ∈ (X ′ − I)r(k) fixe par Sr. En
prenant la fibre en x, la catégorie des systèmes locaux sur (X ′ − I)r munis
d’un action compatible deSr est équivalent à la catégorie des représentations
continues du produit semi-direct π1((X

′ − I)r, x)⋊Sr.
Le foncteur de restriction de (X ′ − I)r à U , qui est fidèle, fournit alors

donne un homomorphisme surjectif 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-
jectif est compatible avec les projections sur le groupe cyclique 〈τ〉.

Ce changement de point base nous permet de reformuler le théorème 3.3.1
comme suit. Pour tout g ∈ π1(Ũ , v) dont l’image dans le groupe cyclique 〈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 corps résiduel Fqs est une orbite [ū] stable par σ
s

telle que s soit le plus petit entier naturel vérifiant cette propriété. Soit [ū]
un point fermé de Ũ de corps résiduel Fqs . Il existe alors un unique j ∈ Z/rZ
tel que

σs(ū) = τ j(ū).

Le point fermé [ū] de Ũ définit une classe de conjugaison Frob[ū] de π1(Ũ , [v])
dont l’image dans 〈τ〉 est alors τ j .

Grâce au théorème de Chebotarev, pour démontrer cette égalité, il suffit
de démontrer que pour tout point géométrique [ū] de Ũ tel que la classe de
conjugaison Frob[ū] ∈ π1(Ũ), associée au point fermé qui supporte [ū] ait
l’image τ dans le groupe fondamental 〈τ〉 et pour tout opérateur de Hecke
f ∈ HI , on a l’égalité

Tr((1⊗ · · · ⊗ 1⊗ f)× Frob[ū], [A[ū]]) = Tr(f × Frob[ū], [B[ū]]).

Définition 5.1.1 Un point fermé [u] de Ũ est dit cyclique si l’image de la

classe de conjugaison Frob[u] ⊂ π1(Ũ) dans 〈τ〉 est le générateur τ

5.2 Description des points cycliques

Dans notre démonstration du théorème 3.3.1 par comptage, voici le seul
point un peu subtil c’est-à-dire qui ne dérive pas des principes généraux de
comptage établis dans les chapitres précédents.

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 cy-

clique. 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 défini sur Fqs est que la classe conjugaison
associée 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} définit donc une orbite de 〈σs〉 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 distincts, le corps résiduel
de X ′ ⊗Fq

Fqs est nécessairement Fqrs.
Soit x le point fermé de X en-dessous de y. Il reste à démontrer que le

corps 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 décomposition de la place x pour cette extension est s′ si bien que le degré
d’inertie est s′′ avec s = s′s′′. En particulier, le corps résiduel de x est alors
Fqrs′ .

Le groupe 〈σ〉 agit transitivement sur l’ensemble des s′ places de F⊗Fq
Fqs

au-dessus de x et le stabilisateur de chacune des ces places est σs′. On a donc

Fqrs′ ⊗F
qs

′ Fqs = Fqrs

ce qui implique que r et s′′ sont premiers entre eux.
De plus, le point fermé y étant fixe par σs′, l’opérateur σs′ permute

l’ensemble des points géométriques {ū1, . . . ūr} au-dessus de y et induit donc

une permutation τ ′ de l’ensemble {1, . . . , r} avec τ ′s
′′

= τ . Puisque s′′ est
premier à r, il existe r′′ ∈ N tel que s′′r′′ soit congru à 1 modulo r. On en
déduit que τ ′ = τ r

′′
donc τ ′ appartient à 〈τ〉. Donc l’orbite [ūi] de (ūi) sous

l’action 〈τ〉 est stable par σs′.
Puisque s est par hypothèse, le plus petit entier ayant cette propriété s′

est nécessairement égal à s. On en déduit que le corps résiduel de X en x est
bien Fqrs. �

5.3 Calcul des traces sur [B] sur les points cycliques

Soit (ūi) ∈ U(k) dont l’image [ū] dans Ũ est supporté par un point fermé
[u] de degré s cyclique. En particulier, la conclusion de 5.2.1 lui est appliquée.
Les points ū1, . . . , ūr sont deux-à-deux différents, mais permutés de façon
circulaire par le Frobenius σs. Ils sont supportés par une place de X de degré
rs.

La fibre 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 fixe par σs de
sorte qu’on a une Fqs-structure sur SI

λ(ū). On peut appliquer la formule des
trace de Grothendieck-Lefschetz 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

fonction 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 catégorie des points fixes de la correspon-
dance σs ◦ΦT ′,λT ′ sur S

I
r.λ(u

i
j) est la catégorie des triplets (V; t, t′) des classes

de a-isomorphisme où
- V ∈ D-Fib(k),
- t : σV T̄ ∼

−→V T̄ avec inv(t) ≤
∑r

i=1 λui,
- t′ : σs

V T̄ ′
→ V T̄ ′

avec inv(t′) = λT ′ ,
- t et t′ commutent au sens de 4.1.

