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Sur la stabilité des intégrales orbitales nilpotentes
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Abstract Let G be a connected reductive group defined over a non-archimedean
local field of characteristic 0. We assume G is quasi-split, adjoint and absolutly simple.
Let g be the Lie algebra of G. We consider the space of the invariant distributions on
g(F ), which are stable and supported by the set of nilpotent elements of g(F ). Magdy
Assem has stated several conjectures which describe this space. We prove some of these
conjectures, assuming that the residual characteristic of F is ”very large” relatively to
G.

Résumé Soit G un groupe réductif connexe défini sur un corps local non archimédien
de caractéristique nulle. On suppose que G est quasi-déployé, adjoint et absolument
simple. Notons g l’algèbre de Lie deG et considérons l’espace des distributions invariantes
sur g(F ), qui sont stables et dont le support est formé d’éléments nilpotents. Magdy
Assem a formulé des conjectures décrivant cet espace. Nous prouvons une partie de ces
conjectures, sous l’hypothèse que la caractéristique résiduelle de F est ”très grande”
relativement à G.

1 Introduction

1.1 Enoncé du théorème

Soient F un corps local non archimédien de caractéristique nulle et G un groupe
réductif connexe défini sur F . On note Fq le corps résiduel de F , q étant son nombre
d’éléments, p la caractéristique de Fq et valF la valuation usuelle de F . Notons g l’algèbre
de Lie de G. On identifie G et g aux ensembles de leurs points sur une clôture algébrique
F̄ de F .

On note C∞
c (g(F )) l’espace des fonctions sur g(F ) à valeurs complexes, localement

constantes et à support compact. On note I(g(F )) le quotient de C∞
c (g(F )) par le sous-

espace des fonctions dont toutes les intégrales orbitales sont nulles. On note I(g(F ))∗

l’espace dual de I(g(F )). C’est l’espace des distributions invariantes sur g(F ) (invariantes
par conjugaison par G(F ), où on appelle conjugaison l’action adjointe). On définit le
sous-espace SI(g(F ))∗ des distributions stables, cf. 2.4.1.

Notons gnil l’ensemble des éléments nilpotents de g. On note I(g(F ))∗nil ⊂ I(g(F ))∗

le sous-espace des distributions invariantes à support dans gnil(F ). Cet espace se décrit
aisément. Notons gnil(F )/conj l’ensemble des orbites nilpotentes de g(F ), c’est-à-dire
des classes de conjugaison par G(F ) dans gnil(F ). A toute orbite O ∈ gnil(F )/conj,
on associe l’intégrale orbitale IO sur O, cf. 6.1.1. C’est un élément de I(g(F ))∗nil et la
famille (IO)O∈gnil(F )/conj est une base de cet espace. On pose SI(g(F ))∗nil = SI(g(F ))∗ ∩
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I(g(F ))∗nil. Cet espace est assez mystérieux et on n’en connâıt pas actuellement de des-
cription générale. Le but de l’article est d’en donner une description partielle sous des
hypothèses restrictives.

Magdy Assem a formulé des conjectures à ce propos ([4], conjectures A et C de
l’introduction). En fait, il considérait des distributions invariantes sur G(F ) à support
unipotent mais la traduction est immédiate. Rappelons ces conjectures, du moins partiel-
lement. Notons gnil/conj l’ensemble des orbites nilpotentes algébriques de g, c’est-à-dire
l’ensemble des classes de conjugaison par G = G(F̄ ) dans gnil = gnil(F̄ ). Notons ΓF le
groupe de Galois de F̄ /F . Ce groupe agit sur gnil/conj et on note (gnil/conj)

ΓF le sous-
ensemble des points fixes. Tout orbite O ∈ gnil(F )/conj est contenue dans une unique
orbite algébrique O ∈ (gnil/conj)

ΓF . Pour O ∈ (gnil/conj)
ΓF , notons I(g(F ))∗O l’espace

de distributions engendré par les intégrales orbitales IO pour O ∈ gnil(F )/conj, O ⊂ O.
Posons SI(gnil(F ))

∗
O = SI(g(F ))∗ ∩ I(g(F ))∗O. La première conjecture est

(1) SI(g(F ))∗nil est la somme directe des SI(gnil(F ))
∗
O quand O décrit (gnil/conj)

ΓF .
Bien que très naturelle, cette assertion n’est absolument pas évidente.

Lusztig a défini le sous-ensemble des orbites nilpotentes (algébriques) spéciales. Bien
que leur définition soit très peu parlante pour moi, ces orbites jouent un rôle particulier et
essentiel dans de nombreuses situations. Elles interviennent ici par la deuxième conjecture

(2) soit O ∈ (gnil/conj)
ΓF ; si O n’est pas spéciale, SI(gnil(F ))

∗
O = {0}.

La troisième conjecture est plus subtile. Magdy Assem la pose en supposant que G
est quasi-déployé et classique. Supposons plutôt, puisque ce seront nos hypothèses, que
G est adjoint, quasi-déployé et absolument simple. Soit O ∈ (gnil/conj)

ΓF , supposons
que O soit spéciale. Parce que G est quasi-déployé, l’ensemble O ∩ g(F ) est non vide,
cf. [19] théorème 4.2. Fixons un élément e de cet ensemble. Notons ZG(e) le commutant
de e dans G, ZG(e)

0 sa composante neutre et posons A(e) = ZG(e)/ZG(e)
0. Lusztig a

défini un quotient Ā(e) de ce groupe, que l’on appelle comme il se doit le quotient de
Lusztig. Il y a une application naturelle de : H

1(ΓF , ZG(e)) → H1(ΓF , Ā(e)). L’ensemble
des orbites O ∈ gnil(F )/conj telles que O ⊂ O s’identifie au noyau H1(ΓF , ZG(e))1
de l’application naturelle entre ensembles pointés H1(ΓF , ZG(e)) → H1(ΓF , G). Pour un
élément h ∈ H1(ΓF , Ā(e)), notons E(O, h) l’ensemble des orbites O ∈ gnil(F )/conj telles
que O ⊂ O et dont le paramètre dans H1(ΓF , ZG(e))1 appartient à d

−1
e (h). Remarquons

que cet ensemble peut a priori être vide puisqu’il n’est pas clair que l’application de
soit surjective, ni a fortiori sa restriction à H1(ΓF , ZG(e))1. Notons I(g(F ))

∗
O,h l’espace

de distributions engendré par les intégrales orbitales IO pour O ∈ E(O, h) et posons
SI(gnil(F ))

∗
O,h = SI(gnil(F ))

∗∩I(gnil(F ))∗O,h. L’assertion que Magdy Assem pose comme
conjecture dans le cas où G est classique est

(3) pour h ∈ H1(ΓF , Ā(e)) tel que E(O, h) 6= ∅, l’espace SI(gnil(F ))∗O,h est une
droite ; l’espace SI(gnil(F ))

∗
O est la somme directe de ces droites.

Enonçons maintenant notre théorème. On suppose que G est adjoint, quasi-déployé
et absolument simple. Supposons que p est ”très grand” relativement à G, précisément
que l’hypothèse (Hyp)2(p) de 2.1.2 est vérifiée. Cela signifie que p ≥ c1valF (p) + c2, où
c1 et c2 sont des entiers dépendant de G. On doit définir les ”orbites exceptionnelles”.
Il n’y en a pas si G n’est pas de type E7 ou E8. Si G est de type E7 ou E8, on utilise
la classification des éléments de gnil/conj de [7] pages 403 à 407. On dit qu’une orbite
O ∈ gnil/conj est exceptionnelle dans les cas suivants :

G est de type E7 et O est de type A4 + A1 ;
G est de type E8 et O est de type A4 + A1 ou E6(a1) + A1.

Théorème. (i) Les assertions (1) et (2) ci-dessus sont vérifiées.
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(ii) Soit O ∈ (gnil/conj)
ΓF , supposons que O soit spéciale et fixons e ∈ g(F ) ∩ O.

L’application de se restreint en une surjection H1(ΓF , ZG(e))1 → H1(ΓF , Ā(e)). Sup-
posons que O ne soit pas exceptionnelle ou que 4 divise q − 1. Alors la dimension de
SI(g(F ))∗O est égale au nombre d’éléments de H1(ΓF , Ā(e)). Supposons que O soit ex-
ceptionnelle et que 4 ne divise pas q − 1. Alors la dimension de SI(g(F ))∗O est 2 tandis

que le nombre d’éléments de H1(ΓF , Ā(e)) est 4.

Remarques. (4) Ces assertions sont déjà connues dans le cas des groupes classiques
non ramifiés, c’est-à-dire déployés sur une extension non ramifiée, cf. [43] IX.16, ainsi
que dans le cas où G est de type G2, cf. [11].

(5) Dans le cas où O est exceptionnelle et où 4 ne divise pas q − 1, l’assertion (ii)
interdit à (3) d’être vérifiée. Dans les autres cas, l’assertion (ii) ne démontre nullement
(3) mais est évidemment compatible avec cette assertion.

(6) L’hypothèse que p est ”très grand” n’est utilisée de façon essentielle qu’en un
seul point, cf. 2.4.2. Elle assure une propriété que l’on a démontrée dans [47] dont la
preuve utilise l’exponentielle. Il est probable qu’en utilisant les différents substituts de
cette application, par exemple les quasi-logarithmes de Kazhdan et Varshavsky, on peut
réduire la condition sur p à ”p grand”, c’est-à-dire p ≥ c, où c est une constante dépendant
deG (c’est par exemple l’hypothèse de [43]). Il est par contre certain que la démonstration
ne marche pas pour p trop petit.

(7) L’hypothèse que G est quasi-déployé est restrictive. Par contre, celle qu’il est
adjoint et absolument simple ne l’est guère. En général, l’espace SI(g(F ))∗nil est iso-
morphe au même espace relatif au groupe adjoint GAD de G. Un groupe adjoint G se
décompose en produit de composantes simples et l’espace SI(g(F ))∗nil est produit ten-
soriel des espaces analogues pour chaque composante. Enfin, si G est adjoint et simple,
c’est la restriction à la Weil d’un groupe adjoint absolument simple G′ défini sur une
extension F ′ de F de degré fini et on se ramène aisément au groupe G′ en changeant de
corps de base.

Dans les deux paragraphes suivants, on explique la structure de la preuve.

1.2 L’espace Dst(g(F ))

Posons quelques définitions dans une situation plus générale :G est un groupe réductif
connexe défini sur F et on suppose que p est très grand relativement à G. Notons gell(F )
le sous-ensemble des éléments semi-simples réguliers et elliptiques de g(F ). On note
Icusp(g(F )) le sous-espace des éléments cuspidaux de I(g(F )), c’est-à-dire des f ∈ I(g(F ))
telles que les intégrales orbitales IG(X, f) sont nulles pour tout X ∈ g(F ) qui est semi-
simple régulier mais pas elliptique. On note Istcusp(g(F )) le sous-espace des f ∈ Icusp(g(F ))
telles que les fonctions X 7→ IG(X, f) soient constantes sur les classes de conjugaison
stable dans gell(F ).

On note GAD le groupe adjoint de G et GSC son revêtement simplement connexe.
Introduisons l’immeuble de Bruhat-Tits Imm(GAD) de G. Il se décompose en facettes,
on note S(G) l’ensemble des sommets. Pour s ∈ S(G), on dispose du sous-groupe para-
horique Ks ⊂ G(F ), de son plus grand sous-groupe distingué pro-p-unipotent K+

s et du
groupe réductif connexe Gs défini sur Fq tel que Gs(Fq) = Ks/K

+
s . Il y a des objets cor-

respondants pour les algèbres de Lie : ks ⊂ g(F ), k+s ⊂ ks et l’algèbre de Lie gs de Gs. On
introduit une transformation de Fourier f 7→ f̂ dans C∞

c (g(F )) possédant les propriétés
habituelles et telle que, pour tout s ∈ S(G), on ait 1s = qdim(gs)/21+

s , où 1s et 1
+
s sont les

fonctions caractéristiques de ks et k
+
s . Cette transformation de Fourier se descend en une

3



transformation de l’espace I(g(F )). Notons gtn le sous-ensemble des éléments topologi-
quement nilpotents de g. On introduit le sous-espace FC(g(F )) ⊂ I(g(F )) formée des
éléments f ∈ I(g(F )) tels que les intégrales orbitales IG(X, f) et IG(X, f̂) sont nulles
pour tout X ∈ g(F )−gtn(F ). L’espace FC(g(F )) est contenu dans Icusp(g(F )). On pose
FCst(g(F )) = FC(g(F )) ∩ Istcusp(g(F )). On considère aussi l’espace FC(gSC(F )). Le
groupe G(F ) agit par conjugaison sur cet espace et on note FCG(gSC(F )) le sous-espace
des invariants. On a l’inclusion FCst(gSC(F )) ⊂ FCG(gSC(F )).

L’espace FC(g(F )) se décrit de la façon suivante. Pour un groupe réductif connexe
G défini sur Fq, Lusztig a défini la notion de faisceau-caractère cuspidal à support nil-
potent dans l’algèbre de Lie g de G. Le groupe de Galois ΓFq de F̄q/Fq agit sur ces
faisceaux. Notons FCFq(g) le sous-ensemble des faisceaux invariants par cette action.
Pour E ∈ FCFq(g), on peut munir E d’une action de Frobenius (c’est-à-dire que l’on
fixe un isomorphisme entre Fr∗(E) et E , où Fr ∈ ΓFq est l’élément de Frobenius) et
il s’en déduit une fonction caractéristique fE sur g(Fq), qui est à support nilpotent.
Soit s ∈ S(G), supposons Z(Gs)

0 = {1}. Pour E ∈ FCFq(gs), on définit la fonction fE
sur gs(Fq) = ks/k

+
s . On l’identifie à une fonction sur ks invariante par translations par

k+s et on l’étend à g(F ) tout entier par 0 hors de ks. Notons f
g
E la fonction obtenue.

Alors FC(g(F )) est engendré par les images dans I(g(F )) de ces fonctions f g
E quand s

décrit les sommets de Imm(GAD) tels que Z(Gs)
0 = {1} et E décrit FCFq(gs). Dans la

suite de cette introduction, on identifie un élément de FC(g(F )) à un relèvement dans
C∞
c (g(F )) qui est combinaison linéaire de fonctions f g

E . On a prouvé dans [48] que l’on
pouvait définir un sous-ensemble Sst(G) de l’ensemble des sommets précédents et, pour
tout s ∈ Sst(G), un sous-ensemble FCst

Fq
(gs) ⊂ FCFq(gs) de sorte que, quand s décrit

Sst(G) et E décrit FCst
Fq
(gs), les images dans I(g(F )) des fonctions f g

E forment une base
de FCst(g(F )).

On introduit un certain espace D(g(F )) et une application antilinéaire injective
DG : D(g(F )) → I(g(F ))∗. Pour cette introduction, décrivons seulement les éléments
de l’image de DG. Notons F nr l’extension non ramifiée maximale de F . Notons LnrF
l’ensemble des sous-groupes H ⊂ G qui sont définis sur F et qui sont des F nr-Levi, c’est-
à-dire qu’il existe un sous-groupe parabolique P de G défini sur F nr tel que H soit une
composante de Levi de P . Soit H ∈ LnrF . Fixons un élément XH ∈ z(H)(F ) qui est entier
et de réduction régulière. Cela signifie que pour tout caractère algébrique x∗ de Z(H)0

(identifié à une forme linéaire sur z(H)), x∗(XH) est un entier de F̄ et que, pour toute
racine α de Z(H)0 dans g, α(XH) est une unité. Soit ϕ ∈ FCH(hSC(F )). Introduisons
la distribution DG

XH ,ϕ
définie par

DG
XH ,ϕ

(f) =

∫

G(F )

∫

hSC(F )

f(g−1(XH + Z)g)ϕ̄(Z) dZ dg

pour tout f ∈ C∞
c (g(F )) (on note l’action adjointe de G sur g comme une conjugaison).

Les mesures doivent être convenablement normalisées. L’intégrale ci-dessus converge dans
l’ordre indiqué. Il s’avère que la restriction à gtn(F ) de la transformation de Fourier D̂G

XH ,ϕ

ne dépend pas du choix de XH . Notons k(H,ϕ) la distribution à support dans gtn(F ) qui
cöıncide avec cette restriction. Alors DG(D(g(F ))) est l’espace de distributions engendré
par les k(H,ϕ) quand H décrit LnrF et ϕ décrit FCH(hSC(F )).

On introduit le sous-espace H ⊂ C∞
c (g(F )) engendré par les fonctions f telles qu’il

existe une sous-algèbre d’Iwahori j ⊂ g(F ) de sorte que f soit invariante par translations
par j. Notons H∗ son dual. On dispose de l’application de restriction resH : I(g(F ))∗ →
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H∗. Notons D̂G(D(g(F ))) l’espace des transformées de Fourier de DG(D(g(F ))). En uti-
lisant un résultat de DeBacker, cf. [8], on montre que les restrictions de resH à I(g(F ))∗nil
et à D̂G(D(g(F ))) sont injectives et ont même image. Il existe donc un unique isomor-
phisme (antilinéaire) δ : I(g(F ))∗ → D(g(F )) de sorte que resH(J) = resH(D̂

G(δ(J)))
pour tout J ∈ I(g(F ))∗nil. Notons Dst(g(F )) le sous-espace des éléments d ∈ D(g(F ))
tels que DG(d) est stable. On prouve facilement, cf. lemme 6.1.4, que

(1) δ(SI(g(F ))∗nil) = Dst(g(F )).
Pour exploiter cette égalité, on doit décrire l’espace Dst(g(F )). Soient H,H ′ ∈ LnrF .

Disons que ces deux groupes sont stablement conjugués s’il existe g ∈ G tel que H ′ =
g−1Hg et, pour tout σ ∈ ΓF , gσ(g)

−1 appartient à H . Supposons que H et H ′ soient
stablement conjugués et fixons g vérifiant les propriétés précédentes. Alors l’application
Ad(g−1) se restreint en un torseur intérieur ψ : H → H ′. Par une propriété basique
de l’endoscopie, un tel torseur définit un isomorphisme transfertψ : Istcusp(h(F )) →
Istcusp(h

′(F )). Une conséquence des résultats de [47] est que cet isomorphisme se restreint
en un isomorphisme de FCst(hSC(F )) sur FCst(h′SC(F )). On montre que celui-ci ne
dépend pas du choix de l’élément g, on le note ιH′,H . Notons L

nr,st
F l’ensemble desH ∈ LnrF

tels que FCst(hSC(F )) 6= {0}. Il est conservé par conjugaison stable. Notons Lnr,stF /st−
conj l’ensemble des classes de conjugaison stable dans Lnr,stF . Soit C ∈ Lnr,stF /st − conj.
Fixons des représentants (Hi)i=1,...,n des classes de conjugaison par G(F ) dans C. Pour
ϕ ∈ FCst(h1,SC(F )), posons

kst(C, ϕ) =
∑

i=1,...,n

|W nr(Hi)
Γnr
F ||WF (Hi)|

−1k(Hi, ιHi,H1(ϕ)).

Les constantes sont des nombres d’éléments de groupes de Weyl qui seront définis plus
tard. Dans cette formule, le groupe H1 joue un rôle particulier mais c’est insignifiant, les
espaces FCst(hSC(F )) étant canoniquement isomorphes pour H ∈ C. Le résultat princi-
pal de la première section est que l’espace Dst(g(F )) est le sous-espace de D(g(F )) tel que
DG(Dst(g(F )) soit engendré par les distributions kst(C, ϕ) quand C décrit Lnr,stF /st−conj
et ϕ décrit FCst(h1,SC(F )) (H1 étant un élément de C). Plus précisément ces distributions
forment une base de DG(Dst(g(F )) si ϕ décrit seulement une base de FCst(h1,SC(F )).

Imposons désormais les hypothèses du théorème : G est quasi-déployé sur F , adjoint
et absolument simple. Fixons une paire de Borel épinglée E = (B, T, (Eα)α∈∆) de G
conservée par l’action de ΓF (B est un sous-groupe de Borel, T ⊂ B est un sous-tore
maximal et (Eα)α∈∆ est un épinglage). On note W le groupe de Weyl de G relatif à
T . Le groupe ΓF agit sur W , on note W IF le sous-groupe des invariants par le groupe
d’inertie IF ⊂ ΓF . Notons LstF,sd l’ensemble des F -groupes de Levi standard M tels
que FCst(mSC(F )) 6= {0}. Pour un tel groupe, notons NormW IF (M) le sous-groupe
des éléments de W IF qui conservent M , WM,IF l’analogue de W IF quand on remplace
G par M et W IF (M) = NormW IF (M)/WM,IF . Posons ΓnrF = ΓF/IF . Ce groupe est
isomorphe au groupe de Galois ΓFq et est topologiquement engendré par l’élément de
Frobenius Fr. Ce groupe ΓnrF agit sur W IF (M). On dit que deux éléments w,w′ ∈
W IF (M) sont Fr-conjugués s’il existe u ∈ W IF (M) tel que w′ = Fr(u)wu−1 (la définition
usuelle est plutôt uwFr(u)−1, des raisons techniques nous ont conduit à la modifier).
On note W IF (M)/Fr − conj l’ensemble des classes de Fr-conjugaison. On montre en
2.3.8 qu’il existe une bijection naturelle de Lnr,stF /st − conj sur l’ensemble des paires
(M,ClFr(w)) où M ∈ LstF,sd et ClFr(w) ∈ W IF (M)/Fr − conj. Plus précisément, soient

C ∈ Lnr,stF /st − conj, notons (M,ClFr(w)) son image par cette bijection et soit H ∈ C.
Alors H est conjugué à M par un élément de G(F nr), il y a une bijection naturelle
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de Sst(HAD) sur Sst(MAD) et, pour tout sH ∈ Sst(HAD), d’image sM dans Sst(MAD),
il y a une bijection naturelle de FCst

Fq
(hSC,sH) sur FCst

Fq
(mSC,sM ). Cela entrâıne que les

espaces FCst(hSC(F )) et FC
st(mSC(F )) sont de même dimension. Mais cela ne suffit pas

pour identifier ces espaces. En effet, les fonctions caractéristiques fE introduites ci-dessus
dépendent du choix d’une action de Frobenius sur le faisceau E et, à notre connaissance, il
n’y a pas de choix canonique d’une telle action. Les groupes H etM sont isomorphes sur
F nr puisqu’ils sont conjugués par un élément de G(F nr) mais l’isomorphisme n’est pas en
général un torseur intérieur. Il n’y a pas de transfert endoscopique qui puisse nous aider.
Le problème est résolu dans la section 4, qui est la plus technique de l’article. Soient H ,
sH , M , sM comme précédemment. Soit EH ∈ FCst

Fq
(hSC,sH), notons EM son image dans

FCst
Fq
(mSC,sM ). Munissons EM d’une action de Frobenius. On définit en 4.1.5 un procédé

pour en déduire une action de Frobenius sur EH . On en déduit un isomorphisme canonique
ιH,M : FCst(mSC(F )) → FCst(hSC(F )). On montre en 4.3.1 que cet isomorphisme est
compatible au transfert endoscopique, c’est-à-dire que si H ′ ∈ Lnr,stF est stablement
conjugué à H , le diagramme suivant est commutatif :

FCst(hSC(F ))
ιH,M ր

FCst(mSC(F )) ↓ ιH′,H

ιH′,M ց
FCst(h′SC(F ))

Soient M ∈ LstF,sd et sM ∈ Sst(MAD). Pour tout E ∈ FCst
Fq
(mSC,sM ), on munit E

d’une action de Frobenius. On note B(M, sM) l’ensemble des fonctions caractéristiques fE
quand E décrit FCst

Fq
(mSC,sM ). Notons BW (G) l’ensemble des quadruplets (M, sM , ϕ, w)

où M et sM sont comme ci-dessus, ϕ ∈ B(M, sM ) et w parcourt W IF (M) à Fr-
conjugaison près. Considérons un tel quadruplet. Au couple (M,w) est associé une
classe de conjugaison stable C ⊂ Lnr,stF . Fixons H1 ∈ C. Posons simplement ϕH1 =
ιH1,M(ϕmSC). On a défini ci-dessus la distribution kst(C, ϕH1). On pose k(M, sM , ϕ, w) =
c(w)kst(C, ϕH1), où c(w) est une constante non nulle qui sera définie dans l’article. Alors
la famille (k(M, sM , ϕ, w))(M,sM ,ϕ,w)∈BW (G) est une base de l’espace DG(Dst(g(F ))). Soit
M ∈ LstF,sd. Notons Irr(W

IF (M)) l’ensemble des classes de représentations irréductibles
deW IF (M). Le groupe ΓnrF agit surW IF (M) donc sur Irr(W IF (M)). On note IrrF (W

IF (M))
le sous-ensemble des points fixes. Pour ρ ∈ IrrF (W

IF (M)), on peut prolonger ρ en une
représentation irréductible du produit semi-direct W IF (M)⋊ΓnrF et on fixe un tel prolon-
gement ρ♭. On note BIrr(G) l’ensemble des quadruplets (M, sM , ϕ, ρ) où M et sM sont
comme ci-dessus, ϕ ∈ B(M, sM ) et ρ ∈ IrrF (W

IF (M)). Pour un tel quadruplet, on pose

k(M, sM , ϕ, ρ) = |W IF (M)|−1
∑

w∈W IF (M)

trace(ρ♭(wFr−1)k(M, sM , ϕ, w).

Alors
(2) la famille (k(M, sM , ϕ, ρ))(M,sM ,ϕ,ρ)∈BIrr(G) est encore une base de l’espaceD

G(Dst(g(F ))).
Pour (M, sM , ϕ, ρ) ∈ BIrr(G), notons I(M, sM , ϕ, ρ) l’élément de I(g(F ))∗nil tel que

DG◦δ(I(M, sM , ϕ, ρ)) = k(M, sM , ϕ, ρ). D’après (1) et (2), (I(M, sM , ϕ, ρ))(M,sM ,ϕ,ρ)∈BIrr(G)

est une base de SI(g(F ))∗nil. Pour en déduire le théorème, on a besoin de renseigne-
ments sur l’écriture d’une distribution I(M, sM , ϕ, ρ) dans la base (IO)O∈gnil(F )/conj de
I(g(F ))∗nil.
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1.3 Paramétrages

Pour cela, on doit commencer par paramétrer l’ensemble BIrr(G). Introduisons l’ex-
tension modérément ramifiée maximale Fmod de F contenue dans F̄ . Notons ΓmodF , resp.
ImodF , le groupe de Galois de Fmod/F , resp. Fmod/F nr. Modulo certains choix, on peut
identifier ΓmodF au produit semi-direct ImodF ⋊ΓnrF . On a fixé un épinglage E de G conservé
par ΓF . On en déduit de façon usuelle une ”donnée de racines”, c’est-à-dire un sextuplet
(X∗(T ), X∗(T ),Σ, Σ̌,∆, ∆̌) (Σ est l’ensemble des racines de T dans g, Σ̌ l’ensemble des
coracines etc...). Le groupe ΓF agit sur cette donnée et l’hypothèse sur p assure que cette
action se factorise en une action de ΓmodF . En particulier, puisqu’on a identifié ΓnrF ≃ ΓFq

à un sous-groupe de ΓmodF , il y a une action de ΓFq sur la donnée de racines. On peut
alors introduire un groupe réductif connexe G défini sur Fq dont la donnée de racines est
isomorphe à celle de G, cet isomorphisme étant équivariant pour les actions de ΓFq (si G
est déployé sur F , G est simplement le groupe adjoint simple et déployé sur Fq de même
type que G). L’action de ImodF sur la donnée de racines définit une action algébrique de
ImodF sur G. Remarquons que cette action n’est pas forcément définie sur Fq. D’autre
part, on connâıt la structure de ImodF . On peut fixer un pro-générateur γ de ce groupe et
l’action de ImodF est déterminée par l’unique automorphisme associé à γ.

Comme plus haut, on note gnil/conj l’ensemble des orbites nilpotentes dans l’algèbre
de Lie g = g(F̄q) de G = G(F̄q). Fixons un ensemble de représentants N de gnil/conj,
auquel on imposera quelques conditions techniques. Le groupe ΓF agit sur g et donc
sur gnil/conj. On note N (ΓF ) le sous-ensemble des éléments N ∈ N dont l’orbite est
conservée par ΓF (on peut imposer qu’un élément de N (ΓF ) est fixé par ΓFq mais on ne
peut pas toujours imposer qu’il l’est par ImodF ). Soit N ∈ N (ΓF ). On définit comme plus
haut les groupes ZG(N), ZG(N)0, A(N) = ZG(N)/ZG(N)0 et le quotient de Lusztig
Ā(N). Le groupe ImodF agit sur G via un quotient fini que l’on note ΓFG/Fnr . En général,
ce quotient est d’ordre 1 ou 2 mais il peut être d’ordre 3 dans le cas où G est un groupe
trialitaire de type D4. Introduisons le produit semi-direct G ⋊ ΓFG/Fnr et son sous-

ensemble G̃ = G×{γ} (où on note encore γ l’image dans ΓFG/Fnr du pro-générateur fixé

de ImodF ). On note ZG̃(N) le sous-ensemble des éléments (g, γ) ∈ G̃ telles que gγ(N)g−1 =
N . Le groupe ZG(N) agit sur cet ensemble par multiplication à gauche ou à droite et
ZG̃(N) est un bitorseur pour ces actions, c’est-à-dire que, pour chacune d’elle, ZG̃(N)
est un espace principal homogène sous ZG(N). On pose Ã(N) = ZG(N)0\ZG̃(N). Les
actions de ZG(N) se quotientent en des actions de A(N) sur Ã(N) et Ã(N) est un
bitorseur pour ces actions. On montrera qu’on peut quotienter en Ã(N) en un ensemble
˜̄A(N) qui est un bitorseur pour des actions à droite et à gauche du groupe Ā(N). Notons

M(G,N) l’ensemble des classes de conjugaison par Ā(N) de couples (d, µ) où d ∈ ˜̄A(N)
et µ est une représentation irréductible du commutant ZĀ(N)(d) de d dans Ā(N). Notons
Nsp le sous-ensemble des éléments de N dont l’orbite est spéciale et posons Nsp(ΓF ) =
Nsp∩N (ΓF ). Notons enfin MF (G) l’ensemble des triplets (N, d, µ) tels que N ∈ Nsp(ΓF )
et (d, µ) ∈ M(G,N) (on note un élément de M(G,N) par un couple le représentant).
En 6.2.1, nous définirons une application injective

∇F : BIrr(G) → MF (G).

Indiquons l’origine de cette définition. Supposons que G soit déployé. L’action de
γ sur G est triviale, on peut l’oublier et supprimer les ˜ dans les définitions ci-dessus.
On a aussi Nsp(ΓF ) = Nsp. Dans [32] théorème 2.4, Lusztig établit une bijection ∇ :
A(G) → MF (G), où A(G) est l’ensemble des faisceaux-caractères unipotents sur G. On
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sait décrire l’ensemble A(G) en décomposant les complexes induits à partir de faisceaux-
caractères unipotents et cuspidaux sur des groupes de Levi standard de G. Un tel groupe
M correspond à un groupe de Levi standard M de G. On sait décrire les faisceaux-
caractères unipotents et cuspidaux surM. Les descriptions de [47] paragraphe 9 montrent
qu’il y a une injection naturelle qui, à un couple (sM , ϕ) associe un tel faisceau-caractère
unipotent et cuspidal sur M, (sM , ϕ) parcourant les couples ci-dessus, c’est-à-dire sM ∈
Sst(MAD) et ϕ ∈ B(M, sM). Cette injection est bijective si G est classique ou si q − 1
est divisible par 3.4.5. On en déduit facilement une injection naturelle de BIrr(G) dans
A(G). Alors ∇F est la composée de cette injection et de la bijection ∇ de Lusztig. Cette
construction se généralise au cas où G est déployé sur F nr. Dans le cas où G n’est pas
déployé sur F nr, on donnera une autre définition de ∇F . Il est possible qu’elle se rattache
à une analogue de la bijection ∇ pour le groupe non connexe G ⋊ ΓFG/Fnr . Mais nous
avons préféré utiliser des moyens plus terre-à-terre.

Pour calculer l’écriture d’une distribution appartenant à I(g(F ))∗nil dans la base
(IO)O∈gnil(F )/conj , on doit introduire une famille de fonctions dans I(g(F )) qui séparent
les éléments de la base. La construction d’une telle famille est connue, cf. [43] IX pour
les groupes classiques non ramifiés et [11] pour un groupe de type G2. Notons J ∗

F l’en-
semble des couples (s,Os) où s ∈ S(G) et Os ∈ gs,nil(Fq)/conj (avec une notation
compréhensible). Dans [9], DeBacker associe à (s,Os) ∈ J ∗

F une orbite O ∈ gnil(F )/conj,
qui est caractérisée de la façon suivante. Rappelons que gs(Fq) = ks/k

+
s , il y a donc une ap-

plication de réduction ks → gs(Fq). Considérons l’ensemble E(s,Os) des e ∈ ks ∩ gnil(F )
dont la réduction appartient à Os. Alors O est la plus petite orbite nilpotente dans
gnil(F ) qui coupe E(s,Os). C’est-à-dire que O ∩ E(s,Os) 6= ∅ et, si O′ ∈ gnil(F )/conj
vérifie O′ ∩ E(s,Os) 6= ∅, alors O est contenue dans l’adhérence de O′ pour la topolo-
gie p-adique. A l’aide de la théorie des sl(2)-triplets, on associe à (s,Os) une fonction
hs,Os ∈ C∞

c (g(F )), à support dans ks et invariante par translations par k+s , qui vérifie les
propriétés suivantes :

hs,Os ∈ H ;
soit O′ ∈ gnil(F )/conj, supposons que IO′(hs,Os) 6= 0 ; alors O est contenue dans

l’adhérence de O′ ;
IO(hs,Os) = 1.
Pour tout O ∈ gnil(F )/conj, il existe au moins un couple (s,Os) ∈ J ∗

F qui s’envoie
sur O par l’application de DeBacker. La famille (hs,Os)(s,Os)∈J ∗

F
sépare donc la famille de

distributions (IO)O∈gnil(F )/conj .
Pour N ∈ N (ΓF ), notons C̄F (N) l’ensemble des classes de conjugaison par Ā(N)

dans l’ensemble des couples (d, v) ∈ ˜̄A(N)× Ā(N) tels que vdv−1 = dq (cette définition
doit être modifiée dans le cas d’un groupe trialitaire de type D4). Notons C̄F l’ensemble
des triplets (N, d, v) où N ∈ N (ΓF ) et (d, v) ∈ C̄F (N) (comme plus haut, un élément
de C̄F (N) est noté comme un couple le représentant). Dans 3.2.6, nous définirons une
application surjective c̄F : J ∗

F → C̄F . La première composante de cette application se
définit facilement. Soit (s,Os) ∈ J ∗

F . On lui a associé une orbite O ∈ gnil(F )/conj.
Cette orbite est contenue dans une orbite sur la clôture algébrique F̄ de F . Notons
O ∈ gnil/conj cette dernière orbite. Il y a une bijection naturelle entre gnil/conj et
gnil/conj : les deux groupes G et G sont de même type, l’un sur F̄ , l’autre sur F̄q, et on
sait que la classification des orbites nilpotentes ne dépend pas du corps de base, pourvu
que celui-ci soit algébriquement clos de caractéristique nulle ou positive et assez grande.
Ainsi, à O correspond une orbite dans gnil/conj dont on note N le représentant dans
N . Alors N ∈ N (ΓF ) et c̄F (s,Os) ∈ C̄F (N). Les deux autres composantes de c̄F (s,Os)
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sont reliées à l’ensemble de cohomologie H1(ΓF , Ā(e)), où e est un élément de O. On
montrera d’ailleurs que cet ensemble est en bijection naturelle avec C̄F (N).

Ces paramétrages nous permettent d’énoncer le calcul clé de l’article. Soient (M, sM , ϕ, ρ) ∈
BIrr(G) et (s,Os) ∈ J ∗

F . Posons ∇F (M, sM , ϕ, ρ) = (N, d, µ) et c̄F (s,Os) = (N ′, d′, v′).

On note d(N) et d(N ′) les dimensions des orbites de N et N ′. On note k̂(M, sM , ϕ, ρ) la
transformée de Fourier de k(M, sM , ϕ, ρ). On a alors (cf. 6.3.1) :

(1)(i) si k̂(M, sM , ϕ, ρ)(hs,Os) 6= 0, alors ou bien dN ′ < dN , ou bien N = N ′ et d et d′

sont conjugués par Ā(N) dans ˜̄A(N) ;
(ii) si (N, d) = (N ′, d′), k̂(M, sM , ϕ, ρ)(hs,Os) est non nul et s’exprime par une formule

explicite.
Pour démontrer ce résultat, on se ramène à un calcul dans l’espace gs(Fq) et on utilise

de façon essentielle les constructions de Lusztig (correspondance de Springer généralisée,
fonctions de Green etc...), en particulier les résultats de [30].

Soit (M, sM , ϕ, ρ) ∈ BIrr(G). Ecrivons I(M, sM , ϕ, ρ) dans la base (IO)O∈gnil(F )/conj :

I(M, sM , ϕ, ρ) =
∑

O∈gnil(F )/conj

c(M, sM , ϕ, ρ,O)IO.

On a expliqué ci-dessus qu’à une orbite O ∈ gnil(F )/conj, on pouvait associer un élément
de N que l’on note NO. A l’aide de (1)(i), on montre que

(2) soit O ∈ gnil(F )/conj, supposons c(M, sM , ϕ, ρ,O) 6= 0 ; alors d(NO) < d(N) ou
NO = N .

Posons alors

Imax(M, sM , ϕ, ρ) =
∑

O∈gnil(F )/conj,NO=N

c(M, sM , ϕ, ρ,O)IO.

C’est la somme des termes ”maximaux” de la décomposition de I(M, sM , ϕ, ρ). En uti-
lisant l’homogénéité des intégrales orbitales nilpotentes, on vérifie que la stabilité de
I(M, sM , ϕ, ρ) entrâıne celle de Imax(M, sM , ϕ, ρ). En utilisant de nouveau (1)(i) et
maintenant (1)(ii), on prouve que (Imax(M, sM , ϕ, ρ))(M,sM ,ϕ,ρ)∈BIrr(G) est une base de
SI(g(F ))∗nil. La première assertion du théorème s’en déduit. En effet, une distribution
Imax(M, sM , ϕ, ρ) est portée par une unique orbite O ∈ (gnil/conj)

ΓF et celle-ci est
spéciale : si l’on écrit ∇F (M, sM , ϕ, ρ) = (N, d, µ), O est l’orbite dans gnil qui corres-
pond à l’orbite de N dans gnil par la bijection évoquée plus haut.

Soit O ∈ (gnil/conj)
ΓF , supposons que cette orbite est spéciale et notons N l’élément

de Nsp(ΓF ) qui lui correspond. Notons MF (G,N) le sous-ensemble des éléments de
MF (G) qui sont de la forme (N, d, µ), c’est-à-dire dont la première composante est N .
D’après le résultat ci-dessus, la dimension de SI(g(F ))∗O est égale au nombre d’éléments
de Im(∇F )∩MF (G,N), où Im(∇F ) est l’image de l’application ∇F . Pour e ∈ g(F )∩O,
on a dit ci-dessus que H1(ΓF , Ā(e)) a même nombre d’éléments que C̄F (N). L’assertion
(ii) du théorème dit qu’hormis les cas particuliers indiqués, les ensembles Im(∇F ) ∩
MF (G,N) et C̄F (N) ont même nombre d’éléments. Si G est classique ou si q− 1 est di-
visible par 3.4.5, l’application ∇F est surjective et les deux ensembles sont d’une nature
combinatoire simple. Le calcul est alors facile. Si G est exceptionnel et q−1 n’est pas divi-
sible par 3.4.5, ∇F n’est plus surjective. Cela vient du fait qu’il y a des couples (M, sM)
avec M ∈ LstF,sd et sM ∈ Sst(MAD) pour lesquels certains éléments de FCst

Fq
(mSC,sM )

”disparaissent” : les faisceaux-caractères existent bien mais ne sont plus invariants par
l’action de Frobenius. Du côté de C̄F (N), la situation est aussi différente du cas où q− 1
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est assez divisible à cause de l’égalité vdv−1 = dq qui intervient dans la définition de cet
ensemble : cette égalité équivaut à vdv−1 = d si q − 1 est assez divisible mais ne l’est
pas en général. On montre qu’hormis les cas particuliers indiqués dans l’assertion (ii) du
théorème, ces modifications se compensent et que les ensembles Im(∇F ) ∩ MF (G,N)
et C̄F (N) ont encore même nombre d’éléments. Ce n’est toutefois pas le cas si O est
exceptionnelle et que q−1 n’est pas divisible par 4. Ce point est un peu mystérieux mais
on peut dire pour se rassurer qu’il est habituel dans la théorie des groupes finis que ces
orbites exceptionnelles créent des perturbations.

Comme on le voit, cet article doit beaucoup aux travaux de Lusztig. Je remercie
celui-ci pour les explications qu’il m’a fournies.

2 L’espace Dst(g(F ))

2.1 Immeubles

2.1.1 Notations

Soit F un corps local non-archimédien de caractéristique nulle. On note Fq le corps
résiduel de F , q étant son nombre d’éléments, p la caractéristique de Fq, oF l’anneau
d’entiers de F et pF son idéal maximal. On fixe des clôtures algébriques F̄ de F et F̄q de
Fq. Toutes les extensions algébriques de F , resp. Fq, que l’on considérera seront supposées
incluses dans F̄ , resp. F̄q. On note valF la valuation usuelle de F et on la prolonge à F̄
en une valuation à valeurs dans Q ∪ {∞}. On note |.|F la valeur absolue usuelle de F ,
que l’on prolonge aussi à F̄ .

On note N>0 l’ensemble des entiers strictement positifs.
Considérons un groupe G agissant sur un ensemble U . Pour u ∈ U , on note ZG(u) le

fixateur de u dans G. Pour un sous-ensemble V ⊂ U , on note NormG(V ) le stabilisateur
de V dans G.

Pour tout groupe abélien R, on note R∨ = Hom(R,C×) son groupe des caractères.
Soit k un corps. Pour tout espace vectoriel V sur k, on note V ∗ son dual. Pour tout
Z-module R, on note Rk = R⊗Z k.

Soit k une extension algébrique de F ou Fq. On note Γk le groupe de Galois de k̄/k.
Pour toute extension galoisienne k′ de k, on note Γk′/k le groupe de Galois de k′/k. On
note F nr l’extension non ramifiée maximale de F . Son corps résiduel s’identifie à F̄q. On
note IF le sous-groupe d’inertie de ΓF , c’est-à-dire le groupe ΓFnr . On pose simplement
ΓnrF = ΓFnr/F ≃ ΓFq . On note Fr l’élément de Frobenius de l’un ou l’autre de ces deux
groupes.

Pour tout groupe algébrique H défini sur k, on note H0 sa composante neutre et
Z(H) son centre. Pour tout tore T défini sur k, on note X∗(T ), resp. X

∗(T ), son groupe
de cocaractères algébriques, resp. caractères algébriques, définis sur k̄.

Soit G un groupe réductif connexe défini sur k. On note g l’algèbre de Lie de G, GAD le
groupe adjoint et GSC le revêtement simplement connexe de GAD. On note π : G→ GAD

la projection naturelle. Pour un sous-groupe algébrique H de G, on note Had = π(H)
son image dans GAD et Hsc l’image réciproque de Had dans GSC . On identifie G à G(k̄).
Ce groupe et beaucoup d’objets qui lui sont reliés sont alors munis d’une action de Γk
que l’on note σ 7→ σG. S’il n’y a pas d’ambigüıté, on note simplement σ = σG. Pour
g ∈ G, on note Ad(g) la conjugaison par g dans G ou l’action adjointe de g dans g. On
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notera aussi ces actions x 7→ gxg−1 ou X 7→ gXg−1. On note greg l’ensemble des éléments
semi-simples réguliers de g et gnil l’ensemble des éléments nilpotents. Pour x ∈ G, resp.
X ∈ g, on note Gx, resp. GX , la composante neutre de ZG(x), resp. ZG(X). Pour tout
sous-groupe parabolique P de G, on note UP son radical unipotent. Un Levi de G est un
sous-groupe de G qui est la composante de Levi d’un sous-groupe parabolique de G. La
notion de Levi ”sur k” est ambigüe, précisons-la. Nous dirons qu’un sous-groupe M ⊂ G
est un Levi défini sur k siM est un Levi et qu’il est défini sur k. Nous dirons que c’est un
k-Levi si M est défini sur k et qu’il existe un sous-groupe parabolique P de G défini sur
k tel que M soit une composante de Levi de P . On appelle paire parabolique un couple
(P,M) tel que P soit un sous-groupe parabolique de G et M une composante de Levi de
P . Si P est un sous-groupe de Borel, on parlera d’une paire de Borel. On dit que la paire
est définie sur k si P et M le sont. Fixons une paire parabolique (P,M) définie sur k et
minimale, c’est-à-dire minimale parmi les paires paraboliques définies sur k. On appelle
alors sous-groupe parabolique standard un sous-groupe parabolique Q tel que P ⊂ Q
et Levi standard une composante de Levi L contenant M d’un sous-groupe parabolique
standard. Si L est un Levi standard, alors L est défini sur k si et seulement si c’est un
k-Levi (le groupe parabolique standard Q associé à L est unique et est donc conservé
par Γk si L l’est). Pour un Levi M de G, on pose W (M) = NormG(M)/M .

Fixons une paire de Borel (B, T ) de G. On note Σ l’ensemble des racines de T dans
g et ∆ le sous-ensemble de racines simples. A toute racine α est associée une sous-
algèbre radicielle uα. Pour toute α ∈ ∆, fixons un élément non nul Eα ∈ uα. Le triplet
(B, T, (Eα)α∈∆) est appelé un épinglage de G. On dit qu’il est défini sur k si (B, T )
l’est et que l’action de Γk permute les éléments Eα pour α ∈ ∆. A tout Levi M de
G contenant T est associé un sous-ensemble ΣM ⊂ Σ. Si M est standard, il lui est
associé un sous-ensemble ∆M ⊂ ∆ qui est une base de ΣM . On utilise pour le système
de racines Σ les notations usuelles : à toute racine α ∈ Σ est associée une coracine
α̌ ∈ X∗(Tsc), que l’on peut identifier à un élément de tsc = X∗(Tsc) ⊗Z k̄ ; on note
∆̌ = {α̌, α ∈ ∆} ; à toute racine simple α ∈ ∆ est associé un poids ̟α ∈ X∗(Tsc) et
un copoids ˇ̟ α ∈ X∗(Tad). On note W (T ) ou simplement W le groupe de Weyl relatif à
T , c’est-à-dire W = NormG(T )/T . Le groupe W agit naturellement sur l’ensemble des
Levi de G contenant T . Pour un tel Levi M , on note NormW (M) le groupe des w ∈ W
tel que w(M) = M . On a alors W (M) = NormW (M)/WM . Supposons que GSC soit
absolument quasi-simple. On utilise alors pour le système de racines de G les notations
de Bourbaki [6] p. 250-275, en particulier la numérotation des éléments de ∆.

On note AG le plus grand sous-tore de Z(G) qui soit déployé sur k et on pose AG =
X∗,R(AG) = X∗(AG) ⊗Z R. On note gell(k) le sous-ensemble des éléments elliptiques de
greg(k), c’est-à-dire des X ∈ greg(k) tels que AGX

= AG. Si k ⊂ F nr, on note AnrG le plus
grand sous-tore de Z(G) qui soit déployé sur F nr et on pose Anr

G = X∗(A
nr
G )⊗Z R.

On note Aut(G) le groupe d’automorphismes algébriques de G. Il contient le groupe
d’automorphismes intérieurs, lequel s’identifie à GAD. On pose Out(G) = Aut(G)/GAD.

2.1.2 Les hypothèses sur p

Dans chaque paragraphe de l’article, il est donné un groupe réductif connexe G sur
une extension algébrique k de F ou de Fq. Notons rg(G) le rang de G sur k̄ et h(G)
le plus grand nombre de Coxeter des composantes irréductibles de G sur k̄. On impose
toujours l’hypothèse

(Hyp)1(p) : p ≥ sup(3h(G), rg(G) + 2, 5).
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Dans les paragraphes 2.2.6 à 2.4.15 et dans la section 6, le groupe G est défini sur
une extension de F et on impose l’hypothèse plus forte

(Hyp)2(p) : p ≥ 5 et il existe un entier N ≥ 1 tel qu’il existe un plongement défini
sur F de G dans GL(N) et que p ≥ (2 + valF (p))N .

Signalons quelques conséquences de ces hypothèses. Supposons que G soit défini sur
F̄q. L’hypothèse (Hyp)1(p) implique que l’exponentielle est définie sur les éléments nil-
potents de g, cf. [7] proposition 5.5.5. Précisément, soit X ∈ g un élément nilpotent.
Notons ad(X) l’application Y 7→ [X, Y ] de g dans lui-même. Alors on a ad(X)p = 0 et il
existe un unique homomorphisme algébrique

F̄q → GSC

t 7→ exp(tX)

tel que, pour tout t ∈ F̄q, on ait l’égalité

Ad(exp(tX)) =
∑

i=0,...,p−1

tiad(X)i

i!
.

Supposons que G soit défini sur F . L’hypothèse (Hyp)1(p) implique que G est déployé
sur une extension galoisienne finie modérément ramifiée de F . L’hypothèse (Hyp)2(p)
implique que l’exponentielle (qui est bien définie en caractéristique nulle) se restreint
en un isomorphisme de l’ensemble des éléments topologiquement nilpotents de g(F ) sur
l’ensemble des éléments topologiquement unipotents de G(F ), cf. [12] lemme B.0.3.

2.1.3 Forme intérieure quasi-déployée

Pour la suite de la section, sauf mention explicite du contraire, G est un groupe
réductif connexe défini sur F .

Introduisons la forme intérieure quasi-déployée G∗ de G et fixons un torseur intérieur
ψ : G → G∗ sur F̄ . On introduit le cocycle uG : ΓF → GAD de sorte que ψ(σG(g)) =
uG(σ)σG∗(ψ(g))uG(σ)

−1 pour tous σ ∈ ΓF et g ∈ G. Fixons une paire parabolique
(Pmin,Mmin) de G définie sur F et minimale et fixons une paire de Borel (B∗, T ∗) de
G∗ définie sur F . Quitte à composer ψ avec un automorphisme intérieur de G∗, on sup-
pose que (ψ(Pmin), ψ(Mmin)) est standard. On note cette paire (P ∗

min,M
∗
min). On sait

que cette dernière paire est uniquement déterminée (elle ne dépend pas de l’automor-
phisme intérieur choisi), qu’elle est définie sur F et que uG (ou plutôt sa classe) pro-
vient d’un élément de H1(ΓF ,M

∗
min,ad). Comme on le sait, l’inflation H1(ΓnrF ,M

∗
min,ad) →

H1(ΓF ,M
∗
min,ad) est bijective. On peut donc supposer que uG se factorise en une applica-

tion de ΓnrF dans M∗
min,ad. Alors ψ est un isomorphisme défini sur F nr. Le groupe M∗

min

possède la propriété suivante :
(1) soit w ∈ W ΓF , supposons que w(M∗

min) soit un Levi standard ; alors w(M∗
min) =

W ∗
min.
C’est une conséquence du fait que toutes les paires paraboliques de G définies sur F

et minimales sont conjuguées.
On dit qu’un F -Levi M∗ de G∗ se transfère à G si et seulement si ψ−1(M∗) est

conjugué à un F -Levi de G. Montrons que
(2) un F -Levi standard M∗ de G∗ se transfère à G si et seulement si M∗ contient

M∗
min.
Notons P ∗ le sous-groupe parabolique standard de composante de Levi M∗. Suppo-

sons M∗
min ⊂ M∗. Parce que uG prend ses valeurs dans M∗

min, on vérifie que la paire
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(ψ−1(P ∗), ψ−1(M∗)) de G est définie sur F , donc ψ−1(M∗) est un F -Levi de G. Inverse-
ment, supposons que ψ−1(M∗) soit conjugué à un F -Levi de G. Alors il est conjugué à un
F -Levi standard L. Posons L∗ = ψ(L). C’est un Levi standard de G∗ qui contient M∗

min.
Pour la même raison que ci-dessus, puisque L est un F -Levi, L∗ est aussi un F -Levi.
Puisque ψ−1(M∗) est conjugué à L, M∗ est conjugué à L∗. Les deux groupes M∗ et L∗

sont des F -Levi conjugués. D’après [39] théorème A, ils sont conjugués par un élément
de G(F ). Soit g ∈ G(F ) tel que gL∗g−1 = M∗. Le groupe gM∗

ming
−1 est un F -Levi de

M∗. Quitte à multiplier g à gauche par un élément de M∗(F ), on peut supposer que
gM∗

ming
−1 est un F -Levi standard. Le groupe gT ∗g−1 est un F -Levi minimal de gM∗g−1.

Quitte à multiplier g à gauche par un élément de gM∗
min(F )g

−1, on peut supposer que
gT ∗g−1 = T ∗. Donc g définit un élément w ∈ W ΓF tel que M∗ = w(L∗). D’après (1), on
a w(M∗

min) =M∗
min. Puisque M

∗
min ⊂ L∗, cela entrâıne que M∗

min ⊂M∗. Cela prouve (2).

2.1.4 Immeubles de Bruhat-Tits

On note Imm(GAD) l’immeuble de Bruhat-Tits du groupe adjoint GAD sur F . Le
groupe G(F ), et plus généralement le groupeGAD(F ), agissent sur cet immeuble. D’autre
part, celui-ci est décomposé en facettes. On note Fac(G) l’ensemble des facettes et
S(G) ⊂ Fac(G) l’ensemble des sommets. Pour tout F ∈ Fac(G), on note F̄ son
adhérence et S(F̄) l’ensemble des sommets appartenant à F̄ . On note K†

F le stabili-
sateur de F dans G(F ), K0

F ⊂ K†
F le sous-groupe parahorique, K+

F son plus grand
sous-groupe distingué pro-p-unipotent et GF le groupe réductif connexe sur Fq défini par
Bruhat et Tits tel que K0

F/K
+
F ≃ GF(Fq). Il y a des objets correspondants dans l’algèbre

de Lie : k+F ⊂ kF ⊂ g(F ), avec kF/k
+
F ≃ gF (Fq). Pour x ∈ Imm(GAD), on pose K0

x = K0
F ,

kx = kF etc... où F est la facette à laquelle appartient x. On ajoute des indices AD, resp.
SC, pour les mêmes objets relatifs au groupe GAD, resp. GSC : K†

F ,AD etc...
On considérera aussi l’immeuble de GAD sur des extensions algébriques K de F .

On ajoutera alors la lettre K dans la notation : ImmK(GAD), SK(G) etc... Si K/F est
galoisienne, le groupe ΓK/F agit sur ImmK(GAD) et, si K/F est modérément ramifiée,
Imm(GAD) s’identifie à l’ensemble des points fixes par ΓK/F dans ImmK(GAD). Une
facette F de Imm(GAD) ne reste pas une facette de ImmK(GAD) mais est incluse dans
une unique facette FK de cet immeuble et on pose simplement K0

F ,K = K0
FK ,K

, etc... Si
K = F nr, on simplifiera certaines notations en remplaçant F nr par un exposant nr, par
exemple on notera et Fnr = FFnr K0,nr

F = K0
Fnr ,Fnr .

Notons Tmax l’ensemble des sous-tores de G définis et déployés sur F maximaux
(c’est-à-dire maximaux parmi les sous-tores définis et déployés sur F ). Notons de même
T nr
max l’ensemble des sous-tores de G définis et déployés sur F nr maximaux. A S ∈ Tmax

est associé un appartement App(S) ⊂ Imm(GAD). C’est un espace affine sous le groupe
AS/AG. De même, soit F ′ une extension galoisienne de F modérément ramifiée et soit
T ∈ TF ′,max. A T est associé un appartement AppF ′(T ) ⊂ ImmF ′(GAD). Supposons
que S ⊂ T et que T soit défini sur F . Alors App(S) est l’ensemble des points fixes par
ΓF ′/F dans AppF ′(T ), cf. [42] 2.6.1. Rappelons que, pour tout S ∈ Tmax, il existe un tore
T ∈ T nr

max tel que S ⊂ T et que T soit défini sur F , cf. [42] 1.10.
Pour tout x ∈ Imm(GAD) et tout réel r ∈ R, resp. tel que r ≥ 0, Moy et Prasad

ont défini un oF -réseau kx,r ⊂ g(F ), resp. un sous-groupe Kx,r ⊂ G(F ). L’application
r 7→ kx,r, resp. r 7→ Kx,r, est décroissante et on pose kx,r+ = ∪r′>rkx,r′, resp. Kx,r+ =
∪r′>rKx,r′. En particulier kx,0 = kx et kx,0+ = k+x , resp. Kx,0 = K0

x, Kx,0+ = K+
x . Pour

X ∈ g(F ), on dit que X est entier, resp. topologiquement nilpotent, si et seulement s’il
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existe x ∈ Imm(GAD) tel que X ∈ kx,0, resp. X ∈ kx,0+. On note gent(F ), resp. gtn(F ),
le sous-ensemble des éléments entiers, resp. topologiquement nilpotents.

Soit x ∈ ImmFnr(GAD). En général, on a GSC,x 6= Gx,SC et même gSC,x 6= gx,SC :
Gx,SC s’identifie au revêtement simplement connexe du groupe dérivé de GSC,x. On a
toutefois

(1) si x est un sommet de ImmFnr(GAD), alors gSC,x = gx,SC.
En effet, si x est un sommet de ImmFnr(GAD), Z(GSC,x)

0 est trivial et Gx,SC est un
revêtement de GSC,x.

2.1.5 Immeubles et F nr-Levi

Soit H un F nr-Levi de G. Remarquons que l’ensemble des tores T ∈ T nr
max tels que

T ⊂ H est égal à l’analogue T H,nr
max pour H de l’ensemble T nr

max. On note ImmG
Fnr(Had) la

réunion des appartements AppFnr(T ) dans ImmFnr(GAD) sur cet ensemble de sous-tores.
Il y a une projection naturelle pH : ImmG

Fnr(Had) → ImmFnr(HAD). Pour un sous-tore
T ⊂ H appartenant à T nr

max, on a
(1) p−1

H (AppHFnr(T )) = AppFnr(T ),
où AppHFnr(T ) est l’appartement associé à T dans ImmFnr(HAD).

Supposons que H soit défini sur F . L’ensemble ImmG
Fnr(Had) est stable par l’action

de ΓnrF . On note ImmG(Had) l’ensemble des points fixes. Il s’identifie comme ensemble à
l’immeuble étendu de Had mais il faut prendre garde que les décompositions en facettes
ne sont pas les mêmes. La projection pH est équivariante pour les actions de ΓnrF , on
note encore pH : ImmG(Had) → Imm(HAD) sa restriction, qui est encore surjective.
L’ensemble ImmG(Had) est une réunion de facettes de Imm(GAD) et, pour toute telle
facette F ⊂ ImmG(Had), pH(F) est incluse dans une facette de Imm(HAD) que l’on note
FH . La décomposition de ImmG(Had) est pour nous induite par celle de Imm(GAD).
Pour x ∈ ImmG(Had), on a

(2) kHpH (x) = kx ∩ h(F ) ; plus généralement, kHpH(x),r = kx,r ∩ h(F ) pour tout r ∈ R ;

(3) KH,0
pH (x) = K0

x ∩H(F ).

Soit F ′ une extension galoisienne finie de F , modérément ramifiée. Montrons que
(4) ImmG(Had) = (ImmG

F ′(Had))
ΓF ′/F .

Il suffit de prouver que ImmG
Fnr(Had) = (ImmG

F ′nr(Had))
Γ
F
′nr/Fnr . Le membre de

gauche est clairement inclus dans celui de droite. Soit x ∈ (ImmG
F ′nr(Had))

Γ
F
′nr/Fnr .

La projection pH : ImmG
F

′nr(Had) → ImmF ′nr(HAD) est équivariante pour les actions

galoisiennes. Donc pH(x) appartient à ImmFnr(HAD). Fixons un tore T ∈ T H,nr
max tel

que pH(x) ∈ AppHFnr(T ). Le commutant ZH(T ) est un tore. Notons T ′ le plus grand
sous-tore déployé sur F

′nr de ZH(T ). On a aussi pH(x) ∈ AppH
F ′nr(T

′). En appliquant
(1), on a x ∈ AppF ′nr(T ′). Mais, par hypothèse, x est fixé par ΓF ′nr/Fnr . Donc x ∈

AppF ′nr(T ′)
Γ
F
′nr/Fnr = AppFnr(T ). Cela prouve que x appartient à ImmG

Fnr(Had), d’où
(4).

Supposons que H soit un F -Levi de G. Dans ce cas
(5) ImmG(Had) est la réunion des appartements App(S) de Imm(GAD) pour les

sous-tores S de H qui appartiennent à Tmax.
La preuve est similaire à celle de (4). Soit x ∈ ImmG(Had). Alors pH(x) ∈ Imm(HAD).

Fixons un sous-tore S de H défini et déployé sur F , maximal, de sorte que pH(x) ∈
AppH(S). Fixons un tore T ∈ T H,nr

max qui contient S et est défini sur F . Alors pH(x) ∈
AppHFnr(T ). En appliquant (1), x appartient à AppFnr(T ). Parce que H est un F -Levi, S
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est encore déployé maximal dans G. Alors AppFnr(T )Γ
nr
F = App(S). Le point x appartient

à cet ensemble, ce qui prouve (5).
Remarquons que l’espace AH/AG agit naturellement sur ImmG(Had) et que la pro-

jection pH n’est autre que la projection sur l’espace des orbites pour cette action. Dans le
cas où H est elliptique, c’est-à-dire AH = AG, pH est un isomorphisme. En conséquence :

(6) supposons H elliptique, soit s un sommet de Imm(HAD) ; alors p
−1
H (s) est un

sommet de ImmG(Had).
Cela résulte du fait que la décomposition en facettes de ImmG(Had) est plus fine que

celle de Imm(HAD).

2.1.6 F nr-Levi et groupes en réduction

Soient T ∈ T nr
max et x ∈ AppFnr(T ) ⊂ ImmFnr(GAD). Du tore T se déduit un sous-

tore maximal Tx de Gx. On a X∗(T ) ≃ X∗(Tx) et il y a une bijection T ′ 7→ T ′
x entre les

sous-tores de T et ceux de Tx :X∗(T
′
x) correspond à X∗(T

′) par l’isomorphisme précédent.
Remarque. Les mêmes définitions et propriétés valent si l’on considère une facette

F ⊂ AppFnr(T ). Par exemple, du tore T se déduit un tore maximal TF de GF .

Soit H un F nr-Levi de G. Considérons un tore T ∈ T H,nr
max , un point x ∈ AppFnr(T ) ⊂

ImmG
Fnr(Had) et sa projection xH = pH(x) ∈ AppHFnr(T ) ⊂ ImmFnr(HAD). On a AnrH ⊂ T

et de AnrH se déduit un sous-toreAnrH,x de Tx. NotonsHx l’image dansGx deK
0,nr
x ∩H(F nr).

Alors Hx s’identifie au groupe HxH associé au point xH de ImmFnr(HAD). Le tore AnrH,x
est contenu dans Z(Hx)

0. Montrons que
(1) Hx est le commutant de AnrH,x dans Gx ; on a l’égalité AnrH,x = Z(Hx)

0 si et seule-
ment si xH est un sommet de ImmFnr(HAD).

Notons Σnr l’ensemble des racines de T dans g et Σx celui des racines de Tx dans gx.
Par l’isomorphisme X∗(T ) ≃ X∗(Tx), Σx s’identifie à un sous-ensemble Σnr(Gx) ⊂ Σnr,
notons plus précisément β 7→ βG cette bijection. Notons ΣHx

x , resp. resp. Σnr,H , l’ensemble
des racines de Tx dans Hx, resp. de T dans H . Pour β ∈ Σx, on a β ∈ ΣHx

x si et seulement
si βG ∈ Σnr,H , c’est-à-dire si et seulement si βG = 1 sur AnrH . Cette condition équivaut
à β = 1 sur AnrH,x, c’est-à-dire β intervient dans le commutant de AnrH,x. Cela démontre
la première assertion. Le point xH est un sommet de ImmFnr(HAD) si et seulement si
Z(HxH)

0 et AnrH ont même dimension. Cela entrâıne la seconde assertion.
Soit H un F -Levi de G. Considérons un tore S ∈ T H

max, un point x ∈ App(S) ⊂
ImmG(Had) et sa projection xH = pH(x) ∈ AppH(S) ⊂ ImmFnr(HAD). De AH se déduit
un sous-tore AH,x de Sx. On a

(2) Hx est le commutant de AH,x dans Gx ; AH,x est le plus grand sous-tore de Z(Hx)
0

déployé sur Fq si et seulement si xH est un sommet de Imm(HAD).
On fixe un tore T ∈ T H,nr

max contenant S et défini sur F et on reprend les notations
précédentes. Parce que H est un F -Levi, c’est le commutant de AH dans G. Une racine
β ∈ Σnr vaut donc 1 sur AH si et seulement si elle vaut 1 sur AnrH . Par la correspondance
β 7→ βG, on en déduit qu’une racine β ∈ Σx vaut 1 sur AH,x si et seulement si elle vaut
1 sur AnrH,x. Les commutants dans Gx de AH,x et AnrH,x sont donc égaux. En appliquant
(1), on en déduit la première assertion de (2). Le tore AH,x est en tout cas un sous-tore
de Z(Hx)

0 déployé sur Fq. C’est le plus grand tel sous-tore si et seulement si ce plus
grand sous-tore a la même dimension que AH,x, ou encore que AH . Mais cette condition
équivaut à ce que xH soit un sommet de Imm(HAD). Cela démontre (2).

Soient T ∈ T nr
max et x ∈ AppFnr(T ) ⊂ ImmFnr(GAD). Considérons un F̄q-Levi H̄ de

Gx et supposons que Z(H̄)0 ⊂ Tx. Introduisons le sous-tore TH̄ ⊂ T tel que TH̄,x =
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Z(H̄)0. Notons H la composante neutre du commutant de TH̄ dans G. C’est un F nr-Levi
contenant T donc x ∈ ImmG

Fnr(Had). Posons xH = pH(x). Alors
(3) xH est un sommet de ImmFnr(HAD) ; on a AnrH = TH̄ et Hx = H̄.
Le même calcul que dans la preuve de (1) montre que Hx et H̄ ont mêmes ensembles

de racines donc sont égaux. Par construction, TH̄ est un sous-tore déployé sur F nr de
Z(H)0. Donc TH̄ ⊂ AnrH et, par réduction, Z(H̄)0 ⊂ AnrH,x. Mais AnrH,x est central dans
Hx = H̄ , d’où AnrH,x ⊂ Z(H̄)0. Ces deux tores sont donc égaux, d’où AnrH = TH̄ . Puisque
AnrH,x = Z(H̄)0 = Z(Hx)

0, xH est un sommet de ImmFnr(HAD) d’après (1).
Remarque. Soient S ∈ Tmax, T ∈ T nr

max, supposons que S ⊂ T et que T soit défini sur
F . Soit x ∈ App(S) ⊂ Imm(GAD) et soit H̄ soit un Fq-Levi de Gx tel que Z(H̄)0 ⊂ Tx.
Notons S̄ le plus grand sous-tore de Z(H̄)0 déployé sur Fq. On a S̄ ⊂ Sx et on peut
introduire le sous-tore SH̄ ⊂ S tel que SH̄,x = S̄. On prendra garde qu’en général, les
commutants de TH̄ et de SH̄ ne sont pas égaux.

2.1.7 Description d’un appartement et d’une alcôve

Supposons d’abord G quasi-déployé. On fixe une paire de Borel épinglée
E = (B, T, (Eα)α∈∆) conservée par ΓF . L’ensemble ∆ plus les relations de produit scalaire
entre les racines forme le diagramme de DynkinD deG. SiG est absolument quasi-simple,
on note α0 l’opposée de la plus grande racine dans Σ et on pose ∆a = {α0} ∪∆. L’en-
semble ∆a plus les relations de produit scalaire entre les racines forme le diagramme de
Dynkin étendu Da de G. En général, l’ensemble ∆, resp. le diagramme D, se décompose
en union d’ensembles ∆′, resp. de diagrammes D′, analogues associés aux composantes
quasi-simples de GSC sur F̄ . On pose ∆a = ∪∆′

a, Da = ∪D′
a, la réunion portant sur les

composantes quasi-simples de GSC . On note Aut(D) et Aut(Da) les groupes d’automor-
phismes des diagrammes D et Da.

On prolonge l’épinglage en une famille de Chevalley (Ėα)α∈Σ. On entend par là que
Ėα est un élément non nul de uα pour tout α ∈ Σ ;
pour α ∈ ∆, Ėα = Eα ;
pour α, α′ ∈ Σ tels que α+α′ ∈ Σ, [Ėα, Ėα′ ] = r(α, α′)Ėα+α′ , où r(α, α′) ∈ Z est non

nul et premier à p ;
[Ėα, Ė−α] = α̌.
Cette famille détermine un unique point s0 ∈ ImmFnr(GAD) de sorte que knrs0 soit

l’ensemble des points fixes par IF dans le oF̄ -réseau engendré par les éléments de la
famille et par X∗(T ) ⊂ t. On note T nr le plus grand sous-tore de T déployé sur F nr. On
a X∗(T

nr) = X∗(T )
IF . On note Cnr l’alcôve de ImmFnr(GAD) qui vérifie les conditions

suivantes : elle est contenue dans l’appartement AppFnr(T nr) associé à T nr, s0 appartient
à la clôture de Cnr et knrCnr ∩ b(F nr) = knrs0 ∩ b(F nr). Le point s0 est fixé par l’action
galoisienne de ΓnrF et l’alcôve Cnr est conservée par cette action. A l’alcôve Cnr est associé
un ensemble de racines affines : les annulateurs de ces racines affines sont les murs de
l’alcôve et elles sont positives sur celle-ci. Notons ∆nr

a l’ensemble de racines sous-jacent
à cet ensemble de racines affines. Ce sont des formes linéaires sur X∗(T )

IF = X∗(T
nr).

Cet ensemble de racines ∆nr
a plus les relations de produit scalaire entre elles forment un

diagramme Dnr
a . Si Dnr

a est connexe, les éléments de S(C̄nr) correspondent aux éléments
de ∆nr

a . On note β 7→ sβ cette bijection. Pour toute facette F de ImmFnr(GAD) contenue
dans C̄nr, le groupe GF est muni d’une paire de Borel (BF , TF) : BF , resp. TF , est l’image
par réduction de B(F nr)∩K0,nr

F , resp. T (F nr)∩K0,nr
F . Notons que BF , resp. TF , est aussi

l’image de K0,nr
Cnr , resp. T nr(oFnr) ⊂ K0,nr

F .
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Posons Nnr = K†,nr
Cnr ,AD ∩ NormGAD(Fnr)(T ), N

nr
0 = K0,nr

Cnr ,AD ∩ NormGAD(Fnr)(T ) et

N̄nr = Nnr/Nnr
0 ≃ K†,nr

Cnr ,AD/K
0,nr
Cnr ,AD. D’après [14] lemme 14, on a N̄nr ≃ (Z(ĜSC)

IF )∨,

en particulier, c’est un groupe abélien. On sait que H1(ΓF , GAD) ≃ H1(ΓnrF , N̄
nr) (cf. [44]

p. 441) et ce dernier groupe n’est autre que le quotient N̄nr
Γnr
F

de N̄nr par le sous-groupe

des Fr(n)n−1 pour n ∈ N̄nr. Remarquons que N̄nr
Γnr
F

est aussi égal à (Z(ĜSC)
ΓF )∨ et

on retrouve l’isomorphisme de Kottwitz H1(ΓF , GAD) ≃ (Z(ĜSC)
ΓF )∨, cf. [20] théorème

1.2.
Supprimons l’hypothèse que G est quasi-déployé. Comme en 2.1.3, on fixe une forme

quasi-déployée G∗ de G, un torseur intérieur ψ : G → G∗ et le cocycle associé uG. On
effectue les constructions précédentes pour ce groupe G∗ (on ajoute si besoin est des
exposants ∗). Au cocycle uG est associé un élément de N̄nr,∗

Γnr
F
. Relevons ce dernier en un

élément de N̄nr,∗. On peut ensuite relever celui-ci en un élément nG ∈ Nnr,∗ de sorte que
nG se prolonge en un cocycle de ΓnrF dans G∗

AD(F
nr), c’est-à-dire un cocycle nG tel que

nG(Fr) = nG. On note encore nG le cocycle de ΓF dans G∗(F nr) obtenu par inflation. On
peut alors supposer que G(F nr) = G∗(F nr), que ψ est l’identité et que l’on a les égalités
d’actions galoisiennes σG(g) = nG(σ)σG∗(g)nG(σ)

−1 pour tous g ∈ G(F nr) et σ ∈ ΓF . Le
tore T est conservé par cette action. Remarquons que T nr est encore le plus grand sous-
tore de T déployé sur F nr puisque les deux actions sur G et G∗ cöıncident sur IF . On note
S le plus grand sous-tore de T déployé sur F pour l’action σ 7→ σG. Le groupe Γ

nr
F agit sur

ImmFnr(GAD) par (σ, x) 7→ nG(σ) ◦ σ(x) et Imm(GAD) est le sous-ensemble des points
fixes. L’alcôve Cnr est conservée par l’action galoisienne. On note C son sous-ensemble
de points fixes. C’est une alcôve de Imm(GAD), qui appartient à l’appartement App(S)
associé à S. L’ensemble S(C̄) des sommets contenus dans l’adhérence de C s’identifie à
celui des orbites de l’action σ 7→ σG de ΓnrF dans S(C̄nr).

Remarque. On a décrit deux conditions de représenter la classe de cocycle uG :
ci-dessus, on la représente par un cocycle qui conserve Cnr ; en 2.1.3, on l’a représentée
par un cocycle qui conserve M∗

min. Ces deux représentations ne sont en général pas
compatibles.

2.1.8 Un lemme sur les épinglages

Pour ce paragraphe, on modifie nos hypothèses en posant k = F̄ ou k = F̄q et en
supposant que G est un groupe réductif connexe défini sur k. On suppose que G est
adjoint et simple.

On fixe une paire de Borel épinglée E = (B, T, (Eα)α∈∆) de G. Notons α0 l’opposée
de la plus grande racine dans Σ et posons ∆a = ∆ ∪ {α0}. Il existe une unique relation
linéaire

(1)
∑

α∈∆a
d(α)α = 0

avec d(α0) = 1. On a d(α) ∈ N>0 pour tout α ∈ ∆. Fixons un élément non nul Eα0 de
uα0 . Appelons épinglage affine la famille Ea = (T, (Eα)α∈∆a). Pour α ∈ ∆a, on note E−α

l’unique élément de u−α tel que [Eα, E−α] = α̌. On note Ω le sous-groupe des éléments de
W dont l’action sur Σ conserve ∆a. Il s’identifie à un sous-groupe de Aut(Da). D’après
[6] VI.2.3, on a

(2) Ω est abélien ; l’application ω 7→ ω(α0) est une bijection de Ω sur le sous-ensemble
des α ∈ ∆a telles que d(α) = 1 ; on a l’égalité Aut(Da) = Ω⋊Aut(D).

Montrons que
(3) pour ω ∈ Ω et α ∈ ∆a, on a d(ω(α)) = d(α).
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En appliquant ω−1 à la relation (2), on obtient

∑

α∈∆a

d(ω(α))α = 0.

Cette relation est proportionnelle à (1). Puisque, dans les deux relations, le plus petit
coefficient vaut 1, le coefficient de proportionnalité ne peut qu’être égal à 1. D’où (3).

Notons Ω le sous-groupe des éléments de G qui conservent Ea (en particulier qui
normalisent T ).

Proposition. L’application naturelle Ω → Ω est bijective.

Preuve. Rappelons d’abord que de notre épinglage E se déduit une section S : W →
G. Pour tout α ∈ Σ, notons wα la symétrie élémentaire associée à α, qui est un élément
de W . Par définition, S(wα) = exp(Eα)exp(−E−α)exp(Eα) pour α ∈ ∆. D’autre part,
pour deux éléments w1, w2 ∈ W , on a l’égalité

(4) S(w1w2) = t(w1, w2)S(w1)S(w2),
où

t(w1, w2) =
∏

α∈Σ,α>0,w−1
1 (α)<0,w−1

2 w−1
1 (α)>0

α̌(−1),

cf. [22] lemme 2.1.A. Bien sûr, la notion de positivité est relative au Borel B. Remarquons
qu’en fait, on peut définir la section S comme à valeurs dans GSC et que les relations
précédentes restent vraies dans ce groupe GSC . On a aussi

(5) soient α, β ∈ ∆ et u ∈ W ; supposons u(α) = β ; alors S(u)(Eα) = Eβ.
C’est bien connu, rappelons brièvement l’argument. On peut se placer pour un instant

dans GSC . On a en tout cas S(u)(Eα) = λEβ pour un λ ∈ F̄×. Les définitions de S(wα)
et S(wβ) entrâınent que S(u)S(wα)S(u)

−1 = β̌(λ)S(wβ). Pour démontrer que λ = 1,
il suffit de prouver que S(u)S(wα) = S(wβ)S(u). A l’aide de (4), on voit que les deux
membres sont égaux à S(uwα). Cela prouve (5).

L’application de l’énoncé est évidemment injective (un élément de G qui conserve T
et fixe Eα pour tout α ∈ ∆a, et même seulement α ∈ ∆, est l’élément neutre puisque G
est adjoint). D’après (2), il nous suffit de fixer β ∈ ∆ tel que d(β) = 1 et de construire un
élément ω ∈ Ω tel que ω(β) = α0. En tout cas, l’élément ω ∈ Ω qui envoie β sur α0 se
construit de la façon suivante, cf. [6] VI.2.3 proposition 6. Notons Σβ le sous-système de
racines de Σ engendré par ∆− {β} et W β son groupe de Weyl. Notons w0 l’élément de
plus grande longueur de W et wβ celui de W β. Alors ω = w0w

β. L’image de Eβ par S(ω)
est de la forme λ−1E0 pour un λ ∈ k×. Posons ω = S(ω) ˇ̟ β(λ). Alors ω est un élément
de NormG(T ) qui envoie Eβ sur Eα0 . Soit α ∈ ∆ − {β}. On a Ad( ˇ̟ β(λ))(Eα) = Eα
donc ω(Eα) = S(ω)(Eα). Mais ω(α) ∈ ∆ et, d’après (5), on a S(ω)(Eα) = Eω(α).
Posons γ = ω(α0). Il reste seulement à prouver que ω(Eα0) = Eγ . On a α0( ˇ̟ β(λ)) =
β( ˇ̟ β(λ))

−d(β) = λ−1 puisque d(β) = 1. Donc ω(Eα0) = λ−1S(ω)(Eα0). Puisque Eα0 =
λS(ω)(Eβ), on obtient ω(Eα0) = S(ω)S(ω)(Eβ). En utilisant (4), on obtient ω(Eα0) =
Ad(t) ◦ S(ω2)(Eβ), où t = t(ω, ω). On a ω2(β) = γ, d’où, comme ci-dessus, S(ω2)(Eβ) =
Eγ . Il reste à prouver que Ad(t)(Eγ) = Eγ , autrement dit γ(t) = 1. Puisque γ = ω(α0),
cela équivaut à α0(t0) = 1, où t0 = ω−1(t). On calcule

t0 =
∏

α∈Σ;α>0,ω(α)<0,ω−1(α)<0

α̌(−1).
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L’ensemble des α ∈ Σ tels que α > 0 et ω(α) < 0 est Σ+ − Σβ,+, où les exposants +
désignent les sous-ensembles de racines positives. De même, l’ensemble des α ∈ Σ tels que
α > 0 et ω−1(α) < 0 est Σ+−Σγ,+. Notons Σβ,γ le sous-ensemble de racines de Σ engendré
par Σ − {β, γ}. En notant 1Σ+ , 1Σβ,+ etc... les fonctions caractéristiques des ensembles
Σ+, Σβ,+ etc..., on obtient qu’un élément α ∈ Σ vérifie les conditions α > 0, ω(α) < 0,
ω−1(α) < 0 si et seulement si 1Σ+(α)− 1Σβ,+(α)− 1Σγ,+(α) + 1Σβ,γ,+(α) = 1. Définissons
de la façon usuelle 2ρ̌ =

∑

α>0 α̌ et de même 2ρ̌β etc.... Posons X = 2ρ̌−2ρ̌β−2ρ̌γ+2ρ̌ρ,γ.
Alors t0 = X(−1) et α0(t0) = (−1)<α0,X>. Il nous suffit de prouver que < α0, X >∈ 2Z.
Notons que les éléments 2ρ̌ etc... appartiennent à Z[∆̌] et que seules comptent leurs
images dans Z[∆̌]/2Z[∆̌].

On va calculer < α0, X > cas par cas.
Supposons G de type An−1, avec n ≥ 2. On identifie de façon usuelle ∆a à Z/nZ, α0

s’identifiant à 0. Alors α0 = −̟1−̟n−1. Soit i ∈ Z/nZ l’élément s’identifiant à β. Alors ω
est la translation par −i. Il en résulte que γ s’identifie à n−i. Autrement dit, γ est l’image
de α par l’automorphisme extérieur habituel θ de G qui préserve E et envoie αj sur αn−j.
Il résulte des définitions qu’alors X est invariant par cet automorphisme. On a X ∈ Z[∆̌]
donc< ̟1, X >∈ Z. Puisque̟n−1 = θ(̟1), on obtient < α0, X >= −2 < ̟1, X >∈ 2Z.

Supposons G de type Bn, avec n ≥ 2. On a Ω ≃ Z/2Z. L’unique élément β ∈ ∆ tel
que d(β) = 1 est α1. Si n = 2, α0 = −2̟α2 et forcément < α0, X >∈ 2Z. Supposons
n ≥ 3. Alors α0 = −̟α2 . Le système Σ̌ est de type Cn avec pour ”racines simples”
α̌1, ..., α̌n et le système Σ̌α1 est de type Cn−1 avec pour ”racines simples” α̌2, ..., α̌n. On
voit que le coefficient de α̌2 dans 2ρ̌ comme dans 2ρ̌α1 est pair. Donc < α0, X >∈ 2Z.

Supposons G de type Cn avec n ≥ 2. On a Ω ≃ Z/2Z. L’unique élément β ∈ ∆ tel
que d(β) = 1 est αn. On a α0 ≡ −αn mod 2Z[∆]. Mais < αn, α̌ >∈ 2Z pour tout α ∈ ∆,
donc < α0, X >∈ 2Z.

Supposons G de type Dn avec n ≥ 4. On a Ω ≃ (Z/2Z)2 si n est pair et Ω ≃ Z/4Z si
n est impair. Les éléments β ∈ ∆ tels que d(β) = 1 sont α1, αn−1, αn et on a α0 = −̟α2 .
Le coefficient de α̌2 dans 2ρ̌ est pair. Le système Σα1 est de type Dn−1 et le coefficient
de α̌2 dans 2ρ̌

α1 est pair. Les systèmes Σαn−1 et Σαn sont de type An−1 et les coefficients
de α̌2 dans 2ρ̌αn−1 et 2ρ̌αn sont pairs. On ne peut avoir β 6= γ que si n est impair et
{β, γ} = {αn−1, αn}. Dans ce cas, Σαn−1,αn est de type An−2. Les hypothèses n ≥ 4 et n
impair entrâınent n− 2 ≥ 3 et on voit encore que le coefficient de α̌2 dans 2ρ̌αn−1,αn est
pair. Donc < α0, X >∈ 2Z.

Supposons G de type E6. On a Ω ≃ Z/3Z. Les éléments β ∈ ∆ tels que d(β) = 1
sont α1, α6 et on a α0 = −̟α2 . On a 2ρ̌ ∈ 2Z[∆̌]. Les systèmes Σα1 et Σα6 sont de type
D5, le système Σα1,α6 est de type D4 et on voit que 2ρ̌α1 , 2ρ̌α6 et 2ρ̌α1,α6 appartiennent
tous à 2Z[∆̌]. Donc < α0, X >∈ 2Z.

Supposons G de type E7. On a Ω ≃ Z/2Z. L’unique élément β ∈ ∆ tel que d(β) = 1
est α7 et on a α0 = −̟α1 . Le coefficient de α̌1 dans 2ρ̌ est pair. Le système Σα7 est de
type E6 et on a 2ρ̌α7 ∈ 2Z[∆̌]. Donc < α0, X >∈ 2Z.

Pour les groupes de type E8, F4 ou G2, Ω = {1} et le lemme est trivial. �
On identifie le groupe Out(G) au sous-groupe Out(G) des éléments de Aut(G) qui

conservent l’épinglage E. On a :
(6) si G n’est pas de type An−1 avec n impair, tout élément de Out(G) fixe E0.
Cf. [21] 1.3.5.
Supposons que G n’est pas de type An−1 avec n impair. Alors Out(G) normalise

Ω. Evidemment, Out(G) s’identifie à Aut(D). Le lemme ci-dessus permet d’identifier
Aut(Da) = Ω⋊ Aut(D) au sous-groupe Aut(Da) = Ad(Ω)⋊Out(G) de Aut(G).
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2.1.9 Racines affines

On revient à nos hypothèses : G est un groupe réductif connexe défini sur F . Dans
ce paragraphe, on suppose que G est absolument quasi-simple. On introduit les objets
définis en 2.1.7. La paire de Borel épinglée E est conservée par IF .

Décrivons plus précisément l’appartement AppFnr(T nr) et la chambre Cnr. On pose
Anr = X∗,R(T

nr). L’appartement AppFnr(T nr) est isomorphe à Anr, le point s0 d’identi-
fiant à 0 ∈ Anr. Toute racine α ∈ Σ se restreint en une forme linéaire αres sur Anr. On
note Σnr l’ensemble des αres pour α ∈ Σ. C’est un système de racines irréductible, pas
toujours réduit. On note ∆nr le sous-ensemble des αres pour α ∈ ∆. C’est une base du
sous-système des racines indivisibles de Σnr.

Pour β ∈ Σnr et b ∈ R, notons β[b] la forme affine H 7→ β(H) + b sur Anr. Pour tout
β ∈ Σnr, il existe un sous-ensemble Γβ ⊂ R tel que l’ensemble des racines affines Σaff sur
Anr soit celui des β[b], où β ∈ Σnr et b ∈ Γβ. Pour β ∈ ∆nr, posons βaff = β[0] = β. Il
existe une racine supplémentaire β0 ∈ Σnr et un élément b0 ∈ Γβ0 de sorte qu’en posant

βaff0 = β0[b0] et ∆
nr
a = {β0} ∪∆nr, on ait :

l’ensemble Cnr est celui des H ∈ Anr tels que βaff (H) > 0 pour tout β ∈ ∆nr
a .

Notons E la plus petite extension de F nr telle que G soit déployé sur E et posons
e = [E : F nr]. On a en fait b0 =

1
e
, cf. [48] 1.6. Il existe une unique relation

(1)
∑

β∈∆nr
a

d(β)βaff = 1,

où d(β0) = e. On a alors d(β) ∈ N>0 pour tout β ∈ ∆nr
a .

Notations. L’ensemble ∆ est numéroté comme dans [6]. Soit β ∈ ∆nr, notons αi1 ,
αi2 ,... les éléments de ∆ dont β est la restriction. On note alors β = βi1,i2,.... L’ensemble
S(C̄nr) des sommets adhérents à Cnr est naturellement en bijection avec ∆nr

a . Pour
β = βi1,i2,... ∈ ∆nr

a , on note sβ ou si1,i2,... le sommet associé à β. Remarquons que le
sommet s0 déjà introduit est associé à β0.

Le groupe ΓE/Fnr est cyclique et agit sur D par un homomorphisme injectif ΓE/Fnr →
Aut(D). On fixe un générateur γ de ΓE/Fnr et on note θ ∈ Aut(D) son image. On note
encore θ l’unique automorphisme de G qui conserve l’épinglage et dont l’action déduite
sur D est θ. Rappelons que l’on a prolongé l’épinglage E en une famille de Chevalley
(Ėα)α∈Σ. Pour α ∈ ∆, on a γ(Ėα) = θ(Ėα) par définition. On en déduit que cette
égalité reste vraie pour tout α ∈ Σ. Soit β ∈ Σres, fixons α ∈ Σ tel que αres = β
et notons e(β) le plus petit élément n ∈ N>0 tel que θn(α) = α. Si β est indivisible,
on a θe(β)(Ėα) = Ėα, cf. [21] 1.3.5. Quitte à modifier notre famille de Chevalley, on
peut supposer θn(Ėα) = Ėθn(α) pour tout n ∈ Z. Si β est divisible, on a e(β) = 1

mais θ(Ėα) = −Ėα, cf. [21] 1.3.7. Si β ∈ ∆nr, β est toujours indivisible et on pose
Eβ =

∑

n=0,...,e(β)−1 Ėθn(α). On a Eβ ∈ g(F nr). En général, β0 est indivisible. Il y a un
cas particulier où β0 est divisible : c’est celui où G est de type An−1 avec n ≥ 3, n
impair et où E est l’extension quadratique de F nr. En tout cas, fixons une uniformisante
̟E de E telle que ̟e

E ∈ F nr,×. On pose Eβ0 =
∑

n=0,...,e(β0)−1 γ
n(̟E)Ėθn(α) où, comme

ci-dessus, αres = β0. Cela dépend des choix de α, Ėα et ̟E. Changer ces choix multiplie
Eβ0 par un élément de o×Fnr . On pose Ea = (T nr, (Eβ)β∈∆nr

a
) et on appelle cette famille

un épinglage affine. Remarquons que l’on a supprimé le groupe B et que, d’après les
propriétés ci-dessus, Ea est conservé par IF .
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Remarque (2). Supposons que G soit quasi-déployé sur F et que E soit conservé
par l’action de ΓF . Il est clair que la famille (Eβ)β∈∆nr est conservée par cette action. On
peut supposer que Eβ0 est fixée par cette action. En effet l’élément construit ci-dessus
est fixé par IF . Pour un élément σ ∈ ΓF , on vérifie qu’il existe x(σ) ∈ o×Fnr tel que
σ(Eβ0) = x(σ)Eβ0 et x(σ) ne dépend que de la projection de σ dans ΓnrF . L’application
σ 7→ x(σ) est un cocycle de ΓnrF dans o×Fnr . Un tel cocycle est un cobord donc il existe
x ∈ o×Fnr tel que x(σ) = xσ(x)−1. L’élément xEβ0 est alors fixé par ΓF . Mais xEβ0 est
issu de la même construction que Eβ0 où l’on a remplacé ̟E par x̟E.

On note Ωnr le sous-groupe des éléments de GAD(F
nr) qui conservent Ea. Il est inclus

dans le groupe Nnr défini en 2.1.7 et il y a un homomorphisme naturel Nnr → Aut(Dnr
a ).

Supposons que G soit déployé sur F nr. On a alors e = 1, Σnr = Σ, β0 = α0, ∆
nr
a = ∆a,

Dnr
a = Da. Si de plus G est adjoint, on a Ωnr = Ω. Il est clair que l’image de Nnr dans

Aut(Da) est incluse dans le groupe Ω défini en 2.1.8. Le lemme 2.1.8 implique que l’image
de Nnr dans Aut(Da) est Ω.

Lemme. Supposons que G soit adjoint et ne soit pas déployé sur F nr. Alors l’homomor-
phisme Ωnr → Aut(Dnr

a ) est bijectif.

Preuve. Soit g ∈ Ωnr un élément du noyau de cet homomorphisme. Puisque g ∈ Ωnr,
Ad(g) conserve T nr. Mais le commutant de T nr dans G est T donc g normalise T et
définit un élément w ∈ W . Pour tout α ∈ Σ, Ad(g) envoie uα sur uw(α). Soit α ∈ ∆.
L’automorphisme Ad(g) fixe Eαres . Cet élément Eαres est la somme des Eα′ où α′ parcourt
les éléments de ∆ conjugués à α par une puissance de θ. La propriété précédente implique
que Ad(g) permute ces Eα′ , en particulier envoie Eα sur Ew(α). Ainsi Ad(g) conserve
l’épinglage E. Puisqu’on a supposé G adjoint, cela entrâıne g = 1. D’où l’injectivité de
l’homomorphisme de l’énoncé.

En examinant tous les cas possibles, on voit que Aut(Dnr
a ) est réduit à {1} sauf dans

les deux cas suivants :
(3) G est de type An−1 avec n ≥ 4, n est pair et le corps E est l’extension quadratique

de F nr ;
(4) G est de type Dn avec n ≥ 4 et le corps E est l’extension quadratique de F nr.
Dans ces cas, Aut(Dnr

a ) ≃ Z/2Z. Pour démontrer la surjectivité de l’homomorphisme
de l’énoncé, on peut supposer que l’on est dans l’un de ces deux cas et relever dans Ωnr

l’unique élément non trivial ω ∈ Aut(Dnr
a ).

Considérons le cas (3). L’élément non trivial de ΓE/Fnr agit sur ∆ par l’automorphisme
θ habituel : θ(αi) = αn−i. On a ∆nr = {βi,n−i; i = 1, ..., n/2− 1} ∪ {βn/2}. La racine β0
est la restriction commune de α′ = −(α1 + ... + αn−2) et de α′′ = −(α2 + ... + αn−1).
On a Eβi,n−i

= Eαi
+ Eαn−i

, Eβn/2
= Eαn/2

. On peut supposer θ(Ėα′) = Ėα′′ ; alors

Eβ0 = λ̟E(Ėα′ − Ėα′′) avec λ ∈ o×Fnr . L’élément ω permute β0 et β1,n−1 et fixe les
autres éléments de ∆nr

a . Introduisons le Levi standard M de G associé au sous-ensemble
∆M ⊂ ∆ défini par ∆M = {αi; i = 2, ..., n − 2}. Notons w0, resp. w

M
0 , l’élément de

plus grande longueur de W , resp. WM , posons w = w0w
M
0 . On vérifie que w est fixé

par θ, que w fixe αi pour i = 2, ..., n − 2 et que w permute α1 et α′′ ainsi que αn−1

et α′. Donc l’action de w sur Σ se descend en une action sur Σres qui conserve ∆nr
a et

agit sur cet ensemble par ω. Il existe un élément µ ∈ o×Fnr tel que S(w)(Eα1) = µĖα′′ .
L’automorphisme S(w) est fixé par θ et on en déduit S(w)(Eαn−1) = µĖα′. Posons
ω = S(w) ˇ̟ α1(−λµ

−1̟E) ˇ̟ αn−1(λµ
−1̟E). C’est un élément de G(F nr). La définition est
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faite pour que ω(Eβ1,n−1) = Eβ0. Les mêmes arguments qu’en 2.1.8 montrent que ω fixe
Eβn/2

et Eβi,n−i
pour i = 2, ..., n/2− 1. Il reste à prouver que ω(Eβ0) = Eβ1,n−1 . On a

(5) ω(Eβ0) = λ̟ES(w) ˇ̟ α1(−λµ
−1̟E) ˇ̟ αn−1(λµ

−1̟E)(Ėα′ − Ėα′′)

= λ̟ES(w)(−λ
−1µ̟−1

E Ėα′−λ−1µ̟−1
E Ėα′′) = −µS(w)(Ėα′+Ėα′′) = −S(w)2(Eα1+Eαn−1).

Notons Σ+, resp. ΣM+, l’ensemble des racines positives dans Σ, resp. ΣM . L’ensemble
des α > 0 telles que w(α) < 0 est Σ+ − ΣM+. Grâce à 2.1.8(4), on a S(w)2 = t,
où t =

∏

α∈Σ+−ΣM,+ α̌(−1). Alors (5) devient ω(Eβ0) = −Ad(t)(Eβ1,n−1). Pour obtenir
l’égalité cherchée ω(Eβ0) = Eβ1,n−1 , il nous reste à prouver que α1(t) = αn−1(t) = −1.
On calcule facilement la somme des éléments de Σ−ΣM+ : c’est (n− 1)(α1+ ...+αn−1).
D’où t = (α̌1+ ...+ α̌n−1)((−1)n−1). D’où α1(t) = αn−1(t) = (−1)n−1. Puisque n est pair,
on a bien α1(t) = αn−1(t) = −1, ce qui achève la preuve dans le cas (3).

Considérons le cas (4). L’élément non trivial de ΓE/Fnr agit sur ∆ par l’automorphisme
θ habituel : θ permute αn−1 et αn et fixe les autres éléments de ∆. On a ∆nr = {βi; i =
1, ..., n− 2} ∪ {βn−1,n}. Posons

(α′, α′′) =

{

(−(α1 + ...+ αn−2 + αn−1),−(α2 + ...+ αn−2 + αn)) si n est pair
(−(α1 + ...+ αn−2 + αn),−(α2 + ... + αn−2 + αn−1)) si n est impair

La racine β0 est la restriction commune de α′ et de α′′. On a Eβi = Eαi
pour i = 1, ..., n−2,

Eβn−1,n = Eαn−1+Eαn . On peut supposer θ(Ėα′) = Ėα′′ ; alors Eβ0 = λ̟E(Ėα′−Ėα′′) avec
λ ∈ o×Fnr . L’élément ω permute βn,n−1 et β0 et permute βi et βn−1−i pour i = 1, ..., n− 2.
Introduisons le Levi standard M de G associé au sous-ensemble ∆M ⊂ ∆ défini par
∆M = {αi; i = 1, ..., n− 2}. Notons w0, resp. w

M
0 , l’élément de plus grande longueur de

W , resp. WM , posons w = w0w
M
0 . On vérifie que w est fixé par θ, que w permute αi

et αn−1−i pour i = 1, ..., n − 2 et permute αn−1 et α′ ainsi que αn et α′′. Donc l’action
de w sur Σ se descend en une action sur Σres qui conserve ∆nr

a et agit sur cet ensemble
par ω. Il existe un élément µ ∈ o×Fnr tel que S(w)(Eαn−1) = µĖα′ . Comme ci-dessus, on

a aussi S(w)(Eαn) = µĖα′′ . On pose ω = S(w) ˇ̟ n−1(λµ
−1̟E) ˇ̟ n(−λµ

−1̟E). C’est un
élément de G(F nr). Comme dans le cas (3), il faut prouver que ω(Eβ0) = Eβn−1,n . Un
calcul analogue à (5) conduit à l’égalité

ω(Eβ0) = (−1)nS(w)2(Eβn−1,n).

On a S(w)2 = t, où t est défini comme dans le cas (2). Il reste à prouver que αn−1(t) =
αn(t) = (−1)n. On note 2ρ̌, resp. 2ρ̌M , la somme des coracines α̌ pour α ∈ Σ, resp. α ∈
ΣM . On a t = (2ρ̌)(−1)(2ρ̌M)(−1). Puisque Σ est de type Dn, 2ρ̌ appartient à 2X∗(T ),
donc (2ρ̌)(−1) = 1. L’élément 2ρ̌M est combinaison linéaire des α̌i pour i = 1, ..., n−2 et
seule α̌n−2 n’est pas annulée par αn−1 et αn. Le coefficient de α̌n−2 est n− 2. On obtient
αn−1(t) = αn(t) = (−1)n−2 = (−1)n, ce qui achève la démonstration. �

Que G soit déployé ou pas sur F nr, on a
(6) soient x, y ∈ C̄nr ; supposons qu’il existe g ∈ GAD(F

nr) tel que gx = y ; alors il
existe ω ∈ Ωnr tel que ωx = y.

Preuve. Les alcôves C
′nr de ImmFnr(GAD) telles que y appartienne à l’adhérence de

C
′nr correspondent bijectivement aux sous-groupes de Borel de Gy. Puisque ces groupes

de Borel forment une unique orbite pour l’action de Gy, l’ensemble d’alcôves précédent
forme une unique orbite pour l’action de K0,nr

y . Les deux alcôves Cnr et g(Cnr) appar-
tiennent à cet ensemble. Quitte à multiplier g à gauche par un élément de K0,nr

y , on
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peut supposer que l’action de G sur l’immeuble conserve Cnr. L’alcôve Cnr appartient
aux deux appartements associés à T nr et à Ad(g)(T nr). Il en résulte que ces tores sont
conjugués par un élément deK0,nr

Cnr ⊂ K0,nr
y . Quitte à multiplier g à gauche par un élément

de K0,nr
Cnr , on peut supposer que l’action de G sur l’immeuble conserve Cnr et que Ad(g)

conserve T nr. Alors de l’action de g se déduit une action sur le diagramme Dnr
a . Il résulte

du lemme 2.1.8 et du lemme ci-dessus que cette action se relève en un élément ω ∈ Ωnr.
Posons t = gω−1. Alors Ad(t) conserve T , l’action de t sur ImmFnr(GAD) conserve C

nr

et l’action déduite de t sur Dnr
a est triviale. Cela entrâıne t ∈ T (oFnr). Ce groupe est

contenu dans K0,nr
y . Quitte à multiplier g à gauche par t−1, on a alors g = ω ∈ Ωnr. Cela

prouve (6).

2.1.10 Discrétisation de l’immeuble ; le groupe G

Notons Fmod la plus grande extension modérément ramifiée de F contenue dans F̄ .
On note ΓmodF , resp. ImodF , le groupe de Galois de l’extension Fmod/F , resp. Fmod/F nr.

Notons P l’ensemble des entiers n ≥ 1 premiers à p. Soit ̟F une uniformisante de F .
On sait que l’on peut fixer, et on fixe, une famille (̟1/n)n∈P d’éléments de F̄× de sorte
que les conditions suivantes soient vérifiées :

̟1 = ̟F ;
pour tous n,m ∈ P, ̟m

1/nm = ̟1/n.

Alors Fmod est l’extension de F engendrée par F nr et les ̟1/n pour n ∈ P. Le groupe
ΓnrF s’identifie au sous-groupe des élements σ ∈ ΓmodF tels que σ(̟1/n) = ̟1/n pour tout
n ∈ P. On obtient ainsi une décomposition en produit semi-direct ΓmodF = ImodF ⋊ ΓnrF .
En particulier, le Frobenius se relève en un élément de ΓmodF .

Pour n ∈ P, notons ζ1/n, resp. ζ̄1/n, le groupe des racines de l’unité dans F̄×, resp.

F̄×
q , d’ordre divisant n. On a ∪n∈Pζ̄1/n = F̄×

q . On pose ζ = ∪n∈Pζ1/n. Notons Z(p) le
localisé de Z en p, c’est-à-dire l’anneau des r ∈ Q tels qu’il existe n ∈ P de sorte que
rn ∈ Z. On sait que Z(p)/Z est isomorphe à ζ. On fixe un homomorphisme r 7→ ζr
de Z(p) sur ζ qui se quotiente en un isomorphisme Z(p)/Z ≃ ζ. On note r 7→ ζ̄r son
composé avec l’application de réduction de ζ dans F̄×

q . Ce composé est un isomorphisme
Z(p)/Z → F̄×

q . Pour tout σ ∈ ImodF et tout n ∈ P, il existe un unique élément de ζ1/n noté

ζ(σ)1/n tel que σ(̟1/n) = ζ(σ)−1
1/n̟1/n (on a choisi ζ(σ)−1

1/n plutôt que ζ(σ)1/n car cela

simplifiera certaines formules ci-dessous). Pour n,m ∈ P, on a ζ(σ)m1/nm = ζ(σ)1/n. On

note γ l’unique élément de ImodF tel que ζ(γ)1/n = ζ1/n pour tout n ∈ P. L’élément γ est
un progénérateur de ImodF .

SupposonsG quasi-déployé sur F . On fixe une paire de Borel épinglée E = (B, T, (Eα)α∈∆)
de G conservée par l’action galoisienne. Le groupe ΓF agit sur X∗(T ) et notre (Hyp)1(p),
cf. 2.1.2, implique que cette action est modérément ramifiée, c’est-à-dire se quotiente en
une action de ΓmodF = ΓFmod/F . Le sextuplet (X∗(T ), X∗(T ),Σ, Σ̌,∆, ∆̌) est une donnée
de racines munie d’une action de ΓF . Comme on le sait, on peut introduire un groupe
réductif connexe G défini sur F̄q qui a les mêmes données de racines. C’est-à-dire que l’on
peut fixer une paire de Borel épinglée E = (B,T, (Eα)α∈∆) de G et des isomorphismes
compatibles X∗(T) ≃ X∗(T ) et X

∗(T) ≃ X∗(T ) identifiant les racines et coracines des
groupes G et G ainsi que leurs racines et coracines simples. De l’homomorphisme de
réduction o×

F̄
→ F̄×

q se déduit un homomorphisme de T (oF̄ ) dans T que l’on note t 7→ t̄.
Les groupes de Weyl de G relativement à T et de G relativement à T sont isomorphes,
on les note tous deux W . L’action de IF sur la donnée de racines devient une action par
automorphismes algébriques de IF sur G préservant la paire de Borel épinglée E. De
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l’action de ΓnrF ⊂ ΓmodF sur E se déduit une action sur E qui munit G d’une structure
de groupe sur Fq. En général, les automorphismes définissant l’action de IF ne sont pas
définis sur Fq.

Remarque. La structure de G sur Fq dépend en général du choix de notre famille
(̟1/n)n∈P qui nous a permis de relever ΓnrF en un sous-groupe de ΓmodF . Toutefois, si G
est déployé sur F nr, cette structure est canonique.

Posons T = X∗(T ) ⊗Z Z(p). Le groupe ΓF agit sur T via son action sur X∗(T ). On
définit deux homomorphismes

v : T (Fmod) → T, v : T → T (Fmod)

de la façon suivante. On a T (Fmod) = X∗(T ) ⊗ Fmod,× et v est le produit tensoriel de
l’identité de X∗(T ) et de la valuation valF : Fmod,× → Z(p). Pour y ∈ T, on choisit n ∈ P

tel que ny ∈ X∗(T ) et on définit v(y) = (ny)(̟1/n). Cela ne dépend pas du choix de n.
L’application v ◦ v est l’identité de T. L’application v est équivariante pour les actions
de IF mais v ne l’est pas.

On définit un homomorphisme jT : T → T qui est le produit tensoriel de l’isomor-
phisme X∗(T ) ≃ X∗(T) et de l’homomorphisme r 7→ ζr de Zp sur F̄×

q . Cet homomor-
phisme jT se quotiente en un isomorphisme T/X∗(T ) ≃ T.

A tout sous-tore T ′ de T sont associés un sous-tore T′ de T et un sous-groupe T′ de
T : X∗(T

′) correspond à X∗(T
′) et T′ = X∗(T

′) ⊗Z Z(p). Pour toute extension F ′ de F
contenue dans Fmod, on note TF ′ le plus grand sous-tore de T déployé sur F ′ et AG,F ′

le plus grand tore central dans G déployé sur F ′. Si F ′ = F nr, on note plutôt ces tores
T nr et AnrG . Soit F ′ une extension finie de F nr contenue dans Fmod. Au tore T est associé
un appartement AppF ′(TF ′) dans ImmF ′(GAD), qui s’identifie à X∗,R(TF ′)/X∗,R(AG,F ′).
Pour éviter les confusions, on note s0 le point 0 de ce dernier groupe. Le groupe ΓF ′/F agit
sur AppF ′(TF ′) et sur X∗,R(TF ′)/X∗,R(AG,F ′) et l’identification est équivariante pour ces
actions. Le groupe TF ′ est contenu dansX∗(TF ′)⊗ZR et il s’en déduit un homomorphisme
aT : TF ′ → AppF ′(TF ′) qui se quotiente en une injection TF ′/AG,F ′ → AppF ′(TF ′) d’image
dense. On vérifie que, si x, x′ ∈ AppF ′(TF ′) et s’il existe g ∈ G(F ′) tel que gx = x′, alors
x appartient à l’image de aT si et seulement s’il en est de même de x′. Pour t ∈ T (F ′),
on a l’égalité t−1s0 = aT ◦ v(t) (remarquons que l’équivariance de l’homomorphisme v
implique que v(t) appartient à TF ′).

Soit y ∈ Tnr. Fixons n ∈ P tel que ny ∈ X∗(T
nr). Pour σ ∈ IF , on pose ty(σ) =

(ny)(ζ(σ)1/n). C’est un élément de T nr(oFnr) dont on note t̄y(σ) la réduction dans Tnr.
On a v(y) ∈ T nr(Fmod) et on vérifie l’égalité v(y)σ(v(y))−1 = ty(σ). Pour σ = γ, on a
t̄y(γ) = jT (y).

Soit F ′ une extension finie de F nr contenue dans Fmod et supposons G déployé sur F ′.
Alors le groupe résiduel Gs0,F ′ s’identifie à G. Précisément, de la paire de Borel épinglée
E se déduit une telle paire Es0,F ′ = (Bs0,F ′, Ts0,F ′, (Eα,s0,F ′)α∈∆) de Gs0,F ′. En particulier,
Eα,s0,F ′ est la réduction naturelle de Eα ∈ ks0,F ′. On peut identifier et on identifie Gs0,F ′ à
G de sorte que Es0,F ′ s’identifie à E, l’identification étant compatible aux isomorphismes
X∗(Ts0,F ′) ≃ X∗(T ) ≃ X∗(T). Dans le cas où G est non ramifié, on peut choisir F ′ = F nr

et Gs0 s’identifie à G.
On a supposé G quasi-déployé sur F . On peut lever cette restriction en considérant

que G est défini sur F nr (ou sur une extension finie non ramifiée de F sur laquelle
G est déployé). Les mêmes constructions s’appliquent, en oubliant les actions de ΓnrF .
C’est-à-dire que G est seulement défini sur F̄q, pas sur Fq.
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2.1.11 Description des groupes GF

Soit x ∈ aT (T
nr) ⊂ AppFnr(T nr). Fixons x̃ ∈ Tnr tel que aT (x̃) = x et une extension

finie F ′ de F nr contenue dans Fmod telle que G soit déployé sur F ′ et que v(x̃) appartienne
à T nr(F ′). On a x = aT (x̃) = aT ◦ v ◦ v(x̃) = v(x̃)−1s0. Alors Ad(v(x̃)) se restreint en un
isomorphisme de kx,F ′ sur ks0,F ′ qui entrelace l’action naturelle de IF sur kx,F ′ et l’action
σ 7→ Ad(tx̃(σ)) ◦ σ sur kx0,F ′. Donc cet isomorphisme se restreint en un isomorphisme de
knrx sur le sous-ensemble des points fixes dans ks0,F ′ par l’action précédente. On a identifié
l’espace réduit gs0,F ′ à g. Par réduction, gx s’identifie au sous-espace des points fixes dans
g par l’action σ 7→ Ad(t̄x̃(σ)) ◦ σ de IF . Le groupe Gx s’identifie au sous-groupe de G
déterminé par cette algèbre de Lie, c’est-à-dire la composante neutre du sous-espace des
points fixes dans G par l’action précédente. Cette description ne dépend pas du choix
du relèvement x̃ de x : on ne peut changer x̃ que par un élément central, cela ne modifie
pas Ad(v(x̃)).

Remarquons que l’on peut aussi bien remplacer ci-dessus l’action de IF par celle du
générateur γ. On a t̄x̃(γ) = jT (x̃) et l’action de γ est Ad(jT (x̃)) ◦ γ. Dans le cas où G est
déployé sur F nr, l’action de γ sur G est triviale et on obtient que l’image de Gx dans G
est GjT (x̃) (dont on rappelle qu’il s’agit de ZG(jT (x̃))

0).
Soit F une facette de AppFnr(T nr). L’intersection F ∩ aT (T

nr) est non vide. On
choisit x dans cette intersection. On a knrF = knrx et la construction précédente fournit des
homomorphismes gF → g et GF → G que l’on note tous deux ιx,F .

Lemme. Soit F une facette de AppFnr(T nr). Les homomorphismes ιx,F ne dépendent
pas du choix de x ∈ F ∩ aT (Tnr).

Preuve. Soient x, y ∈ F ∩ aT (Tnr). On relève x et y en des éléments x̃ et ỹ de T. On
peut fixer un élément n ∈ P commun tel que nx̃, nỹ ∈ X∗(T

nr). Fixons une extension
finie F ′ de F nr contenue dans Fmod, contenant ̟1/n et telle que G soit déployé sur F ′.
Notons e′ l’indice de ramification de F ′/F nr. Remarquons que n divise e′.

Parce que x ∈ F , on a les égalités knrF = knrx , k+,nrF = k+,nrx , K0,nr
F = K0,nr

x et K+,nr
F =

K+,nr
x . Les homomorphismes ιx,F sont par définition les composés

gF = knrF /k
+,nr
F = knrx /k

+,nr
x ⊂ kx,F ′/pF ′kx,F ′ = gx,F ′

τ(x̃)
→ g

et

GF = K0,nr
F /K+,nr

F = K0,nr
x /K+,nr

x ⊂ K0
x,F ′/K+

x,F ′ = Gx,F ′

τ(x̃)
→ G,

où on a noté τ(x̃) l’isomorphisme déduit par réduction de Ad(v(x̃)). On a une description
analogue des homomorphismes ιy,F .

Posons t = v(ỹ)−1v(x̃). L’action de t sur l’immeuble ImmF ′(GAD) envoie x sur y.
Donc Ad(t) envoie kx,F ′ sur ky,F ′ et K0

x,F ′ sur K0
y,F ′ et on en déduit par réduction des

isomorphismes gx,F ′ → gy,F ′ et Gx,F ′ → Gy,F ′ que l’on note tous deux τ . Les diagrammes
suivants sont commutatifs :

gx,F ′

ց τ(x̃)
↓ τ g

ր τ(ỹ)
gy,F ′
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Gx,F ′

ց τ(x̃)
↓ τ G

ր τ(ỹ)
Gy,F ′′

Il nous suffit donc de prouver que les diagrammes suivants sont eux-aussi commuta-
tifs :

(1)

gx → gx,F ′

‖
gF ↓ τ
‖
gy → gy,F ′

(2)

Gx → Gx,F ′

‖
GF ↓ τ
‖
Gy → Gy,F ′

On étend notre épinglage en une famille de Chevalley (Ėα)α∈Σ, cf. 2.1.7. Ainsi, pour
tout α ∈ Σ, Ėα est une base de l’espace radiciel uα. Pour r ∈ 1

e′
Z, notons uα,r le oF ′-

module pe
′r
F ′ Ėα. Comme on le sait kx,F ′ est la somme de t(oF ′) et des uα,−α(x) pour α ∈ Σ

(remarquons que par construction, α(x) ∈ 1
n
Z ⊂ 1

e′
Z). Notons (Σ) l’ensemble des orbites

de IF dans Σ. Pour (α) ∈ (Σ), notons u(α) la somme directe des uα′ pour α′ ∈ (α).
Pour r ∈ 1

e′
Z, notons u(α),r la somme directe des uα′,r pour α′ ∈ (β). Cet espace est

conservé par l’action de IF . Puisque x ∈ AppFnr(T nr), α′(x) ne dépend pas de α′ ∈ (α),
on peut noter ce nombre (α)(x). Alors knrx est la somme de t(oF ′)IF et des uIF(α),−(α)(x) pour

(α) ∈ (Σ). De même, k+,nrx est la somme de t(pF ′)IF et des uIF(α),−(α)(x)+1/e′ pour (α) ∈ (Σ).

Notons (Σ)(x) l’ensemble des (α) ∈ (Σ) tels que uIF(α),−(α)(x) 6= uIF(α),−(α)(x)+1/e′ . Alors g
nr
x

est la somme des images par réduction de t(oF ′)IF et des uIF(α),−(α)(x) pour (α) ∈ (Σ)(x).

On a des descriptions analogues de ky,F ′, knry et k+,nry . Puisque knrx = knry et k+,nrx = k+,nry ,

on a les égalités u
IF
(α),−(α)(x) = u

IF
(α),−(α)(y) et u

IF
(α),−(α)(x)+1/e′ = u

IF
(α),−(α)(y)+1/e′ pour tout

(α) ∈ (Σ). Les égalités précédentes entrâınent (Σ)(x) = (Σ)(y). Pour r ∈ 1
e′
Z, l’ensemble

u
IF
(α),r ne détermine pas r. Mais, si uIF(α),r 6= u

IF
(α),r+1/e′, l’ensemble u

IF
(α),r détermine r : c’est

le plus grand élément r′ ∈ 1
e′
Z tel qu’un élément de uIF(α),r−uIF(α),r+1/e′ appartienne à u(α),r′ .