Pour pouvoir appliquer le théorème 4.8.1 il nous faut savoir, comme dans la
proposition 2.1.4, la trace de σs ◦ ΦT ′,λT ′ sur la fibre de Fr.λ au-dessus d’un
point fixe (V; t, t′), ne dépend que de l’invariant inv(t). On a en fait un énoncé
plus précis.

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 certain 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 définie comme la trace de σqrs sur la fibre de

Aλ,ui
au-dessus du point α(ui) de Qλ(ui), correspondant au copoids α. Ici 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-
structure de la fibre Qr.λ(ū) =

∏n
i=1Qλ,ūi

de Qr.λ au-dessus de (ū), donnée
par σs(Qi

j) = (Q′i
j) avec Q

′i
j = Qi+1

j . Le morphisme

fr.λ : SI
r.λ(ū)→ Qr.λ(ū)

est compatible aux Fqs-structures. On en déduit comme en 2.1.4 qu’un point
(V; t, t′) fixe par σs ◦ΦT ′,λ′

T ′
doit nécessairement s’envoyer sur un point Q fixe

par σs. On a aussi

Tr(σs ◦ ΦT ′,λ′
T ′
, (Fr.λ)(V ;t,t′)) = Tr(σs, (Ar.λ)Q).

Il est clair que la Fqs-champ
∏r

i=1Qλ,ui
est la restriction de scalaires à la

Weil du Fqrs-champ Qλ,ui
pour n’importe quel i. Le Fqs-point Q de

∏r
i=1Qλ,ui

correspond donc 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 complètement générale de la restriction à la Weil
dont voici l’énoncé précis. Sa démonstration se ramène essentiellement à la
formule de Saito-Shintani 3.3.2.

Proposition 5.3.3 Soient Z un schéma défini sur Fqs et G un complexe de

Qℓ-faisceaux sur Z. Soit Z ′ = RFqs/Fq
Z et G ′ = RFqs/Fq

G les restriction de

scalaires 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 corre-

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 conclusion de 5.2.1 simplifie notablement la formule 4.8.1 appliquée à
#CI

αT̄ ,λ′
T̄ ′
(T̄ , T̄ ′; s). En effet, le fermé T de X ′ supportant T̄ = {ū1, . . . , ūr}

est ici constitué d’un seul point fermé x ∈ |X ′| de degré Fsrs. L’extension
F ⊗Fq

Fqs de F est totalement décomposée 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 donc 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 cette formule (γ0, δx) parcourt l’ensemble des paires formées d’une classe
de conjugaison γ0 deG(F ) et d’une classe de σ-conjugaison δx ∈ G(Fx⊗Fq

Fqs)
de norme γ0. L’extension Fx ⊗Fq

Fqs de Fx étant totalement décomposée, on
a

G(Fx ⊗Fq
Fqs) =

s∏

j=1

G((F ⊗Fq
Fqs)yj)

où y1, . . . , ys sont les places de F ⊗Fq
Fqs au-dessus de x rangées de sorte que

σ(yj) = yj+1. Si δx = (δy1, . . . , δys) sa norme est la classe de conjugaison de
δy1 . . . δyj qui est donc aussi celle de γ0.

La fonction
s⊗

j=1

φα(yj) ∈
s⊗

j=1

Hyj

est le produit tensoriel de la fonction φα(y) en la place y supportant les points
ūi et la fonction unité en toutes les autres places. Il est bien connu dans cette
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situation totalement décomposée que

TOδx(
s⊗

j=1

φα(yj)) = Oγ0(φα(x)).

Par ailleurs, le groupe (Jγ0)x étant le centralisateur tordu de δx est aussi
isomorphe à Gγ0,x si bien que la forme intérieure Jγ0 est isomorphe à Gγ0 par
le principe de Hasse pour les groupes adjoints.

On note enfin que la condition que γ0 soit une s-norme en x est une
condition vide puisque l’extension est totalement décomposée en x. On a
enfin la formule simplifiée, qui, notamment, ne contient 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 parcourt l’ensemble des classes de conjugaison de G(F ).
Notons finalement que par définition

ψλ(x) =
∑

α≤λ

Pλ,α(q
rs)φα(x)

puisque le point x est de degré rs. On obtient donc 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 Calcul des traces sur [A] sur les points cycliques

Prenons le même point ū = (ūi) de U comme dans 5.3 dont l’image [ū]
dans Ũ définit un point fermé cyclique de degré s.

La fibre du morphisme (cIλ)
r : (SI

λ)
r → (X ′−I)r au-dessus de ū est munie

d’une Fqs-structure donnée par

σs(Ṽ1, . . . , Ṽr) = (σs(Ṽr), σ
s(Ṽ1), . . . , σ

s(Ṽr−1))

avec Ṽi ∈ S
I
λ(ūi). On peut relever cette Fqs-structure à la restriction de F⊠r

λ

à cette fibre. En appliquant la formule des traces de Grothendieck-Lefschetz
pour obtenir la formule.
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Proposition 5.4.1 Pour tout fermé fini réduit T ′ de X ′, pour toute fonc-

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 classes d’isomorphisme d’objets de la catégorie

des points fixes Fix(σs ◦ (1⊗ · · · ⊗ 1⊗ ΦT ′,λ′
T ′
), (SI

λ)
r(ū)).

Les objets de cette catégorie des points fixes sont constitués de
– Ṽi ∈ D-Cht

I
λ((ūi)) pour tous i = 1, . . . , r,

– des isomorphisme Ṽ2
∼
−→σs(Ṽ1), . . . , Ṽr

∼
−→σs(Ṽr−1) et une T

′-modification
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

′-

modification σrs

Ṽ → Ṽ d’invariant λ′T ′. Puisque les points ūi sont deux à
deux distincts, c’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 énoncé en tout point analogue à 5.3.2.

Proposition 5.4.2 Soit un triple (V; t, t′) correspondant à un point fixe 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’énoncé parallèle au corollaire 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 simplifier comme en 5.3
en utilisant l’hypothèse que l’extension F ⊗Fq

Fqrs est totalement décomposée
en x en vertu de la proposition 5.2.1. En particulier, la condition d’être
une rs-norme en x est une condition 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 comparant 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
comme il a été expliqué dans 5.1.

5.5 Calcul 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 correspondant.
La fibre (SI

λ)
r(r.x̄) est la catégorie des (Ṽi)

r
i=1 où Ṽi = (Vi, ti, ιi) ∈ S

I
λ(x̄).

Puisque x̄ est défini sur Fqs , cette fibre a une Fqs-structure évidente. Elle est
de plus munie d’un automorphisme τ d’ordre r qui permute les facteurs de
manière cyclique.

Soit T ′ un fermé de X ′ ne contenant pas x̄, et λ′T ′ : |T ′| → Zd
+ une fonction

quelconque. Les points fixes de la correspondance τ ◦σs◦(1×· · ·×1×ΦT ′,λT ′ )

dans la fibre 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 ′-modification t′ : σs

Vr
∼
−→V1 d’invariant inv(t′) = λ′T ′ .

Il revient donc au même de donner V ∈ SI
λ(x̄) muni d’une modification

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) parcourt l’ensemble des paires constituée d’une classe de conju-

gaison γ0 de G(F ) et d’une classe de σ-conjugaison δx de G((F ⊗Fq
Fqrs)x)

dont la norme est γ0,
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- la fonction

ψλ(y) :=
⊗

yj

ψλ(yj) ∈
⊗

yj |x

Hyj

est un produit tensoriel des fonctions dans les algèbres de Hecke sur les places

yj de F ⊗Fq
Fqrs divisant x, avec λ(yj) = 0 partout sauf en l’unique place y

supportant le point géométrique x̄ où on prend λ(y) = λ.

5.6 Calcul sur la petite diagonale : situation B

Soit x, x̄ et r.x̄ comme dans 5.5. On va maintenant calculer la trace sur
la fibre de B au-dessus du point r.x̄ = (x̄, . . . , x̄) ; ce calcul est un peu plus
difficile que dans le cas A car on y utilise sérieusement la théorie des modèles
locaux.

Rappelons que l’action de 〈τ〉 sur la fibre [B]r.x̄ a été obtenu à partir
par prolongement à partir de l’action de 〈τ〉 défini géométriquement de la
restriction de [B] sur l’ouvert U complémentaire de la réunion des diagonales
dans (X ′ − I)rn. A priori, il n’est donc pas possible d’appliquer la formule
des traces de Grothendieck-Lefschetz. On peut toutefois le faire en utilisant
une variante de la théorie des modèles locaux. Avant d’y venir, nous aurons
besoin de quelques constructions supplémentaires.

Soit X ′[r] = X ′r/Sr la r-ième puissance symétrique de X ′. Un k-point T̄

de X ′[r] est un diviseur effectif 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 fibre de cI[rλ] au-dessus d’un point T̄ ∈ X ′[r] est la catégorie en groupöıdes

des triples (V, t, ι) où V ∈ D-Fib(k), où t : σV T̄ ∼
−→V T̄ est une T̄ -modification

d’invariant inv(t) ≤ λT̄ et où ι est une I-structure de niveau.
On a un diagramme commutatif

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 modification composée
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t := ǫ ◦ tr ◦ · · · ◦ t1. D’après la propriété de factorisation 1.2.3, ce diagramme
est cartésien au-dessus de l’ouvert π(U) où U est le complémentaire dans X ′r

de la réunion des diagonales.
On a de plus un diagramme cartésien

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 champ 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 champ Q[rλ] classifie 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 défini par

{(x1, . . . , xr); (0 = Q0 ⊂ Q1 ⊂ Q2 · · · ⊂ Qr)} 7→ (T,Q)

avec T = x1 + · · ·+ xr et Q = Qr.