Il en résulte que, pour (α) ∈ (Σ)(x) = (Σ)(y), on a (α)(x) = (α)(y).
Il résulte de ces descriptions que, pour prouver la commutativité du diagramme (1),

il suffit de prouver que Ad(t) se restreint en l’identité de t(oF ′)IF et des uIF(α),−(α)(x) pour

(α) ∈ (Σ)(x) = (Σ)(y). Puisque t ∈ T nr(F ′), Ad(t) est bien l’identité sur t(oF ′)IF . Soit
(α) ∈ (Σ)(x). Puisque t ∈ T nr(F ′), α′(t) ne dépend pas de α′ ∈ (α), notons (α)(t) cette
valeur. Alors Ad(t) agit sur u(α) par multiplication par (α)(t). Par définition de t, on a

(α)(t) = ̟
(α)(nx̃−nỹ)
1/n = ̟

(α)(nx−ny)
1/n . Mais (α) ∈ (Σ)(x) = (Σ)(y) donc (α)(x) = (α)(y).

Donc (α)(t) = 1 et Ad(t) est bien l’identité sur uIF(α),−(α)(x). Cela prouve la commutativité

du diagramme (1).
Le groupeGF est engendré par son sous-tore maximal image par réduction de T nr(oFnr)

et par les exponentielles des éléments nilpotents de gF . Quand on se restreint au tore
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maximal, le diagramme (2) est commutatif pour la même raison que ci-dessus : t appar-
tient à T (F ′). Pour les exponentielles des éléments nilpotents de gF , l’identité requise
résulte de la commutativité du diagramme (1). Cela démontre la commutativité de (2)
et prouve le lemme. �

Ce lemme nous autorise à noter ιF l’homomorphisme ιx,F pour un élément quelconque
x ∈ F ∩ aT (T

nr).
Supposons que G soit quasi-déployé et que F soit conservée par l’action de ΓnrF . On

peut alors choisir un élément x ∈ aT (T) ∩ F . L’élément v(x̃) est fixé par ΓnrF . On en
déduit

(3) supposons que G soit quasi-déployé et que F soit conservée par ΓnrF ; alors l’ho-
momorphisme ιF est équivariant pour les actions de ΓnrF .

2.1.12 Adhérence d’une facette

Soient F et F ′ deux facettes de AppFnr(T nr). Supposons F ′ ⊂ F̄ . On a alors l’inclu-
sion knrF ⊂ knrF ′. La réduction de knrF dans gF ′ est une sous-algèbre parabolique pF et gF
est canoniquement son quotient de Levi, c’est-à-dire le quotient de pF par son radical
nilpotent. On peut l’identifier de façon unique à la sous-algèbre de Levi de pF contenant
l’algèbre de Lie tF ′ du tore maximal TF ′ de GF ′ déduit par réduction de T nr. On a alors
un diagramme

gF
ց ιF

↓ ḡ

ր ιF ′

gF ′

Lemme. Le diagramme ci-dessus est commutatif.

Preuve. On fixe x ∈ F ∩aT (Tnr) et y ∈ F ′∩aT (Tnr). On reprend les constructions de
la preuve précédente. On est encore ramené à prouver que Ad(t) se restreint en l’identité
de u(α) pour (α) ∈ (Σ)(x). On n’a plus (Σ)(x) = (Σ)(y) mais tout-de-même l’inclusion
(Σ)(x) ⊂ (Σ)(y). Pour (α) ∈ (Σ)(x), on a encore (α)(x) = (α)(y). Cela suffit pour
conclure. �

2.1.13 Action de G(F nr)

Soient F une facette de AppFnr(T nr) et g ∈ G(F nr). Notons F ′ = gF l’image de
F par l’action de g sur ImmFnr(GAD) et supposons F ′ ⊂ AppFnr(T nr). De Ad(g) se
déduisent des isomorphismes de gF sur gF ′ et de GF sur GF ′ que l’on note tous deux
Ad(g). Fixons x ∈ F ∩ aT (T

nr), posons x′ = gx. On a x′ ∈ F ′ ∩ aT (T
nr). Fixons des

éléments x̃ et x̃′ dans Tnr tels que aT (x̃) = x et aT (x̃
′) = x′.

Lemme. Il existe z ∈ Z(G) et u ∈ G de sorte que
(i) les diagrammes suivants soient commutatifs :

GF
ιF→ G

Ad(g) ↓ ↓ Ad(u)

GF ′

ιF′

→ G
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gF
ιF→ g

Ad(g) ↓ ↓ Ad(u)

gF ′

ιF′

→ g

;

(ii) on a l’égalité zujT (x̃)γ(u)
−1 = jT (x̃

′).

Preuve. Puisque que x et x′ appartiennent à AppFnr(T nr) et qu’il existe g ∈ G(F nr)
de sorte que gx = x′, on sait que g ∈ K0,nr

x′ NG(Fnr)(T ). Choisissons g
′ ∈ NG(Fnr)(T )

et k1 ∈ K0,nr
x′ tels que g = k1g

′. On a encore g′x = x′. L’image de g′ dans W est fixe
par IF . Le groupe de Weyl de Gs0 est W IF . Ce groupe se relève en un sous-groupe de
K0,nr
s0

∩ NormG(Fnr)(T ). On peut donc fixer un élément w ∈ K0,nr
s0

∩ NormG(Fnr)(T )
qui a même image que g′ dans W . En posant τ = g′w−1, on a alors τ ∈ T (F nr).
Posons t = v(x̃) et t′ = v(x̃′). Fixons une extension finie F ′ de F nr contenue dans
Fmod de sorte que t, t′ ∈ T nr(F ′) et que G soit déployé sur F ′. Ainsi qu’on l’a déjà
dit, on a x = t−1s0 et x′ = t′−1s0. L’égalité g

′x = x′ devient τwt−1s0 = t′−1s0, c’est-
à-dire t′τwt−1 ∈ K†

s0,F ′. Puisque w appartient à K0,nr
s0 , il fixe s0 et on a aussi bien

t′τwt−1w−1 ∈ K†
s0,F ′. Remarquons que t′τwt−1w−1 ∈ T (F ′). Puisque s0 est hyperspécial

dans ImmF ′(GAD), on a l’égalité K†
s0,F ′ = Z(G)(F ′)K0

s0,F ′. L’intersection de ce groupe
avec T (F ′) est Z(G)(F ′)T (oF ′). On peut donc fixer z1 ∈ Z(G)(F ′) et u1 ∈ T (oF ′) de sorte
que t′τwt−1w−1 = z1u1, ou encore t′ = z1u1wtw

−1τ−1. Remarquons que z1, u1, wtw
−1 et

τ appartiennent tous à T (F ′) donc commutent. Par définition, on a tx̃′(γ) = t′γ(t′)−1,
tx̃(γ) = tγ(t)−1. On utilise l’égalité précédente en se rappelant que w et τ sont fixes par
IF . On obtient une égalité que l’on peut écrire au choix sous les formes

tx̃′(γ) = z1γ(z1)
−1u1wtx̃(γ)γ(w)

−1γ(u1)
−1,

tx̃′(γ) = z1γ(z1)
−1uγ(u1)

−1wtx̃(γ)w
−1.

Les éléments tx̃′(γ) et tx̃′(γ) appartiennent à T nr(oF ′). On a aussi u1γ(u1)
−1 ∈ T (oF ′).

Il en résulte que z1γ(z1)
−1 appartient aussi à T (oF ′). Posons k2 = t′k1t

′−1. Puisque
k1 ∈ K0,nr

x′ , k2 appartient à K0
s0,F ′ et est fixe par Ad(tx̃′(γ)) ◦ γ. On a donc tx̃′(γ) =

k2tx̃′(γ)γ(k2)
−1 et on obtient

tx̃′(γ) = z1γ(z1)
−1u2tx̃(γ)γ(u2)

−1,

où u2 = k2u1w. On réduit cette égalité dans G. Les réductions de tx̃′(γ) et tx̃(γ) sont
jT (x̃

′) et jT (x̃). Il est clair que z1γ(z1)
−1 se réduit en un élément z ∈ Z(G). On note u

la réduction de u2. On obtient alors jT (x̃
′) = zujT (x̃)γ(u)

−1, ce qui est l’assertion (ii) de
l’énoncé.

L’application ιF ′ ◦ Ad(g) se déduit par réduction de l’application Ad(t′k1g
′). On

a t′k1g
′ = k2t

′τw = z1k2u1wt = z1u2t. Puisque z1 est central, on a Ad(t′k1g
′) =

Ad(u2)Ad(t). Mais l’application qui se déduit en réduction de cet opérateur est précisément
Ad(u) ◦ ιF . D’où l’assertion (i). �

2.2 L’espace FC(g(F ))

2.2.1 Fonctions sur les algèbres de Lie

Pour les cinq premiers paragraphes de cette sous-section, on considère un groupe G
réductif connexe défini sur Fq. On impose comme toujours l’hypothèse (Hyp)1(p), cf.
2.1.2.
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On note C(g(Fq)) l’espace des fonctions sur g(Fq) à valeurs complexes et C(g(Fq))
le sous-espace des fonctions invariantes par conjugaison par G(Fq) (on notera aussi
CG(g(Fq)) ce dernier espace s’il y a ambigüıté sur le groupe G). On ajoute un indice
”nil”, resp. ”cusp”, resp. ”nil,cusp”, pour désigner le sous-espace des fonctions à sup-
port nilpotent, resp. des fonctions cuspidales, resp. des fonctions cuspidales et à support
nilpotent. On munit l’espace C(g(Fq)) du produit hermitien défini positif

(f, f ′) = |G(Fq)|
−1

∑

X∈g(Fq)

f̄(X)f ′(X)

pour tous f, f ′ ∈ C(g(Fq)). Fixons un caractère non trivial ψ : Fq → C× et une forme
bilinéaire symétrique < ., . > sur g(Fq) non dégénérée et invariante par conjugaison par

G(Fq). On définit la transformation de Fourier f 7→ f̂ de C(g(Fq)) par

f̂(X) = q−dim(g)/2
∑

Y ∈g(Fq)

ψ(< X, Y >)f(Y ).

Le carré de cette transformation est l’application f 7→ f− définie par f−(X) = f(−X).
On considérera aussi l’espace CG(gSC(Fq)) des fonctions sur gSC(Fq)) qui sont inva-

riantes par conjugaison par G(Fq)

2.2.2 Faisceaux-caractères cuspidaux sur les algèbres de Lie

La notion de faisceau-caractère nécéssite de fixer un nombre premier l 6= p, ces
faisceaux sont alors des Q̄l-faisceaux. On va rappeler la définition de diverses fonctions
issues de ces faisceaux. Celles-ci prennent leurs valeurs dans Q̄l. On fixe un isomorphisme
entre ce corps et C et ces fonctions deviennent des fonctions à valeurs complexes. Puisque
nous ne ferons aucun raisonnement de nature géométrique, nous oublierons ce passage
par le corps Q̄l et présenterons les objets comme s’ils étaient à valeurs complexes.

Lusztig a défini la notion de faisceau-caractère cuspidal à support nilpotent sur g.
Il n’y en a que si Z(G) est fini. Remarquons que cette notion dépend non seulement
de g mais du groupe G : en supposant G semi-simple, ces faisceaux-caractères ne sont
en général pas les mêmes pour les groupes GSC et GAD, alors que leurs algèbres de
Lie sont les mêmes. On note FCG(g) l’ensemble de ces faisceaux-caractères cuspidaux
et à support nilpotent, ou simplement FC(g) s’il n’y a pas d’ambigüıté sur le groupe
G. Un tel faisceau E est porté par une orbite nilpotente OE . Fixons N ∈ OE . Alors le
faisceau est déterminé par une représentation irréductible ξN de ZG(N)/ZG(N)0 à valeurs
dans un espace vectoriel complexe V de dimension finie. Le groupe ZG(N)/ZG(N)0 agit
par multiplication à droite sur G/ZG(N)0. On note G/ZG(N)0 ×ξN V le quotient de
G/ZG(N)0 × V par la relation d’équivalence (gZG(N)0z, v) ≡ (gZG(N)0, ξN(z)v) pour
tout z ∈ ZG(N)/ZG(N)0. L’application

G/ZG(N)0 ×ξN V
(gZG(N)0,v)7→gNg−1

→ OE

fait apparâıtre G/ZG(N)0 ×ξN V comme un système local sur OE . Alors E est, à un
décalage près, ce système local prolongé au-dessus de g par 0 hors de OE . On a fixé un
élément N ∈ OE . Soit x ∈ G, posons N ′ = x−1Nx. En remplaçant ci-dessus N par N ′

et ξN par la représentation ξN ′ = ξN ◦Ad(x) de ZG(N
′)/ZG(N

′)0 dans V , on obtient un
faisceau isomorphe au précédent.
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Le groupe ΓFq agit sur l’ensemble FC(g). On note FCFq(g) le sous-ensemble des
points fixes. Pour E ∈ FCFq(g), on fixe une action de Frobenius sur E . Il s’en déduit des
actions sur les fibres de E au-dessus des éléments de OE fixés par ΓFq et on suppose que
ces actions sont d’ordre fini. De cette action de Frobenius sur E se déduit une fonction
caractéristique fE ∈ CG

nil,cusp(g(Fq)). Elle ne dépend du choix de l’action de Frobenius
que par une homothétie. Dans [47], on a défini l’espace FC(g(Fq)) comme le sous-espace
de C(g(Fq)) engendré par les fonctions caractéristiques fE pour E ∈ FCFq(g). D’après
Lusztig, cf. [28], l’espace FC(g(Fq)) est le sous-espace des fonctions f ∈ C(g(Fq)) telles

que f et f̂ sont à support dans gnil(Fq).
On considérera aussi l’ensemble FCG(gSC) des faisceaux-caractères cuspidaux et à

support nilpotent sur gSC qui sont équivariants par l’action de G sur gSC . On appelera ces
faisceaux des G-faisceaux. Cela revient à remplacer dans les constructions précédentes le
groupe G par G/Z(G)0. Un G-faisceau caractère cuspidal à support nilpotent sur gSC est
un tel faisceau pour GSC tel que la représentation ξN ci-dessus de ZGSC

(N)/ZGSC
(N)0

se factorise par la surjection ZGSC
(N)/ZGSC

(N)0 → ZG(N)/ZG(N)0. On définit les va-
riantes évidentes FCG

Fq
(gSC) et FC

G(gSC(Fq)) des objets introduits ci-dessus.

2.2.3 Faisceaux-caractères sur les algèbres de Lie

Rappelons deux propriétés importantes. Soient M un Levi de G et E ∈ FCM(mSC).
D’après [24] théorème 9.2, on a

(1) les sous-groupes paraboliques de G de composante de Levi M sont tous contenus
dans une même classe de conjugaison par G ;

(2) pour tout n ∈ NormG(M), l’action Ad(n) sur mSC conserve E .
Posons O = OE et fixons N ∈ O. Le faisceau E est déterminé par une représentation

irréductible ξN de ZM(N)/ZM(N)0 dans un Q̄l-espace V . Comme nous l’avons dit, on
considérera plutôt que V est un espace complexe. Notons zreg(M) le sous-ensemble des
éléments de z(M) dont le commutant dansG est égal àM . Posons Vreg = {(X, gZM(N)) ∈
g×G/ZM(N); g−1Xg ∈ N+zreg(M)} et Ṽreg = {(X, gZM(N)0) ∈ g×G/ZM(N)0; g−1Xg ∈
N + zreg(M)}. Le groupe ZM(N)/ZM(N)0 agit par multiplication à droite sur Ṽreg et le
quotient de Ṽreg par cette action est Vreg. On définit comme en 2.2.2 le système local
CVreg = Ṽreg×ξN V sur Vreg. Notons preg : Vreg → g l’application (X, gZM(N)) 7→ X . No-
tons ∇reg son image et ∇ l’adhérence de ∇reg. On introduit le système local preg,∗(CVreg)
sur ∇reg. On note K le complexe prolongement d’intersection de preg,∗(CVreg)[dim(∇)].
C’est un faisceau pervers de support ∇.

Le groupe NormG(M) agit sur mSC en conservant le faisceau E . Lusztig a prouvé que
l’algèbre d’endomorphismes du complexeK était isomorphe à l’algèbre du groupeW (M),
cf. [24] théorème 9.2. Concrètement, cela signifie ce qui suit. Notons NormG(M,N) le
sous-groupe des n ∈ NormG(M) tels que nNn−1 = N . Un élément de n ∈ NormG(M)
conserve E comme on vient de le dire, donc conserve O. Il existe donc m ∈ M tel que
nm ∈ NormG(M,N). Donc l’inclusion NormG(M,N) → NormG(M) se quotiente en
une bijection NormG(M,N)/ZM(N) ≃ W (M). Alors la représentation ξN de ZM(N)
dans V se prolonge en une représentation irréductible ǫN de NormG(M,N). Fixons
un tel prolongement. On munit Vreg de l’action n 7→ τn de Norm(M,N) définie par
τn(X, gZM(N)) 7→ (X, gZM(N)n−1) et on munit CVreg de l’action compatible n 7→ τ̃n de
Norm(M,N) définie par τ̃n(X, gZM(N)0, v) 7→ (X, gZM(N)0n−1, ǫN(n)v). Ces actions
se quotientent en des actions de W (M). On a preg ◦ τn = preg. Donc τ̃n se descend en
un endomorphisme de preg,∗(CVreg)[dim(∇)], qui se prolonge en un endomorphisme de K.
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On obtient ainsi une action de W (M) sur K.
A l’orbite nilpotente O ⊂ mSC ⊂ m est associée une orbite induite O dans g : si P

est un sous-groupe parabolique de G de composante de Levi M , O est l’unique orbite
nilpotente de g telle que O ∩ (O + uP ) soit ouvert dans O + uP . La restriction de K à
O est un système local irréductible, cf. [24] théorème 9.2. Donc, pour N ∈ O, τn,K agit
sur la fibre de K au-dessus de N par un scalaire indépendant de N . L’application qui à
n associe ce scalaire est un caractère de W (M). On a choisi ci-dessus une représentation
ǫN . Il y a un unique choix pour lequel le caractère précédent est trivial. Nous noterons
ǫ♭N cette représentation et c’est celle que nous utilisons dans la suite.

Pour tout ρ ∈ Irr(W (M)), fixons une réalisation de ρ dans un espace Vρ. Il existe
un unique faisceau pervers irréductible KM,Eρ de sorte que

(3) K ≃ ⊕ρ∈Irr(W (M))Vρ ⊗KM,E,ρ,

l’isomorphisme entrelaçant l’action de W (M) sur K en l’action évidente sur le membre
de droite.

On a choisi un élément N ∈ O. Soit N ′ un autre élément de O. Fixons m tel que
N ′ = m−1Nm. En reprenant la construction en remplaçant N par N ′ et la représentation
ξN de ZM(N) par la représentation ξN ′ = ξN ◦ Ad(m) de ZM(N ′), on obtient le même
complexe K. L’action de W (M) est inchangée, en utilisant bien sûr la représentation
canonique ǫ♭N ′ de NormG(M,N ′). On a NormG(M,N ′) = m−1NormG(M,N)m et on
vérifie que

(4) ǫ♭N ′ = ǫ♭N ◦ Ad(m).
Indiquons quelques propriétés de la représentation ǫ♭N qui résultent de sa construction.
(5) L’application ǫ♭N cöıncide avec ξN sur ZM(N).
(6) Soit L un Levi de G contenantM . En remplaçant G par L, on définit l’application

ǫL,♭N de NormL(M,N). Alors la restriction de ǫ♭N à NormL(M,N) est égale à ǫL,♭N .
(7) Supposons que G soit un produit G1 × G2 de deux groupes réductifs connexes

définis sur F̄q. Tous nos objets se décomposent : M = M1 × M2, N = N1 ⊕ N2,

NormG(M,N) = NormG1(M1, N1)×NormG2(M2, N2). Alors ǫ
♭
N = ǫG1,♭

N1
⊗ ǫG2,♭

N2
.

(8) Considérons un groupe réductif connexe G′ défini sur F̄q et un homomorphisme
δ : G′ → G. On suppose que le noyau de δ est central dans G′ et que l’homomorphisme

composé G′ δ
→ G → GAD est surjectif. Notons M ′ = δ−1(M). On a m′

SC = mSC . La

construction appliquée à G′ et M ′ fournit un caractère ǫG
′,♭

N de NormG′(M ′, N). On a

alors ǫG
′,♭

N = ǫ♭N ◦ δ.
Supposons que M est un tore, donc N = 0. Le système local E est trivial et on vérifie

que
(9) si M est un tore, ǫ♭0 = 1.

2.2.4 Calcul de ǫ♭N sous des hypothèses restrictives

Soient M un Levi de G et E ∈ FCM(mSC). Posons O = OE . On a défini l’orbite
induite O. Imposons les hypothèses simplificatrices

(1) G est semi-simple, M est un Levi propre maximal et, pour N ∈ O, le groupe
ZG(N)/ZG(N)0 est abélien.

Notons Ō l’adhérence de O dans mSC . Soit P un sous-groupe parabolique de G de
composante de Levi M . Fixons deux éléments N ∈ O et N ∈ (N + uP ) ∩ O. Montrons
que
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(2) l’ensemble des gP ∈ G/P tels que g−1Ng ∈ Ō + z(M) + uP est réduit à P ;
(3) le groupe ZM(N)/ZM(N)0 est abélien.
Il y a deux homomorphismes naturels

ZG(N)/ZG(N)0

ր j
ZP (N)/ZP (N)0

ց j′

ZM(N)/ZM(N)0

D’après [24], corollaire 7.3, l’homomorphisme j′ est surjectif et l’homomorphisme j est
injectif. Puisque ZG(N)/ZG(N)0 est abélien d’après (1), il en résulte que ZM(N)/ZM(N)0

l’est aussi, d’où (3). D’après [24] corollaire 7.4 et théorème 9.2(c), le complexe K du pa-
ragraphe précédent se restreint à O en un système local irréductible correspondant à une
représentation de ZG(N)/ZG(N)0 qui est induite à partir du sous-groupe j(ZP (N)/ZP (N)0).
Puisque ZG(N)/ZG(N)0 est abélien, une représentation induite ne peut être irréductible
que si le sous-groupe à partir duquel se fait l’induction est le groupe tout entier. Donc j
est surjective. On sait que ZG(N)0 = ZP (N)0, cf. [24] preuve de 7.3(d). La surjectivité
de j équivaut donc à l’égalité ZG(N) = ZP (N). Montrons que

(4) O ∩ (Ō + zM + uP ) = O ∩ (O + uP ).
Un élément de Ō + zM + uP n’est nilpotent que si sa composante dans zM est nulle.

Le membre de gauche ci-dessus est donc égal à O ∩ (Ō + uP ). Soit O′ ∈ mSC,nil/conj
telle que O′ ⊂ Ō et O∩ (O′+uP ) 6= ∅. Introduisons l’orbite induite O′. Par définition de
cette induite, on a (O′ + uP ) ⊂ Ō

′
, donc O ⊂ Ō

′
puis dim(O) ≤ dim(O′). D’après [33]

théorème 1.3(a), on a dim(O) = dim(O) + 2dim(UP ), dim(O′) = dim(O′) + 2dim(UP ).
Donc dim(O) ≤ dim(O′). Avec l’hypothèse O′ ⊂ Ō, cela entrâıne O′ = O. L’assertion
(4) en résulte.

D’après (4), l’ensemble des gP ∈ G/P tels que g−1Ng ∈ Ō + z(M) + uP est égal à
celui des gP ∈ G/P tels que g−1Ng ∈ O + uP . D’après [33] théorème 1.3(d), celui-ci est
égal à ZG(N)P . On a vu plus haut que ZG(N) ⊂ P , donc l’ensemble précédent est égal
à P . Cela prouve (2).

D’après (3), la représentation ξN est un caractère et son espace V est égal à C. La
représentation ǫ♭N est elle-aussi un caractère.

Le complexe K admet la description suivante. Posons W = {(X, gZM(N)UP ) ∈
g × G/ZM(N)UP ; g

−1Xg ∈ N + z(M) + uP}. Posons W̃ = {(X, gZM(N)0UP ) ∈ g ×
G/ZM(N)0UP ; g

−1Xg ∈ N+z(M)+uP}. Le groupe ZM(N)/ZM(N)0 agit par multiplica-
tion à droite sur W̃ et le quotient de W̃ par cette action est W. On définit le système local
C = W̃⊗ξNC surW. Introduisons le sous-ensemble Wreg deW formé des (X, gZM(N)UP )
tels que g−1Xg ∈ N + zreg(M) + uP et le sous-ensemble similaire W̃reg de W̃ . Les ap-
plications ι : (X, gZM(N)) 7→ (X, gZM(N)UP ) et ι̃ : (X, gZM(N)0) 7→ (X, gZM(N)0UP )
sont des isomorphismes de Vreg sur Wreg et de Ṽreg sur W̃reg. Le système local ι∗(C) sur
Vreg est le système CVreg . On note p1 : W → g la projection (X, gZM(N)UP ) 7→ X . Son
image est la clôture de p1(Wreg), qui est égal à preg(Vreg) = ∇reg. Donc l’image de p1 est
∇. Lusztig prouve que K est égal à p1!(C)[dim(∇)], cf. [24] proposition 4.5.

Puisque M est un Levi propre maximal, le groupe NormG(M)/M a au plus 2
éléments. La propriété 2.2.3(1) implique que ce groupe a bien 2 éléments. La restric-
tion de ǫ♭N à ZM(N) est ξN . Pour déterminer complètement ǫ♭N , il suffit de fixer n ∈
NormG(M,N)− ZM(N) et de calculer ǫ♭N (n).
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PuisqueM est un Levi propre et maximal, z(M) est une droite. Fixons-en un générateur
Z. Il appartient à zreg(M). Soit ν ∈ F̄×

q = Gm(F̄q). Il existe un unique uν ∈ UP tel
que u−1

ν (νZ + N)uν = νZ + N . L’application ν 7→ uν est algébrique, c’est-à-dire est
un morphisme algébrique de Gm dans UP . Puisque la variété G/P est projective, le
morphisme ν 7→ uνn

−1P de Gm dans G/P se prolonge en un morphisme de A1 dans
G/P , autrement dit se prolonge en 0. Notons g0P sa valeur en 0. Pour ν 6= 0, on a
nu−1

ν (νZ +N)uνn
−1 = −νZ +N . On en déduit que g−1

0 Ng0 ∈ Ō + uP . D’après (2), on
a g0P = P . Notons P op le sous-groupe parabolique de G de composante de Levi M et
opposé à P . Puisque l’application v 7→ vP de UP op dans G/P est une carte de la variété
G/P au voisinage de P ∈ G/P , il existe un voisinage de Zariski A′ de 0 dans A1 tel que
notre morphisme de A1 dans G/P se relève en un morphisme de A′ dans UP op, que l’on
note ν 7→ v′ν . On a v′0 = 1. Pour ν 6= 0, on a uνn

−1P = v′νP et on peut écrire de façon
unique uνn

−1 = v′νmνv
′
ν avec mν ∈ M et v′ν ∈ UP . Les applications ν 7→ mν et ν 7→ v′ν

sont algébriques. L’égalité nu−1
ν (νZ +N)uνn

−1 = −νZ +N équivaut à

v
′−1
ν (νZ +N)v′ν = mνv

′
ν(−νZ +N)v

′−1
ν m−1

ν .

On décompose chaque terme selon la décomposition g = uP op ⊕ m ⊕ uP . Le membre
de gauche se prolonge en ν = 0, sa valeur en 0 est N , dont la composante dans m

est N . La composante dans m du membre de droite est −νZ + mνNm
−1
ν . Donc l’ap-

plication ν 7→ mνNm
−1
ν se prolonge en un morphisme de A′ dans O dont la valeur en

ν = 0 est N . L’application m 7→ mNm−1 de M dans O est submersive en m = 1. Il
existe donc un voisinage A′′ de 0 dans A′ tel que notre application ν 7→ mνNm

−1
ν se

relève en un morphisme de A′′ dans M dont la valeur en 0 est 1. On note ν 7→ m′
ν

ce morphisme. Pour ν 6= 0, on a alors mν = m′
νzν où zν ∈ ZM(N). L’application

ν 7→ zν est algébrique et il en est de même de ν 7→ zνZM(N)0 ∈ ZM(N)/ZM(N)0.
Puisque ce dernier groupe est fini, l’application ν 7→ zνZM(N)0 est constante. On peut
donc fixer z ∈ ZM(N)0 de sorte que zν = zz0ν , avec z

0
ν ∈ ZM(N)0. Posons λ = ǫ♭N (n).

Pour ν 6= 0, le triplet (νZ + N, uνZM(N)0, 1) appartient à Ṽreg ×ξN C. Son image par
τ̃n est (νZ + N, uνn

−1ZM(N)0, λ) = (νZ + N, v′νm
′
νzz

0
νv

′
νZM(N)0, λ). En poussant ces

éléments dans W̃reg ⊗ξN C, on a ι̃(νZ + N, uνZM(N)0, 1) = (νZ + N,ZM(N)0UP , 1) et
ι̃(νZ+N, v′νm

′
νzz

0
νv

′
νZM(N)0, λ) = (νZ+N, v′νm

′
νZM(N)0UP , λξN(z)). Les composantes

dans W̃reg de ces deux termes se prolongent en ν = 0 et leur valeur commune en ce point
est (N,ZM(N)0UP ). Donc τn,K agit sur la fibre de K au-dessus de N par le scalaire
λξN(z). Par définition de ǫ♭N (n), ce scalaire vaut 1. D’où l’égalité

(5) ǫ♭N (n) = ξN(z)
−1.

Considérons le cas particulier où
(6) G est semi-simple, M est un Levi propre maximal et O est l’orbite régulière de

mSC .
L’hypothèse (1) est vérifiée : O est l’orbite régulière de g et on a ZG(N)/ZG(N)0 ≃

Z(G)/Z(G)0. Fixons un sous-tore maximal T de M et un sous-groupe de Borel BM de
M contenant T de sorte que N ∈ uBM . Il existe alors un sous-groupe R ⊂ UBM tel que
ZM(N) = Z(M)R. Pour ν ∈ A′′, on écrit z0ν = z

′′0
ν r

′′
ν avec z

′′0
ν ∈ Z(M)0 et r′′ν ∈ R. Posons

B = BMUP . Le groupe B est un sous-groupe de Borel de G. On note BM,opp et Bopp les
sous-groupes de Borel opposés de BM et B. Puisque m′

0 = 1, il existe un voisinage A†

de 0 dans A′′ de sorte que, pour ν ∈ A†, on puisse écrire m′
ν = v′′νt

′′
νv

′′
ν avec v′′ν ∈ UBM,opp ,

t′′ν ∈ T , v′′ν ∈ UBM . Les applications ν 7→ v′′ν , ν 7→ t′′ν et ν 7→ v′′ν sont algébriques dans
A† et valent 1 en ν = 0. Pour ν 6= 0, posons vν = v′νv

′′
ν , tν = t′′νzz

0′′

ν , vν = v′′νr
′′
νv

′
ν . On a

vν ∈ UBopp, tν ∈ T , vν ∈ UB et on a l’égalité
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(7) uνn
−1 = vνtνvν .

L’application ν 7→ vν se prolonge algébriquement à A† et sa valeur en 0 est 1. L’ap-
plication ν 7→ tν ne se prolonge pas forcément à A†. Mais notons tν , resp. z, l’image de
tν , resp. z, dans T/Z(M)0. Alors l’application ν 7→ tν se prolonge à A† et sa valeur en 0
est z. Cela détermine z, donc aussi ξN(z).

2.2.5 Fonctions caractéristiques

On reprend les constructions du paragraphe 2.2.3 en supposant que M est un Fq-Levi
de G et que E ∈ FCM

Fq
(mSC). On suppose E muni d’une action de Frobenius, c’est-à-dire

que l’on fixe un isomorphisme Fr∗(E) ≃ E . Concrètement, l’orbite O := OE est conservée
par l’action galoisienne et on choisit l’élément N dans OΓFq . La représentation ξN de
ZM(N) dans V est alors conservée par l’action de Frobenius. On fixe un automorphisme
rN de V tel que ξN(z)rN = rNξN(Fr(z)) pour tout z ∈ ZM(N). On suppose rN d’ordre
fini. L’isomorphisme Fr∗(E) ≃ E , c’est-à-dire

Fr∗(M/ZM(N)0 ×ξN V ) →M/ZM(N)0 ×ξN V

est alors (mZM(N)0, v) 7→ (Fr−1(m)ZM(N)0, rN(v)). Soit N
′ un autre élément de OΓFq ,

fixons m ∈ M tel que N ′ = m−1Nm et remplaçons dans la construction ci-dessus
l’élément N par N ′ et ξN par ξN ′ = ξN ◦ Ad(m). Pour obtenir la même action de
Frobenius sur E , on doit choisir l’isomorphisme

(1) rN ′ = rNξN(Fr(m)m−1).
Remarquons que le prolongement canonique ǫ♭N de ξN à NormG(M,N) vérifie la

relation
(2) ǫ♭N (n)rN = rNǫ

♭
N(Fr(n)) pour tout n ∈ NormG(M,N).

Le groupe ΓFq agit sur W (M). Il agit aussi sur Irr(W (M)). Notons IrrFq(W (M)) le
sous-ensemble des représentations conservées par cette action. Pour tout ρ ∈ IrrFq(W (M)),
fixons un prolongement continu ρ♭ de ρ au produit semi-direct W (M) ⋊ ΓFq , ”continu”
signifiant qu’il est trivial sur ΓFqn

pour un certain entier n ≥ 1. Evidemment, si ΓFq agit

trivialement sur W (M), on suppose que ρ♭ est triviale sur ΓFq . Pour une représentation
ρ ∈ Irr(W (M))−IrrFq(W (M)), posons ρ′ = ρ◦Fr et fixons simplement un isomorphisme
ρ♭(Fr−1) : Vρ → Vρ′ tel que ρ

♭(Fr−1)ρ(Fr(w)) = ρ′(w)ρ♭(Fr−1) pour tout w ∈ W (M).
De l’isomorphisme Fr∗(E) ≃ E se déduit naturellement un isomorphisme Fr∗(K) ≃ K.
Pour tout ρ ∈ Irr(W (M)), il existe un unique isomorphisme Fr∗(KM,E,ρ) ≃ KM,E,ρ◦Fr

de sorte que, par l’isomorphisme 2.2.3(3), notre isomorphisme Fr∗(K) ≃ K s’identifie à
la somme sur ρ ∈ Irr(W (M)) des produits tensoriels des isomorphismes Fr∗(KM,E,ρ) ≃
KM,E,ρ◦Fr et ρ♭(Fr−1) : Vρ → Vρ◦Fr. En particulier, pour ρ ∈ IrrFq(W (M)), KM,E,ρ est
ainsi muni d’une action de Frobenius. On note χM,E,ρ sa fonction caractéristique.

On dit que deux éléments w,w′ ∈ W (M) sont Fr-conjugués si et seulement s’il existe
u ∈ W (M) tel que w = Fr(u)w′u−1.

Remarque. La place du Frobenius dans cette relation est un peu inhabituelle. On
l’a choisie par souci de cohérence avec certaines définitions de Lusztig.

On noteW (M)/Fr−conj l’ensemble des classes de Fr-conjugaison. Soit w ∈ W (M).
Fixons un représentant n ∈ NormG(M,N) de w et un élément g ∈ G tel que gFr(g)−1 =
n−1. Posons Mw = g−1Mg. Alors Mw est défini sur Fq. De E se déduit naturellement
un Mw-faiceau-caractère cuspidal Ew sur mw,SC. On pose Ow = g−1Og, Nw = g−1Ng et
on définit la représentation ξNw de ZMw(Nw) dans V par ξNw(z) = ξN(gzg

−1) pour tout
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z ∈ ZMw(Nw). Alors Ew est le faisceau-caractère porté par l’orbite Ow qui est associé

à la représentation ξNw de ZMw(Nw). On a Nw ∈ O
ΓFq
w . On définit l’automorphisme

rNw = rNǫ
♭
N(n) de V et on munit Ew de l’action de Frobenius définie comme plus haut

par l’automorphisme rNw . On reprend alors la construction de 2.2.3 où l’on remplace M
et E par Mw et Ew. On obtient un complexe Kw muni d’une action de Frobenius. On
note χM,E,w sa fonction caractéristique. Elle ne dépend pas des choix effectués (excepté
bien sûr celui de l’action de Frobenius de départ sur E) et ne dépend que de la classe de
Fr-conjugaison de w. Pour ρ ∈ IrrFq(W (M)), on a alors l’égalité

(3) χM,E,ρ = |W (M)|−1
∑

w∈W (M) trace(ρ
♭(w−1Fr))χM,E,w,

cf. [25] 10.4.5.
Pour w ∈ W (M), notons fEw la fonction caractéristique de Ew muni de l’action

de Frobenius définie ci-dessus. C’est une fonction à support nilpotent sur mw,SC(Fq),
que l’on peut considérer comme une fonction à support nilpotent sur m(Fq). Elle est
invariante par conjugaison par Mw(Fq). On dispose de l’induction de Deligne-Lusztig
RG
Mw

: C(mw(Fq)) → C(g(Fq)). On note QM,E,w l’image de fEw par RG
Mw

. D’après [29]
théorème 1.14, on a l’égalité

(4) QM,E,w(X) = (−1)dim(Z(M)0)χM,E,w(X) pour tout X ∈ g(Fq).
Soit g ∈ G(Fq), posons M

′ = g−1Mg. L’application Ad(g)−1 transporte E en un
faisceau E ′ sur m′

SC , qui est muni d’une action de Frobenius. Elle établit aussi une
bijection w 7→ w′ de W (M) sur W (M ′). Il est clair que QM ′,E ′,w′ = QM,E,w.

Pour tout Levi H de G défini sur Fq, posons WFq(H) = NormG(Fq)(H)/H(Fq). Les
deux relations suivantes résultent du corollaire 9.11 de [25]. Pour tout w,w′ ∈ W (M),
on a

(5)(QM,E,w, QM,E,w′) =







|WFq(Mw)||Z(Mw)
0(Fq)|

−1qdim(OE )−dim(MSC ) si w et w′ sont
Fr − conjugués

0 sinon

D’autre part, soient (M ′, E ′, w′) vérifiant les mêmes propriétés que (M, E , w). On a
l’égalité

(6) (QM,E,w, QM ′,E ′,w′) = 0 si (M ′, E ′) n’est pas conjugué à (M, E) par un élément de
G(Fq).

D’autres fonctions nous seront utiles. SoitM un Fq-Levi de G tel que FCM
Fq
(mSC) soit

non vide. Soit w ∈ W (M). De l’application E 7→ Ew de FCM
Fq
(mSC) dans FC

Mw
Fq

(mw,SC) se

déduit une application fE 7→ fEw qui se prolonge par linéarité en un isomorphisme ι♭Mw ,M :
FCM(mSC(Fq)) → FCMw(mw,SC(Fq)). Soit ϕ ∈ FCMw(mw,SC(Fq)). Fixons un élément

Xw ∈ zreg(Mw,Fq). Notons ϕ
♮
Xw

la fonction sur g(Fq), à support dans Xw + mw,SC(Fq),

telle que, pour Y ∈ mw,SC(Fq), on ait ϕ♮Xw
(Xw+ Y ) = ϕ(Y ). Notons ϕXw la fonction sur

g(Fq) définie par

ϕXw(Z) = |Mw(Fq)|
−1

∑

g∈G(Fq)

ϕ♮Xw
(g−1Zg).

Notons enfin Qϕ la restriction à gnil(Fq) de ϕ̂Xw . Cette fonction ne dépend pas du choix
de Xw. Soit E ∈ FCM

Fq
(mSC), appliquons la construction à ϕ = fEw . On a

(7) QfEw
est la restriction à gnil(Fq) de Q̂M,E,w.

Cette égalité a été prouvée par Kazhdan dans le cas où Mw est un tore, cf. [16]. Dans le
cas général, la proportionnalité des deux fonctions résulte de [28] 7(a). On a donné une
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preuve de l’égalité en [43] proposition II.8. Dans cette référence, le groupe est supposé
classique mais cette hypothèses ne sert pas pour la preuve en question.

L’espace Cnil(g(Fq)) a pour base la famille des fonctions Qϕ, quand M décrit les Fq-
Levi de G, à conjugaison par G(Fq) près, tels que FC

M
Fq
(mSC) 6= ∅, w décrit W (M)/Fr−

conj et ϕ décrit une base de FCMw(mw,SC(Fq)).
Notons W (M)Fr−reg le sous-ensemble des w ∈ W (M) tels que l’action de wFr−1

dans X∗,Q(Z(M)0)/X∗,Q(Z(G)
0) n’ait pas de point fixe non nul. Il est conservé par Fr-

conjugaison. On note W (M)Fr−reg/Fr − conj l’ensemble des classes de Fr-conjugaison
dans W (M)Fr−reg. Alors Cnil,cusp(g(Fq)) a pour base la famille des fonctions Qϕ, quand
M décrit les Fq-Levi de G, à conjugaison par G(Fq) près, tels que FCM

Fq
(mSC) 6= ∅,

w décrit W (M)Fr−reg/Fr − conj et ϕ décrit une base de FCMw(mw,SC(Fq)), cf. [25]
théorème 1.14.

2.2.6 Les espaces I(g(F )) et FC(g(F ))

Pour la fin de la section 1, G est un groupe réductif connexe défini sur F et on suppose
vérifiée l’hypothèse (Hyp)2(p), cf. 2.1.2.

Fixons un caractère non trivial ψ de F et une forme bilinéaire symétrique et non
dégénérée < ., . > sur g(F ), invariante par l’action par conjugaison de G(F ). On définit
la transformation de Fourier f 7→ f̂ dans C∞

c (g(F )) par la formule usuelle

f̂(X) =

∫

g(F )

f(Y )ψ(< X, Y >) dY,

où dY est la mesure autoduale. Le carré de cette transformation est l’application f 7→ f−,
où f−(X) = f(−X). On peut choisir et on choisit la forme < ., . > de sorte que,
pour tout F ∈ Fac(G), on ait l’égalité 1̂kF = |gF(Fq)|1/21k+

F
, où l’on a noté 1kF et

1k+
F
les fonctions caractéristiques de kF et k+F . La mesure sur g(F ) vérifie alors l’égalité

mes(k+F) = |gF (Fq)|−1/2 pour tout F ∈ Fac(G). On peut relever cette mesure en une
mesure de Haar sur G(F ) telle que mes(K+

F ) = mes(k+F) pour tout F . Des mesures
analogues seront choisies sur tout autre groupe réductif connexe. Pour F ∈ Fac(G), la
transformation de Fourier se descend naturellement en une transformation de l’espace
C(gF(Fq)) et c’est celle-ci que nous utilisons.

Pour f ∈ C∞
c (g(F )) et X ∈ greg(F ), on définit l’intégrale orbitale

IG(X, f) = dG(X)1/2
∫

GX(F )\G(F )

f(g−1Xg) dg,

où dG est le discriminant de Weyl. On note C∞
cusp(g(F )) le sous-espace des f ∈ C∞

c (g(F ))
telles que IG(X, f) = 0 pour tout X ∈ greg(F ) tel que X 6∈ gell(F ). On note I(g(F ))
le quotient de C∞

c (g(F )) par le sous-espace des fonctions f telles que IG(X, f) = 0
pour tout X ∈ greg(F ). Les intégrales orbitales se descendent en des formes linéaires sur
I(g(F )). On note Icusp(g(F )) l’image de C∞

cusp(g(F )) dans I(g(F )).
Pour X ∈ greg(F ) et f ∈ C∞

c (g(F )), on définit l’intégrale orbitale stable SG(X, f)
comme la somme des IG(X ′, f) où X ′ parcourt un ensemble de représentants des classes
de conjugaison par G(F ) dans la classe de conjugaison stable de X . On note SI(g(F ))
le quotient de C∞

c (g(F )) par le sous-espace des fonctions f telles que SG(X, f) = 0 pour
tout X ∈ greg(F ). C’est aussi un quotient de I(g(F )). On note SIcusp(g(F )) l’image de
Icusp(g(F )) dans SI(g(F )).
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Pour une facette F ∈ Fac(G), l’espace des fonctions sur gF(Fq) s’identifie à un sous-
espace de C∞

c (g(F )) : une fonction sur gF(Fq) ≃ kF/k
+
F se relève en une fonction sur kF

puis s’étend à g(F ) par 0 hors de kF . On note FC(g(F )) l’image dans I(g(F )) de l’espace

∑

s∈S(G)

FC(gs(Fq)).

On sait qu’en fait, cette image est contenue dans le sous-espace Icusp(g(F )), cf. [47]
proposition 10.

La transformation de Fourier se descend en une transformation de l’espace I(g(F )).
L’espace FC(g(F )) est le sous-espace des f ∈ I(g(F )) telles que IG(X, f) = IG(X, f̂) = 0
pour tout X ∈ g(F )− gtn(F )., cf. [47] proposition 10.

Le groupeG(F ) agit par conjugaison sur l’espace FC(gSC(F )). On note FCG(gSC(F ))
le sous-espace des invariants.

Soit s ∈ Imm(GAD). En général s n’est pas un sommet de ImmFnr(GAD). C’est
seulement l’unique point fixe par l’action de Frobenius dans une facette de cet immeuble
qui est conservée par cette action. Toutefois, on a la propriété suivante.

Lemme. Soit s ∈ Imm(GAD). Supposons que FC(gs) 6= ∅. Alors s est un sommet de
ImmFnr(GAD).

Preuve. Si s appartient à une facette de dimension strictement positive, le groupe
Z(Gs)

0 est non trivial et FC(gs) = ∅ comme on l’a dit en 2.2.2. �

2.2.7 Les espaces Istcusp(g(F )) et FCst(g(F ))

Fixons un ensemble de représentants Endoell(G) des classes d’équivalence de données
endoscopiques elliptiques de G, cf. [34] I.1.5. A chaque telle donnée G′ est associé un
groupe endoscopique G′ et on fixe un facteur de transfert ∆G′

sur g′(F ) × g(F ). Cela
permet de définir le transfert endoscopique

transfertG
′

: I(g(F )) → SI(g′(F )).

On note Icusp(g(F ),G
′) le sous-espace des f ∈ Icusp(g(F )) tels que transfert

G′′

(f) = 0
pour tout G′′ ∈ Endoell(G), G

′′ 6= G′. D’après [34] proposition I.4.11, on a l’égalité

Icusp(g(F )) = ⊕G′∈Endoell(G)Icusp(g(F ),G
′).

Cette décomposition est stable par transformation de Fourier.
Pour G′ ∈ Endoell(G), on pose FC(g(F ),G′) = FC(g(F ))∩ Icusp(g(F ),G′). D’après

[47] proposition 12, on a l’égalité

FC(g(F )) = ⊕G′∈Endoell(G)FC(g(F ),G
′).

Il y a une unique donnée endoscopique elliptique de G, à équivalence près, dont
le groupe endoscopique associé est une forme intérieure quasi-déployée G∗ de G. On
l’appelle la donnée principale et on la note G. On pose simplement Istcusp(g(F )) =
Icusp(g(F ),G) et FCst(g(F )) = FC(g(F ),G). Si G est semi-simple, l’espace FCst(g(F ))
est insensible aux isogénies, c’est-à-dire est le même pour G, GSC et GAD. L’application
naturelle Istcusp(g(F )) → SIcusp(g(F )) est bijective.
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2.2.8 Décomposition de l’espace FCst(g(F ))

Fixons un ensemble S(G) de représentants des orbites de l’action de G(F ) dans S(G).
D’après [47] 10(2), l’application naturelle

(1) ⊕s∈S(G) FC(gs(Fq))
K†

s → FC(g(F ))

est bijective. Soit s ∈ S(G). Puisqu’on peut choisir S(G) contenant s, l’application

naturelle FC(gs(Fq))
K†

s → FC(g(F )) est injective. On note FCst(gs(Fq)) le sous-espace

des éléments de FC(gs(Fq))
K†

s dont l’image dans FC(g(F )) appartient à FCst(g(F )).
Soit s ∈ S(G). Considérons l’orbite de s pour l’action de G(F ) sur Imm(GAD). Elle

se décompose en un nombre fini d’orbites pour l’action de GSC(F ). Fixons un ensemble
de représentants S(s) de ces dernières orbites. Pour s′ ∈ S(s), fixons gs′ ∈ G(F ) tel que

gs′s = s′. De Ad(gs′) se déduit un isomorphisme C
GSC,s

nil,cusp(gSC,s(Fq)) → C
GSC,s′

nil,cusp(gSC,s′(Fq))
encore noté Ad(gs′). Posons S(GSC) = ∪s∈S(G)S(s). Alors S(GSC) est un ensemble de
représentants des orbites de l’action de GSC(F ) dans S(G). On a l’isomorphisme analogue
à (1) :

(2) ⊕s′∈S(GSC) FC(gSC,s′(Fq)) → FC(gSC(F )).

On a supprimé les exposants K†
SC,s′ car, GSC étant simplement connexe, on a K†

SC,s′ =
K0
SC,s′ et l’invariance par ce groupe est automatique.
Supposons AnrG = {1}. Pour tout s ∈ S(G), on a l’égalité gs = gSC,s. L’espace

CGs
nil,cusp(gs(Fq)) s’identifie à l’espace d’invariants (C

GSC,s

nil,cusp(gSC,s(Fq)))
K0

s . De même, d’après

les définitions de ces espaces, FC(gs(Fq)) s’identifie à l’espace d’invariants FC(gSC,s(Fq))
K0

s ,

donc FC(gs(Fq))
K†

s s’identifie à FC(gSC,s(Fq))
K†

s . Pour s ∈ S(G), définissons

(3) js : FC(gs(Fq))
K†

s → ⊕s′∈S(s)FC(gSC,s′(Fq))

comme la composée de l’application précédente et de l’application ⊕s′∈S(s)Ad(gs′), le tout
multiplié par |S(s)|−1. On définit

j : ⊕s∈S(G)FC(gs(Fq))
K†

s → ⊕s′∈S(GSC)FC(gSC,s′(Fq))

comme la somme des js pour s ∈ S(G). Par (1) et (2), j s’identifie à un homomorphisme
FC(g(F )) → FC(gSC(F )). L’espace G(F ) agit naturellement sur FC(gSC(F )) et, par
construction, l’image de j est égale au sous-espace des invariants FC(gSC(F ))

G(F ).

Lemme. (i) Soit s ∈ S(G) tel que FCst(gs(Fq)) 6= {0}. Alors les orbites de s pour les
actions de G(F ) et de GAD(F ) sur Imm(GAD) sont égales.

(ii) On a l’égalité FCst(g(F )) = ⊕s∈S(G)FC
st(gs(Fq)).

(iii) Supposons AnrG = {1}. Alors l’homomorphisme j se restreint en un isomorphisme
FCst(g(F )) → FCst(gSC(F )).

On démontrera ce lemme en 2.2.11.

2.2.9 Immeubles et restriction à la Weil

Considérons une extension finie modérément ramifiée F ′ de F et un groupe réductif
connexe G′ défini sur F . Supposons que G = ResF ′/F (G

′), c’est-à-dire que G est la
restriction à la Weil de G′.
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Supposons d’abord que F ′/F soit totalement ramifiée. Alors on a l’égalité ImmFnr(GAD) =
ImmF

′nr(G′
AD), cette identification étant équivariante pour les actions de ΓnrF ≃ ΓnrF ′.

Donc aussi Imm(GAD) = ImmF ′(G′
AD). Pour tout sommet s de cet immeuble com-

mun, on a gs = g′s, cette identification étant équivariante pour les actions de ΓFq .
L’égalité FC(gs(Fq)) = FC(g′s(Fq)) résulte de la construction de ces espaces. On a aussi
g(F ) = g′(F ′) et SI(g(F )) = SI(g′(F ′)). On en déduit que FC(g(F )) = FC(g′(F ′)) et
FCst(g(F )) = FCst(g′(F ′)). Pour tout s ∈ S(G), on a FCst(gs(Fq)) = FCst(g′s(Fq)).
Plus généralement, soit E une extension finie non ramifiée de F de degré d. On a
FCst(g(E)) = FCst(g′(EF ′)) et, pour tout s ∈ SE(G), on a FCst(gs(Fqd)) = FCst(g′s(Fqd)).

Passons au cas général. Notons f le degré résiduel de l’extension F ′/F . L’immeuble
ImmF ′nr(G′

AD) est muni d’une action, non pas du Frobenius Fr, mais de Frf . L’im-
meuble ImmFnr(GAD) s’identifie à ImmF ′nr(G′

AD)
f , l’action du Frobenius étant

(x1, ..., xf) 7→ (Frf(xf ), x1, ..., xf−1).

Un sommet s de Imm(GAD) s’identifie à (s
′, ..., s′), où s′ est un sommet de ImmF ′(G′

AD).
On a gs = (g′s′)

f , l’action du Frobenius étant donnée par la même formule que ci-dessus.
D’où gs(Fq) = g′s′(Fqf ). De nouveau, l’égalité FC(gs(Fq)) = FC(g′s′(Fqf )) résulte de
la construction de ces espaces. On a encore SI(g(F )) = SI(g′(F ′)) et on en déduit
l’égalité FCst(gs(Fq)) = FCst(g′s′(Fqf )). Plus généralement, soit E une extension finie
non ramifiée de F de degré d. Notons b le pgcd de f et d. On voit que l’application
x = (x1, ..., xf) 7→ (x1, ..., xb) identifie ImmE(GAD) à ImmF ′E(G

′
AD)

b. Pour un som-
met s = (s1, ..., sb) de ImmE(GAD), on a gs(Fqd) = ⊕i=1,...,bg

′
si
(Fqfd/b). On en déduit

FCst(gs(Fqd)) = ⊗i=1,...,bFC
st(g′si(Fqfd/b)). L’espace FC

st(g(E)) est le produit tensoriel
de b copies de FCst(g′(EF ′)).

2.2.10 Action d’automorphismes

Dans ce paragraphe, on suppose que G est absolument quasi-simple. Soit δ un auto-
morphisme de G défini sur F nr. Il s’en déduit un automorphisme de ImmFnr(G) encore
noté δ.

Lemme. Soit s ∈ S(G) tel que FCst(gs(Fq)) 6= {0}. Supposons que δ(s) appartienne à
Imm(GAD). Alors il existe g ∈ GSC(F ) tel que δ(s) = gs.

Preuve. On fixe des objets comme en 2.1.7. On ne perd rien à supposer que s ∈ S(C̄).
Fixons une alcôve C ′ de Imm(GAD) telle que δ(s) ∈ C̄ ′. On peut fixer g ∈ GSC(F ) tel
que C ′ = g(C). L’alcôve C ′ est l’ensemble des points fixes par ΓnrF d’une alcôve C

′nr de
ImmFnr(GAD) et on a aussi C

′nr = g(Cnr). Posons C
′′nr = δ(Cnr). C’est encore une

alcôve de ImmFnr(GAD) et, puisque s ∈ C̄nr, on a δ(s) ∈ C̄
′′nr. L’ensemble des alcôves

de ImmFnr(GAD) dont l’adhérence contient δ(s) est en bijection avec celui des sous-
groupes de Borel de Gδ(s). Ce dernier forme une unique orbite pour l’action de Gδ(s) et
on en déduit que l’ensemble d’alcôves précédent forme une unique orbite pour l’action
de K0,nr

δ(s) . On peut donc fixer k ∈ K0,nr
δ(s) tel que k(C

′′nr) = C
′nr. Posons δ′ = Ad(g−1k)◦ δ.

Alors δ′ conserve Cnr. L’action de δ′ sur Cnr se fait par un élément de Aut(Dnr
a ). D’après

l’hypothèse que FCst(gs(Fq)) 6= {0} et d’après [48] 9(4), s est fixe par cette action. Il en
résulte que Ad(k) ◦ δ(s) = gs. Puisque k ∈ K0,nr

δ(s) , on a aussi Ad(k) ◦ δ(s) = δ(s), d’où

δ(s) = gs. �
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2.2.11 Démonstration du lemme 2.2.8

Supposons d’abord G simplement connexe. L’assertion (iii) est triviale. On peut iden-
tifier G à un produit de groupes de la forme ResF ′/F (G

′), où F ′/F est une extension
finie modérément ramifiée de F (grâce à l’hypothèse sur p) et G′ est un groupe réductif
défini sur F ′ qui est simplement connexe et absolument quasi-simple. Il résulte de 2.2.9
que l’immeuble Imm(GAD) s’identifie au produit des ImmF ′(G′

AD) et FC(g(F )), resp.
FCst(g(F )), s’identifie au produit tensoriel des FC(g′(F ′)), resp. FCst(g′(F ′)). On voit
qu’il suffit de démontrer le lemme pour chaque composante G′ où l’on remplace F par
F ′. Cela nous ramène au cas où G est absolument quasi-simple. L’assertion (ii) est alors
[48] 9.1. L’assertion (i) résulte du lemme 2.2.10 appliqué aux automorphismes adjoints.

Passons au cas général. Si AnrG 6= {1}, on a Z(Gs)
0 6= {1} pour tout sommet s ∈ S(G)

donc FC(gs(Fq)) = {0} d’après 2.2.2 et tout est nul. On suppose désormais AnrG =
{1}. De la décomposition gSC ⊕ z(G) = g se déduit un isomorphisme C∞

c (gSC(F )) ⊗
C∞
c (z(G)(F )) ≃ C∞

c (g(F )). Le groupe G(F ) agit sur C∞
c (gSC(F )) et les espaces qui s’en

déduisent et de l’isomorphisme ci-dessus se déduit un isomorphisme

(1) Icusp(gSC(F ))
G(F ) ⊗ C∞

c (z(G)(F )) ≃ Icusp(g(F )).

L’action deG(F ) sur gSC(F ) préservant les classes de conjugaison stable, l’action deG(F )
sur SIcusp(gSC(F )) est triviale et l’isomorphisme (1) se restreint en un isomorphisme

(2) Istcusp(gSC(F ))⊗ C∞
c (z(G)(F )) ≃ Istcusp(g(F )).

Soit s ∈ S(G). Comme on l’a dit en 2.2.8, parce que AnrG = {1}, l’espace CGs
nil,cusp(gs(Fq))

s’identifie à l’espace d’invariants C
GSC,s

nil,cusp(gSC,s(Fq))
K0

s . Notons fZ la fonction caractéristique

de l’ensemble z(G)tn(F ), notons proj : Icusp(gSC(F )) → Icusp(gSC(F ))
G(F ) la projection

naturelle et ι : Icusp(gSC(F ))
G(F ) → Icusp(g(F )) la composée de l’application f 7→ f ⊗ fZ

et de l’isomorphisme (1). L’application ι est injective. Le diagramme suivant est com-
mutatif :

CGs

nil,cusp(gs(Fq)) → Icusp(g(F ))

↓ ↑ ι ◦ proj

C
GSC,s

nil,cusp(gSC,s(Fq)) → Icusp(gSC(F ))

Il résulte alors des constructions que le diagramme suivant est aussi commutatif

FC(g(F )) → Icusp(g(F ))
↓ j ↑ ι

FC(gSC(F )) ⊃ FC(gSC(F ))
G(F ) → Icusp(gSC(F ))

G(F ))

Par définition de FCst(g(F )) et FCst(gSC(F )) et puisque l’isomorphisme (1) se restreint
en l’isomorphisme (2), l’isomorphisme j se restreint en un isomorphisme de FCst(g(F ))
sur FC(gSC(F ))

G(F )∩FCst(gSC(F )). Mais tout élément de FCst(gSC(F )) est forcément
invariant par G(F ) donc l’espace précédent n’est autre que FCst(gSC(F )). Cela démontre
l’assertion (iii) du lemme 2.2.8.

Soit f ∈ FC(g(F )). Ecrivons f = ⊕s∈S(G)fs conformément à la décomposition
2.2.8(1). Pour s ∈ S(G), écrivons js(fs) = ⊕s′∈S(s)f

′
s′ selon 2.2.8(3). Alors j(f) =

⊕s′∈S(GSC)f
′
s′. Appliquons le (ii) de l’énoncé déjà démontré pour GSC. Alors

f ∈ FCst(g(F )) ⇐⇒ j(f) ∈ FCst(gSC(F )) ⇐⇒ ∀s′ ∈ S(GSC), fs′ ∈ FCst(gSC(F ))
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⇐⇒ ∀s ∈ S(G), j(fs) ∈ FCst(gSC(F )) ⇐⇒ ∀s ∈ S(G), fs ∈ FCst(g(F ))

⇐⇒ ∀s ∈ S(G), fs ∈ FCst(gs(Fq)).

Cela prouve (ii).
Enfin, soit s ∈ S(G), supposons que les orbites de s pour les actions de G(F ) et de

GAD(F ) sur Imm(GAD) ne sont pas égales. Alors, pour tout s′ ∈ S(s), les orbites de s′

pour les actions de GSC(F ) et de GAD(F ) sur Imm(GAD) ne sont pas égales. D’après le
(i) de l’énoncé déjà démontré pour GSC, on a FCst(gSC,s′(Fq)) = {0} pour tout s′ ∈ S(s).
Les mêmes équivalences que ci-dessus montrent que FCst(gs(Fq)) = {0}. Cela prouve
(i). �

2.2.12 Extensions non ramifiées et espaces FCst(g(F ))

Soit s un sommet de ImmFnr(GAD) fixé par l’action de ΓnrF . Alors s est aussi un
sommet de Imm(GAD) et, plus généralement, s est aussi un sommet de ImmE(GAD)
pour toute extension non ramifiée E de F .

Lemme. Soit s un sommet de ImmFnr(GAD) fixé par l’action de ΓnrF et soit E une exten-
sion non ramifiée de F de degré fini d. Si FCst(gs(Fq)) 6= {0}, alors FCst(gs(Fqd)) 6= {0}.
A fortiori, si FCst(g(F )) 6= {0}, alors FCst(g(E)) 6= {0}.

Preuve. La dernière assertion résulte de la première et du lemme 2.2.8, en tenant
compte du fait qu’un sommet s ∈ S(G) tel que FCst(gs(Fq)) 6= {0} reste forcément un
sommet dans ImmFnr(GAD), cf. lemme 2.2.6.

Démontrons la première assertion. L’hypothèse FCst(gs(Fq)) 6= {0} implique AnrG =
{1}. D’après le (iii) du lemme 2.2.8, on peut remplacer G par GSC . On peut décomposer
G en produit G1 × ... × Gn où, pour tout i = 1, ..., n, Gi = ResFi/F (G

′
i), Fi étant une

extension finie modérément ramifiée de F et G′
i étant un groupe défini sur F ′

i , simplement
connexe et absolument quasi-simple. L’immeuble ImmFnr(GAD) s’identifie au produit
des ImmFnr(Gi,AD) et s s’identifie à une famille de sommets si ∈ ImmFnr(Gi,AD), qui
sont fixés par ΓnrF . On a FCst(gs(Fq)) = ⊗i=1,...,nFC

st(gsi(Fq)) et une égalité analogue
vaut en remplaçant q par qd. Alors il suffit de traiter chaque groupe Gi. Autrement
dit, on peut supposer i = 1. On pose simplement F ′ = F1 et G′ = G′

1. Supposons
d’abord F ′ = F . Alors l’assertion du lemme résulte des descriptions de [48] paragraphe
9. Traitons le cas général. Notons f le degré résiduel de F ′/F et b le pgcd de d et f .
On a vu en 2.2.9 que s s’identifiait à un sommet s′ ∈ ImmF ′(G′

AD) et que l’on avait des
isomorphismes FCst(gs(Fq)) ≃ FCst(g′s′(Fqf )) et FCst(gs(Fqd)) ≃ FCst(g′s′(Fqdf/b))

⊗b.
L’hypothèse entrâıne que FCst(g′s′(Fqf )) 6= {0}. Puisque G′ est absolument quasi-simple,
on vient de voir que cela entrâıne FCst(g′s′(Fqdf/b)) 6= {0}, donc aussi FCst(gs(Fqd)) 6=
{0}. �

On note Sst(G) l’ensemble des sommets s ∈ S(G) tels que FCst(gs(Fq)) 6= {0}. On
a Sst(G) ⊂ SFnr(G). Le lemme ci-dessus montre que, si E est une extension finie non
ramifiée de F , on a Sst(G) ⊂ SstE (G). On note Snr,st(G) la réunion des SstE (G) quand E
décrit les extensions finies non ramifiées de F .

Supposons G absolument quasi-simple. On a
(1) soit s ∈ Snr,st(G) ; alors il existe g ∈ GSC(F

nr) tel que gs ∈ Imm(GAD).
Comme en 2.1.7, on fixe un torseur intérieur ψ : G → G∗ dont le cocycle associé nG

conserve l’alcôve Cnr. Alors Cnr est une alcôve de ImmFnr(GAD) et l’action galoisienne
sur S(C̄nr) se fait par des éléments de Aut(Dnr

a ). A conjugaison près par un élément
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de GSC(F
nr), on peut supposer que s ∈ S(C̄nr). Alors, d’après [48] 9(4), l’hypothèse

s ∈ Snr,st(G) entrâıne que s est fixé par tout élément de Aut(Dnr
a ), donc par l’action

galoisienne. Cela prouve (1).

2.2.13 Levi standard et espaces FC

Dans ce paragraphe, seule compte la structure de G sur F nr. On fixe un épinglage
E = (B, T, (Eα)α∈∆) défini sur F

nr.

Proposition. Soit M un F nr-Levi standard de G. Supposons qu’il existe un sommet
sM ∈ ImmFnr(MAD) de sorte que FCMsM (mSC,sM ) 6= ∅. Les propriétés suivantes sont
vérifiées :

(i) soit w ∈ W IF , supposons que w(M) soit encore un Levi standard ; alors w(M) =
M ;

(ii) soient P ′, P ′′ deux sous-groupes paraboliques de G définis sur F nr de composantes
de Levi M ; alors P ′ et P ′′ sont conjugués par un élément de W IF .

Preuve. Commençons par déduire l’assertion (ii) de (i). La preuve est standard.
Soit P le sous-groupe parabolique standard de composante de Levi M . Il est défini

sur F nr. Pour démontrer (ii), il suffit de démontrer la même assertion (ii) pour les deux
couples (P, P ′) et (P, P ′′). On peut donc supposer P ′′ = P . Puisque T ⊂ M ⊂ P ′, il y a
en tout cas un w ∈ W tel que w(P ′) soit standard. Posons P0 = w(P ′) et notons M0 sa
composante de Levi contenant T . Pour σ ∈ IF , on a σ(P0) = σ(w)(σ(P ′)) = σ(w)(P ′)
puisque P ′ est défini sur F nr. Donc σ(P0) est conjugué à P0 par σ(w)w−1. L’action
galoisienne permute les sous-groupes paraboliques standard, donc le groupe σ(P0) est
standard. Deux sous-groupes paraboliques standard ne sont conjugués que s’ils sont
égaux. Donc σ(P0) = P0. A fortiori,WM0 est conservée par σ. Les égalités P0 = w(P ′) =
σ(w)(P ′) entrâınent que la classe WM0w est conservée par σ. On peut remplacer w par
l’unique élément de plus petite longueur de cette classe. Alors cet élément est conservé
par σ. Cela étant vrai pour tout σ ∈ IF , on a w ∈ W IF . Mais on a w(M) = M0. Le (i)
de l’énoncé entrâıne M0 = M . Alors P0 = P et P ′ est conjugué à P par un élément de
W IF . Cela prouve (ii).

Démontrons maintenant (i). Evidemment, cette assertion est triviale si M = G. On
suppose M 6= G. Soit w ∈ W IF tel que w(M) soit un Levi standard. D’après [35] lemme
2.1.2, on peut trouver des suites L1, ..., Ln et M1, ...,Mn+1 de F nr-Levi standard de G
et, pour tout i ∈ {1, ..., n}, un élément wi ∈ WLi,IF de sorte que les conditions suivantes
soient vérifiées :

- pour tout i ∈ {1, ..., n}, Mi et Mi+1 sont des F nr-Levi propres et maximaux de Li ;
- pour tout i ∈ {1, ..., n}, wi(Mi) =Mi+1 ;
- M =M1 et w = wn...w1.
Les Levi Mi étant tous conjugués àM vérifient la même hypothèse que celui-ci. Pour

prouver que w(M) = M , il suffit de prouver que Mi+1 = Mi pour tout i. Pour cela,
on peut remplacer le groupe G par Li. Cela nous ramène au cas où M est un F nr-Levi
standard propre et maximal de G.

D’autre part, les hypothèses ainsi que la conclusion de (i) ne changent pas si l’on rem-
place le couple (G,M) par (GSC,Msc). On peut donc supposer G simplement connexe.
Alors G est produit de groupes de la forme ResF ′/Fnr(G′) où F ′ est une extension
finie modérément ramifiée de F nr et G′ est un groupe absolument quasi-simple sim-
plement connexe défini sur F ′. Le Levi M se décompose conformément en produit de
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ResF ′/Fnr(M ′). On voit que l’hypothèse de l’énoncé sur M entrâıne la même hypothèse
pour chaque LeviM ′. La conclusion de (i) pour chaque couple (G′,M ′) entrâıne la même
conclusion pour (G,M). Enfin, l’hypothèse de maximalité de M entrâıne que pour l’un
des groupes G′, M ′ est un F ′-Levi propre et maximal de G′. Pour les autres G′, on a
M ′ = G′ auquel cas la conclusion de (i) est triviale. En conclusion, on peut supposer
que G est simplement connexe et absolument quasi-simple et que M est un F nr-Levi
standard propre et maximal de G.

On utilise les objets introduits en 2.1.9 et 2.1.10 relatifs à notre épinglage E. Au Levi
M correspond un sous-ensemble ∆M ⊂ ∆ et un sous-diagramme DM ⊂ D. L’ensemble
∆M est maximal parmi les sous-ensembles propres de ∆ qui sont conservés par IF . Pour
démontrer (i), il suffit de prouver l’assertion suivante :

(1) soit D′ un sous-diagramme de D conservé par l’action de IF ; supposons que D′

soit isomorphe à DM , l’isomorphisme préservant les actions de IF ; alors D′ = DM .
Supposons d’abord que G soit déployé sur F nr. Alors ∆M = ∆−{α} pour une unique

racine α ∈ ∆. Si G est de type Bn, Cn, E7, E8, F4, G2, la propriété (1) est vérifiée pour
tout Levi standard maximal propre (indépendamment de l’hypothèse de l’énoncé). Pour
les cas restants, on utilisera l’argument suivant :

(2) supposons que MSC = SL(n) ×M ′′ avec n ≥ 2 ; soit z un élément non trivial z
du centre de SL(n) ; alors l’image de z dans M n’appartient pas à Z(M)0.

En effet, soit sM ∈ ImmFnr(MAD) tel que FCMsM (mSC,sM ) 6= ∅. On a s = (s′, s′′),
où s′ ∈ ImmFnr(PGL(n)) et s′′ ∈ ImmFnr(M ′′

AD) et il existe E ′ ∈ FC(sl(n)s′) et E ′′ ∈
FC(m′′

s′′) de sorte que E ′ × E ′′ soit MsM -équivariant. Le groupe SL(n)s′ est SL(n), cette
fois sur F̄q. L’élément z se réduit en un élément non trivial z̄ ∈ Z(SL(n)s′). Supposons
que l’image de z dans M appartienne à Z(M)0. Alors l’image de z̄ dans MsM appartient
à Z(MsM )0. Les faisceaux-caractères cuspidaux à support nilpotent de SL(n)s′ sont en
bijection avec l’ensemble des caractères primitifs de Z(SL(n)s′) ≃ ζ̄1/n, cf. 2.1.10. Ainsi
E ′ correspond à un tel caractère ξ. Le faisceau E ′ × E ′′ étant MsM -équivariant, on doit
avoir ξ(z̄) = 1. Mais c’est impossible puisque ξ est primitif. Cela prouve (2).

Supposons que G soit de type An−1. Alors MSC est de la forme SL(n′)×SL(n′′) avec
n′, n′′ ≥ 1 et n′ + n′′ = n. On peut supposer n′ ≥ n′′. Si n′ 6= n′′, il existe ζ ∈ ζ tel que
ζn

′

= 1 et ζn
′′

6= 1. Pour un tel ζ , notons z l’élément diagonal de SL(n′) de coefficients
diagonaux ζn

′′

. On vérifie que c’est un élément non trivial de Z(SL(n′)) et que son image
dans M appartient à Z(M)0. C’est impossible d’après (2). Donc n′ = n′′. Mais alors la
propriété (1) est vérifiée.

Supposons que G soit de type Dn avec n ≥ 4. Alors (1) est vérifié sauf si α = αn−1,
α = αn et, si n = 4, α = α1. Supposons par exemple α = αn. On a MSC = SL(n). Soit ζ
une racine primitive n-ième de l’unité dans F nr,×. Posons z =

∏

i=1,...,n−1 α̌i(ζ
2i). C’est un

élément non trivial du centre de MSC . On vérifie que z = (4 ˇ̟ αn)(ζ). Puisque l’élément
4 ˇ̟ αn appartient à X∗(Z(M)0), la relation (2) interdit à M de vérifier l’hypothèse de
l’énoncé.

Supposons que G soit de type E6. Si α = α2 ou α = α4, la propriété (1) est vérifiée.
Supposons α = α3 (la même preuve vaut pour α = α5). Alors MSC = SL(2) × SL(5).
On vérifie que l’image dans M de l’élément non trivial du centre de SL(2) est égale
à (3 ˇ̟ α3)(−1). Puisque 3 ˇ̟ α3 appartient à X∗(Z(M)0), la relation (2) interdit à M de
vérifier l’hypothèse de l’énoncé. Supposons maintenant α = α1 (la même preuve vaut pour
α = α6). AlorsMSC est de type D5. Soit sM ∈ ImmFnr(MAD) tel que FC

MsM (mSC,sM ) 6=
∅. D’après [48] 6.8, le groupe MSC,sM est aussi de type D5. Son centre est isomorphe
au groupe des racines quatrièmes de l’unité dans F̄×

q . Un faisceau-caractère cuspidal à
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support nilpotent sur mSC,sM correspond à un caractère primitif de ce groupe, cf. [48]
2.8. Le même raisonnement qu’en (2) montre que, siM vérifie la condition de l’énoncé et
si z est un élément non trivial du centre de MSC , alors l’image de z dans M n’appartient
pas au centre de Z(M)0. Or, soit i une racine quatrième de l’unité dans F nr,×. Posons
z = α̌2(−i)α̌3(i)α̌4(−1)α̌6(−1). Alors z est un élément non trivial du centre de MSC

et l’image de z dans M est égale à (3 ˇ̟ 1)(i). Puisque 3 ˇ̟ 1 appartient à X∗(Z(M)0), on
obtient une contradiction.

Supposons enfin que G ne soit pas déployé sur F nr. Une inspection cas par cas montre
que (1) est vérifiée pour tous les sous-diagrammes DM propres et maximaux parmi les
sous-diagrammes conservés par IF . Cela achève la démonstration du (i) de l’énoncé. �

2.2.14 L’ensemble Lnr,st

On note LnrF le sous-ensemble des F nr-Levi de G qui sont définis sur F . On note Lnr,stF

le sous-ensemble des éléments H ∈ LnrF tels que FCst(hSC(F )) 6= {0}.
Remarque. Tout F nr-Levi H défini sur F qui est un tore maximal appartient à

Lnr,stF : on a hSC = {0} et FCst(hSC(F )) = C.

D’après le lemme 2.2.12, on a Lnr,stF ⊂ Lnr,stF ′ pour toute extension finie non ramifiée
F ′ de F . On note Lnr, resp. Lnr,st, la réunion des LnrF ′, resp. L

nr,st
F ′ , quand F ′ parcourt les

extensions finies non ramifiées de F . Ces deux ensembles sont conservés par conjugaison
par F nr. L’ensemble Lnr est celui des F nr-Levi de G. Remarquons que Lnr,st ne change
pas par une extension finie non ramifiée du corps de base et que l’application H 7→ Hsc

est une bijection de Lnr,st sur Lnr,st,GSC .
Supposons que G soit absolument quasi-simple. On va décrire l’ensemble Lnr,st. Pour

les raisons que l’on vient de donner, on peut supposer G simplement connexe et quasi-
déployé sur F . On fixe une paire de Borel épinglée E = (B, T, (Eα)α∈∆)) définie sur F .
On renvoie à [48] paragraphe 9 pour une description cas pas cas de l’espace FCst(g(F )).
Il est aisé d’en déduire une description du sous-ensemble des éléments de Lnr,st qui sont
standard. Le Levi M = T appartient toujours à cet ensemble d’après la remarque ci-
dessus.

Fixons un F nr-Levi standard M . On suppose M 6= T . De la paire de Borel épinglée
E se déduit une telle paire EM = (B ∩ M,T, (Eα)α∈∆M )), dont on déduit comme en
2.1.7 une alcôve Cnr,M ⊂ ImmFnr(MAD). On pose Sst(C̄nr,M) = Snr,st(M)∩S(C̄nr,M ) (il
s’agit ici de sommets de ImmFnr(MAD)). On décrit ci-dessous les conditions portant sur
le diagramme DM qui sont nécessaires et suffisantes pour que M ∈ Lnr,st. On indique
le nombre d’éléments de Sst(C̄nr,M) et les diagrammes des groupes MsM ,SC quand sM
décrit Sst(C̄nr,M), que l’on note DsM pour simplifier la notation. Pour les groupes de
type An−1, Dn avec n ≥ 5, E6, on note θ l’unique automorphisme d’ordre 2 de D. Pour
un groupe de type D4, on note θ l’automorphisme de D qui permute α3 et α4 et fixe α1

et α2 et on note θ3 celui qui fixe α2 et envoie (α1, α3, α4) sur (α3, α4, α1). Par abus de
notation, on pose B1 = C1 = A1 et D2 = A1 × A1.

(An−1, nr) Supposons que G est de type An−1 avec n ≥ 2 et que G est déployé sur
F nr. Aucun M ne convient.

(An−1, ram) Supposons que G est de type An−1 avec n ≥ 3 et que IF agit sur D via
un homomorphisme surjectif IF → {1, θ}. Alors DM est de type Am−1 avec 3 ≤ m ≤ n,
m ≡ nmod 2Z, et il existe h, k ∈ N avec h = k ou h = k + 1 tels que m = h2 + k(k + 1).
On a |Sst(C̄nr,M)| = 1 et, pour l’unique élément sM ∈ Sst(C̄nr,M), DsM est de type
B(h2−1)/2 × Ck(k+1)/2 si n est impair, Dh2/2 × Ck(k+1)/2 si n est pair.
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(Bn) Supposons que G est de type Bn avec n ≥ 2. Alors DM est de type Bm avec
2 ≤ m ≤ n et il existe h, k ∈ N tels que k est pair, h est impair, |k − h| = 1 et
2m+1 = k2+h2. On a |Sst(C̄nr,M)| = 1 et, pour l’unique élément sM ∈ Sst(C̄nr,M), DsM

est de type Dk2/2 ×B(h2−1)/2.
(Cn) Supposons que G est de type Cn avec n ≥ 2. Alors DM est de type Cm avec

2 ≤ m ≤ n et il existe k ∈ N tel que m = k(k + 1). On a |Sst(C̄nr,M)| = 1 et, pour
l’unique élément sM ∈ Sst(C̄nr,M), DsM est de type Ck(k+1)/2 × Ck(k+1)/2.

(Dn, nr) Supposons que G est de type Dn avec n ≥ 4 et que G est déployé sur F nr.
Alors DM est de type Dm avec 4 ≤ m ≤ n et il existe k ∈ N tel k est pair et m = k2.
On a |Sst(C̄nr,M)| = 1 et, pour l’unique élément sM ∈ Sst(C̄nr,M), DsM est de type
Dk2/2 ×Dk2/2.

(Dn, ram) Supposons que G est de type Dn avec n ≥ 4 et que IF agit sur D via un
homomorphisme surjectif IF → {1, θ}. Alors DM est de type (Dm, ram) avec 9 ≤ m ≤ n
et il existe k ∈ N tel k est impair et m = k2. On a |Sst(C̄nr,M)| = 1 et, pour l’unique
élément sM ∈ Sst(C̄nr,M), DsM est de type B(k2−1)/2 × B(k2−1)/2.

(D4, 3 − ram) Supposons que G est de type D4 et que IF agit sur D via un homo-
morphisme surjectif IF → {1, θ3, θ23}. Alors M = G. On a |Sst(C̄nr,M)| = 2 et les deux
diagrammes DsM sont de type G2 et A1 × A1.

(E6, nr) Supposons que G est de type E6 et que G est déployé sur F nr. Alors DM

est de type E6 ou D4. Si DM est de type E6, c’est-à-dire M = G, on a |Sst(C̄nr,M)| = 1
et, pour l’unique élément sM ∈ Sst(C̄nr,M), DsM est de type A2 ×A2 ×A2. Si DM est de
type D4, on a |Sst(C̄nr,M)| = 1 et, pour l’unique élément sM ∈ Sst(C̄nr,M), DsM est de
type A1 × A1 ×A1 ×A1.

(E6, ram) Supposons que G est de type E6 et que IF agit sur D via un homomor-
phisme surjectif IF → {1, θ}. Alors DM est de type (E6, ram) ou (A5, ram). Si DM est
de type (E6, ram), c’est-à-dire M = G, on a |Sst(C̄nr,M)| = 2 et les deux diagrammes
DsM sont de type F4 et A2 ×A2. Si D

M est de type (A5, ram), on a |Sst(C̄nr,M)| = 1 et,
pour l’unique élément sM ∈ Sst(C̄nr,M), DsM est de type A1 ×A1 ×A1.

(E7) Supposons que G est de type E7. Alors DM est de type E7, E6 ou D4. Si DM

est de type E7, c’est-à-dire M = G, on a |Sst(C̄nr,M)| = 1 et, pour l’unique élément
sM ∈ Sst(C̄nr,M), DsM est de type A3 ×A3 ×A1. Les autres M sont comme dans le type
(E6, nr).

(E8) Supposons que G est de type E8. Alors DM est de type E8, E7, E6 ou D4. Si
DM est de type E8, c’est-à-dire M = G, on a |Sst(C̄nr,M)| = 7 et les sept diagrammes
DsM sont de type E8, D8, A1×A2 ×A5, A4 ×A4, D5 ×A3, E6 ×A2, E7 ×A1. Les autres
M sont comme dans le type E7.

(F4) Supposons que G est de type F4. Alors DM est de type F4 ou B2 = C2. Si DM est
de type F4, c’est-à-dire M = G, on a |Sst(C̄nr,M)| = 5 et les cinq diagrammes DsM sont
de type F4, A1 ×C3, A2 ×A2, A3 ×A1, B4. Si DM est de type B2, on a |Sst(C̄nr,M)| = 1
et, pour l’unique élément sM ∈ Sst(C̄nr,M), DsM est de type A1 × A1.

(G2) Supposons que G est de type G2. Alors M = G. On a |Sst(C̄nr,M)| = 3 et les
trois diagrammes DsM sont de type G2, A1 × A1, A2.

Remarquons que
(1) MSC est toujours absolument quasi-simple.
D’autre part, les diagrammes DM sont tous conservés par le groupe Aut(D). Il en

résulte que
(2) si G est quasi-déployé sur F , tout F nr-Levi standard appartenant à Lnr,st est un

F -Levi.
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2.2.15 Construction de F nr-Levi

On suppose que G est absolument quasi-simple. On utilise les constructions de 2.1.7
et 2.1.9.

Soit Λ un sous-ensemble de ∆nr
a tel que Λ 6= ∆nr

a . Notons AnrΛ la composante connexe
du groupe des t ∈ T nr tels que β(t) = 1 pour tout β ∈ Λ. Notons MΛ le commutant de
AnrΛ dans G. C’est un F nr-Levi de G. Montrons que

(1) l’ensemble des racines de T nr dans mΛ est Σnr ∩Q[Λ] ; le rang de MΛ,SC sur F nr

est égal à |Λ| ; on a AnrΛ = AnrMΛ
.

Puisque l’espace des relations linéaires entre éléments de ∆nr
a est une droite, AnrΛ est

de dimension |∆nr
a |− |Λ|−1. Son annulateur dans X∗,Q(T

nr) est un espace de dimension
Λ. Puisque cet espace contient Λ par construction, cet annulateur est Q[Λ]. La première
assertion s’en déduit et la deuxième est conséquence de la première. On a AnrΛ ⊂ AnrMΛ

par
définition de MΛ. Ces deux tores étant de même dimension, ils sont égaux. Cela prouve
(1).

Pour x ∈ C̄nr, notons Λ(x) l’ensemble des β ∈ ∆nr
a telles que βaff (x) = 0. On a

dit que de la paire de Borel fixée (B, T ) se déduisait une paire de Borel (Bx, Tx) de Gx.
L’ensemble des racines simples de Gx pour cette paire s’identifie à Λ(x). L’appartement
AppFnr(T nr) ⊂ ImmFnr(GAD) est contenu dans ImmG

Fnr(MΛ,ad). Montrons que
(2) il existe un unique point sΛ ∈ ImmFnr(MΛ,AD) tel que, pour tout x ∈ C̄nr tel que

Λ ⊂ Λ(x), on ait l’égalité pMΛ
(x) = sΛ ; ce point sΛ est un sommet de ImmFnr(MΛ,AD) ;

pour x comme ci-dessus, MΛ,sΛ est le F̄q-Levi standard de Gx associé au sous-ensemble
Λ de Λ(x).

L’appartement AppFnr(T nr) est un espace affine sous le groupe Anr := X∗,R(T
nr).

L’appartement associé à T nr dans ImmFnr(MΛ,AD) est le quotient de AppFnr(T nr) par
l’action du sous-groupe Anr

Λ := X∗,R(A
nr
MΛ

). D’après la troisième assertion de (1), ce
groupe est l’annulateur de Λ dans Anr. Considérons deux éléments x, x′ ∈ C̄nr tels que
Λ ⊂ Λ(x) ∩ Λ(x′). Soit X ∈ Anr tel que x′ = x + X . Pour β ∈ Λ, on βaff (x) =
βaff (x′) = 0. Donc β(X) = 0. Cela entrâıne que X ∈ Anr

Λ . Donc x et x′ ont même
projection dans ImmFnr(MΛ,AD). Cela démontre la première assertion de (2). Soit x
comme précédemment, posons sΛ = pMΛ

(x). D’après 2.1.6(2), le Levi MΛ,sΛ de Gx est le
commutant de la réduction de AnrΛ dans Gx. Il est clair que les éléments de Λ annulent
cette réduction. Donc MΛ,sΛ contient le Levi standard de Gx associé au sous-ensemble
Λ de Λ(x). Donc le rang de MΛ,sΛ,SC est au moins égal à |Λ|. Ce rang est au plus égal
à |Λ| d’après (1), donc MΛ,sΛ est égal au Levi standard de Gx associé à l’ensemble Λ.
Enfin, puisque le rang de MΛ,sΛ,SC est égal au rang de MΛ,SC sur F nr, sΛ est un sommet
de ImmFnr(MΛ,AD). Cela prouve (2).

Remarque. Il y a un certain conflit de notations : dans le cas où Λ est réduit à une
racine β, le sΛ de l’assertion (2) n’est pas le sommet sβ.

Remarquons que l’ensemble des x intervenant dans l’assertion (2) contient les som-
mets sβ associés aux éléments β ∈ ∆nr

a − Λ : on a Λ(sβ) = ∆nr
a − {β}.

2.2.16 Identification des couples (M, sM) tels que sM ∈ Snr,st(M)

On suppose G absolument quasi-simple et quasi-déployé sur F . On suppose que
l’épinglage E est défini sur F . On pose C = Cnr ∩ Imm(GAD). C’est une alcôve de
cet immeuble.
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SoientM un F -Levi de G et sM ∈ Imm(MAD)∩S
nr,st(M). Ces hypothèses impliquent

que MSC est absolument quasi-simple, cf. 2.2.14(1).

Proposition. (i) Il existe un unique ensemble Λ ⊂ ∆nr
a , Λ 6= ∆nr

a tel que les couples
(M, sM) et (MΛ, sΛ) soient conjugués par G(F nr). Ces deux couples sont conjugués par
un élément de GSC(F ). L’ensemble Λ est conservé par l’action galoisienne et MΛ est un
F -Levi.

(ii) Soit x ∈ ImmG(Mad) tel que pM(x) = sM . Alors il existe un élément de GSC(F )
qui conjugue (M, sM) en (MΛ, sΛ) et qui conjugue x en un élément x′ ∈ C̄ tel que
Λ ⊂ Λ(x′).

Preuve. Démontrons l’assertion suivante, qui est une forme affaiblie de (ii) :
(1) soit x ∈ ImmG(Mad) tel que pM(x) = sM ; alors il existe un sous-ensemble

Λ ⊂ ∆nr
a , Λ 6= ∆nr

a , et un élément de GSC(F ) qui conjugue (M, sM) en (MΛ, sΛ) et qui
conjugue x en un élément x′ ∈ C̄ tel que Λ ⊂ Λ(x′).

Puisque M est un F -Levi, T M
max est le sous-ensemble des T ′ ∈ Tmax tels que T ′ ⊂M .

Fixons un tore S ′ ∈ T M
max tel que sM appartienne à l’appartement associé à S ′ dans

Imm(MAD). Alors x appartient à l’appartement App(S ′) associé à S ′ dans Imm(GAD).
Notons S le plus grand sous-tore de T déployé sur F (rappelons que T est le tore de
l’épinglage E). Les éléments de Tmax forment une unique orbite sous l’action de GSC(F ).
Quiite à effectuer une conjugaison par un élément de ce groupe, on peut supposer S ′ = S.
Tout élément de l’appartement App(S) est conjugué à un élément de C̄ par un élément
de NormGSC

(S)(F ). Quitte à effectuer une conjugaison par un élément de ce groupe,
on peut supposer non seulement que S ′ = S mais que, de plus, x ∈ C̄. Puisque G est
quasi-déployé, T est le commutant de S dans G. Puisque S ⊂M , cela entrâıne T ⊂M .
En appliquant 2.1.6(2), on introduit le sous-tore AM,x de Tx et son commutant dans Gx.
Celui-ci est égal à MsM . Tout Fq-Levi de Gx contenant Tx est conjugué à un Fq-Levi
standard par un élément de NormGx,SC

(Tx)(Fq). Un élément de ce groupe se relève en
un élément de K0

SC,x qui normalise S. Quitte à effectuer une conjugaison par un élément
de ce groupe, on peut donc supposer de plus que MsM est un Fq-Levi standard de Gx.
Celui-ci correspond à un sous-ensemble Λ de l’ensemble Λ(x) des racines simples de Gx.
Puisque MsM est un Fq-Levi, Λ est conservé par l’action galoisienne. On introduit le tore
AnrΛ de T nr, cf. 2.2.15. Le groupe Z(MsM )0 est la composante neutre de l’annulateur de
Λ dans Tx et est donc égal à A

nr
Λ,x. Puisque AM,x est contenu dans Z(MsM )0, on en déduit

AM,x ⊂ AnrΛ,x, ce qui se relève en AM ⊂ AnrΛ . Alors le commutant M de AM contient le
commutant MΛ de AnrΛ . Puisque sM est un sommet de ImmFnr(MAD), le rang de MSC

sur F nr est égal au rang de MsM ,SC, c’est-à-dire |Λ|, qui est égal au rang de MΛ,SC sur
F nr. L’inclusion MΛ ⊂ M est donc une égalité. On a alors sM = pM(x) = pMΛ

(x) = sΛ.
Cela démontre (1).

L’assertion (1) prouve l’existence d’un ensemble Λ vérifiant les conditions de (i). Il
reste à prouver son unicité. Cette unicité rendra l’assertion (1) équivalente à (ii).

On va démontrer l’unicité de Λ en supposant que G est adjoint (cela ne fait que
renforcer l’assertion). Considérons un ensemble Λ ⊂ ∆nr

a , Λ 6= ∆nr
a , tel que les couples

(M, sM) et (MΛ, sΛ) soient conjugués par un élément deG(F nr). NotonsDΛ le diagramme
obtenu en supprimant de Dnr

a les sommets n’appartenant pas à Λ. C’est le diagramme
de Dynkin de MΛ,sΛ donc aussi celui de MsM , que l’on a noté DsM en 2.2.14.

Si M est un tore, ce diagramme est vide donc Λ = ∅. Si M = G, le rang de MsM

est égal au rang semi-simple de G sur F nr donc ∆nr
a − Λ a un unique sommet, qui n’est
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autre que sΛ. On a GsΛ =MsM . La description de 2.2.14 montre que le diagramme DsM

détermine sM , donc Λ. On suppose dans la suite que M n’est ni un tore, ni G lui-même.
Supposons d’abord que G est déployé sur F nr. On a ∆nr

a = ∆a et on rappelle l’unique
relation

∑

α∈∆a

d(α)α = 0

telle que d(α0) = 1. On a
(2) Λ contient toutes les racines α ∈ ∆a telles que d(α) = 1.
Supposons que α0 6∈ Λ. On a ∆a = {α0} ∪ ∆ donc Λ ⊂ ∆. Alors Λ détermine un

unique Levi standard LΛ dont DΛ est le diagramme de Dynkin. Par définition de AnrΛ , ce
tore n’est autre que ALΛ

. Donc LΛ = MΛ. Le diagramme DΛ est à la fois le diagramme
de racines de MΛ et de MΛ,sΛ. Donc les groupes M et MsM ont même diagramme de
Dynkin. Mais cela contredit notre description de 2.2.14. Cette contradiction interdit
notre hypothèse α0 6∈ Λ. Soit α ∈ ∆a tel que d(α) = 1. Alors α est conjugué à α0

par un élément du groupe Ω, cf. 2.1.8(2). Fixons ω ∈ Ω tel que ω(α) = α0, posons
Λ′ = ω(Λ). Rappelons que ω est un élément du groupe de Weyl W que l’on peut relever
en un élément de G(F nr). Donc les couples (MΛ′ , sΛ′) et (MΛ, sΛ) sont conjugués par un
élément de G(F nr) et les couples (MΛ′, sΛ′) et (M, sM) le sont aussi. En appliquant ce
que l’on vient de démontrer, on a α0 ∈ Λ′, donc α ∈ Λ. Cela prouve (2).

En passant en revue les diagrammes DsM décrits en 2.2.14, on voit que, dans presque
tous les cas, il y a un unique ensemble Λ qui satisfait la relation (2) et tel que DΛ = DsM .
Les exceptions sont : G est de type E7 ou E8 et M est de type D4 ; ou G est de type F4

et M est de type B2. Dans ce dernier cas, on voit que les racines de MsM proviennent
de racines longues de M . Donc Λ doit être formé de racines longues. Il n’y a alors qu’un
ensemble Λ possible. Supposons que G est de type E7 ou E8 et que M est de type D4.
Introduisons le diagramme DM

a de M . On note ses racines avec des exposants M . On
peut identifier les racines de MsM aux extrémités de ce diagramme. La racine αM2 est
alors l’opposée de la demi-somme de ces racines extrêmes. Donc l’opposée de la demi-
somme des éléments de Λ doit être une racine de MΛ a fortiori de G. Puisque α0 ∈ Λ
d’après (2), on obtient que

−
1

2
(α0 +

∑

α∈Λ−{α0}

α) ∈ Σ,

c’est-à-dire
1

2
(

∑

α∈∆−(Λ−{α0})

d(α)α) +
1

2
(

∑

α∈Λ−{α0}

(d(α)− 1)α) ∈ Σ.

Puisque cette expression est une racine, ses coefficients doivent être entiers. Donc d(α)
est impair pour tout α ∈ Λ− {α0}. Or il s’avère que l’ensemble des α ∈ ∆ tels que d(α)
est impair a 3 éléments. C’est aussi le nombre d’éléments de Λ − {α0}. Donc Λ − {α0}
est égal à cet ensemble des α ∈ ∆ tels que d(α) est impair. Alors Λ−{α0} et aussi Λ est
uniquement déterminé.

Supposons maintenant que G ne soit pas déployé sur F nr. On voit encore que, dans
presque tous les cas, il y a un unique ensemble Λ tel que DΛ = DsM . Les exceptions sont
du cas où G est de type An−1 et M est de type Am−1, avec 3 ≤ m ≤ n, m ≡ nmod 2Z,
m = h2 + k(k + 1) avec (h, k) ∈ {(1, 1), (2, 1), (2, 2)}. Dans ces cas, le diagramme DsM

dégénère et est trop petit pour être reconnaissable. Supposons m = 3, h = k = 1.
Le diagramme DsM est de type A1. L’unique racine β de ce diagramme s’identifie à un
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élément de ΣM,res ⊂ Σres. En utilisant les résultats de [48] 4.5, on voit que β = βM0 et cette
racine est divisible, c’est-à-dire que β/2 appartient aussi à ΣM,res. Donc β est divisible
dans Σres. Or il n’y a qu’une telle racine dans ∆nr

a . Donc Λ est forcément réduit à cette
unique racine. Supposonsm = 6, h = 2 et k = 1 oum = 10, h = k = 2. L’entier n est pair.
On note θ l’automorphisme habituel de ∆. On a ∆nr = {βi,n−i; i = 1, ..., n/2−1}∪{βn/2}
et β0 = −1

2
((α1 + ...+ αn−2) + (α2 + ...+ αn−1)). On calcule

β0 + β1,n−1 + 2(
∑

i=2,...,n/2−1

βi,n−i) + βn/2 = 0.

Des propriétés analogues valent pour M (on ajoute alors des exposants M). En utilisant
les résultats de [48] 4.5, on voit que, pour m = 6, les racines dont sont issues les racines
simples de MsM sont βM0 , βM1,5 et βM3 . On constate que

(3)
1

2
(βM0 + βM1,5 + βM3 ) = −βM2,4.

Si m = 10, les racines dont sont issues les racines simples de MsM sont βM0 , βM1,9, β
M
3,7,

βM4,6 et βM5 . On constate que

(4)
1

2
(βM0 + βM1,9 + 2βM3,7 + 2βM4,6 + βM5 ) = −βM2,8.

Transférons à Λ les propriétés ci-dessus. D’abord, la composante C1 ou C3 de DΛ doit
contenir une racine longue (correspondant à βMm/2). Il n’y en a qu’une possible dans ∆nr

a , à

savoir βn/2. Donc cette composante C1, resp. C3, est {βn/2}, resp. {βn/2−2,n/2+2, βn/2−1,n/2+1, βn/2}.
Il reste les deux racines de la composante D2 = A1 × A1, notons-les β

′ et β ′′. Elles ap-
partiennent à ∆nr

a et sont distinctes des racines déjà déterminées. Posons

γ =

{

1
2
(β ′ + β ′′ + βn/2), si m = 6,

1
2
(β ′ + β ′′ + 2βn/2−2,n/2+2 + 2βn/2−1,n/2+1 + βn/2), si m = 10.

D’après (3) et (4), γ doit appartenir à Σnr. Supposons β ′, β ′′ 6= β0. Alors β
′ = βi,n−i

et β ′′ = βj,n−j pour deux entiers i, j ∈ {1, ..., n/2 − 1}. Alors les égalités précédentes
décrivent γ dans la base ∆nr. Les coefficients doivent être entiers. Or le coefficient de
βn/2 est 1/2. Cette contradiction prouve que l’une des deux racines β ′ ou β ′′ est égale
à β0. On peut poursuivre le calcul : le fait que γ ∈ Σnr entrâıne que l’autre racine est
forcément β1,n−1. On peut aussi se rappeler que l’unique élément non trivial de Aut(Dnr

a )
permute β0 et β1,n−1. Le même argument que l’on a utilisé dans la preuve de (2) prouve
que, puisque Λ contient forcément β0, il contient aussi β1,n−1. Cela achève la preuve de
la proposition. �

L’ensemble S(C̄) est en bijection avec les orbites de l’action de ΓnrF dans S(C̄nr) ou
encore dans ∆nr

a . Pour s ∈ S(C̄), l’orbite associée est égale à ∆nr
a − Λ(s). Appliquée à

un sommet, l’assertion (ii) de la proposition devient la suivante
(5) soit s un sommet de ImmG(Mad) tel que pM(s) = sM ; alors il existe un élément de

GSC(F ) qui conjugue (M, sM) en (MΛ, sΛ) et qui conjugue s en un élément de s′ ∈ S(C̄)
dont l’orbite galoisienne associée est contenue dans ∆nr

a − Λ.
Remarque. On a supposé que G était quasi-déployé sur F et que M était un F -

Levi. Mais la première phrase de l’énoncé s’applique à un F nr-Levi, même si G n’est pas
quasi-déployé sur F : il suffit de remplacer le corps de base F par une extension non
ramifiée convenable.
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Décrivons explicitement les ensembles Λ déterminés par les arguments de la preuve,
dans le cas où M n’est ni un tore, ni G tout entier. Rappelons que l’on a numéroté
les éléments de ∆nr

a soit par des entiers, soit par des familles d’entiers dans le cas où
G n’est pas déployé sur F nr. Notons symboliquement i de tels indices. On note I(Λ)
l’ensemble des indices i tels que βi ∈ Λ. Les entiers h et k figurant ci-après sont ceux de
la description de 2.2.14.

Supposons G de type (An−1, ram) et M est de type Am−1, avec 3 ≤ m < n. Si m est
impair, I(Λ) = {0, (1, n− 1), ..., (k(k+1)/2− 1, n+1− k(k+1)/2)}∪{((n−h2)/2, (n+
h2)/2), ..., ((n − 1)/2, (n + 1)/2)}. Si m est pair, I(Λ) = {0, (1, n − 1), ...(h2/2 − 1, n +
1− h2/2)} ∪ {((n− k(k + 1))/2 + 1, (n+ k(k + 1))/2− 1), ..., (n/2− 1, n/2 + 1), n/2}.

Supposons G de type Bn etM de type Bm avec 2 ≤ m < n. Alors I(Λ) = {0, ..., k2/2−
1} ∪ {n+ 1− (h2 − 1)/2, ..., n}.

Supposons G de type Cn etM de type Cm avec 2 ≤ m < n. Alors I(Λ) = {0, ..., k(k+
1)/2− 1} ∪ {n+ 1− k(k + 1)/2, ..., n}.

Supposons G de type (Dn, nr) et M de type Dm avec 4 ≤ m < n. Alors I(Λ) =
{0, ..., k2/2− 1} ∪ {n + 1− k2/2, ..., n}.

Supposons G de type (Dn, ram) et M est de type Dm, avec 9 ≤ m < n. Alors
I(Λ) = {0, ..., (k2 − 3)/2} ∪ {n− (k2 − 1)/2, ..., n− 2, (n− 1, n)}.

Supposons G de type (E6, nr) et M de type D4. Alors I(Λ) = {0, 1, 4, 6}.
Supposons G de type (E6, ram) et M de type A5. Alors I(Λ) = {0, 2, (3, 5)}.
Supposons G de type E7. Si M est de type E6, I(Λ) = {0, 1, 2, 4, 6, 7}. Si M est de

type D4, I(Λ) = {0, 3, 5, 7}.
Supposons G de type E8. Si M est soit de type E7, I(Λ) = {0, 1, 2, 4, 5, 7, 8}. Si M

est de type E6, I(Λ) = {0, 1, 3, 5, 6, 8}. Si M est de type D4, I(Λ) = {0, 2, 5, 7}.
Supposons G de type F4 et M est de type C2. Alors I(Λ) = {0, 2}.
Comme on l’a déjà dit, Λ = ∅ si M est un tore. Si M = G, Λ est déterminé par sM

et les sM possibles sont décrits dans [48] paragraphe 9. Il résulte de ces descriptions que
(6) l’ensemble Λ est conservé par l’action de Aut(Dnr

a ).

2.3 F nr-Levi et conjugaison stable

2.3.1 Bons éléments

Nous reprenons la définition des bons éléments de [17], en nous limitant au cas de pro-
fondeur 0. Pour tout sous-tore T de G (pas forcément maximal), on note Σ(T ) l’ensemble
des racines de T dans g.

Soit X ∈ g(F ). Supposons X semi-simple et fixons un sous-tore maximal T de G
défini sur F tel que X ∈ t(F ). Considérons la condition suivante : pour toute racine
β ∈ Σ(T ), on a valF (β(X)) = 0 ou β(X) = 0. Que cette condition soit vérifiée ne
dépend pas du choix de T . On dit que X est un bon élément si et seulement si elle l’est.

Soit X un bon élément, posons H = GX . Les propriétés suivantes sont vérifiées :
(1) soient Y, Y ′ ∈ htn(F ) ; alors l’ensemble des g ∈ G(F ) tels que g(X +Y ) = X +Y ′

cöıncide avec celui des h ∈ H(F ) tels que hY h−1 = Y ′ ; cf. [17] 2.1.5(5).
Dans les deux assertions suivantes, les propriétés des éléments Y sont relatives au

groupe ambiant H , celles de X + Y sont relatives au groupe ambiant G :
(2) pour Y ∈ htn(F ), on a ZH(Y ) = ZG(X + Y ) ; Y est semi-simple, resp. régulier,

si et seulement si il en est de même de X + Y ; si AH = AG, Y est semi-simple régulier
elliptique si et seulement s’il en est de même de X + Y ;

(3) soit Y ∈ htn(F ) un élément semi-simple régulier ; alors dG(X + Y ) = dH(Y ) ;
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(4) soient Y, Y ′ ∈ htn(F ) ; on suppose que X + Y et X + Y ′ sont semi-simples ; alors
Y et Y ′ sont stablement conjugués si et seulement X + Y et X + Y ′ sont stablement
conjugués.

La propriété (2) résulte immédiatement de (1) et la propriété (4) aussi, en étendant
le corps de base. La propriété (3) résulte d’un calcul facile. La propriété suivante est bien
connue, on en donne une preuve faute d’avoir trouvé une référence :

(5) soit ω ⊂ g(F ) un sous-ensemble compact ; alors l’ensemble des g ∈ G(F ) tels que
gωg−1 ∩ (X + htn(F )) 6= ∅ a une projection compacte dans H(F )\G(F ).

Preuve. Pour tout sous-ensemble E de g(F ), notons Ω(E) l’ensemble des g ∈ G(F )
tels que gωg−1 ∩ E 6= ∅. On doit prouver que la projection de Ω(X + htn(F )) dans
H(F )\G(F ) est compacte.

Soit Y ∈ g(F ) un élément semi-simple. D’après [15] lemme 19, on peut fixer un voisi-
nage VY de Y dans gY (F ), qui est ouvert et compact et qui vérifie la condition : l’image
de Ω(VY ) dans GY (F )\G(F ) est relativement compacte. Notons htn,ss(F ) l ’ensemble des
éléments semi-simples de htn(F ). Pour Y ∈ X+htn,ss(F ), on a GY = HY ⊂ H d’après (2)
donc l’image de Ω(VY ) dans H(F )\G(F ) est relativement compacte. SoitW un voisinage
de 1 dans H(F ). L’ensemble {wZw−1;w ∈ W,Z ∈ VY } contient un voisinage de Y dans
h(F ). Fixons un voisinage ouvert UY de Y dans h(F ) qui est contenu dans l’ensemble
précédent. L’image de Ω(UY ) dans H(F )\G(F ) est contenue dans celle de Ω(VY ), donc
est relativement compacte.

L’ensemble htn,ss(F ) est compact modulo conjugaison par H(F ) : il n’y a qu’un
nombre fini de classes de conjugaison par H(F ) de sous-tores maximaux de H définis
sur F et, pour tout tel sous-tore T , t(F ) ∩ htn(F ) est compact. Il en est de même de
X +htn,ss(F ). Fixons donc un ensemble compact C ⊂ X+htn,ss(F ) tel que tout élément
de X + htn,ss(F ) soit conjugué à un élément de C par un élément de H(F ). Puisque C
est compact, on peut fixer une famille finie Y ⊂ C telle qu’en posant U = ∪Y ∈YUY , on
ait C ⊂ U . Montrons que

(6) tout élément de X + htn(F ) est conjugué à un élément de U par un élément de
H(F ).

En effet, soit Z ∈ X + htn(F ), décomposons Z en somme de sa partie semi-simple Zs
et de sa partie nilpotente Zn. On a Zs ∈ X + htn,ss(F ). A conjugaison près par H(F ),
on peut supposer Zs ∈ C, donc Zs ∈ V . La classe de conjugaison de Zn par HZs(F )
contient un point arbitrairement proche de Zs. Puisque U est ouvert dans h(F ), cette
classe contient un élément de U . D’où (6).

D’après (6), on a Ω(X + htn(F )) ⊂ H(F )Ω(U) = ∪Y ∈YH(F )Ω(UY ). L’image de
Ω(X+htn(F )) dans H(F )\G(F ) est donc contenue dans la réunion sur Y ∈ Y des images
de Ω(UY ). Ce dernier ensemble est réunion finie d’ensembles relativement compacts, donc
l’image de Ω(X + htn(F )) dans H(F )\G(F ) est relativement compacte.

Il reste à prouver qu’elle est fermée. Soit (gi)i∈N une suite d’éléments de Ω(X +
htn(F )) telle que les projections des gi dansH(F )\G(F ) aient une limite dans ce quotient.
Puisque l’application G(F ) → H(F )\G(F ) est ouverte, on peut fixer des décompositions
gi = hizi de sorte que hi ∈ H(F ) et la suite (zi)i∈N soit convergente. Notons z sa limite.
Il suffit de prouver que z appartient à Ω(X + htn(F )). Pour tout i ∈ N, fixons Zi ∈ ω
tel que giZig

−1
i ∈ X + htn(F ). Quitte à extraire une sous-suite, on peut supposer que

la suite (Zi)i∈N converge vers un point Z ∈ ω. La suite (ziZiz
−1
i )i∈N converge alors vers

zZz−1. Puisque les éléments de cette suite appartiennent à l’ensemble fermé X+htn(F ),
sa limite zZz−1 appartient aussi à cet ensemble, donc z ∈ Ω(X + htn(F )). Cela achève
de prouver (5).
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2.3.2 Eléments de réduction régulière

SoientH ∈ LnrF etX ∈ anrH (F ). Disons queX est de réduction régulière si et seulement
si valF (β(X)) = 0 pour tout β ∈ Σ(AnrH ). De tels éléments existent.

Lemme. Soit H ∈ LnrF .
(i) Soit X ∈ anrH (F ) un élément de réduction régulière. Alors X est un bon élément

et GX = H.
(ii) Soient X ∈ anrH (F ) un élément de réduction régulière et F ′ une extension finie

de F . Alors X est encore un élément de réduction régulière quand on remplace le corps
de base F par F ′.

(iii) Supposons que H soit un F -Levi. Soit X ∈ aH(F ), supposons que, pour tout
β ∈ Σ(AH), on ait valF (β(X)) = 0. Alors X est un élément de réduction régulière.

Preuve. Soit X comme en (i). Fixons un sous-tore maximal T de H défini sur F . On
a les inclusions AnrH ⊂ Z(H)0 ⊂ T . Pour β ∈ Σ(T ), β peut intervenir dans h, alors β est
nulle sur Z(H)0 et β(X) = 0. Sinon, puisque H est le commutant de AnrH , la restriction
de β à AnrH n’est pas triviale et est donc un élément de Σ(AnrH ). Alors valF (β(X)) = 0.
Cela démontre que X est un bon élément et que la composante neutre de son commutant
est H .

Le même argument vaut pour (ii) et (iii) : pour (ii), toute racine β ∈ Σ(AnrH,F ′) se
restreint en une racine de AnrH ; pour (iii), toute racine β ∈ Σ(AnrH ) se restreint en une
racine de AH . �

2.3.3 Description de l’ensemble ImmG(Had)

Lemme. Soit H ∈ LnrF . Soit X ∈ anrH (F ) un élément entier et de réduction régulière
et soit Z ∈ htn(F ). Alors l’ensemble des points x ∈ Imm(GAD) tels que X + Z ∈ kx
est égal à celui des x ∈ ImmG(Had) tels que Z ∈ kHpH(x). En particulier, ImmG(Had) est

l’ensemble des x ∈ Imm(GAD) tels que X ∈ kx.

Preuve. Notons X l’ensemble des points x ∈ Imm(GAD) tels que X + Z ∈ kx et Y
celui des x ∈ ImmG(Had) tels que Z ∈ kHpH(x). Remarquons que Y n’est pas vide. En

effet, puisque Z ∈ htn(F ), on peut fixer un point y ∈ Imm(HAD) tel que Z ∈ kH,+y . Soit
x ∈ ImmG(Had) tel que pH(x) = y. Alors x ∈ Y .

Supposons d’abord que G soit déployé et que H soit un F -Levi. Soit x ∈ Y . L’élément
X étant central dans h et entier est contenu dans kHz pour tout z ∈ Imm(HAD). Donc
X ∈ kHpH(x) puis X + Z ∈ kHpH(x). D’après 2.1.5(1), on a X + Z ∈ kx, c’est-à-dire que x

appartient à X . Inversement, soit x ∈ X . On va montrer que x ∈ ImmG(Had). Fixons un
point y ∈ Y . Comme on vient de le voir, on a y ∈ X . Traçons la géodésique [x, y] reliant
x à y. Il est bien connu que kx ∩ ky ⊂ kz pour tout z ∈ [x, y]. En particulier X + Z ∈ kz.
Notons u le point le plus proche de x dans l’ensemble fermé [x, y]∩ImmG(Had). Si u = x,
x ∈ ImmG(Had) comme on veut le prouver. Supposons u 6= x. Notons F la facette de
Imm(GAD) contenant u. Il existe une unique facette F ′ telle que tout point de [x, u[
assez proche de u appartienne à F ′. Puisque u ∈ ImmG(Had), on a X ∈ ku = kF (car,
comme ci-dessus, X appartient à kHpH(u)). On a aussi X + Z ∈ kF donc Z ∈ kF . Notons

XF et ZF les réductions de X et Z dans gF(Fq). Utilisons les définitions de 2.1.6 où l’on
remplace les indices u par F . Ainsi, on note HF le sous-groupe de GF qui est l’image
naturelle de K0,nr

F ∩H(F nr). C’est un Levi de GF . On a
(1) XF est semi-simple et son commutant dans GF est HF .
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On a Z(H)0 = AH puisque G est déployé et que H est un F -Levi. Donc X appartient
à aH(F ) ∩ kF et la réduction XF appartient à aH,F(Fq). A fortiori, XF est semi-simple.
Compte tenu de 2.1.6(2), il reste à prouver que le commutant de AH,F dans GF est égal
au commutant de XF . Puisque nos groupes sont déployés, il suffit de montrer qu’aucune
racine de AH,F dans gF n’est nulle en XF . Une telle racine β provient d’une racine βG

de AH dans g. Puisque X est de réduction régulière, on a βG(X) ∈ o×F . Le terme β(XF)
en est la réduction dans F×

q et n’est donc pas nulle. Cela prouve (1).
La facette F est contenue dans l’adhérence de F ′. Cela entrâıne qu’il existe un sous-

groupe parabolique PF ′ de GF de sorte que la réduction de kF ′ ∩ kF dans gF(Fq) soit
égale à pF ′(Fq). Puisque X + Z ∈ kF ′ ∩ kF , XF + ZF appartient à pF ′(Fq). Les éléments
XF et ZF commutent. Le premier est semi-simple d’après (1), le second est nilpotent
puisque Z ∈ htn(F ) ⊂ gtn(F ). Donc XF est la composante semi-simple de XF + ZF .
Puisque XF + ZF appartient à pF ′(Fq), sa composante semi-simple XF appartient aussi
à pF ′(Fq). Il existe donc un sous-tore maximal TF de PF ′ défini sur Fq tel queXF ∈ tF(Fq).
On a TF ⊂ HF d’après (1). Donc HF ∩ PF ′ contient un sous-tore maximal de GF .
Cela entrâıne que HF ∩ PF ′ est un sous-groupe parabolique de HF . Etant défini sur
Fq, il contient un sous-tore déployé maximal SF . On relève SF en un sous-tore déployé
maximal S de H . Puisque PF ′ contient SF , on sait que F ′ est contenue dans App(S).
Mais App(S) ⊂ ImmG(Had), donc F ′ ⊂ ImmG(Had). Cela contredit la définition de u.
On a ainsi prouvé que x ∈ ImmG(Had). On a X + Z ∈ kx donc X + Z ∈ kHpH(x) d’après

2.1.5(1). On a déjà dit que X ∈ kHpH(x), donc aussi Z ∈ kHpH(x). Cela prouve que x ∈ Y .
Revenons au cas général où G et H ne sont pas supposés déployés. On fixe une

extension finie F ′ de F galoisienne et modérément ramifiée, de sorte que G et H soient
déployés sur F ′. D’après le lemme 2.3.2, les hypothèses restent vérifiées si l’on remplace
le corps de base F par F ′. On applique ce que l’on vient de démontrer : l’ensemble des
points x ∈ ImmF ′(GAD) tels que X +Z ∈ kx,F ′ est égal à celui des x ∈ ImmG

F ′(Had) tels
que Z ∈ kHpH(x),F ′. On prend les invariants par ΓF ′/F . Alors, grâce à 2.1.5(3), l’ensemble

des points x ∈ Imm(GAD) tels que X+Z ∈ kx,F ′ est égal à celui des x ∈ ImmG(Had) tels
que Z ∈ kHpH(x),F ′ . Mais, pour x ∈ Imm(GAD), kx = g(F )∩kx,F ′ et kHpH(x) = h(F )∩kHpH(x),F ′.