Proposition 5.6.1 Le morphisme πQ : Qr.λ → Q[rλ] est un morphisme petit

au sens stratifié. En particulier, l’image directe R(πQ)∗Ar.λ est un faisceau

pervers prolongement intermédiaire de sa restriction à l’ouvert où il est un

système local.

Notons que la notion du morphisme petit au sens stratifié de Mirkovic
et Vilonen, pour les schémas, voir [15], est conservé par un changement de
base lisse. Il est donc bien défini pour les champs d’Artin. Il revient donc au
même de démontrer la proposition après un changement de base lisse surjectif
comme dans 1.1.5 pour se ramener aux Grassmanniennes affines dans quel
cas elle est démontrée dans [15] et [17].

Au-dessus de l’ouvert π(U), le diagramme

Qr.λ −−−→ X ′r



y



y

Q[rλ] −−−→ X ′(r)

est cartésien de sorte qu’on a une action deSr sur la restriction de R(πQ)∗Ar.λ

à l’image inverse de π(U) dans Q[rλ]. On en déduit une action de Sr sur
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tout le faisceau pervers R(πQ)∗Ar.λ par la fonctorialité du prolongement in-
termédiaire.

D’après [16], l’action induit de la permutation cyclique τ sur ce faisceau
pervers est reliée à l’homomorphisme de changement de base d’algèbres de
Hecke. La fibre de Q[rλ] au-dessus du point T = rx ont les points Qα(x)

paramétrés par α ≤ rλ, tous définis sur Fqs . On définit une fonction de
l’algèbre de Hecke Hx en prenant la combinaison linéaire

ψ[rλ](x) =
∑

α≤rλ

Tr(σs ◦ τ, (R(πQ)∗Ar.λ)Qα(x)
)φα(x)

où aα(x) est la fonction caractéristique de la double classe correspondant à α.
Alors, on a l’énoncé suivant, voir [16] théorème 3.

Proposition 5.6.2 Soit y un point fermé de X ⊗Fq
Fqrs au-dessus de x.

Soit Hy l’algèbre de Hecke du groupe G((F ⊗Fq
Fqrs)y) et b : Hy → Hx

l’homomorphisme de changement de base. Alors on a l’égalité

ψ[rλ](x) = b(ψλ(y)).

Avant de continuer notre discussion, 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 carré de gauche est cartésien et dont le carré de droite est commutatif.
Notons h la flèche diagonale du carré de droite.

Le complexe d’intersection F I
r.λ = (f I

r.λ)
∗Ar.λ étant localement acyclique

par rapport au morphisme cIr.λ : SI
r.λ → (X ′−I)r, les faisceaux de cohomologie

Bp = Rp(cIr.λ)∗F
I
r.λ

sont des systèmes locaux. Rappelons qu’on a une action deSr de la restriction
de Bp à l’ouvert U compatible à l’action de ce groupe sur U . Cette action
s’étend à tout Bp parce que Bp est un système local.

Puisque π : (X ′ − I)r → (X ′ − I)[r] est un morphisme fini, on a

Rph∗F
I
r.λ = π∗Bp.

En particulier, Rph∗F
I
r.λ est muni d’une action de Sr déduite de celle 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’action canonique deSr sur le faisceau pervers

A[r.λ]. On en déduit donc une action de Sr sur tout le complexe Rh∗F
I
r.λ, et

en particulier sur ces faisceaux de cohomologie.

70



Proposition 5.6.3 Pour tout p ∈ Z, les deux actions ainsi obtenues sur le

faisceau de cohomologie 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 fini, on sait que

π∗Bp = j∗j
∗π∗Bp

où j∗ est le foncteur image directe non dérivé. Il suffit alors de vérifier que
les deux action de Sr coincident sur π(U) qui est une tautologie. �

Au-dessus du point [rx̄] image de r.x̄ ∈ X ′r dans X ′[r] le morphisme

fini π : X ′r → X ′[r] est complètement ramifié c’est-à-dire l’image inverse de
[rx̄] est un épaississement de r.x̄. Par conséquent la fibre de π∗Bp en [rx̄]
est canoniquement isomorphe à la fibre de Bp en r.x̄. La compatibilité entre
les deux actions de 〈τ〉 démontrée dans la proposition précédente, 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’action de τ vient de l’action triviale sur l’espace
SI
[rλ]([rx̄]) et de l’action non triviale de τ sur le faisceau pervers R(πS)∗F

I
r.λ

provenant de l’action de τ sur R(πQ)∗Ar.λ. La correspondance ΦT ′,λ′
T ′

est
définie de manière complètement analogue que celle dans 2.1.

Comme dans 2.1. les points fixes de σs ◦ΦT ′,λ′
T ′

dans SI
[rλ]([rx̄]) consistent

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 traces de Grothendieck-
Lefschetz au membre droit de cette 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 combinant 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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Ici, les fonctions 1I,v et φλ′(x′) sont celles qui ont été définies dans 4.8, les

fonctions ψλ(y) ont été définis dans 5.5.1.

Notons que d’après 4.8.1, dans le facteur volume, on devrait avoir le
groupe JB

γ0
des automorphismes de (V ; τ, τ ′) correspondant à γ0 à la place

de Gγ0 . Mais on vérifie que cette forme intérieure de Gγ0 est localement
isomorphe à Gγ0 en toutes places, de sorte qu’il est en fait isomorphe à Gγ0 .

En combinant le théorème 3.3.1, les corollaires 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 cas n = 1

Le corollaire 5.6.5 ci-dessus peut remplacer avantageusement le lemme
fondamental dans la démonstration du théorème 2.5.1, dans le cas n = 1.

Rappelons qu’on a fixé un copoids dominant λ ∈ Zd
+. Pout tout sous-

schéma fini I de X , on a un morphisme caractéristique

cIλ : SI
λ → (X ′ − I).

On voulait démontrer que la classe alternée du système local fondamental

[WI
λ] =

∑

p

(−1)p[Rp(cIλ)∗F
I
λ ]

dans le groupe de Grothendieck des systèmes locaux sur X ′ − I muni d’une
action de l’algèbre HI est égal à

[WI
λ] = [

⊕

π

m(π)πI ⊗ Lλ(π)]

où π parcourt l’ensemble des représentations automorphes de G ayant un
vecteur fixe sous sous-groupe compact de G(AF ) associé à I et où aZ agit
trivialement, où m(π) est sa multiplicité dans l’espace L2(G(F )aZ\G(AF )),
où Lλ(π) est le système local sur X ′ − I qui devrait être associé à π et à λ
par la correspondance 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 respectivement Hy, l’algèbre de Hecke de G(Fx),
respectivement de G((F ⊗ Fqrs)y), et b : Hy → Hx est l’homomorphisme de

changement 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 rencontre pas I ∪ {x} et et une

fonction 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 gauche de l’égalité à démontrer se calcule
par la formule des traces de Grothendieck-Lefschetz. Les points fixes de la
correspondance σrs◦ΦT ′,λ′

T ′
dans la fibre 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 trace de σrs ◦ΦT ′,λ′

T ′
sur la fibre 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 définition

ψλ(y)=

∑

α≤λ

Pλ,α(q
rs)φα(y).

On obtient donc

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 celle dans le corollaire 5.5.1.
D’après le corollaire 5.6.5, ce 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 traces de Selberg, ceci est encore égal à

Tr(1T∪T ′

I ⊗ bT (ψλ(y))⊗ φT ′,λ′
T ′
,L2(G(F )aZ\G(AF )))

d’où la proposition. �

6 Le cas n arbitraire

Le cas n arbitraire, la description des points fermés de (X ′ − I)rn/〈τ〉,
dont l’élément de Frobenius associé 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 compliquée
que dans le cas n = 1, proposition 5.2.1. Si on reprenait tel quel le calcul
dans le cas n = 1 pour les points fermés de (X ′ − I)rn/〈τ〉, dans la formule
des comptages de A et de B apparâıtraient les intégrales orbitales tordues,
entre une classe de σa-conjugaison d’une part et une classe σb-conjugaison de
l’autre, celles-ci ayant la même norme. Ces intégrales orbitales tordues, de
degré de torsion différent, sont sans doute égales, si on admettait le lemme
fondamental, mais on ne sait pas démontrer directement l’égalité.

Cet obstacle sera contourné en utilisant les Frobenius partiels. L’usage
de ceux-ci et de la généralisation du théorème de Drinfeld, théorème 2.3.1,
nous permet de considérer le quotient (X ′− I)rn/〈τ〉n au lieu (X ′− I)rn/〈τ〉.
De cette façon, on peut considérer des suites des points cycliques comme
dans 5.2.1, à la place des points fermés de (X ′ − I)rn/〈τ〉 qui sont bien an-
tipathiques. Les calculs des traces se ramènent au calcul de nombres de points
fixes par les endomorphismes de Frobenius partiels. Dans ces expressions, il
apparâıtra uniquement des intégrales orbitales non tordues de nouveau grâce
à la merveilleuse proposition 5.2.1. Les sommes qu’on a à comparer, se trou-
vent d’être identiques comme dans le cas n = 1.