Les conditions X +Z ∈ kx,F ′ et Z ∈ kHpH(x),F ′ équivalent donc à X +Z ∈ kx et Z ∈ kHpH(x).
Cela démontre l’égalité X = Y qui est la première assertion de l’énoncé. La seconde est
le cas particulier Z = 0. �

2.3.4 Classes de conjugaison stable dans LnrF

Soient H,H ′ ∈ LnrF . Disons que H et H ′ sont stablement conjugués si et seulement
s’il existe g ∈ G(F̄ ) tel que H ′ = g−1Hg et gσG(g)

−1 ∈ H(F̄ ) pour tout σ ∈ ΓF . Fixons
H et un élément XH ∈ anrH (F ) entier et de réduction régulière. Alors H = ZG(X)0

d’après le (i) du lemme 2.3.2. On définit la classe de conjugaison stable de XH de la
façon habituelle : X ∈ g(F ) est stablement conjugué à XH si et seulement s’il existe
g ∈ G tel que X = g−1XHg et gσG(g)

−1 ∈ H pour tout σ ∈ ΓF . Notons ker
1(H,G) le

noyau de l’application naturelle H1(F,H) → H1(F,G).
Remarque. Les ensembles H1(F,H) et H1(F,G) ne sont pas naturellement des

groupes. Le noyau est pris au sens des ensembles pointés. Toutefois, on peut bel et bien
munir ces ensembles de structures de groupes, par exemple en les identifiant aux duaux
de Pontryagin de π0(Z(Ĥ)ΓF ) et π0(Z(Ĝ)

ΓF ). L’application H1(F,H) → H1(F,G) est
alors un homomorphisme de groupes et ker1(H,G) est un sous-groupe de H1(F,H).
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Notons Clst(XH) la classe de conjugaison stable de XH et Clst(XH)/conj l’ensemble
des classes de conjugaison par G(F ) dans Clst(XH). Soit X ∈ Clst(XH). On choisit g
comme ci-dessus. L’application σ 7→ gσG(g)

−1 est un cocycle à valeurs dans H dont
la classe ne dépend pas du choix de g. L’élément de H1(F,H) qu’il définit appartient
évidemment à ker1(H,G). On obtient une application de Clst(XH) dans ker1(H,G).
Elle se quotiente en une bijection de l’ensemble Clst(XH)/conj sur ker1(H,G). Notons
Clst(H) la classe de conjugaison stable de H et Clst(H)/conj l’ensemble des classes de
conjugaison par G(F ) dans Clst(H).

Lemme. (i) L’application X 7→ GX est une application surjective de Clst(XH) sur
Clst(H) qui se quotiente en une surjection de Clst(XH)/conj sur Clst(H)/conj.

(ii) Pour X ∈ Clst(XH), X est un élément entier de réduction régulière de anrGX
(F ).

(iii) Pour X ∈ Clst(XH), resp. H
′ ∈ Clst(H), il existe un élément g ∈ G(F nr) tel que

X = g−1XHg, resp. H
′ = g−1Hg, et gFr(g)−1 ∈ H(F nr). Pour un tel g, l’application

Ad(g)−1 se restreint en un isomorphisme défini sur F de Z(H) sur Z(GX), resp. Z(H
′).

(iv) Le groupe ker1(H,G) est l’image naturelle de H1(F,Hsc) dans H
1(F,H).

Preuve. La démonstration de (iv) est standard. Le diagramme

H1(F,Hsc) → H1(F,GSC)
↓ ↓

H1(F,H) → H1(F,G)

est commutatif. Puisque GSC est simplement connexe, on a H1(F,GSC) = {0}. Donc
H1(F,Hsc) s’envoie dans ker1(H,G). Inversement, soit u un cocycle représentant un
élément de ker1(H,G). Par hypothèse, il existe g ∈ G tel que u(σ) = gσG(g)

−1 pour
tout σ. Notons π : GSC → G l’homomorphisme naturel. On peut écrire g = zπ(gsc)
avec z ∈ Z(G) et gsc ∈ GSC. Puisque Z(G) ⊂ H , on peut remplacer u par le cocycle
σ 7→ u′(σ) = z−1u(σ)σG(z). Définissons le cocycle u′sc à valeurs dans GSC par u′sc(σ) =
gscσG(gsc)

−1. Alors u′(σ) = π(u′sc(σ)). Cela entrâıne que u′sc prend ses valeurs dans Hsc

et u′ définit un élément de H1(F,Hsc). L’image de u dans H1(F,H) est l’image de cet
élément.

Démontrons (iii). SoitX ∈ Clst(XH), resp.H
′ ∈ Clst(H). Fixons un élément g ∈ G tel

que X = g−1XHg, resp. H
′ = g−1Hg, et gσG(g)

−1 ∈ H pour tout σ ∈ ΓF . Alors le cocycle
σ 7→ gσG(g)

−1 définit un élément de ker1(H,G). On sait qu’il existe une extension finie F ′

de F , non ramifiée, telle que l’application de restrictionH1(F,H) → H1(F ′, H) soit nulle.
Fixons une telle extension. Le cocycle précédent devient trivial dans H1(F ′, H) donc on
peut fixer h ∈ H tel que hgσG(hg)

−1 = 1 pour tout σ ∈ ΓF ′ ou encore hg ∈ G(F ′).
Alors l’élément hg vérifie la condition de (iii). Pour unifier la notation, on pose H ′ = GX

quand la donnée de départ est un élément X ∈ Clst(XH). L’application Ad(g)−1 se
restreint en un isomorphisme ϕ : Z(H) → Z(H ′) qui est évidemment défini sur F nr. Pour
z ∈ Z(H), on a FrG(ϕ(z)) = ϕ ◦ Ad(gFrG(g)−1)(FrG(z)). Mais gFrG(g)

−1 ∈ H(F nr)
donc Ad(gFrG(g)

−1) est l’identité sur Z(H) et on obtient FrG(ϕ(z)) = ϕ(FrG(z)).
Autrement dit ϕ est défini sur F . Cela prouve (iii).

L’assertion (ii) est évidente, puisque les couples (H,XH) et (GX , X) sont conjugués
par un élément de G(F nr) d’après (iii).

Soit X ∈ Clst(XH). Appliquons (iii) et fixons g ∈ G(F nr) tel que X = g−1XHg et
gFrG(g)

−1 ∈ H(F nr). Posons H ′ = GX = g−1Hg. Puisque H est un F nr-Levi de G
et que g ∈ G(F nr), H ′ est encore un F nr-Levi de G. Il est stablement conjugué à H .
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L’application X 7→ GX est donc une application de Clst(XH) dans Clst(H). Montrons
qu’elle est surjective. Soit H ′ ∈ Clst(H). On fixe g ∈ G(F nr) tel que H ′ = g−1Hg et
gFrG(g)

−1 ∈ H(F nr). On pose X = g−1XHg. Il est clair que X est stablement conjugué
à XH et que GX = H ′. Cela démontre (i). �

L’application de Clst(XH)/conj sur Clst(H)/conj n’est pas injective en général car
un élément de (H\NormG(H))ΓF n’est pas forcément représenté par un élément de
NormG(F )(H). Pour un tel élément que l’on relève en un élément n ∈ NormG(H),
l’élément X = n−1XHn est stablement conjugué à XH mais pas conjugué par un élément
de G(F ). Pourtant GX = H .

Notons Lnrell le sous-ensemble des H ∈ LnrF tels que AH = AG. On a
(1) pour H ∈ Lnrell, Clst(H) est contenu dans Lnrell.
En effet, d’après le (iii) du lemme ci-dessus, les groupes Z(H ′)0 et Z(H)0 sont iso-

morphes sur F . L’égalité AG = AH entrâıne donc AG = AH′.

2.3.5 Passage au groupe G∗ pour l’ensemble LnrF

On reprend les notations de 2.1.3. Soit H ∈ LnrF . Le groupe H est un F nr-Levi de G
donc ψ(H) est un F nr-Levi de G∗. Il est conjugué par un élément de G∗(F nr) à un F nr-
Levi standardM∗ de G∗. On peut fixer x ∈ G∗(F nr) de sorte que Ad(x)◦ψ(H) =M∗. On
pose ψx = Ad(x) ◦ ψ, dont le cocycle associé ux est défini par ux(σ) = xuG(σ)σG∗(x)−1

pour tout σ ∈ ΓF . On a

σG∗(M) = σG∗(ψx(H)) = ux(σ)
−1ψx(σG(H))ux(σ) = ux(σ)

−1ψx(H)ux(σ),

puisque H est défini sur F . Donc

(1) σG∗(M∗) = ux(σ)
−1M∗ux(σ).

Soit sH un sommet de Imm(HAD), supposons que FCHsH (hSC,sH) 6= ∅. Puisque ψx :
H →M∗ est un isomorphisme défini sur F nr, il s’en déduit un isomorphisme noté ψImmx :
ImmFnr(HAD) → ImmFnr(M∗

AD). Notons sM∗ l’image de sH . On a M∗
SC,sM∗

≃ HSC,sH

et l’hypothèse implique que FCM∗
sM∗ (m∗

SC,sM∗
) 6= ∅. Donc M∗ vérifie les conclusions de

la proposition 2.2.13. Montrons que
(2) M∗ est défini sur F et est uniquement déterminé.
Soit σ ∈ ΓF . Posons g = ux(σ)

−1. C’est un élément deG∗
AD(F

nr) tel que g−1σG∗(M∗)g =
M∗ d’après (1). Notons P ∗ le sous-groupe parabolique standard de G∗ de composante de
Levi M∗. Alors g−1σG∗(P ∗)g est un sous-groupe parabolique défini sur F nr et de com-
posante de Levi M∗ d’après (1). D’après le (ii) de la proposition 2.2.13, il est conjugué
à P ∗ par un élément de W IF . Tout élément de W IF est représenté par un élément de
G∗(F nr). Il en résulte que σG∗(P ∗) est conjugué à P ∗ par un élément de G∗

AD(F
nr).

Mais P ∗ et σG∗(P ∗) sont standard. Leur conjugaison entrâıne qu’ils sont égaux. Donc
σG∗(P ∗) = P ∗ puis σG∗(M∗) = M∗. Donc M∗ est défini sur F . La définition de M∗ ne
dépend que du choix de l’élément x. Choisissons un autre élément x ∈ G∗(F nr) de sorte
que Ad(x)◦ψ(H) soit encore un Levi standard, que l’on noteM ∗. Posons y = xx−1. Alors
y ∈ G∗(F nr) et yM∗y−1 =M ∗. Les paires (B∗∩M∗, T ∗) et (y−1(B∗∩M ∗)y, y−1T ∗y) sont
deux paires de Borel deM∗ définies sur F nr. Quitte à multiplier y à droite par un élément
de M∗(F nr), on peut supposer qu’elles sont égales. Alors y normalise T ∗ et définit un
élément w ∈ W IF tel que w(M∗) = M∗. Le (i) de la proposition 2.2.13 implique que
M∗ =M ∗. Cela prouve que M∗ est uniquement défini, d’où (2).
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2.3.6 Passage à G∗, le cas stable

Soit H ∈ LnrF . On lui associe comme en 2.3.5 un Levi standard M∗ de G∗ défini sur
F nr. Supposons que M∗ soit défini sur F . Fixons des alcôves Cnr,H , resp. Cnr,M∗

, de
ImmFnr(HAD), resp. de ImmFnr(MAD), conservées par ΓnrF . L’isomorphisme ψx : H →
M∗ est défini grâce au choix d’un élément x ∈ G∗(F nr) que l’on peut, si l’on veut, mul-
tiplier à gauche par un élément de M∗(F nr). On peut donc supposer que l’isomorphisme
d’immeubles ψImmx envoie Cnr,H sur Cnr,M∗

. Fixons un sommet sH ∈ S(C̄nr,H) et posons
sM∗ = ψImmx (sH). On a sM∗ ∈ S(C̄nr,M∗

).

Lemme. (i) Les propriétés suivantes sont équivalentes :
(a) sH ∈ Imm(HAD) et FC

st(hSC,sH(Fq)) 6= {0} ;
(b) M∗ est défini sur F , sM∗ ∈ Imm(M∗

AD) et FC
st(m∗

SC,sM∗
(Fq)) 6= {0}.

Si elles sont vérifiées, les espaces FCst(hSC,sH(Fq)) et FCst(m∗
SC,sM∗

(Fq)) sont iso-
morphes.

(ii) Les propriétés suivantes sont équivalentes :
(a) FCst(hSC(F )) 6= {0} ;
(b) M∗ est défini sur F et FCst(m∗

SC(F )) 6= {0}.
Si elles sont vérifiées, les espaces FCst(hSC(F )) et FC

st(m∗
SC(F )) sont isomorphes.

(iii) Supposons G absolument quasi-simple. Si l’une des propriétés ci-dessus est vérifiée,
M∗

SC est lui aussi absolument quasi-simple.

Remarque. On peut supposer que M∗ est défini sur F : c’est une hypothèse si (i)(b)
ou (ii)(b) est vérifiée ; cela résulte de 2.3.5 (2) si (i)(a) ou (ii)(a) l’est.

Preuve. En vertu du lemme 2.2.8, l’assertion (ii) résulte de (i) appliquée à tous les
sommets sH ∈ S(C̄nr,H). L’assertion (iii) résulte de 2.2.14(1).

Démontrons (i). Si G∗ est simplement connexe et absolument quasi-simple, l’assertion
resulte de [48] 9(3). Remarquons que l’on a de plus : sH , resp. sM∗ est fixé par Aut(Dnr,H

a ),
resp. Aut(Dnr,M∗

a ), cf. [48] 9(4). On va se ramener à ce cas.
On ne perd rien à supposer que G et G∗ sont simplement connexes. On décompose G∗

en produit de groupes ResF ′/F (G
′∗), où F ′ est une extension finie modérément ramifiée

de F et G
′∗ est un groupe quasi-déployé sur F ′. Alors G se décompose conformément en

produit de groupes ResF ′/F (G
′), oùG′ est une forme intérieure de G

′∗. Le groupeH , resp.
M∗, se décompose lui-aussi en produit de groupes ResF ′/F (H

′), resp. ResF ′/F (M
′∗). On

voit qu’il suffit de démontrer l’énoncé pour chacun des facteurs. On peut donc supposer
G∗ = ResF ′/F (G

′∗).
Si F ′ = F , G∗ est absolument quasi-simple et on a vu ci-dessus que le lemme était

vérifié.
Supposons F ′/F totalement ramifié. On a alors ImmFnr(HAD) = ImmF

′nr(H ′
AD)

et ImmFnr(M∗
AD) = ImmF ′nr(M

′∗
AD) et ces identifications sont équivariantes pour les

actions de ΓnrF = ΓnrF ′. L’énoncé se déduit alors du même énoncé (déjà démontré) pour
les groupes H ′ et M

′∗.
En général, soit E la plus grande extension non ramifiée contenue dans F ′. Posons

d = [E : F ]. Posons G
′′∗ = ResF ′/E(G

′∗), G′′ = ResF ′/E(G
′), H ′′ = ResF ′/E(H

′),
M

′′∗ = ResF ′/E(M
′∗). Comme en 2.2.9, on identifie ImmFnr(HAD) à ImmFnr(H ′′

AD)
d,

l’action de FrH étant

(x1, ..., xd) 7→ (FrdH′′(xd), x1, ..., xd−1).
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La chambre Cnr,H s’identifie à (Cnr,H′′

)d et le sommet sH à un d-uple de sommets
(sH,1, ..., sH,d). La condition sH ∈ Imm(HAD) équivaut à sH,1 = ... = sH,d et sH,1 ∈
ImmE(H

′′
AD). Si ces conditions sont vérifiées, on a hSC,sH = ResF

qd
/Fq(h

′′
SC,sH,1

). En par-

ticulier hSC,sH(Fq) = h′′SC,sH,1
(Fqd). De mêmes propriétés valent pour le groupeM∗. L’iso-

morphisme ψImmx se décompose en produit
∏

i=1,...,dψ
Imm
i , où ψImmi est un isomorphisme

de ImmE(H
′′
AD) sur ImmE(M

′′∗
AD) qui envoie C

nr,H′′

sur Cnr,M
′′∗

. On a ψImmi (sH,i) = sM∗,i

pour tout i. L’action des Frobenius n’établit pas de relation entre les ψImmi car ψImmx n’est

pas défini sur F . Toutefois, notons ψ
i,Dnr,H′′

a
la bijection de Dnr,H′′

a sur Dnr,M
′′∗

a déduite

de ψImmi . On a alors ψ
i,Dnr,H′′

a
= δi ◦ ψ1,Dnr,H′′

a
, où δi ∈ Aut(Dnr,M

′′∗

a ). Supposons (i)(a)

vérifiée. Alors, pour tout i, on a sH,i = sH,1 ∈ ImmE(H
′′
AD) et FC

st(h′′SC,sH,i
(Fqd)) 6= {0}.

Appliquons l’énoncé déjà démontré pour H ′′ et M
′′∗ sur E. On en déduit que, pour tout

i, sM∗,i ∈ ImmE(M
′′∗
AD) et FCst(m

′′∗
SC,sM∗,i

(Fqd)) 6= {0}. En identifiant sM∗,i, resp sH,i,

à un sommet du diagramme Dnr,M
′′∗

a , resp. Dnr,H′′

a , on a aussi sM∗,i = ψ
i,Dnr,H′′

a
(sH,i) =

δi ◦ ψ1,Dnr,H′′
a

(sH,1) = δi(sM∗,1). Mais, comme on l’a rappelé ci-dessus, les sommets qui

peuvent intervenir sont fixes par l’action de Aut(Dnr,M
′′∗

a ). Donc sM∗,i = sM∗,1. Jointe
à la relation sM∗,1 ∈ ImmE(M

′′∗
AD), cette égalité entrâıne que sM∗ ∈ Imm(M∗

AD). On
a alors m∗

SC,sM∗
(Fq) = m

′′∗
SC,sM∗,1

(Fqd) et la relation FCst(m
′′∗
SC,sM∗,1

(Fqd)) 6= {0} en-

trâıne FCst(m∗
SC,sM∗

(Fq)) 6= {0}. Cela démontre (i)(b). De plus, FCst(m∗
SC,sM∗

(Fq)) =

FCst(m
′′∗
SC,sM∗,1

(Fqd)) ≃ FCst(h′′SC,sH,1
(Fqd)) = FCst(hSC,sH(Fq)). On démontre de la

même façon que (i)(b) implique (i)(a). �

2.3.7 L’ensemble L∗,st
F,sd

On note L∗,st
F,sd l’ensemble des F -Levi standardM∗ deG∗ tels que FCst(m∗

SC(F )) 6= {0}

(l’indice sd de la notation indique ”standard”). Remarquons que tout élément de L∗,st
F,sd

vérifie la proposition 2.2.13. PourM∗ ∈ L∗,st
F,sd, notonsW

IF (M∗) =WM∗,IF \NormW IF (M
∗).

Le groupe W IF (M∗) agit sur lui-même par Fr-conjugaison : l’action d’un élément w est
w′ 7→ Fr(w)w′w−1. Pour w ∈ W IF (M∗), on note ClFr(w) la classe de Fr-conjugaison de
w.

Soit w ∈ W IF (M∗). Cet élément w agit surX∗(Z(M
∗)0)IF . NotonsX∗(Z(M

∗)0)IF ,w
−1◦Fr

le sous-espace des points fixes de w−1 ◦ Fr dans X∗(Z(M
∗)0)IF . Notons Aw le sous-tore

de Z(M∗)0 dont le groupe de cocaractères est X∗(Z(M
∗)0)IF ,w

−1◦Fr. Notons M∗
w le com-

mutant de Aw dans G∗. Le groupe Aw est un tore déployé sur F nr etM∗
w est un F nr-Levi

de G∗ contenant M∗. Disons que w est G-admissible, resp. Fr-régulier, si et seulement
si ψ−1(M∗

w) est conjugué à un F -Levi de G, resp. M∗
w = G. Un élément Fr-régulier est

évidemment G-admissible. On note W IF (M∗)G−adm, resp. W
IF (M∗)Fr−reg, l’ensemble

des éléments G-admissibles, resp. Fr-réguliers.

Lemme. Soit w ∈ W IF (M∗).
(i) Soit w′ ∈ ClFr(w). Alors w est G-admissible, resp. Fr-régulier, si et seulement

s’il en est de même de w′.
(ii) L’élément w est G-admissible si et seulement s’il existe un F -Levi standard L∗

de G∗ tel que M∗ ⊂ L∗, M∗
min ⊂ L∗ et WL∗,IF (M∗)Fr−reg ∩ ClFr(w) 6= ∅.

Preuve. Soit u ∈ W IF (M∗), posons w′ = Fr(u)wu−1. On vérifie queX∗(Z(M
∗)0)IF ,w

′−1◦Fr

est l’image naturelle de X∗(Z(M
∗)0)IF ,w

−1◦Fr par l’action de u. DoncM∗
w′ = uM∗

wu
−1 (ici
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et dans la suite, on s’autorise à identifier u à un relèvement dans G∗(F nr) qui conserve
T ∗ et M∗). L’assertion (i) en résulte immédiatement.

Grâce à (i), les deux propriétés de w dont (ii) affirme l’équivalence sont invariantes par
Fr-conjugaison. On s’autorise donc à remplacer w par un élément Fr-conjugué. Fixons
un élément X ∈ X∗(Z(M

∗)0)IF ,w
−1◦Fr qui est régulier en ce sens que α(X) 6= 0 pour

toute racine α ∈ Σ(Aw). Notons P
∗
w le sous-groupe parabolique de G∗ engendré par M∗

w

et les sous-espaces radiciels associés aux racines α ∈ Σ(Aw) telles que α(X) > 0. La paire
parabolique (P ∗

w,M
∗
w) est définie sur F nr et M∗

w contient T ∗. Il existe donc une paire pa-
rabolique standard (Q∗, L∗) de G∗ et un élément u ∈ W IF tels que (uP ∗

wu
−1, uM∗

wu
−1) =

(Q∗, L∗). Le groupe uM∗u−1 est un F nr-Levi de L∗ qui contient T ∗. Quitte à multiplier
u à gauche par un élément de WL∗,IF , on peut donc supposer que uM∗u−1 est stan-
dard. D’après la proposition 2.2.13, on a alors uM∗u−1 =M∗ et u définit un élément de
W IF (M∗). Posons w′ = Fr(u)wu−1 et recommençons la construction en remplaçant w

par w′ et X par X ′ = u(X) ∈ X∗(Z(M
∗)0)IF ,w

′−1◦Fr. On voit que la paire (P ∗
w,M

∗
w) est

remplacée par (uP ∗
wu

−1, uM∗
wu

−1), c’est-à-dire (Q∗, L∗). Quitte à effectuer ces remplace-
ments, on peut donc aussi bien supposer que (P ∗

w,M
∗
w) = (Q∗, L∗). Relevons Fr en un

élément de ΓF . Par construction, la paire (P
∗
w,M

∗
w) = (Q∗, L∗) est conservée par w−1◦Fr.

Puisqu’elle est standard, un raisonnement habituel entrâıne qu’elle est conservée par Fr
et par w. Cela entrâıne que (Q∗, L∗) est définie sur F , autrement dit que L∗ est un
F -Levi, et que w ∈ WL∗,IF (M∗). L’égalité M∗

w = L∗ et la définition de M∗
w entrâınent

alors que w ∈ WL∗,IF (M∗)Fr−reg. Supposons que w soit G-admissible. Alors M∗
w = L∗ se

transfère en un F -Levi de G. D’après 2.1.3(2), cela implique M∗
min ⊂ L∗. La conclusion

de (ii) est donc vérifiée.
Inversement, supposons que w vérifie la conclusion de (ii). En remplaçant w par un

élément Fr-conjugué. on peut supposer que w ∈ WL∗,IF (M∗)Fr−reg. Alors M
∗
w = L∗.

Puisque M∗
min ⊂ L∗, ψ−1(L∗) est un Levi standard de G (pour la paire (Pmin,Mmin), cf.

2.1.3) défini sur F , donc un F -Levi de G. Cela prouve que w est G-admissible. �
On note W IF (M∗)G−adm/Fr− conj, resp. W IF (M∗)Fr−reg/Fr− conj, l’ensemble des

classes de Fr-conjugaison dans W IF (M∗)G−adm, resp. W
IF (M∗)Fr−reg.

2.3.8 Les ensembles Lnr,stF et Lnr,stell

On a défini les ensembles LnrF , Lnr,stF et Lnrell, cf. 2.2.14 et 2.3.4. On note Lnr,stell =
Lnrell ∩ Lnr,stF . Rappelons la propriété générale suivante. Soient G1 et G2 deux groupes
réductifs connexes définis sur F . Deux torseurs intérieurs Ψ,Ψ′ : G1 → G2 sont dits
dans la même classe modulo automorphismes intérieurs si et seulement s’il existe g2 ∈
G2 tel que Ψ′ = Ad(g2) ◦ Ψ. Soit Ψ : G1 → G2 un torseur intérieur. Il se déduit de
Ψ un isomorphisme Istcusp(g1(F )) → Istcusp(g2(F )) qui ne dépend que de la classe de Ψ
modulo automorphismes intérieurs. Cet isomorphisme se restreint en un isomorphisme
FCst(g1(F )) → FCst(g2(F )) (c’est une conséquence de la proposition 12 de [44]).

Soit H ∈ Lnr,stF et soit H ′ ∈ LnrF un élément stablement conjugué à H . Fixons
g ∈ G(F nr) tel que H ′ = g−1Hg et gFr(g)−1 ∈ H(F nr). L’automorphisme Ad(g)−1

se restreint en un torseur intérieur de H sur H ′. Il s’en déduit un isomorphisme ιg :
FCst(hSC(F )) → FCst(h′SC(F )). A fortiori, ce dernier espace est non nul etH ′ appartient
à Lnr,stF . Donc l’ensemble Lnr,stF est conservé par la conjugaison stable. D’après 2.3.4(1),
il en est de même de Lnr,stell .

Soit H ∈ Lnr,stF . On a associé à H un F -Levi M∗ de G∗ et un isomorphisme ψx :
H → M∗ défini sur F nr. Le lemme 2.3.6 montre que M∗ appartient à L∗,st

F,sd. Posons
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n = FrG∗(x)u(Fr)−1x−1 ∈ G∗
AD(F

nr). On a l’égalité
(1) FrG∗(ψx(h)) = nψx(FrG(h))n

−1 pour tout h ∈ H(F nr).
Il en résulte que n ∈ NormG∗

AD(Fnr)(M
∗). Les paires de Borel (n(B∗ ∩M∗)n−1, nT ∗n−1)

et (B∗ ∩ M∗, T ∗) sont toutes deux des paires de Borel de M∗ définies sur F nr. Elles
sont conjuguées par un élément de M∗(F nr). On peut donc fixer m ∈M∗(F nr) de sorte
que mn ∈ NormG∗

AD(Fnr)(T
∗). Alors mn définit un élément de W IF , plus précisément de

NormW IF (M
∗). Notons w son image dans W IF (M∗). Montrons que

(2) l’élément w est G-admissible et sa classe de Fr-conjugaison est uniquement
déterminée ; si H ∈ Lnr,stell , w est Fr-régulier.

L’homomorphisme ψx se restreint en un isomorphisme de Z(H)0 sur Z(M∗)0 qui
est défini sur F nr. Il s’en déduit un isomorphisme de X∗(Z(H)0)IF sur X∗(Z(M

∗)0)IF .
D’après (1) et la définition de w, cet isomorphisme entrelace l’action de FrG sur l’espace
de départ avec celle de w−1 ◦ FrG∗ sur celui d’arrivée. A fortiori, il se restreint en un
isomorphisme de X∗(Z(H)0)ΓF sur X∗(Z(M

∗)0)IF ,w
−1◦FrG∗ . On a défini le groupe M∗

w en
2.3.7. Notons LH le commutant de AH dans G. C’est un F -Levi de G et la propriété
précédente entrâıne que ψx(LH) = M∗

w. Donc M∗
w se tranfère en un F -Levi de G, c’est-

à-dire que w est G-admissible. Si H ∈ Lnr,stell , on a LH = G et M∗
w = G∗ donc w

est Fr-régulier. L’élément w dépend uniquement du choix de x. On ne peut changer x
qu’en le multipliant à gauche par un élément de NormG∗(Fnr)(M

∗). On voit qu’une telle
multiplication remplace w par un élément qui lui est Fr-conjugué. Cela prouve (2).

A un élément H ∈ Lnr,stF , on vient d’associer un couple (M∗, ClFr(w)), oùM
∗ ∈ L∗,st

F,sd

et ClFr(w) ∈ W IF (M∗)G−adm/Fr − conj.

Proposition. Cette application se quotiente en une bijection entre l’ensemble des classes
de conjugaison stable dans l’ensemble Lnr,stF , resp. Lnr,stell , et l’ensemble des couples (M∗, ClFr(w))
formés d’un élément M∗ ∈ L∗,st

F,sd et d’une classe ClFr(w) ∈ W IF (M∗)G−adm/Fr − conj,

resp. ClFr(w) ∈ W IF (M∗)Fr−reg/Fr − conj.

Preuve. Conservons notre élément H et les notations afférentes. Soit H ′ ∈ Lnr,stF

un élément stablement conjugué à H . On peut donc fixer g ∈ G(F nr) tel que H ′ =
g−1Hg et gFrG(g)

−1 ∈ H(F nr). Posons x′ = xψ(g). Alors Ad(x′) ◦ ψ(H ′) = M∗. Notre
application associe donc à H ′ le même groupe M∗. L’analogue de n pour H ′ est n′ =
FrG∗(x′)u(Fr)−1x′−1 = FrG∗(x)FrG∗ ◦ ψ(g)u(Fr)−1ψ(g)−1x−1 = FrG∗(x)u(Fr)−1ψ ◦
FrG(g)ψ(g)

−1x−1 = FrG∗(x)u(Fr)−1x−1y = ny, où y = xψ(FrG(g)g
−1)x−1. Puisque

FrG(g)g
−1 ∈ H(F nr), on a y ∈M∗(F nr). Donc l’élément de W IF (M∗) déduit de n′ est le

même que celui déduit de n. Notre application envoie donc H ′ et H sur le même couple
(M∗, ClFr(w)).

Inversement, soit H ′ ∈ Lnr,stF . Supposons que notre application envoie H ′ sur le couple
(M∗, ClFr(w)) associé à H . Fixons x′ ∈ G∗(F nr) tel que Ad(x′) ◦ ψ(H ′) = M∗, po-
sons n′ = FrG∗(x′)u(Fr)−1x′−1 et notons w′ son image dans W IF (M∗). L’hypothèse
signifie que l’on peut fixer v ∈ W IF (M∗) tel que w′ = FrG∗(v)wv−1. Puisque G∗ est
quasi-déployé, l’application NormG∗(Fnr)(M

∗) →W IF (M∗) est surjective. Relevons v en
un élément y ∈ NormG∗(Fnr)(M

∗). L’égalité w′ = FrG∗(v)wv−1 est équivalente à n′ ∈

FrG∗(y)ny−1M∗
ad(F

nr), ou encore FrG∗(x′)u(Fr)−1x′−1 ∈ FrG∗(yx)u(Fr)−1(yx)−1M∗
ad(F

nr).
Posons x′′ = y−1x′. On a encore Ad(x′′)◦ψ(H ′) =M∗ et maintenant FrG∗(x′′)u(Fr)−1x′′−1 ∈
FrG∗(x)u(Fr)−1x−1M∗

ad(F
nr). Posons g = ψ−1(x−1x′′). On a g ∈ G(F nr), H ′ = g−1Hg

et on voit que l’égalité précédente entrâıne gFrG(g)
−1 ∈ H . Puisque c’est un élément

de G(F nr), cela équivaut à gFrG(g)
−1 ∈ H(F nr). Donc H ′ est stablement conjugué à

H . Cela démontre que notre application se quotiente en une application injective de
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l’ensemble des classes de conjugaison stable dans l’ensemble Lnr,stF dans l’ensemble des
couples (M∗, ClFr(w)) indiqués.

Il reste à prouver que notre application est surjective. FixonsM∗ ∈ L∗,st
F,sd et un élément

w ∈ W IF (M∗)G−adm. D’après le lemme 2.3.7, quitte à remplacer w par un élément Fr-
conjugué, on peut fixer un F -Levi standard L∗ de G∗ contenantM∗

min etM∗ de sorte que
w ∈ WL∗,IF (M∗)Fr−reg. On relève w en un élément ẇ ∈ WL∗,IF . Notons σ 7→ σT ∗ l’action
galoisienne sur T ∗. On peut munir le tore T ∗ d’une nouvelle structure galoisienne notée
σ 7→ σẇ définie de la façon suivante. Il existe un unique cocycle w : ΓnrF → WL∗,IF tel
que w(Fr) = ẇ−1. On l’identifie par inflation à un cocycle défini sur ΓF . Alors, pour
σ ∈ ΓF , on pose σẇ = w(σ) ◦ σT ∗ . Notons T ∗

ẇ le tore ainsi défini. L’identité j : T ∗
ẇ → T ∗

est un plongement de T ∗ dans L∗ tel que σ(j) := σT ∗ ◦ j ◦σ−1
ẇ est conjugué à j pour tout

σ ∈ ΓF . D’après [19] corollaire 2.2, il existe un élément y ∈ L∗ tel que Ad(y)−1 ◦ j soit un
plongement de T ∗

ẇ dans L∗ défini sur F . On peut supposer y = π(ysc) avec ysc ∈ L∗
SC(F̄ ),

où π : L∗
SC → L∗ est l’homomorphisme naturel. Fixons une extension finie non ramifiée

de F telle que w soit trivial sur ΓF ′. Par construction de T ∗
ẇ, j est équivariant pour

les actions de ΓF ′. Cela entrâıne que yscσG∗(ysc)
−1 ∈ T ∗

sc pour tout σ ∈ ΓF ′ (ici T ∗
sc est

l’image réciproque de T ∗ dans L∗
SC). Mais T ∗

sc est un tore induit donc tout cocycle de
ΓF ′ dans T ∗

sc est cohomologue au cocycle trivial. Quitte à multiplier ysc à gauche par
un élément de T ∗

sc, on peut donc supposer yscσG∗(ysc)
−1 = 1 pour tout σ ∈ ΓF ′. Alors

ysc ∈ L∗
SC(F

′) et aussi y ∈ L∗(F ′) a fortiori y ∈ L∗(F nr). Dire que Ad(y)−1 ◦ j est un
plongement de T ∗

ẇ dans L∗ défini sur F équivaut à dire que yFrG∗(y)−1 est un élément de
NormL∗(Fnr)(T

∗) dont l’image dans WL∗,IF est ẇ−1. Posons H∗ = y−1M∗y. Ce groupe
est un F nr-Levi de L∗ défini sur F . De l’application Ad(y) se déduit un isomorphisme de
X∗(Z(H

∗)0)IF sur X∗(Z(M
∗)0)IF qui entrelace les actions FrG∗ et w−1 ◦FrG∗. Parce que

w est Fr-régulier dans L∗, on a doncX∗(Z(H
∗)0)ΓF = X∗(Z(L

∗)0)ΓF . Fixons un sous-tore
elliptique maximal T ∗

1 de H∗ défini sur F . L’égalité précédente implique que T ∗
1 est aussi

un sous-tore elliptique maximal de L∗. Un tel tore se tranfère à toute forme intérieure.
On pose L = ψ−1(L∗). C’est un F -Levi standard de G et c’est une forme intérieure de L∗.
On peut donc fixer un sous-tore elliptique maximal T1 de L défini sur F et un élément
z ∈ L∗ de sorte qu’en posant ψz = Ad(z) ◦ ψ, l’isomorphisme ψz se restreigne en un
isomorphisme défini sur F de T1 sur T ∗

1 . Cela entrâıne que zu(σ)σG∗(z)−1 ∈ T ∗
1,ad pour

tout σ ∈ ΓF . En conséquence, on a
(3) pour toute extension algébrique F ′′ de F et pour tout sous-groupe algébrique R∗

de G∗ défini sur F ′′ et contenant T ∗
1 , le sous-groupe R := ψ−1

z (R∗) de G est défini sur F ′′

et ψz se restreint en un isomorphisme défini sur F ′′ de Z(R)0 sur Z(R∗)0.
Posons H = ψ−1

z (H∗). D’après (3), H est défini sur F et ψz se restreint en un isomor-
phisme défini sur F de Z(H)0 sur Z(H∗)0. Donc aussi de AnrH sur AnrH∗ . Puisque H∗ est
le commutant de AnrH∗ , H est le commutant de AnrH . Le commutant d’un tore déployé sur
F nr est un F nr-Levi donc H est un F nr-Levi de L défini sur F . L’égalité X∗(Z(H

∗)0)ΓF =
X∗(Z(L

∗)0)ΓF se transfère par ψ−1
z en l’égalité X∗(Z(H)0)ΓF = X∗(Z(L)

0)ΓF . Dans le cas
où w est Fr-régulier, on a L∗ = G∗, L = G et l’égalité précédente signifie que H appar-
tient à Lnrell. Fixons un sous-groupe parabolique PL∗

de L∗ défini sur F nr et de composante
de Levi H∗. D’après (3), ψ−1

z (PL∗

) est un sous-groupe parabolique de L défini sur F nr et
de composante de Levi H . Puisque ψ est défini sur F nr, le couple (ψ ◦ ψ−1

z (PL∗

), ψ(H))
est encore une paire parabolique de L∗ définie sur F nr. Par construction, c’est l’image de
(PL∗

, H∗) par Ad(z)−1. Les deux paires paraboliques étant toutes deux définies sur F nr

et conjuguées, elles le sont par un élément de L∗(F nr). Cela entrâıne que z ∈ H∗L∗(F nr).
Ecrivons z = h∗z′ avec h∗ ∈ H∗ et z′ ∈ L∗(F nr). On a encore H∗ = ψz′(H). Posons
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x = yz′. Alors x ∈ L∗(F nr) et on a Ad(x)◦ψ(H) =M∗. Posons n = FrG∗(x)u(Fr)−1x−1.
Un calcul simple montre que n ∈ NormG∗

AD(Fnr)(M
∗) et que l’image dans W IF (M∗) de n

est w. On a ainsi trouvé un antécédent H du couple (M∗, ClFr(w)) sauf que nous n’avons
pas prouvé que FCst(hSC(F )) 6= {0}. Mais cela résulte du lemme 2.3.6 compte tenu de
l’hypothèse FCst(m∗

SC(F )) 6= {0}. �

2.3.9 Sur l’action de certains automorphismes

Soit H ∈ Lnr,stF . Soit g ∈ NormG(Fnr)(H). Supposons gFr(g)−1 ∈ H . L’application
Ad(g) se restreint alors en un torseur intérieur de H dans lui-même. Il s’en déduit un
automorphisme ι de FCst(hSC(F )).

Lemme. Cet automorphisme ι est l’identité.

Preuve. Comme dans plusieurs preuves précédentes, on se ramène au cas où G∗ est
simplement connexe et absolument quasi-simple. Introduisons comme en 2.3.5 le torseur
intérieur ψx : G → G∗ dont on a supposé que ψx(H) = M∗. D’après le lemme 2.3.6,
M∗

SC et HSC sont eux-aussi absolument quasi-simples et on a FCst(m∗
SC(F )) 6= {0}.

Introduisons la forme quasi-déployée H∗ de H et un torseur intérieur ψH : H → H∗,
dont on peut supposer qu’il est un isomorphisme sur F nr. Il s’en déduit un isomorphisme
ιψH

: FCst(hSC(F )) → FCst(h∗SC(F )). Posons ι
∗ = ιψH

◦ ι◦ ι−1
ψH

. Il s’agit de voir que ι∗ est

l’identité. Posons δ∗ = ψH ◦Ad(g) ◦ψ−1
H . C’est un torseur intérieur de H∗ dans lui-même

et ι∗ est déduit de δ∗. Fixons une paire de Borel épinglée de H∗ conservée par l’action
galoisienne. On peut écrire δ∗ = Ad(h∗) ◦ θ∗ où h∗ ∈ H∗ et θ∗ conserve la paire de Borel
épinglée. Alors θ∗ est un automorphisme de H∗ défini sur F . L’isomorphisme ι∗ est aussi
celui défini par θ∗. D’après [48] 9(5), ce dernier agit trivialement sur FCst(h∗SC(F )) sauf
dans le cas où H∗

SC est de type (An−1, ram), cf. 2.2.14 pour cette notation. Il suffit donc
de vérifier que, dans le cas où H∗

SC est de ce type, on a θ∗ = 1, autrement dit δ∗ est
un automorphisme intérieur. Le composé ψx ◦ ψ

−1
H est un isomorphisme de H∗ sur M∗

défini sur F nr. Donc M∗
SC est aussi du type (An−1, ram). Posons δM

∗

= ψx ◦ ψ
−1
H ◦ δ∗ ◦

ψH ◦ ψ−1
x . Il suffit encore de montrer que δM

∗

est un automorphisme intérieur. On a
δM

∗

= ψx ◦ Ad(g) ◦ ψ−1
x = Ad(g∗), où g∗ = ψx(g). L’élément g∗ appartient à G∗(F nr) et

normalise M∗. Quitte à le multiplier par un élément de M∗(F nr), on peut supposer qu’il
normalise T ∗. Il lui est associé un élément de W IF (M∗). Il s’agit de prouver que l’action
surM∗ d’un tel élément est intérieure. En utilisant les descriptions de 2.2.14, on voit que
les deux conditions FCst(m∗

SC(F )) 6= {0} et M∗ est de type (An−1, ram) ne peuvent se
produire que dans les deux cas suivants :

(1) G∗ est de type (Am−1, ram) avec m ≥ n et m ≡ n mod 2Z ;
(2) G∗ est de type (E6, ram) ; dans ce cas M∗ est de type A5.
Dans le cas (1), on voit que le groupe W IF (M∗) est engendré par les symétries

élémentaires associées aux sous-groupes de Levi standard L∗ définis sur F nr, contenant
strictement M∗ et minimaux parmi ceux vérifiant ces conditions. Pour un tel groupe, on
a soit L∗

SC = ResE/FSL(2)×M∗
SC , où E est l’extension quadratique ramifiée de F telle

que ΓE agisse trivialement sur D, soit L∗
SC est de type An+1. Dans le premier cas, la

symétrie élémentaire est celle du premier facteur, elle agit trivialement sur M∗. Dans le
deuxième cas, la symétrie élémentaire est le produit des éléments de plus grande longueur
des groupes de Weyl de L∗ et M∗. On voit que cet élément fixe les points du diagramme
de Dynkin de M∗, donc agit sur M∗ par automorphisme intérieur. Dans le cas (2), M∗

est un F nr-Levi propre maximal et W IF (M∗) est réduit à deux éléments. L’élément non
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trivial est l’image dans W IF (M∗) du produit des éléments de plus grande longueur des
groupes de Weyl de G∗ et M∗. En utilisant la description de [6] de ces éléments, on voit
que cette symétrie fixe encore les points du diagramme de Dynkin de M∗, donc agit sur
M∗ par automorphisme intérieur. Cela achève la démonstration. �

Soient H,H ′ ∈ Lnr,stF , supposons que ces groupes sont stablement conjugués. Fixons
g ∈ G(F nr) tel que H ′ = g−1Hg et gFr(g)−1 ∈ H(F nr). Comme on l’a dit en 2.3.8, de
l’automorphisme Ad(g)−1 se déduit un isomorphisme ιg : FC

st(hSC(F )) → FCst(h′SC(F )).
Il est indépendant du choix de g. En effet, on ne peut modifier g qu’en le multipliant
à gauche par un élément n ∈ NormG(Fnr)(H) tel que nFr(n)−1 ∈ H(F nr). On a alors
ιng = ιgιn. Or le lemme précédent dit que ιn est l’identité. On note simplement ιH′,H cet
isomorphisme ιg pour un choix quelconque de g.

2.3.10 Le groupe HsH

On suppose dans ce paragraphe que G est adjoint, simple et quasi-déployé sur F .
Cette dernière hypothèse permet d’identifier G à G∗. On utilise les constructions de 2.1.9.
Soient H ∈ Lnr,stF et x ∈ ImmG(Had). Posons sH = pH(x) et supposons que sH appartient
à Sst(HAD), c’est-à-dire que sH est un sommet de Imm(HAD) et FC

st(hSC,sH(Fq)) 6= {0}.
Puisque G = G∗, la construction de 2.3.5 associe au couple (H, sH) un couple (M, sM),
où M est un F -Levi standard de G et sM ∈ Sst(MAD). Ces deux couples sont conjugués
par un élément de G(F nr). On introduit le sous-ensemble Λ ⊂ ∆nr

a associé en 2.2.16 au
couple (M, sM). Ainsi que tout élément de Imm(G), x est conjugué par un élément de
G(F ) à un élément de C̄.

Lemme. (i) Soit x′ ∈ C̄ un élément conjugué à x par un élément de G(F ). Alors
Λ ⊂ Λ(x′).

(ii) Supposons x ∈ C̄. Alors il existe k ∈ K0,nr
x tel que Ad(k) transporte (H, sH) sur

(MΛ, sΛ). En notant k̄ la réduction de k dans Gx, on a Ad(k̄)(HsH) =MΛ,sΛ.

Preuve. On a dit que les deux couples (H, sH) et (M, sM) étaient conjugués par un
élément de G(F nr). Ils sont en fait conjugués par un élément de GSC(F

nr) : il suffit
d’appliquer la construction de 2.3.5 au groupe GSC et aux F nr-Levi Hsc et Msc. Fixons
g ∈ GSC(F

nr) tel que Ad(g) transporte (H, sH) en (M, sM). Fixons une extension finie
non ramifiée F ′ de F telle que g ∈ GSC(F

′). On a alors gx ∈ ImmG
F ′(Mad) et pM(gx) =

sM . D’après la proposition 2.2.16, on peut fixer g′ ∈ GSC(F
′) tel que Ad(g′) transporte

(M, sM) en (MΛ, sΛ), que g
′gx ∈ C̄nr et que Λ ⊂ Λ(g′gx). Les deux points g′gx et x′ sont

conjugués par un élément de G(F nr) et appartiennent tous deux à C̄nr. D’après 2.1.9(6),
ils sont conjugués par un élément de Ωnr. L’ensemble Λ(x′) est l’image de Λ(g′gx) par
l’action d’un tel élément. D’après 2.2.16(6), Λ est conservé par cette action. Puisque
Λ ⊂ Λ(g′gx), on a donc Λ ⊂ Λ(x′), ce qui prouve (i).

Supposons x ∈ C̄. Reprenons la construction précédente et posons ksc = g′g. On a
ksc ∈ GSC(F

′) et kscx ∈ C̄nr. Deux éléments de C̄nr ne sont conjugués par un élément
de GSC(F

nr) que s’ils sont égaux. Donc kscx = x, d’où ksc ∈ K†,nr
SC,x = K0,nr

SC,x. Notons k
l’image de ksc dans G(F

nr). Alors k ∈ K0,nr
x . Par construction de g′ et g, Ad(k) transporte

(H, sH) sur (MΛ, sΛ). Puisque k fixe x, l’égalité pH(x) = sH entrâıne pMΛ
(x) = sΛ et

Ad(k̄) transporte Hx = HsH sur MΛ,x =MΛ,sΛ. Cela prouve (ii). �
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2.4 Stabilité et espace D(g(F ))

2.4.1 L’espace D(g(F ))

Posons
Dcusp(g(F )) = ⊕s∈S(G)Cnil,cusp(gs(Fq)).

Comme on l’a dit en 2.2.6, l’espace C(gs(Fq)) s’identifie à un sous-espace de C∞
c (g(F )).

L’espace Dcusp(g(F )) est lui-aussi un sous-espace de C∞
c (g(F )) (la somme reste directe

dans cet espace, cf. [47] paragraphe 8). Notons LF l’ensemble des F -Levi de G. Posons

D(g(F )) = ⊕M∈LF
Dcusp(m(F )).

Le groupe G(F ) agit naturellement sur ces espaces par conjugaison, on note Dcusp(g(F ))
et D(g(F )) leurs quotients de coinvariants.

On définit un homomorphisme antilinéaire DG : Dcusp(g(F )) → I(g(F ))∗ par la
formule suivante, pour ϕ ∈ Dcusp(g(F )) et f ∈ C∞

c (g(F )) :

DG
ϕ (f) =

∫

AG(F )\G(F )

∫

g(F )

f(g−1Xg)ϕ̄(X) dX dg.

On étend cette définition en un homomorphisme antilinéaire DG : D(g(F )) → I(g(F ))∗

de la façon suivante. Pour M ∈ LF , on dispose de l’homomorphisme d’induction IndGM :
I(m(F ))∗ → I(g(F ))∗. Pour ϕ ∈ Dcusp(m(F )), on pose DG

ϕ = IndGM(DM
ϕ ). Cet homomor-

phisme DG se quotiente en un homomorphisme antilinéaire DG : D(g(F )) → I(g(F ))∗.
On a

(1) cet homomorphisme DG : D(g(F )) → I(g(F ))∗ est injectif.
Cf. [46] proposition 5.5. On note D̂G le composé de DG et de la transformation de

Fourier dans I(g(F ))∗.
Notons I inst(g(F )) le sous-espace de I(g(F )) formé des éléments dont toutes les

intégrales orbitales stables régulières sont nulles. On a SI(g(F )) = I(g(F ))/I inst(g(F )).
Le dual SI(g(F ))∗ est l’espace des distributions stables. Il s’identifie au sous-espace
des éléments de I(g(F ))∗ qui annulent I inst(g(F )). Rappelons que I inst(g(F )) est inva-
riant par transformation de Fourier et qu’il en est donc de même de SI(g(F ))∗. Notons
Dst(g(F )) le sous-ensemble des d ∈ D(g(F )) tels que DG(d) ∈ SI(g(F ))∗.

On note H le sous-espace des f ∈ C∞
c (g(F )) telles que le support de f̂ soit contenu

dans gtn(F ). On note resH l’homomorphisme de restriction I(g(F ))∗ → H∗. Notons
SH∗ l’image de SI(g(F ))∗ par resH. Pour tout sommet s ∈ Imm(GAD), fixons une
sous-oF -algèbre d’Iwahori is ⊂ ks. Posons

H0 =
∑

s∈S(G)

C(ks/is).

On a H0 ⊂ H et on note resH0,H : H∗ → H0,∗ l’homomorphisme de restriction. On note
I(g(F ))∗ent l’espace des distributions à support dans gent(F ).

Lemme. (i) La restriction à l’espace resH(I(g(F ))
∗
ent) de l’homomorphisme resH0,H est

injective.
(ii) Les homomorphismes resH ◦ D̂G et resH0,H ◦ resH ◦ D̂G sont injectifs.

(iii)Soit d ∈ D(g(F )). Alors resH ◦ D̂G(d) ∈ SH∗ si et seulement si d ∈ Dst(g(F )).
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Preuve. Le (i) est l’une des assertions du théorème 2.1.5 de [8] telle que nous l’avons
reformulée en [47] proposition 7.

Notons I(g(F ))∗tn l’espace des distributions à support dans gtn(F ) et restn : I(g(F ))∗ →
I(g(F ))∗tn l’endomorphisme de restriction à gtn(F ). Par transformation de Fourier, l’in-
jectivité de resH ◦ D̂G équivaut à celle de restn ◦DG. Or par définition, l’image de DG

est formée de distributions à support dans gtn(F ). Donc restn est l’identité sur l’image
de DG. Puisque DG est injectif, il en est de même de restn ◦DG.

Par construction, l’image de D̂G est contenue dans I(g(F ))∗ent. D’après (i), resH0,H est

injective sur l’image de resH ◦ D̂G et la deuxième assertion de (ii) résulte de la première.
Pour (iii), le sens ”si” est évident. Soit d ∈ D(g(F )). Supposons resH ◦ D̂G(d) ∈

SH∗. Fixons S ∈ SI(g(F ))∗ tel que resH ◦ D̂G(d) = resH(S
−) (rappelons que, pour

f ∈ C∞
c (g(F )), on note f− la fonction X 7→ f(−X) ; alors S− est la distribution telle

que S−(f) = S(f−) pour tout f). Alors DG(d) cöıncide avec Ŝ sur gtn(F ). Soit f ∈
I inst(g(F )). Puisque gtn(F ) est un sous-ensemble ouvert et fermé de g(F ) invariant par
conjugaison stable, on peut écrire f = ftn + f ′, où ftn est à support dans gtn(F ), le
support de f ′ ne coupe pas gtn(F ) et ftn, f

′ ∈ I inst(g(F )). Par construction, le support
de DG(d) est contenu dans gtn(F ). Donc DG(d)(f) = DG(d)(ftn) = Ŝ(ftn) et Ŝ(ftn) = 0
puisque Ŝ est stable. Donc DG(d)(f) = 0, ce qui entraine que DG(d) est stable. �

2.4.2 Réduction aux éléments elliptiques

Posons I instcusp(g(F )) = Icusp(g(F ))∩I inst(g(F )). Disons qu’une distribution J ∈ I(g(F ))∗

est stable sur les elliptiques si elle annule I instcusp(g(F )).

Proposition. Soit d ∈ Dcusp(g(F )). Alors D
G(d) est stable si et seulement si DG(d) est

stable sur les elliptiques.

Sous notre hypothèse (Hyp)2(p), l’exponentielle est une bijection de gtn(F ) sur le
sous-ensemble des éléments topologiquement unipotents de G(F ). Alors la proposition
résulte de la proposition 8.3 de [46] descendue à l’algèbre de Lie par l’exponentielle. �

2.4.3 Décomposition selon les Levi

Pour toutM ∈ LF , le normalisateurNormG(F )(M) agit naturellement dansDcusp(m(F )).
On note Dcusp(m(F ))NormG(F )(M) le sous-espace des invariants. Fixons un ensemble de
représentants LF des classes de conjugaison de F -Levi. Posons

(1) D(g(F )) = ⊕M∈LF
Dcusp(m(F ))NormG(F )(M).

Alors l’application naturelle D(g(F )) → D(g(F )) est un isomorphisme.

Lemme. Soit d ∈ D(g(F )), que l’on écrit d = ⊕M∈LdM conformément à la décomposition
(1). Alors d ∈ Dst(g(F )) si et seulement si dM ∈ Dst(m(F )) pour tout M ∈ L.

Preuve. Le sens ”si” est évident, en tenant compte que, pour toutM ∈ L, l’induction
IndGM : I(m(F ))∗ → I(g(F ))∗ préserve la stabilité.

Dans l’autre sens, supposons d ∈ Dst(g(F )). Notons LF (d) l’ensemble des M ∈ L tels
que dM 6= 0 et notons l(d) son nombre d’éléments. On raisonne par récurrence sur l(d). Si
l(d) = 0, dM = 0 pour toutM et la conclusion est claire. Supposons l(d) > 0 et, parmi les
M ∈ LF (d), fixons un élément maximal L. Pour toutM ∈ LF , notons ResGM : I(g(F )) →
I(m(F )) l’application ”terme constant”. Soit fL ∈ Icusp(l(F ))

NormG(F )(L). Parce que L est
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maximal parmi les éléments de LF (d), la filtration habituelle de I(g(F )), cf. [34] I.4.2,
montre qu’il existe f ∈ I(g(F )) tel que ResGM(f) = 0 pour tout M ∈ LF (d), M 6= L,
et ResGL(f) = fL. Supposons de plus fL ∈ I instcusp(l(F ))

NormG(F )(L). Alors on peut supposer
f ∈ I inst(g(F )), cf. [34] I.4.6. Puisque d ∈ Dst(g(F )), on a DG(d)(f) = 0. C’est-à-
dire

∑

M∈LF (d)D
M(dM) ◦ ResGM(f) = 0. Cette expression se réduit à DL(dL)(fL) = 0.

On a supposé fL ∈ I instcusp(l(F ))
NormG(F )(L) mais, puisque dL est supposée invariante par

NormG(F )(L), le résultat s’étend immédiatement à toute fL ∈ I instcusp(l(F )). Donc DL(dL)
est stable sur les elliptiques. Par la proposition 2.4.2, DL(dL) est stable. Posons d′ =
⊕M∈LF (d),M 6=LdM . Puisque DG(d′) = DG(d) − DG(dL), D

G(d′) est encore stable. On a
l(d′) = l(d)− 1 et on applique l’hypothèse de récurrence à d′ : DM(dM) est stable pour
tout M ∈ LF (d) tel que M 6= L. Joint au résultat déjà démontré pour M = L, c’est la
conclusion du lemme. �

2.4.4 Une première description de l’espace Dcusp(g(F ))

Notons Lnr,⋆ell l’ensemble des couples (H, sH) tels que H ∈ Lnrell, sH est un sommet de
Imm(HAD) et FC

HsH (hSC,sH(Fq)) 6= {0}.
Soit (H, sH) ∈ Lnr,⋆ell . Posons s = p−1

H (sH). C’est un sommet de ImmG(Had), cf.
2.1.5(6). D’après 2.1.6, il se déduit de H un F̄q-Levi Hs de Gs qui est isomorphe à HsH .
Puisque sH reste un sommet dans ImmFnr(HAD), le plus grand tore central de Hs est
AnrH,s. Puisque H est défini sur F , Hs est défini sur Fq. Puisque FC

HsH (hSC,sH(Fq)) 6= {0},

on a hSC,sH = hsH ,SC = hs,SC et FCHs
Fq
(hs,SC) 6= ∅. Il en résulte que les sous-groupes

paraboliques de Gs de composante de Levi Hs sont tous conjugués dans Gs, cf. 2.2.3(1).
Alors, le fait que Hs soit défini sur Fq implique qu’il existe un Fq-Levi M̄ de Gs et un
élément g ∈ Gs tel que Hs = g−1M̄g. Posons n = Fr(g)g−1. Alors n ∈ NormGs(M̄).
Notons w son image dans W (M̄). Parce que H appartient à Lnrell, le plus grand sous-tore
de AnrH,s déployé sur Fq est central dans Gs. Cela entrâıne que w ∈ W (M̄)Fr−reg. On est
alors dans la situation de 2.2.5. Fixons un élément XH ∈ AnrH (F ) entier et de réduction
régulière. Notons XH,s sa réduction dans AnrH,s(Fq). Il est régulier, c’est-à-dire que son
commutant dans Gs est Hs. Alors, pour ϕ ∈ FCHsH (hSC,sH(Fq)), on construit comme en
2.2.5 les fonctions ϕXH,s

(que l’on notera simplement ϕXH
) et Qϕ sur gs(Fq). Ce sont des

fonctions cuspidales. L’application ϕ 7→ Qϕ est injective.
Ainsi, au couple (H, sH) ∈ Lnr,⋆ell , on a associé s ∈ S(G) et une application linéaire

injective ϕ 7→ Qϕ de FCHsH (hSC,sH(Fq)) dans Cnil,cusp(gs(Fq)) ⊂ Dcusp(g(F )). Posons

K
⋆
cusp(g(F )) = ⊕(H,sH )∈Lnr,⋆

ell
FCHsH (hSC,sH(Fq)).

Des applications linéaires définies ci-dessus se déduit une application linéaire

j : K⋆
cusp(g(F )) → Dcusp(g(F )).

Cette application n’est pas injective mais vérifie la propriété suivante :

(1) soient (H, sH), (H
′, sH′) ∈ Lnr,⋆ell , ϕ ∈ FCHsH (hSC,sH(Fq)) et ϕ

′ ∈ FC
H′

s
H′ (h′SC,sH′

(Fq)) ;
supposons j(ϕ) = j(ϕ′) ; alors il existe g ∈ G(F ) tel que Ad(g)(H) = H ′ et que l’isomor-
phisme Ad(g) de H sur H ′ transporte sH et ϕ en sH′ et ϕ′.

Preuve. L’égalité j(ϕ) = j(ϕ′) implique que le sommet s de la construction précédente
est le même pour les deux couples (H, sH) et (H

′, sH′). En utilisant 2.2.5, elle implique
aussi qu’il existe x ∈ Gs(Fq) tel que Ad(x)(Hs) = H ′

s et que l’isomorphisme Ad(x) de Hs

sur H ′
s transporte ϕ sur ϕ′. Fixons un sous-tore S de H maximalement déployé sur F
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tel que sH appartienne à l’appartement de Imm(HAD) associé à S et fixons un sous-tore
T de H , défini sur F , maximalement déployé sur F nr et contenant S. Il s’en déduit
des sous-tores Ss ⊂ Ts de Hs définis sur Fq. Le tore Ss est un sous-tore déployé sur Fq
maximal de Hs et Ts est le commutant de Ss dans Hs. On fixe des sous-tores S ′ ⊂ T ′

de H ′ vérifiant des propriétés analogues. Puisque Ad(x)(Hs) = H ′
s, on peut multiplier

x à gauche par un élément de H ′
s(Fq) de sorte que Ad(x)(Ss) = S ′

s. Alors Ad(x) envoie
le commutant Ts de Ss dans Hs sur le commutant T ′

s de S ′
s dans H ′

s. En appliquant le
lemme 2.2.2 de [10], on peut relever x en un élément g ∈ K0

s tel que Ad(g)(T ) = T ′.
On a AnrH ⊂ T et AnrH′ ⊂ T ′. Puisque Ad(x)(Hs) = H ′

s, on a aussi Ad(x)(AnrH,s) = AnrH′,s.
Cette égalité se relève en Ad(g)(AnrH ) = AnrH′ . Puisque H , resp. H ′, est le commutant de
AnrH , resp. AnrH′ , on a aussi Ad(g)(H) = H ′. L’isomorphisme Ad(g) transporte l’image sH
de s dans Imm(HAD) en l’image de gs dans Imm(H ′

AD). Puisque g ∈ K0
s , on a gs = s

et cette image est sH′. Enfin, parce que Ad(x) transporte ϕ sur ϕ′, Ad(g) a la même
propriété. Cela prouve (1).

Inversement, soit s ∈ S(G) et considérons un Fq-Levi M̄ deGs tel que FC
M̄(m̄SC(Fq)) 6=

{0} et un élément w ∈ W (M̄)Fr−reg. On peut fixer un tore T ∈ T nr
max défini sur F tel

que s ∈ AppFnr(T ) et que la réduction Ts de T dans Gs soit un sous-tore maximal et
maximalement déployé de ce groupe contenu dans M̄ . On peut relever w en un élément
de NormGs(M̄) ∩ NormGs(Ts). Fixons gw ∈ Gs tel que gwFr(gw)

−1 ∈ NormGs(Ts) et
se projette sur w−1. Posons T ′

s = g−1
w Tsgw. D’après [10] lemmes 2.2.2 et 2.3.1, on peut

relever T ′
s en un sous-tore T ′ ∈ T nr

max défini sur F et gw en un élément k ∈ K0,nr
s de

sorte que k−1Tk = T ′. On a encore s ∈ AppFnr(T ′). Posons M̄w = g−1
w M̄gw. C’est

un F̄q-Levi de Gs défini sur Fq. Le tore Z(M̄w)
0 se relève naturellement en un sous-

tore T ′
w de T ′ qui est défini sur F . Notons H le commutant de T ′

w. C’est un F nr-
Levi de G qui est défini sur F . On a T ′ ⊂ H . Puisque s ∈ AppFnr(T ′), s appartient
à ImmG

Fnr(Had) et même à ImmG(Had) puisque s ∈ S(G) est fixé par l’action galoi-
sienne. Notons sH son image dans Imm(HAD). D’après 2.1.6(1), sH est un sommet de
ImmFnr(HAD) et on a HsH ≃ Hs = M̄w. Puisque s est un sommet de ImmFnr(HAD),
on a hSC,sH = hsH ,SC = m̄w,SC. D’après la construction de Lusztig, cf. 2.2.5, l’hypothèse
FCM̄(m̄SC(Fq)) 6= {0} implique FCHsH (hSC,sH(Fq)) 6= {0}. On a

(2) le plus grand sous-tore de AnrH déployé sur F est central dans G.
Ce sous-tore se réduit en le plus grand sous-tore de Z(M̄w)

0 déployé sur Fq. A cause
de l’hypothèse que w est Fr-régulier, ce sous-tore est central dans Gs. Puisque s est un
sommet de Imm(GAD), le plus grand sous-tore central dans Gs qui est déployé sur Fq
est la réduction de AG. L’assertion (2) en résulte.

Alors le couple (H, sH) appartient à Lnr,⋆ell . L’homomorphisme ϕ 7→ Qϕ est une injec-
tion de FCHsH (hSC,sH(Fq) = FCM̄w(m̄w,SC(Fq)) dans Cnil,cusp(gs(Fq)). Notons C(s, M̄, w)
son image. Ainsi, à ϕ ∈ C(s, M̄ , w), on peut associer son image inverse
ϕH ∈ FCHsH (hSC,sH(Fq) ⊂ K

⋆
cusp(g(F )). Puisque Cnil,cusp(gs(Fq)) est somme directe des

espaces C(s, M̄ , w) quand (M̄, w) décrit un certain ensemble, cf. 2.2.5, on déduit de cette
construction une application linéaire

j′ : Dcusp(g(F )) → K
⋆
cusp(g(F )).

Elle dépend de plusieurs choix et n’est pas un inverse de j (et de fait les espaces
Dcusp(g(F )) et K

⋆
cusp(g(F )) ne sont pas isomorphes). Toutefois, il résulte des construc-

tions que
(3) j ◦ j′ est l’identité de Dcusp(g(F )).
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Le groupe G(F ) agit naturellement par conjugaison sur K⋆
cusp(g(F )) et Dcusp(g(F )).

On note K⋆
cusp(g(F )) le quotient des coinvariants de K

⋆
cusp(g(F )) et π : K⋆

cusp(g(F )) →
K⋆
cusp(g(F )) la projection. Par construction, j est équivariante pour ces actions. On en

déduit une application linéaire quotient

j : K⋆
cusp(g(F )) → Dcusp(g(F )).

En notant simplement id l’identité de K
⋆
cusp(g(F )) , montrons que

(4) l’image de j′ ◦ j− id est contenue dans Ker(π).
Soient (H, sH) ∈ Lnr,⋆ell et ϕ ∈ FCHsH (hSC,sH(Fq)). En introduisant les termes M̄ et

w de la construction de j(ϕ), on a j(ϕ) ∈ C(s, M̄, w). La construction de son image par
j′ utilise le même sommet s mais peut utiliser un autre Levi M̄ ′ et un autre élément
w′ tels que C(s, M̄ , w) = C(s, M̄ ′, s′). En tout cas, il existe un couple (H ′, sH′) ∈ Lnr,⋆ell

et un élément ϕ′ ∈ FC
H′

s
H′ (h′SC,sH′

(Fq)) de sorte que j′ ◦ j(ϕ) = ϕ′. D’après (3), on a
j(ϕ) = j(ϕ′). Alors (1) nous dit que ϕ′−ϕ ∈ Ker(π), c’est-à-dire (j′◦j−id)(ϕ) ∈ Ker(π).
Cela prouve (4).

Soient φ ∈ Dcusp(g(F )) et g ∈ G(F ). D’après (3), on a j′(g(φ)) = j′(g(j◦j′(φ))). Parce
que j est équivariante, on a aussi j′(g(φ)) = j′ ◦ j(g(j′(φ))). En appliquant (4), on obtient
j′(g(φ)) ∈ Ker(π) + g(j′(φ)). Mais g(j′(φ)) − j′(φ) appartient à Ker(π) par définition
de cet espace, d’où j′(g(φ)) − j′(φ) ∈ Ker(π). Cela entrâıne que l’application π ◦ j′ se
quotiente en une application linéaire j′ : Dcusp(g(F )) → K⋆

cusp(g(F )). Les assertions (3)
et (4) entrâınent que j ◦j′, resp. j′◦j sont les identités de Dcusp(g(F )), resp. K⋆

cusp(g(F )).
C’est-à-dire que

(5) les applications j et j′ sont des isomorphismes inverses l’un de l’autre.

2.4.5 Un calcul de mesures

Le groupe G(F ) agit naturellement par conjugaison dans gSC(F ). Le sous-groupe
AG(F ) agit trivialement. Notons π : GSC → G l’homomorphisme naturel. Le quotient
AG(F )π(GSC(F ))\G(F ) est compact. On le munit de la mesure telle que, pour f ∈
C∞
c (AG(F )\G(F )), on ait l’égalité

(1)

∫

AG(F )π(GSC(F ))\G(F )

∫

GSC(F )

f(π(gsc)x) dgsc dx =

∫

AG(F )\G(F )

f(g) dg.

On pose m(G) = mes(AG(F )π(GSC(F ))\G(F )).
Un groupe complexe diagonalisable est par définition un sous-groupe algébrique d’un

tore complexe. Pour tout tel groupe complexe diagonalisable Y , notons X∗(Y ) le groupe
des homomorphismes algébriques de Y dans C×. De l’injection AG → G se déduit un
homomorphisme Z(Ĝ) → ÂG, puis un homomorphisme b : X∗(ÂG) → X∗(Z(Ĝ)IF )Γ

nr
F .

Son conoyau est fini, notons c0(G) le nombre d’éléments de ce conoyau. Notons AG(F )c,
resp. AnrG (F )c, le plus grand sous-groupe compact de AG(F ), resp. A

nr
G (F ).

Lemme. On a l’égalité m(G) = c0(G)mes(A
nr
G (F )c)mes(AG(F )c)

−1.

Preuve. Fixons un sommet s ∈ Imm(GAD). Notons f0 la fonction caractéristique de
K0
s dans G(F ). Définissons f ∈ C∞

c (AG(F )\G(F )) par

f(g) =

∫

AG(F )

f0(ag) da.
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L’intersection de AG(F ) et de K0
s est AG(F )c. Alors f est la fonction caractéristique

de AG(F )K
0
s , multipliée par mes(AG(F )c). Appliquons à f la relation (1). Le membre

de droite vaut mes(K0
s ). Du côté gauche, l’intégrale en x est à support dans l’image

naturelle de K0
s dans AG(F )π(GSC(F ))\G(F ). Pour x ∈ K0

s , le support de la fonction
gsc 7→ f(π(gsc)x) est K

0
SC,s : ce groupe est clairement dans le support et un élément dans

le support agit sur Imm(GAD) en fixant le sommet s, donc appartient à K0
SC,s. Cette

fonction est donc la fonction caractéristique de K0
SC,s multipliée par mes(AG(F )c) et son

intégrale vaut mes(K0
SC,s)mes(AG(F )c). On en déduit l’égalité

(2) mes(AG(F )π(GSC(F ))\AG(F )π(GSC(F ))K
0
s )mes(K

0
SC,s)mes(AG(F )c) = mes(K0

s ),

la première mesure étant prise dans le groupe AG(F )π(GSC(F ))\G(F ).
Introduisons les homomorphismes de Kottwitz wG : G(F ) → X∗(Z(Ĝ)IF )Γ

nr
F et wAG

:

AG(F ) → X∗(ÂG). Ils sont surjectifs et s’inscrivent dans un diagramme commutatif

(3)
AG

wAG→ X∗(ÂG)
↓ ↓ b

G(F )
wG→ X∗(Z(Ĝ)IF )Γ

nr
F

Montrons que
(4) π(GSC(F ))K

0
s = Ker(wG).

Notons F̂ nr le complété de F nr. L’homomorphisme wG est la restriction à G(F ) d’un
homomorphisme ŵnrG : G(F̂ nr) → X∗(Z(Ĝ)IF ). Le groupe K0

s a un analogue sur le corps
de base F̂ nr que l’on note K̂0,nr

s . D’après [14] lemme 17, on a l’égalité π(GSC(F̂
nr))K̂0,nr

s =
Ker(ŵnrG ). Il suffit donc de démontrer que (π(GSC(F̂

nr))K̂0,nr
s )∩G(F ) = π(GSC(F ))K

0
s .

Soient gsc ∈ GSC(F̂
nr) et k ∈ K̂0,nr

s , supposons π(gsc)k ∈ G(F ). Pour σ ∈ ΓnrF ,
on a π(σ(gsc))σ(k) = π(gsc)k, d’où π(g−1

sc σ(gsc)) = kσ(k)−1. L’image réciproque dans
GSC(F̂

nr) de K̂0,nr
s est le groupe analogue K̂0,nr

SC,s et g−1
sc σ(gsc) appartient à ce groupe.

Alors l’application σ 7→ g−1
sc σ(gsc) est un cocycle à valeurs dans K̂0,nr

SC,s. Un tel cocycle est

un cobord, essentiellement d’après le théorème de Lang. On peut donc fixer ksc ∈ K̂0,nr
SC,s de

sorte que g−1
sc σ(gsc) = kscσ(ksc)

−1 pour tout σ ∈ ΓnrF . Cela équivaut à gscksc = σ(gscksc), ce
qui implique gscksc ∈ GSC(F ). On a π(gsc)k = π(g′sc)k

′, où g′sc = gscksc et k
′ = π(ksc)

−1k.
On a k′ ∈ K̂0,nr

s . Par hypothèse π(gsc)k appartient à G(F ) et on vient de voir que g′sc
appartient à GSC(F ). Donc k′ appartient à K0

s . L’égalité π(gsc)k = π(g′sc)k
′ montre que

cet élément appartient à π(GSC(F ))K
0
s , ce qui achève la preuve de (4).

On déduit aisément de (4) que le conoyau de l’injection

AG(F )π(GSC(F ))\AG(F )π(GSC(F ))K
0
s → AG(F )π(GSC(F ))\G(F )

a même nombre d’éléments que X∗(Z(Ĝ)IF )Γ
nr
F /wG(AG(F )). D’après le diagramme (3),

c’est aussi le nombre d’éléments du conoyau de b, c’est-à-dire c0(G). On en déduit l’égalité

(5) mes(AG(F )π(GSC(F ))\AG(F )π(GSC(F ))K
0
s ) = m(G)c0(G)

−1.

L’immeuble du groupe adjoint de AnrG est réduit à un unique point, notons-le σ. On
en déduit des sous-groupes parahoriques dans AnrG (F nr) et dans AnrG (F ) que l’on note
simplement K0,nr

σ et K0
σ, un groupe AnrG,σ sur Fq et son algèbre de Lie anrG,σ. On a l’égalité

K0
σ = AnrG (F )c. On a aussi K0,nr

σ = AnrG (F nr) ∩ K0,nr
s et ce groupe a même projection

dans Gs que Z(G)
0(F nr) ∩K0,nr

s . On en déduit l’égalité

(6) gs = gSC,s ⊕ anrG,σ.
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Par définition de nos mesures, on a les égalités

mes(K0
s ) = |Gs(Fq)||gs(Fq)|

−1/2,

mes(K0
SC,s) = |GSC,s(Fq)||gSC,s(Fq)|

−1/2.

Fixons une paire de Borel (Bs, Ts) deGs conservée par l’action galoisienne. On a |Gs(Fq)| =
|Ts(Fq)|PGs(q), où PGs est le polynôme de Poincaré de Gs. Il y a un homomorphisme na-
turel πs : GSC,s → Gs, notons TSC,s l’image réciproque de Ts. On a de même |GSC,s(Fq)| =
|TSC,s(Fq)|PGSC,s

(q). Les polynômes PGs et PGSC,s
sont égaux. D’après (6), on a

X∗,Q(Ts) = X∗,Q(TSC,s)⊕X∗,Q(A
nr
G,σ).

Pour tout tore T défini sur Fq, |T (Fq)| est égal à la valeur absolue du déterminant de
l’action de 1− qFr agissant sur X∗,Q(T ), cf. [7] proposition 3.2.2. On en déduit l’égalité
|Ts(Fq)| = |TSC,s(Fq)||AnrG,σ(Fq)|. Toujours d’après (6), on a |gs(Fq)| = |gSC,s(Fq)||anrG,σ(Fq)|.
En mettant ces calculs bout-à-bout, on obtient

(7) mes(K0
s ) = mes(K0

SC,s)|A
nr
G,σ(Fq)||a

nr
G,σ(Fq)|

−1/2

= mes(K0
SC,s)mes(K

0
σ) = mes(K0

SC,s)mes(A
nr
G (F )c).

Le lemme résulte de (2), (5) et (7). �
Pour J ∈ I(gSC(F ))

∗ et f ∈ C∞
c (gSC(F )), posons

invG(J)(f) =

∫

AG(F )π(GSC(F ))\G(F )

J(gf) dg,

où gf est la fonction X 7→ f(g−1Xg). Cela définit une application linéaire invG de
I(gSC(F ))

∗ dans lui-même dont l’image est formée de distributions invariantes par l’ac-
tion de G(F ). Remarquons que, pour une distribution J invariante par cette action, on
a invG(J) = m(G)J .

En particulier, pour ϕ ∈ Dcusp(gSC(F )), on a défini une distributionDGSC
ϕ ∈ I(gSC(F ))

∗.
On note DG

ϕ son image par invG.

2.4.6 Description des distributions associées aux éléments de K
⋆
cusp(g(F ))

Soient (H, sH) ∈ Lnr,⋆ell et ϕ ∈ FCHsH (hSC,sH(Fq)). En 2.4.4, on a associé à ces données
un sommet s ∈ Imm(GAD) et une fonction Qϕ ∈ Cnil,cusp(gs(Fq)). On en déduit une
distribution DG

Qϕ
∈ I(g(F ))∗. Nous allons décrire cette distribution de sorte que le point

s n’apparaisse pas. Fixons un élément XH ∈ AnrH (F ) entier et de réduction régulière. La
fonction ϕ peut être considérée comme une fonction sur kHSC

sH
invariante par translations

par kHSC ,+
sH

. On l’étend en une fonction sur hSC(F ) par 0 hors de kHSC
sH

. On obtient un
élément de FC(hSC(F )). D’où une distribution DHSC

ϕ ∈ I(hSC(F ))
∗ puis, par le procédé

décrit en 2.4.5, une distribution DH
ϕ ∈ I(hSC(F ))

∗. Pour f ∈ C∞
c (g(F )), notons f|XH+hSC

la fonction sur hSC(F ) définie par Y 7→ f(XH + Y ). On pose

DG
XH ,ϕ

(f) =

∫

H(F )\G(F )

DH
ϕ ((

gf)|XH+hSC
) dg.

L’intégrale est à support compact d’après 2.3.1(5). Posons

c = q−dim(Anr
H )/2mes(K0

s )mes(K
H,0
sH

)−1.
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Proposition. La distribution DG
Q−

ϕ
est égale à la restriction à gtn(F ) de cD̂

G
XH ,ϕ

.

Preuve. On reprend la construction de 2.2.5 pour le groupe Gs et Mw = Hs. On peut
supposer que l’élément Xw est la réduction X̄H de XH dans gs(Fq). On a construit les

fonctions ϕ♮Xw
et ϕXw que l’on note ϕ♮

X̄H
et ϕX̄H

. La fonction Qϕ est la restriction à

gs,nil(Fq) de ϕ̂X̄H
, cf. 2.2.5(7). A cause de la conjugaison complexe que l’on a introduite

dans la définition de l’application DG, DG
Q−

ϕ
est égale à la restriction à gtn(F ) de D̂

G
ϕX̄H

.

Calculons la distribution DG
ϕX̄H

.

Pour plus de précision, notons ϕg

X̄H
la fonction sur g(F ) issue de ϕX̄H

qui, elle, vit

sur gs(Fq). Pour toute f ∈ C∞
c (g(F )), posons

Λ(f) =

∫

g(F )

f(Y )ϕ̄g

X̄H
(Y ) dY.

Par définition,

(1) DG
ϕX̄H

(f) =

∫

AG(F )\G(F )

∫

g(F )

f(g−1Y g)ϕ̄g

X̄H
(Y ) dY dg =

∫

AG(F )\G(F )

Λ(gf) dg.

Notons fs la fonction sur gs(Fq) telle que, pour Z ∈ ks, on ait fs(Z̄) =
∫

k+s
f(Z+Y ) dY ,

où Z̄ est la réduction de Z. Par définition de ϕg

X̄H
, on a

Λ(f) =
∑

Z∈gs(Fq)

fs(Z)ϕ̄X̄H
(Z),

|HsH(Fq)|
−1

∑

Z∈gs(Fq)

∑

g∈Gs(Fq)

fs(Z)ϕ̄
♮

X̄H
(g−1Zg)

= |HsH(Fq)|
−1

∑

Z∈gs(Fq)

∑

g∈Gs(Fq)

fs(gZg
−1)ϕ̄♮

X̄H
(Z).

Par définition de ϕ♮
X̄H

, on obtient

Λ(f) = |HsH(Fq)|
−1

∑

Z∈hSC,sH
(Fq)

∑

g∈Gs(Fq)

fs(g(X̄H + Z)g−1)ϕ̄(Z).

En utilisant l’égalité mes(K0
s ) = |Gs(Fq)|mes(k+s ), on voit que, pour tout Y ∈ gs(Fq), on

a l’égalité
∑

g∈Gs(Fq)

fs(gY g
−1) = mes(k+s )

−1

∫

K0
s

(kf)s(Y ) dk.

L’égalité précédente devient

Λ(f) = |HsH(Fq)|
−1mes(k+s )

−1
∑

Z∈hSC,sH
(Fq)

∫

K0
s

(kf)s(X̄H + Z)ϕ̄(Z) dk,

ou encore

(2) Λ(f) = |HsH(Fq)|
−1mes(k+s )

−1
∑

Z∈k
HSC
sH

\k
HSC,+
sH

∫

K0
s

(kf)s(X̄H + Z̄)ϕ̄(Z̄) dk.
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Soit Z ∈ kHsH ∩ htn(F ). Posons

JZ(f) =

∫

K+
s

∫

k
H,+
sH

kf(XH + Z + Y )) dY dk.

Pour tout réel r, introduisons la fonction f [r] définie par

f [r](X) = mes(ks,r)
−1

∫

ks,r

f(X + U) dU

pour tout X ∈ g(F ). Montrons que
(3) on a l’égalité JZ(f) = JZ(f [r]) pour tout réel r > 0.
Pour r assez grand, f est invariante par translations par ks,r, donc f [r] = f d’où

l’égalité ci-dessus. On sait que les sauts de l’application r 7→ ks,r forment un sous-ensemble
discret de R. On peut raisonner par récurrence descendante sur ces sauts et il suffit de
prouver que JZ(f [r]) = JZ(f [r+]) pour tout r > 0, où on note f [r+] = f [r + ǫ] pour
ǫ > 0 assez petit. Fixons r > 0. On peut aussi bien remplacer f par f [r+]. On est ramené
à prouver que

(4) si f est invariante par translations par ks,r+, on a JZ(f [r]) = JZ(f).
Pour k ∈ K0

s , on a

k(f [r])(X) = f [r](k−1Xk) =

∫

ks,r

f(k−1Xk + U) dU.

Par le changement de variables U 7→ k−1Uk, c’est égal à
∫

ks,r

f(k−1Xk + k−1Uk) dU =

∫

ks,r

kf(X + U) dU = (kf)[r](X).

On en déduit

JZ(f [r]) = mes(ks,r)
−1

∫

K+
s

∫

k
H,+
sH

∫

ks,r

kf(XH + Z + Y + U) dU dY dk.

La propriété suivante se déduit de [17] lemme 2.2.4 :
soit U ∈ ks,r ; alors il existe kU ∈ Ks,r et VU ∈ kHsH ,r de sorte que XH + Z + U =

k−1
U (XH + Z + VU)kU .

On applique cette propriété à l’élément U intervenant dans l’expression ci-dessus de
JZ(f [r]). On obtient

kf(XH +Z + Y +U) = kf(k−1
U (XH +Z + VU)kU + Y ) = kUkf(XH +Z + VU + kUY k

−1
U ).

Parce que Y ∈ kH,+sH
⊂ ks,0+ et kU ∈ Ks,r, on a kUY k

−1
U − Y ∈ ks,r+. Puisque f et donc

aussi kUkf , est invariante par translation par ks,r+, on peut remplacer kUY k
−1
U par Y

dans l’expression ci-dessus :

kf(XH + Z + Y + U) = kUkf(XH + Z + VU + Y ).

D’où

JZ(f [r]) = mes(ks,r)
−1

∫

K+
s

∫

k
H,+
sH

∫

ks,r

kUkf(XH + Z + VU + Y ) dU dY dk
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= mes(ks,r)
−1

∫

ks,r

∫

K+
s

∫

k
H,+
sH

kUkf(XH + Z + VU + Y ) dY dk dU.

Par les changements de variables Y 7→ Y − VU et k 7→ k−1
U k, on en déduit

JZ(f [r]) = mes(ks,r)
−1

∫

ks,r

∫

K+
s

∫

k
H,+
sH

kf(XH + Z + Y ) dY dk dU

= mes(ks,r)
−1

∫

ks,r

JZ(f) dU = JZ(f).

Cela prouve (4), d’où (3).
Montrons que

(5) fs(X̄H + Z̄) = mes(kH,+sH
)−1JZ(f).

D’après (3), on a

JZ(f) = JZ(f [0+]) =

∫

K+
s

∫

k
H,+
sH

k(f [0+])(XH + Z + Y )) dY dk.

Parce que XH + Z ∈ ks et Y ∈ kH,+sH
⊂ k+s , et parce que f [0+] est invariante par

translations par k+s , on voit que k(f [0+])(XH + Z + Y )) = f [0+](XH + Z) pour tous
k ∈ K+

s et Y ∈ kH,+sH
. D’où

JZ(f) = mes(K+
s )mes(k

H,+
sH

)f [0+](XH + Z).

Il résulte des définitions que

f [0+](XH + Z) = mes(k+s )
−1fs(X̄H + Z̄) = mes(K+

s )
−1fs(X̄H + Z̄).

L’assertion (5) en résulte.
Dans le membre de droite de (2), on peut limiter la somme en Z aux éléments de

kHSC
sH

∩ htn(F ) puisque ϕ est à support nilpotent. On applique alors (5) à la fonction kf .
D’où

Λ(f) = c1
∑

Z∈k
HSC
sH

/k
HSC,+
sH

∫

K0
s

JZ(
kf)ϕ̄(Z̄) dk

= c1
∑

Z∈k
HSC
sH

/k
HSC,+
sH

∫

K0
s

∫

K+
s

∫

k
H,+
sH

k′kf(XH + Z + Y )ϕ̄(Z̄) dY dk′ dk.

où
c1 = |HsH(Fq)|

−1mes(k+s )
−1mes(kH,+sH

)−1 = mes(k+s )
−1mes(KH,0

sH
)−1.

L’intégrale sur K+
s est absorbée par celle sur K0

s , elle est remplacée par la multiplication
par mes(K+

s ) = mes(k+s ). On peut remplacer ϕ̄(Z̄) par ϕ̄hSC(Z), où ϕhSC est la fonction
sur hSC(F ) déduite de ϕ. On a l’égalité kH,+sH

= z(H)tn(F )⊕ kHSC ,+
sH

. On peut remplacer
l’intégrale en Y par une double intégrale en X ′ ∈ z(H)tn(F ) et Z

′ ∈ kHSC ,+
sH

. La somme
en Z et l’intégrale en Z ′ se reconstituent en une intégrale sur kHSC

sH
. On peut aussi bien

intégrer sur tout hSC(F ) puisque ϕhSC(Z) est nul si Z 6∈ kHSC
sH

.On obtient

Λ(f) = mes(KH,0
sH

)−1

∫

K0
s

∫

z(H)tn(F )

∫

hSC(F )

kf(XH +X ′ + Z)ϕ̄hSC(Z) dZ dX ′ dk.
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Dans le membre de droite de (1), on applique l’égalité précédente à la fonction gf .
L’intégrale sur K0

s est absorbée par celle sur AG(F )\G(F ) et on obtient

DG
ϕX̄H

(f) = c2

∫

AG(F )\G(F )

∫

z(H)tn(F )

∫

hSC(F )

gf(XH +X ′ + Z)ϕ̄hSC(Z) dZ dX ′ dg,

où
c2 = mes(K0

s )mes(K
H,0
sH

)−1.

On peut décomposer l’intégrale sur AG(F )\G(F ) en une double intégrale surH(F )\G(F )
et AH(F )\H(F ) (rappelons que AH = AG puisque H est elliptique). Parce que ϕhSC est
très cuspidale, l’intégrale sur AH(F )\H(F ) est à support compact et il en est manifes-
tement de même de la double intégrale sur AH(F )\H(F ) et z(H)tn(F ). On peut donc
permuter ces deux intégrales. Alors, puisque ϕhSC est à support dans hSC,tn(F ), la pro-
priété (5) de 2.3.1 montre que la double intégrale sur H(F )\G(F ) et z(H)tn(F ) est à
support compact. On les permute, puis on reconstitue les deux intégrales intérieures en
une intégrale sur AG(F )\G(F ). On obtient

(6) DG
ϕX̄H

(f) = c2

∫

z(H)tn(F )

DG
XH+X′,ϕ(f),

où

DG
XH+X′,ϕ(f) =

∫

AG(F )\G(F )

∫

hSC(F )

gf(XH +X ′ + Z)ϕ̄hSC(Z) dZ dg.

Dans le cas X ′ = 0, on peut récrire

DG
XH ,ϕ

(f) =

∫

H(F )\G(F )

∫

AH(F )\H(F )

∫

hSC(F )

hgf(XH + Z)ϕ̄hSC(Z) dZ dh dg,

=

∫

H(F )\G(F )

DH
ϕ ((

gf)XH+hSC
) dg.

C’est bien la définition que l’on a donnée au début du paragraphe.
Montrons que :
(7) pour f ∈ H, DG

XH+X′,ϕ(f) ne dépend pas de X ′ ∈ z(H)tn(F ).

Puisque ϕhSC est à support topologiquement nilpotent, DG
XH+X′,ϕ est une distribution

à support entier. D’après le (i) de la proposition 2.4.1, il suffit de prouver queDG
XH+X′,ϕ(f)

ne dépend pas de X ′ quand f ∈ H0. On peut donc fixer un sommet x ∈ Imm(GAD) et
supposer que f est à support dans kx et est invariante par une sous-oF -algèbre d’Iwahori
de kx, a fortiori par k+x . Soit g ∈ G(F ) tel que l’intégrale intérieure dans la définition
de DG

XH+X′,ϕ(f) soit non nulle. Alors le support de gf doit contenir un élément de la
forme XH +Z ′ avec Z ′ ∈ htn(F ). Le support de

gf est contenu dans kgx. Le lemme 2.3.3
entrâıne que gx appartient à ImmG(Had). Pour un tel point, on a z(H)tn(F ) ⊂ k+gx. Mais
gf est invariante par ce réseau, donc invariante par translation par X ′. Cet élément X ′

disparâıt donc de l’intégrale. Cela démontre (7).
En conséquence, la formule (6) entrâıne
(8) on a l’égalité DG

ϕX̄H
(f) = cDG

XH ,ϕ
(f) pour tout f ∈ H,

où
c = mes(z(H)tn(F ))mes(K

0
s )mes(K

H,0
sH

)−1.

Pour tout tore T défini sur F , la définition de nos mesures implique que mes(ttn(F )) =
q−dim(Tnr)/2, où T nr est le plus grand sous-tore de T déployé sur F nr. Donc c côıncide avec
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la définition que l’on a donnée avant l’énoncé. Dire que deux distributions cöıncident sur
H revient à dire que leurs transformées de Fourier côıncident sur gtn(F ). Puisque D

G
Q−

ϕ

est précisément la restriction à gtn(F ) de D̂
G
ϕX̄H

, (8) entrâıne l’égalité de l’énoncé. �

2.4.7 Expression intégrale de DG
XH ,ϕ

On note greg(F )/conj l’ensemble des classes de conjugaison par G(F ) dans l’ensemble
greg(F ). Il est naturellement muni d’une structure de variété analytique sur F et d’une
mesure de sorte que, pour tout sous-tore maximal T de G défini sur F , l’application
naturelle t(F ) ∩ greg(F ) → greg(F )/conj soit localement un isomorphisme analytique
et préserve localement les mesures. Pour f ∈ C∞

c (g(F )), l’application X 7→ IG(X, f)
définie sur greg(F ) se quotiente en une application définie sur greg(F )/conj. La formule
suivante est une façon d’énoncer la classique formule de Weyl :

(1)

∫

g(F )

f(X) dX =

∫

greg(F )/conj

IG(X, f)dG(X)1/2 dX.

On note gSC,reg(F )/G − conj l’ensemble des classes de conjugaison par G(F ) dans
l’ensemble gSC,reg(F ). Il est lui aussi naturellement muni d’une structure de variété ana-
lytique sur F . La projection naturelle τ : gSC,reg(F )/conj → gSC,reg(F )/G− conj est un
isomorphisme local à fibres finies. On munit l’ensemble d’arrivée de la mesure telle que
τ préserve localement les mesures. Pour f ∈ C∞

c (gSC(F )) et X ∈ gSC,reg(F )/G − conj,
on pose IG(X, f) =

∑

X′∈τ−1(X) I
GSC(X ′, f). Soit X ∈ gSC,reg(F ), notons T son commu-

tant dans G. Il résulte de la définition de nos mesures que l’injection Tsc(F )\GSC(F ) →
T (F )\G(F ) préserve les mesures. On en déduit la formule à laquelle on s’attend :

IG(X, f) = dG(X)1/2
∫

T (F )\G(F )

f(g−1Xg) dg.

Pour f ∈ C∞
c (gSC(F )), la formule (1) appliquée au groupe GSC et les définitions

entrâınent
∫

gSC(F )

f(X) dX =

∫

gSC,reg/G−conj

IG(X, f)dG(X)1/2 dX.

Soit H ∈ Lnrell et soit ϕ ∈ FCH(hSC(F )). On a défini la distribution DHSC
ϕ . Elle

est localement intégrable d’après Harish-Chandra. On note eHSC
ϕ la fonction associée.

Puisque, par hypothèse, ϕ est invariante par conjugaison par H(F ), cette fonction eHSC
ϕ

est invariante par conjugaison par H(F ). Pour toute f ∈ C∞
c (hSC(F )), on a l’égalité

DHSC
ϕ (f) =

∫

hSC,reg(F )/H−conj

IH(Y, f)eHSC
ϕ (Y )dH(Y )1/2 dY.

En se rappelant la définition de DH
ϕ (f), on obtient

DH
ϕ (f) =

∫

hSC,reg(F )/H−conj

IH(Y, f)eHϕ (Y )d
H(Y )1/2 dY,

où eHϕ (Y ) = m(H)eHSC
ϕ (Y ). Puisque ϕ est à support dans hSC,tn(F ), la fonction eHϕ est à

support dans l’image de hSC,tn(F ) ∩ hSC,reg(F ) dans hSC,reg(F )/H − conj. Notons cette
image hSC,reg,tn(F )/H − conj.
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Lemme. Pour toute f ∈ C∞
c (g(F )), on a l’égalité

DG
XH ,ϕ

(f) =

∫

hSC,reg(F )/H−conj

IG(XH + Y, f)eHϕ (Y )d
G(XH + Y )1/2 dY.

Preuve. On a

DG
XH ,ϕ

(f) =

∫

H(F )\G(F )

DH
ϕ ((

gf)|XH+hSC
) dg

d’où

(1) DG
XH ,ϕ

(f) =

∫

H(F )\G(F )

∫

hSC,reg(F )/H−conj

IH(Y, (gf)|XH+hSC
)eHϕ (Y )d

H(Y )1/2 dY dg.

D’après la propriété de support de eHϕ et d’après 2.3.1(5), il existe un sous-ensemble com-
pact ω ⊂ H(F )\G(F ) tel que IH(Y, (gf)|XH+hSC

) = 0 pour tout Y ∈ hSC,reg,tn(F )/H −
conj et pour tout g 6∈ ω. La double intégrale ci-dessus est donc absolument convergente
et on peut intervertir les intégrations. Pour Y ∈ hSC,reg,tn(F )/H − conj, on a
∫

H(F )\G(F )

IH(Y, (gf)|XH+hSC
) dg = dH(Y )1/2

∫

H(F )\G(F )

∫

HY (F )\H(F )

(gf)(XH+h
−1Y h) dh dg

= dH(Y )1/2
∫

H(F )\G(F )

∫

HY (F )\H(F )

f(g−1h−1(XH + Y )hg) dh dg.

On aHY = GXH+Y . La double intégrale se reconstitue en une intégrale sur GXH+Y (F )\G(F ).
On a aussi dH(Y )1/2 = dG(XH + Y )1/2 d’après 2.3.1(3). On obtient

∫

H(F )\G(F )

IH(Y, (gf)|XH+hSC
) dg = IG(XH + Y, f).

En utilisant encore une fois l’égalité dH(Y )1/2 = dG(XH+Y )1/2, l’égalité (1) devient celle
de l’énoncé. �

2.4.8 Une deuxième description de l’espace DG(Dcusp(g(F )))

On a défini l’espace

K
⋆
cusp(g(F )) = ⊕(H,sH )∈Lnr,⋆

ell
FCHsH (hSC,sH(Fq)),

et son quotient des coinvariants K⋆
cusp(g(F )) par l’action de G(F ). Posons

Kcusp(g(F )) = ⊕H∈Lnr
ell
FCH(hSC(F )).

De nouveau, le groupe G(F ) agit naturellement sur cet espace et on note Kcusp(g(F ))
le quotient des coinvariants. Il y a un homomorphisme naturel surjectif K⋆

cusp(g(F )) →
Kcusp(g(F )) : on envoie chaque sous-espace FCHsH (hSC,sH(Fq)) dans FC(hSC(F )) puis
on projette sur le sous-espace FCH(hSC(F )) des invariants par H(F ). Il est clair que,
par passage aux coinvariants par G(F ), cet homomorphisme devient un isomorphisme
de K⋆

cusp(g(F )) sur Kcusp(g(F )).
Pour tout H ∈ Lnrell, fixons un élément XH ∈ AnrH (F ) entier et de réduction régulière.

On définit l’application antilinéaire

kG : Kcusp(g(F )) → I(g(F ))∗
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telle que, pour H ∈ Lnrell et ϕ ∈ FCH(hSC(F )), k
G(ϕ) = DG

XH ,ϕ
. Cette application

dépend du choix des XH . Pour ϕ ∈ K(g(F )), notons kG(ϕ) la restriction à gtn(F ) de la

transformée de Fourier k̂
G
(ϕ) de kG(ϕ). On obtient une application antilinéaire

kG : Kcusp(g(F )) → I(g(F ))∗.

La proposition 2.4.6 et l’isomorphisme 2.4.4(1) entrâınent que kG ne dépend plus des
choix et qu’elle se quotiente en un isomorphisme antilinéaire encore noté

(1) kG : Kcusp(g(F )) ≃ DG(Dcusp(g(F ))).

2.4.9 Un premier résultat d’instabilité

Pour G′ ∈ Endoell(G), notons I(g(F ))
∗[G′] l’espace des d ∈ I(g(F ))∗ tels que d

annule Icusp(g(F ),G
′′) pour tout G′′ 6= G′. Notons I(g(F ))∗ind la somme sur tous les Levi

propres des espaces de distributions induites IndGM(I(m(F ))∗). C’est aussi le sous-espace
des éléments de I(g(F ))∗ qui annulent Icusp(g(F )). On a une suite exacte

0 → I(g(F ))∗ind → I(g(F ))∗[G′] → Icusp(g(F ),G
′)∗ → 0.

L’espace I(g(F ))∗[G′] est stable par transformation de Fourier. Posons I(g(F ))∗[6= G] =
∑

G′ 6=G I(g(F ))
∗[G′]. Soulignons que les espaces I(g(F ))∗[G′] ne sont pas en somme

directe : leur intersection est l’espace I(g(F ))∗ind.
Pour G′ ∈ Endoell(G), on pose Dcusp(g(F ),G

′) = {d ∈ Dcusp(g(F ));D
G(d) ∈

I(g(F ))∗[G′]}. En [46], on a défini des espaces de distributions analogues sur le groupe
G(F ) au lieu de son algèbre de Lie g(F ). Dans le cas des groupes, les assertions qui
suivent résultent du théorème 5.10 et de la proposition 7.2 de [46]. Notre hypothèse sur
p permet de les descendre à nos distributions à support dans gtn(F ). On obtient ainsi les
égalités

Dcusp(g(F )) = ⊕G′∈Endoell(G)Dcusp(g(F ),G
′)

et Dst
cusp(g(F )) = Dcusp(g(F ),G). On note Dinst

cusp(g(F )) la somme des Dcusp(g(F ),G
′) sur

les G′ ∈ EndoellG
′) tels que G′ 6= G.

On a une inclusion naturelle Endoell(G) ⊂ Endoell(GSC). En notant IGcusp(gSC(F ))
l’espace des invariants par G(F ) dans Icusp(gSC(F )), on a

IGcusp(gSC(F )) = ⊕G′∈Endoell(G)I(gSC(F ),G
′).

On a défini l’espace FCG(gSC(F )). D’après l’égalité précédente, il est égal à la somme
des FCGSC(gSC(F ),G

′) où G′ parcourt Endoell(G). On a l’égalité FCG,st(gSC(F )) =
FCGSC ,st(gSC(F )), c’est pourquoi on a noté simplement FCst(gSC(F )) cet espace. On
pose

FCG,inst(gSC(F )) = ⊕G′∈Endoell(G),G′ 6=GFC
GSC(gSC(F ),G

′).

Posons
K
♮
cusp(g(F )) = ⊕H∈Lnr

ell
FCH,inst(hSC(F )),

K
♯
cusp(g(F )) = ⊕H∈Lnr

ell
FCst(hSC(F )).

Le groupeG(F ) agit naturellement sur ces espaces. On noteK♮
cusp(g(F )) etK

♯
cusp(g(F ))

les quotients des coinvariants. On a l’égalité

Kcusp(g(F )) = K♮
cusp(g(F ))⊕K♯

cusp(g(F )).
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Lemme. Soit ϕ ∈ K♮
cusp(g(F )). Alors k

G(ϕ) appartient à DG(Dinst
cusp(g(F ))).

Preuve. On peut fixer H ∈ Lnrell et supposer que ϕ est l’image d’un élément de
FCH,inst(hSC(F )), que l’on note encore ϕ. Notons hSC,reg(F )/st − conj l’ensemble des
classes de conjugaison stable dans hSC,reg(F ). Comme en 2.4.7, c’est une variété ana-
lytique sur F que l’on peut munir d’une mesure. L’application proj : hSC,reg(F )/H −
conj → hSC,reg(F )/st− conj est un isomorphisme local qui préserve localement les me-
sures. Pour toute f ∈ C∞

c (g(F )), la formule du lemme 2.4.7 se récrit

(1) kG(ϕ)(f) = DG
XH ,ϕ

(f) =

∫

hSC,reg(F )/st−conj

Φ(Y )dG(XH + Y )1/2 dY,

où
Φ(Y ) =

∑

Y ′∈proj−1(Y )

IG(XH + Y ′, f)eHϕ (Y
′).

Dans le calcul qui suit, on identifie les éléments des espaces quotients de hSC,reg(F ) à des
représentants dans ces espaces. Supposons f ∈ Istcusp(g(F )). Soit Y ∈ hSC,reg(F )/st−conj.
Si Y 6∈ hSC,tn(F ), e

H
ϕ (Y

′) = 0 pour tout Y ′ ∈ proj−1(Y ). Supposons Y ∈ hSC,tn(F ).
Puisque f est cuspidale, on a IG(XH + Y ′, f) = 0 si XH + Y ′ n’est pas elliptique,
ou encore si Y ′ n’est pas elliptique, ou encore si Y n’est pas elliptique. Supposons Y
elliptique. Les éléments XH + Y ′ pour Y ′ ∈ proj−1(Y ) sont stablement conjugués, cf.
2.3.1(4). Puisque f ∈ Istcusp(g(F )), les valeurs IG(XH + Y ′, f) sont constantes. On note
IG(XH + Y, f) cette valeur constante. On obtient

Φ(Y ) = IG(XH + Y, f)
∑

Y ′∈proj−1(Y )

eHϕ (Y
′).

Mais cette somme est nulle parce que ϕ ∈ FCH,inst(hSC(F )). Donc Φ(Y ) = 0. Alors
(1) entrâıne que kG(ϕ)(f) = 0. Puisque cela est vrai pour toute f ∈ Istcusp(g(F )), on
a kG(ϕ) ∈ I(g(F ))∗[6= G]. La transformation de Fourier préserve I(g(F ))∗[6= G]. Il
en est de même de la restriction à gtn(F ). Donc kG(ϕ) appartient à I(g(F ))∗[6= G].
Cet élément appartenant à DG(Dcusp(g(F ))), il résulte des définitions qu’il appartient à
DG(Dinst

cusp(g(F ))). �

2.4.10 Les espaces Kst
cusp(g(F )) et K♭

cusp(g(F ))

Notons Lnr,stell /conj, resp. Lnr,stell /st− conj, les ensembles de classes d’équivalence dans
Lnr,stell pour la conjugaison par G(F ), resp. la conjugaison stable. La première équivalence
étant plus fine que la seconde, il y a une application naturelle surjective Π : Lnr,stell /conj →
Lnr,stell /st− conj et la notion de conjugaison stable a un sens dans l’ensemble Lnr,stell /conj.
On a dit en 2.3.9 que, pour deux éléments stablement conjugués H,H ′ ∈ Lnr,stell , il y
avait un isomorphisme canonique ιH′,H : FCst(hSC(F )) → FCst(h′SC(F )). Cela entrâıne
que l’on peut définir un espace FCst(hSC(F )) pour un élément H ∈ Lnr,stell /st − conj.
Pour être bourbakiste, l’espace en question est la limite inductive des FCst(h′SC(F ))
sur les H ′ ∈ Lnr,stell appartenant à la classe H , les applications de transition étant les
isomorphismes canoniques ci-dessus. A fortiori, FCst(hSC(F )) est défini pour un élément
H ∈ Lnr,stell /conj.

La définition de l’espace K♯
cusp(g(F )) peut se récrire

(1) K♯
cusp(g(F )) = ⊕H∈Lnr,st

ell /conjFC
st(hSC(F )).
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En effet, il est clair que l’homomorphisme naturel K♯
cusp(g(F )) → K♯

cusp(g(F )) se factorise
par l’espace de droite de l’égalité ci-dessus. Que cet espace s’envoie injectivement dans
l’espace de coinvariants K♯

cusp(g(F )) résulte du lemme 2.3.9 : l’action de NormG(F )(H)
sur FCst(hSC(F )) est triviale.

Posons
Kst
cusp(g(F )) = ⊕H′∈Lnr,st

ell /st−conjFC
st(h′SC(F )).

PourH ∈ LnrF , posonsW nr(H) = H(F nr)\NormG(Fnr)(H) etWF (H) = H(F )\NormG(F )(H).
On définit une application linéaire

τ : Kst
cusp(g(F )) → K♯

cusp(g(F ))
(φH′)H′∈Lnr,st

ell /st−conj 7→ (ϕH)H∈Lnr,st
ell /conj

par la formule ϕH = |W nr(H)Γ
nr
F ||WF (H)|−1φΠ(H) (Π a été définie au début du para-

graphe). L’application τ est injective.
On note K♭

cusp(g(F )) le sous-espace des éléments (ϕH)H∈Lnr,st
ell /conj ∈ K♯

cusp(g(F )) tels

que, pour tout H ′ ∈ Lnr,stell /st− conj, on ait l’égalité
∑

H∈Π−1(H′) ϕH = 0. Montrons que

(2) K♯
cusp(g(F )) = K♭

cusp(g(F ))⊕ τ(Kst
cusp(g(F ))).

Pour H ′ ∈ Lnr,stell /st − conj, notons K♯
cusp(g(F );H

′) la sous-somme de la formule (1)
où on se limite aux H ∈ Π−1(H ′). Par construction, nos espaces sont sommes directes
de leurs intersections avec ces sous-espaces K♯

cusp(g(F );H
′) quand H ′ décrit Lnr,stell /st −

conj. Il suffit de fixer H ′ et de voir ce qui se passe dans ce sous-espace K♯
cusp(g(F );H

′).

On a τ(Kst
cusp(g(F ))) ∩ K♯

cusp(g(F );H
′) = τ(FCst(h′SC(F ))). On pose K♭

cusp(g(F );H
′) =

K♭
cusp(g(F )) ∩ K♯

cusp(g(F );H
′). Pour tout ensemble Y , notons C[Y ] l’espace vectoriel

complexe de base Y . Pour éviter les ambigüıtés, pour y ∈ Y , on note [y] l’élément de
base correspondant. On note C[Y ]0 le sous-espace des

∑

y∈Y ay[y] tels que
∑

y∈Y ay = 0.

L’espace K♯
cusp(g(F );H

′) s’identifie à FCst(h′SC(F ))⊗C[Π−1(H ′)]. Introduisons l’élément
δ de C[Π−1(H ′)] défini par

δ =
∑

H∈Π−1(H′)

|W nr(H)Γ
nr
F ||WF (H)|−1[H ].

On voit queK♭
cusp(g(F );H

′) s’identifie à FCst(h′SC(F ))⊗C[Π−1(H ′)]0 tandis que τ(FC
st(h′SC(F )))

s’identifie à FCst(h′SC(F )) ⊗ Cδ. Or les sous-espaces C[Π−1(H ′)]0 et Cδ de C[Π−1(H ′)]
sont en somme directe. Cela prouve (2).

Lemme. (i) Soit ϕ ∈ K♭
cusp(g(F )). Alors k

G(ϕ) appartient à DG(Dinst
cusp(g(F ))).

(ii) Soit φ ∈ Kst
cusp(g(F )). Alors k

G ◦ τ(φ) appartient à DG(Dst
cusp(g(F ))).

Preuve. On peut encore fixer H ′ ∈ Lnr,stell /st− conj et supposer ϕ ∈ K♭
cusp(g(F );H

′)
pour l’assertion (i), φ ∈ FCst(h′SC(F )) pour l’assertion (ii). Identifions les classes de
conjugaison ou de conjugaison stable dans Lnr,stell à des représentants dans cet ensemble.
En particulier, on identifie H ′ à un élément de Lnr,stell . Notons ∼ la relation d’équivalence
”conjugaison par G(F )” dans Lnr,stell . Fixons un élément entier et de réduction régulière
XH′ ∈ anrH′(F ). La classe de conjugaison stable de XH′ est paramétrée par le groupe
ker1(H ′, G), cf. 2.3.4. Pour ν ∈ ker1(H ′, G), fixons un élément Xν paramétré par ν
dans cette classe et posons Hν = GXν . L’application qui, à ν, associe l’unique élément
H ∈ Lnr,stell /conj tel que H ∼ Hν est une surjection de ker1(H ′, G) sur Π−1(H ′). On en
déduit une surjection

β : C[ker1(H ′, G)] → C[Π−1(H ′)].
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La transformation de Fourier sur ker1(H ′, G) fournit un isomorphisme

α : C[ker1(H ′, G)∨] → C[ker1(H ′, G)].

Précisément, pour κ ∈ ker1(H ′, G)∨, α([κ]) =
∑

ν∈ker1(H′,G) κ(ν)[ν]. On calcule

(3) β ◦ α([κ]) =
∑

H∈Π−1(H′)

(
∑

ν∈ker1(H′,G);Hν∼H

κ(ν))[H ].

Notons 1∨ l’élément neutre de ker1(H ′, G)∨. On a introduit ci-dessus un élément δ ∈
C[Π−1(H ′)]. Montrons que

(4) β ◦ α([1∨]) = δ.

En vertu de (3) et de la définition de δ, il s’agit de prouver que, pour tout H ∈ Π−1(H ′),
on a l’égalité

(5) |{ν ∈ ker1(H ′, G);Hν ∼ H}| = |W nr(H)Γ
nr
F ||WF (H)|−1.

Pour tout H ′′ ∈ Lnr,stell , posons YH′′ = {g ∈ G(F nr); gFr(g)−1 ∈ H ′′(F nr)}. L’application
qui, à g ∈ YH′ associe la classe du cocycle de ΓnrF dans H ′(F nr) qui envoie Fr sur
gFr(g)−1 se quotiente en une bijection de H ′(F nr)\YH′/G(F ) sur ker1(H ′, G). Notons
YH′[H ] le sous-ensemble des g ∈ YH′ tels que g−1H ′g soit conjugué à H par un élément
de G(F ). Le membre de gauche de (5) est égal au nombre d’éléments de l’image de
YH′[H ] dans H ′(F nr)\YH′/G(F ). Puisque H est par définition stablement conjugué à
H ′, on peut fixer un élément g0 ∈ YH′ tel que g−1

0 H ′g0 = H . L’application g 7→ g0g est
une bijection de YH sur YH′ qui se quotiente en une bijection de H(F nr)\YH/G(F ) sur
H ′(F nr)\YH′/G(F ). On voit que

YH′[H ] = YH′ ∩ (NormG(Fnr)(H
′)g0G(F )) = g0(YH ∩NormG(Fnr)(H))G(F ).

L’image de YH′[H ] dans H ′(F nr)\YH′/G(F ) a donc même nombre d’éléments que celle
de YH ∩NormG(Fnr)(H) dans H(F nr)\YH/G(F ). Il y a une surjection naturelle de YH ∩
NormG(Fnr)(H) sur W nr(H)Γ

nr
F et on voit que deux éléments de YH ∩ NormG(Fnr)(H)

ont même image dans H(F nr)\YH/G(F ) si et seulement si leurs images dansW nr(H)Γ
nr
F

ont même image dans W nr(H)Γ
nr
F /WF (H). D’où les égalités (5) puis (4).

De β, resp. α, se déduisent une surjection, resp. un isomorphisme

b : FCst(h′SC(F ))⊗ C[ker1(H ′, G)] → FCst(h′SC(F ))⊗ C[Π−1(H ′)] = K♯
cusp(g(F );H

′).

a : FCst(h′SC(F ))⊗ C[ker1(H ′, G)∨] → FCst(h′SC(F ))⊗ C[ker1(H ′, G)].

D’après (4) et le calcul de la preuve de (2), on a b ◦ a(FCst(h′SC(F )) ⊗ C[1∨]) =
τ(FCst(h′SC(F ))). Notons C[ker

1(H ′, G)∨]♭ le sous-espace engendré par les [κ] pour κ 6=
1∨. On voit grâce à (3) que b ◦ a(FCst(h′SC(F )) ⊗ C[ker1(H ′, G)∨]♭) est contenu dans
K♭
cusp(g(F );H

′). Puisque b ◦ a est surjectif, (2) implique que ces deux espaces sont
égaux. Alors, le lemme est équivalent à l’assertion suivante. Soient φ ∈ FCst(h′SC(F )) et
κ ∈ ker1(H ′, G). Alors

(6) si κ 6= 1∨, kG ◦ b ◦ a(φ ⊗ [κ]) appartient à DG(Dinst
cusp(g(F ))) ; si κ = 1∨, kG ◦ b ◦

a(φ⊗ [1∨]) appartient à DG(Dst
cusp(g(F ))).

Pour ν ∈ ker1(H ′, G), notons ϕν ∈ FCst(hν,SC(F )) l’image de φ par l’application
canonique ιHν ,H′. Introduisons la distribution

Θκ =
∑

ν∈ker1(H′,G)

κ(ν)DG
Xν ,ϕν

.
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Il résulte des définitions que kG ◦ b ◦ a(φ ⊗ [κ]) est égal à la restriction à gtn(F ) de la
transformée de Fourier de Θκ. Soit f ∈ Icusp(g(F )). Le même calcul qu’en 2.4.9 conduit
à l’égalité

Θκ(f) =
∑

ν∈ker1(H′,G)

κ(ν)

∫

hν,SC,reg(F )/st−conj

Φν(Y )d
G(Xν + Y )1/2 dY,

où
Φν(Y ) =

∑

Y ′∈proj−1
ν (Y )

IG(X + Y ′, f)eHν
ϕν

(Y ′).