6.1 Les classes multicycliques sont denses

Considérons l’action de 〈τ〉n sur (X ′ − I)rn définie par la règle

(τj)j=1,...,n(ū
i
j) = (ū′

i
j)

avec u′ij = u
τj(i)
j . Rappelons que que τ est la permutation cyclique de l’ensem-

ble {1, . . . , r}.
Soit U l’ouvert dans (X ′ − I)r complémentaire des diagonales, et con-

sidérons l’ouvert Un de (X ′−I)rn. L’action de 〈τ〉n, restreinte à Un, est libre.
Prenons un point (ūij)

i=1,...,r
j=1,...,n ∈ U

n(k) c’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 catégorie des représentations continues du groupe fon-
damental π1(Ũ

n, [ūij]) est équivalente à la catégorie des faisceaux lisses sur
Un équivariant sous l’action de 〈τ〉n.

Soit (x̄ij) ∈ (X ′ − I)rn fixe par l’action ci-dessus de 〈τ〉n. Le groupe 〈τ〉n

agit par fonctorialité sur π1((X
′ − I)rn, (x̄ij)). On peut former le produit

semi-direct π1((X
′ − I)rn, (x̄ij)) ⋊ 〈τ〉

n dont la catégorie des représentations
continues est équivalente à la catégorie des faisceaux lisses sur (X ′− I)rn qui
sont 〈τ〉n-équivariants.

Le foncteur de restriction de (X ′ − I)rn à Un nous donne un homomor-
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phisme surjectif

α : π1(Ũ
n, [ūij])→ π1((X

′ − I)rn, (x̄ij))⋊ 〈τ〉
n

bien défini à un automorphisme intérieur près. On va choisir un tel chemin
α.

Considérons la catégorie des faisceaux lisses sur (X ′− I)rn qui sont 〈τ〉n-
équivariants et qui deviennent triviales sur un produit de revêtements de
(X ′−I). Cette sous-catégorie correspond en termes de groupes fondamentaux
à l’homomorphisme surjectif

β : π1((X
′ − I)rn, (x̄ij))⋊ 〈τ〉

n → π1(X
′ − I, x̄)rn ⋊ 〈τ〉n.

On peut compléter de manière unique le diagramme, obtenu à partir de ces
deux homomorphismes surjectifs 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 nécessairement surjectif.
Pour tous j, soit [vj ] ∈ |Ũ | un point fermé cycliques comme dans 5.2.1.

Par définition, sa classe de conjugaison Frob[vj ] ∈ π1(U, [u
i
j]
i=1,...,r]) ait l’image

τ dans 〈τ〉. L’image de leur produit direct, par α′

Frob[v1] × · · · × Frob[vn] ∈
n∏

j=1

π1(Ũ , [ū
i
j]
i=1,...,r)

est donc contenue dans p−1(τ, . . . , τ ) où p est l’homomorphisme canonique
p : π1(X

′ − I, x̄)rn ⋊ 〈τ〉n → 〈τ〉n.

Proposition 6.1.1 Lorsque les points fermés [vj ] ∈ |Ũj| parcourent l’ensem-

ble de tous les points cycliques, la réunion des images, par α′, du produit direct

des classes de conjugaison associées sont denses dans p−1(τ, . . . , τ).

Démonstration.D’après le théorème de Chebotarev, les classes Frob[v1]×· · ·×

Frob[vn] sont denses dans
∏n

j=1 π1(Ũ , [ū
i
j]
i=1,...,r). La proposition s’en déduit

parce que l’homomorphisme

α′ :

n∏

j=1

π1(Ũ , [ū
i
j]
i=1,...,r)→ π1(X

′ − I, x̄)rn ⋊ 〈τ〉n

est surjectif. �
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6.2 Calcul des traces en dehors des diagonales : fin de
démonstration de 3.3.1

On garde les notations du paragraphe 6.1. D’après 6.1.1, il suffit pour
démontrer 3.3.1, de montrer que pour toute fonction f ∈ HI , pour tous
points cycliques [v1], . . . , [vn] ∈ |Ũ |, on a

Tr((1⊗ · · · ⊗ 1⊗ f)×
n∏

j=1

Frob[vj ], [A]) = tr(f ×
n∏

j=1

Frob[vj ], [B]).

Ces traces peuvent être calculées en comptant le nombre de points fixes des
endomorphismes de Frobenius partiels.