On a ajouté un indice ν à proj pour plus de précision. Puisque les ϕν sont stables, les
fonctions e

Hν,SC
ϕν sont invariantes par conjugaison stable. Il en est de même des fonctions

eHν
ϕν

= m(Hν)e
Hν,SC
ϕν car m(Hν) est indépendant de ν d’après le lemme 2.4.5. On note

eHν
ϕν

(Y ) la valeur de eHν
ϕν

(Y ′) pour Y ′ ∈ proj−1
ν (Y ). On obtient

Φν(Y ) = eHν
ϕν

(Y )
∑

Y ′∈proj−1
ν (Y )

IG(X + Y ′, f).

Puisque f est cuspidale et que eHν
ϕν

est à support topologiquement nilpotent, on peut
limiter l’intégration à hν,SC,ell,tn(F )/st − conj avec une définition évidente de cet en-
semble. La bijection canonique ιHν ,H′ a été définie à l’aide d’un torseur intérieur de H ′

vers Hν dont on peut supposer qu’il envoie XH′ sur Xν . On déduit de ce torseur une
bijection ι′Hν ,H′ : h′SC,ell(F )/st− conj → hν,SC,ell(F )/st− conj . Par définition du trans-

fert, on a e
Hν,SC
ϕν (ι′Hν ,H′(Y )) = e

H′
SC

φ (Y ) pour tout Y ∈ h′SC,ell(F )/st− conj. Cela entrâıne

eHν
ϕν

(ι′Hν ,H′(Y )) = eH
′

φ (Y ) d’après le lemme 2.4.5. On obtient donc

(7) Θκ(f) =

∫

h′SC,ell,tn(F )/st−conj

eH
′

φ (Y )dG(XH′ + Y )1/2IG,κ(XH′ + Y, f) dY,

où
IG,κ(XH′ + Y, f) =

∑

ν∈ker1(H′,G)

κ(ν)
∑

Y ′∈proj−1
ν (ι′

Hν,H′(Y ))

IG(Xν + Y ′, f).

Fixons Y ∈ h′SC,ell,tn(F )/st−conj et un relèvement Y0 dans h
′
SC,ell(F )∩h

′
SC,tn(F ). Notons

T0 le centralisateur de XH′ + Y0 dans G. On sait que l’ensemble Clst(XH′ + Y0)/conj
des classes de conjugaison par G(F ) dans la classe de conjugaison stable de XH′ + Y0
s’identifie au noyau ker1(T0, G) de l’application H1(F, T0) → H1(F,G). En utilisant
2.3.1(4), on voit que cet ensemble de classes de conjugaison s’identifie aussi à

∪ν∈ker1(H′,G)proj
−1
ν (ι′Hν ,H′(Y ))

et que la projection naturelle de cet ensemble dans ker1(H ′, G) s’identifie à la projection
naturelle de ker1(T0, G) dans ce groupe. Ces projections sont surjectives. Le caractère
κ se relève en un caractère κ0 de ker1(T0, G) et alors IG,κ(XH′ + Y, f) est égale à la
κ0-intégrale orbitale habituelle IG,κ0(XH + Y0, f). Si κ 6= 1∨ et f ∈ Istcusp(g(F )), cette
κ0-intégrale orbitale est nulle donc Θκ(f) = 0 d’après (7). De même, si κ = 1∨ (donc
κ0 = 1) et f ∈ I instcusp(g(F )), cette κ0-intégrale orbitale est nulle donc Θ1∨(f) = 0. Il en
résulte que

Θκ appartient à I(g(F ))∗[6= G] si κ 6= 1∨ ;
Θ1∨ appartient à I(g(F ))∗[G].
On en déduit (6) comme dans la fin de la preuve de 2.4.9. Cela achève la démonstration.

�
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2.4.11 Description de l’espace Dst
cusp(g(F ))

Notons kG,st l’application kG ◦ τ : Kst
cusp(g(F )) → I(g(F ))∗.

Proposition. L’application kG,st est un isomorphisme antilinéaire de Kst
cusp(g(F )) sur

DG(Dst
cusp(g(F ))).

Preuve. D’après 2.4.8(1), kG est un isomorphisme deKcusp(g(F )) surD
G(Dcusp(g(F ))).

D’après les définitions et 2.4.10(2), on a l’égalité

(1) Kcusp(g(F )) = K♮
cusp(g(F ))⊕K♭

cusp(g(F ))⊕ τ(Kst
cusp(g(F ))).

On a aussi

(2) DG(Dcusp(g(F ))) = DG(Dinst
cusp(g(F )))⊕DG(Dst

cusp(g(F ))).

Les lemmes 2.4.9 et 2.4.10 disent que les deux premiers facteurs de (1) s’envoient dans
le premier facteur de (2) tandis que le troisième facteur de (1) s’envoie dans le second
facteur de (2). Donc kG se restreint en un isomorphisme du troisième facteur de (1) sur
le second facteur de (2). Puisque τ est injective, cela équivaut à l’énoncé. �.

2.4.12 Description des distributions associées aux éléments de D(g(F ))

Soit L un F -Levi de G, considérons des données (H, sH) et ϕ comme en 2.4.6,
le groupe ambiant G étant remplacé par L. C’est-à-dire (H, sH) ∈ LL,nr,⋆ell et ϕ ∈
FCHsH (hSC,sH(Fq)). On a associé à ces données un sommet s ∈ Imm(LAD) et une
fonction Qϕ ∈ Cnil,cusp(ls(Fq)). On en déduit une distribution DL

Qϕ
∈ I(l(F ))∗ puis, par

induction, une distribution DG
Qϕ

∈ I(g(F ))∗. Fixons un élément XH ∈ AnrH (F ) entier et de

réduction régulière. Comme en 2.4.5, on associe à ϕ une distribution DH
ϕ ∈ I(hSC(F ))

∗.
Pour f ∈ C∞

c (g(F )), notons f|XH+hSC
la fonction sur hSC(F ) définie par Y 7→ f(XH+Y ).

On pose

DG
XH ,ϕ

(f) =

∫

H(F )\G(F )

DH
ϕ ((

gf)|XH+hSC
) dg.

L’intégrale est à support compact d’après 2.3.1(5). Posons

c = q−dim(Anr
H )/2mes(KL

s )mes(K
H
sH
)−1.

Proposition. (i) On a l’égalité DG
XH ,ϕ

= IndGL(D
L
XH ,ϕ

).

(ii) La distribution DG
Q−

ϕ
est égale à la restriction à gtn(F ) de cD̂

G
XH ,ϕ

.

Preuve. Posons Θ = IndGL(D
L
XH ,ϕ

). Fixons un sous-groupe parabolique P de G de
composante de Levi L et défini sur F . Pour f ∈ C∞

c (g(F )), on note fUP
la fonction sur

l(F ) définie par

fUP
(Y ) =

∫

uP (F )

f(Y +N) dN.

Par définition,

Θ(f) =

∫

P (F )\G(F )

DL
XH ,ϕ

((gf)UP
) dg

=

∫

P (F )\G(F )

∫

H(F )\L(F )

DH
ϕ (f [g, l]) dl dg,
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où f [g, l] = (l((gf)UP
))|XH+hSC

. Calculons cette fonction f [g, l]. Puisque la distribution
DH
ϕ est à support dans hSC,tn(F ), on peut se limiter à la calculer sur cet ensemble. Fixons

g, l et Y ∈ hSC,tn(F ). Alors

f [g, l](Y ) =

∫

uP (F )

f(g−1(l−1(XH + Y )l +N)g) dN.

Par changement de variables N 7→ l−1Nl, on obtient

f [g, l](Y ) = δP (l)
−1

∫

uP (F )

f(g−1l−1(XH + Y +N)lg) dN.

Parce XH + Y est un élément de L(F ) dont le commutant est contenu dans H d’après
2.3.1(1), donc dans L, l’application u 7→ u−1(XH +Y )u− (XH+Y ) est un isomorphisme
de UP (F ) sur uP (F ). Son jacobien est égal à dG(XH + Y )1/2dL(XH + Y )−1/2 qui vaut 1
d’après 2.3.1(3). D’où

f [g, l](Y ) = δP (l)
−1

∫

UP (F )

f(g−1l−1u−1(XH+Y )ulg) du = δP (l)
−1

∫

UP (F )

(ulgf)|XH+hSC
(Y ) du.

La propriété 2.3.1(5) entrâıne qu’il existe un sous-ensemble compact ω ⊂ UP (F ) tel que
(ulgf)|XH+hSC

(Y ) = 0 pour tout Y ∈ hSC,tn(F ) si u 6∈ ω. Il en résulte que

DH
ϕ (f [g, l]) = δP (l)

−1

∫

UP (F )

DH
ϕ ((

ulgf)|XH+hSC
) du.

On a alors

Θ(f) =

∫

P (F )\G(F )

∫

H(F )\L(F )

∫

UP (F )

δP (l)
−1DH

ϕ ((
ulgf)|XH+hSC

) du dl dg.

Cette intégrale est absolument convergente toujours d’après 2.3.1(5). Elle se reconstitue
alors en

Θ(f) =

∫

H(F )\G(F )

DH
ϕ ((

gf)|XH+hSC
) dg,

c’est-à-dire Θ(f) = DG
XH ,ϕ

(f). Cela démontre le (i) de l’énoncé.
On applique à DL

Q−
ϕ
la proposition 2.4.6 : cette distribution est la restriction à ltn(F )

de cD̂L
XH ,ϕ

. Par induction, DG
Q−

ϕ
est la restriction à gtn(F ) de cΘ̂. Le (ii) de l’énoncé

résulte alors de (i). �

2.4.13 L’espace Kst(g(F ))

Notons Lnr,stF /conj, resp. Lnr,stF /st− conj, les ensembles de classes de conjugaison par
G(F ), resp. de conjugaison stable, dans Lnr,stF . Comme en 2.4.10, il y a une surjection
naturelle Π : Lnr,stF /conj → Lnr,stF /st− conj.

Posons
K♯(g(F )) = ⊕H∈Lnr,st

F /conjFC
st(hSC(F )).

Soit H ∈ Lnr,stF . Fixons un élément XH ∈ anrH (F ) entier et de réduction régulière. Pour
ϕ ∈ FCst(hSC(F )), notons k

G(ϕ) la restriction à gtn(F ) de la transformée de Fourier de
DG
XH ,ϕ

. D’après la proposition 2.4.12, cette distribution ne dépend pas du choix de XH .
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Si H ′ ∈ Lnr,stF est conjugué à H par un élément g ∈ G(F ), c’est-à-dire H ′ = g−1Hg,
l’application Ad(g)−1 induit un isomorphisme de FCst(hSC(F )) sur FCst(h′SC(F )) qui
n’est autre que l’application canonique ιH′,H et il est clair par simple transport de struc-
ture que kGιH′,H(ϕ) = kGϕ . Autrement dit, l’application kG définie sur FCst(hSC(F )) ne

dépend que de la classe de conjugaison de H par G(F ). En faisant varier cette classe de
conjugaison, on obtient une application antilinéaire

kG : K♯(g(F )) → I(g(F ))∗.

Posons
Kst(g(F )) = ⊕H′∈Lnr,st

F /st−conjFC
st(h′SC(F )).

En imitant la définition de 2.4.10, on définit une application linéaire

τ : Kst(g(F )) → K♯(g(F ))
(φH′)H′∈Lnr,st/st−conj 7→ (ϕH)H∈Lnr,st/conj

par la formule ϕH = |W nr(H)Γ
nr
F ||WF (H)|−1φΠ(H). L’application τ est injective.

On définit kG,st : Kst(g(F )) → I(g(F ))∗ par kG,st = kG ◦ τ .
Soit H ∈ Lnr,stF /st − conj que l’on identifie à un représentant dans Lnr,stF et soit

ϕ ∈ FCst(hSC(F )). Les classes de conjugaison par G(F ) dans la classe de conjugaison
stable de XH sont paramétrées par ker1(H,G). Pour ν ∈ ker1(H,G), fixons un élément
Xν stablement conjugué à X , dont la classe de conjugaison par G(F ) est paramétrée par
ν. Posons Hν = GXν et ϕν = ιHν ,H(ϕ). Le même calcul qu’en 2.4.10(5) montre que

(1) kG,st(ϕ) est la restriction à gtn(F ) de la transformée de Fourier de la distribution
∑

ν∈ker1(H,G)

DG
Xν ,ϕν

.

2.4.14 L’espace Kst(g(F )) et les Levi de G

Soit L un F -Levi de G. Il y a une application naturelle pL : LL,nr,stell /st − conj →
Lnr,stF /st − conj. On prendra garde que la conjugaison stable dans le premier ensemble
est relative au groupe ambiant L tandis que celle dans le second ensemble est relative au
groupe ambiant G. Il s’en déduit une application linéaire

jL : Kst
cusp(l(F )) → Kst(g(F )).

Le groupe NormG(F )(L) agit naturellement dans LL,nr,stell et on vérifie que cette ac-
tion préserve la conjugaison stable pour le groupe ambiant L (pour n ∈ NormG(F )(L)
et X,X ′ ∈ lreg(F ), X et X ′ sont stablement conjugués dans L si et seulement si

n(X) et n(X ′) le sont). Il s’en déduit une action sur LL,nr,stell /st − conj. De plus, pour
n ∈ NormG(F )(L) et H ∈ LL,nr,stell , les groupes H et H ′ = nHn−1 sont stablement
conjugués pour le groupe ambiant G et les espaces FCst(hSC(F )) et FC

st(h′SC(F )) sont
canoniquement isomorphes. De l’action de NormG(F )(L) dans L

L,nr,st
ell se déduit donc une

action linéaire de ce groupe dans l’espace Kst
cusp(l(F )). Notons K

st
cusp(l(F ))/NormG(F )(L)

le quotient des coinvariants.

Lemme. (i) Pour ϕ ∈ Kst
cusp(l(F )), on a l’égalité kG,st(jL(ϕ)) = IndGL(k

L,st(ϕ)).
(ii) L’application jL se quotiente en une application injective

j̄L : Kst
cusp(l(F ))/NormG(F )(L) → Kst(g(F )).

83



Preuve. Pour (i), on peut fixer H ∈ LL,nr,stell /st − conj, que l’on identifie à un
représentant dans LL,nr,stell , et supposer ϕ ∈ FCst(hSC(F )). Utilisons la formule 2.4.13(1)
et son analogue dans L. On obtient que kG,st(jL(ϕ)), resp. Ind

G
L(k

L,st(ϕ)), est la restric-
tion à gtn(F ) de la transformée de Fourier de la distribution

∑

ν∈ker1(H,G)D
G
Xν ,ϕν

, resp.
∑

ν′∈ker1(H,L) Ind
G
L(D

L
Xν′ ,ϕν′

). D’après la proposition 2.4.12, cette dernière distribution est

égale à
∑

ν′∈ker1(H,L)D
G
Xν′ ,ϕν′

. Il y a une application naturelle ker1(H,L) → ker1(H,G).

Celle-ci est bijective car, L étant un F -Levi de G, l’application H1(F, L) → H1(F,G)
est injective. Pour ν ′ ∈ ker1(H,L) s’identifiant à un élément ν ∈ H1(H,G), on peut
supposer que les éléments Xν′ et Xν intervenant ci-dessus sont égaux. Alors les deux
distributions ci-dessus sont égales, ce qui prouve (i).

Notons LLnr,stF /st − conj l’image de l’application pL définie si-dessus. Pour H ∈
LL

nr,st
F /st−conj, notons Kst

cusp(l(F ))[H ] la somme des FCst(h′SC(F )) sur les H
′ ∈ p−1

L (H).
On a

Kst
cusp(l(F )) = ⊕H∈LLnr,st

F /st−conjK
st
cusp(l(F ))[H ].

L’application jL est la somme directe sur H ∈ LL
nr,st
F /st− conj de ses restrictions

jL[H ] : Kst
cusp(l(F ))[H ] → FCst(hSC(F )).

L’action de NormG(F )(L) conserve les sous-espaces Kst
cusp(l(F ))[H ]. Il suffit donc de

prouver les analogues de (ii) pour les applications jL[H ], pour H ∈ LL
nr,st
H /st − conj.

Fixons un tel H . Pour H ′ ∈ p−1
L (H), l’espace FCst(h′SC(F )) s’identifie canoniquement à

FCst(hSC(F )). Alors K
st
cusp(l(F ))[H ] s’identifie à FCst(hSC(F ))⊗C[p−1

L (H)].Définissons
une forme linéaire

j̄L[H ] : C[p−1
L (H)] → C

∑

H′∈p−1
L (H) cH′[H ′] 7→

∑

H′∈p−1
L (H) cH′ .

Alors jL[H ] s’identifie au produit tensoriel de l’identité de FCst(hSC(F )) et de cette
forme linéaire j̄L[H ]. L’action de NormG(F )(L) sur Kst

cusp(l(F ))[H ] est le produit tenso-

riel de l’identité de FCst(hSC(F )) et de l’action sur le C[p−1
L (H)] déduite de l’action par

permutations de NormG(F )(L) sur p−1
L (H). Cela nous ramène à prouver l’analogue de

(ii) pour la forme linéaire j̄L[H ]. Que celle-ci se quotiente par l’action de NormG(F )(L)
est évident : pour

∑

H′∈p−1
L (H) cH′ [H ′] ∈ C[p−1

L (H)],
∑

H′∈p−1
L (H) cH′ est insensible à toute

permutation de p−1
L (H). Puisque NormG(F )(L) permute la base p−1

L (H) de C[p−1
L (H)],

l’espace des coinvariants C[p−1
L (H)]/NormG(F )(L) s’identifie à la somme de droites in-

dexées par les orbites de l’action de NormG(F )(L) dans p
−1
L (H). La deuxième assertion

de (ii) résulte alors de
(1) NormG(F )(L) agit transitivement dans p−1

L (H).

Soit H ′, H ′′ ∈ p−1
L (H), que l’on identifie à des représentants dans LL,nr,stell . Fixons

g ∈ G(F nr) tel que H ′′ = g−1H ′g et gFr(g)−1 ∈ H ′(F nr). L’application Ad(g)−1 se
restreint en un isomorphisme ΓF -équivariant de Z(H ′)0 sur Z(H ′′)0, a fortiori de AH′

sur AH′′ . Puisque H ′ et H ′′ sont elliptiques dans L, ces tores AH′ et AH′′ sont tous deux
égaux à AL. Donc Ad(g)−1 conserve AL et conserve aussi son commutant L. Autrement
dit g ∈ NormG(Fnr)(L). Puisque gFr(g)

−1 ∈ H ′(F nr) ⊂ L(F nr), l’image de g dans
L(F nr)\NormG(Fnr)(L) est fixée par ΓnrF . Puisque L est un F -Levi de G, l’application
naturelle

L(F )\NormG(F )(L) → (L(F nr)\NormG(Fnr)(L))
ΓFnr
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est surjective. On peut donc fixer n ∈ NormG(F )(L) et l ∈ L(F nr) tels que g = ln.
La relation gFr(g)−1 ∈ H ′(F nr) entrâıne lF r(l)−1 ∈ H ′(F nr). Posons H ′

0 = l−1H ′l.
Alors H ′

0 est un élément de LL,nr,stell qui est stablement conjugué dans L à H ′, autrement
dit les images de H ′ et H ′

0 dans LL,nr,stell /st − conj sont égales. L’égalité H ′′ = n−1H ′
0n

montre que l’image de H ′′ dans LL,nr,stell /st− conj se déduit de celle de H par l’action de
n−1 ∈ NormG(F )(L). Cela prouve (1) et le lemme. �

2.4.15 Description de Dst(g(F ))

Proposition. L’application kG,st est un isomorphisme antilinéaire de Kst(g(F )) sur
DG(Dst(g(F )).

Preuve. Fixons un ensemble LF de représentants des classes de conjugaison par G(F )
dans l’ensemble des F -Levi de G. Des applications j̄L définies en 2.4.14 se déduit une
application linéaire

j̄ : ⊕L∈LF
Kst
cusp(l(F ))/NormG(F )(L) → Kst(g(F )).

On a
(1) j̄ est un isomorphisme.
Puisque les applications j̄L sont injectives pour tout L, il suffit de montrer que

Kst(g(F )) est la somme directe de leurs images. D’après la définition de ces applica-
tions, il suffit de prouver que, pour tout H ∈ Lnr,stF , il existe un et un seul L ∈ LF tel
que H soit stablement conjugué à un élément de LL,nr,stell . On note LH le commutant de
AH dans G. C’est un Levi de G, qui est donc conjugué par un élément de G(F ) à un
unique L ∈ LF . Par des calculs déjà faits plusieurs fois, on voit que ce Levi L répond à
la question et que c’est le seul. Cela prouve (1).

Fixons L ∈ LF . On a prouvé en 2.4.11 que l’application kL,stcusp : K
st
cusp(l(F )) → I(l(F ))∗

était un isomorphisme (antilinéaire) de l’espace de départ sur DL(Dst
cusp(l(F ))). D’autre

part, DL est injective sur Dst
cusp(l(F )). Notons h

L,st
cusp : Kst

cusp(l(F )) → Dst
cusp(l(F )) l’iso-

morphisme (linéaire) tel que kL,stcusp = DL ◦ hL,stcusp. Le groupe NormG(F )(L) agit sur tous
les espaces intervenant et l’application hL,stcusp est équivariante (par simple transport de
structure). Cette application se quotiente donc en un isomorphisme

h̄L,stcusp : K
st
cusp(l(F ))/NormG(F )(L) → Dst

cusp(l(F ))/NormG(F )(L).

L’assertion (i) du lemme 2.4.14 signifie que, pour ϕ ∈ Kst
cusp(l(F ))/NormG(F )(L), on a

l’égalité kG,st(j̄(ϕ)) = DG(h̄L,stcusp(ϕ)).
On obtient un diagramme commutatif

⊕L∈LKst
cusp(l(F ))/NormG(F )(L)

j̄
→ Kst(g(F ))

↓ ⊕Lh̄
L,st
cusp ↓ kG,st

⊕L∈LDst
cusp(l(F ))/NormG(F )(L)

DG

→ I(g(F ))∗

Les applications horizontales du haut et verticales de gauche sont des isomorphismes et
l’application horizontale du bas est injective. D’après le lemme 2.4.3, l’espace sud-ouest
est égal à Dst(g(F )). La commutativité du diagramme entrâıne l’énoncé. �
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2.4.16 Dimension de l’espace Dst(g(F ))

Pour toutM∗ ∈ L∗,st
F,sd et tout ClFr(w) ∈ W IF (M∗)G−adm/Fr−conj, fixons un élément

H(M∗, w) ∈ Lnr,stF dont la classe de conjugaison stable est paramétrée par (M∗, ClFr(w)),
cf. proposition 2.3.8. Alors

Kst(g(F )) = ⊕M∗∈L∗,st
F,sd

⊕ClFr(w)∈W
IF (M∗)G−adm/Fr−conj

FCst(h(M∗, w)SC(F )).

D’après le lemme 2.3.6, les espaces FCst(h(M∗, w)SC(F )) et FCst(m∗
SC(F )) sont iso-

morphes. On déduit de la proposition 2.4.15 l’égalité

dim(Dst(g(F ))) =
∑

M∗∈L∗,st
F,sd

|W IF (M∗)G−adm/Fr − conj|dim(FCst(m∗
SC(F ))).

3 Intégrales orbitales nilpotentes

3.1 Orbites nilpotentes

3.1.1 Rappels sur les représentations de sl(2)

Dans cette sous-section 3.1, le corps de base k est une extension algébrique de Fq ou
de F . On note {fff,hhh,eee} la base habituelle de sl(2, k) :

fff =

(

0 0
1 0

)

, hhh =

(

1 0
0 −1

)

, eee =

(

0 1
0 0

)

.

Soit n un entier, supposons
(1) 1 ≤ n ≤ p, 2 6= p.
Alors, à isomorphisme près, il existe une unique représentation irréductible ρn de

sl(2, k) dans un k-espace vectorielWn de dimension n. On peut choisir une base {w1, ..., wn}
de Wn de sorte que ρn(hhh)(wi) = (2i−n−1)wi et ρn(eee)(wi) = wi+1 pour tout i = 1, ..., n,
avec la convention wn+1 = 0. On a alors ρn(fff)(wi) = cn,iwi−1 avec la convention w0 = 0,
où cn,i est un entier premier à p. Les valeurs propres de ρn(hhh) sont des entiers premiers
à p et la différence entre deux valeurs propres distinctes est encore un entier premier
à p. Deux telles bases sont homothétiques, étant déterminés par le vecteur non nul w1

appartenant à la droite des éléments w ∈ Wn tels que ρn(hhh)(w) = (1− n)w. On fixe une
telle base.

Supposons pour la fin du paragraphe que k soit égal à F ou à F nr. On note Ln le
sous-ok-module de Wn engendré par les éléments de base. Alors Ln est un sous-sl(2, ok)-
module de Wn. Tout ok-réseau de Wn qui est conservé par sl(2, ok) est homothétique à
Ln.

Soit ρ une représentation de sl(2, k) dans un k-espace V . Considérons une châıne de
ok-réseaux L. = (L0 ⊃ L1 ⊃ ... ⊃ Lm = pkL0) de V .

Proposition. Supposons que toute sous-représentation irréductible de ρ soit de dimen-
sion inférieure ou égale à p. Supposons que Li soit conservé par sl(2, ok) pour tout
i = 0, ..., m − 1. Alors il existe un ensemble J , muni d’une décomposition en réunion
disjointe J = ⊔i=0,...m−1Ji et d’une application d : J → {1, ..., p} et il existe un isomor-
phisme de sl(2, k)-modules φ : V → ⊕j∈JWd(j) de sorte que, pour tout i = 0, ..., m − 1,
on ait l’égalité

φ(Li) =
(

⊕i′=0,...,i−1 ⊕j∈Ji′
pkLd(j)

)

⊕
(

⊕i′=i,...,m−1 ⊕j∈Ji′
Ld(j)

)

.

La démonstration est élémentaire, on la laisse au lecteur.
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3.1.2 sl(2)-triplets et orbites nilpotentes

Pour la suite de la sous-section 3.1, on suppose que G est un groupe réductif connexe
défini sur k. Comme on l’a dit en 2.1.2, on impose l’hypothèse (Hyp)1(p).

On appelle orbite nilpotente dans g(k) une classe de conjugaison par G(k) dans
gnil(k). On note gnil(k)/conj l’ensemble des orbites nilpotentes dans g(k). On appelle
sl(2)-triplet de g(k) un triplet (f, h, e) d’éléments de g(k) engendrant une sous-algèbre
isomorphe à sl(2, k), les trois éléments s’identifiant aux éléments fff , hhh et eee de sl(2, k).
Les éléments f , h et e appartiennent forcément à la sous-algèbre gSC(k) de g(k). Pour
un tel triplet, il existe un unique homomorphisme φ : SL(2) → GSC défini sur k tel que
φ(exp(λe)) = exp(λe) et φ(exp(λf)) = exp(λf) pour tout λ ∈ k, cf. [7] paragraphe 5.5.
L’application Ad ◦ φ est une représentation de SL(2) dans gSC . L’hypothèse (Hyp)1(p)
entrâıne que cette représentation est semi-simple et que les dimensions de toutes ses
composantes irréductibles vérifient l’hypothèse 3.1.1(1).

Notons x∗,h l’homomorphisme

λ 7→ φ(

(

λ 0
0 λ−1

)

)

de GL(1) dans GSC . C’est un sous-groupe à un paramètre de GSC . On a h = ∂x∗,h(1), où
∂x∗,h : gl(1) → gSC est l’homomorphisme dérivé de x∗,h. Si k est de caractéristique nulle,
les sous-espaces propres de gSC pour l’action de x∗,h correspondent bijectivement aux
sous-espaces propres pour l’action de h. Si k est de caractéristique p, cela serait vrai sous
une hypothèse plus forte que (Hyp)1(p) mais ne l’est pas toujours sous cette hypothèse.
Quel que soit k, on a toutefois, cf. [7], proposition 5.5.8 :

(1) le commutant de h dans G est égal au commutant du groupe x∗,h(k̄
×) ; c’est un

k-Levi de G.
Dans le cas où k ⊂ F nr, on a même
(2) le commutant de h dans G est égal au commutant du groupe x∗,h(o

×
Fnr).

Notons Trip(g(k)) l’ensemble des sl(2)-triplets dans g(k). On sait que l’application
(f, h, e) 7→ e se quotiente en une bijection entre l’ensemble des classes de conjugaison par
G(k) dans Trip(g(k)) et l’ensemble des orbites nilpotentes non nulles dans g(k), cf. [7]
théorème 5.5.11. Conformément à notre convention, si k = k̄ est algébriquement clos, on
supprime le k de la notation : on appelle orbite nilpotente dans g(= g(k̄)) une classe de
conjugaison par G(= G(k̄)) dans gnil(= gnil(k̄)) ; on note gnil/conj l’ensemble des orbites
nilpotentes dans g et Trip(g) l’ensemble des sl(2)-triplets dans g.

Supposons k algébriquement clos. Soit O ∈ gnil/conj, supposons O 6= {0}. Fixons un
sl(2)-triplet (f, h, e) de g tel que e ∈ O. La classe de conjugaison de x∗,h ne dépend pas
du choix du sl(2)-triplet. On note x∗,O cette classe de conjugaison. Fixons une paire de
Borel (B, T ) de G. D’après Dynkin, il existe un unique élément dans cette classe, notons-
le encore x∗,O, qui appartient à X∗(Tsc) et vérifie les relations < α, x∗,O >∈ {0, 1, 2}
pour toute racine simple α ∈ ∆. L’application O 7→ x∗,O est injective. Il est commode
d’inclure dans cette description l’orbite nulle en lui associant formellement l’élément
h = 0 et l’élément associé x∗,{0} = 0. Munissons X∗(Tsc) d’un produit scalaire invariant
par l’action du groupe de Weyl, que l’on peut supposer à valeurs dans Q. La norme
||x∗,O|| est alors définie et on a ainsi associé à O un réel positif (strictement positif si
O 6= {0}).

Levons l’hypothèse que k est algébriquement clos. A une orbite nilpotente O ∈
gnil(k)/conj est associée l’unique orbite Ok̄ ∈ gnil/conj telle que O ⊂ Ok̄. On pose
x∗,O = x∗,Ok̄

. Evidemment, l’application O 7→ x∗,O n’est plus injective en général.
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3.1.3 Orbites engendrées

Soit H un sous-groupe réductif connexe de G. Fixons des sous-tores maximaux T
de G et TH de H et munissons X∗(T ) d’un produit scalaire invariant par l’action du
groupe de Weyl W de G. On en déduit un tel produit scalaire sur X∗(TH). En effet, à
conjugaison près, on peut supposer TH ⊂ T et le produit cherché est la restriction de
celui sur X∗(T ). Cela ne dépend pas du choix de la conjugaison.

Soit O ∈ hnil/conj. Il s’en déduit une orbite OG ∈ gnil/conj : c’est l’unique orbite
pour l’action de G qui contient O. Fixons un sl(2)-triplet (f, h, e) de h tel que e ∈ O.
C’est aussi un sl(2)-triplet dans g tel que e ∈ OG. On en déduit que x∗,OG est la G-orbite
de sous-groupes à un paramètre engendrée par la H-orbite x∗,O. A fortiori,

(1) ||x∗,OG || = ||x∗,O||.
L’ensemble hnil/conj est muni de l’ordre usuel : O ≤ O′ si O est incluse dans

l’adhérence de Zariski de O′. Il en est de même de gnil/conj. L’application O 7→ OG

n’est pas injective en général. On a toutefois le lemme suivant.

Lemme. L’application O 7→ OG est strictement croissante.

Preuve. Si O est contenue dans l’adhérence de O′, il est clair que OG est contenue
dans l’adhérence de O

′G. On doit prouver que si, de plus O 6= O′ alors OG 6= O
′G.

Comme ci-dessus, on fixe un sl(2)-triplet (f, h, e) de h tel que e ∈ O. On pose zh(f) =
{X ∈ h; [f,X ] = 0} et on définit de même zg(f). On considère l’application

H × zh(f) → h

(h,X) 7→ h(e +X)h−1.

D’après [38] paragraphe 7.4, son image contient un voisinage de e. Il existe donc un
élément X ∈ zh(f) tel que e+X ∈ O′. On a zh(f) ⊆ zg(f). Supposons O

′G = OG. Alors
e +X ∈ OG. Or l’ensemble des Y ∈ zg(f) tels que e + Y ∈ OG est réduit à {0}, cf. [43]
V.7(9). Donc X = 0 et e ∈ O′. Cela contredit l’hypothèse O′ 6= O. �

Remarque. Slodowy énonce ses résultats en imposant à p une hypothèse plus forte
que la nôtre, parce qu’il énonce le théorème de Jacobson-Morozov sous cette hypothèse
plus forte. En fait, d’après [7], théorème 5.5.11, notre hypothèse (Hyp)1(p) suffit.

3.1.4 Les groupes A(N) et Ā(N)

Pour N ∈ gnil, on pose A(N) = ZG(N)/ZG(N)0. Fixons un triplet (f, h,N) ∈ Trip(g)
dont le troisième terme soit notre nilpotentN . Notons ZG(f, h,N) le commutant commun
de f , g et N . Il est connu que ZG(f, h,N) est une composante de Levi de ZG(N), c’est-
à-dire que ZG(f, h,N) est réductif (en général non connexe) et que ZG(N) est produit
semi-direct de ZG(f, h,N) et du radical unipotent de ZG(N). De même, ZG(f, h,N)0 est
une composante de Levi de ZG(N)0. On a l’égalité A(N) = Z(f, h,N)/Z(f, h,N)0.

Lusztig a défini un quotient Ā(N) de A(N) (Lusztig donne la définition en [23] 13.1
en supposant que l’orbite de N est spéciale ; la définition se généralise à toute orbite
nilpotente, cf. [40] paragraphe 5). On note A1(N) le noyau de l’homomorphisme naturel
A(N) → Ā(N). Il contient l’image de Z(G) dans A(N).

3.1.5 Partitions

Pour un ensemble fini Y et pour η ∈ {±1}, on note {±1}Yη le sous-ensemble des
éléments (ǫy)y∈Y ∈ {±1}Y tels que

∏

y∈Y ǫy = η.
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On appelle partition une classe d’équivalence de suites finies décroissantes d’entiers
positifs ou nuls λ = (λ1, λ2, ...), deux telles suites étant équivalentes si et seulement
si elles ne diffèrent que par des termes nuls. Pour une telle partition λ, on utilise les
notations suivantes :

S(λ) =
∑

j≥1 λj ;
pour n ∈ N, Sn(λ) =

∑

j;1≤j≤n λj ;
pour i ∈ N>0, multλ(i) = |{j ≥ 1;λj = i} et multλ(≥ i) =

∑

i′∈N,i′≥imultλ(i
′) ;

pour un sous-ensemble E de N>0, multλ(E) = |{j ≥ 1;λj ∈ E} ;
l(λ) = multλ(≥ 1), autrement dit l(λ) est le nombre d’indices j ≥ 1 tels que λj 6= 0 ;
Jord(λ) = {i ∈ N>0;multλ(i) ≥ 1}.

En notant i1 > ... > ir les éléments de Jord(λ), on notera aussi la partition λ =

(i
multλ(i1)
1 , ..., i

multλ(ir)
r ). Pour N ∈ N, on note P(N) l’ensemble des partitions λ telles que

S(λ) = N . Pour λ′ ∈ P(N ′) et λ′′ ∈ P(N ′′), on définit leur réunion λ = λ′ ∪ λ′′ ∈
P(N ′ + N ′′) : c’est l’unique partition telle que multλ(i) = multλ′(i) + multλ′′(i) pour
tout i ≥ 1. On définit la somme λ = λ′ + λ′′ ∈ P(N ′ +N ′′) par λj = λ′j + λ′′j pour tout
j ≥ 1. On introduit sur P(N) l’ordre usuel : λ′ ≤ λ′′ si et seulement si Sn(λ

′) ≤ Sn(λ
′′)

pour tout entier n ≥ 0.
On note P2(N) l’ensemble des couples de partitions (λ′, λ′′) tels que S(λ′) + S(λ′′) =

N .
On note Psymp(N), resp. Porth(N), l’ensemble des λ ∈ P(N) telles que multλ(i) est

pair pour tout i ≥ 1 impair, resp. pair. Evidemment Psymp(N) = ∅ si N est impair.
Pour λ ∈ Psymp(N), resp. λ ∈ Porth(N), on note Jordbp(λ) = {i ∈ Jord(λ); i est pair},
resp. Jordbp(λ) = {i ∈ Jord(λ); i est impair}. Notons ξ(λ) l’élément (ξ(λ)i)i∈Jordbp(λ) ∈

{±1}Jordbp(λ) tel que ξ(λ)i = (−1)multλ(i). Pour λ ∈ Porth(N), on a ξ(λ) ∈ {±1}
Jordbp(λ)
η ,

où η = (−1)N .

3.1.6 Paramétrage des orbites nilpotentes

Pour ce paragraphe, on suppose que G est adjoint et simple.
Si G est de type exceptionnel, le paramétrage des orbites nilpotentes de g se trouve

dans différentes tables. Nous prenons comme référence [7], pages 401-407, dont nous
utiliserons les notations. Pour un élément N ∈ gnil, ces tables décrivent le groupe A(N).
Il est toujours isomorphe à un groupe de permutations Sm pour un entier m ∈ {1, ..., 5}.
Le groupe Ā(N) est décrit en [40] paragraphe 9. On a toujours Ā(N) = A(N) ou Ā(N) =
{1}, sauf dans le cas où G est de type E8 et l’orbite de N est de type E8(b6). Dans ce
dernier cas, on a A(N) = S3 et Ā(N) = S2.

Si G est classique, gnil/conj est paramétré par un ensemble de partitions (avec une
petite entorse dans le cas d’un groupe de type Dn, cf. ci-dessous). Pour une partition λ
dans cet ensemble, on note A(λ) le groupe A(N) pour un élément N ∈ gnil paramétré
par λ.

Si G est de type An−1, gnil/conj est paramétré par P(n). On a A(λ) = Ā(λ) = {1}
pour tout λ ∈ P(n).

Si G est de type Bn, gnil/conj est paramétré par Porth(2n+1). Soit λ ∈ Porth(2n+1).

On a A(λ) = {±1}
Jordbp(λ)
1 . Notons i1 > i2 > ... > it les éléments de Jordbp(λ). On définit

par récurrence une suite strictement croissante d’entiers (rj)j=0,...,k telle que 0 ≤ rj ≤ t
de la façon suivante. On pose r0 = 0. Supposons défini rj . Si rj = t, on s’arrête et on pose
k = j. Si rj < t, il existe forcément un entier m ∈ {rj +1, ..., t} tel que multλ(≥ im) soit
impair : l’entier m = t vérifie cette condition. On note rj+1 le plus petit tel entier. Cela
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définit notre suite (rj)j=0,...,k. A tout j = 1, ..., k, on associe l’intervalle ∆j ⊂ Jordbp(λ)
formé des im pour rj−1 < m ≤ rj. Remarquons que

∑

i∈∆j
multλ(i) est impair pour

j = 1 et est pair pour j ≥ 2. On note Int(λ) = {∆j ; j = 1, ..., k} l’ensemble de ces
intervalles. Cet ensemble est naturellement ordonné : ∆1 > ∆2 > ... > ∆k (les entiers
appartenant à ∆1 sont strictement supérieurs aux entiers appartenant à ∆2 etc...). On a

Ā(λ) = {±1}Int(λ)1 . L’homomorphisme A(λ) → Ā(λ) envoie (ǫi)i∈Jordbp(λ) sur (η∆)∆∈Int(λ)

où η∆ =
∏

i∈∆ ǫi.
Si G est de type Cn, gnil/conj est paramétré par Psymp(2n). Soit λ ∈ Psymp(2n).

On a A(λ) = {±1}Jordbp(λ)/{1, ξ(λ)}. Remarquons que l’élément ξ(λ) peut être égal à 1.
Notons i1 > i2 > ... > it les éléments de Jordbp(λ). On définit par récurrence une suite
strictement croissante d’entiers (rj)j=0,...,k telle que 0 ≤ rj ≤ t de la façon suivante. On
pose r0 = 0. Supposons défini rj. Si rj = t, on s’arrête et on pose k = j. Si rj < t,
supposons qu’il existe m ∈ {rj + 1, ..., t} tel que multλ(≥ im) soit pair. Dans ce cas on
note rj+1 le plus petit tel entier. Supposons qu’il n’existe pas de tel entier. Alors la suite
s’arrête, on pose k = j. La suite (rj)j=0,...,k étant définie, on définit l’ensemble d’intervalles
Int(λ) comme dans le cas Bn. Remarquons que, cette fois,

∑

i∈∆j
multλ(i) est pair pour

tout j. On a Ā(λ) = {±1}Int(λ). L’homomorphisme A(λ) → Ā(λ) se construit de la
façon suivante. On définit comme dans le cas Bn un homomorphisme de {±1}Int(λ) dans
Ā(λ). On vérifie que son noyau contient ξ(λ). L’homomorphisme se quotiente donc en
un homomorphisme A(λ) → Ā(λ) qui est l’homomorphisme cherché.

Si G est de type Dn, il y a une application surjective de gnil/conj sur Porth(2n).
Les fibres ont un élément sauf au-dessus d’une partition dont tous les termes sont pairs.
Dans ce cas, la fibre a deux éléments. Pour un élément N d’une fibre exceptionnelle,
on a A(N) = Ā(N) = {1}. Soit λ ∈ Porth(2n) possédant au moins un terme impair.

Alors A(λ) = {±1}
Jordbp(λ)
1 /{1, ξ(λ)}. Remarquons que l’élément ξ(λ) peut être égal à

1. On définit l’ensemble d’intervalles Int(λ) de la même façon que dans le cas Cn. On a

Ā(λ) = {±1}Int(λ)1 . L’homomorphisme A(λ) → Ā(λ) se construit comme dans le cas Cn.

3.1.7 Action galoisienne

On suppose que k = F ou k = Fq, que GAD est simple et que G est quasi-déployé
(c’est automatique si k = Fq). Le groupe Γk agit sur gnil/conj. Toute orbite nilpotente
conservée par l’action galoisienne contient un point de g(k) (cf. [19] théorème 4.2 si k =
F ; si k = Fq, l’assertion est vérifiée pour toute orbite nilpotente ou pas, cela résulte du
théorème de Lang). Autrement dit, l’application naturelle gnil(k)/conj → (gnil/conj)

Γk

est surjective. Montrons que
(1) si G est déployé sur k ou si G n’est pas de type Dn, toute orbite nilpotente dans

g est conservée par l’action galoisienne.
Fixons une paire de Borel (B, T ) définie sur k. Pour O ∈ gnil/conj, on identifie x∗,O

à l’unique élément de cette classe appartenant à X∗(Tsc) et vérifiant les conditions de
Dynkin. Pour σ ∈ Γk, on a évidemment x∗,σ(O) = σ(x∗,O). Puisque x∗,O détermine O, il
suffit de prouver que, sous nos hypothèses, x∗,O est fixé par l’action galoisienne. Si G est
déployé, cette action est triviale sur X∗(Tsc) et le résultat est clair. Si G n’est pas déployé
et n’est pas de type Dn, il ne peut être que de type An−1 ou E6. Si G est de type E6, Γk
agit sur X∗(Tsc) par un homomorphisme surjectif Γk → Aut(D) = Z/2Z. L’inspection
de la table [7] p. 402 montre que, pour toute orbite O, x∗,O est fixé par Aut(D). Dans le
cas où G est de type An−1, il est plus simple de faire appel à la description élémentaire
des orbites nilpotentes par l’algèbre linéaire, qui conduit à la conclusion. D’où (1).
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Supposons G de type Dn avec n ≥ 4 et fixons comme ci-dessus une paire de Borel
(B, T ) définie sur k. Le groupe d’automorphismes Aut(D) contient toujours l’élément θ
qui échange les racines αn−1 et αn et fixe αi pour i = 1, ..., n− 2. Si n ≥ 5, ce groupe est
réduit à {1, θ}. Supposons n = 4. Alors ce groupe d’automorphismes contient l’élément θ3
qui fixe α2 et envoie α1, α3, α4 respectivement sur α3, α4, α1. Le groupe est engendré par
θ et θ3 et est isomorphe à S3. Supposons que Γk agisse par un homomorphisme surjectif
Γk → {1, θ}. On vérifie qu’une orbite nilpotente paramétrée par une partition λ ∈
Porth(2n) possédant au moins un terme impair est conservée par cette action. Par contre,
les deux orbites paramétrées par une partition λ dont les termes sont tous pairs sont
échangés par θ. Supposons maintenant que n = 4 et que Γk agisse par un homomorphisme
Γk → Aut(D) dont l’image contient un élément d’ordre 3. En calculant les termes x∗,O,
l’argument de la preuve de (1) montre que les orbites conservées par l’action galoisienne
sont celles paramétrées par les partitions

(2) (71), (53), (3212), (3221), (2214), (18).

3.2 Orbites nilpotentes et groupe G

3.2.1 Orbites nilpotentes dans g

Dans la sous-section 3.2, on suppose que G est défini et quasi-déployé sur F , qu’il est
adjoint et absolument simple. On impose comme toujours la condition (Hyp)1(p).

On effectue les constructions de 2.1.10, on introduit en particulier le groupe G. Il est
défini sur Fq et est muni d’une action algébrique de IF qui se quotiente en une action
de ImodF . Les groupes ΓF et IF agissent sur gnil/conj et on définit les sous-ensembles
d’invariants (gnil/conj)

ΓF et (gnil/conj)
IF . On se gardera de croire qu’une orbite O ∈

(gnil/conj)
IF contient toujours un élément fixé par IF . Par contre, on a

(1) pour O ∈ gnil/conj, O est conservée par IF si et seulement si la classe de sous-
groupe à un paramètre x∗,O contient un élément fixé par IF .

Si x∗,O contient un élément fixé par IF , cette classe est conservée par IF . Puisque O

est déterminée par x∗,O, O est elle-aussi conservée par IF . Inversement, supposons O

conservée par IF . Identifions x∗,O à son unique représentant dans X∗(Tsc) qui vérifie les
conditions de Dynkin < α, x∗,O >∈ {0, 1, 2} pour tout α ∈ ∆. La classe de conjugaison
de x∗,O est conservée par IF . Pour σ ∈ IF , σ(x∗,O) est donc conjugué à x∗,O. Puisque
∆ est conservé par IF , σ(x∗,O) vérifie aussi les conditions de Dynkin. Les deux éléments
x∗,O et σ(x∗,O) sont deux éléments de la chambre positive fermée qui sont conjugués. Ils
sont donc égaux. Donc x∗,O est fixé par IF . Cela prouve (1).

L’interprétation en termes d’éléments x∗,O permet d’appliquer les mêmes arguments
qu’en 3.1.7. On obtient

(2) si G est déployé sur F ou si G n’est pas de type Dn, toute orbite nilpotente dans
g est conservée par l’action de ΓF ;

(3) supposons que G est de type Dn et que ΓF , resp. IF , agit sur D par un homomor-
phisme surjectif ΓF → {1, θ}, resp. IF → {1, θ} ; alors (gnil/conj)

ΓF , resp. (gnil/conj)
IF ,

est formé des orbites paramétrées par une partition λ ∈ Porth(2n) possédant au moins
un terme impair ;

(4) supposons que G est de type D4 et que ΓF , resp. IF , agit sur D par un homomor-
phisme ΓF → Aut(D), resp. IF → Aut(D) dont l’image contient un élément d’ordre 3 ;
alors (gnil/conj)

ΓF , resp. (gnil/conj)
IF , est l’ensemble décrit en 3.1.7(2).
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3.2.2 L’application ιF ,nil

L’hypothèse que G est adjoint implique que l’application aT : Tnr → AppFnr(T nr)
est injective. On a défini une application jT : Tnr → T. On note jT : aT (T

nr) → T
l’application jT ◦ a−1

T .
Soit F une facette de l’appartement AppFnr(T nr). On a défini l’homomorphisme injec-

tif ιF : gF → g, cf. 2.1.11. Il s’en déduit une application ιF ,nil : gF ,nil/conj → gnil/conj.
Fixons un élément x ∈ aT (T

nr) ∩ F . L’image de ιF est l’ensemble des points fixes de
Ad(jT (x)) ◦ γ dans g (γ est l’élément de ImodF fixé en 2.1.10). On en déduit que ιF ,nil
prend ses valeurs dans (gnil/conj)

IF . Soit O ∈ gF ,nil/conj, posons O = ιF ,nil(O). Notons
WF le groupe de Weyl de GF , qui s’identifie par ιF à un sous-groupe de W . Puisque
X∗(TF ) ≃ X∗(T

nr) ≃ X∗(T
nr) ⊆ X∗(T), l’élément x∗,O peut être identifié à une classe

de conjugaison par WF dans X∗(T
nr). L’élément x∗,O peut être identifié à une classe de

conjugaison par W dans X∗(T). En appliquant ce que l’on a dit en 3.1.3, x∗,O est la
classe de conjugaison par W engendrée par x∗,O.

Notons TF le plus grand sous-tore de T déployé sur F . Soit F une facette de l’appar-
tement App(TF ) ⊂ Imm(G). Notons Fnr l’unique facette de l’appartement AppFnr(T nr)
qui contient F . On vient de définir l’application ιFnr ,nil : gFnr ,nil/conj → (gnil/conj)

IF .
Le groupe ΓFq agit sur les ensembles de départ et d’arrivée. D’après 2.1.11(3), ιFnr ,nil

est équivariante pour ces actions. Puisque gF = gFnr , il y a une application naturelle
gF ,nil(Fq)/conj → gFnr ,nil/conj. Notons ιF ,nil l’application composée. L’équivariance ci-
dessus implique que ιF ,nil envoie gF ,nil(Fq)/conj dans (gnil/conj)

ΓF .

3.2.3 Description de ιF ,nil dans le cas ramifié

Dans ce paragraphe, on suppose que G n’est pas déployé sur F nr. On considère
un sommet s ∈ S(C̄nr) et on se propose de décrire l’application ιs,nil. On reprend les
notations (An−1, ram) etc... introduites en 2.2.14.

Supposons d’abord que G est de type (An−1, ram). L’ensemble gnil/conj est en bi-
jection avec P(n). Tout élément est conservé par IF . Si n est impair, le groupe Gs,SC

est produit de deux groupes de type Cn′ et Bn′′ avec 2(n′ + n′′) + 1 = n. L’ensemble
gs,nil/conj est en bijection avec Psymp(2n′) × Porth(2n′′ + 1). L’application ιs,nil est la
réunion des deux partitions. Si n est pair, le groupe Gs,SC est produit de deux groupes
de type Cn′ et Dn′′ avec 2(n′ + n′′) = n. L’ensemble gs,nil/conj s’envoie surjectivement
sur Psymp(2n′)×Porth(2n′′). L’application ιs,nil est composée de cette surjection et de la
réunion des partitions.

Supposons maintenant que G est de type (Dn, ram). L’ensemble gnil/conj s’envoie
surjectivement sur Porth(2n) et (gnil/conj)

IF est l’image réciproque du sous-ensemble des
partitions λ ∈ Porth(2n) ayant au moins un terme impair. En fait, (gnil/conj)

IF est en
bijection avec cet ensemble de partitions. Le groupe Gs,SC est produit de deux groupes
de type Bn′ et Bn′′ avec n′ + n′′ = n − 1. L’ensemble gs,nil/conj est en bijection avec
Porth(2n′ + 1)× Porth(2n′′ + 1). L’application ιs,nil est la réunion des deux partitions.

Les deux derniers cas sont (D4, 3 − ram) et (E6, ram). La description est moins
élémentaire. On munit X∗(T ) du produit scalaire habituel pour lequel le carré de la
norme d’une coracine vaut 2 (ces coracines sont de même norme dans les deux cas). Il
s’en déduit des produits scalaires sur X∗(Ts) et X∗(T). Pour une orbite nilpotente O de
gs, resp. g, la norme ||x∗,O|| est donc définie. D’après 3.1.3(1), l’application ιs,nil conserve
cette norme. Il s’avère que, dans les deux cas, pour O ∈ gnil/conj, la norme de x∗,O suffit
à déterminer O. Le calcul des éléments x∗,O et de leurs normes suffit donc à déterminer
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la correspondance.
Supposons que G est de type (D4, 3 − ram). Pour O ∈ gnil/conj, on calcule x∗,O

sous la forme de Dynkin. L’orbite O est conservée par IF si et seulement si x∗,O est
fixé par θ3, cf. 3.1.7. Dans le tableau suivant, la première colonne décrit les éléments de
(gnil/conj)

IF en termes de partitions. La deuxième colonne décrit les valeurs du carré de
la norme des x∗,O. Les trois colonnes suivantes décrivent les éléments de gs,nil/conj pour
les trois sommets possibles. Ces sommets sont indiqués à la première ligne par l’élément
de ∆nr

a auquel ils correspondent et, à la deuxième ligne, par le type du groupe Gs,SC.
Selon l’usage, la différence entre Ã1 et A1 signifie que la racine de la composante Ã1

est courte tandis que celle de la composante A1 est longue (les racines d’une compo-
sante A2 sont courtes mais il n’y a pas d’ambigüıté possible). Les orbites nilpotentes de
gs,nil/conj sont placées sur la ligne de leur image dans gnil/conj par ιs,nil. Dans les deux
dernières colonnes, les composantes de Gs,SC sont classiques et les orbites nilpotentes
sont paramétrées par des partitions, plus exactement par des paires de partitions en ce
qui concerne la quatrième colonne. Pour la troisième colonne, le groupe Gs,SC est de type
G2 et on utilise pour ses orbites les notations de [7] p. 427.

O ||x∗,O||2 β0 β134 β2
G2 Ã1 ×A1 A2

71 56 G2

53 24 3
3212 8 G2(a1) (2, 2)

3221 6 Ã1 (2, 12) 21
2214 2 A1 (12, 2)
18 0 1 (12, 12) 13

Supposons que G est de type (E6, ram). On obtient alors le tableau suivant, qui
s’explique comme le précédent. Remarquons qu’il s’avère que tout élément de gnil/conj
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est fixé par IF .

O ||x∗,O||2 β0 β16 β35 β4 β2
F4 A1 × B3 Ã2 ×A2 A3 × A1 C4

E6 312 F4

E6(a1) 168 8
D5 120 F4(a1)

E6(a3) 72 F4(a2) 62
A5 70 C3 612

D5(a1) 60 (2, 7)
D4 56 B3 (12, 7)

A4 + A1 42 (4, 2)
A4 40 (4, 12) 42

D4(a1) 24 F4(a3) (2, 512) (3, 3) 422

A3 + A1 22 C3(a1) 4212

A3 20 B2 (12, 512) 414

2A2 + A1 18 Ã2 + A1 (3, 21) (31, 2) 322

2A2 16 Ã2 (3, 13) (31, 12) 3212

A2 + 2A1 12 A2 + Ã1 (2, 321) (21, 3)
A2 + A1 10 (2, 322) (22, 2)
A2 8 A2 (2, 314), (12, 321) (13, 3) (22, 12) 24

3A1 6 A1 + Ã1 (2, 2213), (12, 322) (21, 21) (212, 2) 2312

2A1 4 Ã1 (2, 17), (12, 314) (21, 13) (212, 12) 2214

A1 2 A1 (12, 2213) (13, 21) (14, 2) 216

1 0 1 (12, 17) (13, 13) (14, 12) 18

3.2.4 Les ensembles A+(N), Ã(N), Ā+(N) et ˜̄A(N)

On note FG l’extension de F nr telle que ΓFG soit le noyau de l’action de ΓFnr sur D.
On pose eG = [FG : F nr]. On a introduit un générateur γ de ImodF , cf. 2.1.10. Son image
dans ΓFG/Fnr est un générateur de ce groupe fini. Pour ne pas compliquer les notations,
on note encore γ cette image.

Le groupe ΓFG/Fnr agit par automorphismes algébriques sur G, on peut définir le

groupe G+ = G⋊ ΓFG/Fnr , non connexe si FG 6= F nr. On note G̃ le sous-ensemble Gγ
de G+.

Soit N ∈ gnil. Le groupe ZG+(N) coupe toute composante connexe de G+ si et
seulement si l’orbite deN est conservée par IF . On suppose qu’il en est ainsi. Remarquons
que la structure de ZG+(N) ne change pas si l’on remplace N par un élément conjugué
à N par un élément de G : cet élément conjugue aussi les commutants. Les groupes
ZG(N) et ZG(N)0 sont des sous-groupes distingués de ZG+(N). On pose A+(N) =
ZG+(N)/ZG(N)0. On pose ZG̃(N) = G̃ ∩ ZG+(N) et Ã(N) = ZG̃(N)/ZG(N)0. On a
une suite exacte

(1) 1 → A(N) → A+(N) → ΓFG/Fnr → 1

Dans le cas où N lui-même est fixé par IF , le sous-groupe ΓFG/Fnr de G+ est contenu
dans A+(N) et de la suite exacte ci-dessus se déduit un isomorphisme

(2) A+(N) ≃ A(N)⋊ ΓFG/Fnr .
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Le groupe ΓnrF ≃ ΓFq agit sur G et sur ΓFG/Fnr . Il en résulte une action sur G+.
Supposons comme ci-dessus que l’orbite de N soit conservée par l’action de IF et que
N soit fixé par l’action de ΓnrF . Alors l’action de ΓnrF sur G+ conserve le sous-groupe
ZG+(N) et cette action se descend en une action sur A+(N).

Remarque. L’action sur ImodF de l’élément de Frobenius Fr ∈ ΓnrF est l’élévation
à la puissance q. Si G n’est pas du type (D4, 3 − ram), on a eG = 1 ou 2 et cette
action se quotiente en l’action triviale sur ΓFG/Fnr . Alors l’action de ΓnrF sur A+(N)

conserve le sous-ensemble Ã(N). Il en est de même si G est de type (D4, 3 − ram) et
que q ≡ 1mod 3Z. Par contre, si G est de type (D4, 3 − ram) et que q ≡ 2mod 3Z, le
sous-ensemble Ã(N) n’est pas conservé par l’action de ΓnrF .

Lemme. Soit O ∈ gnil/conj, supposons O conservée par ΓF .
(i) Supposons que G est déployé sur F nr. On a A+(N) = A(N). Il existe N ∈ O qui

est fixé par ΓF et tel que l’action de ΓnrF sur A(N) soit triviale.
(ii) Supposons que G soit des types (An−1, ram), (D4, 3 − ram) ou (E6, ram). Si

A(N) = {1}, il existe N ∈ O qui est fixé par ΓnrF et on a A+(N) ≃ ΓFG/Fnr . Si A(N) 6=
{1}, il existe N ∈ O qui est fixé par ΓF , pour lequel le produit semi-direct (2) est direct
et l’action de ΓnrF sur A(N) est triviale.

(iii) Supposons que G soit de type (Dn, ram). Alors il existe N ∈ O qui est fixé par
ΓnrF . Pour un tel N , l’action de ΓnrF sur A+(N) est triviale. Les groupes A(N) et A+(N)
sont des produits de Z/2Z et on a non canoniquement A+(N) ≃ A(N)× Z/2Z.

Preuve. Supposons que G soit déployé sur F nr. On a FG = F nr et G+ = G, d’où
A+(N) = A(N) pour tout N ∈ O. Il est connu que, O étant conservé par ΓnrF = ΓFq ,
il existe un élément N ∈ O qui est fixé par l’action de ce groupe et tel que l’action sur
A(N) est triviale, cf. [41] proposition 2.4. Cela prouve (i).

Supposons que G soit des types (An−1, ram), (D4, 3− ram) ou (E6, ram). Si A(N) =
{1}, on a évidemment A+(N) ≃ ΓFG/Fnr pour tout N ∈ O. Puisque O est fixée par
ΓFnr , cette orbite contient un élément N fixé par ce groupe. On traite maintenant les O
tels que A(N) 6= {1} pour N ∈ O. Cela exclut le cas où G est de type (An−1, ram).

Supposons que G soit de type (D4, 3 − ram). Il existe une unique orbite O pour
laquelle A(N) 6= {1} pour N ∈ O : elle est paramétrée par la partition (3212). On a vu
en 3.2.3 que l’orbite provenait par ιs0,nil d’une unique orbite de gs0,nil. On a identifié G à
Gs0,FG et ιs0 est le plongement naturel Gs0 → Gs0,FG. Le groupe Gs0 est la composante
neutre du groupe des points fixes par IF dans G. L’intersection O ∩ gs0 est une orbite
pour le groupe Gs0 et est conservée par ΓnrF . Comme ci-dessus, elle contient un élément
N fixé par ce groupe. L’élément N est aussi fixé par IF , donc par tout le groupe ΓF . On a
A(N) ≃ Z/2Z et l’action de ΓnrF sur ce groupe est forcément triviale. D’après (2), A+(N)
est un produit semi-direct A(N) ⋊ ΓFG/Fnr ≃ Z/2Z ⋊ Z/3Z. Un tel produit semi-direct
est forcément le produit direct des deux groupes, d’où l’assertion (ii) dans ce cas.

Supposons que G soit de type (E6, ram). Il existe seulement trois orbites O pour
lesquelles A(N) 6= {1} pour N ∈ O : ce sont les orbites A2 et E6(a3) pour lesquelles
A(N) = Z/2Z pour N ∈ O et D4(a1) pour laquelle A(N) = S3. On a vu en 3.2.3 que
chacune de ces orbites provenait par ιs0,nil d’une unique orbite de gs0,nil. Dans le cas
des orbites A2 et E6(a3) , le même raisonnement que dans le cas (D4, 3− ram) conclut.
Considérons le cas de l’orbiteD4(a1). Elle provient par ιs0,nil de l’orbiteO0 de type F4(a3)
de gs0. Comme toujours, on affecte d’un exposant Gs0 les objets relatifs à ce groupe. Par
le même argument que dans le cas où G est déployé sur F nr, on peut fixer N ∈ O0

qui est fixé par ΓnrF et tel que ce groupe agisse trivialement sur AGs0 (N). L’action de IF
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sur ces objets est triviale puisqu’ils vivent dans Gs0 . Fixons un sl(2)-triplet (f, h,N) de
gs0 . Le groupe Gs0 est de type F4 donc adjoint et on a AGs0 (N) = ZGs0

(N)/ZGs0
(N)0 =

ZGs0
(f, h,N)/ZGs0

(f, h,N)0. On a aussi A(N) = ZG(f, h,N)/ZG(f, h,N)0. De l’injec-
tion ZGs0

(f, h,N) → ZG(f, h,N) se déduit un homomorphisme AGs0 (N) → A(N), dont
le noyau est (ZG(f, h,N)0) ∩ Gs0)/ZGs0

(f, h,N)0. D’après [7] pages 401-402, AGs0 (N)
est isomorphe à S4 et ZG(f, h,N)0 est commutatif. Il en résulte que le noyau de l’ho-
momorphisme AGs0 (N) → A(N) est un sous-groupe commutatif de AGs0 (N). Or un
sous-groupe commutatif de S4 a au plus 4 éléments. Il en résulte que l’homomorphisme
AGs0 (N) → A(N) est surjectif. Puisque l’action de ΓnrF sur AGs0 (N) est triviale, il en est
de même de l’action de ce groupe sur A(N). Alors N vérifie les conclusions du (ii) de
l’énoncé.

Supposons que G est de type (Dn, ram). On peut choisir un espace sur Fq muni
d’une forme quadratique de sorte qu’en notant SO son groupe spécial orthogonal, on
ait SOAD = G et que l’action de γ ∈ IF sur G se déduise par passage au quotient
de l’action d’une symétrie simple S(γ) qui est définie sur Fq. Introduisons le groupe
orthogonal tout entier O de notre forme quadratique. Alors G+ s’identifie au quotient
de O par le centre de SO, l’élément S(γ) s’envoyant sur γ ∈ ΓFG/Fnr . Cette identification
est compatible aux actions de ΓnrF . Pour tout N ∈ gnil, le groupe A+(N) s’identifie à
ZO(N)/Z(SO)ZSO(N)0. Des constructions d’algèbre élémentaire montrent les points
suivants :

le groupe A+(N) est commutatif et isomorphe à un produit de copies de Z/2Z ;
si N est fixé par ΓnrF , l’action de ΓnrF sur A(N) est triviale ;
pour toute orbite O conservée par ΓnrF , il existe un élément N ∈ O qui est fixé par

ΓnrF .
L’assertion (iii) s’en déduit.

�

Remarques. (3) Supposons que G est de type (Dn, ram). Soit λ ∈ Porth(2n). Dire
que λ paramètre une orbite conservée par IF signifie que λ possède au moins un terme
impair. Supposons cette condition vérifiée. L’interprétation donnée dans la preuve ci-
dessus du groupeA+(λ) montre que ce groupe est égal à {±1}Jordbp(λ)/{1, ξ(λ)} et Ã(λ) =

{±1}
Jordbp(λ)
−1 /{1, ξ(λ)}.

(4) Une version affaiblie du lemme s’applique aux orbites O conservées seulement
par IF . En effet, pour une telle orbite, il existe une extension finie non ramifiée F ′ de F
telle que O soit conservée par ΓF ′ et on peut appliquer le lemme en remplaçant le corps
de base F par F ′.

Soit N ∈ gnil un élément dont l’orbite est conservée par IF . On a introduit en 3.1.4
le sous-groupe distingué A1(N) ⊂ A(N). Il est aussi distingué dans A+(N). En effet,
cette assertion est invariante par conjugaison par G et elle est vérifiée pour un élément
N vérifiant les conditions du lemme ci-dessus. On peut donc définir sans ambigüıté le

quotient Ā+(N) = A+(N)/A1(N) et le sous-ensemble ˜̄A(N) = Ã(N)/A1(N). Montrons
que

(5) soit d ∈ ˜̄A(N) ; alors il existe b ∈ Ã(N) dont l’image dans ˜̄A(N) soit d et tel que
l’image dans Ā(N) de ZA(N)(b) soit égale à ZĀ(N)(d).

Preuve. Si G est classique, le lemme précédent implique que A+(N) est commutatif.
Pour tout relèvement b de d dans Ã(N), on a ZA(N)(b) = A(N) et ce groupe se projette
surjectivement sur Ā(N). Supposons G exceptionnel. Si Ā(N) = A(N), l’assertion est
tautologique. Si Ā(N) = {1}, pour tout relèvement b de d dans Ã(N), ZA(N)(b) se
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projette surjectivement sur Ā(N) = {1}. Comme on l’a dit en 3.1.6, l’une ou l’autre des
hypothèses ci-dessus est toujours vérifiée sauf dans le cas où G est de type E8. Dans ce
cas, il existe un N tel que A(N) = S3 et Ā(N) = S2. Le groupe G est forcément déployé
donc Ã(N) = A(N). On peut relever d en un élément b d’ordre au plus 2. Alors ZA(N)(b)
se projette surjectivement sur Ā(N). �

On introduit un ensemble de représentants N de gnil/conj. On lui impose les condi-
tions suivantes :

(6)(i) pour O ∈ (gnil/conj)
IF , le représentant N ∈ N de O vérifie les conditions du

lemme précédent où l’on oublie celles conditions concernant les actions de ΓnrF ;
(6)(ii) pour O ∈ (gnil/conj)

ΓF , le représentant N ∈ N de O vérifie toutes les condi-
tions du lemme précédent.

On note N (IF ), resp. N (ΓF ), le sous-ensemble des éléments de N dont l’orbite est
conservée par IF , resp. ΓF . Remarquons qu’un élément de N (IF ), resp. N (ΓF ), n’est pas
toujours fixé par IF , resp. ΓF . Par contre, tout élément de N (ΓF ) est fixé par ΓnrF .

3.2.5 Sur le relèvement des commutants

Fixons N ∈ gnil dont l’orbite est conservée par IF . Fixons un sl(2)-triplet (f, h,N)
de g dont le troisième terme est N . Posons Z = ZG(f, h,N), Z+ = ZG+(f, h,N) et
Z̃ = ZG̃(f, h,N). On a A(N) = Z/Z0, A+(N) = Z+/Z0 et Ã(N) = Z̃/Z0.

Lemme. (i) Supposons que G ne soit pas de type Bn, (Dn, nr) ou (Dn, ram). Soit b ∈
Ã(N). Alors il existe un élément semi-simple τ ∈ Z̃ dont l’image dans Ã(N) est égale à
b et tel que l’image dans A(N) de Z∩Gτ soit égale à ZA(N)(b) (on a posé Gτ = ZG(τ)

0).

(ii) Soit d ∈ ˜̄A(N). Alors il existe un élément semi-simple τ ∈ Z̃ dont l’image dans
˜̄A(N) est égale à d et tel que l’image dans Ā(N) de Z ∩Gτ soit égale à ZĀ(N)(d).

Preuve. Les assertions sont insensibles à la conjugaison de notre sl(2)-triplet (et
conséquemment de N) par un élément de G. On se réserve donc le droit de choisir
convenablement ces objets.

Traitons (i). Il existe un élément semi-simple τ ∈ Z̃ dont l’image dans Ã(N) est égale
à b. En effet, fixons une paire de Borel (BN ,TN) de Z

0. Puisque toutes les paires de Borel
de ce groupe sont conjuguées, toute composante connexe de A+(N) contient un élément
dont l’action par conjugaison sur Z0 conserve (BN ,TN). Un tel élément est semi-simple.
Si A(N) = {1}, cela suffit à prouver (i). Cela résout le cas où G est de type An−1.

Supposons que G soit de type Cn. L’élément N est paramétré par une partition
λ ∈ Psymp(2n) et b appartient à {±1}Jordbp(λ)/{1, ξ(λ)}. On relève b en un élément
ḃ = (ḃi)i∈Jordbp(λ) ∈ {±1}Jordbp(λ). Notons λ′ la partition telle que, pour tout entier i ≥ 1,

multλ′(i) = 1 si i ∈ Jordbp(λ) et ḃi = −1 et multλ′(i) = 0 sinon. Notons λ′′ l’unique
partition telle que λ′ ∪ λ′′ = λ. Les entiers S(λ′) et S(λ′′) sont pairs, notons-les 2n′ et
2n′′. On a λ′ ∈ Psymp(2n′) et λ′′ ∈ Psymp(2n′′). On peut fixer un élément semi-simple
τ ∈ G tel que Gτ,SC soit isomorphe à Sp(2n′) × Sp(2n′′). Notons cette décomposition
G′×G′′. Fixons des sl(2)-triplets (f ′, h′, N ′) de g′ et (f ′′, h′′, N ′′) de g′′ tels que N ′, resp.
N ′′, soit paramétré par λ′, resp. λ′′. On peut supposer que (f, h,N) est la somme de ces
deux triplets. On a alors τ ∈ Z et on vérifie que son image dans A(N) est égale à b. Le
groupe ZG′(f ′, h′, N ′) × ZG′′(f ′′, h′′, N ′′) s’envoie dans Z, son image est égale à Z ∩Gτ

et on vérifie qu’il s’envoie surjectivement sur A(N). Cela vérifie (i).
Supposons que G soit exceptionnel et déployé sur F nr. Alors A(N) = Ã(N) est

isomorphe à Si pour un entier i = 1, ..., 5. On a déjà traite le cas i = 1. Si A(N) = S4
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ou S5, on sait que G est de type E8 ou F4 donc est à la fois adjoint et simplement
connexe. On sait aussi que Z0 = 0, cf. [7] pages 401 et 406, donc Z̃ = Z = A(N). On
pose τ = b. Il est évident que cet élément est semi-simple et que Z ∩ ZG(τ) = ZA(N)(b).
Puisque τ est semi-simple et que G est simplement connexe, le commutant ZG(τ) est
connexe. L’égalité précédente équivaut donc à Z∩Gτ = ZA(N)(b). Supposons A(N) = Si,
avec i = 2, 3. Si b = 1, l’élément τ = 1 vérifie les conditions requises. Si b 6= 1, ZA(N)(b)

est le sous-groupe de A(N) engendré par b. On choisit un élément semi-simple τ ∈ Z̃ = Z
dont l’image dans A(N) est égale à b. Parce que τ est semi-simple, il appartient à Gτ .
Le groupe engendré par τ est donc contenu dans Z ∩Gτ et s’envoie surjectivement sur
ZA(N)(b).

Supposons que G soit de type (E6, ram). On a déjà traité le cas A(N) = {1}. Il nous
reste à considérer les cas où l’orbite de N est de type A2, E6(a3) ou D4(a1). Supposons
que l’orbite de N soit de type E6(a3) ou D4(a1). On a vu dans la preuve de 3.2.3 que
l’on pouvait supposer N ∈ gs0 . On a alors A+(N) = A(N) × ΓFG/Fnr . On peut même
supposer que le sl(2)-triplet (f, h, e) est contenu dans gs0 . On note par des exposants Gs0

les objets relatifs au groupe Gs0. Montrons que
(1) l’homomorphisme naturel ZGs0 → A(N) est surjectif.
On l’a vu dans la preuve de 3.2.3 quand l’orbite de N dans g est de type D4(a1).

Supposons que cette orbite est de type E6(a3). L’orbite de N dans gs0 est de type F4(a2).
Il résulte de [7] p. 401-402 que Z0 = ZGs0 ,0 = {1} et que A(N) = AGs0 (N) = Z/2Z. Donc
A(N) = Z, AGs0 (N) = ZGs0 et ces groupes ont deux éléments. Puisque l’homomorphisme
ZGs0 → Z est injectif, il est surjectif, ce qui prouve (1).

Ecrivons b = aγ avec a ∈ A(N). Si a = 1, on pose τ = γ. Par définition, on a
Gγ = ZG(γ)

0 = Gs0 , donc ZGs0 est égal à Z ∩ Gτ . D’après (1), τ vérifie la propriété
requise. Si a 6= 1, on relève a grâce à (1) en un élément x ∈ ZGs0 , que l’on peut supposer
semi-simple par le même argument qu’au début de la preuve. On pose τ = xγ. Cet
élément est semi-simple car son carré vaut x2 qui l’est. Notons X le groupe engendré par
x. Parce que x est semi-simple, X est contenu dans (Gs0)x. Ce dernier groupe commute
à la fois à x et à γ (car il est contenu dans Gs0) donc aussi à τ . Puisqu’il est connexe, on
a (Gs0)x ⊂ Gτ puis X ⊂ Z ∩ (Gs0)x ⊂ Z ∩Gτ . Mais l’image de X dans A(N) contient
le groupe engendré par a. Ce groupe est le commutant de b dans A(N) puisque a 6= 1 et
que A(N) = S2 ou S3.

Supposons maintenant que l’orbite de N soit de type A2. Posons G
′
s2

= ιs2(Gs2) (on
rappelle que s2 est le sommet associé à la racine β2 ∈ ∆nr

a ). Il est de type C4. D’après le
tableau de 3.2.3, on peut supposer que N est un élément nilpotent de g′s2 paramétré par
la partition 24. On peut supposer que notre sl(2)-triplet (f, h,N) est contenu dans g2. Il
n’est pas conservé par γ. Toutefois, par construction de l’application ιs2,nil, il existe un
élément δ ∈ Z̃ dont le commutant contient G′

s2
, à savoir δ = jT (s2)γ. Comme ci-dessus,

on note avec des exposants G′
s2 les objets relatifs à ce groupe. Montrons que

(2) l’application naturelle ZG
′
s2 → A(N) est surjective.

Le commutant de (f, h, e) dans G2,SC est bien connu : c’est le groupe orthogonal d’un
espace de dimension 4. Posons H = (SL(2) × SL(2)) ⋊ Z/2Z, où l’élément non trivial
ǫ de Z/2Z permute les deux composantes SL(2). Il y a une surjection de noyau fini de
H sur le groupe orthogonal ci-dessus donc aussi une surjection de noyau fini H → ZG

′
s2 .

On a A(N) = Z/2Z. Supposons que l’application ZG
′
s2 → A(N) ne soit pas surjective.

On a alors ZG
′
s2 ⊂ Z0. Or Z0 est un groupe de type A2 × A2, cf. [7] page 402. On note
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ρ : H → PGL(3)× PGL(3) l’homomorphisme composé

H → ZG
′
s2 → Z0 → Z0

AD = PGL(3)× PGL(3).

Le noyau de l’application H → Z0 est fini et celui de l’application Z0 → Z0
AD a pour

composante neutre un tore. Donc le noyau de ρ est un sous-groupe distingué de H
dont la composante neutre est un tore. Un tel sous-groupe est fini et contenu dans
H0. Les représentations de SL(2) sont bien connues et on voit qu’un homomorphisme
de SL(2)× SL(2) dans PGL(3) est forcément trivial sur un des facteurs SL(2). On en
déduit que, quite à permuter les facteurs SL(2), la restriction de ρ à H0 = SL(2)×SL(2)
est de la forme (h1, h2) 7→ (ρ1(h1), ρ2(h2)), où ρ1 et ρ2 sont des homomorphismes à
noyau fini de SL(2) dans PGL(3). L’élément ρ(ǫ) ∈ PGL(3) × PGL(3) doit vérifier
ρ(ǫ)(ρ1(h1), ρ2(h2)) = (ρ1(h2), ρ2(h1))ρ(ǫ). Un tel élément n’existe pas. Cette contradic-
tion prouve (2).

Fixons un élément semi-simple a ∈ ZG
′
s2 d’image non triviale dans A(N). On se

rappelle l’élément δ = jT (s2)γ. Par construction, il y a un entier n ∈ P tel que δn =
1. Donc δ est semi-simple. L’élément aδ ∈ G̃ est aussi semi-simple : puisque a et δ
commutent, (aδ)n = an est semi-simple. L’élément b est forcément l’image dans Ã(N)
de δ ou de aδ. On choisit pour τ l’élément en question. Comme plus haut, on voit que le
groupe engendré par a est contenu dans Z∩Gτ . Ce groupe s’envoie surjectivement dans
A(N) donc τ vérifie la condition requise.

Supposons que G soit de type (D4, 3− ram). On a déjà traité le cas A(N) = {1}. Il
nous reste à considérer le cas où l’orbite de N est paramétrée par la partition 3212. On
a vu en 3.2.3 que l’on pouvait supposer N ∈ gs0 et que l’orbite de N pour l’action de
Gs0 est de type G2(a1). On peut aussi supposer que le sl(2)-triplet (f, h,N) est contenu
dans gs0 . On sait que ZGs0 ,0 = {1} et AGs0 ,0(N) = S3, cf. [7] p. 401, donc Z

Gs0 = S3. Le
groupe Z0 est commutatif. Donc l’image de ZGs0 dans Z n’est pas contenue dans Z0, donc
l’application naturelle ZGs0 → A(N) = Z/2Z est surjective. On peut alors construire τ
comme dans le cas où G est de type (E6, ram). Cela achève la preuve de (i).

Traitons (ii). Supposons que G ne soit pas de type Bn, (Dn, nr) ou (Dn, ram). On
relève d en un élément b ∈ Ã(N) vérifiant la condition 3.2.4(5), puis on applique (i) à
cet élément. L’élément τ que l’on obtient vérifie la condition requise.

Supposons que G soit de type Bn. Identifions G à un groupe spécial orthogonal
SO(2n + 1). L’élément N est paramétré par une partition λ ∈ Porth(2n + 1) et on a

d = (di)i∈Int(λ) ∈ {±1}Int(λ)1 . Si d = 1, l’élément τ = 1 convient. Supposons d 6= 1.
Notons δ : Jordbp(λ) → Int(λ) l’application qui, à i ∈ Jordbp(λ), associe l’intervalle
qui contient i. Notons K ′ l’ensemble des ∆ ∈ Int(λ) tels que di = −1 et fixons un sous-
ensemble J ′ ⊂ Jordbp(λ) tel que δ se restreigne en une bijection de J ′ sur K ′. Notons λ′ la
partition telle que, pour tout entier i ≥ 1, multλ′(i) = 1 si i ∈ J ′ et multλ′(i) = 0 sinon.

Notons λ′′ l’unique partition telle que λ′ ∪ λ′′ = λ. Parce que d appartient à {±1}Int(λ)1 ,
on voit que S(λ′) est pair, donc S(λ′′) est impair. On note ces entiers 2n′ et 2n′′ +1. On
a λ′ ∈ Porth(2n′) et λ′′ ∈ Porth(2n′′ + 1). On peut fixer τ ∈ G tel que Gτ soit isomorphe
à SO(2n′)×SO(2n′′+1). Notons cette décomposition G′×G′′. Fixons des sl(2)-triplets
(f ′, h′, N ′) de g′ et (f ′′, h′′, N ′′) de g′′ tels que N ′, resp. N ′′, soit paramétré par λ′, resp.
λ′′. On peut supposer que (f, h,N) est la somme de ces deux triplets. On a alors τ ∈ Z et

on vérifie que son image dans ˜̄A(N) = Ā(N) est égale à d. On introduit les groupes Z′ et
Z′′ analogues à Z, relatifs aux triplets (f ′, h′, N ′) et (f ′′, h′′, N ′′). On a Z′×Z′′ ⊂ Z∩Gτ .
Il reste à prouver que

(3) Z′ × Z′′ s’envoie surjectivement sur Ā(N).
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On a Jordbp(λ
′) = J ′ et δ(J ′) = K ′. Posons K ′′ = δ(Jordbp(λ

′′)). L’application de Z′

dans Ā(N) se décompose en une suite d’applications

Z′ → Z′/Z
′0 = {±1}J

′

1 → {±1}K
′

1 ⊂ {±1}Int(λ)1 .

La dernière inclusion consiste à prolonger tout élément de {±1}K
′

1 par des 1 pour les
indices appartenant à Int(λ) − K ′. C’est ce que l’on fera implicitement dans la suite.
Donc l’image de Z′ dans Ā(N) est {±1}K

′

1 . De même, l’image de Z′′ dans Ā(N) est
{±1}K

′

1 . On doit prouver que Ā(N) est produit de ces deux images. Par construction, on
a K ′ ∪K ′′ = Int(λ). Montrons que l’on a

(4) K ′ ∩K ′′ 6= ∅.
Rappelons que, pour tout sous-ensemble J de Jordbp(λ), on posemultλ(J) =

∑

i∈J multλ(i).
Soit ∆ ∈ Int(λ). Par construction, multλ(∆) est pair sauf si ∆ est le plus grand intervalle
de λ. Le nombre d’éléments de K ′ est pair et non nul. Donc K ′ contient un intervalle ∆
tel que multλ(∆) est pair et non nul. Par construction de λ′, on a multλ′(∆) = 1. On a
donc multλ′′(∆) = multλ(∆) −multλ′(∆) > 0, ce qui équivaut à ∆ ∈ K ′′. Cela prouve
(4).

Fixons ∆0 ∈ K ′∩K ′′. Soit ξ = (ξ∆)∆∈Int(λ) ∈ {±1}Int(λ)1 . Posons ξ0 = (ξ∆)∆∈Int(λ)−{∆0} ∈
{±1}Int(λ)−{∆0}. On peut évidemment fixer ξ

′0 = (ξ′∆)∆∈K ′−{∆0} ∈ {±1}K
′−{∆0} et ξ

′′0 =
(ξ′′∆)∆∈K ′′−{∆0} ∈ {±1}K

′′−{∆0} de sorte que ξ
′0ξ

′′0 = ξ0. En adjoignant un terme ξ′∆0

convenable, on peut prolonger la famille ξ
′0 en une famille ξ′ ∈ {±1}K

′

1 . De même, on
prolonge la famille ξ

′′0 en une famille ξ′′ ∈ {±1}K
′′

1 . Pour prouver (3), il suffit de montrer
que l’on a encore ξ′ξ′′ = ξ. Cela équivaut à l’égalité ξ′∆0

ξ′′∆0
= ξ∆0. Par hypothèse, on

a ξ∆0 =
∏

∆∈Int(λ)−{∆0}
ξ∆. Par construction, on a aussi ξ′∆0

ξ′′∆0
=

∏

∆∈Int(λ)−{∆0}
ξ′∆ξ

′′
∆.

L’égalité ξ′∆0
ξ′′∆0

= ξ∆0 résulte alors de l’égalité ξ
′0ξ

′′0 = ξ0. Cela achève la preuve de (3)
et celle du (ii) de l’énoncé dans le cas où G est de type Bn. Les cas où G est de type
(Dn, nr) ou (Dn, ram) se traitent de la même façon. �

3.2.6 Paramétrage de gF ,nil(Fq)/conj

Soit N ∈ N (ΓF ). Considérons l’ensemble des couples (b, u), où b ∈ Ã(N) et u ∈ A(N)
soumis à la condition suivante :

(1) si G n’est pas du type (D4, 3− ram), ubu−1 = bq.
Remarquons que, si G n’est pas du type (D4, 3 − ram), l’élévation à la puissance

q dans le groupe A+(N) conserve le sous-ensemble Ã(N). D’autre part, dans le cas où
A(N) = {1}, notre ensemble de couples est réduit à un unique élément (b, 1), où b est
l’unique élément de Ã(N) et la condition (1) est vérifiée. Montrons que

(2) si G n’est pas du type (D4, 3− ram), pour tout b ∈ Ã(N), il existe u ∈ A(N) tel
que ubu−1 = bq.

Si G est classique, A+(N) est un produit de groupes Z/2Z. On a bq = b et tout
élément u ∈ A(N) vérifie (1). Si G est exceptionnel, on a A+(N) = A(N) × ΓFG/Fnr

d’après le choix de notre système de représentants N . On a b = aγ pour un a ∈ A(N) et
l’égalité ubu−1 = bq équivaut à uau−1 = aq. Or A(N) est un groupe Si avec i = 1, ..., 5
et q est premier à 2, 3, 5. Dans un tel groupe, tout élément a est conjugué à aq. Cela
prouve (2).

Le groupe A(N) agit sur l’ensemble de couples ci-dessus. On note CF (N) l’ensemble
des classes de conjugaison par A(N) dans l’ensemble de couples précédents.
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Notation.On notera une telle classe de conjugaison par un couple (b, u) la représentant.
Nous utiliserons le même abus de notation pour différents ensembles de classes de conju-
gaison que nous introduirons plus loin.

On note CF l’ensemble des triplets (N, b, u) où N ∈ N (ΓF ) et (b, u) ∈ CF (N).
En remplaçant dans les constructions précédentes les ensembles Ã(N) et A(N) par

˜̄A(N) et Ā(N), on définit de même les ensembles C̄F (N) et C̄F . Pour N ∈ N (ΓF ), il y a
un homomorphisme évident CF (N) → C̄F (N). Montrons que

(3) cet homomorphisme est surjectif.
Soit (d, v) un représentant d’un élément de C̄F (N). Si G est classique, on relève d en

un élément b ∈ Ã(N) et v en un élément u ∈ A(N). Comme on l’a vu dans la preuve
de (2), le couple (b, u) appartient à CF (N) et relève (d, v). Supposons G exceptionnel. Si
Ā(N) = A(N), on a C̄F (N) = CF (N) et l’assertion est tautologique. Si Ā(N) = {1}, on
a releve d en un élément b ∈ Ã(N) et on relève v = 1 en un élément u ∈ A(N) tel que
ubu−1 = bq. Cet élément existe d’après (2). Le couple (b, u) relève (d, v). Comme on l’a
dit, on a toujours Ā(N) = A(N) ou Ā(N) = {1} sauf dans le cas où G est de type E8

pour lequel il y a un N tel que A(N) = S3 et Ā(N) = S2. On a Ã(N) = A(N) puisque
G est déployé et on vérifie par un calcul aisé la surjectivité requise. Cela prouve (3).

Soit F une facette de l’appartement App(TF ). On a défini en 3.2.2 l’application
ιF ,nil que l’on peut identifier à une application de gF ,nil(Fq)/conj dans N (ΓF ). Nous
allons ”enrichir” (le mot est à la mode) cette application en une application cF ,F :
gF ,nil(Fq)/conj → CF .

Soit O ∈ gF ,nil(Fq)/conj. Fixons un élément N ′ ∈ O. On choisit un point x ∈
aT (TF ) ∩ F . Posons N ′′ = ιF(N

′). Notons N l’unique élément de N qui est conjugué à
N ′′. D’après les définitions, c’est l’image de O par ιF ,nil. Fixons un élément g ∈ G tel
que N ′′ = g−1Ng. Posons ḃ = gj(x)γg−1 et u̇ = gFr(g)−1. Rappelons que, par définition,
N ′′ = v(x̃)N ′v(x̃)−1 où x̃ = a−1

T (x), cf. 2.1.10. Puisque x̃ ∈ TF , v(x̃) est fixé par l’action
de ΓnrF donc N ′′ aussi. D’après le choix de notre ensemble N (ΓF ), N l’est aussi, donc
u̇ ∈ ZG(N). L’élément N ′′ est fixé par Ad(jT (x)) ◦ γ. Il en résulte que ḃ ∈ ZG̃(N). On
note b et u les images de ḃ et u̇ dans Ã(N) et A(N). Montrons que

(4) le couple (b, u) représente une classe dans CF (N).
Si G n’est pas de type (D4, 3− ram), il faut vérifier l’égalité ubu−1 = bq. On a

u̇F r(ḃ)u̇−1 = gFr(g)−1Fr(g)Fr(jT (x))Fr(γ)Fr(g)
−1Fr(g)g−1.

On est ici dans le groupe G+. Parce que G n’est pas de type (D4, 3 − ram), on a
Fr(γ) = γ. Donc

u̇F r(ḃ)u̇−1 = gFr(jT (x))γg
−1.

On a jT (x) ∈ X∗(TF )⊗ F̄×
q = TF , donc Fr(jT (x)) = jT (x)

q, d’où

u̇F r(ḃ)u̇−1 = gjT (x)
qγg−1 = ḃq.

On en déduit
uFr(b)u−1 = bq.

Mais, d’après le choix de notre système N (ΓF ), Fr agit trivialement sur Ã(N). L’égalité
précédente équivaut à ubu−1 = bq, ce qui démontre (4).

On pose cF ,F (O) = (N, b, u). Cette définition est loisible en vertu du lemme suivant.

Lemme. Le triplet (N, b, u) ne dépend pas des choix effectués.
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Preuve. Les choix sont ceux de x, N ′ et g. Fixons x et N ′. On ne peut changer g
qu’en le multipliant à gauche par un élément ḣ ∈ ZG(N). En notant h l’image de ḣ dans
A(N), le couple (b, u) est remplacé par (hbh−1, huFr(h)−1). De nouveau, on a Fr(h) = h
et le couple précédent est égal à (hbh−1, huh−1), donc la classe de conjugaison de (b, u)
ne change pas.

Fixons x. On ne peut changer N ′ qu’en le remplaçant par N ′
1 = h−1N ′h pour un h ∈

GF(Fq). Alors N
′′ est remplacé par N ′′

1 = h−1
1 N ′′h1, où h1 = ιF (h). On a N ′′

1 = g−1
1 Ng1,

où g1 = gh1. Alors le couple (ḃ, u̇) est remplacé par (ḃ1, u̇1), où ḃ1 = gh1jT (x)γh
−1
1 g−1

et u̇1 = gh1Fr(h1)
−1Fr(g)−1. L’élément h1 appartient à l’image de ιF et est donc fixé

par Ad(jT (x)) ◦ γ. Cela entraine h1jT (x)γh
−1
1 = jT (x)γ, d’où ḃ1 = ḃ. Parce que ιF est

équivariant pour les actions de ΓnrF , on a aussi h1 = Fr(h1), d’où u̇1 = u̇. Donc le couple
(b, u) ne change pas.

Remplaçons enfin x par un autre élément y ∈ aT (TF ) ∩ F . On peut conserver le
même élément N ′. L’élément N ′′ = ιF(N

′) ne change pas et on peut conserver le même
élément g. Il en résulte que u ne change pas. Posons x̃ = a−1

T (x), ỹ = a−1
T (y). Choisissons

un élément n ∈ P tel que nx̃, nỹ ∈ X∗(TF ) et eG divise n. Soit λ ∈ o×Fnr . Le même
calcul que dans la preuve du lemme 2.1.11 montre que la conjugaison par n(x̃ − ỹ)(λ)
se réduit en un automorphisme de g qui fixe l’image de ιF . Il en résulte que, pour tout
ζ ∈ F̄×

q , l’élément n(x̃ − ỹ)(ζ) ∈ T commute à N ′′. Donc gn(x̃ − ỹ)(ζ)g−1 commute à
N . L’application ζ 7→ gn(x̃ − ỹ)(ζ)g−1 est un sous-groupe à un paramètre de ZG(N).
Il est donc inclus dans ZG(N)0. Quand on remplace x par y, l’élément ḃ est multiplié à
gauche par gjT (y)jT (x)

−1g−1. Cet élément est par définition gn(x̃− ỹ)(ζ1/n)g
−1. Puisque

cet élément appartient à ZG(N)0, l’image b̃ de
˙̃
b dans Ã(N) ne change pas. Cela achève

la preuve du lemme. �
Par composition avec les applications CF (N) → C̄F (N) pour N ∈ N (ΓF ), on déduit

de cF ,F une application c̄F ,F : gF ,nil(Fq)/conj → C̄F .
Notons C l’ensemble des couples (N, b) où N ∈ N (IF ) et b est une classe de conjugai-

son par A(N) dans Ã(N). Soit F une facette de l’appartement AppFnr(T nr). En reprenant
la construction ci-dessus, mais en oubliant l’élément u dont la définition fait intervenir
l’action de Frobenius, on définit une application cF : gF ,nil/conj → C. En remplaçant

dans les définitions les ensembles A(N) et Ã(N) par Ā(N) et ˜̄A(N), on définit de même
un ensemble C̄ et une application c̄F : gF ,nil/conj → C̄.

Revenons à une facette F de App(TF ). Elle est contenue dans une unique facette Fnr

de AppFnr(T nr). On a une application ”oubli de u” qui envoie CF dans C. On note cF :
gF ,nil(Fq)/conj → C la composée de cF ,F et de cette application d’oubli. L’application
cF est la composée de cFnr et de l’application naturelle gF ,nil(Fq)/conj → gFnr ,nil/conj.

3.2.7 Une construction auxiliaire

Soit N ∈ N (IF ). Considérons l’ensemble des couples (b, R) où b ∈ Ã(N) et R est
un sous-groupe de ZA(N)(b). Le groupe A(N) agit par conjugaison sur cet ensemble de
couples, on note R(N) l’ensemble des classes de conjugaison. On note R l’ensemble des
triplets (N, b, R) où N ∈ N (IF ) et (b, R) ∈ R(N).

Soit F une facette de AppFnr(T nr) et soit O ∈ gF ,nil/conj. On choisit un point
x ∈ aT (T

nr) ∩ F . Fixons N ′ ∈ O. Posons N ′′ = ιF (N
′) et R′′ = ιF (ZGF

(N ′)). Notons
N l’unique élément de N qui est conjugué à N ′′. Fixons un élément g ∈ G tel que
N ′′ = g−1Ng. On pose ḃ = gjT (x)γg

−1 et Ṙ = gR′′g−1. Comme dans le paragraphe
précédent, on a ḃ ∈ ZG̃(N) et, par construction, Ṙ commute à la fois à N et à ḃ. On
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note b et R les images de ḃ et Ṙ dans Ã(N) et A(N). Le triplet (N, b, R) appartient à
R. La même preuve que celle du lemme 3.2.6 montre que cet élément ne dépend pas des
choix effectués. On définit une application rF : gF ,nil/conj → R par rF(O) = (N, b, R).

On a les propriétés suivantes.
(1) Il y a une application ”oubli de R” de R dans C. Il résulte des constructions que

cF est la composée de rF et de cette application d’oubli.
(2) Soit g ∈ G(F nr). Posons F ′ = gF et supposons que F ′ soit elle-aussi contenue

dans AppFnr(T nr). Comme en 2.1.13, on a un isomorphisme Ad(g) : gF → gF ′ . Il résulte
du lemme 2.1.13 et de la construction que rF ′ ◦ ad(g) = rF .

(3) Soit F ′ une facette de AppFnr(T nr) telle que F ′ ⊂ F̄ . Comme en 2.1.12, on
peut identifier gF à une sous-algèbre de gF ′ . Il en résulte une application gF ,nil/conj →
gF ′,nil/conj qui est canonique. On voit que cF est la composée de cette application et de
cF ′ . Il n’en est pas de même pour les applications rF et rF ′. En passant de F à F ′, les
commutants peuvent augmenter. Précisément, soit O ∈ gF ,nil/conj, notons O

′ son image
dans gF ′,nil/conj. Posons rF(O) = (N, b, R). Alors rF ′(O′) est de la forme (N, b, R′), où
R ⊂ R′ ⊂ ZA(N)(b).

On note Rmax le sous-ensemble des (N, b, R) ∈ R tels que R = ZA(N)(b).

En remplaçant les ensembles Ã(N) et A(N) par ˜̄A et Ā(N), on définit de même les
ensembles R̄(N), R̄ et R̄max, ainsi qu’une application r̄F : gF ,nil/conj → R̄ pour toute
facette F de AppFnr(T nr). Il y a une application naturelle R → R̄ : à (N, b, R) ∈ R, elle

associe (N, d, V ), où d est l’image de b dans ˜̄A(N) et V est l’image de R dans A(N).

Lemme. (i) Supposons que G n’est pas du type Bn, (Dn, nr) ou (Dn, ram). Quand s
décrit S(C̄nr), la réunion des images des applications rs contient Rmax.

(ii) Quand s décrit S(C̄nr), la réunion des images des applications r̄s contient R̄max.
(iii) Quand s décrit S(C̄nr), la réunion des images des applications cs est C tout

entier.

Preuve. Commençons par prouver (i). Fixons (N, b, R) ∈ Rmax. Fixons un sl(2)-
triplet (f, h, e) de g tel que e = N . Avec les notations du lemme 3.2.5, celui-ci nous dit
que l’on peut fixer un élément semi-simple τ ∈ Z̃ dont l’image dans Ã(N) est égale à b
et tel que l’image dans A(N) de Z ∩Gτ soit égale à ZA(N)(b) = R. Dans la composante

G̃, tout élément semi-simple est conjugué à un élément tγ, où t ∈ TIF . Puisque G
est adjoint, TIF est connexe et donc égal à Tnr. Fixons un tel t et un élément g ∈ G
tel que Ad(g)(tγ) = τ . Fixons x ∈ aT (T

nr) tel que jT (x) = t. Notons F la facette de
l’appartement AppFnr(T nr) contenant x. L’image de gF par l’application Ad(g) ◦ ιF est
le sous-espace des éléments de g fixés par Ad(τ). L’image de GF par cette application est
Gτ . En particulier, notre triplet (f, h, e) appartient à l’image de gF par Ad(g)◦ιF . Notons
(fF , hF , eF) son image réciproque et ZF le commutant de ce triplet dans GF . L’image de
ZF par Ad(g)◦ιF est égale à Z∩Gτ . Notons O l’image de eF dans gF ,nil/conj. Il suffit de
reprendre la construction de l’application rF pour voir que rF(O) = (N, b, R). La facette
F n’a pas de raison d’être contenue dans C̄nr. Mais son image par l’action d’un élément
convenable de G(F nr) est contenue dans cette clôture. La propriété (2) nous permet de
remplacer F par son image. La propriété (3) nous permet ensuite de remplacer F par
un sommet adhérent à cette facette : cela ne peut qu’augmenter la troisième composante
de rF(O) mais, puisque celle-ci est déjà maximale, elle ne change pas. Un tel sommet
appartient à S(C̄nr). Cela prouve le (i) de l’énoncé. Le (ii) se prouve de façon analogue.
Le (iii) aussi : on choisit simplement un élément semi-simple τ ∈ Z̃ dont l’image dans
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Ã(N) est égale à b, ce qui est toujours possible par l’argument donné au début de la
preuve de 3.2.5. �

3.2.8 Surjectivité du paramétrage

Proposition. Quand s décrit S(C̄), la réunion des images des applications c̄s,F est C̄F
tout entier.

Preuve. Soit (N, d, v) ∈ C̄F . Posons V = ZĀ(N)(b). D’après l’assertion (ii) du lemme
3.2.7, on peut fixer snr ∈ S(C̄nr) etOnr ∈ gsnr ,nil/conj de sorte que r̄snr(Onr) = (N, d, V ).
Supposons les conditions suivantes vérifiées :

(1) snr est fixé par l’action de ΓnrF et Onr est fixée par l’action de ΓFq sur gsnr ,nil/conj.
Alors snr appartient à S(C̄), on pose s = snr. Puisque Onr est fixée par l’action de ΓFq ,

l’ensemble Onr ∩ gs,nil(Fq) n’est pas vide et on peut fixer une orbite O1 ∈ gs,nil(Fq)/conj
contenue dans cette intersection. Fixons N ′

1 ∈ O1. Posons N
′′
1 = ιs(N

′
1). D’après les

compatibilités de nos différentes applications, N ′′
1 est conjugué à N par un élément de G

et on peut choisir g1 ∈ G tel que N ′′
1 = g−1

1 Ng1 et que l’image dans ˜̄A(N) de l’élément
g1j(s)γg

−1
1 soit d. Notons v1 l’image de g1Fr(g1)

−1 dans Ā(N). Par définition, c̄s,F (O1) =
(N, d, v1). Si G est de type (D4, 3 − ram), le groupe Ā+(N) est commutatif donc vv−1

1

appartient à V . SiG n’est pas de type (D4, 3−ram), les deux triplets (N, d, v) et (N, d, v1)
appartiennent à C̄F donc les égalités suivantes sont vérifiées :

vdv−1 = dq = v1dv
−1
1 .

Il en résulte encore que vv−1
1 appartient à V . L’égalité r̄snr(Onr) = (N, d, V ) signifie que

V est l’image dans Ā(N) du groupe g1ιs(ZGs(N
′
1))g

−1
1 . Soit z ∈ ZGs(N

′
1) tel que vv

−1
1 soit

l’image dans Ā(N) de g1ιs(z)g
−1
1 . En appliquant le théorème de Lang dans Gs, on écrit

z = xFr(x)−1 pour un x ∈ Gs. Posons N
′ = x−1N ′

1x. Parce que z appartient à ZGs(N
′
1),

on a encore N ′ ∈ gs,nil(Fq). Reprenons les constructions pour cet élément N ′. On pose
N ′′ = ιs(N

′). On a N ′′ = y−1N ′′
1 y, où y = ιs(x). En posant g = g1y, on a N ′′ = g−1Ng.

Parce que y appartient à l’image de ιs, y commute à jT (s)γ et on en déduit

gjT (s)γg
−1 = g1jT (s)γg

−1
1 .

Autrement dit, l’élément d ne change pas. L’élément v1 est remplacé par l’image dans
Ā(N) de gFr(g)−1 = g1yFr(y)Fr(g1)

−1. Parce que ιs est équivariante pour les actions
de ΓFq , on a yFr(y)−1 = ιs(xFr(x)

−1) = ιs(z). Alors gFr(g)
−1 = g1ιs(z)Fr(g1)

−1 =
g1ιs(z)g

−1
1 g1Fr(g1)

−1. Les images dans Ā(N) de g1ιs(z)g
−1
1 et g1Fr(g1)

−1 sont respecti-
vement vv−1

1 et v1. Donc l’image dans Ā(N) de gFr(g)−1 est v. En notant O l’orbite
de N ′ dans gs,nil(Fq)/conj, on a donc c̄s,F (O) = (N, d, v). Cela prouve que ce triplet
appartient à l’ensemble décrit dans l’énoncé.

On va montrer que, quitte à changer de couple (snr,Onr), on peut supposer que la
condition (1) est vérifiée.

Supposons que G est déployé sur F . Alors toutes les actions de ΓnrF sont triviales et
(1) est évident.

Supposons que G n’est pas déployé sur F nr. Par construction, ΓnrF agit sur Dnr
a en

conservant la racine β0. Or l’identité est le seul automorphisme de Dnr
a fixant β0 donc

cette action est triviale. En particulier snr est fixé par l’action de ΓnrF . La trivialité de
l’action de ΓnrF implique aussi que Gsnr est déployé. Toute orbite nilpotente est alors
conservée par l’action galoisienne. Donc (1) est vérifiée.
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Supposons que G est déployé sur F nr mais pas sur F . Alors G est de type An−1,
Dn avec une action d’ordre 2 de ΓnrF sur D, D4 trialitaire ou E6. Le sous-groupe Ω de
G(F nr) introduit en 2.1.8 agit sur l’ensemble des couples (snr,Onr) sans changer l’image
r̄snr(Onr) d’après 3.2.7(2). On vérifie cas par cas que, pour tout sommet s′ ∈ S(C̄nr), il
existe ω ∈ Ω tel que ω(s′) soit fixé par ΓnrF . On peut donc supposer que snr est fixe par
l’action de ΓnrF . On pose simplement s = snr. Supposons vérifiées les conditions

(2) l’action de ΓnrF sur le diagramme de Dynkin de Gs conserve chaque composante
irréductible et ces composantes ne sont pas de type Dn.

D’après 3.1.7(1), Onr est alors conservée par l’action galoisienne donc (1) est vérifiée.
Il reste à considérer les cas où (2) n’est pas vérifiée. Ce sont les cas (a) à (d) suivants.
(a) On suppose que G est de type Dn, le Frobenius agissant sur ∆a par l’automor-

phisme θ qui permute αn−1 et αn et fixe les autres racines. On paramètre l’orbite de N
par une partition λ ∈ Porth(2n). Puisque s est un élément de S(C̄) qui reste un sommet
dans ImmFnr(GAD), il est associé à une racine αn′′ , avec n′′ ∈ {0, ..., n − 2}. Puisqu’il
existe un élément de Ω qui permute α0 et α1, on peut supposer n′′ 6= 1. Alors Gs,SC est
de type Dn′ ×Dn′′ , où n′ = n−n′′ ≥ 2. Le groupe ΓnrF agit trivialement sur le diagramme
de Dn′′ et non trivialement sur celui de Dn′. L’orbite Onr est paramétrée par un couple
(λ′, λ′′) ∈ Porth(2n′) × Porth(2n′′) tel que λ′ ∪ λ′′ = λ. Si λ′ possède au moins un terme
impair, Onr est conservée par l’action galoisienne et (1) est vérifiée. Supposons que λ′

soit formée de termes pairs. Par hypothèse, N appartient à N (ΓF ) donc λ possède au
moins un terme impair. Donc λ′′ possède au moins un terme impair. A fortiori, n′′ 6= 0
donc n′′ ≥ 2. Mais il y a un élément δ ∈ Ω qui agit par αi 7→ αn−i sur le sous-ensemble
{αi; i = 2, ..., n − 2} de ∆a. On remplace s par son image δ(s), qui est associée à αn′.
Cela permute (λ′, λ′′). Après cette permutation, λ′ possède au moins un terme impair et
(1) est vérifiée.

(b) On suppose que G est de type D4 trialitaire et que s = s0. Dans ce cas, Gs0 est de
type D4. Le groupe Gs0 s’identifie à G et ιs0,nil est l’identité. Puisque N = ιs0,nil(O

nr) et
que N est par hypothèse conservée par ΓnrF , il en est de même de Onr et (1) est vérifiée.

(c) On suppose que G est de type D4 trialitaire et que s = s2 (on rappelle que s2 est
le sommet associé à α2). Dans ce cas, Gs2 est de type A4

1. On note plus précisément ses
composantes A1,j, où j = 0, 1, 3, 4, chacune d’elles correspondant à la racine αj ∈ ∆a.
Le groupe ΓFq fixe la composante A1,0 et permute cycliquement les trois autres. Dans
chaque composante A1, il n’y a que deux orbites possibles sur F̄q, l’orbite régulière et
l’orbite nulle. L’orbite Onr s’identifie à un quadruplet de telles orbites. Supposons que
le quadruplet contienne trois termes égaux. L’action du groupe Ω fixe s2 et permute
transitivement les composantes A1. On peut remplacer Onr par son image par un élément
convenable et supposer que les composantes de Onr dans A1,1, A1,3 et A1,4 sont égales.
Alors Onr est conservée par l’action galoisienne et (1) est vérifiée. Il reste le cas où
le quadruplet déterminé par Onr a deux éléments réguliers et deux éléments nuls. On
raisonne alors comme dans la preuve de 3.2.3 en fixant le produit scalaire sur X∗(T ) pour
lequel ||α̌||2 = 2 pour toute racine α. On calcule ||x∗,Onr || = 4. Cette norme se conserve
par l’application ιs2,nil. En notant x∗,N le terme associé à l’orbite de N , on a donc
||x∗,N ||2 = 4. Mais, d’après notre tableau de 3.2.3, c’est impossible puisque N ∈ N (ΓF ).

(d) On suppose que G est de type E6 et que s = s4. Dans ce cas, Gs4 est de type
A3

2. Comme ci-dessus, on note plus précisément ses composantes A2,0,2, A2,1,3, A2,6,5. Le
groupe ΓFq fixe la composante A2,0,2 et permute les deux autres. Dans chaque composante
A2, il n’y a que trois orbites possibles sur F̄q, paramétrées par les partitions (3), (21)
et (111). L’orbite Onr s’identifie à un triplet de telles orbites. Supposons que le triplet
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contienne deux termes égaux. L’action du groupe Ω fixe s4 et permute transitivement
les composantes A2. On peut remplacer Onr par son image par un élément convenable
et supposer que les composantes de Onr dans A2,1,3 et A2,6,5 sont égales. Alors Onr est
conservée par l’action galoisienne et (1) est vérifiée. Reste le cas où les trois termes du
triplet sont distincts. Comme dans le cas (c), on voit que cela entrâıne ||x∗,N ||2 = 10.
D’après notre tableau de 3.2.3, l’orbite de N est de type A2 + A1. Pour cette orbite,
A(N) = {1} d’après [7] p. 402 donc d = 1 et V = {1}. On peut alors remplacer notre
sommet s4 par s0. En effet, on a Gs0 = G et ιs0,nil est l’identité. Notons Onr

0 l’élément
de gs0,nil/conj qui s’identifie à l’orbite de N . Puisque A(N) = {1}, on a forcément
rs0(O

nr
0 ) = (N, d, V ). Pour le couple (s0,Onr

0 ), l’assertion (2) est vérifiée puisque Gs0 est
de type E6. Cela achève la preuve de la proposition. �

3.2.9 Description de cs dans le cas ramifié

On suppose que G n’est pas déployé sur F nr. Soit s ∈ C̄nr. On note βs l’élément de
∆nr
a qui lui est associé. On a décrit en 3.2.3 l’application ιs,nil.
Dans le cas où G est de type (An−1, ram), on a A(N) = {1} pour tout N ∈ N (IF ).

Il n’y a qu’une classe de conjugaison dans Ã(N), qui est réduite au seul élément de cet
ensemble. Donc C ≃ N (IF ) et cs s’identifie à ιs,nil.

Supposons que G est de type (Dn, ram). Le groupe Gs,SC est produit de deux groupes
de types Bn′ et Bn′′ avec n′+n′′ = n−1. On doit distinguer les deux composantes. Celles-
ci correspondent aux composantes connexes du diagramme Dnr

a − {βs}. Si βs 6= β0,
on suppose que Bn′′ correspond à la composante qui contient β0. Si βs = β0, cette
composante disparâıt, Gs,SC est quasi-simple de type Bn′ avec n′ = n−1. On identifie les
orbites nilpotentes intervenant dans chacun de nos groupes à des partitions. Soient λ′ ∈
Porth(2n′+1) et λ′′ ∈ Porth(2n′′+1). Posons λ = ιs,nil(λ

′, λ′′). On a déjà dit que λ = λ′∪λ′′.
On a λ ∈ Porth(n). L’ensemble Jordbp(λ) est non vide : au moins l’une des deux partitions
λ′ ou λ′′ est non vide et possède alors un terme impair. L’ensemble Ã(λ) s’identifie à

{±1}
Jordbp(λ)
−1 /{1, ξ(λ)}, cf. 3.2.4(3). Notons ḃ(λ′, λ′′) = (ḃ(λ′, λ′′)i)i∈Jordbp(λ) l’élément de

{±1}Jordbp(λ) défini par ḃ(λ′, λ′′)i = (−1)multλ′′ (i). On vérifie que ḃ(λ′, λ′′) ∈ {±1}
Jordbp(λ)
−1

et on note b(λ′, λ′′) son image dans Ã(λ). Il est facile de voir que cs(λ
′, λ′) = (λ, b(λ′, λ′′)).

Considérons maintenant les deux cas restants : G de type (D4, 3−ram) ou (E6, ram).
Soit Os ∈ gs,nil/conj, posons N = ιs,nil(Os). Comme dans le cas où G est de type
(An−1, ram), si A(N) = {1}, on n’a rien à ajouter pour décrire cs(Os) puisqu’il n’y
a qu’une classe de conjugaison dans Ã(N), qui est réduite à l’unique élément de cet
ensemble. On n’a donc à se préoccuper que des N ∈ N (IF ) tels que A(N) 6= {1}.
D’après 3.2.3 et [7] p. 402, N est fixé par IF et appartient à l’image de ιs0,nil. Plus
précisément, il existe une unique orbite O0 ∈ gs0,nil/conj telle que ιs0,nil(O0) = N . On
note b1 la classe de conjugaison de γ dans Ã(N) = A(N)γ. On a s0 = aT (0), jT (s0) = 1
et il résulte des constructions que cs0(O0) = (N, b1).

Supposons G de type (D4, 3 − ram). Il n’y a qu’un élément N ∈ N (IF ) tel que
A(N) 6= {1}. Il est paramétré par la partition 3212 et on a A(N) = Z/2Z. D’après 3.2.3,
il y a deux sommets s tels queN appartienne à l’image de ιs,nil, à savoir s0 et s134. De plus,
pour i = 0, 134, il y a une seule orbite Oi ∈ gsi,nil/conj telle que ιsi,nil(Oi) = N . Il n’y a
que deux classes de conjugaison dans Ã(N) : la classe de (0, γ) ∈ Ã(N) = Z/2Z×{γ} que
l’on a notée b1 et celle de (1, γ) que l’on note b2. On a calculé ci-dessus cs0(O0) = (N, b1).
L’assertion (iii) du lemme 3.2.7 implique que cs134(O134) = (N, b2).

Supposons maintenant G de type (E6, ram). Rappelons que ∆nr
a = {β0, β16, β35, β4, β2},
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avec β0 = −(2β16+3β35+2β4+β2}. On introduit la base { ˇ̟ i; i = 1, ..., 6} de X∗(T ) duale
de ∆ et les éléments ˇ̟ 16 = ˇ̟ 1+ ˇ̟ 6, ˇ̟ 35 = ˇ̟ 3+ ˇ̟ 5. Alors Π̌

nr = { ˇ̟ 16, ˇ̟ 35, ˇ̟ 4, ˇ̟ 2} est
une base de X∗(T

nr). La racine affine βaff0 est β0 + 1/2.
Il y a trois éléments N ∈ N (IF ) tels que A(N) 6= {1}, dont les orbites sont notées

E6(a3), D4(a1) et A2, cf. [7] page 402. Pour N de type E6(A3), on a A(N) = Z/2Z et la
situation est la même que dans le cas (D4, 3 − ram) : N provient des deux sommets s0
et s2 et d’une seule classe pour chaque sommet. Avec les mêmes notations que ci-dessus,
on obtient cs2(O2) = (N, b2).

Supposons maintenant N de type D4(a1). Alors A(N) = S3. On a vu que A+(N) =
A(N)×{1, γ}. Il y a donc trois classes de conjugaison dans Ã(N) : les classes b1 de (a1, γ),
b2 de (a2, γ) et b3 de (a3, γ), où a1, resp. a2, resp. a3, est un élément d’ordre 1 resp. 2, resp.
3, de A(N). Il y a quatre sommets s tels que N appartienne à l’image de ιs,nil : s0, s16, s35,
s2. On introduit les éléments suivants de Tnr : x̃0 = 0, x̃16 =

1
4
ˇ̟ 16, x̃35 =

1
6
ˇ̟ 35, x̃2 =

1
2
ˇ̟ 2.

On voit que aT (x̃0) = s0, aT (x̃16) = s16, aT (x̃35) = s35, aT (x̃2) = s2. Pour chacun
des indices i = 0, 16, 35, 2, on pose ti = jT (si). On calcule t0 = 1, t16 = ˇ̟ 16(ζ1/4)

−1,
t35 = ˇ̟ 35(ζ1/6)

−1, t2 = ˇ̟ 2(ζ1/2)
−1. Il y a une unique orbite Oi ∈ gsi,nil/conj telle que

ιsi,nil(Oi) = N . Posons csi(Oi) = (N, b(si)). Par construction, l’image réciproque de b(si)
dans ZG̃(N) contient un élément conjugué à tiγ. L’élément ti ∈ Tnr commute à γ. D’où
(tiγ)

2 = t2i . On en déduit que l’élément tiγ est d’ordre 2 dans G+ si i = 0 ou i = 2,
d’ordre 4 si i = 16 et d’ordre 6 si i = 35. L’assertion (iii) du lemme 3.2.7 nous dit qu’il y
a au moins un indice i tel que b(si) = b3. Pour cet indice, l’ordre de tiγ est divisible par
3. Ce ne peut être que l’indice 35, donc b(s35) = b3. On a déjà calculé b(s0) = b1. Pour
les deux autres indices i = 16, 2, on a forcément b(si) = b1 ou b2. Prouvons que

(1) b(s16) = b(s2) = b2.
Pour chacun des indices i = 0, 16, 2, fixons un sl(2)-triplet (f ′

i , h
′
i, N

′
i) de gsi tel

que N ′
i ∈ Oi. Posons (fi, hi, Ni) = ιsi(f

′
i , h

′
i, N

′
i). Par construction, tiγ appartient à

ZG̃(fi, hi, Ni) et ιsi identifie ZGsi
(f ′
i , h

′
i, N

′
i)

0 à la composante neutre du commutant de
tiγ dans ZG(fi, hi, Ni)

0. On a choisi N dans l’image de ιs0,nil et on ne perd rien à sup-
poser que N = N0. On a t0 = 1, donc ZGs0

(f ′
0, h

′
0, N

′
0)

0 s’identifie à la composante
neutre de l’action de γ dans ZG(f0, h0, N0)

0. Considérons un indice i = 16, 2 et sup-
posons b(si) = b1. Les ensembles ZG̃(fi, hi, Ni) et ZG̃(f0, h0, N0) sont conjugués par un
élément de G et l’hypothèse précédente signifie que l’on peut imposer à cette conju-
gaison d’envoyer tiγ sur un élément zγ, où z ∈ ZG(f0, h0, N0)

0. Alors ZGsi
(f ′
i , h

′
i, N

′
i)

0

s’identifie à la composante neutre du commutant de zγ dans ZG(f0, h0, N0)
0. Or, d’après

[7] page 402, ZG(f0, h0, N0)
0 est un tore de dimension 2 et est donc commutatif. Le

commutant de zγ est donc le même que celui de γ et on obtient un isomorphisme
ZGsi

(f ′
i , h

′
i, N

′
i)

0 ≃ ZGs0
(f ′

0, h
′
0, N

′
0)

0. L’orbite O0 est de type F4(a3). D’après [7] page
401, on a ZGs0

(f ′
0, h

′
0, N

′
0)

0 = {1}. Si i = 16, l’orbite O16 est paramétrée par (2, 512) ;
si i = 2, O2 est paramétrée par (422). Dans les deux cas, ZGsi

(f ′
i , h

′
i, N

′
i)

0 est un tore
de dimension 1. Cela contredit l’égalité précédente. Notre hypothèse b(si) = b1 est donc
contradictoire, ce qui prouve (1).

Supposons enfin N de type A2. On a A(N) = Z/2Z et A+(N) = A(N)× {1, γ}. Il y
a deux classes de conjugaison dans Ã(N) : la classe b1 de (0, γ) et la classe b2 de (1, γ).
L’élément N appartient à l’image de ιs,nil pour tous les sommets s ∈ S(C̄nr). Sauf pour
l’indice 16, il y a une unique orbite Oi ∈ gsi,nil/conj telle que ιsi,nil(Oi) = N . On pose
alors csi(Oi) = (N, b(si)). Pour l’indice 16, il y en a deux : notons O′

16 l’orbite paramétrée
par (2, 314) et O′′

16 l’orbite paramétrée par (12, 321). On pose cs16(O
′
16) = (N, b′(s16)) et

cs16(O
′′
16) = (N, b′′(s16)). Montrons que
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(2) b(s0) = b′′(s16) = b(s35) = b1, b
′(s16) = b(s4) = b(s2) = b2.

Il suffit de prouver que b(s0) = b′′(s16) = b(s35) et b′(s16) = b(s4) = b(s2). En effet,
on sait déjà que b(s0) = b1, d’où les premières égalités de (2). L’assertion (iii) du lemme
3.2.7 entrâıne alors que les trois autres classes sont forcément égales à b2.

Introduisons la facette F ⊂ C̄nr telle que les éléments de S(C̄nr) adhérents à F soient
s0, s16, s35. Le groupe GF ,SC est de type A2. Considérons l’orbite nilpotente régulière
OF ⊂ gF ,nil paramétrée par la partition 3. On a des plongements

gs0
ր

gF → gs16
ց

gs35

On vérifie que l’image de OF par le deuxième plongement est O′′
16 et, par le troisième

plongement, est O35. En vertu de la compatibilité des applications ιs,nil, l’image de OF

par le premier plongement est une orbite O′
0 ∈ gs0,nil/conj telle que

ιs0,nil(O
′
0) = ιF ,nil(OF ) = ιs35,nil(O35) = N.

Il n’y a qu’une seule telle orbite à savoir O0, donc O′
0 = O0. D’après 3.2.7 (3), on obtient

alors

cs16(O
′′
16)

‖
(N, b1) = cs0(O0) = cF(OF )

‖
cs35(O35)

Cela prouve les premières égalités voulues.
Oublions la facette F précédente et notons maintenant F la facette telle que les

éléments de S(C̄nr) adhérents à F soient s16, s4, s2. Le groupe GF ,SC est de type A1×A1.
Considérons l’orbite OF dans gF ,nil formée des couples d’éléments réguliers dans les deux
composantes. On a comme ci-dessus des plongements

gs16
ր

gF → gs4
ց

gs2

On vérifie que les images de OF par ces plongements sont respectivement O′
16, O4, O2.

Le même raisonnement que ci-dessus conduit aux égalités

cs16(O
′
16)

‖
cs4(O4) = cF(OF )

‖
cs2(O2)

Cela prouve les deuxièmes égalités voulues, d’où (2).
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3.3 Orbites nilpotentes de g(F )

3.3.1 La construction de DeBacker

Dans ce paragraphe, on suppose que G est un groupe réductif connexe défini sur F .
On a la propriété suivante :

(1) soient x ∈ Imm(GAD), r ∈ R avec r ≥ 0 et e ∈ gnil(F )∩ kx,r ; alors exp(e) ∈ Kx,r.
Preuve. Puisque e est nilpotent, les éléments e et exp(e) sont les images naturelles

d’éléments similaires appartenant respectivement à gSC(F ) et GSC(F ). L’assertion (1)
pour ces éléments entrâıne (1) pour nos éléments initiaux. Autrement dit, on peut rem-
placer G par GSC et supposer G simplement connexe. On peut aussi remplacer le corps de
base F par F nr. Le groupe G est alors quasi-déployé et on peut utiliser les constructions
de 2.1.10. On peut supposer x ∈ App(T nr). La transformation ad(e) de g(F nr) conserve
knrx donc Ad(exp(e)) aussi d’après la formule de 2.1.2 décrivant exp(e). Un élément de
G(F nr) qui conserve knrx conserve aussi la facette contenant x (celle-ci est l’unique facette
F telle que knrF = knrx ). Puisque G est simplement connexe, le sous-groupe des éléments
de G(F nr) qui conservent cette facette est K0,nr

x . Donc exp(e) ∈ K0,nr
x . Si r = 0, on a

K0,nr
x = Knr

x,0 et on a terminé. Supposons r > 0. On peut fixer ỹ ∈ Tnr tel qu’en posant
y = aT (ỹ), le point y appartienne à la même facette que x. On a alors knrx,0+ = knry,0+,
donc e ∈ knry,0+. On fixe une extension finie F ′ de F nr modérément ramifiée telle que
G soit déployé sur F ′ et que, en notant n = [F ′ : F nr], on ait nỹ ∈ X∗(T

nr). Le
raisonnement que l’on vient de faire montre que exp(λe) ∈ K0

y,F ′ pour tout λ ∈ oF ′.
Donc exp(λe) se réduit en un élément de Gy,F ′ que l’on note u(λ). Parce que e ∈ ky,0+,
Ad(u(λ)) agit trivialement sur gy,F ′. Donc u(λ) appartient au centre de Gy,F ′. Parce que
nỹ ∈ X∗(T

nr), y est un point spécial dans ImmF ′(GAD) et, puisque G est semi-simple,
Gy,F ′ l’est aussi. Le centre de Gy,F ′ est fini. L’application λ 7→ u(λ) se réduit en une
application algébrique définie sur F̄q qui ne prend qu’un nombre fini de valeurs. C’est
donc forcément l’application constante de valeur u(0) = 1. En particulier exp(e) a pour
réduction 1 donc appartient à Ky,0+,F ′. Puisque c’est un élément de G(F nr), on a en fait
exp(e) ∈ Knr

y,0+ = Knr
x,0+. Comme l’application s 7→ Knr

x,s est continue à gauche, on peut
définir le plus grand réel s ∈ [0, r] tel que exp(e) ∈ Knr

x,s. La relation exp(e) ∈ Knr
x,0+

entrâıne que s > 0. Supposons s < r. D’après [2], proposition 1.6.3, il y a un isomor-
phisme φ : Knr

x,s/K
nr
x,s+ ≃ knrx,s/k

nr
x,s+ vérifiant les conditions suivantes. Soient g ∈ Knr

x,s

et X ∈ knrx,s. Notons ḡ, resp. X̄ , l’image de g dans Knr
x,s/K

nr
x,s+, resp. X dans knrx,s/k

nr
x,s+.

Supposons φ(ḡ) = X̄. Soient z ∈ R et Z ∈ knrx,z. Alors Ad(g)(Z)− Z − [X,Z] appartient
à knrx,(z+s)+. On applique cela à g = exp(e). Par définition de s et d’après l’hypothèse

s < r, on a ḡ 6= 1 d’où X̄ 6= 0. D’après [12] lemme B.6.1, on peut trouver z ∈ R et
Z ∈ knrx,z de sorte que [X,Z] 6∈ knrx,(z+s)+ (les hypothèses de l’article de DeBacker et Reeder

sont plus fortes que les nôtres mais ces dernières suffisent pour le lemme cité). On a
alors Ad(exp(e))(Z) − Z 6∈ knrx,(z+s)+. Mais la définition de exp(e) et l’hypothèse e ∈ kx,r

entrâınent que Ad(exp(e))(Z) − Z ∈ knrx,z+r ⊂ knrx,(z+s)+. Cette contradiction à laquelle

conduit notre hypothèse s < r prouve que s = r, c’est-à-dire que exp(e) ∈ Knr
x,r. Cela

prouve (1).
Soit F une facette de l’immeuble Imm(GAD). On note x 7→ x̄ les applications de

réduction de knrF dans gF ou de K0,nr
F dans GF . On a défini les ensembles gF ,nil(Fq)/conj

et gnil(F )/conj. Pour une orbite O ∈ gnil(F )/conj, on note ClF (O) son adhérence pour
la topologie p-adique. Dans [9], DeBacker définit une application

relF ,F : gF ,nil(Fq)/conj → gnil(F )/conj.
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Rappelons la construction. Soit O ∈ gF ,nil(Fq)/conj. Si O = {0}, on pose relF ,F (O) =
{0}. Supposons O 6= {0}. Choisissons un sl(2)-triplet (f, h, e) de gF (Fq) tel que e ∈ O.
DeBacker démontre qu’il existe un sl(2)-triplet (f, h, e) de g(F ) vérifiant les conditions
suivantes :

f, h, e ∈ kF ;
f̄ = f , h̄ = h, ē = e.
On dira qu’un tel triplet relève (f, h, e) dans kF . DeBacker démontre que l’orbite

nilpotente O ∈ gnil(F )/conj contenant e ne dépend pas du choix des sl(2)-triplets. Alors
relF ,F (O) = O.

Remarque. Inversement, si (f, h, e) est un sl(2)-triplet de g(F ) tel que f, h, e ∈ kF ,
alors (f̄ , h̄, ē) est un sl(2)-triplets de gF (Fq).

Précisons quelques points de la construction qui sont implicites dans l’article de De-
Backer mais que l’on préfère énoncer.

Lemme. (i) Soient (f, h, e) et (f ′, h′, e′) deux sl(2)-triplets de g(F ). Supposons que
les éléments f, h, e, f ′, h′, e′ appartiennent à kF et supposons que les réductions (f̄ , h̄, ē)
et (f̄ ′, h̄′, ē′) soient deux sl(2)-triplets de gF(Fq) qui sont conjugués par un élément de
GF(Fq), resp. qui sont égaux. Alors (f, h, e) et (f ′, h′, e′) sont conjugués par un élément
de K0

F , resp. de K
+
F .

(ii) Soit (f, h, e) un sl(2)-triplet de gF (Fq), soit S ∈ Tmax un tore tel que F appar-
tienne à l’appartement de Imm(GAD) associé à S et que h appartienne à sF (Fq). Alors
il existe un sl(2)-triplet (f, h, e) de g(F ) qui relève (f, h, e) dans kF et tel que h ∈ s(oF ).
On a alors x∗,h ∈ X∗(S), x∗,h ∈ X∗(SF) et ces éléments s’identifient par l’isomorphisme
X∗(S) ≃ X∗(SF).

Preuve de (i). L’assertion concernant le cas où les réductions des deux sl(2)-triplets
sont égales implique celle où elles sont seulement conjuguées. En effet si ces réductions
sont conjuguées, on choisit un élément k ∈ K0

F se réduisant en un élément k̄ conjuguant
(f̄ ′, h̄′, ē′) en (f̄ , h̄, ē). On remplace (f ′, h′, e′) par son image par la conjugaison par k.
On obtient un sl(2)-triplet dans kF dont la réduction cöıncide avec (f̄ , h̄, ē) et il reste
à appliquer à ces triplets l’assertion concernant le cas où les réductions des deux sl(2)-
triplets sont égales.

On suppose donc que (f̄ , h̄, ē) = (f̄ ′, h̄′, ē′). D’après le résultat de DeBacker mentionné
ci-dessus, e et e′ appartiennent à la même orbite dans gnil(F ). Puisque ē

′ = ē, on a
e′ ∈ e+ k+F . Le lemme 5.2.1 de [9] dit qu’il existe k ∈ K+

F et Y ∈ zG(f)∩ k+F de sorte que
ad(k)(e′) = Y + e. Parce que e et e′ appartiennent à la même orbite, on a Y = 0 d’après
[43] V.7(9). On conjugue le triplet (f ′, h′, e′) par k et on est ramené au cas où e = e′, ce
que l’on suppose désormais. Fixons un point x ∈ F . On sait que l’ensemble des réels r
tels que kx,r 6= kx,r+ est un sous-ensemble de Q invariant par translations par Z et qu’il
est d’image finie dans Q/Z. Notons ses éléments positifs ou nuls r0 = 0 < r1 < r2 < ....
On note m l’entier tel que kx,ri+m

= pF kx,ri pour tout i. On a f ′ ∈ f + k+F = f + kx,r1,
h′ ∈ h + k+F = h + kx,r1 et Kx,r ⊂ K+

F pour tout r > 0. On voit qu’il suffit de démontrer
l’assertion suivante :

(2) soit i ≥ 1 un entier et soit (fi, hi, e) un sl(2)-triplet de g(F ) tel que fi ∈ f + kx,ri,
hi ∈ h + kx,ri ; alors il existe k ∈ Kx,ri ∩ ZG(e)(F ) tel qu’en posant fi+1 = ad(k)(fi) et
hi+1 = ad(k)(hi), on ait fi+1 ∈ f + kx,ri+1

, hi+1 ∈ h+ kx,ri+1
.

Pour tout j ∈ Z, posons gx,rj = kx,rj/kx,rj+1
. L’action adjointe de l’algèbre kx = kF

conserve chaque kx,rj et cette action se quotiente en une action de gF (Fq) dans gx,rj .

110



En particulier, l’action du sl(2)-triplet (f, e, h) dans kx,ri se quotiente en une action de
(f̄ , h̄, ē) dans gx,ri. En identifiant (f, h, e) au triplet standard dans sl(2, F ), on applique
la proposition 3.1.1 à l’action du triplet (f, h, e) dans g(F ), cet espace étant muni de la
châıne de réseaux kx,ri ⊃ kx,ri+1

⊃ ... ⊃ kx,ri+m
= pF kx,ri. On peut fixer un ensemble fini

J muni d’une application d : J → {1, ..., p} et un morphisme injectif de sl(2, F )-modules
φ : ⊕j∈JWd(j) → g(F ) de sorte que φ(⊕j∈JLd(j)) ⊂ kx,ri et que cette dernière application
se réduise en un isomorphisme

(3) ⊕j∈J L̄d(j) ≃ gx,ri,

où on a noté L̄d(j) = Ld(j)/pFLd(j). On fait disparâıtre φ de la notation en identifiant son
ensemble de départ à son image. Posons y = fi−f et z = hi−h. Ce sont des éléments de
kx,ri par hypothèse et on note ȳ et z̄ leurs réductions dans gx,ri. Les relations [e, f ] = h,
[e, fi] = hi, [h, e] = 2e et [hi, e] = 2e impliquent [e, y] = z et [z, e] = 0, d’où [ē, ȳ] = z̄ et
[z̄, ē] = 0. Ecrivons ȳ =

∑

j∈J ȳj et z̄ =
∑

j∈J z̄j selon l’isomorphisme (3). On a encore

[ē, ȳj] = z̄j et [z̄j , ē] = 0 pour tout j. Ces relations impliquent [h̄, z̄j ] = (d(j) − 1)z̄j et
z̄j = 0 si d(j) = 1. Si d(j) = 1, posons z′j = 0. Si d(j) ≥ 2, il est loisible de fixer un
élément z′j ∈ Ld(j) qui vérifie [h, z′j] = (d(j) − 1)z′j, [e, z

′
j ] = 0 et z̄′j = 1

d(j)−1
z̄j. Posons

z′ =
∑

j∈J z
′
j . Les relations imposées impliquent que z′ est un élément du radical nilpotent

de zG(e)(F ). Posons k = exp(z′). On a k ∈ ZG(e)(F ). Puisque z
′ ∈ kx,ri, on a k ∈ Kx,ri

d’après (1). Par construction de k, on a Ad(k)(hi) ≡ hi + [z′, hi]mod kx,ri+1
. On a aussi

hi + [z′, hi] ≡ hi + [z′, h] = h + z + [z′, h]mod kx,ri+1
. Mais, d’après les définitions, on a

z̄ + [z̄′, h̄] = 0. Donc Ad(k)(hi) ∈ h + kx,ri+1
. Notons (fi+1, hi+1, e) l’image de (fi, hi, e)

par la conjugaison par k. Alors hi+1 ∈ h + kx,ri+1
. Posons y′′ = fi+1 − f , z′′ = hi+1 − h,

notons encore ȳ′′ et z̄′′ leurs réductions dans gx,ri et introduisons leurs composantes ȳ′′j
et z̄′′j comme ci-dessus. On a z̄′′ = 0. Les égalités [hi+1, fi+1] = −2fi+1 et [h, f ] = −2f
entrâınent [h̄, ȳ′′] = −2ȳ′′ d’où [h̄, ȳ′′j ] = −2ȳ′′j pour tout j ∈ J . On a aussi comme ci-
dessus [ē, ȳ′′j ] = z̄′′j = 0. Ces deux égalités entrâınent ȳ′′j = 0 pour tout j ∈ J , d’où ȳ′′ = 0.
Alors fi+1 ∈ f + kx,ri+1

. Cela démontre (2) et l’assertion (i) de l’énoncé.
Preuve de (ii). Fixons un sl(2)-triplet (f ′, h′, e′) relevant (f, h, e) dans kF . Notons

M le commutant de h′ dans G. D’après 3.1.2 (1), c’est un F -Levi de G qui est égal au
commutant dansG de l’image du groupe à un paramètreX∗,h′ . D’après [9] corollaire 4.5.9,
la facette F est contenue dans ImmG(Mad). Notons FM la facette de Imm(MAD) qui
contient pM(F). En appliquant les constructions de 2.1.6 à un point x ∈ F quelconque,
on déduit de M un Fq-Levi MF de GF , qui s’identifie à MFM

. Montrons que
(4) MF est le commutant de h dans GF .
Pour tout i ∈ Z, notons gi le sous-espace des X ∈ g tels que [h,X ] = iX . Pour

i ∈ Z/pZ, notons gF ,i le sous-espace des X ∈ gF tels que [h,X ] = iX . Notons π :
kF → gF la projection naturelle. En appliquant la proposition 3.1.1 à la suite de réseaux
kF ⊃ k+F ⊃ pF kF de g(F ), on voit que gF est somme directe des sous-espaces π(gi ∩ kF)
quand i décrit Z. Il est clair que π(gi∩kF ) ⊂ gF ,̄i où ī est l’image de i dans Z/pZ. D’après
notre hypothèse sur p, l’ensemble des i tels que gi 6= {0} est contenu dans un intervalle
[−a, a] avec a < p. Il y a un seul élément i de cet intervalle tel que ī = 0, à savoir i = 0.
Il en résulte que gF ,0 = π(g0 ∩ kF). L’espace g0 n’est autre que m donc π(g0 ∩ kF) est
égal à mF . L’espace gF ,0 est égal à l’algèbre de Lie de ZGF

(h). On obtient donc que cette
dernière algèbre de Lie est égale à mF . Puisque MF et ZGF

(h) sont déterminés par leurs
algèbres de Lie, cela implique (4).

Puisque h ∈ sF(Fq), (4) implique que SF ⊂MF . On peut alors relever SF en un tore

111



S ′ ∈ Tmax contenu dans M et tel que FM appartienne à l’appartement de Imm(MAD)
associé à S ′ (dire que S ′ relève SF signifie que SF = S ′

F). Ces propriétés restent valables
en remplaçant M par G : S ′ relève SF et F appartient à l’appartement de Imm(GAD)
associé à S ′. Le tore S vérifie les mêmes propriétés. Il existe alors k ∈ K+

F tel que kS ′k−1 =
S. Fixons un tel k et notons (f, h, e) l’image de (f ′, h′, e′) par Ad(k). Puisque k appartient
à K+

F , le triplet (f, h, e) relève encore (f, h, e) dans kF . Reprenons les constructions ci-
dessus en remplaçant (f ′, h′, e′) par (f, h, e), c’est-à-dire en définissant M comme le
commutant de h. On a maintenant S ⊂ M . L’image du groupe à un paramètre X∗,h

est un sous-tore déployé de G qui est contenu dans le centre de M , donc commute à
S. Puisque S est un sous-tore déployé maximal, cette image est contenue dans S. Cela
implique x∗,h ∈ X∗(S) et h ∈ s(oF ). Introduisons l’homomorphisme φ : SL(2) → G
associé à (f, h, e), cf. 3.1.2 (dans cette référence, φ était à valeurs dans GSC, on prend ici
son composé avec l’homomorphisme naturel GSC → G). Introduisons l’homomorphisme
similaire φ : SL(2) → GF associé à (f, h, e). Le groupe SL(2, oFnr) est engendré par les
éléments exp(λeee) et exp(λfff ) pour λ ∈ oFnr . Les images par φ de ces éléments sont exp(λe)
et exp(λf) qui appartiennent à K0,nr

F d’après (1) et se réduisent en exp(λ̄e) = φ(λ̄e) et

exp(λ̄f) = φ(λ̄f) . On en déduit que φ(SL(2, oFnr)) ⊂ K0,nr
F et que le diagramme suivant

est commutatif

SL(2, oFnr)
φ
→ K0,nr

F

↓ ↓

SL(2, F̄q)
φ
→ GF

Alors x∗,h est la réduction de x∗,h, c’est-à-dire que x∗,h(λ̄) est la réduction de x∗,h(λ)
pour tout λ ∈ o×Fnr . Puisque x∗,h prend ses valeurs dans S, x∗,h prend ses valeurs dans
SF . Autrement dit, x∗,h ∈ X∗(SF) et cet élément s’identifie à x∗,h par l’isomorphisme
X∗(SF) ≃ X∗(S). �

Il résulte du lemme ci-dessus que
(5) relF ,F conserve les termes x∗,O.
Précisons ce que l’on entend par là. Fixons un tore T nr ∈ T nr

max tel que F soit contenue
dans l’appartement de ImmFnr(GAD) associé à T nr et notons T le commutant de T nr

dans G. Soit O ∈ gF ,nil/conj, posons O = relF ,F (O). L’élément x∗,O s’identifie à la
classe de conjugaison par le groupe de Weyl WF de GF d’un élément de X∗(T

nr) et
x∗,O s’identifie à la classe de conjugaison par W d’un élément de X∗(T ). Alors x∗,O est
l’unique classe de conjugaison par W contenant la classe x∗,O.

On a aussi, cf. [9] corollaire 5.2.5 :
(6) soit O′ ∈ gnil/conj ; supposons qu’il existe e′ ∈ O′ ∩ kF tel que ē′ ∈ O ; alors

relF ,F (O) ⊂ ClF (O
′) ;

Soit F ′ une facette contenue dans F̄ . On a alors kF ⊂ kF ′. D’après 2.1.12, on peut
identifier gF à une sous-algèbre de gF ′. Il en résulte une application gF ,nil(Fq)/conj →
gF ′,nil(Fq)/conj qui est canonique. Alors

(7) relF ,F est la composée de relF ′,F et de cette application.

Soit g ∈ G(F ), posons F ′ = gF . Comme en 2.1.13, on a un isomorphisme Ad(g) :
gF ,nil(Fq)/conj → gF ′,nil(Fq)/conj. Il est clair que

(8) relF ,F est la composée de relF ′,F et de Ad(g).
Enfin, et surtout, on a, cf. [9] théorème p. 297 :
(9) gnil(F )/conj est réunion des images des applications relF ,F quand F décrit les

facettes de l’immeuble Imm(GAD).
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D’après (7), on peut se limiter dans (9) à des facettes qui sont des sommets et,
d’après (8), on peut même se limiter à des sommets dans un ensemble de représentants
des orbites pour l’action de G(F ) dans l’ensemble des sommets.

3.3.2 Un diagramme d’applications

Pour la fin de la section 3, on reprend les hypothèses de 3.2.1 : G est quasi-déployé,
adjoint et absolument simple.

Soit F une facette de l’immeuble Imm(GAD). Soit F
′ une extension finie non ramifiée

de F , notons Fqf son corps résiduel. Il existe une unique facette FF ′ de ImmF ′(GAD)
telle que F soit le sous-ensemble des points fixes dans FF ′ par l’action de ΓF ′/F . On a
gF = gFF ′ . Il résulte des définitions que le diagramme suivant est commutatif :

gF ,nil(Fq)/conj
relF,F
→ gnil(F )/conj

↓ ↓

gF ,nil(Fqf )/conj
relF

F ′ ,F
′

→ gnil(F
′)/conj

Avec des notations évidentes, on en déduit une suite d’applications

gF ,nil/conj = gF ,nil(F̄q)/conj → gnil(F
nr)/conj → (gnil(F̄ )/conj)

IF = (gnil/conj)
IF ,

dont on note RelF la composée. On a supposé que F était une facette de Imm(GAD) mais
on peut remplacer le corps de base F par une extension finie non ramifiée. L’application
précédente est donc définie pour toute facette F de ImmFnr(GAD).

Le résultat de DeBacker 3.3.1(9) nous dit que gnil(F
nr)/conj est réunion des images

des applications relF ,Fnr quand F décrit l’ensemble des facettes de ImmFnr(G). Le
groupe G est supposé quasi-déployé. Pour toute extension finie F ′ de F , toute orbite
dans gnil qui est conservée par ΓF ′ contient un point de g(F ′). Il en résulte que l’appli-
cation gnil(F

nr)/conj → (gnil/conj)
IF est surjective. Donc (gnil/conj)

IF est réunion des
images des applications RelF quand F décrit l’ensemble des facettes de ImmFnr(G).

Reprenons les constructions de 2.1.10. Rappelons que l’on note FG la plus petite
extension de F nr telle que G soit déployé sur FG. Fixons une extension finie modérément
ramifiée F ′ de FG. On a introduit le point s0 ∈ Imm(G). Le groupeG s’identifie à Gs0,F ′.
On peut fixer une extension finie E de F de sorte que F ′ = Enr. En se plaçant sur le corps
de base E, on a défini l’application Rels0 : gs0,F ′,nil/conj → gnil/conj. Elle s’identifie à
une application que nous notons

Rel : gnil/conj → gnil/conj.

Cette application ”conserve les termes x∗,O”, cf. 3.3.1(5). Puisque les groupes de Weyl
de G et de G sont les mêmes, pour O ∈ gnil/conj, le terme x∗,Rel(O) détermine x∗,O.
Puisque ces termes déterminent les orbites, l’application Rel est injective. Elle est en
fait bijective : la classification des orbites nilpotentes d’une algèbre de Lie ne dépend
pas du corps de base pourvu que celui-ci soit algébriquement clos et de caractéristique
nulle ou de caractéristique p vérifiant 3.2.1(1). On a déjà utilisé des paramétrages de nos
ensembles gnil/conj et gnil/conj. L’application Rel se traduit par l’identité en termes
de paramètres, toujours parce que Rel conserve les termes x∗,O.

Le groupe ΓF agit sur gnil/conj et gnil/conj. Il résulte de sa construction que l’ap-
plication Rel est équivariante pour ces actions. En particulier Rel((gnil/conj)

IF ) =
(gnil/conj)

IF .
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Soit F une facette de l’appartement AppFnr(T nr). On a défini un diagramme d’ap-
plications

(gnil/conj)
IF

ր ιF ,nil
gF ,nil/conj ↓ Rel

ց RelF
(gnil/conj)

IF

Ce diagramme est commutatif. En effet, chaque application conserve les termes x∗,O, en
un sens convenable, et ces termes déterminent les orbites nilpotentes.

3.3.3 Comparaison des commutants

Fixons une extension finie modérément ramifiée F ′ de F nr contenant FG, autrement
dit sur laquelle G est déployé. Pour simplifier la notation, on pose K = K0

s0,F ′, k = ks0,F ′

etc... On note k 7→ k̄ l’application de réduction naturelle de K dans G ≃ Gs0,F ′ . On note

de même X 7→ X̄ l’application de réduction de k dans g.
Soit (f ,h, e) un sl(2) triplet de g. Comme on l’a dit en 3.3.2, on peut appliquer

la construction de DeBacker en remplaçant le corps de base F par une extension finie
convenable contenue dans F ′. Ainsi, on fixe un sl(2)-triplet (f, e, h) de g(F ′) relevant
(f ,h, e) dans k. On pose Z = ZG(f, h, e), Z = ZG(f ,h, e) et, si l’orbite de e est conservée
par IF , Z

+ = ZG+(f ,h, e). On a Z/Z0 = A(e) et on a défini le quotient Ā(e) de A(e).
D’où un homomorphisme surjectif Z → Ā(e) dont on note Z1 le noyau. On définit de
même Z1.

Considérons le cas où l’hypothèse suivante est vérifiée :
(Hyp) l’orbite de e est conservée par l’action de ΓF et (f ,h, e) est fixé par l’action

de ΓnrF .
Rappelons que G+ = G⋊ΓFG/Fnr . Pour σ ∈ IF , on note σ̄ l’image de σ dans ΓFG/Fnr

et Zσ̄ la fibre de Z
+ au-dessus de σ̄. Soit σ ∈ ΓF . Notons Zσ l’ensemble des g ∈ G tels que

Ad(g) ◦ σ fixe le triplet (f, h, e). Il est conservé par multiplication à gauche par Z et, s’il
est non vide, il est réduit à une unique classe pour cette action. Puisque (f, h, e) est fixé
par ΓF ′, Zσ ne dépend que de l’image σmod de σ dans ΓmodF . Ecrivons σmod = σIσnr avec
σI ∈ ImodF et σnr ∈ ΓnrF . Notons σ̄ l’image de σI dans ΓFG/Fnr . On définit une application
ξσ : Zσ(F

′) ∩K → G+ par ξσ(g) = (ḡ, σ̄) où ḡ est la réduction naturelle de g dans G.
Parce que (f ,h, e) est fixé par l’action de ΓnrF , on voit que l’image de ξσ est contenue
dans Zσ̄.

Proposition. (i) L’homomorphisme de réduction Z(F ′) ∩ K → Z est surjectif et se
quotiente en un isomorphisme

(Z(F ′) ∩K)/(Z0(F ′) ∩K) ≃ Z/Z0 = A(e).

(ii) L’injection naturelle Z(F ′) ∩K → Z se quotiente en un isomorphisme

(Z(F ′) ∩K)/(Z0(F ′) ∩K) ≃ Z/Z0 = A(e).

(iii) L’isomorphisme A(e) → A(e) déduit des isomorphismes de (i) et (ii) se quotiente
en un isomorphisme Ā(e) → Ā(e).

(iv) Supposons vérifiée l’hypothèse (Hyp). Pour tout σ ∈ ΓF , l’application ξσ se quo-
tiente en un isomorphisme

(Z1(F ′) ∩K)\Zσ(F
′) ∩K) → Z1\Zσ̄.

114



(v) Supposons vérifiée l’hypothèse (Hyp). Pour tout σ ∈ ΓF , l’injection naturelle
Zσ(F

′) ∩K → Zσ se quotiente en une bijection

(Z1(F ′) ∩K)\(Zσ(F
′) ∩K) → Z1\Zσ.

Preuve de (i). Quitte à étendre le corps de base F , on peut supposer F ′ = F nr, cela
simplifie les notations. Soit k ∈ K. Remplaçons les triplets (f, h, e), resp. (f ,h, e), par
leurs images par Ad(k), resp. Ad(k̄). L’assertion (i) pour ces triplets est équivalente à la
même assertion pour les triplets d’origine. Cela nous autorise à effectuer de telles conju-
gaison, ce qui nous permettra d’imposer des conditions supplémentaires à nos triplets.

Soit x ∈ Z. On relève x en un élément k ∈ K. Notons (f ′, h′, e′) l’image de (f, h, e)
par Ad(k). Alors les triplets (f, h, e) et (f ′, h′, e′) relèvent tous deux (f ,h, e) dans k.
On applique le lemme 3.3.1 : il existe k′ ∈ K+ tel que l’image de (f ′, h′, e′) par Ad(k′)
soit égale à (f, h, e). Alors Ad(k′k) conserve (f, h, e), c’est-à-dire k′k ∈ Z. On a plus
précisement k′k ∈ Z(F nr) ∩K et l’image dans Z de k′k est x. Donc l’homomorphisme
de réduction Z(F nr) ∩K → Z est surjectif.

Montrons que
(1) z est l’image par réduction de z(F nr) ∩ k ; a fortiori, dim(Z0) = dim(Z0).
On applique le lemme 3.1.1 à l’action du triplet (f, h, e) dans g(F nr), cet espace étant

muni de la châıne de réseaux réduite à k ⊃ pFnrk. Ce lemme fournit une décomposition de
g(F nr) en somme directe de sous-espaces irréductibles pour l’action du triplet (f, h, e) et
une décomposition correspondante de g en somme directe de sous-espaces irréductibles
pour l’action du triplet (f ,h, e). L’algèbre z(F nr) est la somme des sous-représentations
de dimension 1. Le lemme entrâıne que z(F nr) ∩ k se réduit en la somme des sous-
représentations de dimension 1 de g et cette somme est justement z. D’où (1).

Fixons un sous-tore maximal S de Z0. Quitte à conjuguer le triplet (f ,h, e),on peut
supposer que S ⊂ T. Notons M le commutant de S dans G. C’est un Levi de G. Puisque
S ⊂ Z, on a f ,h, e ∈ m. Donc Z(M)0 est contenu dans Z0. Par construction, on a S ⊂
Z(M)0. La maximalité de S entrâıne que S = Z(M)0. Par la bijection X∗(T) ≃ X∗(T ), S
se relève en un sous-tore S de T . On noteM son commutant dans G. D’après 2.1.6(3), on
a encore S = Z(M)0, le point s0 appartient à ImmG

Fnr(Mad) et, en notant s0,M l’image
de s0 dans ImmFnr(Mad), on a Ms0,M = M. Affectons d’un exposant M les objets

analogues pour M à ceux introduits pour G, en particulier KM = KM,0,nr
s0,M

, kM = kM,nr
s0,M

.

On a kM = k ∩m(F nr). Puisque le triplet (f ,h, e) est contenu dans m = mnr
x0,M

, on peut

le relever en un triplet contenu dans kM et on peut supposer que notre triplet (f, h, e)
est un tel triplet, c’est-à-dire f, h, e ∈ m(F nr). On a alors S ⊂ Z0. Montrons que

(2) S est un sous-tore maximal (sur F̄ ) de Z0, a fortiori Z0 est déployé sur F nr.
Il existe en tout cas un sous-tore maximal S ′ de Z0 qui est défini sur F nr et contient

S. Alors s′(F nr) ∩ k est un sous-réseau de z(F nr) ∩ k qui se réduit en une sous-algèbre
s′ de z d’après (1). Puisque S ⊂ S ′ et que S ′ est commutatif, s′ est contenu dans le
commutant de s dans z. Puisque S est un sous-tore maximal de Z0, cela implique s′ = s.
Mais les dimensions de S et S ′ sont égales aux dimensions de s et s′, donc S et S ′ sont
de même dimension et l’inclusion S ⊂ S ′ est une égalité. Cela prouve (2).

Notons ΣZ l’ensemble des racines de S dans z. Pour α ∈ ΣZ , notons zα l’espace
radiciel associé à α et zα l’image dans g de zα(F

nr)∩ k. L’espace zα est non nul et inclus
dans z d’après (1). Il est clair que, modulo l’isomorphisme X∗(S) ≃ X∗(S), S agit dans
zα par la racine α. Cela implique que α est une racine de S dans z et que zα en est
le sous-espace radiciel associé. Par comparaison des dimensions, cf. (1), on voit que ΣZ

s’identifie à l’ensemble de racines de S dans z.
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Fixons une paire de Borel épinglée (BZ , S, (Hα)α∈∆Z ) de Z conservée par l’action de
IF et telle que, pour tout α ∈ ∆Z , Hα soit un générateur du oFnr-module zα(F

nr) ∩ k.
Complétons l’épinglage (Hα)α∈∆Z en une famille de Chevalley (Hα)α∈ΣZ . Montrons que

(3) pour tout α ∈ ΣZ , Hα est un générateur de zα(F
nr) ∩ k.

Commençons par prouver (3) pour les racines positives. Considérons une telle racine
α > 0. On peut écrire α =

∑

β∈∆Z m(β)β, avec des entiers m(β) ≥ 0. On pose l(α) =
∑

β∈∆Z m(β) et on raisonne par récurrence sur l(α). L’assertion est vérifiée par hypothèse

si α ∈ ∆Z , c’est-à-dire si l(α) = 1. Supposons l(α) > 1. On peut décomposer α en α′+β
où α′ ∈ ΣZ vérifie l(α′) = l(α)− 1 et où β ∈ ∆Z . L’hypothèse de récurrence dit que Hα′ ,
resp. Hβ, est un générateur de zα′(F nr) ∩ k, resp. zβ(F

nr) ∩ k. Il en résulte que [Hα′ , Hβ]
appartient à k. Par définition d’une famille de Chevalley, on a [Hα′ , Hβ] = rHα, où
r ∈ Z−{0} est premier à p. Donc Hα ∈ zα(F

nr)∩k. Par réduction, on a [H̄α′ , H̄β] = r̄H̄α.
Mais, puisque α′ + β est une racine de S, le produit [H̄α′ , H̄β] est un élément non nul de
zα. Donc H̄α 6= 0, ce qui équivaut à ce que Hα soit un générateur de zα(F

nr) ∩ k. Cela
démontre (3) pour les racines positives. Soit α ∈ ΣZ . Fixons λ ∈ F nr,× tel que λH−α soit
un générateur de z−α(F

nr)∩k. Posons H ′
−α = λH−α. On a [Hα, H

′
−α] = λα̌Z , où α̌Z est la

coracine dans X∗(S) associée à α. Puisque Hα et H ′
−α appartiennent à k, on a λα̌Z ∈ k.

Par définition de S, on a s(F nr)∩ k = s(oFnr) = X∗(S)⊗Z oFnr . La coracine α̌Z n’est pas
forcément un élément primitif de X∗(S) mais elle l’est dans X∗(Ssc), où Ssc est l’image
réciproque de S dans Z0

SC. Notre hypothèse (Hyp)1(p) implique que X∗(Ssc) est un sous-
groupe de X∗,Q(Ssc) ∩ X∗(S) d’indice premier à p. La relation λα̌Z ∈ k implique donc
λ ∈ oFnr . Par réduction de la relation [Hα, H

′
−α] = λα̌Z , on obtient [H̄α, H̄

′
−α] = λ̄α̌Z , où

α̌Z est identifié à un élément de X∗(S). Puisque H̄α et H̄ ′
α sont des éléments non nuls de

zα et z−α, [H̄α, H̄
′
−α] est non nul. Cela implique λ̄ 6= 0, ce qui équivaut à λ ∈ o×Fnr . Mais

alors, H−α est un générateur de z−α(F
nr) ∩ k. Cela prouve (3).

Puisque Z0 est déployé sur F nr, la paire de Borel épinglée que l’on a fixée détermine
un point spécial xZ ∈ ImmFnr(Z0

AD). Fixons une base D de X∗(S) sur Z. C’est aussi
une base de s(oFnr) sur oFnr . Par définition, la sous-algèbre parahorique kZ associée à
xZ est le oFnr-module engendré par D et la famille (Hα)α∈ΣZ . Il résulte de (1) et (3)
que kZ ⊂ z(F nr) ∩ k et que l’ensemble de générateurs ci-dessus de kZ se projette en
une base de z = (z(F nr) ∩ k)/pFnr(z(F nr) ∩ k). Le lemme de Nakayama entrâıne alors
kZ = z(F nr) ∩ k.

Montrons que
(4) l’application Z(F nr) ∩K → Z se restreint en une surjection Z0(F nr) ∩K → Z0.
NotonsKZ le sous-groupe parahorique de Z(F nr) associé à xZ . Puisque Z0 est déployé

sur F nr et que xZ est spécial, KZ est un sous-groupe compact maximal de Z0(F nr). Il
est engendré par S(oFnr) et les exponentielles exp(λHα) pour λ ∈ oFnr et α ∈ ΣZ . Tous
ces éléments appartiennent à K d’après 3.3.1(1). Il en résulte que KZ ⊂ Z0(F nr) ∩K.
Cette intersection est un sous-groupe compact de Z0(F nr). Par la maximalité deKZ , cela
implique l’égalité KZ = Z0(F nr)∩K. L’image de Z0(F nr)∩K dans Z0 est donc l’image
par réduction dans G de KZ . Cette image est engendrée par S et les exponentielles
exp(λ̄H̄α) pour λ̄ ∈ F̄q et α ∈ ΣZ . Ces éléments engendrent Z0. Cela prouve (4).

Il résulte de (4) que l’image réciproque de Z0 dans Z(F nr)∩K est égale à (Z0(F nr)∩
K)(Z(F nr) ∩ K+). Pour achever la preuve de l’assertion (i) de l’énoncé, il suffit de
prouver que Z(F nr)∩K+ ⊂ Z0(F nr). Or Z(F nr)∩K+ est un pro-p-groupe. Il suffit donc
de prouver que le nombre d’éléments de Z(F nr)/Z0(F nr) est premier à p. Evidemment,
ce quotient s’injecte dans Z/Z0. Or Z/Z0 = A(e) et ce groupe est soit un produit de
groupes Z/2Z, soit S3, S4 ou S5. En tout cas, il est d’ordre premier à p. Cela achève la
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preuve de l’assertion (i) de l’énoncé.
Preuve de (ii). L’injection Z(F ′)∩K → Z se quotiente en un homomorphisme injectif

(Z(F ′) ∩K)/(Z0(F ′) ∩K) → Z/Z0. Par composition avec l’isomorphisme de l’assertion
(i), on obtient un homorphisme injectif Z/Z0 → Z/Z0, autrement dit A(e) → A(e).
Les orbites de e et e se correspondent selon les paramétrages habituels de gnil/conj et
gnil/conj comme on l’a dit en 3.3.2. Deux orbites se correspondant ont même groupe
A associé, celui-ci ne dépendant pas du corps de base, pourvu que la caractéristique
de celui-ci soit assez grande si elle n’est pas nulle. Donc A(e) et A(e) sont isomorphes.
Puisqu’ils sont finis, l’injection précédente est bijective. Cela entrâıne que l’injection
(Z(F ′) ∩K)/(Z0(F ′) ∩K) → Z/Z0 est elle-aussi bijective. D’où (ii).

Preuve de (iii). Dans le cas des groupes classiques, on peut expliciter l’isomorphisme
A(e) ≃ A(e) en utilisant des constructions d’algèbre linaire. On constate qu’elle devient
l’identité modulo les descriptions combinatoires que l’on a données de ces deux groupes.
L’assertion (iii) en résulte. On laisse la mise au point de la construction au lecteur. Dans
le cas des groupes exceptionnels, on montre que tout isomorphisme A(e) ≃ A(e) se quo-
tiente en un isomorphisme Ā(e) ≃ Ā(e). Cela resulte du fait que les paires (A(e), Ā(e))
et (A(e), Ā(e)) sont isomorphes et forcément isomorphes à l’une des paires (A(e), A(e)),
(A(e), {1}) ou (S3,S2).

Preuve de (iv) et (v). L’isomorphisme du (ii) se quotiente en une bijection

(Z1(F ′) ∩K)\(Z(F ′) ∩K) → Z1\Z = Ā(e).

Il résulte de (iii) que l’isomorphisme du (i) se quotiente lui-aussi en une bijection

(Z1(F ′) ∩K)\(Z(F ′) ∩K) → Z1\Z = Ā(e).

Si Zσ(F
′)∩K n’est pas vide, c’est une unique classe pour la multiplication à gauche par

Z(F ′) ∩K. Alors (iv) et (v) se déduisent immédiatement des isomorphismes ci-dessus.
Tout revient à prouver que Zσ(F

′) ∩ K n’est pas vide. Le triplet (σ(f), σ(h), σ(e)) est
contenu dans k et relève le triplet (σ(f), σ(h), σ(e)) de g. Par hypothèse, l’orbite de e
est conservée par l’action galoisienne. Donc (σ(f), σ(h), σ(e)) est conjugué à (f ,h, e) par
un élément de G. Le lemme 3.3.1 implique qu’il existe k ∈ K tel que Ad(k) envoie
(σ(f), σ(h), σ(e)) sur (f, e, h). Un tel k appartient à Zσ(F

′) ∩K. Cela achève la preuve.
�

3.3.4 Interprétation cohomologique de l’application cF ,F

Soit O ∈ (gnil/conj)
ΓF . L’intersection O ∩ g(F ) n’est pas vide puisque G est quasi-

déployé. Notons (O ∩ g(F ))/conj l’ensemble des classes de conjugaison par G(F ) dans
O ∩ g(F ). Soit e ∈ O ∩ g(F ). On définit l’ensemble de cohomologie H1(ΓF , ZG(e)). Il
s’envoie dans H1(ΓF , G), on note H1(ΓF , ZG(e))1 le noyau de cette application (au sens
des applications entre ensembles pointés).

De l’homomorphisme naturel ZG(e) → Ā(e) se déduit une application
de : H

1(ΓF , ZG(e)) → H1(ΓF , Ā(e)).
Soit e′ ∈ O∩g(F ). Choisissons un élément r ∈ G tel que e′ = r−1er. Soit u′ un cocycle

de ΓF dans ZG(e
′). Pour σ ∈ ΓF , posons u(σ) = ru′(σ)σ(r)−1. C’est un cocycle de ΓF

dans ZG(e). L’application u
′ 7→ u se quotiente en une bijection re,e′ : H

1(ΓF , ZG(e
′)) →

H1(ΓF , ZG(e)) qui ne dépend pas du choix de r. Celle-ci se restreint en une bijection
de H1(ΓF , ZG(e

′))1 sur H
1(ΓF , ZG(e))1. Notons 1e′ la classe triviale dans H1(ΓF , ZG(e

′))
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et ue,e′ son image par re,e′. L’application e′ 7→ ue,e′ se quotiente en une bijection de
(O∩g(F ))/conj surH1(ΓF , ZG(e))1. On définit aussi une bijection re,e′ : H

1(ΓF , Ā(e
′)) →

H1(ΓF , Ā(e)) de la façon suivante. Soit u′ un cocycle de ΓF dans Ā(e′). On relève u′ en
une application ũ′ : ΓF → ZG(e

′). On définit ũ : ΓF → ZG(e) par ũ(σ) = rũ′(σ)σ(r)−1

et on note u le composé de ũ et de la projection ZG(e) → Ā(e). On vérifie que u est un
cocycle qui ne dépend pas du choix de ũ′. L’application re,e′ est déduite de l’application
u′ 7→ u. Le diagramme suivant est commutatif :

H1(ΓF , ZG(e
′))

de′→ H1(ΓF , Ā(e
′))

↓ re,e′ ↓ re,e′

H1(ΓF , ZG(e))
de→ H1(ΓF , Ā(e))

Notons N l’unique élément de N tel que l’image par Rel de l’orbite de N soit O.
Puisque Rel est équivariante pour les actions galoisiennes, on a N ∈ N (ΓF ). Nous allons
définir une application c̄e : H1(ΓF , Ā(e)) → C̄F (N). On a vu en 3.3.3 que les groupes
Ā(e) et Ā(N) étaient isomorphes. Si ces groupes sont réduits à {1}, les deux ensembles
H1(ΓF , Ā(e)) et C̄F (N) n’ont qu’un élément et l’application c̄e est vite définie. On suppose
maintenant que Ā(N) 6= {1}, a fortiori N 6= {0}.

On insère e dans un sl(2)-triplet (f, h, e) de g(F ). On pose Z = ZG(f, h, e). Montrons
que

(1) l’homomorphisme Z(Fmod)/Z0(Fmod) → Z/Z0 est bijectif.
On utilise la propriété générale suivante, qu’on laisse au lecteur :
(2) soit H un groupe réductif (pas forcément connexe) défini sur un corps k de

caractéristique nulle et ℓ un nombre premier ; supposons que H0 soit déployé sur k et
que [H : H0] soit premier à ℓ ; alors il existe une extension finie k′ de k telle que [k′ : k]
soit premier à ℓ et que l’homomorphisme H(k′)/H0(k′) → H/H0 soit bijectif.

Le groupe Z0 se déploie sur une extension modérément ramifiée de F d’après notre
hypothèse sur p. Le groupe Z/Z0 = A(e) est d’ordre premier à p. Alors (1) résulte de
(2).

Remarquons que (1) entrâıne que le groupe d’inertie sauvage ΓFmod agit trivialement
sur Z/Z0 = A(e). Puisque A(e) est d’ordre premier à p, tout cocycle de ΓFmod dans A(e)
est trivial. Donc

(3) l’inflation H1(ΓmodF , A(e)) → H1(ΓF , A(e)) est bijective.
D’après le choix de notre système de représentants N , N est fixé par l’action de ΓnrF .

On peut donc compléter N en un sl(2)-triplet (f ,h, N) de g fixé par ΓnrF . Rappelons que
G s’identifie à K0

s0,FG. On peut relever (f ,h, N) en un sl(2)-triplet (f0, h0, N0) de ks0,FG.
Montrons que

(4) il existe g ∈ G(Fmod) tel que Ad(g) envoie (f, h, e) sur (f0, h0, N0).
Il résulte de la compatibilité de nos différentes applications que N et N0 appar-

tiennent à la même orbite dans gnil/conj. On peut donc fixer g ∈ G tel que Ad(g) envoie
(f, h, e) sur (f0, h0, N0). Fixons une extension finie E de F , modérément ramifiée, telle
que f0, h0, N0 ∈ g(E). L’application σ 7→ g−1σ(g) est un cocycle de ΓE dans Z. Elle se
quotiente en un cocycle de ΓE dans A(e) = Z/Z0. En appliquant (3) où l’on remplace
F par E, quitte à multiplier g à droite par un élément de Z, on peut supposer que ce
cocycle est trivial sur ΓmodE . Autrement dit g−1σ(g) ∈ Z0 pour σ ∈ ΓEmod. Fixons une
extension galoisienne finie E ′ de E telle que g ∈ G(E ′), posons E ′′ = E ′∩Emod. L’appli-
cation σ 7→ g−1σ(g) prend ses valeurs dans Z0 pour σ ∈ ΓEmod et pour σ ∈ ΓE′. Puisque
c’est un cocycle et que ces deux groupes engendrent ΓE′′ , cette application prend ses

118



valeurs dans Z0 pour tout σ ∈ ΓE′′. Puisque Z0 est connexe, tout cocycle de ΓE′′ dans
Z0 devient cohomologue à 0 dans ΓE′′nr . Cela signifie que, quitte à multiplier encore g
à droite par un élément de Z0, on a g−1σ(g) = 1 pour σ ∈ ΓE′′nr . Alors g ∈ G(E

′′nr).
Puisque E ′′ ⊂ Emod = Fmod, on a E

′′nr ⊂ Fmod. Donc g ∈ G(Fmod), ce qui démontre (4).
Grâce à (1) et (4), on peut fixer une extension finie F ′ de F nr, modérément ramifiée,

et un élément g ∈ G(F ′) de sorte que FG ⊂ F ′, que l’homomorphisme Z(F ′)/Z0(F ′) →
Z/Z0 soit bijectif et que Ad(g) envoie (f, h, e) sur (f0, h0, N0). Comme en 3.3.3, posons
K = K0

s0,F ′ et k = ks0,F ′. On a déjà défini Z et on pose Z0 = ZG(f0, h0, N0), Z =
ZG(f ,h, N). L’hypothèse (Hyp) de 3.3.3 est vérifiée et on introduit les mêmes variantes
de ces objets que dans ce paragraphe : Z1, Z1

0 , Zσ etc...
De même qu’en (3), l’inflation H1(ΓmodF , Ā(e)) → H1(ΓF , Ā(e)) est bijective. On peut

définir notre application c̄e sur H
1(ΓmodF , Ā(e)). Soit u un cocycle de ΓmodF dans Ā(e). Pour

σ ∈ ΓmodF , l’application x 7→ gxσ(g)−1 envoie Z(F ′) dans Z0,σ(F
′) et cette application se

descend en une bijection

Adσ(g) : Ā(e) = Z1(F ′)\Z(F ′) → Z1
0(F

′)\Z0,σ(F
′).

Posons u0(σ) = Adσ(g)(u(σ)). D’après le (v) de la proposition 3.3.3, l’application

(Z1
0(F

′) ∩K)\(Z0,σ(F
′) ∩K) → Z1

0(F
′)\Z0,σ(F

′)

est bijective. On note u0(σ) ∈ (Z1
0(F

′) ∩K)\(Z0,σ(F
′) ∩K) l’image réciproque de u0(σ)

par cette bijection. D’après le (iv) de la proposition 3.3.3, on a aussi une bijection

ξσ : (Z1
0 (F

′) ∩K)\(Z0,σ(F
′) ∩K) → Z1\Zσ̄.

Pour σ = γ, on a l’égalité Z1\Zγ = ˜̄A(N) (on a écrit Zγ plutôt que Zγ̄ puisqu’on a
convenu de noter encore γ l’image de cet élément dans ΓFG/Fnr). Pour σ = Fr, on a
l’égalité Z1\ZF̄ r = Ā(N) puisque F̄ r = 1. Posons (d, v) = (ξγ(u0(γ)), ξFr(u0(Fr))) ∈
˜̄A(N)× Ā(N). Montrons que

(5) le couple (d, v) représente un élément de C̄F (N).
Il n’y a rien à prouver si G est de type (D4, 3− ram). Supposons que G ne soit pas

de ce type. On doit prouver que vdv−1 = dq. On a Frγ = γqFr dans ΓmodF . Puisque u
est un cocycle, on a

u(Fr)Fr(u(γ)) = u(Frγ) = u(γqFr) = u(γq)γq(u(Fr)).

On a aussi u(γq) = u(γ)γ(u(γ))...γq−1(u(γ)). En appliquant AdFrγ(g) = AdγqFr(g), on
obtient

u0(Fr)Fr(u0(γ)) = u0(γ)γ(u0(γ))...γ
q−1(u0(γ))γ

q(u0(Fr)).

D’où aussi

u0(Fr)Fr(u0(γ)) = u0(γ)γ(u0(γ))...γ
q−1(u0(γ))γ

q(u0(Fr)).

Il s’agit d’une égalité entre éléments de de (Z1
0(F

′) ∩ K)\(Z0,F rγ(F
′) ∩ K). Calculons

leurs images par ξFrγ. Rappelons que, pour x ∈ (Z1
0 (F

′) ∩K)\(Z0,F rγ(F
′) ∩K), ξFrγ(x)

se calcule de la façon suivante. On fixe un relèvement ẋ ∈ Z0,F rγ(F
′)∩K de x, on note x̄

l’image par réduction de ẋ dans G ; alors ξFrγ(x) = x̄γq = x̄γ (on a γq = γ dans ΓFG/Fnr

puisque G n’est pas de type (D4, 3− ram)). En utilisant ces notations pour x = u0(Fr)
et u0(γ), on obtient alors l’égalité

ū0(Fr)Fr(ū0(γ))γ = ū0(γ)γ(ū0(γ))...γ
q−1(ū0(γ))γ

q(ū0(Fr))γ.
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D’après le choix de notre système de représentants N , Fr agit trivialement sur Ā(N).
Le membre de gauche est donc égal à ū0(Fr)ū0(γ)γ. Mais v = ū0(Fr) et d = ū0(γ)γ.
Ce membre de gauche est donc égal à vd. Parce que γ = γq dans ΓFG/Fnr , on voit que
le membre de droite est égal à (ū0(γ)γ)

qū0(Fr). Ceci est égal à d
qv. On obtient l’égalité

cherchée ud = dqu, ce qui prouve (5).
Montrons que
(6) l’élément de C̄F (N) défini par (d, v) (c’est-à-dire la classe de conjugaison de (d, v)

par Ā(N)) ne dépend pas des choix effectués et ne dépend que de la classe de cohomologie
de u.

Il est clair que le choix du corps F ′ n’influe pas, pourvu que ce corps soit assez grand.
On ne peut changer g qu’en le multipliant à gauche par un élément ẏ ∈ Z0(F

′) (quitte
à agrandir F ′). Notons y son image dans Z1

0(F
′)\Z0(F

′). Par nos bijections, y s’identifie
à un élément y ∈ (Z1

0(F
′) ∩K)\(Z0(F

′) ∩K) puis à un élément ȳ ∈ Z1\Z = Ā(N). On
vérifie que, pour σ ∈ ΓmodF , les éléments u0(σ), resp. u0(σ), ξσ(u0(σ)), sont remplacés
par yu0(σ)σ(y)

−1, resp. yu0(σ)σ(y)
−1, ȳξσ(u0(σ))ȳ

−1. Alors (d, v) est remplacé par son
conjugué par ȳ et la classe de conjugaison de (d, v) ne change pas.

Remplaçons le triplet (f, h, e) par un autre triplet (f ′, h′, e) et notons par des ′ les
groupes relatifs à ce triplet. Il existe alors x ∈ ZG(e)

0(F ) tel que Ad(x) envoie (f ′, h′, e)
sur (f, h, e), cf. [7] proposition 5.5.10. On peut remplacer g par g′ = gx. Pour tout
σ ∈ ΓmodF , le diagramme suivant est commutatif

Ā(e) ≃ Z1(F ′)\Z(F ′)
ց Adσ(g)

‖ ↓ Ad(x) Z1
0\Z0,σ(F

′)
ր Adσ(g

′)
Ā(e) ≃ Z

′1(F ′)\Z ′(F ′)

Donc u0(σ) ne change pas et le couple (d, v) non plus.
Remplaçons le triplet (f ,h, N) par un triplet (f ′,h′, N) et (f0, h0, N0) par un relèvement

(f ′
0, h

′
0, N

′
0) de ce nouveau triplet. On note encore par des ′ les objets relatifs aux nou-

veaux triplets. D’après le lemme 3.3.1 et [7] proposition 5.5.10, on peut fixer un élément
k ∈ K dont la réduction k̄ dans G appartient à ZG(N)0 et tel que Ad(k)(f0, h0, N0) =
(f ′

0, h
′
0, N

′
0). On peut remplacer g par g′ = kg. Pour σ ∈ ΓmodF , on définit la bijection

Adσ(k) : Z
1
0 (F

′)\Z0,σ(F
′) → Z

′1
0 (F

′)\Z ′
0,σ(F

′)

comme on a défini Adσ(g) ci-dessus. On voit que u0(σ) est remplacé par u′0(σ) =
Adσ(k)(u0(σ)). On vérifie que le diagramme suivant est commutatif

Z1
0 (F

′)\Z0,σ(F
′) ≃ (Z1

0(F
′) ∩K)\(Z0,σ(F

′) ∩K)
ց ξσ

Adσ(k) ↓ Adσ(k) ↓ Z1\Zσ̄
ր ξ′σ

Z
′1
0 (F

′)\Z ′
0,σ(F

′) ≃ (Z
′1
0 (F

′) ∩K)\(Z ′
0,σ(F

′) ∩K)

Alors ξ′σ(ū
′
0(σ)) = ξσ(ū0(σ)) et le couple (d, v) ne change pas.

Enfin, soit z ∈ Ā(e), remplaçons le cocycle u par le cocycle u′ défini par u′(σ) =
zu(σ)σ(z)−1. Par l’application Ad(g), z s’envoie sur un élément z0 ∈ Z1

0(F
′)\Z0(F

′).
Cet élément s’identifie à un élément z ∈ (Z1

0(F
′) ∩K)\(Z0(F

′) ∩K), puis à un élément
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z̄ ∈ Ā(N). On vérifie que le couple (d, v) est remplacé par son conjugué par z̄, donc sa
classe de conjugaison ne change pas. Cela prouve (6).

Grâce à (6), on peut définir notre application c̄e par c̄e(u) = (d, v).

Proposition. (i) Soient e, e′ ∈ O ∩ g(F ). Alors le diagramme suivant est commutatif

H1(ΓF , Ā(e
′))

ց c̄e′
re,e′ ↓ C̄F (N)

ր c̄e
H1(ΓF , Ā(e))

(ii) Soient F une facette de App(TF ) et O′ ∈ gF ,nil(Fq)/conj. Soit e un élément de
l’orbite relF ,F (O′). Supposons que e ∈ O. Alors c̄e ◦ de(1e) = c̄F ,F (O′).

(iii) Pour tout e ∈ O ∩ g(F ), l’application c̄e : H
1(ΓF , Ā(e)) → C̄F (N) est bijective.

(iv) Pour tout e ∈ O∩g(F ), l’application de se restreint en une surjectionH1(ΓF , ZG(e))1 →
H1(ΓF , Ā(e)).

Toutes ces assertions sont triviales pour des éléments e tels que Ā(e) = {1}. On ne
considère que des éléments tels que Ā(e) 6= {1}.

Preuve de (i). Fixons des sl(2)-triplets (f ′, h′, e′) et (f, h, e) de g(F ), où e et e′ sont
les éléments de l’énoncé. On utilise les notations des constructions précédant l’énoncé
pour le triplet (f, h, e) et les mêmes notations affectées d’un ′ pour le triplet (f ′, h′, e).
On montre comme en (4) qu’il existe y ∈ G(Fmod) tel que Ad(y) envoie (f ′, h′, e′) sur
(f, h, e). On fixe un tel y. Reprenons les constructions de c̄e et c̄e′ , en imposant au corps
F ′ la condition : y ∈ G(F ′). On choisit un élément g pour le triplet (f, h, e). Pour le
triplet (f ′, h′, e′), on peut choisir g′ = gy. Soit u′ un cocycle de ΓmodF dans Ā(e′), notons
u son image par re,e′. Notre construction appliquée à (f, h, e) et u, resp.(f ′, h′, e′) et u′,
fournit une application u0, resp. u

′
0. On voit que u′0 = u0. L’assertion (i) résulte de cette

égalité.
Preuve de (ii). Fixons x̃ ∈ TF tel que aT (x̃) ∈ F . Posons t = v(x̃). On a t ∈ TF (F

mod).
On impose à F ′ la condition : t ∈ TF (F

′). Fixons un sl(2)-triplet (f ′, h′, N ′) de gF(Fq)
dont le troisième terme N ′ appartient à O′ et relevons-le en un sl(2)-triplet contenu
dans kF . Supposons d’abord que le troisième terme de ce triplet soit égal à e, notons
(f, h, e) ce triplet. On pose (f ′′, h′′, e′′) = Ad(t)(f, h, e) et (f ′′,h′′, N ′′) = ιF((f

′, h′, N ′)).
Par définition de l’application ιF , le triplet (f ′′, h′′, e′′) est contenu dans k et relève le
triplet (f ′′,h′′, N ′′). Les compatibilités de nos diverses applications entrâınent que N ′′

est conjugué à N par un élément de G. Il en est de même des triplets (f ′′,h′′, N ′′)
et (f ,h, N). En appliquant le lemme 3.3.1, on peut fixer k ∈ K tel que Ad(k) envoie
(f ′′, h′′, e′′) sur (f0, h0, N0). Posons g = kt. Alors Ad(g) envoie (f, h, e) sur (f0, h0, N0).
Appliquons la construction de l’application c̄e au cocycle u = 1e. L’application u0 en-
voie σ ∈ ΓmodF sur l’image de gσ(g)−1 dans Z1

0(F
′)\Z0,σ(F

′). L’élément t est fixé par
ΓnrF . Pour σ ∈ ImodF , on a tσ(t)−1 = tx̃(σ) ∈ TF (oFnr). Donc tσ(t)−1 ∈ K et aussi
gσ(g)−1 ∈ K pour tout σ ∈ ΓmodF . Alors l’application u0 envoie σ ∈ ΓmodF sur l’image de
gσ(g)−1 dans (Z1

0(F
′)∩K)\(Z0,σ(F

′)∩K). La réduction de tx̃(γ) est jT (x), où x = aT (x̃).

Alors ξγ(u0(γ)) est l’image de k̄jT (x)γ(k̄)
−1γ = k̄jT (x)γk̄

−1 dans ˜̄A(N). Parce que t est
fixe par ΓnrF , ξFr(u0(Fr)) est l’image de k̄F r(k̄)−1 dans Ā(N). Donc c̄e(1e) est l’image

(k̄jT (x)γk̄
−1, k̄F r(k̄)−1) dans ˜̄A(N)× Ā(N). L’automorphisme Ad(k̄) envoie (f ′′,h′′, N ′′)

sur (f ,h, N). Il suffit alors de reprendre la construction de l’application c̄F ,F pour consta-
ter que l’image deO′ par cette application est le couple précédent. Cela démontre (ii) sous
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la restriction que e appartient à un triplet relevant (f ′, h′, N ′) dans kF . En général, fixons
un triplet (f ′, h′, e′) relevant (f ′, h′, N ′) dans kF . Il existe alors un élément r ∈ G(F ) tel
que rer−1 = e′. Parce que r ∈ G(F ), l’application re′,e envoie 1e sur 1e′ et re′,e en-
voie de(1e) sur de′(1e′). On applique (i) en échangeant les rôles de e et e′ et on obtient
c̄e ◦ de(1e) = c̄e′ ◦ re′,e(de(1e)) = c̄e′ ◦ de′(1e′) = c̄F ,F (O′). Cela prouve (ii).

Preuve de (iii). Soient u et u′ deux cocycles de ΓmodF dans Ā(e). On reprend les
constructions en affectant d’un ′ les termes relatifs au cocycle u. Supposons que c̄e(u) =
c̄e(u

′). Cela signifie que les deux couples (d, v) et (d′, v′) sont conjugués par un élément
y ∈ Ā(N) : (d′, v′) = y(d, v)y−1. Par la bijection (Z1

0(F
′) ∩K)\(Z0(F

′) ∩K) ≃ Ā(N), y
correspond à un élément de (Z1

0(F
′) ∩K)\(Z0(F

′) ∩K), que l’on relève en un élément
k ∈ Z0(F

′) ∩ K. Pour σ ∈ ΓmodF , l’application x 7→ kxσ(k)−1 conserve Z0,σ(F
′) ∩ K et

se descend en une permutation Adσ(k) de (Z
1
0 (F

′)∩K)\(Z0,σ(F
′)∩K). Posons u′′

0(σ) =
Adσ(k)(u0(σ)). Il résulte des définitions que l’égalité d′ = ydy−1 équivaut à u′′

0(γ) =
u′
0(γ). D’après le choix de notre ensemble N , le groupe ΓFnr agit trivialement sur Ā(N).

L’égalité v′ = yvy−1 équivaut à v′ = yvFr(y)−1 et celle-ci équivaut à u′′
0(Fr) = u′

0(Fr).
L’élément g−1kg appartient à Z(F ′), notons x son image dans Ā(e). Définissons le cocycle
u′′ de ΓmodF dans Ā(e) par u′′(σ) = xu(σ)σ(x)−1. On voit que u′′

0 est l’analogue de u0

pour ce cocycle u′′ et que les égalités précédentes sont équivalentes à u′′(γ) = u′(γ)
et u′′(Fr) = u′(Fr). Puisque u′ et u′′ sont des cocycles et que Fr et γ engendrent
topologiquement ΓmodF , on obtient l’égalité u′ = u′′, donc u′ est cohomologue à u. Cela
prouve que l’application c̄e est injective.

Soit (d, v) ∈ C̄F (N) (on note comme toujours un élément de cet ensemble par un
couple le représentant). D’après la proposition 3.2.8, on peut fixer une facette F ∈
App(TF ) et une orbite O′ ∈ gF ,nil(Fq)/conj de sorte que c̄F ,F (O′) = (d, v). D’après (ii),
il en résulte l’existence de e′ ∈ (O ∩ g(F )) tel que c̄e′ ◦ de′(1e′) = (d, v). D’après (i), on a
alors c̄e ◦ de(ue,e′) = (d, v). Cela prouve la surjectivité de c̄e et cela achève la preuve de
(iii).

Preuve de (iv). On vient de prouver que, pour tout (d, v) ∈ C̄F (N), il existe e′ ∈
(O ∩ g(F )) tel que c̄e ◦ de(ue,e′) = (d, v). Puisque ue,e′ ∈ H1(ΓF , ZG(e))1, l’application
c̄e◦de se restreint en une surjection de H1(ΓF , ZG(e))1 sur C̄F (N). Puisque c̄e est bijective,
de se restreint en une surjection de H1(ΓF , ZG(e))1 sur H1(ΓF , Ā(e)). Cela achève la
preuve. �

4 Normalisation des actions de Frobenius

4.1 Espaces FCst(g(F )) et isomorphismes de groupes

4.1.1 Position du problème

Soit G un groupe réductif connexe défini sur F . On suppose que G est adjoint,
absolument simple et quasi-déployé. On impose la condition (Hyp)1(p).

En 2.2.14, on a raffiné selon la structure de G sur F nr la classification habituelle du
système de racines de G. Pour des raisons qui apparâıtront plus tard, on pose l’hypothèse

(1) G n’est pas des types (An−1, nr), (D4, 3− ram), (E6, ram), E8, F4, G2.
Rappelons que le groupe d’automorphismes Aut(G) est un groupe algébrique défini

sur F , en général non connexe. Puisque G est adjoint, l’application g 7→ Ad(g) est
un isomorphisme de G sur la composante neutre Aut(G)0. Nous noterons Ad(G) cette
composante neutre. SoitH un groupe réductif connexe défini sur F . On note Isom(G,H)
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l’ensemble des isomorphismes de H sur G. C’est une variété algébrique définie sur F et
on suppose que Isom(G,H, F nr) n’est pas vide, c’est-à-dire que H et G sont isomorphes
sur F nr. D’après [48] paragraphe 9, les espaces FCst(g(F )) et FCst(h(F )) ont même
dimension. Si G n’est pas du type (An−1, ram), on se propose de définir un isomorphisme
canonique

ι : FCst(h(F )) → FCst(g(F )).

Le cas (An−1, ram) est plus compliqué. On note Isom′(G,H, F nr) le sous-ensemble des
éléments de Isom(G,H, F nr) qui sont des torseurs intérieurs. Il est stable par composition
avec le groupe Ad(G)(F nr). On suppose que Isom′(G,H, F nr) est non vide, c’est-à-dire
queH est une forme intérieure deG, et on fixe une classe Φ ∈ Ad(G)(F nr)\Isom′(G,H, F nr).
On se propose de définir un isomorphisme ι comme ci-dessus. Il n’est plus canonique mais
ne dépend que du choix de Φ.

Le cas G = {1} n’est pas exclu par les hypothèses précédentes. Dans ce cas, on a
aussi H = {1} et FCst(gSC(F )) et FC

st(hSC(F )) sont les droites formées des fonctions
constantes sur un ensemble réduit à un point. Alors ι est l’isomorphisme évident qui
conserve la valeur des fonctions. On suppose désormais que G 6= {1}. On suppose aussi
FCst(g(F )) 6= {0}, sinon le problème est vite résolu (c’est cette hypothèse qui nous
permet d’exclure ci-dessus le cas (An−1, nr)).

4.1.2 Rappels sur la construction de l’espace FCst(gSC(F ))

Pour un élément s ∈ S(G), c’est-à-dire que s est un sommet de Imm(G), on a
noté FC(gs) l’ensemble des faisceaux-caractères cuspidaux à support nilpotent sur gs
et FCFq(gs) le sous-ensemble des faisceaux conservés par l’action de Frobenius. Pour
simplifier les notations, nous notons ces ensembles FCs et FCs,Fq . L’espace FC

st(gs(Fq))
est engendré par les fonctions caractéristiques de certains éléments de FCs,Fq . On note
FCst

s,Fq
le sous-ensemble de ces faisceaux. On note Sst(G) l’ensemble des s ∈ S(G) tels

que FCst(gs(Fq)) 6= {0}. Tout élément de cet ensemble reste un sommet dans l’immeuble
ImmFnr(GAD). Plus précisément, soit E une extension finie non ramifiée de degré n de
F . D’après 2.2.12, si s ∈ Sst(G), on a aussi s ∈ SstE (G) et FCst

s,Fq
= FCst

s,Fqn
∩ FCs,Fq .

Cela permet de définir
- l’ensemble Snr,st(G) : c’est l’ensemble des sommets s de ImmFnr(G) pour lesquels

il existe une extension E comme ci-dessus de sorte que s ∈ SstE (G) ;
- pour s ∈ Snr,st(G), l’ensemble FCst

s : c’est l’ensemble des E ∈ FCs pour lesquels il
existe une extension E comme ci-dessus de sorte que E ∈ FCst

s,Fqn
.

Soit s ∈ Snr,st(G). Un faisceau-caractère cuspidal à support nilpotent E sur gs est
déterminé par une orbite nilpotente O (ou plus précisément OE) et, pour tout N ∈ OE ,
par une représentation irréductible ξN (ou plus précisément ξN,E) de ZGs(N)/ZGs(N)0,
cf. 2.2.2. D’après les résultats de [48], si E ∈ FCst

s , ξN est de dimension 1, c’est-à-dire que
c’est un caractère. Quand N parcourt O, les représentations ξN vérifient la condition de
cohérence suivante :

(1) ξg−1Ng(z) = ξN(gzg
−1) pour tous g ∈ Gs et z ∈ ZGs(g

−1Ng)/ZGs(g
−1Ng)0.

Supposons que s ∈ Sst(G) et que E est conservé par l’action de Frobenius. Alors O
est stable par l’action de ΓFq . Munir E d’une action de Frobenius revient à se donner pour
tout N ∈ OΓFq un scalaire rN ∈ C× (ou plus précisément rN,E), cf. 2.2.5. Ces scalaires
vérifient la condition de cohérence

(2) rg−1Ng = rNξN(Fr(g)g
−1) pour tout g ∈ Gs tel que g

−1Ng ∈ OFq .
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4.1.3 Familles admissibles

Soit s ∈ Snr,st(G) et F ∈ FCst
s . On utilise pour ce faisceau les notations du paragraphe

précédent.
On note g 7→ ḡ l’homomorphisme de réduction deK0,nr

s dansGs. Notons Auts(G,F
nr)

le sous-groupe des automorphisme δ ∈ Aut(G,F nr) dont l’action sur ImmFnr(G) conserve
s. Tout élément δ ∈ Auts(G,F

nr) se réduit en un automorphisme δs de Gs. D’après [48]
9(5), le faisceau F est conservé par δs pour tout δ ∈ Auts(G,F

nr). Cela entrâıne que,
pour N ∈ O et δ ∈ Auts(G,F

nr), δs(N) appartient à O et que l’on a l’égalité
(1) ξδs(N)(δs(z)) = ξN(z) pour tout z ∈ ZGs(N)/ZGs(N)0.
Pour N ∈ O, on note Auts,N(G,F

nr) le sous-groupe des δ ∈ Auts(G,F
nr) tels que

δs(N) = N . On note K0,nr
s,N l’image réciproque de ZGs(N) dans K0,nr

s .
Si G est de type (An−1, ram), on pose Aut′(G,F nr) = Ad(G)(F nr) ⊂ Aut(G,F nr).

Pour unifier les notations, on pose Aut′(G,F nr) = Aut(G,F nr) dans le cas où G n’est pas
de type (An−1, ram). On poseAut′s(G,F

nr) = Auts(G,F
nr)∩Aut′(G,F nr) et Aut′s,N(G,F

nr) =

Auts,N(G,F
nr)∩Aut′(G,F nr). Le groupeAd(K0,nr

s,N ) est un sous-groupe deAut′s,N(G,F
nr).

Dans le cas où s et N sont fixés par l’action galoisienne, on définit de façon évidente les
groupes Aut′(G,F ), Aut′s(G,F ) et Aut

′
s,N(G,F ).

Remarque. Supposons que s ∈ Sst(G) et que E soit conservé par l’action galoisienne.
Alors toute action de Frobenius est conservée par δs pour tout δ ∈ Aut′s(G,F ). Dans le
cas (An−1, ram), cela ne serait pas vrai pour δ ∈ Auts(G,F ).

Soient N,N ′ ∈ O. Considérons l’ensemble Aut′s,N ′ 7→N(G,F
nr) des éléments τ ∈

Aut′s(G,F
nr) tels que τs(N

′) = N (nous noterons aussi cet ensemble Auts,N ′ 7→N(G,F
nr)

si G n’est pas de type (An−1, ram)). Il n’est pas vide : en effet, il existe x ∈ Gs tel que
N ′ = x−1Nx ; pour un relèvement k ∈ K0,nr

s de x, on a Ad(k) ∈ Aut′s,N ′ 7→N(G,F
nr). Pour

τ ∈ Aut′s,N ′ 7→N(G,F
nr), l’application δ 7→ τ−1δτ est un isomorphisme de Aut′s,N(G,F

nr)
sur Aut′s,N ′(G,F nr).

Considérons une famille (ǫN)N∈O d’applications ǫN : Aut′s,N(G,F
nr) → C×. Pour

tous N,N ′ ∈ O, introduisons les conditions suivantes :
Hyp(1, N) pour k ∈ K0,nr

s,N , on a ǫN(Ad(k)) = ξN(k̄) ;
Hyp(2, N) ǫN est un caractère de Aut′s,N(G,F

nr) ;
Hyp(3, N,N ′) ǫN ′(τ−1δτ) = ǫN (δ) pour tout τ ∈ Aut′s,N ′ 7→N(G,F

nr) et tout δ ∈
Aut′s,N(G,F

nr).
Nous dirons que (ǫN )N∈O est une famille admissible si ces trois conditions sont vérifiées

pour tous N,N ′ ∈ O.
Supposons que s ∈ Sst(G) et que E soit conservé par l’action galoisienne. SiN ∈ OΓFq ,

le groupe Aut′s,N(G,F
nr) est conservé par l’action de Frobenius. Introduisons l’hypothèse

Hyp(4, N) on a l’égalité ǫN = ǫN ◦ Fr.
Nous dirons que (ǫN)N∈O est une famille admissible définie sur F si c’est une famille

admissible et que Hyp(4, N) est vérifiée pour tout N ∈ OΓFq .

Lemme. (i) Soit N ∈ O et soit ǫN une application de Aut′s,N(G,F
nr) dans C×. Suppo-

sons vérifiées les conditions Hyp(1, N) et Hyp(2, N). Alors ǫN est la composante en N
d’une unique famille admissible (ǫN ′)N ′∈O.

(ii) Supposons que s ∈ Sst(G) et que E soit conservé par l’action galoisienne. Soit
N ∈ OΓFq et soit ǫN une application de Aut′s,N(G,F

nr) dans C×. Supposons vérifiées les
conditions Hyp(1, N), Hyp(2, N) et Hyp(4, N). Alors ǫN est la composante en N d’une
unique famille admissible (ǫN ′)N ′∈O définie sur F .
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Preuve de (i). Soit N ′ ∈ O. Fixons τ ∈ Aut′s,N ′ 7→N(G,F
nr) et définissons ǫN ′ :

Aut′s,N ′(G,F nr) → C× par l’égalité
(2) ǫN ′(τ−1δτ) = ǫN(δ) tout δ ∈ Aut′s,N(G,F

nr).
Cette définition ne dépend pas du choix de τ . En effet, soit τ ′ ∈ Aut′s,N ′ 7→N(G,F

nr).

Posons ν = τ ′τ−1. Alors ν ∈ Aut′s,N(G,F
nr). Pour δ ∈ Aut′s,N(G,F

nr), on a ǫN ′(τ
′−1δτ ′) =

ǫN ′(τ−1ν−1δντ). Par définition, ceci est égal à ǫN(ν
−1δν). Par Hyp(2, N), c’est égal à

ǫN (δ). D’où ǫN ′(τ
′−1δτ ′) = ǫN(δ). Cela démontre l’indépendance du choix de τ , autre-

ment dit Hyp(3, N,N ′) est vérifiée.
Soit k′ ∈ K0,nr

s,N ′ . Par définition, on a l’égalité ǫN ′(Ad(k′)) = ǫN(Ad(τ(k
′))). Par

Hyp(1, N), ceci est égal à ξN(τs(k̄
′)). D’après (1), c’est encore égal à ξN ′(k̄′). D’où

ǫN ′(Ad(k′)) = ξN ′(k̄′) et Hyp(1, N ′) est vérifiée. De la même façon, Hyp(2, N ′) résulte
immédiatement de la définition de ǫN ′ et de Hyp(2, N).

L’unicité de la famille admissible (ǫN ′)N ′∈O est claire, l’égalité (2) étant forcément
vérifiée pour une telle famille.

Preuve de (ii). Soit N ′ ∈ OΓFq . Alors Fr(τ) appartient encore à à Aut′s,N ′ 7→N(G,F
nr).

Soit δ′ ∈ Aut′s,N ′(G,F nr). D’après Hyp(3, N,N ′) appliquée à Fr(τ), on a ǫN ′(Fr(δ′)) =
ǫN (Fr(τ)Fr(δ

′)Fr(τ)−1) = ǫN◦Fr(τδ′τ−1). D’aprèsHyp(4, N), ceci est égal à ǫN(τδτ
−1).

On appliqueHyp(3, N,N ′) à τ : l’expression précédente vaut aussi ǫN ′(δ′). D’où ǫN ′(Fr(δ′)) =
ǫN ′(δ′) et Hyp(4, N ′) est vérifiée. �

4.1.4 G-familles admissibles

Dans le paragraphe précédent, on a fixé le sommet s et le faisceau E ∈ FCst
s . Faisons-

les varier. On ajoute si besoin est des indices s et E aux notations. Pour tout sommet
s ∈ Snr,st(G) et pour tout faisceau-caractère E ∈ FCst

s , supposons donnée une famille
admissible (ǫs,E,N)N∈OE

.
Soit g ∈ G(F nr). L’action de g sur ImmFnr(G) conserve l’ensemble Snr,st(G). Fixons

s ∈ Snr,st(G), notons s′ son image par cette action . L’application Ad(g) se descend
en un isomorphisme Ad(g) de Gs sur Gs′. Cet isomorphisme transporte un faisceau-
caractère E ∈ FCs en un faisceau-caractère E ′ = Ad(g)(E) ∈ FCs′. On a Ad(g)(OE) =
OE ′ . Le premier faisceau appartient à FCst

s si et seulement si le second appartient à
FCst

s′ . Supposons que ces deux faisceaux vérifient ces conditions. Soit N ∈ OF , posons
N ′ = Ad(g)(N). On a l’égalité Aut′s′,N ′(G,F nr) = {Ad(g)δAd(g)−1; δ ∈ Aut′s,N(G,F

nr)}.
Considérons la condition

Hyp(5) sous les hypothèses ci-dessus, on a l’égalité ǫs′,E ′,N ′(Ad(g)δAd(g)−1) = ǫs,E,N(δ)
pour tout δ ∈ Aut′s,N(G,F

nr).
Nous dirons que la famille (ǫs,E,N)s∈Snr,st(G),E∈FCst

s ,N∈OE
est une G-famille admissible

si cette condition est vérifiée pour tous s, E , N et g comme ci-dessus.
On dit que (ǫs,E,N)s∈Snr,st(G),E∈FCst

s ,N∈OE
est une G-famille admissible définie sur F si

c’est une G-famille admissible et que, pour tous s ∈ Sst(G) et E ∈ FCst
s,Fq

, la famille
(ǫs,E,N)N∈OE

est définie sur F .
Remarque. (1) Supposons que les familles (ǫs,F ,N)N∈OF

soient canoniques en ce sens
que leur définition ne dépendent d’aucun objet auxiliaire (ce sera le cas pour celles que
nous définirons). Alors Hyp(5) est vérifiée par simple transport de structure.

4.1.5 Résolution du problème

On suppose fixée une G-famille admissible (ǫs,E,N)s∈Snr,st(G),E∈FCst
s ,N∈OE

définie sur F .
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Considérons un groupe H comme en 4.1.1. D’après les résultats de [48] paragraphe 9
et parce que l’on a imposé l’hypothèse restrictive 4.1.1(1), l’ensemble Sst(G) est formé
d’une seule orbite pour l’action de G(F ) sur Imm(G). On a une propriété analogue pour
H . Fixons de tels sommets sH , s. D’après le lemme 2.2.8, on a l’égalité

(1) FCst(g(F )) = FCst(gs(Fq)),

et une égalité analogue pour le groupe H .
Remarque. Il s’agit en vérité d’un isomorphisme. L’espace de droite est un sous-

espace de C∞
c (g(F )) tandis que celui de gauche est un sous-espace de I(g(F )). La projec-

tion naturelle C∞
c (g(F )) → I(g(F )) envoie bijectivement le membre de droite sur celui

de gauche.

Notre problème revient à définir un isomorphisme

ι : FCst(hsH(Fq)) → FCst(gs(Fq)).

Si G est de type (An−1, ram), on a fixé un sous-ensemble Φ ⊂ Isom′(H,G, F nr) qui
forme une unique classe pour l’action à gauche de Ad(G)(F nr). Pour unifier les nota-
tions, on pose Φ = Isom(H,G, F nr) dans le cas où G n’est pas de type (An−1, ram). Pour
φ ∈ Isom(H,G, F nr), on note φImm : ImmFnr(H) → ImmFnr(G) l’isomorphisme d’im-
meubles qui se déduit de φ. Soit φ ∈ Φ. Alors φImm(sH) appartient à S

nr,st(G). Comme ci-
dessus, Snr,st(G) est une unique orbite pour l’action de G(F nr). Quitte à remplacer φ par
Ad(y)◦φ pour un y ∈ G(F nr) convenable, on peut supposer que φImm(sH) = s. L’isomor-
phisme φ se descend en un isomorphisme φs : HsH → Gs. L’isomorphisme φ−1

s transporte
un faisceau E ∈ FCst

s,Fq
en un faisceau EH sur hsH . On pose O = OE etc... et OH = OEH

etc... On a OH = φ−1
s (O). Pour NH ∈ OH , on a l’égalité ξNH

(z) = ξφs(NH )(φs(z)) pour
tout z ∈ ZHsH

(NH)/ZHsH
(NH)

0. Posons δ = Fr(φ)φ−1. On a δ ∈ Aut′s(G,F
nr). On a

vu en 4.1.3 que tout élément de FCst
s était conservé par δs. Or δs = Fr(φs)φ

−1
s , donc E

est conservé par l’automorphisme Fr(φs)φ
−1
s de Gs. Cela équivaut à : le faisceau EH est

conservé par l’action de Frobenius. Il résulte des descriptions de [48] que EH appartient
à FCst

sH ,Fq
et que l’application ainsi définie de FCst

s,Fq
sur FCst

sH ,Fq
est bijective. Cette

application ne dépend pas du choix de φ. En effet, on ne peut remplacer φ que par un
élément δ′ ◦ φ où δ′ ∈ Aut′s(G,F

nr) et l’assertion résulte comme ci-dessus du fait que
tout élément de FCst

s est conservé par δ′s.
Fixons un faisceau-caractère E ∈ FCst

s,Fq
. Fixons un élément N ∈ OΓFq . Montrons que

(2) il existe φ ∈ Φ tel que
(a) l’isomorphisme φImm envoie sH sur s ;
(b) en posant δ = Fr(φ)φ−1, δ appartienne à Aut′s,N(G,F

nr).
On a déjà vu que l’on pouvait choisir φ ∈ Φ de sorte que (a) soit vérifié. Fixons un tel

φ. Cette hypothèse (a) entrâıne que δ ∈ Aut′s(G,F
nr). Il s’en déduit un automorphisme

δs de Gs. Puisque δ ∈ Aut′s(G,F
nr), E est conservé par δs. Il existe donc g ∈ Gs tel que

δs(N) = gNg−1. Munissons un instant le groupe Gs de l’action de Frobenius x 7→ δ−1
s ◦

Fr(x). On applique le théorème de Lang : il existe x ∈ Gs tel que xδ
−1
s ◦Fr(x)−1 = δ−1

s (g).
Relevons x en un élément k ∈ K0,nr

s et remplaçons φ par Ad(k)φ. On a encore φ ∈ Φ et,
puisque k fixe s, (a) reste vérifié. A l’aide de la définition de k, on voit que, maintenant,
on a δs(N) = N , donc δ ∈ Aut′s,N(G,F

nr). Cela prouve (2).

Fixons φ ∈ Φ vérifiant (2). On a construit ci-dessus le faisceau FH ∈ FCst
sH ,Fq

. On
munit E d’une action de Frobenius, qui est déterminée par un scalaire rN ∈ C×. Posons
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NH = φ−1
s (N). Parce que δs fixe N , on voit que NH ∈ O

ΓFq

H . On définit une action de
Frobenius sur EH à l’aide du scalaire rNH

= rNǫs,F ,N(δ).
Notons fE la fonction caractéristique de E et fEH celle de EH . La famille (fE)E∈FCst

s,Fq

est une base de FCst(gs(Fq)) et la famille (fEH )E∈FCst
s,Fq

est une base de FCst(hsH(Fq)).

On définit ι par l’égalité

(3) ι(fEH ) = |Gs(Fq)|
−1|HsH(Fq)|fE

pour tout E ∈ FCst
s,Fq

. Cela définit l’isomorphisme ι.

Proposition. Cette définition ne dépend pas des choix effectués.

Preuve. On a choisi les sommets s et sH puis, E étant fixé, un élément N , un
isomorphisme φ et un scalaire rN . Ce dernier n’influe pas : en vertu de la définition
rNH

= rNǫs,F ,N(δ), changer rN multiplie les deux fonctions fE et fEH par le même sca-
laire et ne modifie pas ιs.

Supposons fixés s, sH et E . Montrons que la définition de l’action du Frobenius sur
EH ne dépend pas des choix de N et φ. Choisissons un autre élément N ′ ∈ OΓFq , puis
un autre isomorphisme φ′ ∈ Φ vérifiant l’analogue de (2) où l’on remplace N par N ′. Il
existe a ∈ Aut′(G,F nr) tel que φ′ = aφ. Les hypothèses (2)(a) disent que φImm(sH) =
φ

′Imm(sH) = s. Donc a ∈ Aut′s(G,F
nr). On déduit de E muni de son action de Frobenius

un autre faisceau E ′
H sur hsH muni d’une action de Frobenius. On affecte de ′ les objets

afférents à ce faisceau. On a E ′
H = φ′

s
−1(E) = φ−1

s a−1
s (E). Mais on a déjà dit que a−1

s

conservait E , donc E ′
H = φ−1

s (E) = EH . Posons N ′
H = φ′

s
−1(N ′). Puisque N et N ′ sont

deux éléments de OΓFq , on peut fixer g ∈ K0,nr
s de sorte que N ′ = ḡ−1Nḡ et on a

ḡF r(ḡ)−1 ∈ ZGs(N). Donc gFr(g)−1 appartient à K0,nr
s,N . Puisque a−1

s conserve F , donc
O, on peut de même fixer u ∈ K0,nr

s tel que a−1
s (N) = ū−1Nū. On a

N ′
H = φ′

s
−1
(N ′) = φ−1

s a−1
s (ḡ−1Nḡ) = φ−1

s (a−1
s (ḡ−1)a−1

s (N)a−1
s (ḡ))

= φ−1
s (a−1

s (ḡ−1)ū−1Nūa−1
s (ḡ)).

Remarquons que a−1
s (ḡ) = (a−1(g)). Posons h = φ−1(ua−1(g)). Alors h appartient à

KH,0,nr
sH

et φ−1
s (ūa−1

s (ḡ)) est la réduction h̄ de h dans HsH . L’égalité précédente se récrit
N ′
H = h̄−1φ−1

s (N)h̄ = h̄−1NH h̄. En vertu de 4.1.2(2), pour démontrer que les deux actions
de Frobenius définies sur FH sont les mêmes, il suffit de prouver l’égalité

(4) r′N ′
H
= ξNH

(Fr(h̄)h̄−1)rNH
.

On simplifie la notation en supprimant les termes s et E de notre famille admissible
(ǫs,E,N ′′)N ′′∈O. En appliquant les définitions des termes r′N ′

H
, ξNH

et rNH
, la relation (4)

équivaut à
ǫN ′(δ′)rN ′ = ξN ◦ φs(Fr(h̄)h̄

−1)ǫN (δ)rN .

En appliquant 4.1.2(2) et Hyp(3, N,N ′), on a rN ′ = ξN(Fr(ḡ)ḡ
−1)rN et ǫN ′(δ′) =

ǫN (Ad(g)δ
′Ad(g)−1). La relation (4) équivaut à

(5) ǫN (Ad(g)δ
′Ad(g)−1)ξN(Fr(ḡ)ḡ

−1) = ξN ◦ φs(Fr(h̄)h̄
−1)ǫN(δ).

En vertu de la définition de h, on a h̄ = φ−1
s (ūa−1

s (ḡ)). D’où φs(h̄) = ūa−1
s (ḡ). Pour

calculer Fr(h̄), on utilise la relation Fr(φs) = δsφs qui résulte de la définition de δ. On
a

Fr(h̄) = Fr(φ−1
s )Fr(ūa−1

s (ḡ)) = φ−1
s δ−1

s ◦ Fr(ūa−1
s (ḡ)).
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D’où φs ◦ Fr(h̄) = δ−1
s ◦ Fr(ūa−1

s (ḡ)), puis

φs(Fr(h̄)h̄
−1) = δ−1

s ◦ Fr(ūa−1
s (ḡ))a−1

s (ḡ)−1ū−1.

En posant v = ua−1(g), c’est aussi

(6) φs(Fr(h̄)h̄
−1) = δ−1

s ◦ Fr(v̄)v̄−1.

Notons que, puisque Fr(h̄)h̄−1 appartient à ZHsH
(NH), φs(Fr(h̄)h̄

−1) appartient à ZGs(N).

C’est la réduction de δ−1 ◦Fr(v)v−1 qui appartient à K0,nr
s . D’où δ−1◦Fr(v)v−1 ∈ K0,nr

s,N .
On a δ′ = Fr(a)δa−1 d’où

Ad(g)δ′Ad(g)−1 = Ad(g)Fr(a)δa−1Ad(g)−1 = Ad(gFr(g)−1)Ad(Fr(g))Fr(a)δa−1Ad(g)−1.

Posons b = Ad(u)a−1. Parce que a ∈ Aut′s(G,F
nr) et que a−1

s (N) = ū−1Nū, on a
b ∈ Aut′s,N(G,F

nr). On a Ad(g)a = aAd(a−1(g)) = b−1Ad(ua−1(g)) = b−1Ad(v). Alors

Ad(g)δ′Ad(g)−1 = Ad(gFr(g)−1)Fr(b)−1Ad(Fr(v))δAd(v)−1b.

On a gFr(g)−1 ∈ K0,nr
s,N . En appliquant Hyp(1, N) et Hyp(2, N), on en déduit

ǫN(Ad(g)δ
′Ad(g)−1) = ξN(ḡF r(ḡ

−1))ǫN(Fr(b)
−1)ǫN (Ad(Fr(v))δAd(v)

−1)ǫN (b).

D’après Hyp(4, N), on a ǫN (Fr(b)
−1)ǫN (b) = 1. On a aussi Ad(Fr(v))δAd(v)−1 =

δAd(δ−1 ◦ Fr(v)v−1). On a remarqué ci-dessus que δ−1 ◦ Fr(v)v−1 appartenait à K0,nr
s,N .

En appliquant Hyp(1, N) et Hyp(2, N), on obtient

ǫN (Ad(Fr(v))δAd(v)
−1) = ξN(δ

−1
s ◦ Fr(v̄)v̄−1)ǫN (δ).

En rassemblant les calculs ci-dessus, on arrive à l’égalité

(7) ǫN(Ad(g)δ
′Ad(g)−1) = ξN(δ

−1
s ◦ Fr(v̄)v̄−1)ξN(ḡF r(ḡ

−1))ǫN(δ).

La relation (5) que nous devons démontrer résulte de (6) et (7).
Il nous reste maintenant à faire varier les sommets s et sH . Considérons d’autres

sommets sH ∈ Sst(H) et s ∈ Sst(G). On note plus précisément ιs et ιs les isomorphismes
définis à l’aide des sommets s et s. On peut fixer g ∈ G(F ) tel que l’action de g sur
ImmFnr(G) envoie s sur s, resp. h ∈ H(F ) tel que l’action de h sur ImmFnr(H) envoie
sH sur sH . On a un diagramme

FCst(hsH (Fq))
ιs
→ FCst(gs(Fq))

ւ ց
I(h(F )) ↓ Ad(h) ↑ Ad(g) I(g(F ))

տ ր

FCst(hsH (Fq))
ιs→ FCst(gs(Fq))

Les deux triangles sont commutatifs. Pour démontrer que le changement de sommets
ne modifie pas ι, il suffit donc de démontrer que le carré intérieur est commutatif. Soit
E ∈ FCst

s,Fq
, avec les notations afférentes. Fixons N ∈ OΓFq . De Ad(g) se déduit l’isomor-

phisme Ad(g) : Gs → Gs. Posons E = Ad(g)(E), N = Ad(g)(N). On a E ∈ FCst
s,Fq

.
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Puisque g ∈ G(F ), on a encore N ∈ OΓFq (où évidemment O est l’orbite suppor-
tant E). L’action Ad(g) transporte l’action fixée de Frobenius sur E en l’action sur E
définie par le scalaire rN = rN . On choisit φ ∈ Φ vérifiant (2) pour E et N et on pose
φ = Ad(g)φAd(h)−1. On voit que φ appartient à Φ et vérifie (2) relativement à E et N .
Appliquons les constructions de ιs à l’aide de φ et de ιs à l’aide de φ. On en déduit des

faisceaux EH ∈ FCst
sH ,Fq

et EH ∈ FCst
sH ,Fq

et des éléments NH ∈ O
ΓFq

H et NH ∈ O
ΓFq

H . Il

est clair que l’isomorphisme Ad(h) : HsH → HsH
transporte EH et NH sur EH et NH .

Il suffit de prouver que cet isomorphisme entrelace les actions de Frobenius. En repre-
nant les définitions, cela équivaut à l’égalité ǫs,E,N(δ) = ǫs,E,N(δ), où δ = Fr(φ)φ−1 et
δ = Fr(φ)φ−1. Parce que h ∈ H(F ) et g ∈ G(F ), on voit que δ = Ad(g)δAd(g)−1 et
l’égalité requise résulte de l’hypothèse Hyp(5). Cela achève la preuve de la proposition.
�

Remarque (8). Supposons que G ne soit pas du type (An−1, ram) et que G et H
soient isomorphes sur F . Fixons un isomorphisme φ : H → G défini sur F . Il s’en déduit
par transport de structure un isomorphisme FCst(h(F )) → FCst(g(F )). Celui-ci ne
dépend pas du choix de φ car le groupe Aut(G,F ) agit trivialement sur FCst(g(F )), cf.
[48] 9(5). Cet isomorphisme est égal à l’isomorphisme ι que l’on vient de construire, cela
résulte aisément de la construction ci-dessus. Dans le cas où G est de type (An−1, ram),
supposons plus précisément que la classe Φ contienne un isomorphisme défini sur F .
On choisit un tel φ ∈ Φ défini sur F . De nouveau, ι est égal à l’isomorphisme déduit
de φ par transport de structure. Remarquons que dans ce cas de type (An−1, ram), le
groupe Aut(G,F ) n’agit pas toujours trivialement sur FCst(g(F )) et ces isomorphismes
dépendent de la classe Φ.

La proposition ci-dessus nous ramène à construire une famille G-admissible
(ǫs,F ,N)s∈Snr,st(G),E∈FCst

s ,N∈OF
définie sur F . Nous le ferons dans la sous-section suivante.

Remarquons que ces familles vivent sur le groupe G, le groupe H disparâıt.

4.2 Construction des applications ǫN

4.2.1 Les hypothèses

Soit G un goupe réductif connexe défini sur F vérifiant les hypothèses posées en
4.1.1. On veut construire une famille G-admissible (ǫs,F ,N)s∈Snr,st(G),E∈FCst

s ,N∈OF
définie

sur F . On veut que la définition de ces familles soit canonique au sens qu’elle ne dépende
pas de choix auxiliaires. Comme on l’a dit dans la remarque (1) de 4.1.4, l’hypothèse
Hyp(5) sera alors automatiquement vérifiée. Puisque Snr,st(G) forme une seule orbite
pour l’action de G(F nr), on peut fixer un sommet s ∈ Snr,st(G) et se contenter de définir
une famille (ǫs,E,N)N∈OE

pour tout faisceau E ∈ FCst
s . On fixe aussi un tel faisceau E et on

simplifie la notation en supprimant les indices s et E . Autrement dit, on va construire une
famille (ǫN )N∈O. Seule la condition Hyp(4, N) dépend de la structure de G sur F . Nous
supposerons donc que le corps de base est F nr, en ne revenant à la situation sur F que
pour traiter cette condition Hyp(4, N). Bien sûr, pour traiter cette dernière condition,
il faut imposer les hypothèses supplémentaires que s ∈ Sst(G) et que E ∈ FCst

s,Fq
.

Nous commencerons par traiter le cas où G est déployé sur F nr. Nous adapterons
ensuite la construction au cas où G est de type (An−1, ram) avec n pair. Dans le cas où
G est de type (An−1, ram) avec n impair ou de type (Dn, ram), nous utiliserons d’autres
méthodes plus simples qui utilisent des propriétés particulières à ces cas, lesquelles ne
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sont pas vérifiées en général.

4.2.2 Un sous-ensemble de O, cas non ramifié

On suppose que G est déployé sur F nr. On reprend les constructions de 2.1.7 et
2.1.9. On fixe donc une paire de Borel épinglée E = (B, T, (Eα)α∈∆) que l’on suppose
fixée par IF . On la prolonge en un épinglage affine Ea = (T, (Eα)α∈∆a) lui-aussi fixé par
IF . On a déduit de E une alcôve Cnr ⊂ ImmFnr(G) et on suppose que s ∈ S(C̄nr) (le
sommet s étant fixé, on peut toujours construire des données telles que cette condition
soit vérifiée). Le sommet s est associé à une racine αs ∈ ∆a. Parce que s ∈ Snr,st, un
examen cas par cas des résultats de [48] montre que αs 6= α0. Ceci entrâıne que Eα0 est
une base du oFnr-module uα0 ∩ knrs . En 4.1.1, on a interdit à G d’être de type (An−1, nr).
On a alors identifié en 2.1.8 le groupe Aut(Da) au sous-groupe Aut(Da) = Ω⋊Out(G)
de Aut(G,F nr). D’après [48] 9(4), ce sous-groupe Aut(Da) fixe le sommet s, c’est-à-dire
qu’il est inclus dans Auts(G,F

nr). Tout élément δ de ce groupe définit par réduction un
automorphisme δs de Gs. Notons R la composante neutre du sous-groupe des éléments
de Gs fixés par δs pour tout δ ∈ Aut(Da).

Lemme. L’ensemble O ∩ r est une unique orbite sous l’action de R.

Preuve. On traite tous les cas, en se référant à [48] où on a décrit le sommet s et
l’orbite O associée au faisceau F (l’ensemble FCst

s peut avoir plusieurs éléments mais
l’orbite O est commune à tous ceux-ci).

Supposons G de type Bn avec 2n+1 = k2+h2, où k, h ∈ N, k est pair et |k−h| = 1.
Alors Gs,SC = Spin(k2)× Spin(h2). Le groupe Aut(Da) a deux éléments, l’élément non
trivial agissant par un automorphisme extérieur non trivial de la première composante
Spin(k2). On a O = O1×O2, où O1, resp. O2, sont paramétrées par les partitions (2k−
1, ..., 3, 1), resp. (2h−1, ..., 3, 1). On a RSC = Spin(k2−1)×Spin(h2), l’homomorphisme
de RSC dans Gs,SC étant évident. Considérons un élément nilpotent de spin(k2 − 1)
paramétré par une partition (λ1, ..., λl), avec λl > 0. Alors son image dans spin(k2) est
paramétrée par la partition (λ1, .., λl, 1). Donc O ∩ r est égal à O′

1 × O2, où O′
1 est

paramétrée par la partition (2k − 1, ..., 5, 3).
Supposons G de type Cn où n = k(k + 1) avec k ∈ N. Alors Gs,SC = Sp(k(k + 1))×

Sp(k(k + 1)). Le groupe Aut(Da) a deux éléments, l’élément non trivial agissant par
permutation des facteurs. On a O = O1 × O2, où O1, resp. O2, sont paramétrées par
la même partition (2k, ..., 4, 2). On a RSC = Spin(k(k + 1)), l’homomorphisme de RSC

dans Gs,SC étant diagonal. Alors O ∩ r est égal à l’orbite paramétrée par cette même
partition (2k, ..., 4, 2).

Supposons G de type Dn avec n = h2 où h ∈ N est pair. Supposons n > 4. Alors
Gs,SC = Spin(h2) × Spin(h2).Le groupe Aut(Da) a 8 éléments. Il est engendré par les
automorphismes extérieurs habituels de chacun des facteurs Spin(h2) et par la permu-
tation des deux facteurs. On a O = O1 × O2, où O1, resp. O2, sont paramétrées par la
même partition (2h − 1, ..., 3, 1). On a RSC = Spin(h2 − 1), l’homomorphisme de RSC

dans Gs,SC étant composé du plongement évident Spin(h2 − 1) → Spin(h2) et du plon-
gement diagonal. Comme dans le cas de type Bn, on voit que O ∩ r est égal à l’orbite
paramétrée par la partition (2h− 1, ..., 5, 3).

Supposons G de type D4. Alors Gs,SC = SL(2)4 et Aut(Da) est le groupe des
permutations de ces 4 facteurs. L’orbite O est le produit des orbites régulières. On a
RSC = SL(2), l’homomorphisme de RSC dans Gs,SC étant diagonal. Alors O ∩ r est
l’orbite régulière de r.
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Supposons G de type E6. Alors Gs,SC = SL(3)3 et Aut(Da) est le groupe des
permutations des trois facteurs. L’orbite O est le produit des orbites régulières. On
a RSC = SL(3), l’homomorphisme de RSC dans Gs,SC étant diagonal. Alors O ∩ r est
l’orbite régulière de r.

Supoosons G de type E7. Alors Gs,SC = SL(4) × SL(4) × SL(2) et Aut(Da) est le
groupe des permutations des deux facteurs SL(4). L’orbite O est le produit des orbites
régulières. On a RSC = SL(4) × SL(2), l’homomorphisme de RSC dans Gs,SC étant le
produit de l’homomorphisme diagonal SL(4) → SL(4)×SL(4) et de l’identité de SL(2).
Alors O ∩ r est le produit des orbites régulières. �

4.2.3 Construction de la famille admissible (ǫN )N∈O, cas non ramifié

On conserve les hypothèses du paragraphe précédent. Si G n’est pas de type (Bn),
on note ǫ le caractère trivial de Aut(Da). Supposons que G soit de type (Bn). Comme
on l’a rappelé au paragraphe précédent, on a 2n+ 1 = k2 + h2 où k, h ∈ N, k est pair et
|k − h| = 1. Le groupe Aut(Da) a deux éléments. Notons sgn son unique caractère non
trivial. On pose ǫ = sgn(k+h+1)/2.

Soit N ∈ O ∩ r. Montrons que
(1) l’application produit Ad(K0,nr

s,N ) × Aut(Da) → Aut(G,F nr) est injective et son
image est Auts,N(G,F

nr).
Par définition de R, N est fixé par δs pour tout δ ∈ Aut(Da). Donc Aut(Da) ⊂

Auts,N(G,F
nr). Soit δ ∈ Auts,N(G,F

nr). La même preuve qu’en 2.1.9(6) montre qu’il
existe k ∈ K0,nr

s tel que Ad(k)δ conserve à la fois Cnr et T . De Ad(k)δ se déduit alors
un automorphisme de Da que l’on remonte en un élément δ ∈ Aut(Da). On a alors
Ad(k)δ = δ′δ, où δ′ est un automorphisme qui préserve T , Cnr et tel que son image
dans Aut(Da) est l’identité. Un tel automorphisme δ′ est forcément de la forme Ad(t)
pour un t ∈ T (oFnr) ⊂ K0,nr

s . Cela démontre que δ = Ad(k′)δ pour un k′ ∈ K0,nr
s . On a

δ ∈ Auts,N(G,F
nr) par hypothèse et on a vu que Aut(Da) était inclus dans ce groupe.

DoncAd(k′) ∈ Auts,N(G,F
nr), ce qui implique que k′ appartient àK0,nr

s,N . Cela prouve que

l’image de notre application est Auts,N(G,F
nr). Soit k ∈ K0,nr

s,N tel que Ad(k) ∈ Aut(Da).

Tout élément de Aut(Da) conserve C
nr, donc k ∈ K0,nr

Cnr . Un tel élément agit trivialement
sur D. Puisque Ad(k) ∈ Aut(Da), cela entrâıne k = 1. D’où l’injectivité de l’application.
Cela prouve (1).

Pour δ ∈ Auts,N(G,F
nr), on écrit δ = Ad(k)δ avec k ∈ K0,nr

s,N et δ ∈ Aut(Dnr
a ). Cette

décomposition est unique. On définit ǫN (δ) = ξN(k̄)ǫ(δ).
Remarque. On pourrait définir ǫN (δ) par la formule plus simple ǫN (δ) = ξN(k̄). Les

résultats de la sous-section 4.2 resteraient vrais. Mais le théorème 4.3.1 ne le serait plus.

L’application ǫN ainsi définie vérifie l’hypothèse Hyp(1, N) de 4.1.3. Montrons que
(2) l’hypothèse Hyp(2, N) est vérifiée.
Soient δ, δ′ ∈ Auts,N(G,F

nr). Ecrivons δ = Ad(k)δ, δ′ = Ad(k′)δ′, avec k, k′ ∈
K0,nr
s,N et δ, δ′ ∈ Aut(Da). Posons k′′ = kδ(k′), δ′′ = δδ′. On a k′′ ∈ K0,nr

s,N , δ′′ ∈

Aut(Da) et δδ′ = Ad(k′′)δ′′. Alors ǫN(δδ
′) = ξN(k̄

′′)ǫ(δ′′). On a k̄′′ = k̄δs(k̄
′). Puisque

ξN est invariant par δs d’après 4.1.3(1), on a ξN(k̄
′′) = ξN(k̄)ξN(k̄

′). D’où ǫN(δδ
′) =

ξN(k̄)ξN(k̄
′)ǫ(δ)ǫ(δ′) = ǫN (δ)ǫN(δ

′). Cela prouve (2).
En utilisant le lemme 4.1.3, notre application ǫN se prolonge en une unique famille

admissible (ǫN ′)N ′∈O.

Lemme. La famille admissible (ǫN ′)N ′∈O ne dépend pas des choix effectués.

131



Preuve. Ces choix sont ceux de l’épinglage E, de l’élément supplémentaire Eα0 et de
l’élément N ∈ O ∩ r.

Conservons l’épinglage et l’élément Eα0 et remplaçons N par un autre élément Ñ ∈
O∩ r. On en déduit une autre famille admissible (ǫ̃N ′)N ′∈O. Il nous suffit de prouver que
ǫ̃Ñ = ǫÑ . D’après le lemme 4.2.2, on peut fixer r̄ ∈ R tel que Ñ = r̄−1Nr̄. Relevons
r̄ en un élément r ∈ K0,nr

s . On a Ad(r) ∈ Auts,Ñ 7→N(G,F
nr). Soit δ ∈ Auts,N(G,F

nr).

D’après Hyp(3, N, Ñ), on a l’égalité ǫÑ (Ad(r)
−1δAd(r)) = ǫN (δ). Ecrivons δ = Ad(k)δ

avec k ∈ K0,nr
s,N et δ ∈ Aut(Dnr

a ). Alors Ad(r)−1δAd(r) = Ad(k′)δ, où k′ = r−1kδ(r). On
a k′ ∈ K0,nr

s . Puisque Ad(r)−1δAd(r) et δ appartiennent tous deux à Auts,Ñ(G,F
nr), on

a en fait k′ ∈ K0,nr

s,Ñ
. Alors, par définition, ǫ̃Ñ (Ad(r)

−1δAd(r)) = ξÑ(k̄
′)ǫ(δ). On a k̄′ =

r̄−1k̄δs(r̄). Mais r̄ ∈ R donc δs(r̄) = r̄. Puisque Ñ = r̄−1Nr̄, on a ξÑ(r̄
−1k̄r̄) = ξN(k̄). On

obtient ǫ̃Ñ(Ad(r)
−1δAd(r)) = ξN(k̄)ǫ(δ) = ǫN (δ). D’où l’égalité ǫ̃Ñ (Ad(r)

−1δAd(r)) =
ǫÑ (Ad(r)

−1δAd(r)). Cela prouve que notre famille ne dépend pas du choix de N .
Conservons l’épinglage E et montrons que nos constructions ne dépendent pas du

choix de Eα0 . On a déjà dit que la racine αs ∈ ∆a associée à s était fixée par tout
élément de Aut(Da). Il en résulte

(3) Eαs est fixé par l’action de Aut(Da).
Choisissons un autre élément Ẽα0 vérifiant les mêmes propriétés que Eα0 . On affecte

de˜ les objets construits à l’aide de ce nouveau choix. En particulier, on pose Ẽα = Eα
pour α ∈ ∆. D’après les définitions, on a Ẽα0 = λEα0 pour un λ ∈ o×Fnr . Rappelons la
relation linéaire

∑

α∈∆a
d(α)α = 0. Choisissons µ ∈ F nr,× tel que µd(αs) = λ et posons

t = ˇ̟ αs(µ) (on a déjà dit que αs 6= α0 donc αs ∈ ∆). On a α0(t) = λ−1 et α(t) = 1 pour
α ∈ ∆a − {α0, αs}, dont on déduit que Ad(t)(Ẽα) = Eα pour α ∈ ∆a − {αs} tandis que
Ad(t)(Ẽαs) = µEαs . Montrons que

(4) ˜Aut(Da) = {Ad(t)−1δAd(t); δ ∈ Aut(Da)}.
Soient δ ∈ Aut(Da) et α ∈ ∆a. Posons β = δ(α). On doit montrer queAd(t−1)δAd(t)(Ẽα) =

Ẽβ. Si α 6= αs, on a aussi β 6= αs et l’égalité cherchée résulte des formules ci-dessus et
de l’égalité δ(Eα) = Eβ. Si α = αs, on a aussi β = αs et l’égalité cherchée résulte de
l’égalité δ(Eαs) = Eαs , laquelle résulte de (3). Cela prouve (4).

Evidemment, l’application δ 7→ Ad(t)−1δAd(t) identifie les caractères ǫ des deux
groupes Aut(Da) et ˜Aut(Da).