Pour tous j ∈ {1, . . . , n} on choisit un point géométrique

(v̄1j , . . . , v̄
r
j )

au-dessus du point cyclique [vj ] ∈ |Ũ | de degré sj. On a donc σsj (v̄1j ) = v̄2j ,
σsj (v̄2j ) = v̄3j , ... et σ

sj (v̄rj ) = v̄1j .
Soit x1, . . . , xm l’ensemble des différentes places de X qui supportent les

points v̄ij . Il est clair que pour j fixe, les points v̄ij pour i = 1, . . . , r sont
supportés par la même place. On a donc une application

ν : {1, . . . , n} → {1, . . . , m}

telle que les points v̄ij , pour tous i ∈ {1, . . . , r}, sont supportés par la place
xν(j). D’après la proposition 5.2.1, on sait que pour tous j ∈ {1, . . . , n},
la place xν(j) de F est de degré rsj et qu’il existe une unique place 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 indices telles que v̄ij et v̄i
′

j′ sont supportés

par la même place. 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′. �

Grâce à ce lemme, on peut user un léger abus de notation en écrivant

sh pour tous h ∈ {1, . . . , m} pour désigner l’entier sj pour un certain j ∈
ν−1(h). Ce lemme montre aussi que l’hypothèse 2.3.1 est satisfaite dans la
situation présente. On dispose donc d’une description de l’endomorphisme
de Frobenius partiel ∂sσ et de la catégorie des points fixes de ∂sσ ◦ ΦT ′,λ′

T ′
.
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Il s’agit de compter, dans la situation A, le nombre des points fixes 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 compter, dans la situation B, le nombre des points fixes dans

SI
r.λ((v̄

i
j)

i=1,...,r
j=1,...,n).

Bien entendu, dans les deux comptages, il faut tenir compte de la pondération
provenant du complexe d’intersection. On renvoie à la section 5 pour la façon
de tenir compte de ces pondérations.

D’une part, la trace sur [A]

Tr((1⊗ · · ·1⊗ ΦT ′,λ′
T ′
)×

n∏

j=1

Frob[vj ], [A])

est égale au nombre de chtoucas (V, t) ∈ DI-Chtλ((v
1
j )j=1,...,n) muni d’une

T ′-modification
t′ : ∂rsσ(V, t)T

′ ∼
−→ (V, t)T

′

d’invariant inv(t′) = λ′T ′, comptés avec pondération provenant du complexe
d’intersection. On obtient donc 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 parcourt l’ensemble des classes de conjugaison deG(F ) qui sont (T, T ′, rs)-
admissibles et où

⊗

ν(j)=i ψλj(xi) est le produit de convolution dans Hxi
des

fonctions φλj(yj) associées aux indices j = 1, . . . , n telles que ν(j) = i. Ici, les
intégrales orbitales tordues en les places x1, . . . , xm, se trouvent d’être des
intégrales orbitales ordinaires, par ce que pour tous h ∈ {1, . . . , m}, l’exten-
sion Fxh

⊗Fq
Fqsh est totalement décomposée. On a en effet le cas trivial du

lemme fondamental pour une extension totalement décomposé

TOδh(
⊗

ν(j)=i

ψλj(yj)) = Oγ0(
∏

ν(j)=i

ψλj(x))

où dans le membre de droite, le produit désigne le produit de convolution
dans l’algèbre de Hecke 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 trace sur [B]

Tr(ΦT ′,λ′
T ′
)×

n∏

j=1

Frob[vj ], [B])

est égal au nombre de chtoucas (V, t) ∈ DI-Chtr.λ((v
i
j)

i=1,...,r
j=1,...,n) muni d’une

T ′-modification
t′ : ∂sσ(V, t)T

′ ∼
−→ (V, t)T

′

d’invariant inv(t′) = λ′T ′, comptés en prenant compte de la pondération
provenant du complexe d’intersection. En appliquant 4.9.1, et en utilisant
comme dans le cas A l’hypothèse d’extensions totalement décomposées, 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 parcourt l’ensemble des classes de conjugaison 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 convolution.

Puisque deg(xν(j)) = rsj pour tous j = 1, . . . , n les deux conditions
(T, T ′; rs)-admissibles et (T, T ′; s)-admissibles sont la même, en particulier,
les conditions d’être sj norme ou d’être rsj-norme en la place xνj sont des
des conditions 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]).

Ceci termine la démonstration du théorème 3.3.1 de la comparaison 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-schéma fini I
de X ′, on a défini un morphisme propre

cIλ : SI
λ → X ′n.

Soit F I
λ le complexe d’intersection de SI

λ. On sait qu’il est localement acy-

clique par rapport au morphisme cIλ, de sorte que les faisceaux de cohomologie

Rp(cIλ)∗F
I
λ sont des systèmes locaux sur (X ′− I)n. On voulait démontrer que

la classe alternée du système local fondamental

[WI
λ] =

∑

p

(−1)p[Rp(cIλ)∗F
I
λ ]
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dans le groupe de Grothendieck des systèmes locaux sur X ′ − I muni d’une
action de l’algèbre HI est égal à

[WI
λ] =

[⊕

π

m(π)πI

n⊗

i=1

pr∗iLλi
(π)

]

où π parcourt l’ensemble des représentations automorphes de G ayant un
vecteur fixe sous sous-groupe compact de G(AF ) associé à I et où aZ agit
trivialement, où m(πi) est sa multiplicité dans l’espace L2(G(F )aZ\G(AF ))
et où Lλi

(π) est le système local sur X ′ − I qui devrait être associé à π et à
λi par la correspondance de Langlands.