Soit N ∈ O ∩ r. Posons Ñ = t̄−1Nt̄. D’après (4), on a R̃ = t̄−1Rt̄ donc Ñ ∈ O ∩ r̃.
Soit δ ∈ Auts,N(G,F

nr), posons δ̃ = Ad(t)−1δAd(t). Alors δ̃ ∈ Aut′
s,Ñ

(G,F nr). D’après

Hyp(3, N, Ñ), on a ǫÑ (δ̃) = ǫN (δ). Ecrivons δ = Ad(k)δ avec k ∈ K0,nr
s,N et δ ∈ Aut(Da).

Posons δ̃ = Ad(t)−1δAd(t). D’après (4), c’est un élément de Ãut(Da). On calcule δ̃ =
Ad(k̃)δ̃, où k̃ = t−1kt. Par définition, on a

ǫ̃Ñ(δ̃) = ξÑ(
¯̃k)ǫ(δ̃) = ξÑ(t̄

−1k̄t̄)ǫ(δ) = ξN(k̄)ǫ(δ) = ǫN(δ).

D’où l’égalité ǫ̃Ñ (δ̃) = ǫÑ(δ̃), puis ǫ̃Ñ = ǫÑ . Cela démontre que notre famille ne dépend
pas du choix de Eα0 .

Considérons maintenant un autre épinglage Ẽ = (B̃, T̃ , (Ẽα)α∈∆) de G vérifiant les
mêmes hypothèses que E : il est fixé par l’action de IF ; en notant C̃nr l’alcôve de

ImmFnr(G) qui s’en déduit, s appartient à S( ¯̃Cnr). Puisque E et Ẽ sont tous deux définis
sur F nr et que G est adjoint, il existe un unique g ∈ G(F nr) tel que Ad(g−1)(E) = Ẽ.
Montrons que

(5) il existe x ∈ K0,nr
s et τ ∈ Aut(Da) tels que Ad(g)

−1 = Ad(x)−1τ .
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Comme dans la preuve de 2.1.9(6), on peut fixer y ∈ K0,nr
s tel que l’action de y

sur l’immeuble envoie C̃nr sur Cnr et que yT̃ y−1 = T . Alors yg−1 normalise T et
conserve Cnr. Toujours comme dans la preuve de 2.1.9(6), un tel élément s’écrit tω
où t ∈ T (oFnr) et ω ∈ Ω. Alors g−1 = x−1ω, où x = t−1y appartient à K0,nr

s . Donc
Ad(g)−1 = Ad(x)−1Ad(ω) et Ad(ω) = ω ∈ Aut(Da). D’où (5).

Remarque. Pour g ∈ G, resp. δ ∈ Aut(Da), on a noté Ad(g), resp. simplement δ,
son image dans Aut(G). Cela crée un léger conflit pour les éléments de Ω puisque ce
groupe est par définition un sous-groupe de G mais qu’on l’a identifié à un sous-groupe
de Aut(Da). D’où l’égalité ci-dessus Ad(ω) = ω.

A fortiori, l’action de g−1 sur l’immeuble fixe s. Posons τ = Ad(g)−1. Il s’en déduit
un automorphisme τs, qui est égal à Ad(x̄

−1)τ s. On peut compléter l’épinglage Ẽ en un
épinglage affine en posant Ẽα0 = g−1Eα0g. A l’aide de cet épinglage affine, on construit de
nouvelles applications ǫ̃N dont on doit prouver qu’elles sont identiques aux applications
ǫN initiales. De nouveau, on affecte d’un ˜ les objets relatifs à notre nouvel épinglage
affine. Il est clair que R̃ = τs(R) et que Ãut(Da) = Ad(g)−1Aut(Da)Ad(g)

−1 =
Ad(x)−1Aut(Da)Ad(x). Fixons N ∈ O ∩ r. Posons Ñ = τs(N). On a Ñ ∈ O ∩ r̃.
Puisque N ∈ r est fixé par τ s, on a Ñ = x̄−1Nx̄. On a l’égalité Auts,Ñ(G,F

nr) =
Ad(g)−1Auts,N(G,F

nr)Ad(g) = Ad(x)−1Auts,N(G,F
nr)Ad(x). Soit δ ∈ Auts,N(G,F

nr),
posons δ̃ = Ad(x)−1δAd(x). ParHyp(3, N, Ñ), on a ǫÑ (δ̃) = ǫN (δ). D’autre part, écrivons
δ = Ad(k)δ, avec k ∈ K0,nr

s,N et δ ∈ Aut(Da). Alors δ̃ = Ad(k̃)δ̃, où k̃ = x−1kx ∈

K0,nr

s,Ñ
et δ̃ = Ad(x)−1δAd(x) ∈ Ãut(Da). On a l’égalité ǫ(δ̃) = ǫ(δ). Par définition,

ǫ̃Ñ (δ̃) = ξÑ(
¯̃k)ǫ(δ̃) = ξÑ(x̄

−1k̄x̄)ǫ(δ). Puisque Ñ = x̄−1Nx̄, on a ξÑ(x̄
−1k̄x̄) = ξN(k̄),

d’où ǫ̃Ñ(δ̃) = ξN(k̄)ǫ(δ) = ǫN (δ) = ǫÑ (δ̃). Cela démontre l’égalité cherchée et achève la
preuve du lemme. �

Supposons que s ∈ Sst(G) et que E ∈ FCst
s,Fq

. Pour démontrer que notre famille
admissible est définie sur F , il suffit d’après le lemme 4.1.3 que, pour un seul élément
N ∈ OΓFq , la condition Hyp(4, N) soit vérifiée. Puisque s ∈ Sst(G), on peut choisir un
épinglage E conservé par ΓF . On le complète en un épinglage affine lui-aussi conservé
par ΓF , c’est-à-dire que Eα0 ∈ g(F ), cf. 2.1.9(2). Alors Aut(Da) est conservé par ΓnrF .
Le groupe R est défini sur Fq. Donc O ∩ r(Fq) n’est pas vide. On choisit un élément
N ∈ O ∩ r(Fq). Soit δ ∈ Auts,N(G,F

nr). Ecrivons δ = Ad(k)δ avec k ∈ K0,nr
s,N et

δ ∈ Aut(Da). L’égalité Fr(δ) = Ad(Fr(k))Fr(δ) est une décomposition similaire. Par
définition ǫN (δ) = ξN(k̄)ǫ(δ) et ǫN ◦ Fr(δ) = ξN(Fr(k̄))ǫ(Fr(δ)). Or ξN ◦ Fr = ξN
puisque notre faisceau-caractère est conservé par ΓFq . Si ǫ n’est pas trivial, le groupe
Aut(Da) est réduit à deux éléments et l’action galoisienne y est forcément triviale.
Donc ǫ(Fr(δ)) = ǫ(δ). On obtient ǫN ◦ Fr = ǫN . Cela prouve Hyp(4, N). Notre famille
admissible est donc définie sur F .

4.2.4 Un sous-ensemble de O, cas (An−1, ram), n pair

On suppose que G est de type (An−1, ram) avec n pair. On reprend les constructions
de 2.1.7 et 2.1.9. On fixe une paire de Borel épinglée E = (B, T, (Eα)α∈∆) conservée par
IF . On construit l’alcôve Cnr et un épinglage affine Ea = (T, (Eβ)β∈∆nr

a
). On suppose

s ∈ C̄nr. On a construit le groupe Ωnr en 2.1.9. C’est un sous-groupe de G(F nr) qui a
deux éléments. Il fixe le sommet s. Tout élément δ de ce groupe définit par réduction un
automorphisme δs de Gs. Notons R la composante neutre du sous-groupe des éléments
de Gs fixés par δs pour tout δ ∈ Ωnr.
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Lemme. L’ensemble O ∩ r est une unique orbite sous l’action de R.

Preuve. Parce que s ∈ Snr,st(G), on a n = h2 + k(k + 1) avec h, k ∈ N et h = k ou
h = k+1, cf. [48] paragraphe 9. Puisque n est pair, h l’est aussi. Alors Gs,SC = Spin(h2)×
Sp(k(k + 1)). On a O = O1 × O2, où O1, resp. O2, sont paramétrées par les partitions
(2h−1, ..., 3, 1), resp. (2k, ..., 4, 2). L’élément non trivial de Ω agit par un automorphisme
extérieur non trivial du facteur Spin(h2). On a RSC = Spin(h2 − 1) × Sp(k(k + 1)),
l’homomorphisme de RSC dans Gs,SC étant évident. Comme dans la preuve de 4.2.2, cas
d’un groupe de type Bn, O ∩ r est égal à O′

1 ×O2, où O′
1 est paramétré par la partition

(2h− 1, ..., 5, 3). �

4.2.5 Construction de la famille (ǫN)N∈O, cas (An−1, ram), n pair

Soit N ∈ O ∩ r. Montrons que
(1) l’application produit Ad(K0,nr

s,N )×Ωnr → Aut′(G,F nr) est injective et son image
est Aut′s,N(G,F

nr).
Par définition de l’ensemble Ωnr, celui-ci est formé d’automorphismes intérieurs. Pour

δ ∈ Ωnr, δ préserve s et δs conserve N puisque N ∈ r. L’image de notre application est
donc contenue dans Aut′s,N(G,F

nr). La suite de la preuve est à peu près la même qu’en
4.2.3(1). On est ramené à prouver qu’un élément δ ∈ Aut′(G,F nr) qui préserve T et
Cnr et tel que son image dans Aut(Dnr

a ) est l’identité appartient à K0,nr
s . Puisque δ

est intérieur, c’est un élément de NormG(Fnr)(T ) et il définit un élément w ∈ W IF . Les
conditions imposées à δ impliquent que w fixe ∆nr

a . A fortiori, il fixe ∆nr. Par construction
de cet ensemble, w conserve ∆, donc w = 1. Donc δ ∈ T (F̄ )IF . Parce que δ conserve Cnr,
α(δ) est une unité pour toute racine α ∈ ∆. Donc δ ∈ T (oF̄ )

IF . Ce groupe est contenu
dans K0,nr

s . Cela prouve (1).
Remarque. Remarquons que Auts,N(G,F

nr) est plus gros que Aut′s,N(G,F
nr) : l’au-

tomorphisme extérieur usuel θ appartient à Auts,N(G,F
nr).

On note sgn le caractère non trivial de Ωnr. Comme on l’a rappelé dans le paragraphe
précédent, on a n = h2 + k(k + 1) avec h, k ∈ N et h = k ou h = k + 1. On pose
ǫ = sgnk+1. Pour δ ∈ Aut′s,N(G,F

nr), on écrit δ = Ad(k)δ avec k ∈ K0,nr
s,N et δ ∈ Ωnr.

Cette décomposition est unique. On définit ǫN (δ) = ξN(k̄)ǫ(δ). L’application ǫN ainsi
définie vérifie l’hypothèse Hyp(1, N) de 4.1.3. La même preuve qu’en 4.2.3 (2) montre
que Hyp(2, N) est vérifiée. En appliquant le lemme 4.1.3, on déduit de ǫN une famille
admissible (ǫN ′)N ′∈O.

Lemme. La famille admissible (ǫN ′)N ′∈O ne dépend pas des choix effectués.

Preuve. Elle est identique à celle du lemme 4.2.3. On doit seulement modifier un
point dans la première partie de celle-ci. Choisissons un autre élément Ẽβ0 vérifiant les
mêmes propriétés que Eβ0 . Alors Ẽβ0 = λEβ0 pour un λ ∈ o×Fnr . Choisissons µ ∈ F nr,×

tel que µ2 = λ. Le sommet s est associé à la racine βh2/2,n−h2/2 ∈ ∆nr. On pose t =
ˇ̟ αh2/2

(µ) ˇ̟ αn−h2/2
(µ). Avec cette définition de t, on poursuit la démonstration comme

en 4.2.3. �
Supposons que s ∈ Sst(G) et que E ∈ FCst

s,Fq
. On doit montrer que notre famille

admissible est définie sur F . La preuve est la même qu’en 4.2.3, à condition de choisir
un épinglage E et un épinglage affine Ea conservés par ΓF , cf. 2.1.9(2).
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4.2.6 Construction de la famille admissible (ǫN )N∈O, cas (An−1, ram), n impair

On suppose que G est de type (An−1, ram) avec n impair. On a alors Aut(Dnr
a ) = {1}.

En utilisant cette propriété, on démontre comme en 4.2.5 que
(1) pour tout N ∈ O, on a l’égalité Aut′s,N(G,F

nr) = Ad(K0,nr
s,N ).

Soient N ∈ O et δ ∈ Aut′s,N(G,F
nr). Soit k ∈ K0,nr

s,N tel que δ = Ad(k). On définit

ǫN (δ) = ξN(k̄). On vérifie aisément que la famille (ǫN )N∈O ainsi définie est une famille
admissible. Si s ∈ Sst(G) et E ∈ FCst

s,Fq
, elle est définie sur F . En fait, c’est l’unique

famille admissible, elle est donc évidemment canonique.

4.2.7 Un sous-ensemble de O, cas (Dn, ram)

On suppose que G est du type (Dn, ram) avec n ≥ 4. L’hypothèse s ∈ Snr,st(G)
implique que n = h2, où h ≥ 3 est un entier impair et que Gs est de type B(n−1)/2 ×
B(n−1)/2, cf. [48] paragraphe 9. Un calcul simple montre que Gs ≃ SO(n) × SO(n) est
adjoint. Fixons un épinglage Es du groupe Gs. Notons Θs le groupe des automorphismes
de Gs qui conservent cet épinglage. Notons R la composante neutre du sous-groupe des
éléments de Gs fixés par tout élément de Θs.

Lemme. L’ensemble O ∩ r est une unique orbite sous l’action de R.

Preuve. On a Gs = SO(n)× SO(n) et n est impair. Le groupe Θs a deux éléments,
l’élement non trivial permutant les deux facteurs SO(n). On a O = O1 × O2, où O1 et
O2 sont toutes deux paramétrées par la partition (2h − 1, ..., 3, 1). Alors R = SO(n),
l’homomorphisme de R dans Gs étant diagonal. L’ensemble O∩ r est l’orbite paramétrée
par la même partition. �

4.2.8 Construction de la famille admissible (ǫN )N∈O, cas (Dn, ram)

On conserve les hypothèses du paragraphe précédent. Notons Θ le sous-groupe des
éléments δ ∈ Auts(G,F

nr) tels que δs ∈ Θs. Soit N ∈ O ∩ r. Montrons que
(1) on a les égalités Auts,N(G,F

nr) = Ad(K0,nr
s,N )Θ et Ad(K0,nr

s,N ) ∩Θ = Ad(K+,nr
s ).

L’inclusion Ad(K0,nr
s,N )Θ ⊂ Auts,N(G,F

nr) résulte du fait que N est fixé par tout
élément de Θs. Inversement, soit δ ∈ Auts,N(G,F

nr). Puisque Es et δs(Es) sont deux
épinglages deGs, on peut fixer k̄ ∈ Gs tel que Ad(k̄)

−1δs(Es) = Es, c’est-à-dire Ad(k̄)
−1δs ∈

Θs. Relevons k̄ en un élément k ∈ K0,nr
s et posons θ = Ad(k)−1δ. Alors θ ∈ Θ et on a

δ = Ad(k)θ. Puisque δ et θ appartiennent à Auts,N(G,F
nr), Ad(k) appartient aussi à cet

ensemble, donc k ∈ K0,nr
s,N . Cela démontre la première assertion de (1). Soit k ∈ K0,nr

s tel

que Ad(k) ∈ Θ. Alors Ad(k̄) ∈ Θs, c’est-à-dire que Ad(k̄) conserve Es. Puisque Gs est
adjoint, on a k̄ = 1 et k appartient à K+,nr

s . Cela prouve la seconde assertion de (1).
Pour δ ∈ Auts,N(G,F

nr), écrivons δ = Ad(k)θ, avec k ∈ K0,nr
s,N et θ ∈ Θ. On pose

ǫN = ξN(k̄). Ceci est bien défini d’après la seconde assertion de (1). L’application ǫN ainsi
définie vérifie Hyp(1, N). On démontre comme en 4.2.3 (2) que Hyp(2, N) est vérifiée.
Grâce au lemme 4.1.3, on prolonge ǫN en une famille admissible (ǫN ′)N ′∈O

Lemme. La famille admissible (ǫN ′)N ′∈O ne dépend pas des choix effectués.

Preuve. On démontre comme en 4.2.3 que le choix de N n’importe pas. Le seul autre
choix est celui de l’épinglage Es. Considérons un autre épinglage Ẽs de Gs. On affecte d’un
˜les objets construits avec l’épinglage Ẽs. On peut fixer x̄ ∈ Gs tel que Ẽs = Ad(x̄)−1(Es).
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Fixons un relèvement x ∈ K0,nr
s de x̄. On a Θ̃s = x̄−1Θsx̄, Θ̃ = x−1Θx, R̃ = x̄−1Rx̄.

Soit N ∈ O ∩ r, posons Ñ = x̄−1Nx̄. On a Ñ ∈ O ∩ r̃. Soit δ ∈ Auts,N(G,F
nr), posons

δ̃ = Ad(x)−1δAd(x). On a δ̃ ∈ Auts,Ñ(G,F
nr). D’aprèsHyp(3, N, Ñ), on a ǫÑ(δ̃) = ǫN (δ).

Ecrivons δ = Ad(k)θ, où k ∈ K0,nr
s,N et θ ∈ Θ. Posons k̃ = x−1kx et θ̃ = Ad(x)−1θAd(x).

Alors k̃ ∈ K0,nr

s,Ñ
, θ̃ ∈ Θ̃ et δ̃ = Ad(k̃)θ̃. Par définition, ǫ̃Ñ (δ̃) = ξÑ(

¯̃k). Mais ¯̃k = x̄−1k̄x̄

donc ξÑ(
¯̃
k) = ξN(k̄) = ǫN(δ). D’où ǫ̃Ñ(δ̃) = ǫÑ(δ̃), ce qui démontre l’indépendance du

choix de l’épinglage. �
Supposons s ∈ Sst(G) et E ∈ FCst

s,Fq
. Alors la famille admissible (ǫN ′)N ′∈O est définie

sur F . En effet, la même preuve qu’en 4.2.3 s’applique, en choisissant un épinglage Es
défini sur Fq.

4.3 Isomorphismes d’espaces FCst(gSC(F )) et transfert endosco-

pique

4.3.1 Enoncé du théorème

Soient G et H deux groupes réductifs connexes définis sur F vérifiant les hypothèses
de 4.1.1. En particulier, siG est de type (An−1, ram), on fixe une classe Φ ⊂ Isom′(G,H, F nr)
comme dans ce paragraphe. On impose de plus l’hypothèse

(1) G n’est pas de type (Dn, ram).
Considérons une forme intérieure H ′ de H . Précisément, H ′ est un groupe réductif

connexe défini sur F et on suppose donné un torseur intérieur ψ : H ′ → H défini sur F nr.
Dans le cas où G est de type (An−1, ram), on définit la classe Φ′ ⊂ Isom′(G,H ′, F nr)
comme l’ensemble des composés φ ◦ ψ où φ ∈ Φ. Nos constructions appliquées à (G,H)
et (G,H ′) (avec de plus les classes Φ et Φ′ dans le cas où G est de type (An−1, ram))
définissent des isomorphismes ι : FCst(h(F )) → FCst(g(F )) et ι′ : FCst(h′(F )) →
FCst(g(F )). Parce que ψ est un torseur intérieur, il se déduit de ψ un isomorphisme
de transfert endoscopique transfertψ : Istcusp(h

′(F )) → Istcusp(h(F )) qui se restreint en un
isomorphisme transfertψ : FCst(h′(F )) → FCst(h(F )), cf. 2.3.8.

Théorème. On a l’égalité ι′ = ι ◦ transfertψ.

On énoncera en 4.3.3 une proposition dont on déduira le théorème .
Remarque. Le théorème est vrai si G est de type (Dn, ram). Mais nous n’en aurons

pas besoin dans ce cas et on préfère raccourcir la preuve qui est déjà suffisamment longue.

4.3.2 Composition d’isomorphismes

Soient G, G′, H trois groupes réductifs connexes définis sur F . On les suppose tous
trois isomorphes sur F nr. On suppose que G et G′ vérifient les hypothèses imposées à G
en 4.1.1, en particulier que G et G′ sont quasi-déployés. On impose de plus

(1) G et G′ ne sont pas du type (An−1, ram).
En appliquant nos constructions successivement aux paires (G,H), (G′, H) et (G,G′),

on obtient des isomorphismes ιG,H : FCst(h(F )) → FCst(g(F )), ιG′,H : FCst(h(F )) →
FCst(g′(F )), ιG,G′ : FCst(g′(F )) → FCst(g(F )).

Lemme. On a l’égalité ιG,H = ιG,G′ ◦ ιG′,H .
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Preuve. On fixe des sommets sH ∈ Sst(H), s′ ∈ Sst(G′) et s ∈ Sst(G). Fixons
E ∈ FCst

s,Fq
pour lequel on utilise les notations habituelles. Fixons N ∈ OΓFq et munissons

E d’une action de Frobenius définie par un scalaire rN . Fixons φ ∈ Isom(G,G′, F nr) tel
que φImm(s′) = s et qu’en posant δ = Fr(φ)φ−1, on ait δs(N) = N . Posons E ′ = φ−1

s (E),
O′ = φ−1

s (O) et N ′ = φ−1
s (N). Alors E ′ appartient à FCst

s′,Fq
, ce faisceau est porté par

l’orbite O′ et on a N ′ ∈ O
′ΓFq . Fixons ψ ∈ Isom(G′, H, F nr) tel que ψImm(sH) = s′ et

qu’en posant η = Fr(ψ)ψ−1, on ait ηs′(N
′) = N ′. Posons EH = ψ−1

s′ (E
′), OH = ψ−1

s′ (O
′)

et NH = ψ−1
s′ (N

′). Alors EH appartient à FCst
sH ,Fq

, ce faisceau est porté par l’orbite OH et

on a NH ∈ O
ΓFq

H . Posons ψ = φ◦ψ. Alors ψImm(sH) = s et, en posant δ = Fr(ψ)ψ−1, on
a δs(N) = N . Le faisceau EH est égal à ψ−1

s (E) et on a NH = ψ−1
s (N). Il y a deux façons

de munir EH d’une action de Frobenius. En appliquant la construction de 4.1.5 à (G,H),
on obtient une action définie par un scalaire que l’on note ici rNH

. En appliquant la même
construction à (G,G′), on obtient une action de Frobenius sur E ′ définie par un scalaire
rN ′ . Puis, en appliquant encore cette construction à (G′, H), on obtient une action sur
EH définie par un scalaire rNH

. D’après la définition 4.1.5(3) de nos isomorphismes, pour
prouver l’égalité de l’énoncé, il suffit de prouver que les deux actions de Frobenius sur
EH sont les mêmes, c’est-à-dire que rNH

= rNH
.

Par définition, on a

rNH
= ǫs,E,N(δ)rN , rN ′ = ǫs,E,N(δ)rN , rNH

= ǫs′,E ′,N ′(η)rN ′.

On doit donc prouver que

(1) ǫs,E,N(δ) = ǫs,E,N(δ)ǫs′,E ′,N ′(η).

La définition de nos applications ǫs,E,N et ǫs′,E ′,N ′ est canonique et ne dépend que de la
structure de nos groupes sur F nr. Puisque φ est un isomorphisme sur F nr, on a donc par
simple transport de structure l’égalité

ǫs′,E ′,N ′(η) = ǫs,E,N(φηφ
−1).

On a δ = Fr(φψ)(φψ)−1 = Fr(φ)φ−1φFr(ψ)ψ−1φ−1 = δφηφ−1. L’égalité (1) résulte
des deux égalités précédentes et du fait que ǫs,E,N est un homomorphisme (hypothèse
Hyp(2, N)). �

4.3.3 Simplification du théorème

Reprenons les hypothèses de 4.1.1, en imposant de plus la condition de 4.3.1 : G n’est
pas de type (Dn, ram).

On suppose dans ce paragraphe que H est une forme intérieure de G. On fixe un tor-
seur intérieur φ : H → G, que l’on suppose défini sur F nr. Si G est de type (An−1, ram),
on suppose que φ ∈ Φ (rappelons que Φ ⊂ Isom′(G,H, F nr) est formé de torseurs
intérieurs).

Proposition. Sous ces hypothèses, on a l’égalité ι = transfertφ.

La preuve de cette proposition occupe le reste de la section.
Preuve du théorème 4.3.1. On reprend les données et notations de 4.3.1. Suppo-

sons d’abord que G est de type (An−1, ram). La proposition ci-dessus dit que ι =
transfertφ. On peut aussi appliquer la proposition au couple (G,H ′) et au torseur
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intérieur φ ◦ ψ, d’où ι′ = transfertφ◦ψ. Mais il résulte de la définition du transfert
endoscopique que transfertφ◦ψ = transfertφ ◦ transfertψ, d’où ι′ = ι ◦ transfertψ, ce
qui prouve le théorème 4.3.1 dans ce cas. Supposons maintenant que G n’est pas de type
(An−1, ram). Introduisons la forme quasi-déployée H∗ de H et fixons un torseur intérieur
ψ∗ : H → H∗ défini sur F nr. En appliquant nos constructions aux couples (G,H∗), resp.
(H∗, H), (H∗, H ′), on obtient des isomorphismes ιG,H∗ : FCst(h∗(F )) → FCst(g(F )),
resp. ιH∗,H : FCst(h(F )) → FCst(h∗(F )), ιH∗,H′ : FCst(h′(F )) → FCst(h∗(F )). Le
lemme 4.3.2 dit que ι = ιG,H∗ ◦ ιH∗,H et ι′ = ιG,H∗ ◦ ιH∗,H′ . On applique la proposi-
tion ci-dessus aux deux torseurs intérieurs ψ∗ : H → H∗ et ψ∗ ◦ ψ : H ′ → H∗ : on a
ιH∗,H = transfertψ∗ et ιH∗,H′ = transfertψ∗◦ψ. Comme plus haut, on a transfertψ∗◦ψ =
transfertψ∗ ◦ transfertψ. Des égalités précédentes résulte l’égalité ι′ = ι ◦ transfertψ,
ce qui prouve le théorème 4.3.1.

4.3.4 Préparatifs à la preuve de la proposition 4.3.3

Pour la fin de la section, on se place dans la situation de 4.3.3. Supposons d’abord
que φ soit un isomorphisme défini sur F à torsion intérieure près, c’est-à-dire qu’il existe
x ∈ G(F nr) tel que Ad(x)φ soit défini sur F . L’isomorphisme transfertφ est insensible
au remplacement de φ par Ad(x)φ, on peut donc aussi bien supposer que φ est un
isomorphisme défini sur F . Alors transfertφ n’est autre que l’isomorphisme déduit de
φ par transport de structure. Il en est de même de ι d’après 4.1.5, remarque (8). Alors
ι = transfertφ, ce qui démontre la proposition 4.3.3. On suppose désormais que φ n’est
pas défini sur F à torsion intérieure près. Cela exclut le cas où G est de type (An−1, ram)
avec n impair car un tel groupe n’a pas de forme intérieure autre qu’elle-même. D’après
nos hypothèses restrictives, G est donc de l’un des types suivants

(An−1, ram) avec n pair, Bn, Cn, (Dn, nr), (E6, nr), E7.
On peut préciser que, dans le cas où G est de type (D4, nr), l’action du Frobenius

sur D est d’ordre au plus 2 : un groupe trialitaire n’a pas de forme intérieure autre
qu’elle-même.

Fixons un sommet s ∈ Sst(G). Reprenons les constructions de 4.2.2 et 4.2.4. On a
fixé un épinglage ,E = (B, T, (Eα)α∈∆) que l’on suppose conservé par ΓF , dont on déduit
une alcôve Cnr et un épinglage affine Ea = (T nr, (Eβ)β∈∆nr

a
) conservé par ΓnrF . Dans le

cas (An−1, ram) avec n pair, on a défini un sous-groupe Ωnr ⊂ G(F nr). Dans le cas
non ramifié, on a défini un sous-groupe Ω ⊂ G(F nr). Pour unifier les notations, on pose
Ωnr = Ω. On a s ∈ S(C̄nr) et s est fixé par le groupe Aut(Dnr

a ), a fortiori par Ωnr.

Lemme. De l’inclusion Ωnr → G(F nr) se déduit un isomorphisme H1(ΓnrF ,Ω
nr) →

H1(ΓnrF , G(F
nr)) = H1(F,G).

Preuve. On a déjà utilisé l’égalité H1(ΓnrF , G(F
nr)) = H1(F,G). Pour tout groupe

A et tout A-module X , notons XA le quotient des coinvariants. L’homomorphisme de
Kottowitz fournit un homomorphisme surjectif wG : G(F nr) → (X∗(T )/X∗(Tsc))IF
dont se déduit un isomorphisme H1(ΓnrF , G(F

nr)) → H1(ΓnrF , (X∗(T )/X∗(Tsc))IF ) =
(X∗(T )/X∗(Tsc))ΓF

. Notons N nr le sous-groupe des éléments de G(F nr) dont l’action
sur ImmFnr(G) conserve Cnr. Alors N nr agit sur Dnr

a , c’est-à-dire que l’on a un homo-
morphisme N nr → Aut(Dnr

a ). Notons N nr
0 son noyau. On a évidemment Ωnr ⊂ N nr et

les lemmes 2.1.8 et 2.1.9 impliquent que N nr est produit semi-direct de Ωnr et de N nr
0 .

D’après [14] lemme 14, l’application composée N nr → G(F nr)
wG→ (X∗(T )/X∗(Tsc))IF

est surjective et son noyau est N nr
0 . On en déduit que l’application composée Ωnr →
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G(F nr)
wG→ (X∗(T )/X∗(Tsc))IF est un isomorphisme. Donc l’application composée

H1(ΓnrF ,Ω
nr) → H1(ΓnrF , G(F

nr))
wG→ H1(ΓnrF , (X∗(T )/X∗(Tsc))IF )

est bijective. On a dit que le second homomorphisme était bijectif. Le premier l’est aussi.
�

En conséquence, quitte à remplacer φ par Ad(x)φ pour un élément x ∈ G(F nr)
convenable, ce qui ne change pas transfertφ, on peut supposer que φFr(φ)−1 est de la
forme Ad(ω) pour un ω ∈ Ωnr. Posons alors sH = (φImm)−1(s). Puisque (φFr(φ)−1)Imm

fixe s, sH est fixé par l’action galoisienne, donc sH ∈ Sst(H). Notons σ 7→ ω(σ) l’unique
cocycle de ΓnrF dans Ωnr tel que ω(Fr) = ω. On le relève par inflation en un cocycle de
ΓF dans Ωnr. On peut identifier H à G par φ et φ devient l’identité. L’action galoisienne
sur H est définie par σ 7→ σH = Ad(ω(σ)) ◦ σG. Par l’identification ΓnrF ≃ ΓFq , le cocycle
σ 7→ ω(σ) s’identifie à un cocycle défini sur ΓFq . On peut identifier HsH à Gs muni de
l’action galoisienne σ 7→ σH = Ad(ω(σ))s ◦ σG, pour σ ∈ ΓFq (pour simplifier, on utilise
les notations σG et σH plutôt que σGs et σHsH

).

Si G est classique, l’espace FCst(gs(Fq)) est une droite et l’ensemble FCst
s,Fq

est formé
d’un unique faisceau-caractère dont on note O le support. Si G est de type (E6, nr)
ou E7, l’espace FC

st(gs(Fq)), qui est supposé non nul, est de dimension 2. Rappelons
en passant que la non-nullité de l’espace précédent impose les conditions δ3(q − 1) = 1
dans le cas (E6, nr) et δ4(q − 1) = 1 dans le cas E7, où, pour n ∈ N>0, on note δn la
fonction caractéristique du sous-groupe nZ de Z . L’ensemble FCst

s,Fq
a deux éléments.

Mais ces deux faisceaux sont supportés par la même orbite nilpotente, que l’on note
O. On a définit un sous-groupe R de Gs, cf. 4.2.2 et 4.2.4. Il est fixé par δs pour tout
élément δ ∈ Ωnr. En conséquence, les actions galoisiennes σ 7→ σG et σ 7→ σH cöıncident
sur R. On fixe N ∈ O ∩ r(Fq). Chaque E ∈ FCst

s,Fq
correspond à un caractère ξE du

groupe ZGs(N)/ZGs(N)0. On pose Ξ = {ξE , E ∈ FCst
s,Fq

}. On munit un tel E de l’action
galoisienne déterminée par le scalaire rN = 1. Puisque N ∈ r, on a ω ∈ Aut′s,N(G,F

nr).
En reprenant les définitions, on voit que ǫs,E,N(ω) = 1 sauf dans les deux cas ci-dessous.

(1) Supposons que G est de type (Bn). On a 2n + 1 = k2 + h2 avec k, h ∈ N, k est
pair et |h − k| = 1. Le groupe Ωnr a deux éléments. L’hypothèse que φ n’est pas un
isomorphisme sur F modulo automorphismes intérieurs signifie que ω est l’élément non
trivial de Ωnr. Il résulte des définitions que ǫs,F ,N(ω) = 1 si h = k− 1 et ǫs,E,N(ω) = −1
si h = k + 1.

(2) Supposons G de type (An−1, ram) avec n pair. On a n = h2 + k(k + 1) avec
h, k ∈ N et h = k ou h = k + 1. Comme ci-dessus, ω est l’élément non trivial de Ωnr.
On a ǫs,E,N(ω) = 1 si h = k + 1 et ǫs,E,N(ω) = −1 si h = k.

En tout cas, nous poserons simplement ǫ = ǫs,E,N(ω). Par l’identification HsH = Gs,
E s’identifie à un faisceau EH sur hsH . On le munit de l’action galoisienne tel que le
Frobenius agisse par multiplication par ǫ sur la fibre au-dessus de N . En posant ξ = ξE ,
on note fGξ la fonction caractéristique de E et fHξ celle de EH. Ces fonctions sont définies
sur gs(Fq), resp. hsH(Fq). On en déduit par relèvement des fonctions sur g(F ), resp.
h(F ), que l’on a souvent notées de la même façon. Pour éviter les confusions, on les
note ici fGξ et fHξ . D’après la définition (3) de 4.1.5, on a l’égalité ι(fHξ ) = c(s)fGξ , où
c(s) = |Gs(Fq)|−1|HsH(Fq)|. La proposition 4.3.3 équivaut à la relation

(3) transfertφ(f
H
ξ ) = c(s)fGξ pour tout ξ ∈ Ξ.
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4.3.5 Début de la preuve

Complétons N en un sl(2)-triplet (f, h,N) contenu dans r(Fq). Il s’en déduit une
graduation (gs,i)i∈Z de gs : pour i ∈ Z, gs,i = {X ∈ gs; [h,X ] = iX}.

Remarque. On vérifie cas par cas que notre hypothèse (Hyp)1(p), qui implique
p ≥ 3h(G), implique p ≥ 4h(Gs). On voit alors que gs,i est aussi l’ensemble des X ∈ gs
tels que Ad(x∗,h(t))X = tiX pour tout t ∈ F̄×

q .

En fait, on a gs,i = {0} pour i impair. On note P le sous-groupe parabolique de
Gs d’algèbre de Lie ⊕i≥0gs,i et M sa composante de Levi d’algèbre de Lie gs,0. L’action
du groupe M dans gs,2 admet une unique orbite ouverte que l’on note g̃s,2. L’élément
N appartient à cet ensemble. Parce que le sl(2)-triplet est contenu dans r(Fq), tous ces
objets sont conservés par les deux actions galoisiennes σ 7→ σG et σ 7→ σH . Notons k

nr
u

l’image réciproque dans knrs du radical nilpotent de l’algèbre de Lie de P , c’est-à-dire de
⊕i≥2gs,i. Considérons un groupe réductif connexe G̃ défini sur F nr et un homomorphisme
surjectif G̃ → G défini sur F nr de noyau central dans G̃. On a alors G = G̃AD et il y
a un homomorphisme surjectif G̃s → Gs. Notons P̃ l’image réciproque de P dans G̃s et
notons K P̃ ,nr

s le sous-groupe des x ∈ KG̃,†,nr
s , c’est-à-dire des x ∈ G̃(F nr) qui fixent le

sommet s, tels que l’action réduite de Ad(x) dans G̃s conserve P̃ .

Lemme. Supposons construits des familles (XG
ξ )ξ∈Ξ et (XH

ξ )ξ∈Ξ vérifiant les conditions
suivantes :

(i) pour tout ξ ∈ Ξ, XG
ξ est un élément elliptique régulier de g(F ), XH

ξ est un
élément elliptique régulier de h(F ) et les classes de conjugaison stable de ces éléments
se correspondent ;

(ii) pour tout ξ ∈ Ξ, XG
ξ appartient à knru ; l’ensemble des éléments x ∈ G̃(F nr) tels

que x−1XG
ξ x ∈ knru est égal à K P̃ ,nr

s ; XH
ξ appartient à knru et l’ensemble des éléments

x ∈ G̃(F nr) tels que x−1XH
ξ x ∈ knru est égal à K P̃ ,nr

s ;
(iii) les matrices carrées (fGξ′ (X

G
ξ ))ξ,ξ′∈Ξ et (fHξ′ (X

H
ξ ))ξ,ξ′∈Ξ sont inversibles et égales.

Alors on a l’égalité ι = transfertφ

Preuve. Puisque G̃AD = G, on a aussi G̃SC = GSC et G̃ s’inscrit dans une suite d’ho-
momorphismes GSC → G̃→ G. On note KP,nr

SC,s le groupe des x ∈ K0,nr
SC,s = KGSC ,0,nr

s tels
que l’action réduite de Ad(x) dans gs conserve P . Remarquons que l’on peut remplacer
K0,nr
SC,s par K†,nr

SC,s : ces deux groupes sont égaux puisque GSC est simplement connexe.

L’image réciproque de K P̃ ,nr
s dans GSC(F

nr) est égale à ce groupe KP,nr
SC,s. Alors l’hy-

pothèse (ii) reste vérifiée si l’on remplace G̃ par GSC. C’est-à-dire que l’ensemble des
éléments x ∈ GSC(F

nr) tels que x−1XG
ξ x ∈ knru est égal à KGSC ,0,nr

s et de même pour

XH
ξ . Cela nous autorise à supposer que G̃ = GSC .
Fixons ξ, ξ′ ∈ Ξ et posons pour simplifier f = fGξ′ , f = fGξ′ et X = XG

ξ . No-
tons TX = GX . Avec nos définitions de mesures, on vérifie que l’injection naturelle
TX,sc(F )\GSC(F ) → TX(F )\G(F ) préserve localement les mesures. Il en est de même
si l’on remplace X par un conjugué stable de X . On en déduit l’égalité SG(X, f) =
SGSC(X, f). On note f̃ la fonction égale à f sur uP (Fq) = ⊕i≥2gs,i(Fq) et nulle hors de ce
sous-ensemble. Notons Psc l’image réciproque de P dans GSC,s. Il est muni de la structure
galoisienne issue de celle de GSC,s. Pour Y ∈ gs(Fq), on a l’égalité

f(Y ) =
∑

g∈Psc(Fq)\GSC,s(Fq)

f̃(gY g−1).
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Notons f̃ la fonction sur g(F ) qui relève f̃ . On obtient que l’image de f dans I(gSC(F ))
est égale à cG1 fois l’image de f̃ , où

cG1 = |GSC,s(Fq)||Psc(Fq)|
−1.

D’où
SGSC(X, f) = cG1 S

GSC(X, f̃).

L’homomorphisme GSC,s → Gs est surjectif et son noyau est fini et central. On en déduit
|GSC,s(Fq)| = |Gs(Fq)|. D’où aussi

cG1 = |Gs(Fq)||Psc(Fq)|
−1.

On calcule

IGSC(X, f̃) = dG(X)1/2
∫

TX,sc(F )\GSC(F )

f̃(g−1Xg) dg

= dG(X)1/2mes(TX,sc(F ))
−1

∫

GSC(F )

f̃(g−1Xg) dg.

La fonction f̃ est à support dans knru ∩ g(F ). En utilisant l’hypothèse (ii) de l’énoncé, on
obtient

IGSC(X, f̃) = dG(X)1/2mes(TX,sc(F ))
−1

∫

KP,nr
SC,s∩GSC(F )

f̃(g−1Xg) dg.

Mais la fonction f̃ est par construction invariante par conjugaison par KP,nr
SC,s ∩ GSC(F ).

D’où
IGSC(X, f̃) = cG2 (X)f̃(X),

où
cG2 (X) = dG(X)1/2mes(TX,sc(F ))

−1mes(KP,nr
SC,s ∩GSC(F )).

On a mes(KP,nr
SC,s ∩GSC(F )) = |Psc(Fq)|mes(kG,+s ). D’où

cG2 (X) = dG(X)1/2mes(TX,sc(F ))
−1|Psc(Fq)|mes(k

G,+
s ).

Puisque X ∈ knru , on a f̃(X) = f(X). D’où

IGSC(X, f̃) = cG2 (X)f(X).

La fonction f est cuspidale et stable. Il en est de même de f̃ puisque les images des
deux fonctions dans I(gSC(F )) sont proportionnelles. Les intégrales orbitales de f̃ sont
donc constantes sur toute classe de conjugaison stable elliptique. Puisque X est régulier
elliptique, on a donc

SGSC(X, f̃) = cG3 (X)IGSC(X, f̃),

où c3(X) est le nombre de classes de conjugaison parGSC(F ) dans la classe de conjugaison
stable de X . Finalement

SG(X, f) = cG(X)f(X),

où

cG(X) = cG1 c
G
2 (X)cG3 (X) = |Gs(Fq)|d

G(X)1/2mes(TX,sc(F ))
−1mes(kG,+s )cG3 (X).
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En rétablissant les indices ξ et ξ′ et les exposants G, on a plus précisément

(1) SG(XG
ξ , f

G
ξ′ ) = cG(XG

ξ )f
G
ξ′ (X

G
ξ ).

Un même calcul prouve que

(2) SH(XH
ξ , f

H
ξ′ ) = cH(XH

ξ )fHξ′ (X
H
ξ ).

La famille (fGξ′ )ξ′∈Ξ est une base de FCst(g(F )). La relation (1) et l’hypothèse (iii)

disant que la matrice (fGξ′ (X
G
ξ ))ξ,ξ′∈Ξ est inversible entrâınent que les formes linéaires

SG(XG
ξ , .) séparent les éléments de FCst(g(F )). Pour démontrer la relation 4.3.4(3), il

suffit de prouver que, pour tout ξ, ξ′ ∈ Ξ, on a l’égalité

(3) c(s)SG(XG
ξ , f

G
ξ′ )) = SG(XG

ξ , transfertφ(f
H
ξ′ )).

Puisque les classes de conjugaison stable de XG
ξ et XH

ξ se correspondent, il résulte de la
définition du transfert endoscopique que

SG(XG
ξ , transfertφ(f

H
ξ′ )) = SH(XH

ξ , f
H
ξ′ ),

d’où, grâce à (2) :

SG(XG
ξ , transfertφ(f

H
ξ′ )) = cH(XH

ξ )fHξ′ (X
H
ξ ).

Grâce à (1), on a aussi

c(s)SG(XG
ξ , f

G
ξ′ )) = c(s)cG(XG

ξ )f
G
ξ′ (X

G
ξ ).

En utilisant l’hypothèse (iii), on voit que (3) résulte de l’égalité

(4) c(s)cG(XG
ξ ) = cH(XH

ξ ),

qu’il nous reste à démontrer. Parce que les classes stables de XG
ξ et XH

ξ se corres-
pondent, on a dG(XG

ξ ) = dH(XH
ξ ), mes(TXG

ξ ,sc
(F )) = mes(TXH

ξ ,sc
(F )) et il est connu

que cG3 (X
G
ξ ) = cH3 (X

H
ξ ) (en posant TXξ,sc = TXG

ξ ,sc
= TXH

ξ ,sc
, ces deux termes sont égaux

au nombre d’éléments de H1(F, TXξ,sc)). Le termemes(kG,+s ) est une puissance de q qui ne
change pas quand on remplace G par H . Alors (4) résulte immédiatement des définitions.
�

Dans les paragraphes suivants, on construira cas par cas les familles (XG
ξ )ξ∈Ξ etc...

vérifiant les hypothèses du lemme. Comme on l’a déjà dit, dans le cas des groupes clas-
siques, Ξ est réduit à un élément et on supprime les ξ de la notation.

4.3.6 Preuve dans le cas Bn

On va décrire certains groupes classiques en termes d’algèbre linéaire. Commençons
par fixer les notations pour le groupe GL(n), où n est un entier strictement positif. On
choisit pour tore maximal T le tore diagonal et pour sous-groupe de Borel B le groupe
des matrices triangulaires supérieures. Pour i, j ∈ {1, ..., n}, on note Ei,j la matrice dont
tous les coefficients sont nuls sauf le (i, j)-ième qui vaut 1. Alors (B, T, (Ei,i+1)i=1,...,n−1)
est l’épinglage ”standard” de GL(n). On note θ l’automorphisme extérieur usuel de
GL(n) : il conserve l’épinglage, en envoyant Ei,i+1 sur En−i−1,n−i et agit sur Z(G) par
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z 7→ z−1. Evidemment, si V est un espace vectoriel sur F de dimension n, muni d’une
base (ei)i=1,...,n et si F ′ est une extension de F , on identifie à l’aide de cette base le
groupe GLF ′(V ) des automorphismes F ′-linéaires de V ⊗F F

′ à GL(n, F ′). Le groupe de
Weyl W s’identifie à celui des permutations des vecteurs de base, ou encore à celui des
permutations de l’ensemble {1, ..., n}.

On suppose que G est de type Bn avec n ≥ 2. L’hypothèse que FCst(g(F )) 6= {0}
entrâıne que 2n + 1 = k2 + h2, où h, k ∈ N, k est pair, h est impair et h = k + η, avec
η ∈ {±1}.

Introduisons un espace V sur F de dimension 2n+1 muni d’une base (ei)i=1,...,2n+1 et
d’une forme quadratique q telle que q(ei, e2n+2−i) = 1 et q(ei, ej) = 0 pour i+ j 6= 2n+2.
L’algèbre g s’identifie à l’ensemble des X ∈ gl(V ) tels que q(Xv, v′) + q(v,Xv′) = 0
pour tous v, v′ ∈ V . On choisit l’épinglage E = (B, T, (Eαi

)i=1,...,n) de G suivant : B
est le Borel triangulaire supérieur, T est le tore diagonal ; pour i = 1, ..., n, Eαi

=
Ei,i+1−E2n+1−i,2n+2−i. On le complète en un épinglage affine en fixant une uniformisante
̟F de F et en posant Eα0 = ̟F (−E2n,1+E2n+1,2). Notons ω l’unique élément non trivial
de Ω = Aut(Da). C’est l’élément de G(F ) qui permute e1 et −̟F e2n+1 et multiplie ej
par −1 pour j = 2, ..., 2n. Notons S le oF -réseau engendré par les éléments ei pour
i = 1, ..., 2n + 1 − k2/2 et ̟Fei pour i = 2n + 2 − k2/2, ..., 2n + 1. Notons S⋆ son
dual, c’est-à-dire S⋆ = {v ∈ V ; ∀v′ ∈ V, q(v′, v) ∈ oF}. C’est le oF -réseau engendré par
les éléments ̟−1

F ei pour i = 1, ..., k2/2 et ei pour i = k2/2 + 1, ..., 2n. Notons s le oF -
module des éléments X ∈ gl(V )(F ) qui conservent S et S⋆. Alors ks est l’intersection de
g(F ) et de s. L’espace V̄ ′ = S/̟FS

⋆ sur Fq est muni de la base (ē1+k2/2, ..., ē2n+1−k2/2),
où ēi est la réduction de ei, et de la forme quadratique q′ qui est la réduction de q.
L’espace V̄ ′′ = S⋆/S est muni de la base (ē2n+2−k2/2, ..., ē2n+1, ē1, ..., ēk2/2), où, pour
i = 2n + 2 − k2/2, ..., 2n + 1, ēi est la réduction de ei et, pour i = 1, ..., k2/2, ēi est la
réduction de ̟−1

F ei. Il est muni de la forme quadratique q′′ qui est la réduction de ̟F q.
L’algèbre gs se décompose en g′s ⊕ g′′s , les facteurs étant les algèbres de Lie des groupes
spéciaux orthogonaux G′

s de (V̄ ′, q′) et G′′
s de (V̄ ′′, q′′). On a O = O′ ×O′′, où O′ ⊂ g′s,

resp. O′′ ⊂ g′′s , est paramétrée par la partition (2h− 1, ..., 3, 1), resp. (2k − 1, ..., 3, 1).
Posons l = min(h, k). Pour m ∈ {1, ..., l}, fixons un élément αm ∈ F̄× de sorte que

α4m
m = 2(−1)l+1̟F . On pose Vm = F (αm). C’est un espace vectoriel sur F de dimension

4m et on le munit de la forme quadratique qm(v, v
′) = (−1)m+1(4m)−1traceF (αm)/F (v̄v

′),
où v 7→ v̄ est la conjugaison galoisienne relative à l’extension F (αm)/F (α

2
m). On note Sm

le oF (αm)-sous-module pm+1−l−h
F (αm) . Son dual S⋆m est égal à pl+h−5m

F (αm) . On a dimFq(Sm/pFS
⋆
m) =

2m−1+2(h− l) et dimFq(S
⋆
m/Sm) = 2m−1+2(k− l). On fixe une droite V0 sur F , muni

d’un élément non nul v0, et on le munit de la forme quadratique q0 telle que q0(v0, v0) = 1
si h > k, q0(v0, v0) = −1

2
̟F si h < k. On pose S0 = oF v0. L’espace quadratique (V, q)

est isomorphe à la somme directe des (Vm, qm) pour m = 0, ..., l. Il est un peu difficile
d’écrire explicitement l’isomorphisme car les (Vm, qm) ne sont pas déployés. Mais cela
devient plus simple si l’on regroupe ces espaces deux par deux. Distinguons deux cas.

Supposons d’abord h > k donc l = k. Pourm = 1, ..., k/2, on poseWm = V2m⊕V2m−1,
SWm = S2m ⊕ S2m−1, d

′
m = 8m, d′′m = 8m − 4, W0 = V0, SW0 = S0. On décompose

{1, ..., 2n+ 1} en intervalles croissants

I ′′1 ∪ ... ∪ I ′′k/2 ∪ I
′
k/2 ∪ ... ∪ I

′
1 ∪ I0 ∪ J

′
1 ∪ ... ∪ J

′
k/2 ∪ J

′′
k/2 ∪ ... ∪ J

′′
1

de sorte que |I ′′m| = |J ′′
m| = d′′m/2 et |I ′m| = |J ′

m| = d′m/2 pour m = 1, ..., k/2 et |I0| = 1.
On a I0 = {n + 1}. On vérifie que, pour m = 1, ..., k/2, on peut identifier Wm au sous-
espace de V engendré par les ei pour i ∈ I ′′m ∪ I ′m ∪ J ′

m ∪ J ′′
m et que l’on peut identifier
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W0 à la droite engendrée par en+1, ces identifications étant telles que S soit la somme
des SWm.

Supposons maintenant h < k donc l = h. Pour m = 1, ..., k/2, on pose Wm =
V2m−1 ⊕ V2m−2, SWm = S2m−1 ⊕ S2m−2, d

′
m = 8m − 8, d′′m = 8m − 4, sauf pour m = 1

auquel cas d′1 = 1. On décompose {1, ..., 2n+ 1} en intervalles croissants

I ′′1 ∪ ... ∪ I ′′k/2 ∪ I
′
k/2 ∪ ... ∪ I

′
2 ∪ I1 ∪ J

′
2 ∪ ... ∪ J

′
k/2 ∪ J

′′
k/2 ∪ ... ∪ J

′′
1

de sorte que |I ′′m| = |J ′′
m| = d′′m/2 pour m = 1, ..., k/2, |I ′m| = |J ′

m| = d′m/2 pour m =
2, ..., k/2 et |I1| = d′1 = 1. On vérifie que, pour m ≥ 2, on peut identifier Wm au sous-
espace de V engendré par les ei pour i ∈ I ′′m∪ I ′m∪J ′

m∪J ′′
m et que l’on peut identifier W1

au sous-espace engendré par les ei pour i ∈ I ′′1 ∪ I1 ∪ J ′′
1 , ces identifications étant telles

que S soit la somme des SWm .
On note XG l’élément de g(F ) qui conserve chaque Vm pour m = 0, ..., l et y agit

par la multiplication par αm, avec l’exception m = 0 : XG agit par 0 sur V0. C’est
un élément elliptique régulier, ses valeurs propres étant les conjugués des αm, plus 0.
Il est clair qu’il conserve chaque Sm donc aussi S, c’est-à-dire que XG ∈ ks. Notons N
l’image de XG dans gs(Fq). Pour tout m ∈ {0, ..., l}, l’action de XG sur Vm se réduit en
des éléments nilpotents réguliers de Sm/pFS

∗
m et de S∗

m/Sm. Les partitions paramétrant
les composantes N ′ ∈ g′s, resp. N

′′ ∈ g′′s , sont donc formées des dimensions des espaces
Sm/pFS∗

m, resp. S
∗
m/Sm, c’est-à-dire (2h−1, ..., 3, 1) et (2k−1, ..., 3, 1). DoncN appartient

à O. On va prouver
(1) on peut choisir les isomorphismes ci-dessus de sorte que N ∈ r(Fq).
On remarque qu’avec nos identifications, les vecteurs e1 et e2n+1 appartiennent à W1.

L’élément ω conserve chaque Wm et, si m 6= 1, il agit sur cet espace par multiplication
par −1. Cette multiplication est centrale, donc la composante de XG dans Wm pour
m 6= 1 est invariante par Ad(ω). Donc seule importe la composante de XG dans W1. On
peut pour simplifier supposer que V = W1 si h < k, V = W1 ⊕W0 si h > k, autrement
dit que n = 2, k = 2 et h = 1, ou que n = 6, k = 2 et h = 3. On va préciser nos
identifications dans ces cas.

Supposons n = 2, k = 2, h = 1. On introduit les éléments suivants de W1 = V0⊕ V1 :

e′1 =
1

2
α2
1 − v0, e

′
2 = α1

1, e
′
3 = α0

1, e
′
4 = −α−1

1 , e′5 = α−2
1 +

1

̟F
v0.

Ils forment une base de W1. On identifie W1 à V par l’isomorphisme qui envoie e′i sur
ei pour tout i = 1, ..., 5. On voit qu’alors ω agit par multiplication par −1 sur V1 et
par l’identité de V0. Cet élément commute à XG, c’est-à-dire que Ad(ω)(XG) = XG, a
fortiori la réduction N de XG est fixée par Ad(ω)s.

Supposons n = 6, k = 2, h = 3. On introduit les éléments suivants de W1 ⊕W0 =
V0 ⊕ V1 ⊕ V2 :

e′1 =
1

2
(α4

2 − α2
1), e

′
2 = α3

2, e
′
3 = α2

2, e
′
4 = α1

2, e
′
5 = α1

1, e
′
6 =

1

2
(v0 − α0

2), e
′
7 = α0

1,

e′8 = v0 + α0
2, e

′
9 = −α−1

1 , e′10 = α−1
2 , e′11 = −α−2

2 , e′12 = α−3
2 , e′13 = −α−2

1 − α−4
2 .

Evidemment, α0
1 et α0

2 sont tous deux égaux à 1 mais ils désignent clairement l’un
l’élément neutre de F (α1)

×, l’autre celui de F (α2)
×. La famille (e′i)i=1,...,13 est une base

de W1⊕W0. On identifie W1⊕W0 à V par l’isomorphisme qui envoie e′i sur ei pour tout
i = 1, ..., 13. Notons V ♭

1 le F espace engendré par α1
1, α

0
1, α

−1
1 . On voit que ω agit par
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multiplication par −1 sur V0⊕V
♭
1 ⊕V2 et par l’identité sur Fα

2
1. Cette fois, X

G n’est plus
invariant par Ad(ω). Mais on voit que la réduction de ω agit par −1 sur V̄ ′ et agit sur
V̄ ′′ par multiplication par −1 sur S∗

2/S2 et par l’identité sur S∗
1/S1. Puisque N

′′ préserve
ces deux sous-espaces de V̄ ′′, on a Ad(ω)s(N) = N . Cela démontre (1).

On choisit l’élément N ainsi défini dans la construction de 4.3.4.
Il nous reste à définir XH . Si h < k, on a vu ci-dessus que XG était invariant par

Ad(ω). Alors XG appartient à h(F ) et on prend XH = XG. Le terme ǫ défini en 4.3.4
vaut 1 donc fH(XH) = fG(XG). Les assertions (i) et (iii) du lemme 4.3.5 sont vérifiées.
L’assertion (ii) se démontre comme en [48] 5.2(3) pour le groupe G̃ = G.

Supposons h > k. Rappelons que FrH = Ad(ω) ◦FrG. On définit XH comme somme
de composantes agissant dans Wm pour m = 1, ..., h. Pour m ≥ 2, la composante de XG

dans Wm est invariante par Ad(ω) et on la conserve comme composante de XH . Pour
traiter le casm = 1, on simplifie les notations comme plus haut en supposant n = 6, k = 2
et h = 3. Notons τ l’élément de G qui agit par multiplication par l’identité sur V0⊕V2 et
par multiplication par −1 sur V1. L’automorphisme Ad(τ) fixe XG. D’après la description
ci-dessus de ω, on a ωτ = τω et cet élément agit par multiplication par −1 sur V0⊕Fα2

1⊕
V2 et par l’identité sur V

♭
1 . On voit que ωτ fixe les vecteurs e5, e7, e9 et multiplie les autres

vecteurs de base par −1. Donc ωτ appartient à T (oF ). Par le théorème de Lang, on peut
fixer t ∈ T (oFnr) tel que t−1FrH(t) = ωτ . Posons XH = Ad(t−1)(XG). On a FrH(X

H) =
Ad(FrH(t))

−1 ◦ FrH(XG). On a aussi FrH(X
G) = Ad(ω) ◦ FrG(XG) = Ad(ω)(XG).

Parce que Ad(τ) fixe XG, on a aussi FrH(X
G) = Ad(ωτ)(XG) = Ad(t−1FrH(t))(X

G).
Alors FrH(X

H) = Ad(FrH(t))
−1 ◦ Ad(t−1FrH(t))(X

G) = Ad(t−1)(XG) = XH . Donc
XH ∈ h(F ). Puisque XG etXH sont conjugués par définition, leurs classes de conjugaison
stable se correspondent. L’assertion (ii) du lemme 4.3.5 pour XG et le groupe G̃ = G
se démontre comme en [48] 5.2(3). Puisque t appartient à KP,nr

s , cette assertion pour
XG entrâıne la même assertion pour XH . Il reste à démontrer l’assertion (iii) du lemme
4.3.5. On a défini N comme la réduction de XG dans gs(Fq). Notons N

H la réduction de
XH dans hs(Fq). Par définition fG(XG) = fG(N) = 1, fH(XH) = fH(NH) et fH(N) =
−1 car le terme ǫ défini en 4.3.4 vaut −1. Notons t̄ la réduction de t dans Hs. On a
NH = t̄−1Nt̄ donc, par définition, fH(NH) = ξ(z̄)−1fH(N) = −ξ(z̄)−1, où ξ est l’unique
élément de Ξ et z̄ = t̄F rH(t̄)

−1. Décomposons z̄ en z̄′ × z̄′′, avec z̄′ ∈ G′
s et z̄′′ ∈ G′′

s .
On a décrit ci-dessus l’élément t−1FrH(t) = ωτ . On en déduit que z̄′′ = −1 et que z̄′

a pour valeurs propres +1 avec multiplicité 3 et −1 avec multiplicité 6. L’élément N ′

appartient à l’orbite nilpotente paramétrée par (5, 3, 1). On sait que son commutant dans
le groupe orthogonal tout entier de (V̄ ′, q′) est produit d’un groupe unipotent et d’un
groupe isomorphe à (Z/2Z)3 engendré par trois éléments z̄1, z̄3 et z̄5, chaque z̄i possédant
pour valeurs propres 1 avec multiplicité 9 − i et −1 avec pour multiplicité i. Le groupe
ZG′

s
(N ′) est inclus dans le groupe précédent et ξ est la restriction du caractère qui vaut

−1 sur z̄1 et z̄5 et qui vaut 1 sur z̄3. En comparant les valeurs propres, on voit que z̄′ est
le produit de z̄1z̄5 par un élément unipotent. Donc ξ(z̄′) = 1. Un calcul analogue montre
que ξ(z̄′′) = −1. Donc ξ(z̄) = −1 et fH(NH) = fG(N). Donc fH(XH) = fG(XG), ce qui
démontre l’assertion (iii) du lemme 4.3.5. Cela achève la démonstration. �

4.3.7 Preuve dans le cas Cn

On suppose que G est de type Cn avec n ≥ 2. L’hypothèse FCst(g(F )) 6= {0} signifie
que n = k(k + 1), avec k ∈ N, k ≥ 1.

Introduisons un espace V sur F de dimension 2n muni d’une base (ei)i=1,...,2n et d’une
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forme symplectique q définie par q(ei, ej) = 0 si i + j 6= 2n + 1, q(ei, e2n+1−i) = (−1)i

si i ∈ {1, ..., 2n}. L’algèbre g s’identifie à l’ensemble des X ∈ gl(V ) tels que q(Xv, v′) +
q(v,Xv′) = 0 pour tous v, v′ ∈ V . On choisit l’épinglage E = (B, T, (Eαi

)i=1,...,n) suivant :
B est le Borel triangulaire supérieur, T est le tore diagonal ; Eαi

= Ei,i+1 + E2n−i,2n+1−i

pour i = 1, ..., n−1 et Eαn = En,n+1. On le complète en un épinglage affine en fixant une
uniformisante̟F de F et en posantEα0 = ̟FE2n,1. Notons ω l’unique élément non trivial
de Ω. Il s’identifie à un élément de GL(V )(F̄ ) tel que ω(ei) = λen+i pour i = 1, ..., n,
ω(ei) = λ−1ei−n pour i = n+1, ..., 2n, où λ est une racine carrée de̟F dans F̄ (rappelons
queG est le groupe adjoint du groupe symplectique, l’élément ci-dessus se descend bien en
un élément de G(F ) qui est indépendant du choix de λ). Notons S le oF -réseau engendré
par les éléments ei pour i = 1, ..., 3n/2 et ̟Fei pour i = 3n/2 + 1, ..., 2n. Notons S⋆ son
dual. C’est le oF -réseau engendré par les éléments ̟−1

F ei pour i = 1, ..., n/2 et ei pour
i = n/2+1, ..., 2n. Notons s le oF -module des éléments X ∈ gl(V )(F ) qui conservent S et
S⋆. Alors ks est l’intersection de g(F ) et de s. Les Fq-espaces V̄

′ = S/̟FS
⋆ et V̄ ′′ = S⋆/S

sont de dimension k(k+1) et sont naturellement munis de formes symplectiques. On en
déduit une décomposition gs = sp(k(k + 1))⊕ sp(k(k + 1)) et O est la somme des deux
orbites nilpotentes paramétrées par la partition (2k, ..., 4, 2).

L’égalité n = k(k + 1) équivaut à n =
∑

h=1,...,k 2h. Pour tout h = 1, ..., k, effectuons
les mêmes constructions que ci-dessus en remplaçant n par 2h. On affecte les objets d’un
indice h. On identifie V à ⊕h=1,...,kVh de la façon suivante. On décompose l’ensemble
{1, ..., 2n} en réunion croissante d’intervalles

I ′′1 ∪ ... ∪ I ′′k ∪ I
′
k ∪ ... ∪ I

′
1 ∪ J

′
1 ∪ ... ∪ J

′
k ∪ J

′′
k ∪ ... ∪ J ′′

1

tels que, pour h = 1, ..., k, |I ′′h | = |I ′h| = |J ′
h| = |J ′′

h | = h. Soit h ∈ {1, ..., k}. Notons ah :
{1, ..., 4h} → I ′′h∪I

′
h∪J

′
h∪J

′′
h l’unique bijection croissante. Alors notre identification envoie

ei,h sur (−1)h(h−1)/2eah(i) pour i = 1, ..., 4h. On en déduit un plongement⊕h=1,...,kgl(Vh) →
gl(V ). Pour h = 1, ..., k, l’espace gl(Vh) est conservé par l’action de ω et la restriction
de cette action est celle de ωh. De même, s ∩ gl(Vh) = sh. On peut alors construire XG

et N comme les sommes, en un sens évident, d’éléments Xh et Nh pour h = 1, ..., k.
Fixons donc h. On pose Xh =

∑

j=0,...,2hEαj ,h. Dans gl(Vh), c’est un élément tel que

(Xh)
4h = ̟F , il est donc clairement semi-simple régulier et elliptique. Il est fixe par

l’action de Ad(ωh) et appartient à sh. Sa réduction est Nh =
∑

j=0,...,2h,j 6=h Ēαj ,h, avec
une notation évidente. Remarquons que gs,h s’identifie à sp(2h) ⊕ sp(2h) et Nh est la
somme de deux éléments nilpotents réguliers. La somme N = ⊕h=1,...,kNh est donc un
élément de gs(Fq) ≃ sp(n)(Fq)⊕ sp(n)(Fq) dont chaque composante est paramétrée par
la partition (2k, ..., 4, 2). C’est-à-dire que N ∈ O. Posons XG = ⊕h=1,...,kXh. Puisque X

G

est fixe par Ad(ω), N est fixe par Ad(ω)s donc appartient à r(Fq). On choisit cet élément
N dans la construction de 4.3.4. L’élément XG est elliptique régulier puisque les valeurs
propres des Xh sont toutes distinctes (la valuation d’une valeur propre de Xh est 1

4h
).

L’assertion (ii) de 4.3.5 est vérifiée pour XG et G̃ = GSC : la démonstration est la même
qu’en [48] 5.2(3), en interprétant l’immeuble ImmFnr(G) à l’aide de l’algèbre linéaire.
Puisque XG est fixe par Ad(ω), on peut choisir XH = XG, c’est bien un élément de
h(F ). L’assertion (i) du lemme 4.3.5 est claire, l’assertion (ii) pour XH est la même que
pour XG et l’assertion (iii) est triviale, puisque le terme ǫ de 4.3.4 vaut 1. �
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4.3.8 Preuve dans le cas (Dn, nr)

On suppose que G est de type Dn avec n ≥ 4, que G est déployé sur F nr et que
l’action de ΓnrF sur D se quotiente par un homomorphisme ΓnrF → {1, θ} (pas forcément
surjectif). L’hypothèse FCst(g(F )) 6= {0} signifie que n = k2, avec k ∈ N, k pair.

Introduisons le groupe adjoint G de type Dn et déployé sur F . Le groupe G n’est pas
forcément isomorphe à G, mais peut l’être. Donc les objets définis pour G ont aussi un
sens pour ce groupe. Décrivons-les. Introduisons un espace V sur F de dimension 2nmuni
d’une base (ei)i=1,...,2n et d’une forme quadratique q définie par q(ei, ej) = 0 si i+j 6= 2n+1
et q(ei, e2n+1−i) = 1. L’algèbre g s’identifie à l’ensemble desX ∈ gl(V ) tels que q(Xv, v′)+
q(v,Xv′) = 0 pour tous v, v′ ∈ V . On choisit l’épinglage E = (B, T, (Eαi

)i=1,...,n) suivant :
B est le Borel triangulaire supérieur, T est le tore diagonal ; pour i = 1, ..., n − 1,
Eαi

= Ei,i+1 −E2n−i,2n+1−i et Eαn = En−1,n+1 − En,n+2. On le complète en un épinglage
affine en fixant une uniformisante ̟F de F et en posantEα0 = ̟F (−E2n−1,1 + E2n,2).
L’automorphisme θ de G est la conjugaison par l’automorphisme de V , que nous notons
encore θ, qui permute en et en+1 et fixe ei pour i 6= n, n+ 1. Notons A l’automorphisme
de V qui permute e1 et ̟Fe2n, en et en+1 et qui fixe ei pour i 6= 1, n, n + 1, 2n. Fixons
un élément λ ∈ F̄× tel que λ2 = ̟F . Notons C l’automorphisme de V défini par
C(ei) = λ(−1)ien+i pour 1 ≤ i ≤ n et C(ei) = λ−1(−1)i+1ei−n pour n + 1 ≤ i ≤ 2n.
Les automorphismes A et C appartiennent au groupe spécial orthogonal de (V, q), leurs
images dans le groupe adjoint G appartiennent à G(F ) et ces images engendrent le
groupe Ω. Notons S le oF -réseau engendré par les éléments ei pour i = 1, ..., 3n/2 et
̟Fei pour i = 3n/2 + 1, ..., 2n. Son dual S⋆ est le oF -réseau engendré par les éléments
̟−1
F ei pour i = 1, ..., n/2 et ei pour i = n/2 + 1, ..., 2n. Notons s le oF -module des

éléments X ∈ gl(V )(F ) qui conservent S et S⋆. Alors ks est l’intersection de g(F ) et de
s. Les Fq-espaces V̄

′ = S/̟FS⋆ et V̄ ′′ = S⋆/S sont de dimension k2 et sont naturellement
munis de formes quadratiques. On en déduit une décomposition g

s
= so(k2)⊕ so(k2) et

O est la somme des deux orbites nilpotentes paramétrées par la partition (2k−1, ..., 3, 1).
Puisque G est quasi-déployé, il y a pour G deux cas possibles : ou bien G = G, ou

bien on peut identifier G à G muni de l’action galoisienne telle que σG = σG pour σ ∈ IF
et FrG = θ ◦ FrG pour tout relèvement Fr du Frobenius dans ΓF .

Pour tout m ∈ {1, ..., k/2}, introduisons un espace quadratique (Wm, Qm) similaire à
(V, q) mais de dimension 16m− 8. On note avec des indices m les objets analogues pour
cet espace à ceux introduits pour (V, q). Décomposons l’ensemble {1, ..., 2n} en réunion
d’intervalles croissants

I ′′1 ∪ ... ∪ I ′′k/2 ∪ I
′
k/2 ∪ ... ∪ I

′
1 ∪ J

′
1 ∪ ... ∪ J

′
k/2 ∪ J

′′
k/2 ∪ ... ∪ J

′′
1

de sorte que |I ′′m| = |I ′m| = |J ′
m| = |J ′′

m| = 4m − 2 pour tout m = 1, ..., k/2. Notons
am : {1, ..., 16m− 8} → I ′′m ∪ I ′m ∪ J ′

m ∪ J ′′
m l’unique bijection croissante. On identifie la

somme directe des (Wm, Qm) à (V, q) en envoyant ei,m sur eam(i) pour tout m = 1, ..., k/2
et tout i = 1, ..., 16m−8. On en déduit un plongement ⊕m=1,...,k/2gl(Wm) → gl(V ). Pour
tout m = 1, ..., k/2, gl(Wm) est conservé par les actions de θ, A et C. Si m = 1, ces
actions cöıncident avec celles de θ1, A1 et C1. Si m ≥ 2, les actions de θ et A sur gl(Wm)
sont triviales tandis que l’action de C cöıncide avec celle de Cm. On a aussi S∩Wm = Sm.

Fixons un élement µ ∈ o×F − o
×,2
F et une racine carrée ν de µ dans o×Fnr . On pose

µG = 1, νG = 1 si G = G, µG = µ, νG = ν si G 6= G. Pour tout m ∈ {1, ..., k}, fixons un
élément αm ∈ F̄× de sorte que α4m−2

m = −̟F pour m ≥ 2 tandis que α2
1 = −̟Fµ

−1
G . On

pose Vm = F (αm). C’est un espace vectoriel sur F de dimension 4m−2 et on le munit de

147



la forme quadratique qm(v, v
′) = γm

1
4m−2

traceF (αm)/F (v̄v
′), où v 7→ v̄ est la conjugaison

galoisienne relative à l’extension quadratique F (αm)/F (α
2
m) et où γm = (−1)m

2
pour

m ≥ 2, tandis que γ1 = − 1
2µG

. Notons par anticipation (V G, qG) la somme directe des

(Vm, qm). Si G = G, l’espace quadratique (V, q) est isomorphe sur F à (V G, qG). Si G 6= G,
les deux espaces ne sont pas isomorphes sur F mais le sont sur l’extension quadratique
non ramifiée F (ν) de F . Comme dans le cas d’un groupe de type Bn, regroupons nos
espaces (Vm, qm) deux par deux en notant (W ′

m, Q
′
m) la somme directe de (V2m, q2m) et

(V2m−1, q2m−1). On va identifier (W ′
m, Q

′
m) à (Wm, Qm).

Supposons d’abord m ≥ 2. Introduisons les éléments suivants de W ′
m :

e′1 = α4m−1
2m +α4m−3

2m−1, e
′
8m−4 = α0

2m+α
0
2m−1, e

′
8m−3 = α0

2m−α
0
2m−1, e

′
16m−8 = −α1−4m

2m +α3−4m
2m−1;

pour i = 2, ...2m, e′i = α4m−i
2m ; pour i = 2m + 1, ..., 6m − 4, e′i = α6m−3−i

2m−1 ; pour
i = 6m− 3, ..., 8m− 5, e′i = α8m−4−i

2m ; pour i = 8m− 2, ..., 10m− 4, e′i = (−α2m)
8m−3−i ;

pour i = 10m − 3, ...14m − 8, e′i = (−α2m−1)
10m−4−i ; pour i = 14m − 7, ..., 16m − 9,

e′i = (−α2m)
12m−7−i.

Ces éléments forment une base de W ′
m et on identifie (W ′

m, Q
′
m) à (Wm, Qm) en

envoyant e′i sur ei,m pour tout i = 1, ..., 16m − 8. Modulo cette identification, on a
Sm = p1−2m

F (α2m)⊕ p2−2m
F (α2m−1)

. On vérifie que l’automorphisme Cm conserve V2m, resp. V2m−1,

et que sa restriction à cet espace est la multiplication par −λα1−4m
2m , resp. λα3−4m

2m−1.
Supposons maintenant m = 1. On introduit les éléments suivants de W ′

1 :

e′1 = α3
2 + µGα

1
1, e

′
2 = 2α2

2, e
′
3 = α1

2, e
′
4 = α0

2 + νGα
0
1,

e′5 = α0
2 − νGα

0
1, e

′
6 = −2α−1

2 , e′7 = α−2
2 , e′8 = −α−3

2 + α−1
1 .

On identifie comme précédemment (W ′
1, Q

′
1) à (W1, Q1) à l’aide de cette base. Si G = G,

l’identification est la même que précédemment et est définie sur F . Si G 6= G, cette
identification est définie sur l’extension F (ν). Précisément, on voit que l’action sur W ′

1

d’un élément σ ∈ ΓF −ΓF (ν) s’identifie au composé de θ et de l’action de σ sur W1. On a
encore S1 = p−1

F (α2)
⊕ oF (α1). L’automorphisme A1, conserve V2, resp. V1, et sa restriction

à cet espace est l’identité, resp. la multiplication par −1. L’automorphisme C1, conserve
V2, resp. V1, et sa restriction à cet espace est la multiplication par −λα−3

2 , resp. ν−1
G λα−1

1 .
Modulo ces isomorphismes, on a identifié (V, q) à (V G, qG). Si G = G, cet isomor-

phisme est défini sur F , autrement dit G s’identifie au groupe adjoint du groupe spécial
orthogonal de (V G, qG). Si G 6= G, cet isomorphisme est défini sur sur F (ν) et l’action
sur V G d’un élément σ ∈ ΓF −ΓF (ν) s’identifie au composé de θ et de l’action de σ sur V .
De nouveau, G s’identifie au groupe adjoint du groupe spécial orthogonal de (V G, qG).
Notons XG l’élément de g(F nr) qui préserve chaque Vm et y agit par multiplication par
αm. D’après ce que l’on vient de dire, on a XG ∈ g(F ). Il préserve S et S∗ donc appar-
tient à ks. D’après la description ci-dessus des automorphismes A et C, XG est fixé par
ces automorphismes. On définit N comme la réduction de XG dans gs(Fq). Alors N est
fixé par As et Cs donc appartient à r(Fq). On voit comme en 4.3.6 que N ∈ O. On utilise
cet élément dans la construction de 4.3.4. On pose XH = XG. Puisque XG est fixé par
A et C, donc par Ω, XH appartient à h(F ). L’hypothèse (i) du lemme 4.3.5 est claire
et l’hypothèse (iii) aussi puisque le terme ǫ de 4.3.4 vaut 1. On démontre comme en [48]
5.2(3) l’hypothèse (ii) pour le groupe G̃ égal au groupe spécial orthogonal de (V, q). �
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4.3.9 Preuve dans le cas où G est de type (E6, nr) ou (E7)

Supposons que G est de type (E6, nr). L’hypothèse FC
st(g(F )) 6= {0} équivaut à

δ3(q−1) = 1. L’hypothèse que H est une forme intérieure de G non isomorphe à G sur F
implique que G est déployé. Pour simplifier la notation, on note Ei = Eαi

les éléments de
l’épinglage affine. L’unique élément non trivial θ de Out(G) fixe E0, E2 et E4 et échange
E1 et E6 ainsi que E3 et E5. Le groupe Ω a trois éléments et est engendré par l’élément
qui fixe E4 et agit sur les autres éléments de l’épinglage affine par les permutations
E1 7→ E6 7→ E0 7→ E1, E3 7→ E5 7→ E2 7→ E3. Pour fixer la notation, supposons que
l’élément ω qui définit H soit cet élément.

Le groupe Gs,SC s’identifie à SL(3)3, les trois copies de SL(3) ayant respectivement
pour épinglages {Ē1, Ē3}, {Ē6, Ē5}, {Ē0, Ē2}, où Ēi est la réduction de Ei dans gs.
Plus précisément, on identifie Gs,SC à SL(3)3 de sorte que l’action déduite de Ad(ω)
soit (g1, g2, g3) 7→ (g3, g1, g2). L’orbite O est le produit des orbites régulières. On choisit
N = Ē1 + Ē3 + Ē6 + Ē5 + Ē0 + Ē2. Il appartient à O et est fixé par δs tous les éléments
δ ∈ Aut(Da), donc appartient à O ∩ r(Fq). On peut supposer que le sl(2)-triplet fixé
en 4.3.4 a pour élément semi-simple l’unique élément possible appartenant à ts(Fq) (on
rappelle que Ts est le sous-tore maximal de Gs déduit de T ). Identifions Z(Gs,SC) à (F̄

×
q )

3.
Notons ζ̄1/3 le groupe des racines cubiques de l’unité dans F̄×

q . Il est contenu dans F×
q

d’après l’hypothèse δ3(q − 1) = 1. Le groupe ZGs,SC
(N)/ZGs,SC

(N)0 s’identifie à (ζ̄1/3)
3.

Le groupe ZGs(N)/ZGs(N)0 est un quotient du groupe précédent et l’ensemble Ξ se relève
en celui des caractères de ZGs,SC

(N)/ZGs,SC
(N)0 de la forme (z1, z2, z3) 7→ ξ(z1z2z3) où

ξ est un caractère non trivial de ζ̄1/3. On identifie ainsi Ξ à l’ensemble à deux éléments

des caractères non triviaux de ζ̄1/3.

Le groupe P est simplement le groupe de Borel de Gs associé à l’épinglage, KP,nr
SC,s est

un sous-groupe d’Iwahori de GSC(F
nr) et knru est le premier terme de la filtration usuelle

d’une algèbre d’Iwahori.
Notons E l’extension non ramifiée de degré 3 de F , fixons un élément y ∈ o×E, posons

x = NormE/F (y). Posons

XG = E1+xE3+E4+E5+E6+E2+E0, X
H = E1+yE3+E4+Fr(y)E5+E6+Fr

2(y)E2+E0.

On a XG ∈ g(F ) et XH ∈ h(F ).

Lemme. (i) L’élément XG, resp. XH , appartient à knru et est semi-simple régulier et
elliptique. Il reste elliptique dans g(F nr), resp. h(F nr).

(ii) L’ensemble des g ∈ GSC(F
nr) tels que g−1XGg ∈ knru , resp. g−1XHg ∈ knru , est

égal à KP,nr
SC,s.

Preuve. Que XG appartienne à knru est clair. Fixons une uniformisante ̟F de F .
Rappelons que s0 est le sommet appartenant à S(C̄nr) associé à la racine α0. Posons
E⋆

0 = ̟−1
F E0. Cet élément appartient à ks0 et sa réduction Ē⋆

0 dans gs0(Fq) est un
élément non nul du sous-espace radiciel de cette algèbre associé à la racine α0. Fixons
λ ∈ F̄× tel que λ12 = ̟F . Posons t =

∏

i=1,...,6 ˇ̟ i(λ). On calcule tXGt−1 = λY , où

Y = E⋆
0 + xE3 +

∑

i=1,...,6,i 6=3Ei. L’élément Y appartient à ks0 et sa réduction Ȳ dans
gs0(Fq) est un élément cyclique selon la définition de [18] 6.2. Un tel élément est semi-
simple régulier, cf. [18] lemme 6.3 et corollaire 6.4. On peut choisir un élément ḡ ∈ Gs0

de sorte que ḡȲ ḡ−1 ∈ ts0. Posons Z̄ = ḡȲ ḡ−1. Un raisonnement standard permet de
relever ḡ en un élément g ∈ K0,nr

s0
de sorte que gY g−1 ∈ t(F nr). L’élément Ȳ étant semi-

simple régulier, Y et XG le sont aussi. Notons TX le commutant de XG dans G. On a
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Ad(gt)(TX) = T . L’automorphisme Ad(gt) identifie TX à T muni de l’action galoisienne
σ 7→ Ad((gt)−1σG(gt)) ◦ σG. Puisque T est déployé, X∗(TX) s’identifie à X∗(T ) muni de
l’action galoisienne σ 7→ wσ, où wσ est l’image dans le groupe de Weyl de (gt)−1σG(gt).
Pour prouver que XG est elliptique dans g(F nr), il suffit de prouver qu’il existe σ ∈
IF tel que wσ agisse sans point fixe non nul dans X∗(T ). Fixons une racine primitive
ζ d’ordre 12 de l’unité dans F̄×. On peut choisir σ ∈ IF de sorte que σ(λ) = ζλ.
On a alors (gt)−1σG(gt) = t−1σG(t) =

∏

i=1,...,6 ˇ̟ i(ζ). On a Ad(t−1σG(t))(Y ) = ζY .

L’élément t−1σG(t) appartient à K
0,nr
s0

. Notons t̄σ sa réduction dans Gs0. L’action de wσ
sur X∗(T ) s’identifie à l’action de ḡ−1t̄σḡ sur X∗(Ts0). Or Ad(ḡt̄σḡ

−1)(Z̄) = Ad(ḡt̄σ)(Ȳ ) =
ζAd(ḡ)(Ȳ ) = ζZ̄. Le théorème 9.2 de [18] implique que wσ est une transformation de
Coxeter. Une telle transformation n’a pas de point fixe non nul dans X∗(T ), cf. [18]
lemme 8.1. Cela prouve le (i) de l’énoncé pour l’élément XG.

En 2.1.9, on a identifié l’appartement AppFnr(T ) à X∗(T ) ⊗Z R. En particulier, s0
s’identifie à 0. Soit z le point de AppFnr(T ) tel que αi(z) =

1
12

pour tout i = 1, ..., 6. Il

résulte de [44] lemme 8.2 que knru = knr
z, 1

12

. On vérifie que KP,nr
SC,s = K0,nr

SC,z. Alors l’assertion

(ii) de l’énoncé pour l’élément XG se démontre comme en [48] 8.4. Répétons l’argument.
Posons F ′ = F nr(λ). Alors λ−1knru = λ−1knr

z, 1
12

⊂ λ−1kz, 1
12
,F ′ = kz,0,F ′. Soit g ∈ GSC(F

nr)

tel que g−1XGg ∈ knru . Alors λ−1g−1XGg ∈ kz,0,F ′ d’où λ−1XG ∈ kgz,0,F ′. D’après la
preuve de (i), λ−1XG est un élément entier et de reduction régulière de tX(F

′). Il résulte
du lemme [48] 8.1 que gz est un point de l’appartement associé à TX dans l’immeuble
ImmF ′(G) (la preuve de (i) montre que TX est déployé sur F ′). Mais il est aussi fixe
par IF . Puisque TX est elliptique sur F nr, l’appartement associé à TX possède un unique
point fixe par IF , qui n’est autre que z. Cela prouve gz = z, donc g ∈ K0,nr

SC,z = KP,nr
SC,s. Cela

achève la preuve du lemme pour l’élément XG. Evidemment, la même preuve s’applique
à XH . �

Posons u = ˇ̟ 3(yx
−1) ˇ̟ 5(Fr(y)) ˇ̟ 2(Fr

2(y)). On constate que Ad(u)(XG) = XH .
Donc

(1) la classe de conjugaison stable de XH dans H correspond à celle de XG dans G.
Notons ζ1/3 le groupe des racines cubiques de l’unité dans F̄

×. Il s’identife à ζ̄1/3 par
l’application de réduction z 7→ z̄. Notons Z = ζ1/3 − {1}. Les ensembles Z et Ξ ont
chacun deux éléments. Il est clair que

(2) la matrice carrée (ξ(ζ̄))ξ∈Ξ,ζ∈Z est inversible.
Pour ζ ∈ Z, fixons un élément bζ ∈ F nr,× tel que b−1

ζ Fr3(bζ) = ζ−1 et posons yζ = b3ζ .

C’est un élément de E. On pose xζ = NormeE/F (yζ). On note XG
ζ et XH

ζ les éléments
XG et XH construits ci-dessus à l’aide de xζ et yζ. L’hypothèse (i) du lemme 4.3.5 résulte
de (1) et du (i) du lemme ci-dessus tandis que l’hypothèse (ii) du lemme 4.3.5 résulte
du (ii) du lemme ci-dessus. En vertu de (2) ci-dessus, l’hypothèse (iii) du lemme 4.3.5
résulte de

(3) pour tous ξ ∈ Ξ et ζ ∈ Z, on a les égalités fGξ (X
G
ζ ) = fHξ (XH

ζ ) = ξ(ζ̄).
Prouvons (3). L’élément ǫ de 4.3.4 vaut 1. En conséquence fGξ (N) = fHξ (N) = 1.

Posons simplement x = xζ , y = yζ, b = bζ . Posons a = bFr(b)Fr2(b). Il résulte des
définitions que x = a3 et que a−1Fr(a) = ζ−1. La réduction X̄G

ζ dans gs(Fq) est égale

à Ē1 + ā3Ē3 + Ē5 + Ē6 + Ē2 + Ē0. Notons t1 l’élément diagonal de SL(3)(F̄q) de coeffi-
cients diagonaux (ā−1, ā−1, ā2). Posons t = (t1, 1, 1). On vérifie que t−1Nt = X̄G

ζ . On a

tFrG(t)
−1 = (ā−1Fr(ā), 1, 1) = (ζ̄−1, 1, 1). On a donc ξ(FrG(t)t

−1) = ξ(ζ̄), d’où

fGξ (X
G
ζ ) = fGξ (X̄

G
ζ ) = ξ(ζ̄)fGξ (N) = ξ(ζ̄).
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La réduction X̄H
ζ dans hs(Fq) est égale à Ē1 + ȳĒ3 + Fr(ȳ)Ē5 + Ē6 + Fr2(ȳ)Ē2 +

Ē0. Notons t
′
1, t

′
2 et t′3 les éléments diagonaux de SL(3)(F̄q) de coefficients diagonaux

(̄b
−1
, b̄−1, b̄2), resp. (Fr(b̄)−1, F r(b̄)−1, F r(b̄2)), (Fr2(b̄)−1, F r2(b̄)−1, F r2(b̄2)). Posons t′ =

(t′1, t
′
2, t

′
3). On vérifie que t

′−1Nt′ = X̄H
ζ . On a t′FrH(t

′)−1 = (b̄−1Fr3(b̄), 1, 1) = (ζ̄−1, 1, 1).
Donc, comme ci-dessus,

fHξ (XH
ζ ) = fHξ (X̄H

ζ ) = ξ(ζ̄)fHξ (N) = ξ(ζ̄).

Cela démontre (3) et achève la preuve dans le cas où G est de type E6.
Une preuve similaire s’applique quand G est de type E7. �

4.3.10 Preuve dans le cas où G est de type (An−1, ram) avec n pair

On suppose que G est de type An−1 avec n pair et n ≥ 4, que G n’est pas déployé sur F
mais l’est sur une extension quadratique ramifiée E de F . L’hypothèse que FCst(g(F )) 6=
{0} équivaut à ce que n = h2+k(k+1) avec h, k ∈ N et h = k ou h = k+1. Remarquons
que la parité de n entrâıne celle de h. Le groupe G est le groupe adjoint d’un groupe
unitaire que l’on note G̃. On affecte d’un˜les objets relatifs à G̃.

On fixe une uniformisante ̟E de E telle que ̟2
E ∈ F×. On introduit un espace V sur

E de dimension n muni d’une base (ei)i=1,...,n et d’une forme hermitienne q (relativement
à l’extension E/F ) telle que q(ei, en+1−i) = (−1)i̟−1

E pour i = 1, ..., n et q(ei, ej) = 0
pour i+ j 6= n + 1 (la forme q est bien hermitienne car n est pair). Grâce à cette base,
on identifie GL(V ⊗E F̄ ) à GL(n, F̄ ). On introduit l’épinglage de GL(n, F̄ ) que l’on note
ici Ẽ = (B̃, T̃ , (Eαi

)i=1,...,n−1) et l’automorphisme θ définis au début du paragraphe 4.3.6.
En notant σ 7→ σGL(n) l’action naturelle de ΓF sur GL(n, F̄ ), on vérifie que le groupe

unitaire G̃ de V s’identifie à GL(n, F̄ ) muni de l’action σ 7→ σG telle que σG = σGL(n)
si σ ∈ ΓE et σG = θ ◦ σGL(n) si σ 6∈ ΓE. On vérifie que θ(En−1,1) = −En,2. Rappelons
que ∆nr

a = {βi,n−i; i = 1, ..., n/2 − 1} ∪ {βn/2, β0}. Pour i = 1, ..., n/2 − 1, on pose

Eβi,n−i
= Eαi

+ Eαn−i
. On pose Eβn/2

= Eαn/2
et Eβ0 = ̟E(En−1,1 + En,2). Alors Ẽa =

(T̃ nr, (Eβ)β∈∆nr
a
) est un épinglage affine de G̃ conservé par l’action galoisienne. On déduit

de cet épinglage affine un tel épinglage Ea = (T nr, (Eβ)β∈∆nr
a
) de G, où T est l’image de

T̃ dans G = G̃AD. Remarquons que g̃(F ) ⊂ gl(n,E) et que g(F ) est le sous-espace des
éléments de trace nulle dans g̃(F ).

L’unique élément non trivial ω ∈ Ωnr se relève en l’élément de G̃ qui permute e1 et
̟Een et fixe ei pour i = 2, ..., n−1. Notons F ′ l’extension quadratique non ramifiée de F .
Pour σ ∈ ΓF , on pose n(σ) = 0 si σ ∈ ΓF ′ et n(σ) = 1 sinon. On a σH = Ad(ω)n(σ) ◦ σG.
Posons n′ = h2 et n′′ = k(k + 1). Notons S le oE-réseau de V engendré par les ei
pour i = 1, ..., n′/2 et les ̟Eei pour n

′/2 + 1, ..., n et notons S⋆ son dual, c’est-à-dire
S⋆ = {v ∈ V ; ∀v′ ∈ S, q(v′, v) ∈ oE}. C’est le oE-réseau engendré par les ei pour
i = 1, ..., n− n′/2 et les ̟Eei pour i = n − n′/2 + 1, ..., n. Alors k̃s est le sous-ensemble
des X ∈ g̃(F ) tels que X(S) ⊂ S et on a ks = g(F ) ∩ k̃s. L’espace V̄

′ = S/̟ES⋆ sur
Fq est de dimension h2 et est naturellement muni d’une forme orthogonale. On note G̃′

s

son groupe spécial orthogonal. L’espace V̄ ′′ = S⋆/S sur Fq est de dimension k(k + 1) et
est naturellement muni d’une forme symplectique, qui est la réduction de ̟Eq. On note
G̃′′
s son groupe symplectique. L’extension E/F étant ramifiée, on a l’égalité g̃s = gs et

on obtient la décomposition gs = g̃′s ⊕ g̃′′s et O = O′ × O′′, où O′ est paramétrée par la
partition (2h− 1, ..., 3, 1) et O′′ est paramétrée par la partition (2k, ..., 4, 2).

On pose η = h − k ∈ {0, 1}. Pour m = 1, ..., h, on pose dm = 4m − 1 − 2η et
on introduit un élément αm ∈ F̄× tel que αdmm = ̟E/2. On pose Em = E(αm) et
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Fm = F (α2
m). On vérifie que Em est la composée des deux extensions E et Fm de

F . On munit Em de la forme hermitienne qm (relative à l’extension E/F ) définie par
qm(v, v

′) = (−1)m 1
2dm

traceEm/E(v̄v
′), où v 7→ v̄ est la conjugaison galoisienne associée

à l’extension Em/Fm. On peut identifier convenablement (V, q) à la somme directe des
(Em, qm) de sorte que S s’identifie à la somme des p1−mEm

. L’identification est un peu
compliquée parce que les Em sont de dimension impaire sur E. De nouveau, on regroupe
les Em deux-à-deux. Pour m = 1, ..., h/2, posons n′′

m = 8m− 4 et n′
m = 8m− 2− 4η. On

décompose l’ensemble {1, ..., n} en une suite croissante d’intervalles

I ′1 ∪ ... ∪ I
′
h/2 ∪ I

′′
h/2 ∪ ... ∪ I

′′
1 ∪ J ′′

1 ∪ ... ∪ J ′′
h/2 ∪ J

′
h/2 ∪ ...J

′
1

de sorte que |I ′′m| = |J ′′
m| = n′′

m et |I ′m| = |J ′
m| = n′

m. On voit que l’on peut identifier
E2m−1 ⊕ E2m au sous-espace de V engendré par les ei pour i ∈ I ′m ∪ I ′′m ∪ J ′′

m ∪ J ′
m.

On précisera ci-dessous l’identification pour m = 1. On note XG l’élément de g(F ) qui
conserve chaque Em et y agit par multiplication par αm, sauf dans le cas où m = 1 et
η = 1. Dans ce cas, XG annule E1 = E.

Remarque. On fait cette exception pour que XG appartienne à g(F ), c’est-à-dire
soit de trace nulle.

Pour tout m, la multiplication par αm conserve p1−mEm
donc XG ∈ k̃s. On note N

la réduction de XG dans gs. On voit comme toujours que N ∈ O. On doit définir un
élément XH et prouver que N et XH ont les propriétés requises. Notre élément XH va
être somme de ses composantes sur chaque Em−1 ⊕Em. Avec nos identifications, Ad(ω)
agit trivialement sur E2m−1 ⊕ E2m dès que m ≥ 2. Donc les composantes de XG sur ces
espaces appartiennent à h(F ) et les réductions de ces composantes dans gs sont fixées
par Ad(ω)s. On impose XH = XG sur E2m−1⊕E2m. Il est clair que tout se passe bien sur
ces composantes et que, pour achever la preuve, il reste à considérer le facteur E1 ⊕E2.
On peut simplifier les notations en supposant que h = 2. On distingue les cas k = 2
(η = 0) et k = 1 (η = 1).

Supposons k = 2. On a n = 10. Introduisons les éléments suivants de E1 ⊕ E2 :

e′1 = α0
1 + α0

2, e
′
2 = α−1

2 , e′3 = α−2
2 , e′4 = −α−1

1 , e′5 = α−3
2 ,

e′6 = −α−4
2 , e′7 = α−2

1 , e′8 = α−5
2 , e′9 = α−6

2 , e′10 = ̟−1
E (−α0

1 + α0
2).

Comme en 4.3.6, α0
1 et α

0
2 désignent clairement les unités, l’une de E1, l’autre de E2. On

identifie E1⊕E2 à V par l’application qui envoie e′i sur ei pour tout i = 1, ..., 10, dont on
vérifie qu’elle est une isométrie. Notons E♭

1 le sous-E-espace de E1 engendré par α−1
1 et

α−2
1 . On voit que ω agit par l’identité sur E♭

1⊕E2 et par multiplication par −1 sur Eα0
1.

Cette action ne fixe par XG. Notons N la réduction de XG dans gs, que l’on décompose
en N = N ′ ⊕N ′′, avec N ′ ∈ g̃′s, N

′′ ∈ g̃′′s . On voit que ω se réduit en l’identité de V̄ ′′
s et

en l’automorphisme de V̄ ′
s qui agit par l’identité sur p−1

E2
/p2E2

et par multiplication par
−1 sur oE1/pE1. Or N ′ conserve ces deux sous-espaces donc N est fixé par Ad(ω)s. Cela
démontre que N appartient à r(Fq). Notons τ l’élément de G̃ qui agit par l’identité sur E2

et par multiplication par −1 sur E1. Il commute à XG. D’après la description ci-dessus
de ω, on a ωτ = τω et cet élément agit par l’identité sur Fα0

1 ⊕E2 et par multiplication
par −1 sur E♭

1. Autrement dit, ωτ multiplie les vecteurs e4 et e7 par −1 et fixe les autres
vecteurs de base. Donc ωτ ∈ T̃ (oF ). Par le théorème de Lang, on peut fixer t ∈ T̃ (oFnr)
tel que t−1FrH(t) = ωτ . Posons XH = Ad(t−1)(XG). Par le même calcul qu’en 4.3.6,
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on voit que FrH(X
H) = XH . Donc XH ∈ h(F ). Puisque XG et XH sont conjugués,

leurs classes de conjugaison stable se correspondent. L’assertion (ii) du lemme 4.3.5 pour

XG et le groupe G̃ est l’assertion 5.2(3) de [48]. Puisque t ∈ K P̃ ,nr
s , cette assertion pour

XG entrâıne la même assertion pour XH . Il reste à démontrer l’assertion (iii) du lemme
4.3.5. Notons NH la réduction de XH dans hs. Par définition, fG(XG) = fG(N) = 1,
fH(XH) = fH(NH) et fH(N) = −1 car le terme ǫ défini en 4.3.4 vaut −1. Notons t̄ la
réduction de t dans G̃s. On a NH = t̄−1Nt̄, d’où fH(NH) = ξ(z̄)fH(N) = −ξ(z̄), où ξ est
l’unique élément de Ξ et z̄ = FrH(t̄)t̄

−1. Décomposons z̄ en z̃′×z̄′′, où z̄′ ∈ G̃′
s et z̄

′′ ∈ G̃′′
s .

D’après la description ci-dessus de t−1FrH(t) = ωτ , z̄′ est l’élément neutre tandis que
z̄′′ a quatre valeurs propres égale à 1 et deux valeurs propres égales à −1. L’élément N ′′

appartient à l’orbite nilpotente paramétrée par la partition (4, 2). Son commutant dans
G̃′′
s est produit d’un groupe unipotent et d’un groupe isomorphe à (Z/2Z)2 engendré par

deux éléments z̄2, resp. z̄4, possédant pour valeurs propres 1 avec multiplicités 4, resp. 2,
et −1 avec multiplicités 2, resp. 4. On en déduit que z̄′′ est le produit de z̄2 par un élément
unipotent. Or ξ vaut −1 sur z̄2, donc ξ(z̄) = −1. On en déduit fH(XH) = 1 = fG(XG),
ce qui démontre le (iii) du lemme 4.3.5.

Supposons maintenant k = 1. On a n = 6. Introduisons les éléments suivants de
E1 ⊕E2 :

e′1 = α0
1 + α0

2, e
′
2 = α−1

2 , e′3 = α−2
2 , e′4 = α−3

2 , e′5 = α−4
2 , e′6 = ̟−1

E (−α0
1 + α0

2).

On identifie encore E1 ⊕ E2 à l’aide de cette base. Alors ω agit par l’identité sur E2 et
par multiplication par −1 sur E1. Donc XG est fixe par ω. On pose XH = XG. On a
XH ∈ h(F ). Cette fois, on a ǫ = 1. La preuve ci-dessus se trivialise et conduit au résultat
cherché. �

4.3.11 Isomorphismes canoniques d’espaces FCst(hSC(F )

Pour ce paragraphe, soit G un groupe réductif connexe défini sur F . On suppose
que G est adjoint, simple et quasi-déployé sur F . On fixe une paire de Borel épinglée
E = (B, T, (Eα)α∈∆) conservée par l’action galoisienne. SoitH ∈ Lnr,stF . On lui applique la
construction de 2.3.5. Le groupeG étant quasi-déployé, on a G∗ = G et cette construction
associe à H un F -Levi standardM de G qui est conjugué à H par un élément de G(F nr).
D’après le lemme 2.3.6, les espaces FCst(hSC(F )) et FC

st(mSC(F )) sont isomorphes. On
se propose de définir un isomorphisme canonique ιM,H : FCst(hSC(F )) → FCst(mSC(F )).

Puisque FCst(mSC(F )) 6= {0}, le groupeMSC est absolument quasi-simple, cf. 2.2.14(1).
Si M = T , les deux espaces FCst(hSC(F )) et FC

st(mSC(F )) s’identifient naturellement
à C et on définit ιM,H comme l’identité. SiM = G, on a H =M et on définit ιM,H comme
l’identité. Suposons M 6= T , M 6= G. Alors MAD vérifie l’hypothèse (1) de 4.1.1 imposée
au groupe G de ce paragraphe. Supposons que MAD n’est pas de type (An−1, ram). On
applique la construction de 4.1.5 en y remplaçant la paire (H,G) par (HAD,MAD) :
on définit ιH,M comme l’isomorphisme défini dans ce paragraphe. Supposons mainte-
nant que MAD soit du type (An−1, ram). La même construction vaut pourvu que nous
définissions un sous-ensemble canonique Φ ⊂ Isom′(HAD,MAD, F

nr). Par construction,
on peut fixer g ∈ G(F nr) tel que H = g−1Mg. L’automorphisme Ad(g) se descend en
un isomorphisme φ : HAD → MAD qui est défini sur F nr. L’automorphisme φFr(φ)−1

de MAD se déduit de l’élément gFr(g)−1 ∈ NormG(Fnr)(M). On a vu dans la preuve
du lemme 2.3.9 que l’action sur MAD d’un élément de NormG(Fnr)(M) était un auto-
morphisme intérieur. Donc φ appartient à Isom′(HAD,MAD, F

nr). On choisit pour Φ la
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classe Ad(MAD(F
nr))φ. Cela ne dépend pas du choix de g. En effet, on ne peut modifier

g qu’en le multipliant à gauche par un élément de NormG(Fnr)(M) et, comme ci-dessus,
cela ne change pas la classe Ad(MAD(F

nr))φ. Cela achève la construction.
Soit H ′ ∈ Lnr,stF , supposons que H et H ′ soient stablement conjugués. Le Levi M

est aussi celui associé à H ′. On a donc deux isomorphismes ιM,H : FCst(hSC(F )) →
FCst(mSC(F )) et ιM,H′ : FCst(h′SC(F )) → FCst(mSC(F )). On a aussi défini en 2.3.9 un
isomorphisme canonique ιH,H′ : FCst(h′SC(F )) → FCst(hSC(F )).

Remarque. Dans le cas où H = M , nous avons défini de façon différente deux
isomorphismes notés ιH,H′ . Le lemme suivant dit qu’ils sont égaux.

Lemme. On a l’égalité ιM,H′ = ιM,H ◦ ιH,H′.

Preuve. De nouveau, le lemme est clair si M = T ou M = G. Supposons M 6= T et
M 6= G. Fixons g ∈ G(F nr) tel que H ′ = g−1Hg et gFr(g)−1 ∈ H(F nr). Alors Ad(g)
définit un torseur intérieur ψ : H ′ → H et, par définition, on a ιH,H′ = transfertψ.
D’après les constructions, le lemme résulte du théorème 4.3.1, à condition que l’hypothèse
(1) de ce théorème soit vérifiée. Supposons que cette hypothèse (1) ne soit pas vérifiée.
C’est-à-dire que MAD est de type (Dn, ram) donc HAD et H ′

AD aussi. On a alors
(1) H et H ′ sont quasi-déployés.
Admettons provisoirement cette propriété. Puisque H et H ′ sont formes intérieures

l’un de l’autre, ils sont isomorphes. En fixant un tel isomorphisme, ιH,H′ est l’isomor-
phisme du transport de structure. C’est aussi l’isomorphisme construit en appliquant la
construction de 4.1.5 où l’on remplace (G,H) par (HAD, H

′
AD). Alors l’égalité de l’énoncé

est celle du lemme 4.3.2.
Il nous reste à prouver (1). D’après la description de 2.2.14, l’hypothèse que M est

de type (Dn, ram) implique que n est un carré impair, donc n ≥ 9, et que G est de type
(Dm, ram) avec m > n. Fixons un élément XH ∈ anrH (F ) entier et de réduction régulière.
Il est semi-simple. D’après [19] lemme 3.3, il existe un élément X∗ ∈ g(F ) stablement
conjugué à XH tel que son commutant H∗ soit quasi-déployé. D’après le lemme 2.3.4, la
structure galoisienne de H est associée à un élément de H1(F,H∗

sc), où H
∗
sc est l’image

réciproque de H∗ dans GSC. Pour prouver que H lui-même est quasi-déployé, il suffit de
prouver que l’application naturelle de H1(F,H∗

sc) dans H
1(F,H∗

AD) est nulle. Introdui-
sons le groupe ĜAD dual de GSC. Le groupe dual deMsc s’identifie à un Levi M̂ad de ĜAD.
Le groupeH∗

sc est isomorphe àMsc sur F
nr. Son dual Ĥ∗

ad s’identifie à M̂
∗
ad, muni d’une ac-

tion galoisienne tordue, mais les deux actions cöıncident sur IF . D’après [20] théorème 1.2,
on a des isomorphismes H1(F,H∗

sc) ≃ π0(Z(Ĥ
∗
ad)

ΓF )∨ et H1(F,H∗
AD) ≃ (Z(Ĥ∗

SC)
ΓF )∨.

Il suffit de prouver dualement que l’application Z(Ĥ∗
SC)

ΓF → π0(Z(Ĥ
∗
ad)

ΓF ) est nulle.
Il suffit encore de prouver que l’image dans ĜAD de Z(Ĥ∗

SC)
IF = Z(M̂SC)

IF est tri-
viale. On fixe une paire de Borel de ĜAD conservée par l’action galoisienne et on note
{α̂i; i = 1, ..., m} l’ensemble de racines simples. On peut supposer que M̂ad est le groupe
standard correspondant à l’ensemble de racines {α̂i; i = m − n + 1, ..., m}. Il y a un
élément de IF dont l’action sur l’ensemble de racines simples est l’automorphisme qui
échange α̂m−1 et α̂m. On voit alors que Z(M̂SC)

IF est réduit à {1, ˇ̂αm−1(−1)ˇ̂αm(−1)} (en
notant ˇ̂αi la coracine associée à la racine α̂i). Mais cet ensemble est central dans ĜSC

donc s’envoie sur {1} dans ĜAD. Cela achève la démonstration de (1) et du lemme. �
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4.4 Comparaison avec la construction de Lusztig

4.4.1 La situation

Soit G un groupe réductif connexe G défini sur F nr, soit M un F nr-Levi de G, soit
sM un sommet de ImmFnr(MAD) et soit E un élément de FCsM . On impose

(1) MSC est absolument quasi-simple ; sM ∈ Snr,st(M), E ∈ FCst
sM

.
Remarque(2) Supposons queM n’est pas un tore. Décomposons GAD en produit de

composantes simples sur F̄ . L’hypothèse que MSC est absolument quasi-simple implique
qu’il existe une unique composante simple G′ de GAD telle que Mad soit le produit d’un
Levi M ′ de G′ et de sous-tores maximaux des autres composantes. L’unicité de la com-
posante G′ implique que celle-ci est définie sur F nr. Le produit des autres composantes
est donc lui-aussi défini sur F nr. Cette construction nous permettra souvent de nous
ramener au cas où G lui-même est absolument quasi-simple.

On pose O = OE et on fixe un élément N ∈ O.
Fixons une paire de Borel épinglée E = (B, T, (Eα)α∈∆) de G conservée par l’action de

IF , telle que T ⊂ M et que sM appartienne à l’appartement de ImmFnr(MAD) associé
à T nr. Rappelons que W IF (M) = NormW IF (M)/WM,IF ≃ NormG(Fnr)(M)/M(F nr).
Notons Σ(G,M)nr l’ensemble des racines de AnrM dans g et Σind(G,M)nr le sous-ensemble
des racines indivisibles. Montrons que

(3) l’ensemble Σind(G,M)nr est un système de racines, qui est irréductible si GSC est
absolument quasi-simple ; le groupe W IF (M) est le groupe de Weyl de ce système.

L’ensemble des sous-groupes paraboliques de G, définis sur F nr et de composantes de
Levi M , forme une seule classe de conjugaison par le groupe W IF . En effet, la remarque
(2) nous ramène aux deux cas : soit M est un tore, auquel cas cette propriété est bien
connue ; soit GSC est absolument quasi-simple, auquel cas elle résulte du (ii) de la propo-
sition 2.2.13 et de l’hypothèse FCst

sM
6= ∅. L’assertion (3) résulte de cette propriété, cf. [7]

théorème 10.4.2 et proposition 10.10.2. Supposons que GSC est absolument quasi-simple.
Si M = G ou si M = T , le système Σind(G,M)nr est clairement irréductible. Si M 6= G
et M 6= T , on a décrit en 2.2.14 les différents M possibles. La structure du système
de racines Σind(G,M)nr est décrite par la proposition 10.10.3 de [7]. On vérifie cas par
cas que Σind(G,M)nr est irréductible (le cas des groupes exceptionnels est traité dans
différentes tables, cf. [7] p. 479 à 484). Cela démontre (3).

Pour n ∈ NormG(Fnr)(M), Ad(n) se restreint en un automorphisme de M qui se
descend en un automorphisme Ad(n)MAD

de MAD, lequel agit sur ImmFnr(MAD). On
note NormG(Fnr)(M, sM) le sous-groupe des n tels que cet automorphisme fixe sM . On
note

b : NormG(Fnr)(M, sM) →W IF (M)

l’homomorphisme naturel. Montrons que
(4) l’homomorphisme b se quotiente en un isomorphisme b : NormG(Fnr)(M, sM)/KM,†,nr

sM

sur W IF (M).
Le seul point qui mérite démonstration est la surjectivité. La remarque (2) nous

ramène encore au cas où GSC est absolument quasi-simple. Si M = G, on a W IF (M) =
{1} et l’assertion est triviale. SupposonsM 6= G. Soit n ∈ NormG(Fnr)(M). Posons s′M =
Ad(n)AD(sM). On peut fixer une extension finie non ramifiée F ′ de F de degré n telle
que sM et s′M soient deux sommets de ImmF ′(MAD) tels que FC

st(mSC,sM (Fqn)) 6= 0 et
FCst(mSC,s′M

(Fqn)) 6= 0. D’après le lemme 2.2.10, il existem ∈M(F ′) tel quems′M = sM .

155



Alors mn appartient à NormG(Fnr)(M, sM) et a même image que n dans W IF (M). Cela
prouve (4).

Pour un élément n ∈ NormG(Fnr)(M, sM), Ad(n)MAD
se descend en un automor-

phisme Ad(n)MAD,sM de MsM . On note NormG(Fnr)(M, sM , N) le sous-groupe des n ∈

NormG(Fnr)(M, sM) tels que Ad(n)MAD ,sM fixe N . Remarquons qu’en notant KM,†,nr
sM ,N le

sous-groupe des k ∈ KM,†,nr
sM

tels que Ad(k)MAD,sM fixe N , on a l’égalité

NormG(Fnr)(M, sM)/KM,†,nr
sM

= NormG(Fnr)(M, sM , N)/KM,†,nr
sM ,N : cela résulte du fait que,

pour tout élément n ∈ NormG(Fnr(M, sM), l’automorphisme Ad(n)MAD ,sM conserve O.

Alors b s’identifie à un isomorphisme NormG(Fnr)(M, sM , N)/KM,†,nr
sM ,N → W IF (M).

L’application n 7→ Ad(n)MAD
est un homomorphisme de NormG(Fnr)(M, sM) dans

AutsM (MAD, F
nr). Comme on l’a vu en 2.3.9, son image est contenue dans le sous-

groupe Aut′sM (MAD, F
nr) défini en 4.1.3 (le raisonnement de 2.3.9 supposait G abso-

lument quasi-simple ; on se ramène aisément à ce cas à l’aide de la remarque (2)). Le
groupe NormG(Fnr)(M, sM , N) est l’image réciproque de Aut′sM ,N(MAD, F

nr). On note

a : NormG(Fnr)(M, sM , N) → Aut′sM ,N(MAD, F
nr)

l’homomorphisme n 7→ Ad(n)MAD
.

Soit x ∈ ImmG
Fnr(Mad) tel que pM(x) = sM . Pour n ∈ K0,nr

x ∩ NormG(Fnr)(M, sM),
la réduction n̄ ∈ Gx appartient à NormGx(MsM ). On note

cx : K
0,nr
x ∩NormG(Fnr)(M, sM) → NormGx(MsM )

cet homomorphisme de réduction. Il envoie K0,nr
x ∩NormG(Fnr)(M, sM , N) dans

NormGx(MsM , N). Remarquons que x appartient à l’appartement de ImmFnr(GAD) as-
socié à T nr. Le tore T nr définit par réduction un sous-tore maximal Tx de Gx. On note

Wx le groupe de Weyl de Gx relatif à Tx, W
MsM
x le sous-groupe de Weyl de MsM et

Wx(MsM ) = Wx/W
MsM
x . On a Wx(MsM ) ≃ NormGx(MsM )/MsM . L’homomorphisme cx

se quotiente en un homomorphisme

cx : (K
0,nr
x ∩NormG(Fnr)(M, sM))/KM,0,nr

sM
→ NormGx(MsM )/MsM ≃Wx(MsM ).

Montrons que
(5) cx est surjectif et cx est un isomorphisme.
L’image réciproque de MsM dans K0,nr

x est KM,0,nr
sM

K+,nr
x . Pour démontrer l’injec-

tivité de cx, il suffit de prouver que KM,0,nr
sM

K+,nr
x ∩ NormG(Fnr)(M, sM) = KM,0,nr

sM
, ou

encore queK+,nr
x ∩NormG(Fnr)(M, sM) = KM,+,nr

sM
. Soit k ∈ K+,nr

x ∩NormG(Fnr)(M, sM).
Puisque W IF (M) est fini d’ordre premier à p, il existe un entier c ≥ 1 premier à p tel
que b(kc) = 1. D’après (4), kc appartient à KM,†,nr

sM
. Puisque k ∈ K+,nr

x par hypothèse,
on a kc ∈ K+,nr

x ∩M(F nr) = KM,+,nr
sM

. Puisque k est topologiquement nilpotent et que
c est premier à p, k appartient à l’adhérence du sous-groupe engendré par kc, donc
k ∈ KM,+,nr

sM
. Cela démontre l’injectivité de cx. Pour démontrer sa surjectivité, il suffit

de prouver que tout élément k̄ ∈ NormGx(Tx) ∩ NormGx(MsM ) appartient à l’image
de cx. Un tel élément se relève en un élément k ∈ NormG(Fnr)(T ) ∩K

0,nr
x . Puisque sM

est un sommet de ImmFnr(MAD), le plus grand tore central de MsM est le tore AnrM,x

déduit par réduction de AnrM . Puisque Ad(k̄) conserve MsM , il conserve ce tore AnrM,x donc
Ad(k) conserve AnrM et conserve son commutant M . Donc k ∈ NormG(Fnr)(M). Puisque
k ∈ K0,nr

x fixe x, il fixe aussi sM = pM(x), donc k ∈ NormG(Fnr)(M, sM). Cela prouve la
surjectivité de cx. La surjectivité de cx s’en déduit. Cela prouve (5).
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De nouveau, on a

(K0,nr
x ∩NormG(Fnr)(M, sM))/KM,0,nr

sM
= (K0,nr

x ∩NormG(Fnr)(M, sM , N))/KM,0,nr
sM ,N

et cx s’identifie à un isomorphisme de ce dernier groupe sur Wx(MsM ).
De (4) et (5) se déduit un plongement jW,Wx : Wx(MsM ) → W IF (M), composé des

homomorphismes injectifs

(6) Wx(MsM )
c−1
x→ (K0,nr

x ∩NormG(Fnr)(M, sM))/KM,0,nr
sM

→

NormG(Fnr)(M, sM)/KM,†,nr
sM

b
→W IF (M).

4.4.2 Comparaison des familles (ǫN )N∈O et (ǫ♭N )N∈O

On conserve la situation du paragraphe précédent. L’hypothèse 4.4.1(1) implique que
MAD n’est pas de type (An−1, nr). On impose de plus que

(1) MAD n’est pas des types (D4, 3− ram), (E6, ram), E8, F4, G2.
Remarquons que, si G est absolument quasi-simple et si M est un Levi propre de G,

cette condition est vérifiée.
Les constructions de la sous-section 4.2 définissent un caractère ǫN deAut′sM ,N(MAD, F

nr).

Soit x ∈ ImmG
Fnr(Mad) tel que pM(x) = sM . L’hypothèse E ∈ FCst

sM
de 4.4.1(1)

implique que la représentation ξN associée au faisceau E est un caractère. En 2.2.3, on a
défini à la suite de Lusztig un homomorphisme ǫ♭N : NormGx(MsM , N) → C× que nous
notons plus précisément ǫ♭x,N . Soit µ un caractère de W IF (M) dans C×. Introduisons la
condition

C(x, µ) : on a l’égalité ǫ♭x,N ◦ cx(n) = µ ◦ b(n)ǫN ◦ a(n) pour tout n ∈ K0,nr
x ∩

NormG(Fnr)(M, sM , N).

Théorème. (i) Il existe un unique caractère µ : W IF (M) → C× de sorte que, pour tout
sommet s ∈ ImmG

Fnr(Mad) tel que pM(s) = sM , la condition C(s, µ) soit vérifiée.
(ii) Pour ce caractère µ, la condition C(x, µ) est vérifiée pour tout élément x ∈

ImmG
Fnr(Mad) tel que pM(x) = sM .

(iii) Ce caractère est indépendant de N ∈ O.

Prouvons tout de suite l’assertion (iii). Soit N ′ ∈ O. Soit x ∈ ImmG
Fnr(Mad) tel

que pM(x) = sM . En remplaçant N par N ′ dans l’assertion C(x, µ), on obtient une
nouvelle assertion C ′(x, µ). Il suffit de prouver que ces deux assertions sont équivalentes.
Fixons m̄ ∈ MsM tel que N ′ = m̄−1Nm̄. On relève m̄ en un élément m ∈ KM,0,nr

sM
.

On a NormG(Fnr)(M, sM , N
′) = m−1NormG(Fnr)(M, sM , N)m. On note a′, b′ et c′x les

applications analogues à a, b et cx quand on remplace N par N ′. Soit n ∈ K0,nr
x ∩

NormG(Fnr)(M, sM , N). Posons n′ = m−1nm. Il résulte de l’hypothèse Hyp(3, N,N ′) de

4.1.3 que ǫN ′ ◦ a′(n′) = ǫN ◦ a(n). Il résulte de 2.2.3(4) que ǫx,♭N ′ ◦ c′x(n
′) = ǫ♭x,N ◦ cx(n).

Enfin, on a b′(n′) = b(n). L’égalité ǫ♭x,N ◦ cx(n) = µ ◦ b(n)ǫN ◦ a(n) équivaut donc à

ǫ♭x,N ′ ◦ c′x(n
′) = µ ◦ b′(n′)ǫN ′ ◦ a′(n′). D’où l’indépendance du choix de N .

Cela nous permettra dans la suite de choisir convenablement l’élément N .
Considérons le cas où M = T . On Aut′sM ,N(MAD, F

nr) = {1} et ǫN = 1. Grâce à

2.2.3(9), on a aussi ǫ♭x,N = 1 pour tout x ∈ ImmG
Fnr(Mad). Alors C(x, µ) est vérifiée

pour µ = 1 pour tout x ∈ ImmG
Fnr(Mad) tel que pM(x) = sM . On a W IF (M) = W IF

et ImmG
Fnr(Mad) est l’appartement associé à T nr dans ImmFnr(GAD). Pour un sommet
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spécial s de cet appartement, l’homomorphisme jW,Wx de 4.4.1(6) est bijectif. Donc la res-
triction de b àK0,nr

s ∩NormG(Fnr)(M, sM , N) est surjective. La relation C(s, µ) détermine
le caractère µ donc seul µ = 1 convient. Cela prouve les deux premières assertions du
théorème.

On suppose désormais M 6= T . D’après l’hypothèse sur E , ce faisceau est en fait
un MAD,sM -faisceau, a fortiori un Mad,sM -faisceau. Toutes les définitions conservent un
sens en remplaçant la paire (G,M) par (GAD,Mad). Nos applications pour (G,M) se
déduisent par image réciproque des mêmes applications pour (GAD,Mad). Dans le cas de
l’application ǫ♭N , c’est l’assertion 2.2.3(8). On voit que le théorème pour le couple (G,M)
se déduit du même théorème pour (GAD,Mad). On peut donc supposer que G est adjoint.

Dans le paragraphe suivant, nous démontrerons l’assertion suivante :
(2) supposons que le (i) du théorème ci-dessus soit vérifié dans le cas particulier où

G est adjoint et absolument simple et oùM est un F nr-Levi propre maximal de G ; alors
le théorème est vérifié en général.

Dans les paragraphes 4.4.4 à 4.4.13, nous démontrerons cas par cas le (i) du théorème
dans le cas particulier de (2).

4.4.3 Preuve de l’assertion 4.4.2(2)

On suppose G adjoint. On va d’abord prouver deux assertions préliminaires.
(1) le théorème est vérifié si G =M .
On a W IF (M) = {1} et il y a un unique x ∈ ImmG

Fnr(Mad) tel que pM(x) = sM , à
savoir x = sM . Le théorème équivaut à l’assertion : on a l’égalité ǫsM ,N ◦csM (k) = ǫN ◦a(k)
pour tout k ∈ K0,nr

sM ,N . Mais il résulte de la condition Hyp(1, N) de 4.1.3 et de 2.2.3(5)

que ces deux termes valent ξN(k̄). D’où (1).
Supposons que G n’est pas absolument simple. La remarque (2) de 4.4.1 entrâıne que

l’on a une décomposition G = G′ ×G′′ définie sur F nr et une décomposition compatible
M = M ′ × T ′′ de sorte que T ′′ soit un sous-tore maximal de G′′. On a MAD = M ′

AD et
le couple (G′,M ′) vérifie les hypothèses de 4.4.2. Montrons que

(2) si le théorème 4.4.2 est vérifié pour le couple (G′,M ′), il l’est pour le couple
(G,M).

Tous nos objets et toutes nos applications se décomposent selon la décomposition
G = G′ × G′′. Il est à peu près immédiat que la validité du théorème pour (G,M) est
équivalente à sa validité pour les deux couples (G′,M ′) et (G′′, T ′′). Mais on a vu dans
le paragraphe précédent qu’il l’est pour le couple (G′′, T ′′). D’où (2).

L’assertion (2) nous autorise à supposer G absolument simple. On suppose pour la
suite du paragraphe que

(3) l’assertion (i) du théorème 4.4.2 est vérifiée dans le cas particulier où M est un
F nr-Levi propre maximal de G.

Soit L un F nr-Levi de G contenant M . On applique les définitions de 4.4.1 en rem-
plaçant le couple (G,M) par (L,M) et on affecte les objets d’exposants L. Les applica-
tions aL, bL et, pour un élément x ∈ ImmL

Fnr(Mad) tel que pM(x) = sM , l’application cL,
sont les restrictions, en un sens facile à préciser, des applications a, b et c. On va prouver

(4) supposons que M est un F nr-Levi propre maximal de L ; alors l’assertion (i) du
théorème 4.4.2 est vérifiée pour le couple (L,M).

Comme on l’a dit à la fin du paragraphe précédent, on peut aussi bien remplacer
(L,M) par (LAD,Mad) où ici, Mad est l’image de M dans LAD. Si LAD est absolument
simple, la conclusion de (4) résulte de l’hypothèse (3). Supposons que LAD n’est pas
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absolument simple. La remarque (2) de 4.4.1 entrâıne que l’on a une décomposition
LAD = L′×L′′ définie sur F nr et une décomposition compatible Mad =M ′×T ′′ de sorte
que T ′′ soit un sous-tore maximal de R. PuisqueMad est un F

nr-Levi propre maximal, on
a forcément M ′ = L′. D’après (1), le théorème 4.4.2 est vérifiée pour le couple (L′,M ′).
D’après (2), il l’est pour le couple (L,M). D’où (4).

Puisqu’on suppose que G est absolument simple, le système de racines Σind(G,M)nr

est irréductible, cf. 4.4.1(3). Soit α ∈ Σind(G,M)nr. Notons Lα le F nr-Levi de G tel que
lα soit la somme de m et des espaces radiciels pour l’action de AnrM associés aux multiples
entiers positifs ou négatifs de α. Le groupe M est un F nr-Levi propre et maximal de
Lα. Les deux sous-groupes paraboliques définis sur F nr de Lα de composante de Levi
M sont conjugués d’après le (ii) de la proposition 2.2.13. Donc le groupe WLα,IF a
deux éléments. On note wα l’élément non trivial de ce groupe. C’est la symétrie simple
de W IF (M) associée à α. L’assertion (i) du théorème 4.4.2 est connue pour le couple
(Lα,M) d’après (4) et cette assertion nous fournit un caractère µLα de WLα,IF (M). Ce
caractère est déterminé par le signe µLα(wα) ∈ {±1}. Montrons que

(5) soient α, α′ ∈ Σind(G,M)nr deux racines de même longueur ; alors µLα(wα) =
µLα′ (wα′).

En effet, les hypothèses impliquent qu’il existe un élément w ∈ W IF (M) tel que
w(α) = α′. Un tel w peut se représenter par un élément n ∈ NormG(Fnr)(M) et même par
un élément n ∈ NormG(Fnr)(M, sM , N) d’après un raisonnement déjà fait. L’application
Ad(n) est alors un isomorphisme de Lα sur Lα′ qui conserve M , sM et N . L’assertion
s’en déduit par simple transport de structure.

Montrons que
(6) il existe un unique caractère µ de W IF (M) tel que µ(wα) = µLα(wα) pour tout

α ∈ Σind(G,M)nr.
Fixons une base ∆(G,M)nr de Σind(G,M)nr. Le groupeW IF (M) est engendré par les

wα pour α ∈ ∆(G,M)nr et on connâıt les relations entre ces éléments. Outre les égalités
w2
α = 1, il y a des relations (wαwα′)m(α,α′) = 1 pour α, α′ ∈ ∆(G,M)nr. Le terme m(α, α′)

n’est impair que si α et α′ ont même longueur. L’assertion (5) implique que les égalités
(µLα(wα)µ

Lα′ (wα′))m(α,α′) = 1 sont vérifiées. Il y a donc un unique caractère µ deW IF (M)
tel que µ(wα) = µLα(wα) pour tout α ∈ ∆(G,M)nr. Pour α ∈ Σind(G,M)nr, il existe
v ∈ W IF (M) tel que v(α) ∈ ∆(G,M)nr. Posons α′ = v(α). On a wα′ = vwαv

−1, donc
µ(wα) = µ(wα′) = µLα′ (wα′). Mais α et α′ vérifient l’hypothèse de (5), donc µLα′ (wα′) =
µLα(wα) puis µ(wα) = µLα(wα). Alors le caractère µ vérifie les conditions requises. Son
unicité est évidente. Cela prouve (6).

On va prouver que ce caractère µ vérifie la condition (i) du théorème 4.4.2. Soit s
un sommet de ImmG

Fnr(Mad) tel que pM(s) = sM . Notons Σind(Gs,MsM ) l’ensemble des
racines indivisibles de Z(MsM )0 dans gs. En utilisant 2.2.3(1), la même preuve qu’en
4.4.1(3) montre que Σind(Gs,MsM ) est un système de racines et que Ws(MsM ) en est
son groupe de Weyl. Par les constructions de 2.1.6, Σind(Gs,MsM ) s’identifie à un sous-
ensemble de Σ(G,M)nr, mais pas forcément de Σind(G,M)nr. A tout α′ ∈ Σind(Gs,MsM )
est associé un Levi Rα′

s de Gs contenant MsM et tel que MsM soit un Levi propre et
maximal de Rα′

s . On déduit de Rα′

s un F nr-Levi de G : le plus grand sous-tore central
dans Rα′

s se relève en un sous-tore de T nr dont le Levi cherché est le commutant dans
G. En fait, identifions α′ à un élément de Σ(G,M)nr et notons α l’unique élément de
Σind(G,M)nr dont α′ soit un multiple entier strictement positif. Alors ce Levi est Lα.
On a Rα′

s = Lα,s. Le point s appartient à ImmG
Fnr(Lα,ad) et se projette en un point

sL ∈ ImmFnr(Lα,AD). En fait, sL est un sommet de cet immeuble, cf. 2.1.6(3). On a
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sL ∈ Imm
Lα,AD

Fnr (Mad) (où ici, Mad est l’image de M dans Lα,AD) et pLα(sL) = sM . On
obtient un diagramme commutatif

NormLα,sL
(MsM , N) → NormGs(MsM , N)

↑ cLα ↑ c
KLα,0,nr
s ∩ → K0,nr

s ∩
NormLα(Fnr)(M, sM , N) NormG(Fnr)(M, sM , N)

ց aLα ւ a
↓ bLα Aut′sM ,N(MAD, F

nr) ↓ b

WLα,IF (M) → W IF (M)

Il résulte de 2.2.3(6) que la restriction de ǫ♭s,N à NormLα,sL
(MsM , N) est égale à

l’application ǫLα,♭
sL,N

. Par construction, µ cöıncide avec µLα sur WLα,IF (M). En appliquant
l’assertion (i) du théorème 4.4.2 pour le couple (Lα,M), on obtient l’égalité

(7) ǫ♭s,N ◦ c(n) = µ ◦ b(n)ǫN ◦ a(n) pour tout n ∈ KLα,0,nr
s ∩NormLα(Fnr)(M, sM , N).

Toutes les applications intervenant ci-dessus sont des homomorphismes. L’égalité de
(7) est donc vérifiée pour n appartenant au groupe Ξ engendré par les sous-groupes
KLα,0,nr
s ∩ NormLα(Fnr)(M, sM , N) quand α′ décrit Σind(Gs,MsM ). Ce groupe Ξ est un

sous-groupe de K0,nr
s ∩ NormG(Fnr)(M, sM , N). Il contient KM,0,nr

sM ,N car ce groupe est

contenu dans chaque KLα,0,nr
s ∩ NormLα(Fnr)(M, sM , N). Par l’homomorphisme cs, il se

projette surjectivement sur Ws(MsM ) puisque ce dernier groupe est le groupe de Weyl
de Σind(Gs,MsM ). Alors 4.4.1(4) implique que Ξ est égal àK0,nr

s ∩NormG(Fnr)(M, sM , N)
tout entier. Donc ǫ♭s,N◦c(n) = µ◦b(n)ǫN◦a(n) pour tout n ∈ K0,nr

s ∩NormG(Fnr)(M, sM , N).
C’est-à-dire que µ vérifie la condition du (i) du théorème 4.4.2.

L’unicité de ce caractère µ est facile. En faisant varier les termes s et α′ dans la
construction ci-dessus, on voit que l’on obtient tout les couples (α, sL) possibles. La
commutativité du diagramme ci-dessus entrâıne donc que, pour tout α ∈ Σind(G,M)nr,
µ cöıncide forcément avec µLα sur wα. Cela démontre le (i) du théorème 4.4.2.

Démontrons l’assertion (ii). Soit x ∈ ImmG
Fnr(Mad) tel que pM(x) = sM . Notons F la

facette de ImmFnr(GAD) à laquelle appartient x et fixons un sommet s dans l’adhérence
de F . Puisque p−1

M (sM) est union fermée de facettes, on a pM(s) = sM . Le groupe Gx

s’identifie à un Levi de Gs. Il résulte de 2.2.3 (6) que ǫ♭x,N est la restriction de ǫ♭s,N à
NormGx(MsM , N). L’homomorphisme cx est le composé de cs et de l’inclusion naturelle
K0,nr
x ∩NormG(Fnr)(M, sM , N) → K0,nr

s ∩NormG(Fnr)(M, sM , N). Alors l’égalité requise
ǫ♭x,N ◦cx(n) = µ◦b(n)ǫN ◦a(n) résulte de l’égalité analogue ǫ♭s,N ◦cs(n) = µ◦b(n)ǫN ◦a(n).
Cela démontre le (ii) du théorème 4.4.2.

Le (iii) a déjà été démontré en 4.4.2. Cela achève la preuve du théorème 4.4.2 sous
l’hypothèse (3).

4.4.4 Le lemme clé

On conserve la situation de 4.4.2 et on suppose que G est adjoint et absolument
simple et que M est un F nr-Levi propre et maximal de G. D’après la description de
2.2.14, les cas possibles sont les suivants (on n’a indiqué qu’une partie des conditions) :

G est de type (An−1, ram), M est de type (An−3, ram) avec n ≥ 5 ;
G est de type Bn, M est de type Bn−1 avec n ≥ 3 ;
G est de type Cn, M est de type Cn−1 avec n ≥ 3 et n est impair ;
G est de type (Dn, nr), M est de type Dn−1 avec n ≥ 5 et n est impair ;
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G est de type (Dn, ram), M est de type Dn−1 avec n ≥ 10 et n est pair ;
G est de type (E6, ram), M est de type (A5, ram) ;
G est de type E7, M est de type E6 ;
G est de type E8, M est de type E7.
On a déjà fixé une paire de Borel épinglée E de G et on construit comme en 2.1.9

un épinglage affine (T nr, (Eβ)β∈∆nr
a
) défini sur F nr. On en déduit les objets habituels

Cnr etc... En 2.2.16, on a associé au couple (M, sM) un sous-ensemble Λ ⊂ ∆nr
a . Son

complémentaire a deux éléments. On veut démontrer l’assertion (i) du théorème 4.4.2.
La relation C(s, µ) est clairement conservée par conjugaison par G(F nr) du triplet
(s,M, sM). D’après la proposition 2.2.16, on peut donc supposer queM =MΛ et sM = sΛ
et que s est le sommet sβ associé à l’une des deux racines β de ∆nr

a − Λ. Le groupe
W IF (M) est réduit à deux éléments. On note {1, sgn} son groupe de caractères. Le
groupe Ws(MsM ) a aussi deux éléments et l’homomorphisme jWs,W est bijectif. Mon-
trons que

(1) il existe un unique caractère µβ : W IF (M) → C× de sorte que l’assertion C(s, µβ)
soit vérifiée.

Fixons un élément n ∈ K0,nr
s ∩ NormG(Fnr)(M, sM , N) tel que cs(n) soit l’élément

non trivial de Ws(MsM ). Le groupe K0,nr
s ∩ NormG(Fnr)(M, sM , N) est engendré par n

et KM,0,nr
sM ,N . Pour k ∈ KM,0,nr

sM ,N , on a b(k) = 1. D’après 2.2.3 (5) et la condition Hyp(1, N)

de 4.1.3, on a ǫ♭s,N ◦ cs(k) = ξN(k̄) = ǫN ◦ a(k). On a n2 ∈ KM,0,nr
sM ,N donc ǫ♭s,N ◦ cs(n2) =

ǫN ◦a(n2). Puisque ǫ♭s,N ◦cs et ǫN ◦a sont des homomorphismes, il existe un signe ν ∈ {±1}

tel que ǫ♭s,N ◦cs(n) = νǫN ◦a(n). On définit µβ comme le caractère qui vaut ν sur l’unique
élément non trivial de W IF (M). Alors la conclusion de (1) est vérifiée et il est clair que
ce caractère µβ est uniquement déterminé. Cela prouve (1).

L’assertion (i) du théorème 4.4.2 équivaut à l’énoncé suivant.

Lemme. On a l’égalité µβ = µβ′ pour les deux éléments β, β ′ ∈ ∆nr
a − Λ.

Commençons par traiter les cas les plus simples. On suppose que G est de type Cn ou
(Dn, nr) ou (Dn, ram) ou E7. Alors l’ensemble ∆nr

a −Λ est respectivement {α(n−1)/2, α(n+1)/2},
{α(n−1)/2, α(n+1)/2}, {βn/2−1, βn/2}, {α3, α5}. On voit qu’il existe un élément g ∈ Ωnr qui
échange les deux sommets de ∆nr

a − Λ. Alors Ad(g) est un automorphisme de G qui
conserve M = MΛ, sM = sΛ, le faisceau E ainsi qu’on l’a dit plusieurs fois, mais qui
échange les deux éléments β et β ′ de ∆nr

a − Λ. En multipliant g par un élément conve-
nable de KM,0,nr

sM
, on peut supposer que Ad(g)sM conserve N . On a alors l’égalité µβ = µβ′

par simple transport de structure, ce qui démontre le lemme dans ces cas.
Dans les sections suivantes, on démontre le lemme dans les cas restants. On a besoin

de quelques préparatifs. On a fixé un épinglage affine Ea de G. On doit en fixer un de
MAD. On a T ⊂ M donc l’appartement associé à T nr dans ImmFnr(G) est contenu
dans ImmG

Fnr(Mad). L’ensemble pM(Cnr) est contenu dans une unique alcôve CM,nr de
ImmFnr(MAD). Notons T

M = T/Z(M). Alors de TM,nr et de CM,nr se déduit un en-
semble de racines affines ∆M,nr

a . On connâıt l’ensemble S(C̄M,nr) des sommets adhérents
à CM,nr : il est égal à {sM} ∪ {pM(sβ); β ∈ Λ}. Autrement dit, ∆M,nr

a s’identifie à la
réunion de Λ et de l’ensemble réduit à la racine associée au sommet sM , que l’on note
βsM . Remarquons que, en numérotant les éléments de ces ensembles de racines affines
comme dans [6], le numéro d’un élément de Λ n’est en général pas le même selon que
l’on le considère comme un élément de ∆nr

a ou de ∆M,nr
a . On a déjà fixé un élément

Eβ pour β ∈ Λ, qui appartient à m. On peut choisir un élément EβsM de sorte que
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(TM,nr, (Eβ)β∈∆M,nr
a

) soit un épinglage affine pour MAD. Rappelons que l’on a la relation

∑

β∈∆M,nr
a

d(β)β = 0

de 2.1.9 (1). Cela détermine la racine

(2) βsM = −
∑

β∈Λ

d(β)d(βsM )−1β.

4.4.5 Preuve du lemme 4.4.4 dans le cas (An−1, ram) avec n impair

On suppose que G est de type An−1 avec n impair et n ≥ 5 et que M est de type
An−3. On suppose que G n’est pas déployé sur F nr mais l’est sur l’extension quadratique
ramifiée E de F nr. L’hypothèse (1) de 4.4.1 entrâıne que n − 2 = h2 + k(k + 1) avec
h, k ∈ N et h = k ou h = k + 1. Remarquons que l’imparité de n entrâıne celle de h. Le
groupe G est le groupe adjoint d’un groupe unitaire que l’on note G̃.

On fixe une uniformisante ̟E de E telle que ̟2
E ∈ F nr,×. On introduit un espace V

sur E de dimension n muni d’une base (ei)i=1,...,n et d’une forme hermitienne q (relative-
ment à l’extension E/F nr) telle que q(ei, en+1−i) = (−1)i pour i = 1, ..., n et q(ei, ej) = 0
pour i+j 6= n+1. Grâce à cette base, on identifie GL(V ⊗E F̄ ) à GL(n, F̄ ). On introduit
l’épinglage de GL(n, F̄ ) que l’on note ici Ẽ = (B̃, T̃ , (Eαi

)i=1,...,n−1) et l’automorphisme
θ définis au début du paragraphe 4.3.6. En notant σ 7→ σGL(n) l’action naturelle de ΓF
sur GL(n, F̄ ), on vérifie que le groupe unitaire G̃ de V s’identifie à GL(n, F̄ ) muni de
l’action σ 7→ σG telle que σG = σGL(n) si σ ∈ ΓE et σG = θ ◦ σGL(n) si σ ∈ ΓFnr − ΓE .

On construit avec ces données un épinglage affine Ẽa = (T̃ nr, (Eα)α∈∆nr
a
) de G̃ que nous

n’avons pas besoin de préciser. Rappelons que ∆nr
a = {β0, β1,n−1, ..., β(n−1)/2,(n+1)/2}. On

déduit de cet épinglage affine un tel épinglage Ea = (T nr, (Eβ)β∈∆nr
a
) où T est l’image de

T̃ dans G = G̃AD. Remarquons que g̃(F nr) ⊂ gl(n,E) et que g(F nr) est le sous-espace
des éléments de trace nulle dans g̃(F nr).

L’ensemble ∆nr
a − Λ est égal à {βk(k+1)/2,n−k(k+1)/2, βk(k+1)/2+1,n−1−k(k+1)/2}. On pose

β− = βk(k+1)/2,n−k(k+1)/2 et β+ = βk(k+1)/2+1,n−1−k(k+1)/2 et on note s− et s+ les sommets
associés. Considérons l’un de ces sommets s. Si s = s−, on pose n′′ = k(k + 1) et
n′ = h2 + 2. Si s = s+, on pose n′′ = k(k + 1) + 2, n′ = h2. Notons S le oE-réseau de
V engendré par les ei pour i = 1, ..., n − n′′/2 et les ̟Eei pour n − n′′/2 + 1, ..., n et
notons S⋆ son dual, c’est-à-dire S⋆ = {v ∈ V ; ∀v′ ∈ S, q(v′, v) ∈ oE}. C’est le réseau
engendré par les ̟−1

E ei pour i = 1, ..., n′′/2 et les ei pour i = n′′/2 + 1, ..., n. Alors k̃nrs
est le sous-ensemble des X ∈ g̃(F nr) tels que X(S) ⊂ S et on a knrs = g(F nr) ∩ k̃nrs .
L’espace V̄ ′ = S/̟ES⋆ sur F̄q est de dimension n′. Il est naturellement muni d’une base
{ēi; i = n′′/2 + 1, ..., n− n′′/2} où ēi est la réduction de ei, et d’une forme orthogonale.
On note G′

s son groupe spécial orthogonal. L’espace V̄ ′′ = S⋆/S sur F̄q est de dimension
n′′. Il est naturellement muni d’une base {ēi; i ∈ {1, ..., n′′/2} ∪ {n + 1 − n′′/2, ..., n}},
où ēi est la réduction de ̟−1

E ei pour i ∈ {1, ..., n′′/2} et ēi est la réduction de ei si
i ∈ {n + 1 − n′′/2, ..., n}. L’espace V̄ ′′ est muni d’une forme symplectique réduction de
̟Eq. On note G′′

s son groupe symplectique. On a l’égalité Gs = G′
s×G

′′
s . Le groupeMsM

se décompose conformément enM ′
sM

×M ′′
sM

. Si s = s−, on aM ′′
sM

= G′′
s etM

′
sM

est le Levi
de G′

s formé des éléments de ce groupe qui conservent les droites F̄qēn′′/2+1 et F̄qēn−n′′/2.
Si s = s+, on a M ′

sM
= G′

s et M
′′
sM

est le Levi de G′′
s formé des éléments de ce groupe qui

conservent les droites F̄qēn′′/2 et F̄qēn+1−n′′/2. Dans les deux cas, le Levi M̃ qui relève M
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dans G̃ est le sous-groupe des éléments de ce groupe qui conservent les droites Eek(k+1)/2+1

et Een−k(k+1)/2. Son groupe dérivé M̃der est le groupe spécial unitaire du sous-espace VM
de V engendré par les vecteurs ei pour i = 1, ..., n, i 6= k(k + 1)/2 + 1, n − k(k + 1)/2.
On choisit un élément N ∈ O, qui se décompose en N ′ ⊕N ′′.

Supposons s = s+. On note n l’image dans G de l’élément de G̃ qui envoie ek(k+1)/2+1

sur ̟Een−k(k+1)/2, en−k(k+1)/2 sur −̟−1
E ek(k+1)/2+1 et qui fixe ei pour i ∈ {1, ..., n}, i 6=

k(k+1)/2+1, n−k(k+1)/2. Cet élément appartient à K0,nr
s ∩NormG(Fnr)(M, sM , N) et

son image par cs dansWs(MsM ) est l’élément non trivial de ce groupe. L’action de Ad(n)
sur M est triviale donc ǫN ◦ a(n) = 1. La réduction n̄ se décompose en (n̄′, n̄′′). On a
n̄′ = 1 tandis que n̄′′ est l’élément de G′′

s qui envoie ēk(k+1)/2+1 sur ēn−k(k+1)/2, ēn−k(k+1)/2

sur −ēk(k+1)/2+1 et qui fixe ēi pour les autres indices i. Dans [43] lemme VIII.9, on a
calculé ǫ♭(n̄) : ce terme vaut (−1)k. On en déduit

(1) µβ+ = sgnk.
Supposons s = s−. Notons V̄ ′

M le sous-espace de V̄ ′ engendré par les vecteurs ēi
pour i ∈ {k(k + 1)/2 + 2, ..., n − 1 − k(k + 1)/2} et notons M ′

sM ,der son groupe spécial
orthogonal, qui est le groupe dérivé deM ′

sM
. L’élément N ′ appartient à m′

sM ,der et a pour
partition associée (2h−1, ..., 3, 1). Donc le sous-espace V̄ ′

M se décompose en somme directe
orthogonale de sous-espaces V̄ ′

m, pour m = 1, ..., h, de sorte que dim(V̄ ′
m) = 2m− 1, que

V̄ ′
m soit conservé par N ′ et que la restriction de N ′ à V̄ ′

m soit un nilpotent régulier. Notons
V ′
M le sous-espace de V engendré par les vecteurs ei pour i = k(k + 1)/2 + 2, ..., n− 1−
k(k+1)/2}. On peut relever la décomposition de V̄ ′

M en une décomposition orthogonale
de V ′

M en sous-espaces V ′
m de sorte que S ∩ V ′

M = ⊕m=1,...,hS ∩ V ′
m et que V̄ ′

m soit la
réduction de S ∩V ′

m. On note n l’image dans G de l’élément de G̃ qui permute ek(k+1)/2+1

et en−k(k+1)/2, qui fixe ei pour i ∈ {1, ..., k(k + 1)/2} ∪ {n + 1 − k(k + 1)/2, ..., n}, qui
conserve chaque V ′

m et y agit par l’identité si m = 1, ..., h − 1 et par multiplication
par −1 pour m = h. Cet élément appartient à K0,nr

s ∩ NormG(Fnr)(M, sM , N) et son
image par cs dans Ws(MsM ) est l’élément non trivial de ce groupe. La réduction n̄ se
décompose en (n̄′, n̄′′). On a n̄′′ = 1 tandis que n̄′ est l’élément de G′

s qui permute
ēk(k+1)/2 et ēn−k(k+1)/2, qui conserve chaque V̄ ′

m et y agit par l’identité si m 6= h et par
multiplication par −1 pour m = h. Dans [43] lemme VIII.9, on a calculé ǫ♭(n̄) : ce terme
vaut 1. L’automorphisme Ad(n)MAD

est la conjugaison par la restriction de n à VM .
Pour calculer ǫN ◦ a(n), on doit identifier Ad(n)MAD

à un élément de Ad(KMAD,0,nr
sM ,N ), cf.

4.2.6. Remarquons que MAD,sM =M ′
sM ,der×M ′′

sM
. La restriction de n à VM n’appartient

pas à M̃der car c’est un élément de déterminant −1. Il convient de la multiplier par la
multiplication par −1 sur VM tout entier. L’élément obtenu appartient alors à KMAD ,0,nr

sM ,N .

Notons k̄ sa réduction dans ZMAD,sM
(N). Elle s’écrit de façon évidente k̄ = (k̄′, k̄′′). On a

k̄′′ = −1 et k̄′ est l’élément de M ′
sM ,der qui agit trivialement sur V̄ ′

h et par multiplication

par −1 sur V̄ ′
m pour m = 1, ..., h− 1. On calcule facilement ξN(k̄) = (−1)[(k+1)/2]+(h−1)/2.

En se rappelant que h = k ou k + 1, on vérifie que (−1)[(k+1)/2]+(h−1)/2 = (−1)k. Par
définition, on a ǫN ◦ a(n) = ξN(k̄). On en déduit

(2) µβ− = sgnk.
Les assertions (1) et (2) prouvent le lemme 4.4.4.

4.4.6 Preuve du lemme 4.4.4 dans le cas (An−1, ram) avec n pair

On suppose que G est de type An−1 avec n pair et n ≥ 6 et que M est de type
An−3. On suppose que G n’est pas déployé sur F nr mais l’est sur l’extension quadratique
ramifiée E de F nr. L’hypothèse (1) de 4.4.1 entrâıne que n − 2 = h2 + k(k + 1) avec
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h, k ∈ N et h = k ou h = k+1. Remarquons que la parité de n entrâıne celle de h et que
l’on a n ≥ 8. Le groupe G est le groupe adjoint d’un groupe unitaire que l’on note G̃.
En 4.3.10, on a réalisé ce groupe comme celui d’un espace (V, q) (le corps de base dans
cette référence était F , on l’étend en F nr). On reprend les définitions de ce paragraphe.

L’ensemble ∆nr
a −Λ est égal à {βh2/2,n−h2/2, βh2/2+1,n−1−h2/2}. On pose β− = βh2/2,n−h2/2

et β+ = βh2/2+1,n−1−h2/2 et on note s− et s+ les sommets associés. Considérons l’un
de ces sommets s. Si s = s−, on pose n′ = h2 et n′′ = k(k + 1) + 2. Si s = s+,
on pose n′ = h2 + 2, n′′ = k(k + 1). Notons S le oE-réseau de V engendré par les
ei pour i = 1, ..., n′/2 et les ̟Eei pour n

′/2 + 1, ..., n et notons S⋆ son dual, c’est-à-
dire S⋆ = {v ∈ V ; ∀v′ ∈ S, q(v′, v) ∈ oE}. C’est le réseau engendré par les ̟−1

E ei
pour i = 1, ..., n − n′/2 et les ei pour i = n − n′/2 + 1, ..., n. Alors k̃nrs est le sous-
ensemble des X ∈ g̃(F nr) tels que X(S) ⊂ S et on a knrs = g(F nr) ∩ k̃nrs . L’es-
pace V̄ ′ = S/̟ES⋆ sur F̄q est de dimension n′. Il est naturellement muni d’une base
{ēi; i ∈ {1, ..., n′/2}∪{n−n′/2+1, ..., n}} où ēi est la réduction de ei si i ∈ {1, ..., n′/2},
de ̟Eei si i ∈ {n− n′/2 + 1, ..., n}, et d’une forme orthogonale. On note G′

s son groupe
spécial orthogonal. L’espace V̄ ′′ = S⋆/S sur F̄q est de dimension n′′. Il est naturelle-
ment muni d’une base {ēi; i ∈ {n′/2 + 1, ..., n − n′/2}}, où ēi est la réduction de ei.
L’espace V̄ ′′ est muni d’une forme symplectique réduction de ̟Eq. On note G′′

s son
groupe symplectique. On vérifie que Gs = (G′

s × G′′
s)/{±1}, où {±1} s’envoie diago-

nalement dans le produit des centres des deux facteurs. Le groupe MsM se décompose
conformément en (M ′

sM
×M ′′

sM
)/{±1}. Si s = s−, on a M ′

sM
= G′

s et M
′′
sM

est le Levi de
G′′
s formé des éléments de ce groupe qui conservent les droites F̄qēn′/2+1 et F̄qēn−n′/2. Si

s = s+, on a M ′′
sM

= G′′
s et M ′

sM
est le Levi de G′

s formé des éléments de ce groupe qui

conservent les droites F̄qēn′/2 et F̄qēn+1−n′/2. Dans les deux cas, le Levi M̃ qui relève M

dans G̃ est le sous-groupe des éléments de ce groupe qui conservent les droites Eeh2/2+1

et Een−h2/2. Son groupe dérivé M̃der est le groupe spécial unitaire du sous-espace VM de
V engendré par les vecteurs ei pour i = 1, ..., n, i 6= h2/2 + 1, n − h2/2. On doit fixer
un épinglage affine de M . Pour cela, on pose eMi = ei pour i = 1, ..., h2/2, eMi = −ei+1

pour i = h2/2 + 1, ..., n− h2/2− 2, eMi = ei+2 pour i = n− h2/2− 1, ..., n− 2. Alors la
base (eMi )i=1,...,n−2 de VM vérifie les conditions de 4.3.10 et on construit l’épinglage affine
de M comme dans ce paragraphe. Il vérifie les conditions de 4.4.4, c’est-à-dire que, pour
β ∈ Λ, les Eβ des épinglages affines de G et de M cöıncident. Notons M ′

sM ,der et M
′′
sM ,der

les groupes dérivés deM ′
sM

etM ′′
sM

. On vérifie que MAD,sM = (M ′
sM ,der×M

′′
sM ,der)/{±1}.

D’après la description de l’élément ω ∈ ΩM,nr que l’on a donnée en 4.3.10, l’action Ad(ω)
se réduit en une action ω sur le groupeMAD,sM qui est triviale surM ′′

sM ,der et qui cöıncide
sur M ′

sM ,der avec l’action adjointe de l’élément du groupe orthogonal de V̄ ′ qui permute
ē1 et ēn et fixe les autres vecteurs de base. On choisit un élément N ∈ O ∩ r, qui se
décompose en N ′ ⊕ N ′′. La condition que N appartienne à r équivaut à ce que N ′ soit
fixé par ω. On imposera plus loin à N une condition supplémentaire.

Supposons s = s−. Notons n l’image dans G de l’élément de G̃ qui envoie eh2/2+1

sur en−h2/2, en−h2/2 sur −eh2/2+1 et qui fixe ei pour i ∈ {1, ..., n}, i 6= h2/2 + 1, n −
h2/2. Cet élément appartient à K0,nr

s ∩NormG(Fnr)(M, sM , N) et son image par cs dans
Ws(MsM ) est l’élément non trivial de ce groupe. L’action de Ad(n) sur M est triviale
donc ǫN ◦ a(n) = 1. La réduction n̄ se décompose en (n̄′, n̄′′). On a n̄′ = 1 tandis que n̄′′

est l’élément de G′′
s qui envoie ēh2/2+1 sur ēn−h2/2, ēn−h2/2 sur −ēh2/2+1 et qui fixe ēi pour

les autres indices i. Dans [43] lemme VIII.9, on a calculé ǫ♭N (n̄) : ce terme vaut (−1)k.
On en déduit

(1) µβ− = sgnk.
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Supposons s = s+. Notons V̄ ′
M le sous-espace de V̄ ′ engendré par les vecteurs ēi

pour i ∈ {1, ..., h2/2} ∪ {n + 1 − h2/2, ..., n}. Le groupe M ′
sM ,der est son groupe spécial

orthogonal. L’élément N ′ appartient àm′
sM ,der et a pour partition associée (2h−1, ..., 3, 1).

Donc le sous-espace V̄ ′
M se décompose en somme directe orthogonale de sous-espaces V̄ ′

m,
pour m = 1, ..., h, de sorte que dim(V̄ ′

m) = 2m − 1, que V̄ ′
m soit conservé par N ′ et

que la restriction de N ′ à V̄ ′
m soit un nilpotent régulier. Notons V ′

M le sous-espace de
V engendré par les vecteurs ei pour i ∈ {1, ..., h2/2} ∪ {n + 1 − h2/2, ..., n}. On peut
relever la décomposition de V̄ ′

M en une décomposition orthogonale de V ′
M en sous-espaces

V ′
m de sorte que S ∩ V ′

M = ⊕m=1,...,hS ∩ V ′
m et que V̄ ′

m soit la réduction de S ∩ V ′
m. On

note n l’image dans G de l’élément de G̃ qui permute eh2/2+1 et ̟Een−h2/2, qui fixe ei
pour i ∈ {h2/2 + 2, ..., n − 1 − h2/2}, qui conserve chaque V ′

m et y agit par l’identité
si m = 1, ..., h − 1 et par multiplication par −1 pour m = h. Cet élément appartient
à K0,nr

s ∩ NormG(Fnr)(M, sM , N) et son image par cs dans Ws(MsM ) est l’élément non
trivial de ce groupe. La réduction n̄ se décompose en (n̄′, n̄′′) ∈ G′

s×G
′′
s (plus exactement,

c’est l’image de ce couple dans Gs). On a n̄′′ = 1 tandis que n̄′ est l’élément de G′
s qui

permute ēh2/2+1 et ēn−h2/2, qui conserve chaque V̄
′
m et y agit par l’identité si m 6= h et par

multiplication par −1 pour m = h. Dans [43] lemme VIII.9, on a calculé ǫ♭N(n̄) : ce terme
vaut 1. L’automorphisme Ad(n)MAD

est la conjugaison par la restriction de n à VM . Pour
calculer ǫN ◦ a(n), on doit identifier Ad(n)MAD

à un élément de Ad(KMAD,0,nr
sM ,N )ΩM,nr,

cf. 4.2.5. On a décrit ci-dessus l’élément ω. C’est une symétrie élémentaire qui fixe N ′.
On peut choisir N ′ de sorte que cette symétrie conserve les espaces V̄ ′

m pour tout m,
y agisse par l’identite pour m ≥ 2 et par multiplication par −1 pour m = 1. On voit
alors que Ad(n)MAD

cöıncide avec Ad(k)ω, où k est un élément de KMAD,0,nr
sM ,N . Notons

k̄ sa réduction, qui est l’image dans MAD,sM d’un couple (k̄′, k̄′′). On a k̄′′ = 1 tandis
que k̄′ est l’élément de M ′

sM ,der qui conserve les espaces V̄ ′
m et y agit par l’identité pour

m 6= 1, h et par multiplication par −1 pour m = 1, h. On calcule aisément ξN(k̄) = −1.
Par définition, on a ǫN ◦ a(n) = ξN(k̄)ǫ(ω) et ǫ(ω) = (−1)k+1, d’où ǫN ◦ a(n) = (−1)k.
On en déduit

(2) µβ+ = sgnk.
Les relations (1) et (2) prouvent le lemme 4.4.4.

4.4.7 Preuve du lemme 4.4.4 dans le cas Bn

On suppose que G est de type Bn avec n ≥ 3 et queM est de type Bn−1. L’hypothèse
(1) de 4.4.1 implique que 2n− 1 = k2 + h2 avec k, h ∈ N, k pair et |k− h| = 1. En 4.3.6,
on a réalisé G comme le groupe spécial orthogonal d’un espace quadratique (V, q) (le
corps de base dans cette référence était F , on l’étend en F nr). On reprend les définitions
de ce paragraphe.

L’ensemble ∆a − Λ est égal à {αk2/2, αk2/2+1}. On pose α− = αk2/2 et α+ = αk2/2+1

et on note s− et s+ les sommets associés. Considérons l’un de ces sommets s. Si s = s−,
on pose n′ = (h2 + 1)/2 et n′′ = k2/2. Si s = s+, on pose n′ = (h2 − 1)/2, n′′ = k2/2+ 1.
Notons S le oFnr-réseau de V engendré par les ei pour i = 1, ..., 2n + 1 − n′′ et les
̟Fei pour 2n + 2 − n′′, ..., n et notons S⋆ son dual, c’est-à-dire S⋆ = {v ∈ V ; ∀v′ ∈
S, q(v′, v) ∈ oFnr}. C’est le réseau engendré par les ̟−1

F ei pour i = 1, ..., n′′/2 et les
ei pour i = n′′ + 1, ..., 2n + 1. Alors knrs est le sous-ensemble des X ∈ g(F nr) tels que
X(S) ⊂ S. L’espace V̄ ′ = S/̟FS

⋆ sur F̄q est de dimension 2n′ + 1. Il est naturellement
muni d’une base {ēi; i = n′′ + 1, ..., 2n+ 1− n′′} où ēi est la réduction de ei. Il est muni
d’une forme quadratique. On note G′

s son groupe spécial orthogonal. L’espace V̄ ′′ = S⋆/S
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sur F̄q est de dimension 2n′′. Il est naturellement muni d’une base {ēi; i ∈ {1, ..., n′′} ∪
{2n−n′′+2, ..., 2n+1}}, où ēi est la réduction de ̟−1

F ei pour i ∈ {1, ..., n′′} et de ei pour
i ∈ {2n − n′′ + 2, ..., 2n + 1}. L’espace V̄ ′′ est muni d’une forme quadratique réduction
de ̟F q. On note G′′

s son groupe spécial orthogonal. On vérifie que Gs = G′
s × G′′

s . Le
groupe MsM se décompose conformément en M ′

sM
×M ′′

sM
. Si s = s−, on a M ′′

sM
= G′′

s et
M ′

sM
est le Levi de G′

s formé des éléments de ce groupe qui conservent les droites F̄qēn′′+1

et F̄qē2n+1−n′′ . Si s = s+, on a M ′
sM

= G′
s et M

′′
sM

est le Levi de G′′
s formé des éléments

de ce groupe qui conservent les droites F̄qēn′′ et F̄qē2n+2−n′′. Dans les deux cas, le Levi
M est le sous-groupe des éléments de ce groupe qui conservent les droites F nrek2/2+1 et

F nre2n+1−k2/2. Son groupe dérivé M̃der est le groupe spécial orthogonal du sous-espace
VM de V engendré par les vecteurs ei pour i = 1, ..., 2n+ 1, i 6= k2/2 + 1, 2n+ 1− k2/2.
On doit fixer un épinglage affine de M . Pour cela, on pose eMi = ei pour i = 1, ..., k2/2,
eMi = ei+1 pour i = k2/2 + 1, ..., 2n− 1− k2/2, eMi = ei+2 pour i = 2n− k2/2, ..., 2n− 1.
Alors la base (eMi )i=1,...,2n−1 de V

M vérifie la condition de 4.3.6 et on construit l’épinglage
affine comme dans ce paragraphe. Il vérifie la condition imposée en 4.4.4, à savoir que
pour α ∈ Λ, les éléments Eα des épinglages de G et M cöıncident. Notons M ′

sM ,der et
M ′′

sM ,der les groupes dérivés de M
′
sM

etM ′′
sM

. On vérifie que MAD,sM =M ′
sM ,der×M

′′
sM ,der.

On choisit un élément N ∈ O, qui se décompose en N ′⊕N ′′. On imposera ci-dessous
une condition supplémentaire à N ′′. Notons V̄ ′

M le sous-espace de V̄ ′ engendré par les
vecteurs ēi pour i ∈ {k2/2 + 2, ..., 2n− k2/2}. Le groupe M ′

sM ,der est son groupe spécial
orthogonal. L’élément N ′ appartient àm′

sM ,der et a pour partition associée (2h−1, ..., 3, 1).
Donc le sous-espace V̄ ′

M se décompose en somme directe orthogonale de sous-espaces V̄ ′
m,

pour m = 1, ..., h, de sorte que dim(V̄ ′
m) = 2m − 1, que V̄ ′

m soit conservé par N ′ et
que la restriction de N ′ à V̄ ′

m soit un nilpotent régulier. Notons V̄ ′′
M le sous-espace de

V̄ ′′ engendré par les vecteurs ēi pour i ∈ {1, ..., k2/2} ∪ {2n + 2 − k2/2, ..., 2n + 1}. Le
groupe M ′′

sM ,der est son groupe spécial orthogonal. L’élément N ′′ appartient à m′′
sM ,der

et a pour partition associée (2k − 1, ..., 3, 1). Donc le sous-espace V̄ ′′
M se décompose en

somme directe orthogonale de sous-espaces V̄ ′′
m, pour m = 1, ..., k, ayant des propriétés

analogues à ci-dessus. On peut imposer et on impose à N ′′ la condition : V̄ ′′
1 est la

droite portée par ē1 − ē2n+1. On peut relever ces décompositions de V̄ ′
M et V̄ ′′

M en une
décomposition orthogonale de VM en sous-espaces V ′

m et V ′′
m de sorte que S ∩ VM =

(⊕m=1,...,hS ∩V ′
m)⊕ (⊕m=1,...,kS ∩V ′′

m), que V̄
′
m soit la réduction de S ∩V ′

m et que V̄ ′′
m soit

la réduction de S⋆ ∩ V ′′
m. On peut imposer et on impose la condition : V ′′

1 est la droite
portée par e1 −̟Fen+1. D’après la description de l’élément ω ∈ ΩM que l’on a donnée
en 4.3.6, cet élément conserve les sous-espaces V ′

m et V ′′
m et y agit par multiplication par

−1, sauf sur V ′′
1 où il agit par l’identité. L’action Ad(ω) se réduit en une action ω sur

le groupe MAD,sM qui est triviale sur M ′
sM ,der et qui cöıncide sur M ′′

sM ,der avec l’action
adjointe de l’élément du groupe orthogonal de V̄ ′′ qui conserve chaque V̄ ′′

m et y agit par
l’identité pour m ≥ 2 et par multiplication par −1 pour m = 1. Cet élément fixe N donc
N ∈ r.

Supposons s = s−. Notons n l’élément de G qui permute ek2/2+1 sur e2n+1−k2/2,
conserve chaque espace V ′

m et V ′′
m et y agit par l’identité, sauf sur V ′

h où il agit par
multiplication par −1. Cet élément appartient à K0,nr

s ∩ NormG(Fnr)(M, sM , N) et son
image naturelle dans Ws(MsM ) est l’élément non trivial de ce groupe. La réduction n̄
se décompose en (n̄′, n̄′′). On a n̄′′ = 1 tandis que n̄′ est l’élément de G′

s qui permute
ēk2/2+1 et ē2n+1−k2/2, conserve les V̄ ′

m et y agit par l’identité sauf sur V̄ ′
h où il agit par

multiplication par −1. Dans [43] lemme VIII.9, on a calculé ǫ♭N (n̄) : ce terme vaut 1.
Comme dans le paragraphe précédent, pour calculer ǫN ◦a(n),on doit exprimer Ad(n)MAD
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comme un élément deAd(KMAD ,0,nr
sM ,N )ΩM . Mais la restriction de n à VM est de déterminant

−1. Il convient d’en faire le produit par la multiplication par −1 de VM . L’élément obtenu
appartient à KMAD ,0,nr

sM ,N . Notons k̄ sa réduction, qui se décompose en (k̄′, k̄′′). L’élément k̄′′

est la multiplication par−1. L’élément k̄′ connserve les V̄ ′
m et y agit par multiplication par

−1 sauf pour m = h où il agit par l’identité. On calcule aisément ξN(k̄) = (−1)(k+h−1)/2.
Par définition ǫN ◦ a(n) = ǫN ◦ a(Ad(k)) = ξN(k̄). On en déduit

(1) µα− = sgn(k+h−1)/2.
Supposons s = s+. On note n l’élément de G qui permute ek2/2+1 et ̟F e2n+1−k2/2,

conserve chaque espace V ′
m et V ′′

m et y agit par l’identité, sauf sur V ′′
k où il agit par

multiplication par −1. Cet élément appartient à K0,nr
s ∩ NormG(Fnr)(M, sM , N) et son

image naturelle dans Ws(MsM ) est l’élément non trivial de ce groupe. La réduction n̄
se décompose en (n̄′, n̄′′). On a n̄′ = 1 tandis que n̄′′ est l’élément de G′′

s qui permute
ēk2/2+1 et ē2n+1−k2/2, conserve les V̄ ′′

m et y agit par l’identité sauf sur V̄ ′′
k où il agit par

multiplication par −1. Dans [43] lemme VIII.9, on a calculé ǫ♭N(n̄) : ce terme vaut 1. Pour
calculer ǫN ◦ a(n),on doit exprimer Ad(n)MAD

comme un élément de Ad(KMAD,0,nr
sM ,N )ΩM .

De nouveau la restriction de n à VM est de déterminant −1. On la multiplie à droite par
−ω. L’élément obtenu appartient à KMAD,0,nr

sM ,N . Notons k̄ sa réduction, qui se décompose

en (k̄′, k̄′′). L’élément k̄′ est l’élément neutre de M ′
sM ,der. L’élément k̄′′ conserve les V̄ ′′

m et
y agit par l’identité sauf pour m = 1, k où il agit par multiplication par −1. On calcule
aisément ξN(k̄) = −1. Par définition, on a ǫN ◦ a(n) = ξN(k̄)ǫ(ω) = −(−1)(k+h+1)/2. On
en déduit

(2) µα+ = sgn(k+h−1)/2.
Les relations (1) et (2) prouvent le lemme 4.4.4.

4.4.8 Début de la preuve du lemme 4.4.4 pour G de type E8

On suppose G de type E8 et M de type E7. On note (αi)i=0,...,8 les éléments de ∆a et
(βi)i=0,...,7 ceux de ∆M

a . L’ensemble Λ est ∆a − {α3, α6}, cf. 2.2.16. La racine βsM est β4
donc Λ est aussi ∆M

a − {β4}. L’ensemble Λ détermine deux diagrammes de Dynkin, en
considérant Λ comme un sous-ensemble de ∆a ou de ∆M

a . Ces diagrammes doivent être
les mêmes. Cela entrâıne que β2 = α1 et que les familles (β0, β1, β3), resp. (β5, β6, β7),
sont égales à l’une des deux familles suivantes : (α2, α4, α5), (α5, α4, α2), (α7, α8, α0),
(α0, α8, α7). Identifions l’appartement associé à T dans ImmFnr(G) à X∗(T )⊗Z R. Pour
i = 3, 6, le sommet sαi

vérifie les égalités αj(sαi
) = 0 pour j ∈ {1, ..., 8} − {i} et

α0(sαi
) = 1. Sa projection pM(sαi

) = sβ4 doit vérifier βj(sβ4) = 0 pour j ∈ {1, ..., 7}−{4}
et β0(sβ4) = 1. Cela force l’égalité β0 = α0, d’où (β0, β1, β3) = (α0, α8, α7). L’égalité
4.4.4(1) est

(1) β4 = −
1

4
(β0 + 2β1 + 2β2 + 3β3 + 3β5 + 2β6 + β7).

La racine β4 doit s’identifier à une racine deG. En testant les deux possibilités (β5, β6, β7) =
(α2, α4, α5) ou (β5, β6, β7) = (α5, α4, α2), on voit que le membre de droite de (1) ne peut
être une racine que si (β5, β6, β7) = (α2, α4, α5). On a alors β4 = −(α3 + α4 + α5 + α6).
Le groupe Aut(DM

a ) = ΩM a deux éléments. L’élément non trivial ω fixe Eβ2 et Eβ4 et
permute Eβ0 et Eβ7, Eβ1 et Eβ6, Eβ3 et Eβ5.

On choisit N =
∑

β∈Λ Ēβ, où les Ēβ sont les réductions des Eβ dans mAD,sM . Cet
élément est fixe par la réduction de ω donc appartient à r. On a calculé le groupeMAD,sM

en [48] 8.14. On a MAD,sM = (SL(4) × SL(4) × SL(2))/ζ̄1/4, où ζ̄1/4 est le groupe des
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racines 4-ièmes de l’unité dans F̄q. Fixons un générateur i de ce groupe. Posons z1 =
β̌0(i)β̌1(i

2)β̌3(i
3), z2 = β̌7(i)β̌6(i

2)β̌5(i
3). Le plongement ζ̄1/4 → SL(4) × SL(4) × SL(2)

est
i 7→ (z1, z2, β̌2(−1)).

Le groupe ZMAD,sM
(N)/ZMAD,sM

(N)0 s’identifie au centre deMAD,sM , lequel est engendré

par z1, z2 et β̌2(−1) (ou seulement z1 et β̌2(−1) puisque z1z2β̌2(−1) se projette sur 1
dans MAD,sM ). Il y a deux faisceaux-caractères cuspidaux à support dans l’orbite O de
N et E est l’un d’eux. En notant ici i l’élément habituel de C×, il existe η = ±1 tel que
le caractère ξN vérifie ξN(z1) = ξN(z2) = ηi, ξN(β̌2(−1)) = −1.

On traitera successivement les deux sommets sα6 et sα3 dans les deux paragraphes
suivants. Rappelons la notion suivante, que nous utiliserons plusieurs fois : à toute racine
α ∈ Σ est associé le sous-groupe de G dont l’algèbre de Lie est engendrée par uα, u−α
et par l’élément α̌ ∈ X∗(T ) ⊂ t. Ce sous-groupe est en général isomorphe à un quotient
de SL(2). Ici, puisque G est simplement connexe, il est isomorphe à SL(2). On l’appelle
le groupe SL(2) associé à α. Soit g un élément de ce groupe et soit β ∈ Σ. Supposons
que α et β sont orthogonales. Parce que toutes les racines de G sont de même longueur,
Ad(g) fixe tout élément de uβ.

4.4.9 Sommet sα6 pour G de type E8

Posons s = sα6 . On a Gs = (Spin(10)× SL(4))/ζ̄1/4, où le plongement de ζ̄1/4 dans
Spin(10)× SL(4) est

i 7→ (α̌1(−1)α̌4(−1)α̌2(−i)α̌5(i), α̌7(−i)α̌8(−1)α̌0(i)).

Notons G∗ = Spin(10) et G∗∗ = SL(4) les deux composantes de Gs,SC. La paire de Borel
(Bs, Ts) de Gs se relève en le produit de deux telles paires de G∗ et G∗∗ que l’on note
(B∗, T∗) et (B∗∗, T∗∗). L’image réciproque de MsM dans Gs,SC = G∗ ×G∗∗ est M∗ ×G∗∗,
où M∗,SC = SL(2) × Spin(6) ; l’élément N s’écrit N∗ ⊕ N∗∗ où N∗ =

∑

i=1,2,4,5 Ēαi
et

N∗∗ =
∑

i=0,7,8 Ēαi
. Il est commode de réindexer les racines simples de la composante

G∗ selon la numérotation habituelle pour un groupe Spin(10). On note (γi)i=1,...,5 ces
racines simples, définies par γ1 = α1, γ2 = α3, γ3 = α4, γ4 = α5, γ5 = α2. On peut
identifier le groupe de Weyl W∗ de G∗ au groupe des permutations w de {1, ..., 10} telles
que w(11 − i) = 11 − w(i) pour tout i et que l’ensemble des i ∈ {1, ..., 5} tels que
wi ≥ 6 a un nombre pair d’éléments. La symétrie élémentaire wi associée à la racine γi
pour i = 1, ..., 4 permute i et i + 1 ainsi que 11 − i et 10 − i. La symétrie élémentaire
w5 associée à γ5 permute 4 et 6 ainsi que 5 et 7. On note l : W ∗ → N la longueur
relative à ces générateurs. Introduisons l’élément w∗ de W∗ qui permute 1 et 9 ainsi que
2 et 10. Complétons-le par l’identité de la deuxième composante G∗∗. On obtient un
élément du groupe de Weyl Ws de Gs qui normalise MsM et dont l’image dans Ws(MsM )
est non triviale. Introduisons le sous-groupe H de G engendré par les α̌i et les E±αi

pour i = 1, 2, 3, 4, 5. Il est isomorphe à Spin(10) (cette fois, il s’agit d’un groupe sur
F nr) et est muni d’un épinglage EH = (BH , TH, (Eαi

)i=1,2,3,4,5), où BH = B ∩ H et
TH = T ∩ H . Introduisons la section de Springer S relative à cet épinglage. En fait,
H est le revêtement simplement connexe du groupe dérivé d’un Levi standard de G et
S est simplement la restriction de la section de Springer de W relative à E. Le groupe
W∗ est aussi le groupe de Weyl de H . Les générateurs S(wi) de la section de Springer
appartiennent par construction à K0,nr

s donc l’image de S est contenue dans ce groupe.
Posons
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n = ˇ̟ 6(−1)S(w∗)
−1.

Alors n ∈ K0,nr
s . Puisque w∗ conserve MsM , Ad(n) conserve M . Montrons que

(1) Ad(n) fixe l’épinglage affine EMa .
Pour i = 0, 7, 8, il est clair que Ad(S(w∗)) fixe Eαi

. Pour i = 1, 2, 4, 5, il résulte
de la définition de w∗ que w∗(αi) = αi. La propriété 2.1.8(5) entrâıne que Ad(S(w∗))
fixe Eαi

. D’autre part ˇ̟ 6(−1) agit trivialement sur Eαi
pour i ∈ {1, ..., 8} − {6} et il

agit aussi trivialement sur Eα0 car < α0, ˇ̟ 6 >= −4. Donc Ad(n) fixe Eα pour tout
α ∈ Λ. Il reste à prouver qu’il fixe aussi le dernier élément Eβ4 de l’épinglage affine
EMa . Introduisons l’élément δ ∈ W∗ qui est la permutation (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) 7→
(4, 5, 1, 2, 3, 8, 9, 10, 6, 7). On constate que w∗ = δ−1w5δ et que l(w∗) = l(δ−1)+l(w5)+l(δ).
Il en résulte que S(w∗) = S(δ−1)S(w5)S(δ). A l’aide de la relation 2.1.8(4), on calcule
S(δ−1) = tS(δ)−1, où t =

∏

γ>0;ω(γ)<0 γ̌(−1). L’ensemble des γ > 0 tels que ω(γ) < 0 est

{γ1+γ2, γ1+γ2+γ3, γ1+γ2+γ3+γ4, γ2, γ2+γ3, γ2+γ3+γ4}. D’où t = γ̌1(−1) = α̌1(−1).
Par construction, S(w5) est contenu dans le groupe SL(2) (de H ou G) associé à la
racine γ5. Il en résulte que S(δ)−1S(w5)S(δ) est contenu dans le groupe SL(2) associé
à la racine δ−1(γ5). Cette racine est la plus grande racine positive de H , c’est-à-dire
γ1 + 2γ2 + 2γ3 + γ4 + γ5, autrement dit α1 + 2α3 + 2α4 + α5 + α2. On constate que
cette racine est orthogonale à β4 = −(α3 + α4 + α5 + α6). Il en résulte que le groupe
SL(2) associé à δ−1(γ5) fixe Eβ4 . Par contre, Ad(t) multiplie Eβ4 par −1, d’où l’égalité
Ad(S(w∗))(Eβ4) = −Eβ4 . Mais on a aussi Ad( ˇ̟ 6(−1))(Eβ4) = −Eβ4 , donc Ad(n) fixe
Eβ4 . Cela prouve (1).

D’après (1), Ad(n)MAD
appartient au groupe ΩM . Puisque l’élément N appartient à

l’ensemble r, la définition de ǫN implique
(2) ǫN ◦ a(n) = 1.
Pour calculer ǫ♭N ◦ cs(n), remarquons que ˇ̟ 6(−1) appartient à K0,nr

sM ,N . On a donc

ǫ♭N ◦ cs(n) = ξN( ˇ̟ 6(−1))ǫ♭N ◦ cs(S(w∗)
−1). On a l’égalité ˇ̟ 6 = −α̌7 − 2α̌8 − 3α̌0 et on en

déduit l’égalité ˇ̟ 6(−1) = z22 . D’où
(3) ǫ♭N ◦ cs(n) = −ǫ♭N ◦ cs(S(w∗)

−1).
On va calculer ǫ♭N ◦ cs(S(w∗)

−1) selon la méthode expliquée en 2.2.4. Le calcul se
concentre dans l’image dans Gs de la composante G∗ de Gs,SC et on peut aussi bien
remplacer cette image par G∗ lui-même. On note S∗ la section de Springer de G∗ relative
à l’épinglage fixé. L’élément cs(S(w∗)) est l’image dans Gs de S∗(w∗). Le groupe M∗

est un Levi standard de G∗. Notons P∗ le sous-groupe parabolique standard de G∗ de
composante de Levi M∗. On choisit l’élément N∗ ==

∑

i=1,...,5 Ēαi
. Il appartient à uB∗

et à l’orbite induite de la M∗-orbite de N∗. Fixons un élément Z ∈ z(M∗)reg que l’on
précisera ci-dessous. Soit ν ∈ F̄×

q . On doit calculer l’élément uν ∈ UP∗
tel que

(4) u−1
ν (νZ +N∗)uν = νZ +N∗.

Notons Bopp
∗ le sous-groupe de Borel de G∗ contenant T∗ et opposé à B∗. Quitte à exclure

un nombre fini de valeurs de ν, on a une égalité

(5) uνS∗(w∗) = vνtνvν

où vν ∈ UBopp
∗

, tν ∈ T∗, vν ∈ UB∗
. On note tν l’image de tν dans T∗/Z(M∗)

0. Alors les
applications algébriques ν 7→ vν et ν 7→ tν se prolongent en ν = 0. On a v0 = 1 et t0 = z,
où z est l’image dans T∗/Z(M∗)

0 d’un élément z ∈ Z(M∗). D’après 2.2.4(4) , on a alors
(6) ǫ♭N (S∗(w∗)

−1) = ξN(z)
−1.

169



Si G∗ était un groupe SO(10), tous les termes ci-dessus se calculeraient par de
fastidieux mais simples calculs matriciels. Mais G∗ est le groupe Spin(10). Sans en-
trer dans le détail des calculs, indiquons-en la méthode. Introduisons un espace V
de dimension 10 sur F̄q, muni d’une base (ei)i=1,...,10 et de la forme quadratique q
définie par q(ei, e11−i) = (−1)i et q(ei, ej) = 0 si i + j 6= 11. Notons G̃∗ son groupe
spécial orthogonal. Le groupe G∗ est le revêtement spinoriel de G̃∗. L’espace g∗ = g̃∗
s’identifie à celui des éléments X ∈ End(V ) tels que (Xv, v′) + (v,Xv′) = 0 pour
tous v, v′ ∈ V . Avec les notations de 4.3.6, on peut identifier Ēγ1 = E1,2 + E9,10,
Ēγ2 = E2,3 + E8,9, Ēγ3 = E3,4 + E7,8, Ēγ4 = E4,5 + E6,7, Ēγ5 = E4,6 + E5,7. On choi-
sit pour Z l’élément Z = E1,1+E2,2−E9,9−E10,10. On note π = G∗ → G̃∗ la projection.
Posons S̃∗ = π ◦ S∗. C’est la section de Springer de G̃∗. Dans [43] lemme X.4, on a
calculé explicitement la section de Springer S̃∗. Pour w ∈ W∗ et i ∈ {1, ..., 10}, posons
r(i, w) = |{k ∈ N; i < k ≤ 10;w(i) > w(k), i+ k 6= 11}. Alors S̃(w)(ei) = (−1)r(i,w)ewi.
Remarquons que la projection π se restreint en une bijection entre les sous-ensembles
des éléments unipotents des deux groupes G∗ et G̃∗. En particulier l’élément uν vérifiant
(4) est déterminé par un calcul matriciel dans G̃∗. Introduisons le sous-groupe de Levi
standard L∗ de G∗ tel que ∆L∗ = {γ1, γ2, γ3, γ4}. Son groupe dérivé L∗,der est isomorphe
à SL(5). Notons Q∗ le sous-groupe parabolique standard de composante de Levi L∗.
Pour simplifier la notation, fixons ν et abandonnons les indices ν : on pose u = uν . On
écrit u = v1v2 avec v1 ∈ UB∗∩L∗

et v2 ∈ UQ∗
. Ces éléments se déterminent par un calcul

matriciel dans G̃∗. On a uS∗(δ
−1) = v1S∗(δ

−1)v3, où v3 = S∗(δ
−1)−1v2S∗(δ

−1). Le terme
v3 se calcule aussi dans G̃∗ : on peut remplacer S∗(δ

−1) par S̃∗(δ
−1) dans la définition de

v3. Les deux termes v1 et S∗(δ
−1) appartiennent à L∗,der. La restriction à WL∗

∗ de S∗ est
la section de Springer du groupe L∗,der ≃ SL(5). Un calcul matriciel dans SL(5) calcule
v1S∗(δ

−1) sous la forme v1S∗(δ
−1) = v1t1v4, où v1 ∈ UBopp

∗ ∩L∗
, t1 ∈ T∗, v4 ∈ UB∗∩L∗

. On
obtient uS∗(δ

−1) = v1t1v5, où v5 = v4v3 ∈ UB∗
. Notons L′

∗ le groupe de Levi standard
tel que ∆L′

∗ = {γ5}. Son groupe dérivé L′
∗,der est isomorphe à SL(2). Notons Q′

∗ le sous-
groupe parabolique standard de composante de Levi L′

∗. Par un calcul matriciel dans
G̃∗, on écrit v5 = v6v7 où v6 ∈ UB∗∩L′

∗
et v7 ∈ UQ′

∗
. On a v5S∗(w5) = v6S∗(w5)v8, où

v8 = S∗(w5)
−1v7S∗(w5). Comme ci-dessus, v8 se calcule dans G̃∗. Les termes v6 et S∗(w5)

appartiennent à L′
∗,der. Dans ce groupe isomorphe à SL(2), on calcule v6S∗(w5) = v2t2v9,

avec v2 ∈ UBopp
∗ ∩L′

∗
, t2 ∈ T∗ et v9 ∈ UB∗∩L′

∗
. En posant v10 = v9v8 ∈ UB∗

, on obtient
uS(δ−1)S(w5) = v1t1v2t2v10. Ecrivons v10 = v11v12, avec v11 ∈ UB∗∩L∗

et v12 ∈ UQ∗
.

On a v10S∗(δ) = v11S∗(δ)v13, où v13 = S(δ)−1v12S(δ). Tous ces éléments se calculent
dans G̃∗. Comme dans la première étape du calcul, on calcule dans le groupe L∗,der

une égalité v11S∗(δ) = v3t3v14, où v3 ∈ UBopp
∗ ∩L∗

, t3 ∈ T∗ et v14 ∈ UB∗∩L∗
. En posant

v15 = v14v13 ∈ UB∗
, on obtient uS∗(δ

−1)S∗(w5)S∗(δ) = v1t1v2t2v3t3v15. Ou encore, en
posant v4 = v1t1v2t2v3t

−1
2 t−1

1 et t = t1t2t3,

uνS∗(w∗) = v4tv15.

En comparant avec (5), on a tν = t. En explicitant les calculs ci-dessus, on trouve

tν =
(

γ̌1(2ν
7)γ̌2(4ν

14)γ̌3(4ν
14)γ̌4(2ν

7)γ̌5(2ν
7)
)−1

.

Mais le groupe X∗(Z(M∗)
0 est engendré par l’élément γ̌1 + 2γ̌2 + 2γ̌3 + γ̌4 + γ̌5. Donc

tν ∈ Z(M∗)
0 et tν = 1. D’après (6), on a donc ǫ♭N (S∗(w∗)

−1) = 1, puis, d’après (3),
ǫ♭N ◦ cs(n) = −1.

En comparant avec (2), on en déduit
(7) µα6 est le caractère non trivial de W IF (M).
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4.4.10 Sommet sα3 pour G de type E8

Posons s = sα3 . On a Gs = (SL(8) × SL(2))/ζ̄1/4, où le plongement de ζ̄1/4 dans
SL(8)× SL(2) est

i 7→ (α̌2(−i)α̌4(−1)α̌5(i)α̌7(−i)α̌8(−1)α̌0(i), α̌1(−1)).

On note G∗ = SL(8) et G∗∗ = SL(2) les deux composantes de Gs,SC. L’image réciproque
deMsM dans Gs,SC estM∗×G∗∗, oùM∗,SC = SL(4)×SL(4) ; l’élément N s’écrit N∗⊕N∗∗

où N∗ =
∑

i=2,4,5,7,8,0 Ēαi
et N∗∗ = Ēα1 .

Notons H le sous-groupe de G engendré par les α̌i et les E±αi
pour i = 2, 4, 5, 6, 7, 8, 0.

Introduisons un espace V de dimension 8 sur F muni d’une base (ei)i=1,...,8. On identifie
H à SL(V ) de sorte que T ∩H s’identifie au groupe diagonal de SL(V ) et les éléments
Eαi

pour i = 2, 4, 5, 6, 7, 8, 0 s’identifient respectivement aux éléments de l’épinglage
habituel E1,2, E2,3 etc... Notons n l’élément de H tel que n(ei) = −ei+4 pour i = 1, ..., 4
et n(ei) = ei−4 pour i = 5, ..., 8. L’action de n sur l’appartement AppFnr(T ) conserve le
sous-groupe de racines affines engendré par les αaffi pour i = 0, ..., 8, i 6= 3. Puisque le
sommet s est l’élément de cet appartement défini par les égalites αaffi (s) = 0 pour i 6= 3,
l’action de n fixe s. Donc n ∈ K0,nr

s . L’action Ad(n̄) conserve MsM donc Ad(n) conserve
M par un raisonnement déjà fait plusieurs fois. Montrons que

(1) Ad(n) conserve l’épinglage affine EMa et y agit par ω.
Par construction, l’automorphisme Ad(n) permute les couples Eα2 et Eα7 , Eα4 et

Eα8 , Eα5 et Eα0 . Puisque α1 est orthogonale aux racines αi pour i = 2, 4, 5, 6, 7, 8, 0, tout
élément de H fixe Eα1 . Donc Ad(n) fixe Eα1 . Par la traduction entre les racines dans G
et dans M que l’on a expliquée en 4.4.8, il reste à démontrer que Ad(n) fixe le dernier
élément Eβ4 de EMa . Par construction, on a n = n1n2n3n4 où, pour i = 1, ..., 4, ni(ei) =
−ei+4, ni(ei+4) = ei et ni(ej) = ej pour j = 1, ..., 8, j 6= i, i+ 4. L’élément ni appartient
au groupe SL(2) associé à la racine γi, où γ1 = α2+α4+α5+α6, γ2 = α4+α5+α6+α7,
γ3 = α5+α6+α7+α8, γ4 = α6+α7+α8 +α0. On constate que les γi sont orthogonales
à β4 = −(α3+α4+α5+α6). Il en résulte que ces groupes SL(2) fixent Eβ4 . Donc Ad(n)
fixe aussi Eβ4 . Cela démontre (1).

Comme en 4.4.9, on déduit de (1) l’égalité
(2) ǫN ◦ a(n) = 1.
On calcule ǫ♭N ◦ cs(n) par la même méthode qu’en 4.4.9 et on utilise les mêmes no-

tations. De nouveau, le calcul se concentre dans la composante G∗. On pose N∗ =
∑

i=2,4,5,6,7,8,0 Ēαi
. Notons L le oFnr-réseau de V engendré par la base (ei)i=1,...,8 et po-

sons V̄ = L/pFnrL. L’espace V̄ est muni de la base réduite (ēi)i=1,...,8 et le groupe
G∗ s’identifie à SL(V̄ ). Avec des notations évidentes, on a N∗ =

∑

i=1,...,7,i 6=4 Ēi,i+1 et

N ∗ =
∑

i=1,...,7 Ēi,i+1. On choisit Z =
∑

i=1,...,4Ei,i −
∑

i=5,...,8Ei,i. Pour ν ∈ F̄×
q , des

calculs matriciels faciles dans G∗ = SL(8) permettent de calculer l’élément uν ∈ UP∗
tel

que u−1
ν (νZ +N ∗)uν = νZ + N∗, puis d’écrire uνn̄

−1 = vνtνvν avec vν ∈ UBopp
∗

, tν ∈ T∗
et vν ∈ UB∗

. On obtient

tν =
(

α̌2(2ν)
4α̌4(2ν)

8α̌5(2ν)
12α̌6(2ν)

16α̌7(−(2ν)12)α̌8(2ν)
8α̌0(−(2ν)4)

)−1
.

L’élément
α̌2 + 2α̌4 + 3α̌5 + 4α̌6 + 3α̌7 + 2α̌8 + α̌0

appartient à X∗(Z(M∗)
0). Donc tν ∈ zZ(M∗)

0, où z = α̌7(−1)α̌0(−1). On a z ∈ Z(M∗) et
son image dans Z(MsM ) est égale à z21 , cf. 4.4.8. D’après 2.2.4(4), on obtient ǫ♭N ◦ cs(n) =
ξN(z

−2
1 ) = −1. En comparant avec (2), on en déduit
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(3) µα3 est le caractère non trivial de W IF (M).
Cette relation et 4.4.9 (7) prouvent le lemme 4.4.4 dans le cas où G est de type E8.

4.4.11 Début de la preuve du lemme 4.4.4 dans le cas (E6, ram)

On suppose que G est de type E6, que M de type A5 et que G n’est pas déployé
sur F nr mais l’est sur l’extension quadratique ramifiée E de F nr. On note (αi)i=1,...,6 les
éléments de ∆. Un élément de ΓFnr − ΓE agit sur ∆ par l’automorphisme non trivial θ
de cet ensemble. On a ∆nr

a = {β0, β1,6, β3,5, β4, β2}. La racine β0 est égale à la restriction
commune de α′

0 et α
′′
0 où α′

0 = −(α1+α2+2α3+2α4+α5+α6) et α
′′
0 = −(α1+α2+α3+

2α4 + 2α5 + α6). On prolonge la famille (Eα)α∈∆ en une famille de Chevalley (Ėα)α∈Σ.
On suppose Ėθ(α) = θ(Ėα) pour tout α ∈ Σ. On définit l’épinglage affine (Eβ)β∈∆nr

a
par

Eβ2 = Eα2 , Eβ4 = Eα4 , Eβ1,6 = Eα1 +Eα6 , Eβ3,5 = Eα3 +Eα5 , Eβ0 = ̟E(Ėα′
0
− Ėα′′

0
), où

̟E est une uniformisante de E telle que traceE/Fnr(̟E) = 0.
On note en les soulignant les racines et racines affines de M . Ainsi ∆M = {αi; i =

1, ..., 5} et ∆M,nr
a = {β

0
, β

1,5
, β

2,4
, β

3
}. La racine β

0
est la restriction commune de α′

0 et

α′′
0 où α′

0 = −(α1 + α2 + α3 + α4) et α
′′
0 = −(α2 + α3 + α4 + α5). La racine βsM est β

2,4
.

L’ensemble Λ est égal à {β0, β3,5, β2} et est aussi {β
0
, β

1,5
, β

3
}. Le même argument

qu’en 4.4.8 entrâıne l’égalité β0 = β
0
. Par comparaison des longueurs, on a ensuite

β3,5 = β
1,5

et β2 = β
3
. L’égalité 4.4.4(2) est ici

β
2,4

= −
1

2
(β

0
+ β

1,5
+ β

3
),

c’est-à-dire

β
2,4

= −
1

2
(β0 + β3,5 + β2).

On voit que l’on peut identifier α1 = α3, α2 = α4+α5 +α6, α3 = α2, α4 = α1 +α3 +α4,
α5 = α5. On a déjà défini les éléments Eβ

0
= Eβ0, Eβ1,5

= Eβ3,5 et Eβ
3
= Eβ2 et

on complète cet ensemble en un épinglage affine EM,nr
a pour M en choisissant Eβ

2,4
=

Ėα2
+ Ėα4

(rappelons que Ėα4
= θ(Ėα2

)). Le groupe ΩM,nr a deux éléments. L’élément
non trivial permute β

0
et β

1,5
et fixe β

2,4
et β

3
. Les entiers h et k de 4.2.5 valent 2 et 1.

Le caractère ǫ de ΩM,nr défini dans ce paragraphe est donc trivial.
On choisit N =

∑

β∈Λ Ēβ . Notons {±1}31 le sous-groupe des (z1, z2, z3) ∈ {±1}3 tels

que z1z2z3 = 1. On aMAD,sM = (SL(2)×SL(2)×SL(2))/{±1}31, où {±1}3 est identifié au
produit des centres des trois composantes SL(2). Le groupe ZMAD,sM

(N)/ZMAD,sM
(N)0

a deux éléments et ξN est son caractère non trivial.
L’ensemble ∆nr

a −Λ a deux éléments : β1,6 et β4. Dans les paragraphes suivants, nous
traiterons successivement les sommets sβ associés à ces deux éléments β.

4.4.12 Sommet sβ1,6 pour G de type (E6, ram)

Posons s = sβ1,6. On a Gs = (Spin(7) × SL(2))/{±1}, le groupe {±1} s’identifiant
aux centres des deux composantes. Notons G∗ == Spin(7) et G∗∗ = SL(2) les deux
composantes de Gs,SC. De la paire de Borel (Bs, Ts) de Gs se déduisent de telles paires
(B∗, T∗) et (B∗∗, T∗∗) de G∗ et G∗∗. On note W∗ et W∗∗ les groupes de Weyl de G∗ et G∗∗.
L’image réciproque de MsM dans ce groupe est M∗ × G∗∗ où M∗,SC = SL(2) × SL(2).
L’élément N s’écrit N∗⊕N∗∗, oùN∗ = Ēβ3,5+Ēβ2 etN∗∗ = Ēβ0 . On réindexe les racines de
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G∗ selon la numérotation habituelle pour un groupe Spin(7) en posant γ1 = β2, γ2 = β4
et γ3 = β3,5. Le groupe de Weyl W∗ de G∗ s’identifie au groupe de permutations w de
l’ensemble {1, ..., 7} telles que w(8− i) = 8− w(i) pour tout i. La symétrie élémentaire
w∗,i associée à γi pour i = 1, 2 permute i et i + 1 ainsi que 8 − i et 7 − i, tandis que
la symétrie élémentaire w∗,3 associée à γ3 permute 3 et 5. Pour i = 1, ..., 6, notons wi la
symétrie élémentaire deW associée à αi. Introduisons la section de Springer de G associée
à notre épinglage E. On voit que les éléments S(w2), S(w4) et S(w3)S(w5) appartiennent
à K0,nr

s . Ils se réduisent en des éléments de Gs qui normalisent Ts et définissent donc des
éléments de W∗ ×W∗∗. Les images dans W∗∗ des trois éléments ci-dessus sont 1 tandis
que leurs images dans W∗ sont respectivement w∗,1, w∗,2, w∗,3.

Introduisons l’élément w∗ ∈ W∗ qui permute 1 et 6, 2 et 7 et fixe 3, 4, 5. On le
complète par l’identité de la seconde composante G∗∗. L’élément obtenu conserve MsM

et son image dans Ws(MsM ) est l’élément non trivial de ce groupe. On a l’égalité

w∗ = w∗,2w∗,3w∗,2w∗,1w∗,2w∗,3w∗,2.

Introduisons l’élément w ∈ W défini par

w = w4w3w5w4w2w4w5w3w4.

On vérifie que c’est une décomposition de longueur minimale, c’est-à-dire qu’en notant l
la longueur de W relative aux générateurs (wi)i=1,...,6, on a l(w) = 9. Posons n = S(w)−1.
D’après ce qui précède, n appartient à K0,nr

s et se réduit en un élément n̄ de NormGs(Ts)
dont l’image dansW∗×W∗∗ est (w∗, 1). L’actionAd(n̄) conserveMsM donc Ad(n) conserve
M . Montrons que

(1) Ad(n) fixe l’épinglage affine EM,nr
a .

On vérifie que w(αi) = αi pour i = 2, 3, 5. D’après 2.1.8 (5), S(w) fixe Eαi
pour ces

i, donc fixe Eβ
3
= Eβ2 = Eα2 et Eβ

1,5
= Eβ3,5 = Eα3 + Eα5 . Posons ω = w4w5w3w4.

On a ω2 = 1 et w = ωw2ω. On a l(w) = l(ω) + l(w2) + l(ω). On en déduit S(w) =
S(ω)S(w2)S(ω). A l’aide de 2.1.8 (4), on calcule S(ω) = tS(ω)−1, où t =

∏

α>0,ω(α)<0 α̌(−1).

L’ensemble des α > 0 tels que ω(α) < 0 est {α4, α3 + α4, α4 + α5, α3 + α4 + α5}. D’où
t = 1. On obtient S(w) = S(ω)−1S(w2)S(ω). Par construction, S(w2) est contenu dans
le sous-groupe SL(2) de G associé à la racine α2. Donc S(w) est contenu dans le groupe
SL(2) associé à la racine ω(α2) = α2 + α3 + 2α4 + α5. On constate que cette racine est
orthogonale à α′

0, α
′′
0, α2 et α4. Donc S(w) fixe les espaces radiciels associés à ces racines.

Les éléments Eβ
0
= Eβ0 , resp. Eβ2,4

appartiennent à la somme des espaces radiciels as-

sociés aux racines α′
0 et α′′

0, resp. β2
et β

4
. Donc Ad(n) fixe Eβ

0
et Eβ

2,4
. Cela prouve

(1).
D’après (1) et parce que Ad(n) définit un automorphisme intérieur deMAD, Ad(n)MAD

appartient au groupe ΩM,nr. L’élément N appartient à r. En conséquence
(2) ǫN ◦ a(n) = 1.
Calculons ǫ♭N ◦ cs(n). Introduisons un espace V de dimension 7 sur F̄q, muni d’une

base (ei)i=1,...,7 et de la forme quadratique définie par q(ei, e8−i) = (−1)i+1 pour tout
i 6= 4, q(e4, e4) = −2. On note G̃∗ son groupe spécial orthogonal. On peut identifier G∗ à
son revêtement spinoriel de sorte que T∗ s’identifie à l’image réciproque du tore diagonal
et Ēβ2 , Ēβ4 et Ēβ3,5 s’identifient respectivement à E1,2 + E6,7, E2,3 + E5,6, E3,4 + E4,5,

avec les notations de 4.3.6. On note π : G∗ → G̃∗ la projection. Introduisons la section
de Springer S∗ de W∗ à valeurs dans G∗ associée à l’épinglage que l’on vient de décrire. Il
résulte des constructions que les réductions dans Gs de S(w4), resp. S(w3)S(w5), S(w2),
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sont les images dans ce groupe des éléments S∗(w∗,2), resp. S∗(w∗,3), S(w∗,1), de G∗.
Donc cs(n) est l’image dans Gs de l’élément S∗(w∗) de G∗. On peut aussi bien remplacer
Gs par G∗ et calculer ǫ♭N(S∗(w∗)). On effectue le calcul comme en 4.4.9. On choisit
N ∗ = Ēβ3,5 + Ēβ4 + Ēβ2 et Z = E1,1+E2,2−E6,6−E7,7. Pour ν ∈ F̄×

q , un calcul matriciel
permet de calculer l’élément uν ∈ UB∗

tel que

u−1
ν (νZ +N∗)uν = νZ +N∗.

On calcule ensuite le produit uνS∗(w∗) sous la forme vνtνvν , cf. 4.4.9(5) en calculant
successivement

uνS∗(w∗,2), uνS∗(w∗,2)S(w∗,3), uνS∗(w∗,2)S(w∗,3)S(w∗,2)S(w∗,1)S(w∗,2),

uνS∗(w∗,2)S(w∗,3)S(w∗,2)S(w∗,1)S(w∗,2)S(w∗,3),

uνS∗(w∗,2)S(w∗,3)S(w∗,2)S(w∗,1)S(w∗,2)S(w∗,3)S(w∗,2).

A chaque fois, le calcul se passe soit dans le groupe G̃∗, soit dans un groupe SL(2) ou
SL(3) pour le terme central. On obtient

tν =
(

γ̌1(2ν
5)γ̌2(4ν

10)γ̌3(2ν
5)
)−1

.

Mais γ̌1 +2γ̌2 + γ̌3 appartient à X∗(Z(M∗)
0). Donc tν ∈ Z(M∗)

0. D’après 4.4.9(7), on en
déduit

ǫ♭N ◦ cs(n) = ǫ♭N (S∗(w∗)) = 1.

Avec (2), on obtient
(3) µβ1,6 = 1.

4.4.13 Sommet sβ4 pour G de type (E6, ram)

Posons s = sα4 . On a Gs = (SL(4) × SL(2))/ζ̄1/4, le groupe ζ̄1/4 s’envoyant dans
SL(4)× SL(2) par

i 7→ (α̌0(i)α̌1,6(−1)α̌3,5(−i), α̌2(−1)).

Notons G∗ = SL(4) et G∗∗ = SL(2) les deux composantes de Gs,SC. On note (B∗, T∗) et
(B∗∗, T∗∗) les paires de Borel de G∗ et G∗∗ qui se déduisent de (Bs, Ts) et on note W∗ et
W∗∗ les groupes de Weyl. L’image réciproque dans ce groupe de MsM est M∗ × G∗∗, où
M∗,SC = SL(2)×SL(2). L’élément N s’écrit N∗⊕N∗∗, où N∗ = Ēβ0+Ēβ3,5 et N∗∗ = Ēβ2 .
On identifie le groupe W∗ au groupe des permutations de l’ensemble {1, 2, 3, 4}, les
symétries élémentaires associées aux racines β0, β1,6, β3,5 s’identifiant respectivement aux
permutations w∗,1 de 1 et 2, w∗,2 de 2 et 3, w∗,3 de 3 et 4. Introduisons le sous-groupe H
de G engendré par les β̌, Eβ et E−β pour β = β0, β1,6, β3,5. Il est isomorphe à SL(4) (cette
fois,c’est un groupe sur F nr). Le groupe G∗ apparâıt comme la réduction du modèle entier
de H relatif à l’épinglage EH = (B ∩H, T ∩H, (Eβ0 , Eβ1,6, Eβ3,5)) de H . Ce modèle n’est
autre que H(F nr)∩K0,nr

s . Le groupeW∗ s’identifie au groupe de Weyl de H . On note SH ,
resp. S∗, la section de Springer de H , resp. G∗, associée aux épinglages que l’on a décrits.
Par construction, l’image de SH est incluse dans K0,nr

s ∩H(F nr) et S∗ est la composée
de SH et de la réduction de K0,nr

s ∩ H(F nr) dans G∗. Introduisons l’élément w∗ ∈ W∗

qui envoie (1, 2, 3, 4) sur (3, 4, 1, 2). Complété par l’élément neutre de W∗∗, on obtient

174



un élément de W∗ ×W∗∗ dont l’image dans Ws normalise MsM et s’envoie elle-même sur
l’élément non trivial de Ws(MsM ). On a l’égalité w∗ = w∗,2w∗,1w∗,3w∗,2.

Posons n = SH(w∗). Alors n ∈ K0,nr
s et n̄ est un élément de NormGs(Ts) dont l’image

dans Ws est (w∗, 1). Montrons que
(1) Ad(n) conserve M et l’épinglage affine EM,nr

a .
L’élément w∗ permute les racines β0 et β3,5. D’après 2.1.8(5), SH(w∗) permute Eβ0 =

Eβ
0
et Eβ3,5 = Eβ

1,5
. Par construction, SH(w∗,1), resp. S

H(w∗,2), S
H(w∗,3), appartient

au produit des sous-groupes SL(2) de G associées aux racines α′
0 et α′′

0, resp. α1 et α6,
α3 et α5. Toutes ces racines sont orthogonales à α2 = β

3
donc tous ces sous-groupes

SL(2) fixent Eβ
3
. A fortiori, SH(w∗) fixe Eβ

3
. Le cas de Eβ

2,4
est plus compliqué. On a

l’égalité SH(w∗,2)
2 = t, où t = α̌1(−1)α̌6(−1). Posons τ1 = SH(w∗,2)S

H(w∗,1)S
H(w∗,2)

−1

et τ3 = SH(w∗,2)S
H(w∗,3)S

H(w∗,2)
−1. On a les égalités n = SH(w∗) = τ1τ3t. Puisque

α2(t) = α4(t) = −1 et que Eβ
2,4

= Eα2
+ Eα4

, le fait que Ad(n) fixe Eβ
2,4

résulte des

assertions suivantes, que nous allons prouver :
(2) Ad(τ3)(Eβ

2,4
) = −Eβ

2,4
;

(3) Ad(τ1) fixe Eβ
2,4
.

Pour α ∈ ∆, posons σα = exp(Eα)exp(−E−α)exp(Eα). Il resulte des définitions que
SH(w∗,2) = σα1σα6 et S

H(w∗,3) = σα3σα5 . Il est clair que σα1 commute à σα6 et σα5 et que
σα6 commute à σα3 . On en déduit τ3 = σα1σα3σ

−1
α1
σα6σα5σ

−1
α6
. Posons σα1+α3 = σα1σα3σ

−1
α1

et σα5+α6 = σα6σα5σ
−1
α6
. Alors τ3 = σα1+α3σα5+α6 . On a σα5+α6 = θ(σα1+α3). On a déjà

introduit les racines α2 = α4 + α5 + α6 et α4 = α1 + α3 + α4. Posons δ = α1 + α2 + α3 +
α4 + α5 + α6. Le groupe SL(2) associé à la racine α1 + α3 conserve les plans uα2

⊕ uδ
et uα4

⊕ uα4. L’automorphisme Ad(σα1+α3) appartient à ce groupe SL(2) et agit sur
ces plans en permutant les deux droites indiquées. Le carré de cet automorphisme agit
par multiplication par −1 sur les deux plans. Posons E ′

δ = Ad(σα1+α3)(Ėα2
) et E ′

α4
=

Ad(σα1+α3)(Ėα4
). On a donc E ′

δ ∈ uδ et E
′
α4

∈ uα4 . On a aussi Ad(σα1+α3)(E
′
δ) = −Ėα2

et

Ad(σα1+α3)(E
′
α4
) = −Ėα4

. Appliquons l’automorphisme θ aux égalités précédentes. Cet

automorphisme permute σα1+α6 et σα5+α6 et permute Ėα2
et Ėα4

. Les racines α4 et δ sont

fixées par θ, donc θ agit par l’identité sur uα4 et uδ. On obtient E ′
δ = Ad(σα5+α6)(Ėα4

),

E ′
α4

= Ad(σα5+α6)(Ėα2
), Ad(σα5+α6)(E

′
δ) = −Ėα4

et Ad(σα5+α6)(E
′
α2
) = −Ėα2

. On a
alors

Ad(τ3)(Ėα2
) = Ad(σα1+α3)Ad(σα5+α6)(Ėα2

) = Ad(σα1+α3)(E
′
α4
) = −Ėα4

.

De même, Ad(τ3)(Ėα4
) = −Ėα2

. L’assertion (2) en résulte puisque Eβ
2,4

= Ėα2
+ Ėα4

.

La preuve de (3) est similaire. Elle est un peu plus compliquée car Eβ
0
= Eβ0

n’est pas égal à Ėα′
0
+ Ėα′′

0
mais à ̟E(Ėα′

0
− Ėα′′

0
). Pour α = α′

0 ou α′′
0, posons σα =

exp(Ėα)exp(−Ė−α)exp(Ėα). Soient x
′, x′′ ∈ F̄× tels que x′2 = ̟E et x′′2 = −̟E. Po-

sons t′0 = α̌′
0(x

′) et t′′0 = α̌′′
0(x

′′). Alors SH(w∗,1) = t′0σα′
0
t′0

−1t′′0σα′′
0
t′′0

−1. On en déduit

comme dans la preuve de (2) l’égalité τ1 = t′σα6σα′
0
σ−1
α6
t′−1t′′σα1σα′′

0
σ−1
α1
t′′−1, où t′ =

Ad(σα6)(t
′
0) et t′′ = Ad(σα1)(t

′′
0). Posons δ

′ = α′
0 + α6, δ

′′ = α′′
0 + α1, σδ′ = σα6σα′

0
σ−1
α6

et σδ′′ = σα1σα′′
0
σ−1
α1
. On a t′ = δ̌′(x′), t′′ = δ̌′′(x′′) et τ1 = t′σδ′t

′−1t′′σδ′′t
′′−1. Posons

γ′ = −(α1 + α2 + 2α3 + 3α4 + 2α5 + α6) et γ
′′ = −(α2 + α3 + α4 + α5). Le groupe SL(2)

associé à δ′ conserve les plans uα2
⊕ uγ′ et uα4

⊕ uγ′′. L’élément Ad(σδ′) appartient à

ce groupe SL(2) et permute les deux droites indiquées. Posons E ′
γ′ = Ad(σδ′)(Ėα2

) et

E ′
γ′′ = Ad(σδ′)(Ėα4

). Alors E ′
γ′ ∈ uγ′ et E

′
γ′′ ∈ uγ′′ . On a aussi Ad(σδ′)(E

′
γ′) = −Ėα2

et
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Ad(σδ′′)(E
′
γ′′) = −Ėα4

. On a < α2, δ̌
′ >=< γ′′, δ̌′ >= 1 et < α4, δ̌

′ >=< γ′, δ̌′ >= −1.

Donc Ad(t′) multiplie Ėα2
et E ′

γ′′ par x
′2 et multiplie Ėα4

et E ′
γ′ par x

′−2. On en déduit

Ad(t′σδ′t
′−1

)(Ėα2
) = x′

−2
E ′
γ′ , Ad(t

′σδ′t
′−1

)(E ′
γ′) = −x′2Ėα4

,

Ad(t′σδ′t
′−1

)(Ėα4
) = x′

2
E ′
γ′′ , Ad(t

′σδ′t
′−1

)(E ′
γ′′) = −x′−2

Ėα4
.

Comme dans la preuve de (2), l’action de t′′σδ′′t
′′−1 se déduit essentiellement des formules

précédentes en appliquant l’automorphisme θ. Celui-ci fixe E ′
γ′ et E

′
γ′′ car les racines γ

′

et γ′′ sont fixées par θ. Toutefois, ici, t′′σδ′′t
′′−1 ne se déduit pas de t′σδ′t

′−1 en appliquant
θ, mais aussi en changeant x′ en x′′. On obtient

Ad(t′′σδ′′t
′′−1

)(Ėα2
) = x′′

2
E ′
γ′′ , Ad(t

′′σδ′′t
′′−1

)(E ′
γ′′) = −x′′

−2
Ėα2

,

Ad(t′′σδ′′t
′′−1

)(Ėα4
) = x′′

−2
E ′
γ′ , Ad(t

′′σδ′′t
′′−1

)(E ′
γ′) = −x′′

2
Ėα4

.

D’où
Ad(τ1)(Ėα2

) = Ad(t′σδ′t
′−1

)Ad(t′′σδ′′t
′′−1

)(Ėα2
)

= x′′
2
Ad(t′σδ′t

′)−
−1
)(E ′

γ′′) = −x′′
2
x′

−2
Ėα4

.

Mais −x′′2x′−2 = 1, d’où Ad(τ1)(Ėα2
) = Ėα4

. On prouve de même l’égalité Ad(τ1)(Ėα4
) =

Ėα2
. Cela démontre (3), d’où (1).
En conséquence de (1), et parce que ǫ = 1, on a
(4) ǫN ◦ a(n) = 1.
Il est clair que ǫ♭N ◦ cs(n) est égal au terme ǫ♭N (S∗(w∗)) calculé dans G∗. On utilise la

même méthode qu’en 4.4.9, en posant N ∗ = Ēβ0+Ēβ1,6+Ēβ3,5 et Z = β̌0+2β̌1,6+β̌3,5 ∈ ts.
Le calcul matriciel dans G∗ ≃ SL(4) est facile. Avec les notations de 4.4.9 (5), on trouve

tν = (β̌0 + 2β̌1,6 + β̌3,5)(2ν)
−2.

Mais β̌0 + 2β̌1,6 + β̌3,5 appartient à X∗(Z(M∗)
0). Conformément à 4.4.9(6), on en déduit

ǫ♭N ◦ cs(n) = 1. En comparant avec (4), on obtient µβ4 = 1. Avec 4.4.12(3), cela démontre
le lemme 4.4.4 dans le cas où G est de type (E6, ram) et cela achève la preuve de ce
lemme.

4.4.14 La situation sur F

Soit G un groupe réductif connexe défini sur F , que l’on suppose adjoint, absolument
simple et quasi-déployé. SoientM un F -Levi propre de G, sM un sommet de Imm(MAD)

et E un élément de FCst
sM ,Fq

. On fixe N ∈ O
ΓFq

E . Puisque M est un F -Levi, le groupe ΓnrF
agit sur W IF (M). On se rappelle la condition C(x, µ) de 4.4.2.

Lemme. (i) Il existe un unique caractère µ : W IF (M) → C× de sorte que, pour tout
sommet s ∈ ImmG(M) tel que pM(s) = sM , la condition C(s, µ) soit vérifiée.

(ii) Ce caractère est fixé par l’action de ΓnrF .

Preuve. Les hypothèses de 4.4.1 et 4.4.2 sont vérifiées. Le théorème 4.4.2 nous four-
nit un caractère µ tel que C(x, µ) soit vérifiée pour tout x ∈ ImmG

Fnr(Mad) tel que
pM(x) = sM . A fortiori, C(s, µ) est vérifiée pour tout sommet s ∈ ImmG(M) tel que
pM(s) = sM . D’où l’existence de µ vérifiant la condition du (i) de l’énoncé. On doit
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démontrer son unicité. Supposons d’abord que M soit un tore. Alors ImmG(M) est un
appartement de Imm(G) et la condition pM(s) = sM est vérifiée pour tout sommet de
cet appartement. Considérons un sommet spécial de cet appartement. Alors l’homomor-
phisme jW,Ws : Ws → W IF est bijectif. La condition C(s, µ) détermine µ sur l’image
de cet homomorphisme, donc détermine entièrement µ, ce qui prouve l’unicité de ce ca-
ractère. Supposons maintenant que M ne soit pas un tore. Notons Snr l’ensemble des
sommets s ∈ ImmG

Fnr(M) tels que pM(s) = sM . Considérons un sous-ensemble Snr ⊂ Snr

vérifiant la condition suivante : pour tout s ∈ Snr, il existe g ∈ G(F nr) et s ∈ Snr de sorte
que l’action de g transporte (s,M, sM) sur (s,M, sM). Comme on l’a remarqué en 4.4.4,
la condition C(s, µ) est invariante par conjugaison par G(F nr) du triplet (s,M, sM).
Donc l’unicité affirmée dans l’assertion (i) du théorème 4.4.2 reste vraie si on s’y li-
mite aux sommets s ∈ Snr. Introduisons un épinglage de G et un épinglage affine, tous
deux conservés par l’action galosienne, dont on déduit les objets de 2.1.9. Introduisons
le sous-ensemble Λ ⊂ ∆nr

a associé en 2.2.16 au couple (M, sM). On peut supposer que
(M, sM) = (MΛ, sΛ). D’après 2.2.16(5), l’ensemble Λ est conservé par l’action de Ωnr.
Introduisons un sous-ensemble de représentants Ξ des orbites pour l’action de Ωnr dans
∆nr
a − Λ. La proposition 2.2.16 entrâıne que l’on peut prendre pour Snr l’ensemble des

sommets sα associés aux α ∈ Ξ. Pour en déduire l’unicité du (i) de l’énoncé, il suffit
de prouver que l’on peut choisir Ξ de sorte que sα ∈ ImmG(MΛ) pour tout α ∈ Ξ,
autrement dit de sorte que l’action de ΓnrF sur Ξ soit triviale. Si G n’est pas déployé sur
F nr ou si G est déployé sur F , l’action de ΓnrF sur ∆nr

a est triviale et l’assertion s’ensuit.
Supposons que G est déployé sur F nr mais pas sur F . Les hypothèses que M n’est pas
un tore et que l’ensemble FCst

sM ,Fq
est non vide excluent le cas où G est de type An−1.

Supposons que G soit de type Dn avec n ≥ 4 et que le Frobenius Fr agisse sur D par
l’automorphisme θ d’ordre 2 habituel qui permute αn−1 et αn. On a vu en 2.2.16 que ces
deux racines sont contenues dans Λ. Donc ΓnrF agit trivialement sur ∆nr

a −Λ. Supposons
que G soit de type D4 et que Fr agisse sur D par un automorphisme θ3 d’ordre 3. On a
vu en 2.2.16 que ∆a − Λ = {α2}. Mais α2 est fixe par θ3, donc ΓnrF agit trivialement sur
∆nr
a −Λ. Supposons enfin que G soit de type E6 et que Fr agisse sur D par l’unique au-

tomorphisme non trivial θ de ce diagramme. D’après 2.2.16, on a ∆a−Λ = {α2, α3, α5}.
L’automorphisme θ fixe α2 et permute α3 et α5. Mais le groupe Ω permute cycliquement
les trois racines. On peut donc choisir Snr = {α2} et cet ensemble vérifie la condition
requise. Cela prouve (i).

Soit s ∈ ImmG(M) un sommet tel que pM(s) = sM . Le groupe ΓnrF agit sur tous
les groupes intervenant dans la définition de la condition C(s, µ), par exemple sur
K0,nr
s ∩ NormG(Fnr)(M, sM , N). Les homomorphismes cs, b et a sont équivariants pour

ces actions. Les caractères ǫN et ǫ♭N sont invariants par cette action, cf. Hyp(4, N) et
2.2.5(2). Il en résulte immédiatement que les conditions C(s, µ ◦ Fr) et C(s, µ) sont
équivalentes. L’unicité de µ démontrée au (i) entrâıne l’égalité µ ◦ Fr = µ. Cela prouve
(ii). �

4.4.15 Le théorème principal

Soit G un groupe réductif connexe défini sur F , que l’on suppose adjoint, absolument
simple et quasi-déployé. SoientM un F -Levi propre de G, sM un sommet de Imm(MAD)
et E un élément de FCst

sM ,Fq
.

Soit s un sommet de ImmG(M) et tel que pM(s) = sM . Soit g ∈ K0,nr
s un élément

tel que Fr(g)g−1 ∈ NormG(Fnr)(M). Parce que g ∈ K0,nr
s , l’élément Fr(g)g−1 ap-
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partient à NormG(Fnr)(M, sM), on note wg = b(Fr(g)g−1) son image dans W IF (M).
Posons H = g−1Mg. Le groupe H appartient à Lnr,stF . La restriction de Ad(g) à H
est un isomorphisme de H sur M défini sur F nr, dont on déduit un isomorphisme
ImmFnr(HAD) → ImmFnr(MAD). On note sH l’image réciproque de sM par cet iso-
morphisme. Puisque g fixe s, le sommet s appartient à ImmG(H) et on a pH(s) = sH .
Il s’en déduit que sH ∈ Imm(HAD). En notant ḡ la réduction de g dans Gs, on a
HsH = ḡ−1MsM ḡ. L’automorphisme Ad(ḡ)−1 transporte le faisceau-caractère E sur un
faisceau-caractère EH ∈ FCst

sH ,Fq
. Notons OH l’orbite nilpotente de hsH ,SC supportant le

faisceau EH et fixons NH ∈ O
ΓFq

H . Fixons une action de Frobenius sur E . Il y a deux façons
d’en déduire une action de Frobenius sur EH . L’une est la méthode de Lusztig expliquée
en 2.2.5 appliquée à l’élément ḡ. Elle fournit une action de Frobenius déterminée par un
scalaire que l’on note r♭NH

. L’autre est celle de 4.1.5. Elle fournit une action de Frobenius
déterminée par un scalaire que l’on note rNH

. Le lemme 4.4.14 nous fournit un caractère
µ de W IF .

Théorème. Pour g et NH comme ci-dessus, on a l’égalité r♭NH
= µ(wg)rNH

.

Preuve. Fixons N ∈ OΓFq . L’action de Frobenius sur E est déterminée par un scalaire
rN . On peut multiplier g à gauche par un élément de KM,0,nr

sM
de sorte que gFr(g)−1 ∈

NormG(Fnr(M, sM , N). Cela ne change pas wg et cela ne change rien aux constructions

des actions de Frobenius sur EH . L’élément Ad(ḡ)−1(N) est un élément de O
ΓFq

H . D’après
2.2.5(1), l’égalité de l’énoncé ne dépend pas du choix de NH .On peut donc supposer
que NH = Ad(ḡ)−1(N). Il résulte des définitions qu’alors rNH

= rN ǫN ◦ a(Fr(g)g−1) et
r♭NH

= rNǫ
♭
s,N ◦cs(Fr(g)g−1). L’assertion du théorème résulte alors de la propriété C(s, µ)

vérifiée d’après le lemme 4.4.14. �

5 Relation avec les faisceaux-caractères unipotents

sur un groupe fini

5.1 Quelques constructions

5.1.1 Le groupe G

Dans cette section, notre objet d’étude est le groupe G introduit en 2.1.10. Il est plus
commode d’oublier la provenance p-adique de ce groupe et de le considérer directement
comme un groupe défini sur Fq. Toutefois, pour certains points, il est utile de réintroduire
de façon occulte le groupe p-adique initial. C’est la raison des constructions de ce premier
paragraphe.

Soit G un groupe réductif connexe défini sur Fq. On impose l’hypothèse (Hyp)1(p).
Pour cette première sous-section , on suppose que G est adjoint et absolument simple.

On fixe une paire de Borel épinglée E = (B, T, (Eα)α∈∆) définie sur Fq. On complète
l’épinglage en un épinglage affine Ea = (T, (Eα)α∈∆a) lui-aussi défini sur Fq, c’est-à-dire
que l’on fixe un élément non nul Eα0 ∈ uα0 fixé par ΓFq .

Introduisons le groupe réductif connexe GF défini et quasi-déployé sur F qui a même
données de racines que G. Cela signifie que l’on peut fixer une paire de Borel épinglée
EF = (BF , TF , (EF,α)α∈∆) de GF définie sur F et des isomorphismes duaux X∗(TF ) →
X∗(T ) et X

∗(TF ) → X∗(T ) qui transportent les racines et racines simples, resp. coracines
et coracines simples, de TF sur celles de T . De plus, GF est déployé sur F nr et les
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isomorphismes ci-dessus sont équivariants pour les actions de ΓnrF ≃ ΓFq . En 2.1.10, on a
associé à ces données un groupe G muni d’un épinglage et il est clair que G s’identifie à
G, l’épinglage en question s’identifiant à E. L’espace g s’identifie à gF,s0. On peut relever
Eα0 en un élément de E ′

F,α0
∈ knrF,s0 ∩ uF,α0(F ). On fixe une uniformisante ̟F de F et

on pose EF,α0 = ̟FE
′
F,α0

. Alors EF,a = (TF , (EF,α)α∈∆a) est un épinglage affine de GF

défini sur F .
Cette construction nous permet d’utiliser les définitions de 2.1.9 et 2.1.10. En parti-

culier, on dispose de l’alcôve Cnr ⊂ AppFnr(TF ) ⊂ ImmFnr(GF ), du groupe T, de son
plongement aT : T → AppFnr(TF ) et de l’homomorphisme surjectif jT : T → T . Puisque
GF est adjoint, le plongement aT est injectif et, comme en 3.2.1, on note jT : aT (T) → T
l’application jT ◦ a−1

T . Les groupes G et GF ont même groupe de Weyl W . Notons W̃ le
groupe de transformations de AppFnr(TF ) engendré par W et le groupe des translations
par X∗(T ). Il respecte le sous-ensemble aT (T) et, pour tout x ∈ aT (T), il existe w̃ ∈ W̃
tel que w̃(x) ∈ aT (T) ∩ C̄

nr. On fait agir W̃ sur T : l’action de W est l’action naturelle
et les translations par X∗(T ) agissent trivialement. L’homomorphisme jT est équivariant
pour les actions de W̃ . Donc

(1) pour tout t ∈ T , il existe x ∈ C̄nr ∩ aT (T) et w ∈ W de sorte que jT (x) = w(t).
Soit x ∈ C̄nr ∩ aT (T). On note Λ(x) l’ensemble des α ∈ ∆a telles que αaff(x) = 0.

Posons t = jT (x). Montrons que
(2) le système de racines de Gt relatif au tore T a pour base Λ(x).
En effet, notons F la facette de ImmFnr(GF ) à laquelle appartient x. Le système

de racines du groupe GF,F a pour base Λ(x). On a introduit en 2.1.11 un plongement
ιx,F : GF,F → G. Son image est justement le groupeGt. Le plongement étant déduit d’une
conjugaison par un élément de TF , il identifie les ensembles de racines de ces groupes.
L’assertion (2) s’ensuit.

Pour α ∈ ∆a, le sommet sα associé à α appartient à T. On pose tα = jT (sα). Intro-
duisons la base ( ˇ̟ α)α∈∆ de X∗(T ) duale de ∆. On se rappelle la relation

(3)
∑

α∈∆a

d(α)α = 0

où d(α0) = 1. On cacule aisément tα0 = 1 et tα = ˇ̟ α(ζ̄1/d(α)) pour α ∈ ∆.

5.1.2 Conjugaison des éléments tα

Soient α, α′ ∈ ∆a. Notons Aut(G, tα 7→ tα′) l’ensemble des automorphismes de G qui
envoient tα sur tα′ (cet ensemble peut être vide). Posons Int(G, tα 7→ tα′) = Ad(G) ∩
Aut(G, tα 7→ tα′) (rappelons que, puisque G est adjoint, l’homomorphisme Ad identifie
G au sous-groupe Ad(G) de Aut(G)). On a introduit un sous-groupe Ω de G en 2.1.8.
Notons Ω(α 7→ α′) l’ensemble des éléments ω ∈ Ω tels que ω(α) = α′. Si G n’est
pas de type An−1 avec n impair, on a introduit un groupe Aut(Da) en 2.1.8. Notons
Aut(Da, α 7→ α′) l’ensemble des δ ∈ Aut(Da) tels que δ(α) = α′. Dans le cas où
α = α′, on a simplement Int(G, tα 7→ tα) = ZG(tα) et on simplifie les autres notations
en Aut(G, tα), Ω(α) et Aut(Da, α).

Lemme. Soient α, α′ ∈ ∆a.
(i) Soit δ ∈ Aut(G, tα 7→ tα′). Supposons que δ conserve T et envoie l’ensemble de

racines ∆a − {α} sur ∆a − {α′}. Alors δ envoie α sur α′.
(ii) L’application produit Ad(ZG(tα′)0) × Ω(α 7→ α′) → Aut(G) est injective et son

image est Int(G, tα 7→ tα′).
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(iii) Supposons que G n’est pas de type An−1 avec n impair. L’application produit
Ad(ZG(tα′)0)×Aut(Da, α 7→ α′) → Aut(G) est injective et son image est Aut(G, tα 7→
tα′).

Preuve. Soit δ vérifiant les conditions de (i). Puisque tα, resp. tα′ , est un élément
de G d’ordre d(α), resp. d(α′), l’égalité δ(tα) = tα′ implique d(α) = d(α′). Supposons
d’abord d(α′) = d(α) = 1. Il existe alors ω, ω′ ∈ Ω tels que ω(α0) = α et ω′(α′) = α0,
cf. 2.1.8(2). L’automorphisme ω′δω conserve T et l’ensemble ∆a − {α0} = ∆. Donc il
conserve le sous-ensemble Σ+ des racines positives, donc conserve la plus grande racine
−α0. Cela entrâıne que δ envoie α sur α′. Supposons maintenant que d(α′) = d(α) 6= 1,
a fortiori α, α′ 6= α0. Appliquons δ à la relation 5.1.1(3). On obtient

d(α)δ(α) +
∑

γ∈∆a−{α}

d(γ)δ(γ) = 0,

ou encore
δ(α) = −

∑

γ∈∆a−{α′}

d(α)−1d(δ−1(γ))γ.

Dans le deuxième membre, on exprime la racine α0 ∈ ∆a − {α′} grâce à 5.1.1(3). En
tenant compte de l’égalité d(α) = d(α′), on obtient

(1) δ(α) = d(δ−1(α0))α
′ +

∑

γ∈∆−{α′}

d(α)−1(d(δ−1(α0))d(γ)− d(δ−1(γ)))γ.

C’est l’écriture de la racine δ(α) dans la base ∆. Donc les coefficients du membre de
droite sont entiers, tous de même signe, et la valeur absolue du coefficient d’une ra-
cine γ ∈ ∆ est majorée par d(γ). En appliquant cela au coefficient de α′, on obtient
d(δ−1(α0)) ≤ d(α′). Puisque δ transporte (α, tα) sur (δ(α), tα′), on a δ(α)(tα′) = α(tα) =
ζ̄1/d(α) = ζ̄1/d(α′). D’après (1), on a < δ(α), ˇ̟ α′ >= d(δ−1(α0)). De la définition de tα′

résulte l’égalité δ(α)(tα′) = ζ̄d(δ−1(α0))/d(α′). En comparant les deux égalités précédentes,
on obtient d(δ−1(α0)) ≡ 1 mod d(α′)Z. Avec l’inégalité d(δ−1(α0)) ≤ d(α′), cela entrâıne
d(δ−1(α0)) = 1. Pour γ ∈ ∆ − {α′}, le coefficient de γ dans l’expression (1) est donc
d(α)−1(d(γ)− d(δ−1(γ))). Montrons que

(2) la somme de ces coefficients est nulle.
Parce que d(δ−1(α0)) = 1 = d(α0), on a

∑

γ∈∆−{α′}

(d(γ)− d(δ−1(γ))) =
∑

γ∈∆a−{α′}

(d(γ)− d(δ−1(γ)))

= (
∑

γ∈∆a−{α′}

d(γ))− (
∑

γ∈∆a−{α′}

d(δ−1(γ)))

(
∑

γ∈∆a−{α′}

d(γ))− (
∑

γ∈∆a−{α}

d(γ)) = (
∑

γ∈∆a

d(γ))− d(α′)− (
∑

γ∈∆a

d(γ)) + d(α).