Soient y1, . . . , yn n Fsr -points deux à deux distincts de X ′. Soient m un
entier plus petit ou égal à n,

ν : {1, . . . , n} → {1, . . . , m}

une application surjective, et x1, . . . , xm des points fermés de X ′ tels que
yj soit supporté par xν(j). Leur degrés sont nécessairement divisibles par r.
Soient x̄1, . . . , x̄n des points géométriques au-dessus de y1, . . . , yn ; ces points
sont nécessairement 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 traces de Grothendieck-Lefschetz
combinée avec le théorème 4.8.1, le côté gauche 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 fibre (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 x̄ij = σi−1(x̄j), est munie d’une Fq-structure

définie 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

comme dans la section 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 suffit pour terminer d’invoquer la formule des traces 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 finalement démontrée. �

6.4 Le lemme fondamental pour le changement 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 comparer une intégrale orbitale de γ avec
une intégrale orbitale tordue de δ. Plus précisément, 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 proche 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)). Ceci est possible parce que
les intégrales orbitales d’une fonction fixe, définit une fonction localement
constante sur les éléments semi-simples réguliers. On pourra donc remplacer
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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
comptages des chtoucas.

Si |λ| = 0, on pourra se contenter des chtoucas à un seul pole, comme
dans la section 5. Sinon, on doit introduire un autre pole d’invariant, par
exemple, λ′ = −w0(λ). Pour ne pas créer d’intégrale orbitale tordue en la
place qu’on vient d’introduire, on prend cette place de degré s. Soit x′ une
place de |X ′| de degré s. Soit x̄′ un point géométrique au-dessus de x.

Fixons un niveau I et considérons l’espace de module DI-Chtλ,λ′(x̄, x̄′)
des triplets (V, t, ι) où V est un D-fibré sur X , t : σV → V une modification
d’invariant

inv(t) ≤ λx̄+ λ′x̄′,

et où ι est une I-rigidification.
Comptons le nombre de points fixes de σs ◦ΦT ′,λ′

T ′
dans DI-Chtλ,λ′(x̄, x̄′).

Ce nombre des points fixes est égal à une somme indexée par les classes de
conjugaison γ0 de G(F ) qui sont des s-norme en x et en x′. La condition
d’être s-norme en x′, est une condition vide puisque l’extension F ⊗Fq

Fqs est
totalement décomposée en x′. Les termes de cette somme, comme d’habitude,
est un produit des facteurs suivants :

– un volume associé à la forme intérieure de Gγ0 , isomorphe à Gγ0 partout
sauf en x et x′, où elle est isomorphe à des centralisateurs tordus de
l’élément dont γ0 est la norme,

– des intégrales orbitales en les places v /∈ {x, x′} ∪ T ′ de la fonction
caractéristique du niveau I, sur l’orbite γ0,

– des intégrales orbitales en les places v′ ∈ T ′ de la fonction caractéristique
φλ′(v′), sur l’orbite γ0,

– des intégrales orbitales tordues en les deux places x, x′, des fonctions
ψλ(x) et ψλ′(x′) issues des faisceaux pervers, sur l’orbite de σ-conjugaison
des éléments dont γ0 est la s-norme.

Dans la démonstration de 6.3.1, on a montré comment, en utilisant le
théorème 3.3.1, transformer cette comme en une somme dont la seule différence
avec la première est qu’en les places x, x′, on a les intégrales orbitales sur l’or-
bite γ0 des fonctions 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 Hecke ΦT ′,λ′ de l’autre,
pour isoler de cette égalité entre entre les sommes portant sur toutes les
classes de conjugaison γ0 de G(F ), l’égalité entre les deux termes concernant
la classe γ̃ qui nous intéresse et que ces termes sont non nuls.

Il reste à éliminer les autres facteurs dans ce terme, autre que le facteur
en la place x qui nous intéresse. Les deux volumes sont les mêmes parce que
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les groupes J en jeu sont des forme intérieure de Gγ̃ qui est ici un tore, donc
ils sont isomorphes. Les facteurs en dehors de x et x′, sont identiques. Il reste
seulement à éliminer les facteur en x′. Ils sont aussi égaux parce qu’on a pris
soin de prendre une place x′ de degré s, de sorte que l’extension F ⊗Fq

Fqs

est totalement décomposée en x′.
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