Ceci est nul puisque d(α) = d(α′). Cela prouve (2).
Puisque tous les coefficients sont de même signe, (2) entrâıne qu’ils sont nuls. Alors

(1) se simplifie en δ(α) = α′, ce qui prouve l’assertion (i) de l’énoncé.
Soit ω ∈ Ω(α 7→ α′). Alors ω conserve T et ∆a et envoie α sur α′ donc aussi ∆a−{α}

sur ∆a − {α′}. D’après 2.1.8 (3), on a d(α) = d(α′). On voit alors que ω(tα) vérifie
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les relations : α′(ω(tα)) = ζ̄1/d(α′) et γ(ω(tα)) = 1 pour γ ∈ ∆a − {α′}. Ces relations
caractérisent tα′ donc ω(tα) = tα′ . Cela prouve que ω ∈ Int(G, tα 7→ tα′). Il en résulte
que l’image de l’application de (ii) est contenue dans cet ensemble. Inversement, soit
g ∈ G tel que Ad(g) ∈ Int(G, tα 7→ tα′). Alors Ad(g) envoie ZG(tα)

0 sur ZG(tα′)0.
Cet automorphisme transporte T en un sous-tore maximal T ′ de ZG(tα′)0 et transporte
la base ∆a − {α} du système de racines de ZG(tα)

0 relatif à T en une base ∆(α′) du
système de racines de ZG(tα′)0 relatif à T ′. D’après 5.1.1(2), il existe h ∈ ZG(tα′)0 tel que
Ad(h) transporte T en T ′ et ∆a − {α′} en ∆(α′). Alors Ad(h−1g) conserve T et envoie
∆a − {α} sur ∆a − {α′}. Cet automorphisme envoie tα sur tα′ d’après l’hypothèse sur
g. D’après (i), il envoie α sur α′ . Son image dans le groupe de Weyl appartient donc
à Ω. Introduisons l’élément ω ∈ Ω qui a la même image dans le groupe de Weyl. On a
ω ∈ Ω(α 7→ α′). Posons t = h−1gω−1. Alors Ad(t) conserve T et agit trivialement sur
∆a. A fortiori, il agit trivialement sur ∆ donc conserve B. Alors t ∈ T ⊂ ZG(tα′)0. On
a Ad(g) = Ad(htω) ∈ Ad(ZG(tα′)0)Ω(α 7→ α′), ce qui démontre la première assertion
de (ii). Soient z1, z2 ∈ ZG(tα′)0 et ω1, ω2 ∈ Ω(α 7→ α′). Supposons z1ω1 = z2ω2. Posons
g = z−1

2 z1 = ω2ω
−1
1 . Alors g ∈ ZG(tα′)0 ∩ Ω(α′). L’automorphisme Ad(g) conserve T ,

∆a et α′. Donc cet automorphisme conserve ∆a − {α′}. Puisque g ∈ ZG(tα′)0, Ad(g) se
restreint à ZG(tα′)0 en un automorphisme intérieur. Puisque ∆a − {α′} est une base du
système de racines de ce groupe, Ad(g) agit par l’identité sur ∆a − {α′}, donc aussi sur
∆a. Puisque g ∈ Ω, cela entrâıne g = 1. Cela démontre (ii).

La preuve de (iii) est similaire. �
Dans le cas où α = α′, les assertions (ii) et (iii) deviennent
(3) on a les égalités ZG(tα) = ZG(tα)

0Ω(α) et ZG(tα)
0 ∩Ω(α) = {1} ;

(4) si G n’est pas de type An−1 avec n impair, on a les égalités Aut(G, tα) =
Ad(ZG(tα)

0)Aut(Da, α) et Ad(ZG(tα)
0) ∩Aut(Da, α) = {1}.

5.1.3 Construction de Levi

Soit Λ un sous-ensemble de ∆a tel que Λ 6= ∆a. Notons AΛ la composante neutre du
sous-groupe des t ∈ T tels que α(t) = 1 pour tout α ∈ Λ. C’est un sous-tore de T . Le
groupe X∗(AΛ) est celui des x∗ ∈ X∗(T ) tels que < α, x∗ >= 0 pour tout α ∈ Λ. Notons
MΛ le commutant de AΛ. C’est un Levi de G dont le centre est égal à AΛ. Notons Z[Λ]
le sous-Z-module de X∗(T ) engendré par Λ et notons Q[Λ] le sous-Q-espace vectoriel de
X∗

Q(T ) engendré par Λ. L’ensemble ΣMΛ des racines de T dans MΛ est Σ∩Q[Λ]. Notons
aussi LΛ le sous-groupe connexe de G contenant T tel que l’ensemble de racines ΣLΛ

de T dans LΛ soit Σ ∩ Z[Λ]. L’ensemble Λ est une base de ΣLΛ . Le groupe LΛ est un
sous-groupe de MΛ de même rang semi-simple |Λ|. La composante neutre du centre de
LΛ est AΛ.

Lemme. Pour tout x ∈ C̄nr tel que Λ ⊂ Λ(x), on a l’égalité LΛ = ZG(jT (x))
0 ∩MΛ. Il

existe un unique élément tΛ ∈ MΛ,AD tel que, pour tout x comme ci-dessus, la projection
de jT (x) dans MΛ,AD soit tΛ. On a LΛ = ZMΛ

(tΛ)
0.

La preuve est similaire à celle de 2.2.15(2). �

5.2 Faisceaux-caractères unipotents

5.2.1 Rappels sur la représentation de Springer généralisée

Dans cette section, on lève l’hypothèse que G est adjoint et absolument simple.
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On note I(G) l’ensemble des couples (O,L), où O ∈ gnil/conj et L est un système
local irréductible sur O. Il s’identifie à celui des classes de conjugaison par G de couples
(N, ξ), où N ∈ gnil et ξ est une représentation irréductible de ZG(N)/ZG(N)0.

Notons IFC0 (G) l’ensemble des classes de conjugaison par G de couples (M, E), oùM
est un Levi de G et E ∈ FCM(mSC). Le groupe G agit par conjugaison sur l’ensemble des
triplets (M, E , ρ) où M et E sont comme ci-dessus et ρ ∈ Irr(W (M)). On note IFC(G)
l’ensemble des classes de conjugaison. La représentation de Springer généralisée établit
une bijection

Spr : IFC(G) → I(G).

Le groupe ΓFq agit naturellement sur les ensembles I(G), IFC0 (G) et IFC(G). On
note IFq(G), I

FC
0,Fq

(G) et IFCFq
(G) ces ensembles de points fixes. Fixons une paire de Borel

(B, T ) définie sur Fq. Un élément de IFC0,Fq
(G) est représenté par un couple (M, E) tel que

M soit un Fq-Levi standard de G et que E soit conservé par l’action de Frobenius. D’après
2.2.3(1), un Fq-Levi standard M tel que FCM(mSC) est non vide n’est conjugué à aucun
autre Fq-Levi standard que lui-même et tout élément de NormG(M) fixe l’ensemble
FCM(mSC). Il en résulte que deux couples (M, E) vérifiant les conditions ci-dessus ne
sont conjugués que s’ils sont égaux. Donc IFC0,Fq

(G) s’identifie à l’ensemble de ces couples

(M, E). L’ensemble IFCFq
(G) est celui des triplets (M, E , ρ) tels que (M, E) ∈ IFC0,Fq

(G)
et que la classe de ρ soit conservée par ΓFq . Comme en 2.2.5, on note IrrFq(W (M))
cet ensemble de représentations et, pour ρ ∈ IrrFq(W (M)), on fixe un prolongement
continu ρ♭ de ρ au produit semi-direct W (M) ⋊ ΓFq . On a défini en loc. cit. la fonction
caractéristique χM,E,ρ. La bijection Spr est équivariante pour les actions galoisiennes. En
particulier, elle se restreint en une bijection de IFCFq

(G) sur IFq(G).

Soit (M, E , ρ) ∈ IFCFq
(G). Notons (O,L) son image par la représentation de Springer

généralisée. Elle est conservée par l’action galoisienne. Munissons L d’une action de
Frobenius dont l’action sur chaque fibre définie sur Fq est d’ordre fini. Introduisons le
prolongement d’intersection du système local L[dim(O)] sur O. Il est encore muni d’une
action de Frobenius, notons χM,E,ρ sa fonction caractéristique. Posons

b(M, E , ρ) =
1

2
(dim(OE)− dim(O) + dim(g)− dim(m)).

D’après [26] 6.3, il existe alors un unique choix de l’action de Frobenius sur L de sorte
que l’on ait l’égalité

(1) χM,E,ρ(X) = (−1)dim(Z(M)0)q−b(M,E,ρ)χM,E,ρ(X) pour tout X ∈ gnil(Fq).
On fixe cette normalisation. De la formule ci-dessus et de 2.2.5(1) et (2), on déduit
(2) χM,E,ρ = q−b(M,E,ρ)|W (M)|−1

∑

w∈W (M) trace(ρ
♭(w−1Fr))QM,E,w.

On note YO,L la restriction à O de χM,E,ρ. C’est la fonction caractéristique de L.

On note aussi χ♮M,E,ρ la fonction caractéristique de l’inverse de l’action de Frobenius
du prolongement d’intersection du système local L[dim(O)] sur O. Sa restriction à O est
la conjuguée ȲO,L. Pour w ∈ W (M), il existe une unique fonction Q♮

M,E,w sur gnil(Fq) de
sorte que, pour tout ρ ∈ IrrFq(W (M)), on ait l’égalité

(3) χ♮M,E,ρ = qb(M,E,ρ)|W (M)|−1
∑

w∈W (M) trace(ρ
♭(wFr−1))Q♮

M,E,w.

5.2.2 Faisceaux-caractères unipotents cuspidaux sur G

Lusztig a défini la notion de faisceau-caractère unipotent cuspidal sur G. Signalons
que ”unipotent” se réfère à la classification de ces faisceaux en termes de groupe dual
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de G, cela ne signifie nullement qu’ils sont à support unipotent. Un tel faisceau E est
porté par une classe de conjugaison XE dans G. Fixons un élément de cette classe, que
l’on écrit tu, t étant sa composante semi-simple et u sa composante unipotente. Il y a
alors un caractère ξE,tu, ou simplement ξtu, de ZG(tu)/ZG(tu)

0 tel que E se restreigne à
X en le système local G/ZG(tu)

0 ×ξtu C défini comme en 2.2.2. On a l’égalité ZGt(u)
0 =

ZG(tu)
0 d’où l’inclusion ZGt(u)/ZGt(u)

0 ⊂ ZG(tu)/ZG(tu)
0. La classe de conjugaison

X peut porter plusieurs faisceaux-caractères unipotents et cuspidaux, correspondant à
plusieurs caractères ξtu. Deux tels caractères distincts ont des restrictions distinctes à
ZGt(u)/ZGt(u)

0. On a la propriété suivante, cf. [24] proposition 2.7 et [25] proposition
7.11 :

(1) soit t la partie semi-simple d’un élément de XE ; alors l’ensemble des éléments
unipotents u ∈ Gt tels que tu ∈ XE est une unique classe de conjugaison par Gt ; t est
élément isolé de G, c’est-à-dire que la composante neutre de Z(Gt) est Z(G)

0.
On note FCu(G) l’ensemble des faisceaux-caractères unipotents cuspidaux sur G.

Notons π : G → GAD l’homomorphisme naturel. L’application image réciproque par π
identifie FCu(GAD) et FCu(G). En particulier les caractères ξtu ci-dessus sont triviaux
sur Z(G).

Supposons G adjoint et absolument simple et introduisons les objets de 5.1.1. L’en-
semble FCu(G) est partiellement décrit dans [13] p. 495 à 509. On voit que, pour tout
E ∈ FCu(G), il existe une racine α ∈ ∆a telle que XE contienne un élément de partie
semi-simple tα. De plus, cette racine α est fixée par tout élément de Aut(Da). Il résulte
du lemme 5.1.2 que cette racine α est unique : le lemme 5.1.2 implique que deux éléments
tα et tα′ sont conjugués dans G si et seulement si α et α′ sont conjugués par l’action du
groupe Ω. On dira que α est associée à E .

Soit E ∈ FCu(G) et soit α ∈ ∆a sa racine associée. Notons OE l’ensemble des N ∈
gtα,nil tel que tαexp(N) ∈ XE . D’après (1), c’est une unique orbite pour l’action de Gtα .
Pour N ∈ OE , le groupe ZGtα

(N)/ZGtα
(N)0 s’identifie à ZGtα

(exp(N))/ZGtα
(exp(N))0.

Via cette identification, le caractère ξtαexp(N) se restreint en un caractère de ZGtα
(N)/ZGtα

(N)0

qui définit un système local Etα sur OE . Comme on l’a dit dans la preuve de 5.1.1(2), le
groupe Gtα s’identifie à GF,sα. On peut identifier Etα à un système local sur gF,sα,nil. En
comparant la classification de [48] paragraphe 9 avec les résultats de [13], on obtient les
résultats suivants :

(2) pour tout E ∈ FCu(G), le système local Etα appartient à FCst(gF,sα), où α ∈ ∆a

est la racine associée à E ;
(3) l’application E 7→ (sα, Etα) est une bijection de FCu(G) sur l’ensemble des couples

(s, Ẽ) où s ∈ Snr,st(C̄nr) et Ẽ ∈ FCst(gF,s).
Tout élément de FCu(G) est conservé par l’action galoisienne. La correspondance (3)

n’est pas équivariante pour les actions galoisiennes (parce qu’en général, tα n’est pas fixé
par l’action galoisienne).

Pour des raisons de récurrence, on doit considérer le groupe G = {1}. Dans ce cas
FCu(G) est réduit au système local trivial de rang 1 sur G.

5.2.3 Faisceaux-caractères unipotents sur G

Soit M un Levi de G et E ∈ FCu(MAD). On simplifie les notations en supprimant les
termes E des notations du paragraphe précédent : X = XE etc... Fixons x = tu ∈ X ⊂
MAD. Notons ZM(x) l’image réciproque dans M de ZMAD

(x). On a la suite exacte

1 → Z(M) → ZM(x) → ZMAD
(x) → 1.
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On relève le caractère ξx en un caractère de ZM(x) trivial sur Z(M). Notons Sx l’image
réciproque de x dansM et Sx,reg le sous-ensemble des éléments de Sx dont le commutant
dans G est contenu dans M .

Dans la suite de ce paragraphe, comme en 2.2.2, on devrait pour être corrects intro-
duire un corps Q̄l pour un nombre premier l 6= p, travailler avec des Q̄l-faisceaux puis
identifier par un isomorphisme Q̄l ≃ C les fonctions construites à des fonctions à valeurs
complexes. Puisqu’on se contente de rappeler des définitions, on préfère se dispenser
d’introduire ce corps Q̄l et présenter les objets comme s’ils étaient à valeurs complexes.

Posons Vreg = {(y, gZM(x)) ∈ G×G/ZM(x); g−1yg ∈ Sx,reg}. On note preg : Vreg → G
la projection (y, gZM(x)) 7→ y, on note ∇reg son image et ∇ l’adhérence de ∇reg. Posons
Ṽreg = {(y, gZM(x)0) ∈ G × G/ZM(x)0; g−1yg ∈ Sx,regUP}. Le groupe ZM(x)/ZM(x)0

agit par multiplication à droite sur Ṽreg et le quotient de Ṽreg par cette action est Vreg.
On définit le système local Creg = Ṽreg ⊗ξx C sur Vreg comme en 2.2.2. On introduit le
système local preg,∗(Creg) sur ∇reg. On note K le complexe prolongement d’intersection
de preg,∗(Creg)[dim(∇)]. C’est un faisceau pervers sur G à support dans ∇.

Le groupe NormG(M) agit surMAD en conservant le faisceau E . Lusztig et Shoji ont
prouvé que l’algèbre d’endomorphismes du complexe K était isomorphe à l’algèbre du
groupe W (M). Concrètement, cela signifie ce qui suit. Notons NormG(M,x) le sous-
groupe des n ∈ NormG(M) tels que nxn−1 = x. Un élément de n ∈ NormG(M)
conserve E comme on vient de le dire, donc conserve X . Il existe donc m ∈ M tel que
nm ∈ NormG(M,x). Donc l’inclusion NormG(M,x) → NormG(M) se quotiente en une
bijection NormG(M,x)/ZM(x) ≃W (M). Alors il existe un caractère ǫx deNormG(M,x)
dont la restriction à ZM(x) est égale à ξx. Fixons un tel caractère. On définit alors l’action
de W (M) sur K comme en 2.2.3.

Pour tout ρ ∈ Irr(W (M)), fixons une réalisation de ρ dans un espace Vρ. Il existe
un unique faisceau pervers irréductible KM,E,ρ de sorte que

K ≃ ⊕ρ∈Irr(W (M))Vρ ⊗KM,E,ρ,

l’isomorphisme entrelaçant l’action de W (M) sur K en l’action évidente sur le membre
de droite. Les faisceaux-caractères unipotents sur G sont les faisceaux pervers KM,E,ρ

quand on fait varier M , E et ρ.
Le caractère ǫx n’est pas unique, on peut le multiplier par un caractère de W (M).

Cela modifie l’indexation par ρ des faisceaux-caractères. Soit x′ un autre point de X .
Fixonsm tel que x′ = m−1xm. Alors NormG(M,x′) = m−1NormG(M,x)m. Le caractère
ǫx étant fixé, définissons le caractère ǫx′ de NormG(M,x′) par ǫx′(m

−1nm) = ǫx(n) pour
tout n ∈ NormG(M). Cette définition ne dépend pas du choix de m. En effectuant les
mêmes constructions où l’on remplace x et ǫx par x′ et ǫx′ , on obtient un complexe K ′

muni d’une action de W (M) et il existe un isomorphisme W (M)-équivariant de K ′ sur
K.

On appellera famille admissible (pour M et E) une famille (ǫx)x∈X telle que :
pour tout x ∈ X , ǫx est un caractère de NormG(M,x) dont la restriction à ZM(x)

est égale à ξx ;
pour tous x, x′ ∈ X et tout m ∈ M tels que x′ = m−1xm, on a l’égalité ǫx′ =

ǫx ◦ Ad(m).
Supposons que M soit un Fq-Levi et que E soit conservé par l’action de ΓFq (comme

on l’a dit en 5.2.2, cette deuxième condition est automatique si MAD est absolument
simple). Soit (ǫx)x∈X est une famille admissible. Pour x ∈ X , posons Frǫx = ǫFr(x) ◦ Fr.
Alors (Frǫx)x∈X est une famille admissible. Les conditions suivantes sont équivalentes :
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Frǫx = ǫx pour tout x ∈ X ;
il existe x ∈ X ΓFq tel que ǫx ◦ Fr = ǫx ;
pour tout x ∈ X ΓFq , on a ǫx ◦ Fr = ǫx.
Si elles sont vérifiées, on dira que la famille admissible (ǫx)x∈X est définie sur Fq.

Supposons donnée une telle famille. Soit x ∈ X ΓFq . Munissons le faisceau E d’une ac-
tion de Frobenius, c’est-à-dire d’un isomorphisme Fr∗(E) → E . Comme en 2.2.5, cet
isomorphisme est de la forme

Fr∗(M/ZM(x)0 ×ξx C) → M/ZM(x)0 ×ξx C

(mZM(x)0, v) 7→ (Fr−1(m)ZM(x)0, rxv),

où rx est un nombre complexe que l’on suppose de valeur absolue 1. On en déduit une
action de Frobenius sur K. Pour tout ρ ∈ IrrFq(W (M)), on choisit un prolongement
continu ρ♭ de ρ à W (M) ⋊ ΓFq . Evidemment, si ΓFq agit trivialement sur W (M), on
suppose que ρ♭ est triviale sur ΓFq . Comme en 2.2.5, on récupère une action de Frobenius
sur KM,E,ρ. On note χM,E,ρ la fonction caractéristique de KM,E,ρ.

Pour w ∈ W (M), fixons un représentant n de w dans NormG(M,x) et un élément
g ∈ G tel que gFr(g)−1 = n−1. On pose Mw = g−1Mg, Xw = g−1X g, xw = g−1xg.
Comme en 2.2.5, on définit le faisceau-caractère unipotent et cuspidal Ew sur Mw,AD.
Il est muni de l’action de Frobenius associé comme ci-dessus au scalaire rxw = rxǫx(n).
On reprend les constructions ci-dessus en remplaçant M et E par Mw et Ew. On obtient
un complexe Kw muni d’un Frobenius. On note χM,E,w sa fonction caractéristique. Pour
ρ ∈ IrrFq(W (M)), on a alors l’égalité

(1) χM,E,ρ = |W (M)|−1
∑

w∈W (M) trace(ρ
♭(w−1Fr))χM,E,w.

Remarques.(2) Les définitions ci-dessus dépendent du choix de la famille admissible
(ǫx)x∈X définie sur Fq. Nous verrons en 5.3.2 qu’une telle famille existe et que l’on peut
en définir une canoniquement.

5.2.4 L’ensemble Λ associé à un couple (M, E)

Dans ce paragraphe, on suppose que G est adjoint et absolument simple. A tout sous-
ensemble propre Λ ⊂ ∆a, on a associé en 5.1.3 un Levi MΛ et un élément semi-simple
tΛ ∈MΛ,AD.

Proposition. Soient M un Levi de G et E ∈ FCu(MAD).
(i) Il existe un unique sous-ensemble propre Λ ⊂ ∆a tel qu’il existe g ∈ G de sorte

que gMg−1 =MΛ et que Ad(g) transporte XE en un sous-ensemble de MΛ,AD contenant
un élément de partie semi-simple tΛ.

(ii) Soit t un élément de M dont l’image dans MAD est la partie semi-simple d’un
élément de XE . Alors il existe g ∈ G et x ∈ C̄nr ∩ T tels que gtg−1 = jT (x), Λ ⊂ Λ(x),
gMg−1 =MΛ et que l’image de gtg−1 dans MΛ,AD soit tΛ.

Preuve. Les classes de conjugaison de Levi de G correspondent bijectivement aux
classes de conjugaison de Levi de GF . Il résulte de 5.2.2(3) que les classes de conjugaison
de couples (M, E) formés d’un Levi de G et d’un faisceau E ∈ FCu(MAD) correspondent
bijectivement aux les classes de conjugaison de triplets (MF , sMF

, EF ), où MF est un
Levi de GF , sMF

∈ Snr,st(MF ) et EF ∈ FCst(MF,sMF
,SC). La proposition est alors l’exact

analogue de la proposition 2.2.16. Elle se démontre par les mêmes arguments. On laisse
la mise au point au lecteur. �

185



Remarques. (1) De même qu’en 2.2.16, l’ensemble Λ ne dépendait que de MF et
sMF

et pas de EF , de même l’ensemble Λ de la proposition ne dépend que de M et de
l’orbite XE .

(2) L’ensemble Λ se décrit cas par cas par les mêmes formules qu’en 2.2.16.

5.2.5 Le caractère µt

Soient M un Levi de G et E ∈ FCu(MAD). On simplifie les notations en posant
X = XE etc.... Soit t un élément de M dont l’image dans MAD est la partie semi-simple
d’un élément de X . Le groupe Gt ∩M est un Levi de Gt : c’est le commutant de Z(M)0

dans Gt. On a évidemment Mt = ZM(t)0 ⊂ Gt ∩M ⊂ ZM(t). Puisque Gt ∩M est un
Levi, il est connexe donc Gt ∩M = Mt. Notons tad l’image de t dans MAD et notons
ZM(tad) le sous-groupe des m ∈ M tels que mtadm

−1 = tad. Alors Mt = ZM(tad)
0. En

particulier, on peut fixer un élément unipotent u ∈Mt tel que tadu ∈ X (on identifie les
éléments unipotents de M et Mad). On note N l’élément de mt,SC tel que u = exp(N).
Le caractère ξtadu de ZM(tadu) se restreint en un caractère ξN de ZMt(N) = ZMt(u). On
en déduit un système local Et porté par l’orbite ON de N dans mt,SC . Ce système local
est cuspidal. On peut appliquer les constructions de 2.2.3 au groupe Gt, à son Levi Mt

et au système local Et. En particulier, on définit le groupe NormGt(Mt, N). En posant
Wt(Mt) = NormGt(Mt)/Mt, on a l’isomorphisme NormGt(Mt, N)/ZMt(N) ≃ Wt(Mt).
Montrons que

(1) NormGt(Mt, N) ⊂ NormG(M, tadu) et cette inclusion se quotiente en un homo-
morphisme injectif ιt : Wt(Mt) →W (M).

Soit n ∈ NormGt(Mt, N). Alors Ad(n) conserve Mt donc aussi Z(Mt)
0. Mais tad est

un élément isolé deMAD, ce qui entrâıne Z(Mt)
0 = Z(M)0. Donc Ad(n) conserve Z(M)0

et aussiM , c’est-à-dire n ∈ NormG(M). L’action de Ad(n) dansMAD conserve tad et u =
exp(N), donc conserve tadu. Cela prouve la première assertion de (1). L’inclusion se quo-
tiente évidemment en un homomorphisme injectif deNormG(t)(Mt, N)/NormGt(Mt, N)∩
M dans NormG(M, tadu)/NormG(M, tadu)∩M . Mais le premier quotient est Wt(Mt) et
le second est W (M). Cela prouve (1).

Fixons une famille admissible (ǫx)x∈X pour (M, E). Le caractère ǫtadu deNormG(M, tadu)
se restreint en un caractère de NormGt(Mt, N). On dispose aussi du caractère canonique
ǫ♭N de NormGt(Mt, N), cf. 2.2.3. Ces deux caractères cöıncident avec ξN sur ZMt(N).
Il y a donc un unique caractère µt de Wt(Mt) tel que ǫ♭N (n) = µt(n)ǫtadu(n) pour tout
n ∈ NormGt(Mt, N), où, par abus de notation, on a identifié µt à un caractère de
NormGt(Mt, N). On vérifie que ce caractère µt est indépendant du choix de l’élément u.

5.2.6 Restriction au commutant d’un élément semi-simple

On suppose que G est adjoint, absolument simple et déployé sur Fq. Soit M un Fq-
Levi de G et soit E ∈ FCu(MAD). On simplifie les notations en abandonnant les indices
E des objets associés à ce faisceau. Soit t un élément semi-simple de M(Fq), notons tad
son image dans MAD, soit u un élément unipotent de MAD,tad(Fq), supposons tadu ∈ X .
On suppose que le groupe Gt est déployé sur Fq.

On utilise les constructions de 5.2.5. Pour ρ ∈ Irr(W (M)), posons ρt = ρ ◦ ιt. Cette
représentation se décompose en somme de représentations irréductibles de Wt(Mt). Pour
ρ′ ∈ Irr(Wt(Mt)), on note < ρt, ρ

′ > la multiplicité de ρ′ dans ρt.
Fixons une famille admissible (ǫx)x∈X pour (M, E), que l’on suppose définie sur Fq.

On fixe une action de Frobenius sur E , dont on déduit une telle action sur Et, puis diverses
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fonctions caractéristiques, cf. 2.2.3 et 5.2.3.

Proposition. Pour ρ ∈ Irr(W (M)) et N ′ ∈ gt,nil(Fq), on a l’égalité

χM,E,ρ(t exp(N
′)) =

∑

ρ′∈Irr(Wt(Mt))

< ρt, µtρ
′ > χMt,Et,ρ′(N

′).

Preuve. La preuve est due à Lusztig (voir aussi [1] théorème 6.8). On la reprend pour
faire apparâıtre clairement le caractère µt. On note S l’image réciproque dans M du
support de E et Sss l’ensemble des parties semi-simples d’éléments de S. On note πM :
M → MAD la projection naturelle. Pour tout w′ ∈ Wt(Mt), on choisit un représentant
νw′ ∈ NormGt(Mt, N) de w′ et un élément γw′ ∈ Gt tel que γw′Fr(γw′)−1 = ν−1

w′ . On
construit le Levi Mt,w′ = γ−1

w′ Mtγw′ de Gt et le faisceau Et,w′ sur mt,w′,SC. D’où une
fonction χMt,Et,w′ sur gt(Fq). Cette fonction ne dépend que de la classe de conjugaison de
w′. De même, pour w ∈ W (M), on choisit un représentant nw ∈ NormG(M, tadu) de w
et un élément gw ∈ G tel que gwFr(gw)

−1 = n−1
w . On construit le Levi Mw = g−1

w Mgw de
G et le faisceau Ew sur Mw,AD. D’où une fonction χM,E,w. On note Sw l’image réciproque
dansMw du support de Ew et Sw,ss l’ensemble des parties semi-simples d’éléments de Sw.
Notons Kw l’ensemble des k ∈ G(Fq) tels que ktk

−1 ∈ Sw,ss. Pour k ∈ Kw, posonsM [k] =
k−1Mwk∩Gt. C’est un Levi de Gt défini sur Fq (c’est le commutant dans Gt du sous-tore
k−1Z(Mw)

0k de Gt). Notons O[k] l’ensemble des Y ∈ m[k]nil tels que kt exp(Y )k−1 ∈ Sw.
C’est une unique orbite nilpotente dans m[k]nil. Elle se plonge dans Sw par l’application
Y 7→ kt exp(Y )k−1 ∈ Sw. On munit O[k] d’un système local muni d’une action de
Frobenius : c’est l’image réciproque de Ew par l’application Y 7→ πMw(kt exp(Y )k−1). On
en déduit comme en 2.2.5 un complexe K[k] sur Gt et sa fonction caractéristique que
l’on note χ[k]. D’après [25] théorème 8.5, pour N ′ ∈ gt,nil(Fq), on a l’égalité

(1) χM,E,w(t exp(N
′)) = |Gt(Fq)|

−1|Mw(Fq)|
−1

∑

k∈Kw

|M [k](Fq)|χ[k](N
′).

Montrons que :
(2) pour tout k ∈ Kw, il existe m ∈ M et γ ∈ Gt tels que M [k] = γMtγ

−1 et que
mgwkγ ∈ NormG(M, tadu).

Soit k ∈ Kw. Alors ktk
−1 ∈ Sw,ss, d’où gwktk

−1gw ∈ Sss. L’ensemble Sss est celui des
t′ ∈ M dont l’image t′ad dans MAD est conjugué à tad. On peut donc fixer m ∈ M tel
qu’en posant h = mgwk et t′ = hth−1, on ait t′ ∈M et t′ad = tad. Posons Mt′ = Gt′ ∩M .
Comme on l’a dit en 5.2.5, on a Mt′ = ZM(tad)

0 et ce groupe est un Levi de Gt′ . On
a Ad(h)−1(Mt′) = M [k] d’après les définitions de h et t′. Introduisons le sous-ensemble
Λ ⊂ ∆a associé à M et E , cf. 5.2.4. D’après la proposition 5.2.4, on peut conjuguer
la situation par un élément de G de sorte que M = MΛ, tad = tΛ et qu’il existe x ∈
C̄nr ∩ aT (T) de sorte que t = jT (x) ∈ T et Λ ⊂ Λ(x). Le système de racines de Gt a pour
base Λ(x). Le Levi M [k] est conjugué par un élément de Gt à un Levi standard de Gt.
C’est-à-dire qu’il existe Λ′ ⊂ Λ(x) et γ ∈ Gt tels que Ad(γ

−1h−1)(Mt′) = LΛ′ . Autrement
dit, puisque Mt′ = ZM(tad)

0 = LΛ, on a Ad(γ−1h−1)(LΛ) = LΛ′ . Donc Ad(γ−1h−1)
envoie la composante neutre du centre de LΛ sur la composante neutre du centre de
LΛ′ . Ces composantes neutres AΛ et AΛ′ sont aussi celles des centres de MΛ et MΛ′ .
Donc Ad(γ−1h−1)(MΛ) =MΛ′ . D’autre part, par construction, Ad(γ−1h−1) envoie t′ sur
t, donc l’image t′ad = tad = tΛ de t′ dans MΛ sur l’image de t dans MΛ′,AD, c’est-à-
dire tΛ′ . L’unicité de la proposition 5.2.4 implique l’égalité Λ′ = Λ. En conséquence,
on a LΛ′ = LΛ = Mt et M [k] = γMtγ

−1. L’élément hγ = mgwkγ normalise M . Par

187



construction, son action dansMAD fixe tad. Puisque tout élément de NormG(M) conserve
X , Ad(hγ) envoie tadu sur un élément tadv ∈ X . D’après 5.2.2(1), v est alors conjugué à
u par un élément de ZM(tad)

0 =Mt. Quitte à multiplier m à gauche par un tel élément,
on peut supposer mgwkγ ∈ NormG(M, tadu). Cela prouve (2).

Fixons un ensemble Wt de représentants des classes de conjugaison dans Wt(Mt).
Montrons que

(3) pour tout k ∈ Kw, il existe un unique w′ ∈ Wt et il existe κ ∈ Gt(Fq) tels que
k−1Mwk = κ−1γ−1

w′ Mγw′κ.
Soit k ∈ Kw. Fixons m et γ vérifiant (2). Puisque Ad(γ) conjugue Mt en M [k] et

que ces Levi sont définis sur Fq, on voit aisément qu’il existe w′ ∈ Wt, ν ∈ NormGt(Mt)
et κ ∈ Gt(Fq) de sorte que γ = κ−1γ−1

w′ ν−1. La relation mgwkγ ∈ NormG(M, tadu)
implique gwkκ

−1γ−1
w′ ∈ NormG(M), donc Ad(κ−1γ−1

w′ )(M) = Ad(k−1g−1
w )(M), ou en-

core k−1Mwk = κ−1γ−1
w′ Mγw′κ. D’où l’existence de w′ et κ vérifiant les conditions de

(3). Soient w′ ∈ Wt et κ ∈ Gt(Fq) tels que k−1Mwk = κ−1gw′Mgw′κ. On a alors
κ−1γ−1

w′ Mγw′κ∩Gt = κ−1gw′Mgw′κ∩Gt, c’est-à-dire κ
−1Mt,w′κ = κ−1Mt,w′κ. Par définition

de Wt, les Levi Mt,w′ et Mt,w′ ne peuvent être conjugués par un élément de Gt(Fq) que
si w′ = w′. Cela démontre l’unicité de w′, d’où (3).

Pour tout w′ ∈ Wt, notons Kw,w′ le sous-ensemble des k ∈ Wt tels que k−1Mwk et
γ−1
w′ Mγw′ soient conjugués par un élément de Gt(Fq). D’après (3), Kw est union disjointe

des Kw,w′ quand w′ parcourt Wt. Montrons que
(4) soient w′ ∈ Wt et k ∈ Kw,w′ ; alors on a l’égalité χ[k] = µt(w

′)χMt,Et,w′.

Fixons κ ∈ Gt(Fq) tel que k−1Mwk = κ−1γ−1
w′ Mγw′κ. Comme ci-dessus, en cou-

pant par Gt, on a M [k] = κ−1Mt,w′κ. Posons n = γw′κk−1g−1
w . L’égalité k−1Mwk =

κ−1γ−1
w′ Mγw′κ équivaut à n ∈ NormG(M). L’orbite O[k] est l’ensemble des Y ∈ m[k]nil

tels que kt exp(Y )k−1 ∈ Sw et E [k] est l’image réciproque de Ew par l’application
Y 7→ πMw(kt exp(Y )k−1). Il revient au même de dire que O[k] est l’ensemble des Y ∈
m[k]nil tels que gwkt exp(Y )k−1g−1

w ∈ S et E [k] est l’image réciproque de E par l’ap-
plication Y 7→ πM(gwkt exp(Y )k−1g−1

w ). Le couple (S, E) est invariant par conjugaison
par NormG(M). Dans les relations précédentes, on peut donc multiplier gwk à gauche
par n, ce qui remplace cet élément par γw′κ. On obtient que O[k] est l’ensemble des
Y ∈ m[k]nil tels que γw′κt exp(Y )κ−1γ−1

w′ ∈ S et E [k] est l’image réciproque de E par l’ap-
plication Y 7→ πM(γw′κt exp(Y )κ−1γ−1

w′ ). Les automorphismes Ad(γw′) et Ad(κ) fixent t.
On peut supprimer le t des relations précédentes et on obtient que O[k] est l’ensemble
des Y ∈ m[k]nil tels que γw′κY κ−1γ−1

w′ ∈ ON et E [k] est l’image réciproque de Et par l’ap-
plication Y 7→ γw′κY κ−1γ−1

w′ . Autrement dit, O[k] est l’ensemble des Y ∈ m[k]nil tels que
κY κ−1 ∈ ONw′ et E [k] est l’image réciproque de Et,w′ par l’application Y 7→ κY κ−1.
Puisque κ ∈ Gt(Fq), l’automorphisme Ad(κ) conserve toute fonction invariante sur
gt(Fq). Il en résulte que les fonctions χ[k] et χMt,Et,w′ sont proportionnelles. Pour calculer
la constante de proportionnalité, on doit comparer l’action de Frobenius que l’on a définie
sur E [k] (on l’appelle ci-dessous la première action) et celle qui se déduit de l’action sur
Et,w′ par Ad(κ−1) (on l’appelle ci-dessous la seconde action). Posons x = tu. L’action
de Frobenius initiale sur E est déterminée par un scalaire rxad ∈ C×. L’action de Fro-
benius sur Et est déterminée par le scalaire rN = rxad. Posons Nw′ = γ−1

w′ Nγw′. L’action
de Frobenius sur Et,w′ est déterminée par le scalaire rNw′ = rxadǫ

♭
N (Fr(γw′)γ−1

w′ ). Posons
N [k] = κ−1Nw′κ. La seconde action de Frobenius sur E [k] est déterminée par le scalaire
rN [k],2 = rNw′ . Posons xw = g−1

w xgw. L’action de Frobenius sur Ew est déterminée par le
scalaire rxw,ad

= rxadǫxad(Fr(gw)g
−1
w ) (où xw,ad est l’image de xw dans Mw,AD). Posons

x′w = ktexp(N [k])k−1. Les deux éléments xw et x′w appartiennent à Sw(Fq). On peut fixer
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mw ∈ Mw tel que x′w,ad = m−1
w xw,admw. On a mwFr(mw)

−1 ∈ ZMw(xw,ad) et l’action de
Frobenius sur Ew est aussi déterminée par le scalaire rx′w,ad

= rxw,ad
ξxw,ad

(Fr(mw)m
−1
w ).

Par définition, la première action de Frobenius sur E [k] est déterminée par le scalaire
rN [k],1 = rx′w,ad

. En résumé, on a

rN [k],1 = rxadχxw,ad
(Fr(mw)

−1m−1
w )ǫxad(Fr(gw)g

−1
w ), rN [k],2 = rxadǫ

♭
N (Fr(γw′)γ−1

w′ ).

Par construction de mw, l’élément x′′w = Ad(mwkκ
−1γ−1

w′ )(x) appartient à Sw et vérifie
x′′w,ad = xw,ad. Posons n

′′ = gwmwkκ
−1γ−1

w′ . Alors l’élément x′′ = Ad(n′′)(x) appartient à
S et vérifie x′′ad = xad. On a aussi n′′ = gwmwg

−1
w n−1, où n = γw′κk−1g−1

w a été défini ci-
dessus. Cet élément n appartient à NormG(M) et gwmwg

−1
w appartient à M . Donc n′′ ∈

NormG(M) et finalement n′′ ∈ NormG(M,xad). Par définition, χxw,ad
(Fr(mw)m

−1
w ) =

χxad(gwFr(mw)m
−1
w g−1

w ). On a l’égalité

gwFr(mw)m
−1
w g−1

w = gwFr(gw)
−1Fr(n′′γw′κk−1)(n′′γw′κk−1)−1.

Puisque κk−1 ∈ G(Fq), c’est aussi

gwFr(mw)m
−1
w g−1

w = gwFr(gw)
−1Fr(n′′)Fr(γw′)γ−1

w′ n
′′−1

.

D’où

χxw,ad
(Fr(mw)m

−1
w ) = χxad(gwFr(mw)m

−1
w g−1

w ) = ǫxad(gwFr(mw)m
−1
w g−1

w )

= ǫxad(gwFr(gw)
−1)ǫxad(Fr(n

′′))ǫxad(Fr(γw′)γ−1
w′ )ǫxad(n

′′)−1.

Puisque la famille admissible (ǫx′)x′∈X est définie sur Fq, ǫxad est invariant par l’action
de Frobenius. Les termes ǫxad(n

′′)−1 et ǫxad(Fr(n
′′)) disparaissent. On peut remplacer

ǫxad(Fr(γw′)γ−1
w′ ) par µt(w

′)−1ǫ♭N(Fr(γw′)γ−1
w′ ), ou encore par µt(w

′)ǫ♭N (Fr(γw′)γ−1
w′ ) puis-

qu’un caractère d’un groupe de Weyl est toujours égal à son inverse. En mettant ces cal-
culs bout-à-bout, on obtient l’égalité rN [k],1 = µt(w

′)rN [k],2. Alors χ[k] = µt(w
′)χMt,Et,w′.

Cela démontre (4).
Prouvons que
(5) soit w′ ∈ Wt ; alors Kw,w′ est l’ensemble des éléments k ∈ G(Fq) tels que k

−1Mwk
soit conjugué à γ−1

w′ Mγw′ par un élément de Gt(Fq).
Notons K′

w,w′ l’ensemble des éléments k ∈ G(Fq) tels que k−1Mwk soit conjugué à

γ−1
w′ Mγw′ par un élément de Gt(Fq). Par définition de Kw,w′, on a l’inclusion Kw,w′ ⊂

K′
w,w′. Inversement, toujours par définition de Kw,w′, pour démontrer que K′

w,w′ est
contenu dans Kw,w′, il suffit de démontrer qu’il est contenu dans Kw. Soit k ∈ K′

w,w′,

fixons κ ∈ Gt(Fq) tel que k
−1Mwk = κ−1γ−1

w′ Mγw′κ. Alors gwkκ
−1γ−1

w′ normaliseM , donc
Ad(gwkκ

−1γ−1
w′ ) conserve S. Donc Ad(gwkκ

−1γ−1
w′ )(t) ∈ Sss et Ad(kκ−1γ−1

w′ )(t) ∈ Sw,ss.
Mais Ad(κ) et Ad(γw′) fixent t donc Ad(k)(t) ∈ Sw,ss. Par définition, cela signifie que
x ∈ Kw. D’où (5).

Notons Wt(Mt)[w] l’ensemble des w′ ∈ Wt(Mt) tels que γ−1
w′ Mγw′ soit conjugué à

Mw par un élément de G(Fq) et posons Wt[w] = Wt ∩Wt(Mt)[w]. Si w
′ ∈ Wt −Wt[w],

l’ensemble Kw,w′ est vide. Soit w′ ∈ Wt[w]. Fixons k0 ∈ G(Fq) tel que k−1
0 Mwk0 =

γ−1
w′ Mγw′ . AlorsKw,w′ = NormG(Fq)(Mw)k0Gt(Fq). L’intersection k

−1
0 NormG(Fq)(Mw)k0∩

Gt(Fq) est égale à NormGt(Fq)(γ
−1
w′ Mγw′). Par le même raisonnement qu’en 5.2.5(1), ce

groupe est égal à NormGt(Fq)(Mt,w′). On obtient

|Kw,w′| = |NormG(Fq)(Mw)||Gt(Fq)||NormGt(Fq)(Mt,w′)|−1.

189



Pour tout k ∈ Kw,w′, on a |M [k](Fq)| = |Mt,w′(Fq)| et χ[k] = µt(w
′)χMt,Et,w′. L’égalité

(1) devient

(6) χM,E,w(t exp(N
′)) = |NormG(Fq)(Mw)||Mw(Fq)|

−1
∑

w′∈Wt[w]

|Mt,w′(Fq)|

|NormGt(Fq)(Mt,w′)|−1µt(w
′)χMt,Et,w′(N ′).

Par le théorème de Lang, on a l’égalité

NormG(Fq)(Mw)/Mw(Fq) = (NormG(Mw)/Mw)
ΓFq .

L’application Ad(gw) identifie NormG(Mw)/Mw muni de son action de Frobenius à
W (M) muni de l’action v 7→ w−1vw. Il en résulte que |NormG(Fq)(Mw)/Mw(Fq)| =
ZW (M)(w). De même |NormGt(Fq)(Mt,w′)/Mt,w′(Fq)| = ZWt(Mt)(w

′). Dans la formule (6),
on peut remplacer la sommation sur w′ ∈ Wt[w] par une sommation sur Wt(Mt)[w], à
condition de multiplier le terme indexé par w′ par l’inverse du nombre d’éléments de
l’orbite de w′, c’est-à-dire |Wt(Mt)|−1|ZWt(Mt)(w

′)|. Cette formule devient

(7) χM,E,w(t exp(N
′)) = |ZW (M)(w)||Wt(Mt)|

−1
∑

w′∈Wt(Mt)[w]

µt(w
′)χMt,Et,w′(N ′).

D’après 5.2.3(1), on a l’égalité

χM,E,ρ(t exp(N
′)) = |W (M)|−1

∑

w∈W (M)

trace(ρ(w)−1)χM,E,w(N
′).

En utilisant (7), on obtient

χM,E,ρ(t exp(N
′)) = |W (M)|−1

∑

w∈W (M)

trace(ρ(w)−1)|ZW (M)(w)||Wt(Mt)|
−1

∑

w′∈Wt(Mt)[w]

µt(w
′)χMt,Et,w′(N ′).

Pour w′ ∈ Wt(Mt), l’ensemble des w ∈ W tels que w′ ∈ Wt(Mt)[w] est égal à la classe
de conjugaison par W (M) de ιt(w

′). Notons-la ClW (M)(w
′). On obtient

χM,E,ρ(t exp(N
′)) = |Wt(Mt)|

−1
∑

w′∈Wt(Mt)

µt(w
′)χMt,Et,w′(N ′)

∑

w∈ClW (M)(w′)

|W (M)|−1|ZW (M)(w)|trace(ρ(w)
−1).

Pour w′ ∈ Wt et w ∈ ClW (w′), on a trace(ρ(w)−1) = trace(ρt(w
′)−1) et |W (M)|−1|ZW (M)(w)| =

|ClW (M)(w
′)|−1. La dernière somme de la formule ci-dessus vaut donc trace(ρt(w

′)−1).
D’où

χM,E,ρ(t exp(N
′)) = |Wt(Mt)|

−1
∑

w′∈Wt(Mt)

µt(w
′)trace(ρt(w

′)−1)χMt,Et,w′(N ′).

En décomposant ρt en composantes simples, on obtient

χM,E,ρ(t exp(N
′)) =

∑

ρ′∈Irr(Wt(Mt))

< ρt, ρ
′ > |Wt(Mt)|

−1
∑

w′∈Wt

µt(w
′)trace(ρ′(w′)−1)χMt,Et,w′(N ′).
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Puis, en utilisant 2.2.5(1),

χM,E,ρ(t exp(N
′)) =

∑

ρ′∈Irr(Wt(Mt))

< ρt, ρ
′ > χMt,E,ρ′µ

−1
t
.

Par le changement de variables ρ′ 7→ ρ′µt, la formule ci-dessus devient celle de l’énoncé.
�

5.3 Paramétrages

5.3.1 L’orbite spéciale associée à un triplet (M, E , ρ)

Pour tout couple (M, E) formé d’un Levi M de G et d’un faisceau E ∈ FCu(MAD),
fixons une famille admissible (ǫx)x∈XE

.
On note A(G) l’ensemble des classes de conjugaison par G de triplets (M, E , ρ) où

M est un Levi de G, E ∈ FCu(MAD) et ρ ∈ Irr(W (M)). Ainsi qu’on l’a déjà fait,
nous noterons une classe de conjugaison par un triplet la représentant. On a défini le
faisceau-caractère KM,E,ρ.

Lusztig a défini la notion d’orbite unipotente spéciale. Notons Usp l’ensemble de ces
orbites. A tout faisceau-caractère unipotent sur G, il associe une telle orbite (c’est une
conséquence de [27] corollaire 16.7). Pour O ∈ Usp, notons A(G,O) le sous-ensemble des
(M, E , ρ) tels que l’orbite associée à KM,E,ρ soit O.

Théorème. Soient O ∈ Usp, (M, E , ρ) ∈ A(G,O) et x = tu ∈ G, t étant la partie
semi-simple de x et u sa partie unipotente. Notons Ou l’orbite de u dans G. Supposons
que la fibre de KM,E,ρ en x soit non nulle ; alors dim(Ou) < dim(O) ou Ou = O.

Cf. [26] théorème 10.7.

5.3.2 Calcul de l’orbite spéciale associée à un triplet (M, E , ρ)

On suppose ici que G est déployé sur Fq. Notons Unip(G) l’ensemble des classes d’iso-
morphismes de représentations unipotentes irréductibles de G(Fq). Notons Unipcusp(G)
le sous-ensemble des représentations dans Unip(G) qui sont cuspidales. Remarquons que
l’application image réciproque par l’application π : G(Fq) → GAD(Fq) est une bijection
de Unip(GAD) sur Unip(G), resp. Unipcusp(GAD) sur Unipcusp(G). Notons AUnip(G)
l’ensemble des classes de conjugaison par G de triplets (M,πcusp, ρ), où M est un Fq-
Levi de G, πcusp ∈ Unipcusp(MAD) et ρ ∈ Irr(W (M)). Soit (M,πcusp, ρ) ∈ AUnip(G).
La représentation πcusp se relève en une représentation de M(Fq) encore notée πcusp.
Soit P un sous-groupe parabolique de G de composante de Levi M . On introduit la
représentation induite IndGP (πcusp) de G(Fq). Son algèbre d’entrelacements est cano-
niquement isomorphe à l’algèbre du groupe W (M). La représentation IndGP (πcusp) se
décompose selon les représentations irréductibles de ce groupe. Ainsi, à la représentation
ρ, on associe une composante irréductible πM,πcusp,ρ de la représentation induite. C’est une
représentation unipotente de G(Fq). On sait que l’application (M,πcusp, ρ) 7→ πM,πcusp,ρ

est une bijection de AUnip(G) sur Unip(G).
A toute représentation π ∈ Unip(G), Lusztig a associé une orbite unipotente spéciale.

D’où par composition une application AUnip(G) → Usp. Pour toute O ∈ Usp, on note
AUnip(G,O) la fibre de cette application au-dessus de O. On sait décrire ces ensembles
AUnip(G,O). Pour cela, on se ramène immédiatement au cas où G est adjoint et abso-
lument simple. Dans le cas ces groupes classiques, ces ensembles se décrivent à l’aide de
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”symboles”, cf. [7] 13.8. Dans le cas des groupes exceptionnels, ils sont décrits dans les
tables de [7], p. 478-488.

Remarque. (1) Dans ces tables, Curtis regroupe les représentations selon leur or-
bite associée mais ne désigne pas cette orbite. On récupère cette orbite de la façon
suivante. Dans la description par Curtis d’un ensemble AUnip(G,O), le premier terme
est de la forme (T, 1, ρ), où T est un tore déployé maximal, 1 est l’unique représentation
de TAD(Fq) = {1} et ρ ∈ Irr(W ). La représentation ρ est spéciale. Notons E l’unique
élément de FCT (tSC). Le triplet (T, E , ρ) appartient à IFC(G). Son image par la représentation
de Springer est le couple (O,L1), où L1 est le système local trivial surO. La représentation
de Springer étant décrite dans les tables de [7], p. 427-433, cela permet le calcul de O.

En [32] théorèmes 3.3 et 3.7, Lusztig définit une bijection τcusp : Unipcusp(G) →
FCu(G). Remarquons que, puisque G est déployé, il n’y a pas de différence entre les
classes de conjugaison de Levi et de Fq-Levi. On définit une bijection τ : AUnip(G) →
A(G) en envoyant un triplet (M,πcusp, ρ) sur (M, τMAD

cusp (πcusp), ρ). Cela étant, le corollaire
3.9 et les assertions 3.10 de [32] affirment la propriété suivante. Pour tout couple (M, E)
formé d’un LeviM de G et d’un faisceau E ∈ FCu(MAD), il existe une unique famille ad-
missible (ǫx)x∈XE

de sorte qu’en utilisant celle-ci pour construire les faisceaux-caractères
KM,E,ρ, le diagramme suivant soit commutatif :

AUnip(G)
τ
→ A(G)

ց ւ
Usp

Désormais, nous utiliserons exclusivement ces familles admissibles. Puisqu’on a dit ci-
dessus que l’application AUnip(G) → Usp était connue, il en est de même de l’application
A(G) → Usp.

Remarques. (2) Dans [32], Lusztig ne dit pas comment il caractérise l’unique famille
admissible. Mais, comme il a bien voulu me l’indiquer, la définition est donnée dans [31]
1.4. On peut la traduire ainsi. Soit (M, E) comme ci-dessus. Notons Ė le faisceau sur M
image réciproque de E par la projection πM :M →MAD. Autrement dit Ė = KM

M,E,1, où

1 est l’unique représentation de WM(M) = {1}. Soit OM l’image de Ė dans UM
sp . Notons

OG l’orbite unipotente de G induite de OM . Quelle que soit la famille admissible utilisée,
il existe une unique représentation ρ ∈ W (M) telle que l’orbite associée à KM,E,ρ soit
OG et cette représentation est de dimension 1. Alors la famille canonique est celle pour
laquelle cette représentation ρ est triviale.

(3) Les assertions ci-dessus résultent aussi de la preuve par Shoji de la conjecture
de Lusztig, cf. [36] et [37]. En effet, modulo un bon choix de familles admissibles (il est
vrai un peu confus), Shoji montre que, pour (M,πcusp, ρ) ∈ AUnip(G), dont on note
(M, E , ρ) l’image par τ , la fonction caractéristique de KM,E,ρ est égale à une constante
près au caractère ”fantôme” asocié à (M,πcusp, ρ). On peut en déduire que les orbites
spéciales associées aux deux triplets sont égales.

(4) On a supposé que G était déployé sur Fq. Mais, pour calculer l’applicationA(G) →
Usp, qui est indépendante du corps de base, on peut étendre ce corps de base en un corps
Fqn sur lequel G est déployé.

Considérons le cas d’un faisceau-caractère unipotent cuspidal E de GAD. Comme ci-
dessus, notons Ė son image réciproque sur G. Soit x = tu un élément de G au-dessus
duquel la fibre de Ė est non nulle. Alors
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(5) l’orbite unipotente spéciale associée à Ė est l’orbite de u.
Preuve. Cela résulte immédiatement du théorème 5.3.5 ci-dessous mais on peut don-

ner une preuve dès maintenant. On peut supposer G adjoint et absolument simple. No-
tons O′

E l’orbite de u et OE l’orbite spéciale associée à Ė . Enumérons tous les faisceaux-
caractères unipotents cuspidaux de GAD : E1,...,En. Ils sont décrits explicitement, on
connâıt donc les orbites O′

E1
,...,O′

En . On est resté évasifs sur la bijection τcusp mais son
existence implique que la famille OE1 ,...,OEn est égale, à permutation près, à la famille
des orbites spéciales associées aux éléments de Unipcusp(G). Cette famille est elle-aussi
connue. On constate alors cas par cas que les familles O′

E1
,...,O′

En et OE1 ,...,OEn sont égales
à permutation près. Le théorème 5.3.1 implique que dim(O′

Ei
) < dim(OEi) ou O′

Ei
= OEi

pour tout i = 1, ..., n. De ces deux propriétés résulte immédiatement l’égalité O′
Ei
= OEi

pour tout i.

5.3.3 Une propriété des familles admissibles canoniques

Soient M un Levi de G et E ∈ FCu(MAD). On simplifie les notations en posant
X = XE etc.... Notons Sss l’ensemble des éléments de M dont l’image dans MAD est la
partie semi-simple d’un élément de X . Comme on l’a dit, on utilise la famille admissible
canonique dans toutes les constructions précédentes.

Proposition. (i) Pour tout t ∈ Sss, le caractère µt de 5.2.5 est égal à 1.
(ii) Supposons que M soit un Fq-Levi et que E soit conservé par l’action de ΓFq . Alors

la famille admissible canonique est définie sur Fq.

Preuve. Pour la première assertion, on se ramène aisément au cas où G est adjoint
et absolument simple. On peut supposer que M est un Levi propre et que Wt(Mt) 6=
{1} sinon l’assertion est vide. Notons Ė l’image réciproque de E dans M , soit OM ∈
UM
sp l’orbite unipotente dans M associée à Ė . Notons OG l’orbite de G engendrée par

OM (et non pas l’orbite induite). En général, l’orbite engendrée par une orbite spéciale
de M ne reste pas spéciale dans G. Mais, dans notre cas où OM est associée à un
faisceau-caractère cuspidal, on vérifie cas par cas que OG est spéciale. Identifions par
l’exponentielle les orbites unipotentes dans un groupe à des orbites nilpotentes dans son
algèbre de Lie. Par définition de Sss, mt contient un élément N tel que le faisceau Ė
soit non nul en t exp(N). Notons OM

t l’orbite de N dans mt. D’après 5.3.2(5), l’orbite
OM (descendue en une orbite nilpotente) contient N , autrement dit, OM est l’image
de OM

t par l’application naturelle mt,nil/conj → mnil/conj. Notons OG
t l’orbite de gt

engendrée par OM
t . Alors OG est l’image de OG

t par l’application naturelle gt,nil/conj →
gnil/conj. Pour ρ

′ ∈ Wt(Mt), notons (Ot,ρ′ ,Lt,ρ′) ∈ I(Gt) l’image de (Mt, Et, ρ′) par la
correspondance de Springer généralisée. Notons Oρ′ l’orbite nilpotente de g engendrée
par Ot,ρ′ . Une propriété générale de la correspondance de Springer généralisée est que
OG
t ≤ Ot,ρ′ pour l’ordre usuel des orbites, avec égalité si et seulement si ρ′ est le caractère

signature sgnt de Wt(Mt). Puisque l’application gt,nil/conj → gnil/conj est strictement
croissante, on en déduit OG ≤ Oρ′ avec égalité si et seulement si ρ′ = sgnt.

Notons sgn le caractère signature de W (M). D’après 5.3.2, on sait calculer l’orbite
spéciale associée au triplet (M, E , sgn). On constate cas par cas que c’est OG. Appliquons
la proposition 5.2.6 à (M, E , sgn). Quitte à étendre le corps de base Fq en un corps Fqn , on
peut supposer vérifiées les hypothèses de cette proposition : ces hypothèses se résumaient
à l’invariance par l’action de Frobenius de divers objets, ce que l’on peut assurer par
changement de base. La restriction à Wt(Mt) du caractère sgn est le caractère sgnt. Il
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y a une seule représentation ρ′ ∈ Irr(Wt(Mt)) telle que < sgnt, µtρ
′ > 6= 0, à savoir

ρ′ = µtsgnt. Puisque χMt,Et,µtsgnt
est non nulle sur Ot,µtsgnt, cette proposition implique

que la fonction N ′ 7→ χM,E,ρ(t exp(N
′)) est non nulle sur Oµtsgnt . Puisque l’orbite spéciale

associée à (M, E , sgn) est OG, le théorème 5.3.1 implique que dim(Oµtsgnt) ≤ dim(OG).
D’après les rappels ci-dessus, cela entrâıne µt = 1. Cela prouve le (i) de l’énoncé.

Remarquons que la propriété (i) caractérise la famille admissible canonique. En ef-
fet, deux familles admissibles diffèrent par un caractère de W (M). Si ces deux familles
vérifient (i), ce caractère est trivial sur l’image de l’homomorphisme ιt : Wt(Mt) →
W (M), cela pour tout t ∈ Sss. On montre en comme en 4.4.3 que, quand t varie dans
Sss, ces images engendrent le groupe W (M). Donc le caractère est trivial et les deux
familles sont égales.

Prouvons l’assertion (ii). On suppose donc queM est un Fq-Levi et que E est conservé
par l’action de ΓFq . On considère la famille admissible canonique (ǫx)x∈X , qui vérifie (i).
On a défini en 2.2.3 la famille admissible (Frǫx)x∈X . Il s’agit de démontrer que ces deux
familles sont égales. D’après l’unicité affirmée ci-dessus, il suffit de vérifier que la famille
(Frǫx)x∈X vérifie encore la propriété (i). Soit t ∈ Sss. Choisissons un élément unipotent
u ∈ Mt tel que tadu ∈ X et définissons N ∈ mt,nil par exp(N) = u. Avec les notations
de 5.2.5, on doit prouver que Frǫtadu(n) = ǫ♭N (n) pour tout n ∈ NormGt(Mt, N). On a
Frǫ(tadu)(n) = ǫFr(tadu)(Fr(n)). L’élément Fr(t) appartient à Sss. En utilisant (i) pour
cet élément, on a ǫFr(tadu)(Fr(n)) = ǫ♭F r(N)(Fr(n)), où ǫ

♭
F r(N) est le caractère canonique

de NormGFr(t)
(MFr(t), F r(N)). La canonicité des caractères ǫ♭N et ǫ♭F r(N) implique par

simple transport de structure l’égalité ǫ♭F r(N)(Fr(n)) = ǫ♭N (n). D’où l’égalité cherchée
Frǫtadu(n) = ǫ♭N (n), ce qui démontre la seconde assertion de la proposition. �

5.3.4 Majoration d’orbites

Pour la fin de la section 5, on suppose G adjoint et absolument simple. Soient O ∈
Usp et (M, E , ρ) ∈ A(G,O) On note X = XE et Sss l’ensemble des éléments de M
dont l’image dans MAD est la partie semi-simple d’un élément de X . Soit t ∈ Sss. On
définit la représentation ρt = ρ ◦ ιt de Wt(Mt) comme en 5.2.6. Soit ρ′ ∈ Irr(Wt(Mt)).
Par la correspondance de Springer généralisée, le triplet (Mt, Et, ρ′) correspond à un
couple (Ot,ρ′ ,Lt,ρ′) ∈ I(Gt). On note OMt,Et,ρ′ ou simplement Oρ′ l’orbite nilpotente de
g engendrée par Ot,ρ′ . On identifie par l’exponentielle les orbites nilpotentes de g et les
orbites unipotentes de G.

Proposition. Supposons < ρt, ρ
′ >> 0. Alors dim(Oρ′) < dim(O) ou Oρ′ = O.

Preuve. Comme on l’a déjà dit, quitte à remplacer le corps de base Fq par Fqn pour
un entier n assez grand, on peut supposer vérifiées les hypothèses de 5.2.6. Notons R
l’ensemble des ρ′′ ∈ Irr(Wt(Mt)) telles que < ρt, ρ

′′ >> 0 et munissons-le de l’ordre
défini par ρ′′1 ≤ ρ′′2 si et seulement si Ot,ρ′′1

est incluse dans l’adhérence de Zariski de Ot,ρ′′2
.

Remarquons que cette condition implique que Oρ′′1
est incluse dans l’adhérence de Zariski

de Oρ′′2
. Soit ρ′′ un élément maximal de R tel que ρ′ ≤ ρ′′. On voit que la conclusion

du théorème pour ρ′′ implique la même conclusion pour ρ′. On peut donc supposer que
ρ′ = ρ′′, autrement dit que ρ′ est maximale. Notons R′ le sous-ensemble des ρ′′ ∈ R telles
que Ot,ρ′′ = Ot,ρ′ . Pour ρ

′′ ∈ R − R′, la restriction à Ot,ρ′ de la fonction χMt,Et,ρ′′ est
nulle. Pour ρ′′ ∈ R′, cette restriction est proportionnelle à YOt,ρ′ ,Lt,ρ′′

. Quand ρ′′ parcourt
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R′, ces fonctions sont linéairement indépendantes. Il en résulte que la fonction

∑

ρ′′∈Irr(Wt(Mt))

< ρt, ρ
′′ > χMt,Et,ρ′′

est non nulle sur Ot,ρ′ . La proposition 5.2.6 (où µt = 1 d’après la proposition 5.3.3)
entrâıne que la fonction N ′ 7→ χM,E,ρ(t exp(N

′)) n’est pas nulle sur Ot,ρ′ . Le théorème
5.3.1 entrâıne alors la conclusion de la proposition. �

5.3.5 Paramétrage de A(G,O)

Soit O ∈ Usp. Considérons les triplets (N, d, µ) où N ∈ O, d ∈ Ā(N) et µ est une
représentation irréductible de ZĀ(N)(d). Le groupe G agit par conjugaison sur ces triplets.
On note M(G,O) l’ensemble des classes de conjugaison. Soit (N, d, µ) comme ci-dessus.
Soit t ∈ ZG(N) dont l’image dans Ā(N) est égale à d. On a la suite d’homomorphismes

ZGt(N)/ZGt(N)0 → ZG(N)/ZG(N)0 = A(N) → Ā(N),

et l’image de ZGt(N)/ZGt(N)0 dans Ā(N) est contenue dans ZĀ(N)(d). Ainsi µ se relève
en une représentation de ZGt(N)/ZGt(N)0. Cette représentation n’est pas forcément
irréductible puisque l’homomorphisme de ZGt(N)/ZGt(N)0 dans ZĀ(N)(d) n’est pas forcément
surjectif. Posons u = exp(N) et notons Xt,u la classe de conjugaison par Gt de tu. De la
représentation précédente se déduit un système local pas forcément irréductible sur Xt,u

que l’on note Et,µ.
Disons que O est exceptionnelle dans les cas suivants :
G est de type E7 et O est de type A4 + A1 ;
G est de type E8 et O est de type A4 + A1 ou E6(a1) + A1.

Théorème. Supposons que O ne soit pas exceptionnelle. Il existe une unique application
∇ : A(G,O) → M(G,O) vérifiant les conditions suivantes. Soit (M, E , ρ) ∈ A(G,O),
posons ∇(M, E , ρ) = (N, d, µ). Soit t ∈ ZG(N), notons dt son image dans Ā(N). On a

(i) si dt n’est pas conjugué à d par un élément de Ā(N), la restriction à Xt,u de KM,E,ρ

est nulle ;
(ii) supposons dt = d ; alors la restriction à Xt,u de KM,E,ρ est égale au système local

Et,µ à un décalage près.
L’application ∇ est bijective.

Cf. [30] théorème 2.4.
Remarque. Ce théorème de Lusztig pose problème. D’abord Lusztig n’en donne pas

de vraie démonstration, il se contente d’en donner quelques indications. Ensuite l’énoncé
de Lusztig est erroné. Il oublie l’hypothèse que O n’est pas exceptionnelle (l’énoncé est
faux pour les orbites exceptionnelles). Même dans le cas d’une orbite qui n’est pas excep-
tionnelle, Lusztig écrit un énoncé plus fort où les groupes Gt sont remplacés par ZG(t).
Il ne nous semble pas que la démonstration esquissée par Lusztig permet d’atteindre
cet énoncé plus fort et il ne nous semble pas que cet énoncé plus fort soit juste. Dans
le cas des groupes classiques, l’énoncé ci-dessus est une conséquence de la proposition
XI.29 de [43]. Nous n’expliquerons pas ici comment il se déduit de ce résultat car cela
deviendra clair en 6.2.10 et 6.2.11 lorsque nous reprendrons les méthodes de [43] pour
démontrer un énoncé analogue à celui ci-dessus dans le cas des groupes classiques ra-
mifiés. Pour les groupes exceptionnels, la méthode indiquée par Lusztig ramène à des
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calculs de restrictions de représentations de groupes de Weyl et de correspondances de
Springer généralisées. Pour ces calculs, on dispose de tables. Les calculs sont trop longs
pour être traités ”à la main” mais peuvent certainement l’être par ordinateur. L’auteur
en est incapable.

Supposons que O soit exceptionnelle. On définit encore une bijection ∇ : A(G,O) →
M(G,O) par les formules imitant la classification des représentations unipotentes de
G(Fq), que l’on va rappeler. On fixe N ∈ O. Alors Ā(N) ≃ Z/2Z. On note 1, d2 les deux
éléments de ce groupe et 1, sgn ses deux caractères.

Supposons que G soit de type E7 et que O soit de type A4+A1. L’ensemble A(G,O)
a quatre éléments. Deux sont associés à des triplets (M, E , ρ) pour lesquelsM est un tore,
E est le système trivial (qui est l’unique système unipotent cuspidal pour un tore) et ρ
est l’une des deux représentations ρ512,11 et ρ512,12 de W = W (M). On note simplement
ces triplets ρ512,11 et ρ512,12 (avec les notations de [7] p. 483 et, ci-dessous, p. 485 et
486). Deux autres éléments sont associés à des triplets (M, E , ρ) où M = G, E est l’un
des deux éléments de FCu(G) et ρ est la représentation triviale de W (M) = {1}. Nous
noterons ces deux éléments E7[i] et E7[−i], sans nous soucier de savoir exactement à quel
faisceau-caractère cuspidal ils correspondent. Alors ∇ est défini par les formules :

∇(ρ512,11) = (N, 1, 1), ∇(ρ512,12) = (N, 1, sgn),

∇(E7[i]) = (N, d2, 1), ∇(E7[−i]) = (N, d2, sgn).

Supposons que G soit de type E8 et que O soit de type A4+A1. L’ensemble A(G,O)
a quatre éléments. Deux sont associés à des triplets (M, E , ρ) pour lesquels M est un
tore, E est le système trivial et ρ est l’une des deux représentations ρ4096,26 et ρ4096,27 de
W = W (M). On note simplement ces triplets ρ4096,26 et ρ4096,27. Deux autres éléments
sont associés à des triplets (M, E , ρ) oùMAD est de type E7, E est l’un des deux éléments
de FCu(MAD) et ρ est la représentation non triviale deW (M) = Z/2Z. Nous noterons ces
deux éléments (E7[i], sgn) et (E7[−i], sgn). L’application ∇ est définie par les formules :

∇(ρ4096,26) = (N, 1, 1), ∇(ρ4096,27) = (N, 1, sgn),

∇(E7[i], sgn) = (N, d2, 1), ∇(E7[−i], sgn) = (N, d2, sgn).

Supposons que G soit de type E8 et que O soit de type E6(a1) + A1. L’ensemble
A(G,O) a quatre éléments. Deux sont associés à des triplets (M, E , ρ) pour lesquels M
est un tore, E est le système trivial et ρ est l’une des deux représentations ρ4096,11 et
ρ4096,12 de W = W (M). On note simplement ces triplets ρ4096,11 et ρ4096,12. Deux autres
éléments sont associés à des triplets (M, E , ρ) où MAD est de type E7, E est l’un des
deux éléments de FCu(MAD) et ρ est la représentation triviale de W (M) = Z/2Z. Nous
noterons ces deux éléments (E7[i], 1) et (E7[−i], 1). L’application ∇ est définie par les
formules :

∇(ρ4096,11) = (N, 1, 1), ∇(ρ4096,12) = (N, 1, sgn),

∇(E7[i], 1) = (N, d2, 1), ∇(E7[−i], 1) = (N, d2, sgn).

5.3.6 Relèvement d’éléments de Ā(N)

Le groupe ΓFq agit sur gnil/conj en conservant le sous-ensemble des orbites spéciales.
Cette action est triviale, sauf dans le cas où G est de type Dn et n’est pas déployé,
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cf. 3.1.7. D’autre part, soit α ∈ ∆a, supposons que α est fixée par l’action galoisienne.
L’élément tα défini en 5.1.2 n’est pas forcément fixé par cette action : il l’est si α = α0

mais, si α ∈ ∆, on a tα = ˇ̟ α(ζ̄1/d(α)) d’où Fr(tα) = ˇ̟ α(Fr(ζ̄1/d(α))). Toutefois, on a
l’égalité GFr(tα) = Gtα donc Gtα est conservé par l’action galoisienne.

Soit N un élément de gnil appartenant à une orbite spéciale. Soit d ∈ Ā(N).

Lemme. (i) Il existe une racine α ∈ ∆a, un élément N ′ ∈ gtα,nil et un élément gd ∈ G
de sorte que les conditions suivantes soient vérifiées :

(a) on a gdN
′g−1
d = N et l’image de gdtαg

−1
d dans Ā(N) est égale à d ;

(b) posons t = gdtαg
−1
d ; l’homomorphisme composé de

ZGtα
(N ′)/ZGtα

(N ′)0
Ad(gd)
→ ZGt(N)/ZGt(N)0 → ZĀ(N)(d)

est surjectif.
(ii) Supposons que l’orbite de N soit conservée par l’action galoisienne. Alors on peut

imposer de plus que α et l’orbite de N ′ dans gtα,nil sont fixées par cette action.

Preuve. On utilise le groupe GF , cf. 5.1.1. On peut supposer que N appartient à
l’ensemble N défini en 3.2.4, lequel est ici égal à N (IF ). Posons R̄ = ZĀ(N)(d). Le triplet
(N, d, R̄) appartient à l’ensemble R̄max défini en 3.2.7. D’après le (ii) du lemme de 3.2.7,
on peut fixer α ∈ ∆a et une orbite O′ ∈ gF,sα,nil/conj de sorte que r̄sα(O

′) = (N, d, R̄).
On se rappelle que ιsα(GF,sα) = Gtα . On prend pour N ′ un élément de ιsα(O

′). Il résulte
de la définition de l’application r̄sα qu’il existe gd tel que le triplet (α,N ′, gd) vérifie les
conditions (a) et (b) de l’énoncé. Cela prouve l’assertion (i).

On peut conjuguer le couple (α,N ′) par un élément de Ω. Il suffit de vérifier que, sous
les hypothèses de (ii), une telle conjugaison transforme le couple (α,N ′) en un couple
satisfaisant la conclusion de cette assertion. C’est exactement la démonstration que l’on
a faite dans la preuve de 3.2.8. �

5.3.7 Séparation des éléments de A(G)

On a défini en 5.3.1 l’ensemble A(G) formé de classes de conjugaison de triplets
(M, E , ρ). A tout couple (M, E) intervenant dans un tel triplet, on a associé en 5.2.4 un
sous-ensemble Λ ⊂ ∆a. Notons Λ l’ensemble de ces sous-ensembles Λ images de couples
(M, E). Notons A′(G) l’ensemble des triplets (Λ, E , ρ) où Λ ∈ Λ, E ∈ FCu(MΛ,AD) et
ρ ∈ Irr(W (MΛ)). Cet ensemble s’identifie à un sous-ensemble de l’ensemble des triplets
précédent par l’application (Λ, E , ρ) 7→ (MΛ, E , ρ). Ce sous-ensemble est un ensemble
de représentants des classes de conjugaison dans l’ensemble des triplets. Donc A′(G)
s’identifie à A(G). Modulo cette bijection, on peut remplacer A(G) par A′(G) dans
diverses définitions.

En particulier, soit O ∈ Usp. On dispose d’un sous-ensemble A′(G,O) ⊂ A′(G) et
une bijection ∇ : A′(G,O) → M(G,O). Fixons N ∈ O. Notons Ā(N)/conj l’ensemble
des classes de conjugaison dans Ā(N). On a une application (N, d, µ) 7→ d de M(G,O)
dans Ā(N)/conj, d’où par composition avec ∇, une application A′(G,O) → Ā(N)/conj.
Pour d ∈ Ā(N)/conj, on note A′(G,O, d) l’image réciproque de d.

Notons J l’ensemble des couples (α,O′) tels que α ∈ ∆a et O′ ∈ gtα,nil/conj.

Théorème. Il existe une application injective b : Ā(N)/conj → J telle que les propriétés
suivantes soient vérifiées. Soit d ∈ Ā(N)/conj, posons b(d) = (α,O′).

(i) L’orbite de g engendrée par O′ est égale à O.
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(ii) Si O est conservée par l’action galoisienne, α et O′ le sont aussi.
(iii) Soit (Λ, E , ρ) ∈ A′(G,O, d). Alors α 6∈ Λ. Il existe une unique représentation

ρ′ ∈ Irr(Wtα(MΛ,tα)) telle que < ρtα , ρ
′ >> 0 et que son image Spr(MΛ,tα , Etα, ρ

′) par la
correspondance de Springer généralisée soit portée par O′. Pour cette représentation ρ′,
on a < ρtα , ρ

′ >= 1. Posons Spr(MΛ,tα, Etα, ρ
′) = (O′,Lα;Λ,E,ρ). L’application (Λ, E , ρ) 7→

Lα;Λ,E,ρ définie sur A′(G,O, d) est injective.
(iv) Soit (Λ, E , ρ) ∈ A′(G,O) − A′(G,O, d). Supposons α 6∈ Λ. Alors il n’existe

pas de représentation ρ′ ∈ Irr(Wtα(MΛ,tα)) telle que < ρtα , ρ
′ >> 0 et que son image

Spr(MΛ,tα, Etα, ρ
′) par la correspondance de Springer généralisée soit portée par O′.

Preuve. Supposons d’abord que O n’est pas exceptionnelle. Identifions Ā(N)/conj à
un ensemble de représentants T ⊂ Ā(N). Pour tout d ∈ T , on fixe un triplet (α,N ′, gd)
vérifiant les conditions du lemme 5.3.6. On note O′ l’orbite de N ′ pour l’action de Gtα .
On pose b(d) = (α,O′) et cela définit l’application b. Montrons que

(1) cette application est injective.
Soient d, d ∈ T , effectuons les constructions ci-dessus, en soulignant les objets at-

tachés à d, et supposons que (α,O′) = (α,O′). Alors il existe h ∈ Gtα tel que Ad(h)(N ′) =
N ′. L’automorphisme Ad(gdhg

−1
d ) envoie (N, gdtαg

−1
d ) sur (N, gdtαg

−1
d ). Donc gdhg

−1
d ap-

partient à ZG(N) et l’action de l’image dans Ā(N) de cet élément envoie l’image d de
gdtαg

−1
d sur l’image d de gdtαg

−1
d . Puisque d et d appartiennent à notre ensemble de

représentants T , on a d = d. Cela prouve (1).
L’assertion (i) de l’énoncé est vérifiée par construction et le (ii) du lemme 5.3.6 dit

que l’on peut assurer l’assertion (ii).
Soient d ∈ T et (Λ, E , ρ) ∈ A(G,O, d). On note comme ci-dessus (α,N ′, gd) le triplet

associé à d. Ecrivons ∇(Λ, E , ρ) = (N, d, µ). Par l’homomorphisme du (b) du lemme 5.3.6,
la représentation µ se relève en une représentation µα de ZGtα

(N ′)/ZGtα
(N ′)0 qui est en-

core irréductible puisque l’homomorphisme est surjectif. Cette représentation détermine
un système local irréductible sur Oα que l’on note Lα;Λ,E,ρ. Puisque ∇ est injective, l’ap-
plication (Λ, E , ρ) 7→ µ est injective sur A(G,O, d) et il en est de même de l’application
(Λ, E , ρ) 7→ Lα;Λ,O,ρ. Posons L = Lα;Λ,E,ρ, u = exp(N ′) et notons Xtα,u l’orbite de tαu
pour l’action de Gtα . L’assertion (ii) du théorème 5.3.5 et la construction disent que la
restriction du complexe KMΛ,E,ρ à Xtα,u est, à un décalage près, le système local déduit
de L par l’exponentielle. Il en résulte que tαu appartient au support de KMΛ,E,ρ. Par
construction de ce complexe, la partie semi-simple tα de tαu est donc conjuguée à un
élément de MΛ dont l’image dans MΛ,AD appartient au support de E . D’après la propo-
sition 5.2.4, il existe x ∈ C̄nr ∩ aT (T) tel que Λ ⊂ Λ(x) et que tα soit conjugué à jT (x).
Les groupes Gtα et GjT (x) sont conjugués. Leurs ensembles de racines ont pour ensembles
de racines simples ∆a − {α} et Λ(x). Ces ensembles ont donc même nombre d’éléments
et cela entrâıne que x = sβ pour une racine β ∈ ∆a. La condition Λ ⊂ Λ(x) entrâıne que
β 6∈ Λ. Puisque tα et jT (x) = tβ sont conjugués, le lemme 5.1.2 entrâıne que α et β sont
conjugués par l’action du groupe Ω. Or ce groupe conserve Λ, cf. 2.2.16(6). Donc α 6∈ Λ.

Quitte à étendre le corps de base Fq on peut supposer que les hypothèses de 5.2.6
sont vérifiées. En particulier, on dispose de la fonction caractéristique χMΛ,E,ρ

. Puisque
la restriction du complexe KMΛ,E,ρ à Xtα,u est, à un décalage près, le système local déduit
de L, il existe un nombre complexe c de module 1 tel que l’on ait l’égalité

(2) χMΛ,E,ρ
(tαexp(N

′′)) = cYO′,L pour tout N ′′ ∈ (O′)ΓFq .
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D’après la proposition 5.2.6, on a aussi

(3) χMΛ,E,ρ
(tαexp(N

′′)) =
∑

ρ′∈Irr(Wtα(MΛ,tα))

< ρt, ρ
′ > χMΛ,tα ,Etα ,ρ

′(N ′′).

Pour ρ′ ∈ Irr(Wtα(MΛ,tα)), notons (O
′
ρ′ ,Lρ′) l’image de (MΛ,tα , Etα, ρ

′) par la représentation
de Springer généralisée et notons Oρ′ l’orbite de g engendrée par O′

ρ′ . Le support de
χMΛ,tα ,Etα ,ρ

′ est contenu dans l’adhérence de O′
ρ′ . Pour N ′′ ∈ O′, on peut donc res-

treindre l’ensemble de sommation de (3) à l’ensemble R des ρ′ ∈ Irr(Wtα(MΛ,tα)) tels
que < ρt, ρ

′ >> 0 et que l’adhérence de O′
ρ′ contienne O′. Prouvons que

(4) pour ρ′ ∈ R, on a O′
ρ′ = O′.

Supposons que O′
ρ′ 6= O′. Puisque O′ est contenue dans l’adhérence de O′

ρ′ et que O
est l’orbite de g engendrée par O′, il résulte de 3.1.3 que O est contenue dans l’adhérence
de Oρ′ et que O 6= Oρ′ . Ces deux propriétés contredisent la proposition 5.3.4. Cela prouve
(4).

En conséquence, pour ρ′ ∈ R, la restriction de χMΛ,tα ,Etα ,ρ
′ à O′ est égale à YO′,Lρ′

.
L’égalité (3) devient

(5) χMΛ,E,ρ
(tαexp(N

′′)) =
∑

ρ′∈R

< ρt, ρ
′ > YO′,Lρ′

(N ′′).

En comparant avec (2), on obtient que R est réduit à un unique élément. Pour cet
élément ρ′, on a Lρ′ = L et < ρt, ρ

′ >= 1. Cela démontre le (iii) de l’énoncé.
Soit (Λ, E , ρ) ∈ A(G,O). Supposons α 6∈ Λ et supposons qu’il existe une représentation

ρ′ ∈ Irr(Wtα(MΛ,tα)) telle que < ρtα , ρ
′ >> 0 et que son image par la correspondance

de Springer généralisée soit portée par O′. On définit l’ensemble R comme ci-dessus.
L’hypothèse précédente entrâıne que R n’est pas vide. On prouve comme ci-dessus les
assertions (4) et (5). Il en résulte que la fonction N ′′ 7→ χMΛ,E,ρ

(tαexp(N
′′)) est non nulle

sur O′. A fortiori, la restriction à Xtα,u du complexe KMΛ,E,ρ est non nulle. En conjuguant
par gd, on obtient que KMΛ,E,ρ est non nul sur un élément texp(N) tel que t ∈ ZG(N) et
que l’image de t dans Ā(N) soit d. Le théorème 5.3.5 dit que ∇(Λ, E , ρ) est de la forme
(N, d, µ). Par définition, on a alors (Λ, E , ρ) ∈ A(G,O, d). Cela prouve (iv).

Il reste à traiter le cas des orbites exceptionnelles. Pour une telle orbite O, on fixe
encore un élément N ∈ O. On a Ā(N) = A(N) = Z/2Z et on utilise les mêmes nota-
tions qu’en 5.3.5 On note L1 et Lsgn les systèmes locaux sur O correspondant aux deux
caractères 1 et sgn de A(N) .

Supposons que G soit de type E7 et que O soit de type A4 + A1. D’après 5.3.5,
on a A(G,O, 1) = {ρ512,11, ρ512,12} et A(G,O, d2) = {E7[i], E7[−i]}. Remarquons que
tα0 = 1 donc Gtα0

= G et O est aussi une orbite de gtα0 ,nil
. On pose b(1) = (α0,O).

Le groupe Gtα4
est de type A3 × A3 × A1. Notons O′ l’orbite nilpotente régulière de

gtα4
. On pose b(d2) = (α4,O

′). Les assertions (i) et (ii) de l’énoncé sont immédiates. Il
résulte de [7] p. 430 que les images de ρ512,11 et ρ512,12 par la correspondance de Springer
sont (O,L1) et (O,Lsgn). L’assertion (iii) pour d = 1 en résulte. Fixons un élément
N ′ ∈ O′. Les éléments E7[i] et E7[−i] sont des faisceaux cuspidaux portés par l’orbite de
tα4exp(N

′). On en déduit par restriction et via l’exponentielle des systèmes locaux sur
O′. Ces systèmes locaux sont distincts comme on l’a dit en 5.2.2. L’assertion (iii) pour
d = d2 en résulte. Pour d = 1, l’assertion (iv) est vide : les éléments de A(G,O, d2) ont
pour ensemble Λ associé l’ensemble ∆a − {α4}, qui contient α0. Il reste à prouver cette
assertion (iv) pour d = d2. Il s’agit de prouver ce qui suit. Soit ρ = ρ512,11 ou ρ = ρ512,12.
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Notons ρtα4
la restriction de ρ au groupe de Weyl Wtα4

de Gtα4
. Soit ρ′ une composante

irréductible de ρtα4
. Alors l’image de ρ′ par la correspondance de Springer est portée par

une orbite distincte de O′. En fait, pour notre groupe Gtα4
de type A3×A3×A1, l’unique

représentation irréductible de Wtα4
dont l’image par la correspondance de Springer est

portée par O′ est la représentation triviale. On doit donc prouver que la représentation
triviale n’intervient pas dans ρtα4

. Mais ρtα4
est calculé en [3] table 32 et on voit que

cette propriété est vérifiée.
Supposons que G soit de type E8 et que O soit de type A4 +A1. On a A(G,O, 1) =

{ρ4096,26, ρ4096,27} et A(G,O, d2) = {(E7[i], sgn), (E7[−i], sgn)}. On pose b(1) = (α0,O).
Le groupe Gtα3

est de type A1 × A7. On note O′ l’orbite nilpotente de gtα3
qui est le

produit de l’orbite régulière du facteur A1 et de l’orbite du facteur A7 paramétrée par
la partition (42). On pose b(d2) = (α3,O′). Les assertions (i) et (ii) de l’énoncé sont
immédiates. Les images par la correspondance de Springer de ρ4096,26 et ρ4096,27 sont
(O,L1) et (O,Lsgn). L’assertion (iii) pour d = 1 en résulte. Les termes (E7[±i], sgn)
sont de la forme (Λ, E , sgn) où Λ = ∆a − {α3}, MΛ est de type E7, E est l’un des deux
éléments de FCu(MΛ,AD) et sgn est le caractère non trivial de W (MΛ) = Z/2Z. La
représentation sgntα3

est le caractère non trivial de Wtα3
(MΛ,tα3

) = Z/2Z. Les images
par la correspondance de Springer généralisée des deux triplets (MΛ,tα3

, Etα3
, sgntα3

) sont
portées par O′ et associées à deux systèmes locaux distincts sur cette orbite. L’assertion
(iii) pour d = d2 en résulte. De nouveau, l’assertion (iv) est vide pour d = 1. Pour d = d2,
elle équivalente à l’assertion suivante. Soit ρ = ρ4096,26 ou ρ = ρ4096,27. Notons ρtα3

la
restriction de ρ au groupe de Weyl Wtα3

de Gtα3
. Soit ρ′ une composante irréductible

de ρtα3
. Alors l’image de ρ′ par la correspondance de Springer est portée par une orbite

distincte de O′. Cela résulte de [3] table 42, où les représentations ρ4096,26 et ρ4096,27 sont
notées respectivement 4096∗x et 4096∗z.

Supposons que G soit de type E8 et que O soit de type E6(a1)+A1. On a A(G,O, 1) =
{ρ4096,11, ρ4096,12}, A(G,O, d2) = {(E7[i], 1), (E7[−i], 1)}. On pose b(1) = (α0,O). Notons
O′′ le produit des deux orbites nilpotentes régulières des composantes de Gtα3

de type A1

et A7. On pose b(d2) = (α3,O′′). Les assertions (i) et (ii) de l’énoncé sont immédiates. Les
images par la correspondance de Springer de ρ4096,11 et ρ4096,12 sont (O,L1) et (O,Lsgn).
L’assertion (iii) pour d = 1 en résulte. Les termes (E7[±i], 1) sont de la forme (Λ, E , 1)
où Λ = ∆a−{α3}, MΛ est de type E7, E est l’un des deux éléments de FCu(MΛ,AD) et 1
est le caractère trivial de W (MΛ) = Z/2Z. La représentation 1tα3

est le caractère trivial
de Wtα3

(MΛ,tα3
) = Z/2Z. Les images par la correspondance de Springer généralisée des

deux triplets (MΛ,tα3
, Etα3

, 1) sont portées par O′′ et associées à deux systèmes locaux
distincts sur cette orbite. L’assertion (iii) pour d = d2 en résulte. L’assertion (iv) est vide
pour d = 1. Pour d = d2, elle se déduit encore de [3] table 42, où ρ4096,11 et ρ4096,12 sont
notées respectivement 4096z et 4096x. Cela achève la preuve du théorème. �

Remarque. Nous n’utiliserons le théorème 5.3.5 que via le théorème ci-dessus dont il
est une conséquence. Mais ce dernier théorème est beaucoup plus faible que le théorème
5.3.5 et beaucoup plus simple à prouver. Par exemple, supposons que A(G,O) est réduit
à un seul élément (ce qui est souvent les cas pour les groupes exceptionnels). Cet élément
est alors de la forme (M, E , ρ) où M = T , E est le système local trivial sur MAD et ρ
est une représentation irréductible spéciale de W . L’image de ρ par la représentation de
Springer est (O,L1), où L1 est le système local trivial sur O. On pose alors b(1) = (α0,O)
et toutes les assertions du théorème sont vérifiées. Pour les autres orbites des groupes
exceptionnels, la démonstration du théorème devrait résulter comme dans le cas ci-dessus
des orbites exceptionnelles des tables de [3] mais nous n’avons pas eu la patience de traiter
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toutes les orbites.

6 L’espace des combinaisons linéaires stables d’intégrales

orbitales nilpotentes

6.1 Intégrales orbitales nilpotentes et espace D(g(F ))

6.1.1 Normalisation des intégrales orbitales nilpotentes

Dans cette section finale, on suppose que G est un groupe réductif connexe défini
sur F , adjoint, absolument simple et quasi-déployé. On impose l’hypothèse (Hyp)2(p) de
2.1.2.

On fixe un épinglage E et un épinglage affine Ea comme en 2.1.7 et 2.1.9, tous deux
conservés par l’action galoisienne. On utilise les constructions de ces paragraphes.

Rappelons qu’en 2.2.6, on a fixé un caractère ψ de F , une forme bilinéaire symétrique
non dégénérée < ., . > sur g(F ) et la transformation de Fourier f 7→ f̂ qui s’en déduit.
. Soit O ∈ gnil(F )/conj. Pour N ∈ O, l’espace tangent à O au point N s’identifie à
g/Zg(N). Cet espace est muni de la forme symplectique (X, Y ) 7→< N, [X, Y ] >. De ψ et
de cette forme se déduit une mesure autoduale sur g/Zg(N). La collection de ces mesures
sur les espaces tangents en tout point de O définit une mesure dO sur cette orbite O. Elle
est invariante par conjugaison par G(F ). On définit l’intégrale orbitale IO sur C∞

c (g(F ))
par

IO(f) =

∫

O

f(N) dON

pour toute f ∈ C∞
c (g(F )). La famille (IO)O∈gnil(F )/conj est une base de l’espace I(g(F ))

∗
nil

des distributions invariantes à support nilpotent.
Pour f ∈ C∞

c (g(F )) et λ ∈ F×, notons fλ la fonction définie par fλ(X) = f(λX).
Soit O ∈ gnil(F )/conj. L’orbite O est invariante par l’homothétie N 7→ λ2N . On a
l’égalité

(2) IO(f
λ2) = |λ|−dim(O)

F IO(f).
Pour d ∈ N, notons I(g(F ))∗nil[d] le sous-espace de I(g(F ))∗nil engendré par les IO

pour les orbites O telles que dim(O) = d. L’espace I(g(F ))∗nil est somme directe des sous-
espaces I(g(F ))∗nil[d]. Pour J ∈ I(g(F ))∗nil, notons J [d] sa composante sur I(g(F ))∗nil[d].
Montrons que

(3) J est stable si et seulement si J [d] l’est pour tout d ∈ Z.
L’assertion (2) montre que, pour f ∈ I(g(F )), J [d](f) se calcule par interpolation

des valeurs J(fλ
2
) pour λ ∈ F×. L’espace I inst(g(F )) défini en 2.4.1 est conservé par

l’application f 7→ fλ. Si J est stable et que f ∈ I inst(g(F )), on a J(fλ
2
) = 0 pour tout

λ, donc J [d](f) = 0. Cela prouve (3).

6.1.2 La fonction-test associée à un couple (s,O′)

Soit s un sommet de l’immeuble Imm(G) et soit O′ ∈ gs,nil(Fq)/conj. Si O′ = {0},
notons hs,O′ la fonction constante sur gs(Fq) de valeur 1. Supposons que O

′ 6= {0}. Fixons
un sl(2)-triplet (f, h, e) de gs(Fq) tel que e ∈ O′. Remarquons que −f appartient aussi
à O′ (le sl(2)-triplet détermine un homomorphisme SL(2) → Gs défini sur Fq et −f
est conjugué à e par un élément de l’image de SL(2,Fq)). Au triplet est associé une

201



graduation (gs,i)i∈Z de gs : gs,i = {X ∈ gs; [h,X ] = iX}. On pose gs,≥i = ⊕j≥igs,j.
Notons h′s,O′ la fonction caractéristique de −f + gs,≥−1 et posons

hs,O′ = q−dim(gs,1)/2)|Gs(Fq)|
−1

∑

x∈Gs(Fq)

xh′s,O′.

Cette fonction ne dépend pas du choix du sl(2)-triplet. Que O′ soit nulle ou pas, on
relève hs,O′ en une fonction sur ks invariante par translations par k+s , que l’on étend en
une fonction sur g(F ) nulle hors de ks. On note hs,O′ cette dernière fonction.

On a introduit en 2.4.1 le sous-espace H ⊂ I(g(F )).

Proposition. (i) La fonction hs,O′ appartient à H.
(ii) Soit O ∈ gnil(F )/conj. Si rels,F (O′) n’est pas incluse dans l’adhérence de O pour

la topologie p-adique, alors IO(hs,O′) = 0.
(iii) Soit O = rels,F (O

′). Alors IO(hs,O′) = 1.

Preuve. La fonction hs,O′ appartient à H parce qu’elle est invariante par l’image
réciproque dans ks de gs,≥0 et que cet ensemble contient une sous-algèbre d’Iwahori. Cf.
[11] lemme 7.3.1 pour les assertions (ii) et (iii). �

Quand s décrit les sommets de Imm(G) et O′ décrit gs,nil(Fq)/conj, les orbites
rels,F (O′) décrivent gnil(F )/conj tout entier, cf. 3.3.1(8). Il résulte de la proposition
que les fonctions hs,O′ séparent les intégrales orbitales nilpotentes.

6.1.3 Calcul de la fonction hs,O

On conserve les données du paragraphe précédent. On a défini l’ensemble IFC0,Fq
(Gs)

en 5.2.1. Pour (M, E) ∈ IFC0,Fq
(Gs), on note Ws(M) = NormGs(M)/M .

Proposition. Pour tout X ∈ gs,nil(Fq), on a l’égalité

hs,O(X) = |Gs(Fq)|
−1qdim(gs)−dim(O)/2

∑

(M,E)∈IFC
0,Fq

(Gs)

|Ws(M)|−1q−dim(Z(M)0)

∑

w∈Ws(M)

|Z0
Mw

(Fq)|Q
♮
M,E,w(e)QM,E,w(−X).

Preuve. La proposition est conséquence de la proposition 6.12 de [26]. On applique
les constructions de cette référence au sl(2)-triplet (−f, h,−e). Lusztig introduit en [26]
2.4 une fonction Γφ sur gs,nil(Fq) définie par

Γφ(X) = qdim(gs,1)/2−dim(gs,≥1)
∑

g∈Gs(Fq)

ψ(< −f, gXg−1 >)1gs,≥1
(gXg−1)

pour X ∈ gs,nil(Fq), où 1gs,≥1
est la fonction caractéristique de gs,≥1(Fq). En appliquant

nos définitions, on a

ĥ
′

s,O′(X) = qdim(gs,≥−1)−dim(gs)/2ψ(< −f,X >)1gs,≥1
(X),

puis

ĥs,O′(X) = q−dim(gs,1)/2+dim(gs,≥−1)−dim(gs)/2|Gs(Fq)|
−1

∑

g∈Gs(Fq)

ψ(< −f, gXg−1 >)1gs,≥1
(gXg−1).
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D’où
(1) ĥs,O′(X) = cΓφ(X)

pour X ∈ gs,nil(Fq), où

c = q−dim(gs,1)+dim(gs,≥−1)+dim(gs,≥1)−dim(gs)/2|Gs(Fq)|
−1,

ou encore
c = qdim(gs)/2|Gs(Fq)|

−1.

Les fonctions ĥs,O′ et Γφ sont toutes deux à support nilpotent, l’égalité (1) est donc
vérifiée pour tout X ∈ gs(Fq). Par inversion de Fourier, on en déduit

(2) hs,O′(X) = cΓ̂φ(−X)

pour tout X ∈ gs(Fq).

La proposition 6.12 de [26] calcule la restriction de Γ̂φ à gs,nil(Fq) sous la forme

(3) Γ̂φ(X) =
∑

(M,E)∈IFC
0,Fq

(Gs)

ΨM,E(X)

pour X ∈ gs,nil(Fq). On doit prendre garde à quelques points techniques. Lusztig ne
normalise pas la transformation de Fourier comme nous, la sienne est la nôtre multipliée
par qdim(gs)/2. Comme on l’a dit, son triplet est (−f, h,−e), le terme −N apparaissant
dans sa formule est e pour nous. Il suppose que le groupe Gs est déployé. Ses arguments
valent dans le cas général, mais il apparâıt des Frobenius dans les formules. Enfin, on
peut simplifier la somme en ι′ apparaissant dans sa formule en vertu de l’égalité 6.6(b)
de [26]. En tenant compte de ces remarques et en traduisant les notations de Lusztig en
les nôtres, on obtient la formule suivante. Soit (M, E) ∈ IFC0,Fq

(Gs). Pour X ∈ gs,nil(Fq),
on a l’égalité

(4) ΨM,E(X) =
∑

ρ,ρ1∈IrrFq (Ws(M))

qb(M,E,ρ1)−b(M,E,ρ)−dim(O′)/2+dim(gs)/2−dim(Z(M)0)|Ws(M)|−1

∑

w∈Ws(M)

trace(ρ♭(w−1Fr))trace(ρ♭1(Fr
−1w))|Z0

Mw
(Fq)|χ

♮
M,E,ρ(e)χM,E,ρ1(X).

Fixons w ∈ Ws(M). Dans la formule ci-dessus apparaissent les deux sommes

(5)
∑

ρ∈IrrFq (Ws(M))

q−b(M,E,ρ)trace(ρ♭(w−1Fr))χ♮M,E,ρ(e)

et
(6)

∑

ρ1∈IrrFq (Ws(M))

qb(M,E,ρ1)trace(ρ♭1(Fr
−1w))χM,E,ρ1(X).

Dans la première, utilisons la formule 5.2.1(3). Cette somme devient

|Ws(M)|−1
∑

v∈Ws(M)

Q♮
M,E,v(e)

∑

ρ∈IrrFq (Ws(M))

trace(ρ♭(vFr−1))trace(ρ♭(w−1Fr)).

Notons ClFr(w) la classe de Fr-conjugaison de w. Fixons v ∈ Ws(M). Selon les formules
d’orthogonalité pour le groupeWs(M)⋊ΓFq , la somme en ρ vaut 0 si v 6∈ ClFr(w) et vaut
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|Ws(M)||ClFr(w)|
−1 si v ∈ ClFr(w). Dans ce dernier cas, on a Q♮

M,E,v(e) = Q♮
M,E,w(e) et

la somme de ces termes sur v ∈ ClFr(w) vaut |ClFr(w)|Q
♮
M,E,w(e). La somme (5) vaut

donc Q♮
M,E,w(e). Un calcul analogue utilisant la formule 5.2.1(2) prouve que la somme

(6) vaut QM,E,w(X). Alors la formule (4) devient

ΨM,E(X) = q−dim(O′)/2+dim(gs)/2−dim(Z(M)0)|Ws(M)|−1
∑

w∈Ws(M)

|Z0
Mw

(Fq)|Q
♮
M,E,w(e)QM,E,w(X).

L’énoncé résulte de cette égalité et de (2) et (3). �

6.1.4 Description de SI(g(F ))∗nil

On a introduit en 2.4.1 un espace D(g(F )) et une application antilinéaire DG :
D(g(F )) → I(g(F ))∗. On a note D̂G la composée de cette application et de la transfor-
mation de Fourier dans I(g(F ))∗. D’après le lemme 2.4.1, l’application d 7→ resH(D̂

G(d))
est injective. Il en est de même de l’application J 7→ resH(J) de I(g(F ))

∗
nil dans H

∗. De
plus, ces deux applications ont même image dans H∗ : cette assertion est équivalente par
transformation de Fourier à la proposition 5.5 de [46]. Il existe donc un unique isomor-
phisme antilinéaire δ : I(g(F ))∗nil → D(g(F )) de sorte que resH(J) = resH(D̂

G(δ(J))
pour tout J ∈ I(g(F ))∗nil. On a défini le sous-espace Dst(g(F )) de D(g(F )). On note
SI(g(F ))∗nil = I(g(F ))∗nil ∩ SI(g(F ))∗ l’espace des distributions stables à support nil-
potent.

Lemme. L’isomorphisme δ se restreint en un isomorphisme (antilinéaire) de SI(g(F ))∗nil
sur Dst(g(F )).

Preuve. Notons SH∗ l’image de SI(g(F ))∗ par resH. D’après le lemme 2.4.1, pour
d ∈ D(g(F )), resH(D̂

G(d)) appartient à SH∗ si et seulement si d appartient à Dst(g(F )).
Il suffit donc de prouver que, pour J ∈ I(g(F ))∗nil, on a resH(J) ∈ SH∗ si et seulement si
J est stable. Le sens ”si” est évident. Supposons resH(J) ∈ SH∗. Fixons J ∈ SI(g(F ))∗

tel que resH(J) = resH(J). Soit f ∈ I inst(g(F )). Il existe un entier n ∈ Z tel que
fλ ∈ H pour tout λ tel que valF (λ) ≥ n. Pour un tel λ, on a J(fλ) = J(fλ) et ceci est
nul puisque J est stable. La distribution J est somme d’intégrales orbitales nilpotentes,
lesquelles vérifient la propriété 6.1.1(2) : la fonction λ 7→ J(fλ

2
) est combinaison linéaire

de fonctions λ 7→ |λ|dF où d ∈ Z. Une telle fonction qui est nulle pour tout λ tel que
valF (λ

2) ≥ n est nulle pour tout λ. Donc J(fλ
2
) = 0 pour tout λ ∈ F×. En particulier,

pour λ = 1, J(f) = 0. Donc J annule I inst(g(F )) et J est stable. �.

6.1.5 L’ensemble B(G)

SoientM un F -Levi deG et sM un sommet de Imm(MAD) tel que FC
st(mSC,sM (Fq)) 6=

{0}. Cet espace FCst(mSC,sM (Fq)) a pour base les fonctions caractéristiques des éléments
de FCst

Fq
(mSC,sM ), c’est-à-dire des faisceaux-caractères cuspidaux sur mSC,sM , à support

nilpotent et conservés par l’action de Frobenius. On fixe une telle base B(M, sM ). Pour
ϕ ∈ B(M, sM), on note Eϕ le faisceau-caractère associé. Il est muni d’une action de
Frobenius. On note Oϕ l’orbite nilpotente de mSC,sM supportant Eϕ et on en fixe un
élément Nϕ. Au faisceau Eϕ est associé un caractère ξϕ de ZMAD,sM

(N)/ZMAD,sM
(N)0.

De ϕ est issue une fonction sur mSC(F ). On la notera encore ϕ si cela ne crée pas
de confusion, ou ϕM s’il parâıt utile de distinguer les deux fonctions. Par cette appli-
cation de relèvement, B(M, sM) s’identifie à un sous-ensemble de FCst(mSC(F )). Ce
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dernier ensemble a pour base la réunion des B(M, sM ) quand sM parcourt un ensemble
de représentants des orbites de l’action de M(F ) dans l’ensemble des sommets sM tels
que FCst(mSC,sM (Fq)) 6= {0}.

Remarquons que, pour un élément g ∈ G(F ) tel que l’action Ad(g) conserve le couple
(M, sM), cette action est triviale sur FCst(mSC,sM (Fq)), cf. 2.3.9. On peut donc supposer
que, si deux couples (M, sM) et (M ′, sM ′) vérifient tous deux les hypothèses précédentes
et s’ils sont conjugués par un élément de G(F ), cette conjugaison envoie B(M, sM ) sur
B(M ′, sM ′). On note B(G) l’ensemble des classes de conjugaison par G(F ) de triplets
(M, sM , ϕ), où M et sM vérifient les hypothèses ci-dessus et ϕ ∈ B(M, sM).

Une variante de cet ensemble nous sera utile. On a vu en 2.2.16 que l’ensemble
des classes de conjugaison de couples (M, sM) vérifiant les hypothèses ci-dessus était
en bijection avec un sous-ensemble de l’ensemble des sous-ensembles propres Λ ⊂ ∆nr

a .
Notons Λ ce sous-ensemble et B′(G) l’ensemble des couples (Λ, ϕ), où Λ ∈ Λ et ϕ ∈
B(MΛ, sΛ). Alors l’application (M, sM) 7→ Λ définit une bijection de B(G) sur B′(G).

Pour (M, sM) comme ci-dessus, on a défini en 2.3.7 l’ensemble W IF (M)/Fr − conj.
On note IrrF (W

IF (M)) l’ensemble des représentations irréductibles deW IF (M) qui sont
conservées par l’action de ΓnrF . Pour tout ρ ∈ IrrF (W

IF (M)), on fixe un prolongement
continu ρ♭ de ρ au produit semi-direct W IF (M) ⋊ ΓnrF . On note BW (G), resp. BIrr(G),
l’ensemble des classes de conjugaison par G(F ) de quadruplets (M, sM , ϕ, w), où M et
sM vérifient les hypothèses ci-dessus, ϕ ∈ B(M, sM) et w ∈ W IF (M)/Fr − conj, resp.
ρ ∈ IrrF (W

IF (M). On a de nouveau les variantes évidentes B′
W (G), resp. B′

Irr(G), formés
de classes de triplets (Λ, ϕ, w), resp. (Λ, ϕ, ρ).

6.1.6 Deux bases de Dst(g(F ))

Soit (M, sM , ϕ, w) ∈ BW (G). D’après la proposition 2.2.13, M est conjugué par un
élément de G(F ) à un unique Levi standard et on ne perd rien à supposer que M
est ce Levi. Au couple (M,w), on a associé en 2.3.8 une classe de conjugaison stable
dans Lnr,stF (le passage au groupe G∗ de cette référence disparâıt puisque G est quasi-
déployé). SoitH un élément de cette classe. On a défini un isomorphisme canonique ιM,H :
FCst(hSC(F )) → FCst(mSC(F )) en 4.3.11. On note ϕH = ι−1

M,H(ϕ). Par définition de
l’isomorphisme ιM,H , on peut fixer un sommet sH ∈ Imm(HAD) de sorte que les couples
(H, sH) et (M, sM) soient conjugués par un élément de G(F nr) et que ϕH provienne d’un
élément de FCst(hSC,sH(Fq)). On a défini la distribution DG

XH ,ϕH
en 2.4.12.

On peut considérer ϕH comme un élément de Kst(g(F )), cf. 2.4.13. La proposition
2.4.15 équivaut à dire que, quand (M, sM , ϕ, w) décrit BW (G), les distributions kG,st(ϕH)
décrivent une base de DG(Dst(g(F )).

Rappelons que l’on note W nr(H) = H(F nr)\NormG(Fnr)(H) et
WF (H) = H(F )\NormG(F )(H). Fixons un ensemble de représentants Lnr,stF (M,w) des
classes de conjugaison par G(F ) dans la classe de conjugaison stable dans Lnr,stF associée
à (M,w). Pour H ∈ Lnr,stF , on a défini en 2.4.5 une mesure m(H) dont on a prouvé
qu’elle ne dépendait que de la classe de conjugaison stable de H . Elle est donc constante
sur Lnr,stF (M,w), on note m(w) cette valeur constante. On a aussi introduit en 4.4.2 un
caractère µ de W IF (M). Ce caractère est fixé par l’action de ΓnrF donc est constant sur
toute classe de Fr-conjugaison. Posons

c(w) = m(w)−1µ(w)|MAD,sM (Fq)|q
dim(MSC,sM

)−dim(Oϕ)/2.
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Introduisons la distribution

D(M, sM , ϕ, w) = c(w)
∑

H∈Lnr,st
F (M,w)

|W nr(H)Γ
nr
F ||WF (H)|−1DG

XH ,ϕH
.

Notons k(M, sM , ϕ, w) la restriction à gtn(F ) de la transformée de Fourier deD(M, sM , ϕ, w).
Il résulte des définitions de 2.4.13 que, pour H ∈ Lnr,stF (M,w), on a l’égalité kG,st(ϕH) =
c(w)−1k(M, sM , ϕ, w). Donc (k(M, sM , ϕ, w))(M,sM ,ϕ,w)∈BW (G) est une base deD

G(Dst(g(F )).
Soit (M, sM , ϕ, ρ) ∈ BIrr(G). On définit la distribution

k(M, sM , ϕ, ρ) = |W IF (M)|−1
∑

w∈W IF (M)

trace(ρ♭(wFr−1))k(M, sM , ϕ, w).

La famille (k(M, sM , ϕ, ρ))(M,sM ,ϕ,ρ)∈BIrr(G) est encore une base de DG(Dst(g(F )).
De nouveau, on peut remplacer dans ces définitions le couple (M, sM) par (MΛ, sΛ) où

Λ est le sous-ensemble de ∆nr
a associé à (M, sM). On notera aussi D(Λ, ϕ, w), k(Λ, ϕ, w)

et k(Λ, ϕ, ρ) les distributions D(M, sM , ϕ, w), k(M, sM , ϕ, w) et k(M, sM , ϕ, ρ) ci-dessus,
modulo cette correspondance (M, sM) ↔ Λ.

6.1.7 Evaluation de la distribution k̂(Λ, ϕ, w)

Soit (Λ, ϕ, w) ∈ B′
W (G). Pour simplifier la notation, on pose M = MΛ. On note

ClFr(w) la classe de Fr-conjugaison de w dans W IF (M). On pose

c(Λ, ϕ) = qdim(MsΛ
)/2−dim(Oϕ)/2.

Soit s ∈ S(C̄). On affecte d’indices s les objets relatifs au groupe Gs. Le sommet s est
associé à une orbite de l’action de ΓnrF sur ∆nr

a . C’est le complémentaire de l’ensemble
Λ(s), cf. 2.2.15. Rappelons que Λ est conservé par cette action, on a donc Λ ⊂ Λ(s) ou
Λ ∪ Λ(s) = ∆nr

a . Si Λ ⊂ Λ(s), on a s ∈ ImmG(Mad) et pM(s) = sΛ. Le groupe MsΛ est
alors un Fq-Levi de Gs. On a défini une injection js : Ws(MsΛ) → W IF (M) en 4.4.1(6),
qui est compatible aux actions de Frobenius. Pour w′ ∈ Ws(MsΛ), on note w′ ∼ w si et
seulement si js(w

′) ∈ ClFr(w).
On rappelle que pour toute fonction f sur g(F ) ou gs(Fq), on note f− la fonction

définie par f−(X) = f(−X).
Soit f ∈ C(gs(Fq)). On déduit de f une fonction sur g(F ) que l’on a souvent encore

notée f . Pour plus de précision, notons-la ici fG.

Proposition. On suppose que f̂ est à support nilpotent.
(i) Si Λ ∪ Λ(s) = ∆nr

a , k̂(Λ, ϕ, w)(fG) = 0.
(ii) Si Λ ⊂ Λ(s),

k̂(Λ, ϕ, w)(fG) = c(Λ, ϕ)mes(K0
s )|Ws(MsΛ)|

−1|W IF (M)||ClFr(w)|
−1

∑

w′∈Ws(MsΛ
);w′∼w

(Q−
MsΛ

,ϕ,w′, f).

Preuve. Posons f inv = |Gs(Fq)|−1
∑

g∈Gs(Fq)
gf . Remplacer f par f inv ne change pas

les assertions de l’énoncé. En conséquence, on peut supposer f invariante par conjugaison
par Gs(Fq). Posons k = k(Λ, ϕ, w) et D = D(Λ, ϕ, w). Par définition, k̂(fG) = k(f̂G).
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Puisque f̂ est à support nilpotent, f̂G est à support topologiquement nilpotent. Par
définition de k, on a k(f̂G) = D̂(f̂G) = D(f−,G). D’où

(1) k̂(fG) = c(w)
∑

H∈Lnr,st
F (M,w)

|W nr(H)Γ
nr
F ||WF (H)|−1DG

XH ,ϕH
(f−,G).

Fixons H intervenant dans cette somme. Par définition,

DG
XH ,ϕH

(f−,G) =

∫

H(F )\G(F )

X(g) dg,

où

X(g) =

∫

AH(F )\H(F )

∫

hSC(F )

g(f−,G)(XH + h−1Zh)ϕ̄HSC
H (Z) dZ dh.

Notons X l’ensemble des g ∈ G(F ) tels que gs ∈ ImmG(H) et pH(gs) = sH . On va
montrer

(2) pour g ∈ G(F )−H(F )X , on a X(g) = 0.
Fixons g ∈ G(F ) et supposons X(g) 6= 0. L’application Ad(g) transporte la fonction

f en une fonction gf ∈ C(ggs(Fq)) et on a g(f−G) = (gf)−G. On note simplement gf−G

cette fonction. Puisque ϕHSC
H est à support topologiquement nilpotent et que X(g) 6= 0, le

support de la fonction gf−,G coupe XH+hSC,tn(F ). A fortiori, kgs couple XH+hSC,tn(F ).
D’après le lemme 2.3.3, gs appartient à ImmG(H). Le sommet gs se projette en un point
(gs)H ∈ Imm(HAD) qui appartient à une facette FH

g de cet immeuble. On a les inclusions
hSC,FH

g
⊂ hFH

g
⊂ ggs. Notons X̄H la projection de XH dans ggs et définissons une fonction

f1 ∈ C(hSC,FH
g
) par f1(Z) =

gf−(X̄H+Z) pour tout Z ∈ hSC,FH
g
(Fq). On a alors l’égalité

gf−,G(XH + Z) = fHSC
1 (Z) pour tout Z ∈ hSC,tn(F ). On en déduit

X(g) =

∫

AH(F )\H(F )

∫

hSC(F )

fHSC
1 (h−1Zh)ϕ̄HSC

H (Z) dZ dh.

Pour h ∈ H(F ), définissons une fonction f2,h sur hSC,sH(Fq) par

f2,h(Z) =

∫

k
HSC,+
sH

fHSC
1 (h−1(Ż + Z ′)h) dZ ′,

où Ż est un relèvement de Z dans kHSC
sH

. On a l’égalité

∫

hSC(F )

fHSC
1 (h−1Zh)ϕ̄HSC

H (Z) dZ =
∑

Z∈hSC,sH
(Fq)

f2,h(Z)ϕ̄H(Z).

Posons F ′ = h(FH
g ). Par construction, la fonction f2,h est supportée par l’image dans

hSC,sH(Fq) de k
HSC

F ′ ∩kHSC
sH

et est invariante par l’image de kHSC

F ′ ∩kHSC
sH

. Si F ′ n’est pas égale
à {sH}, il existe un sous-groupe parabolique propre P défini sur Fq de HSC,sH tel que ces
deux ensembles soient respectivement P (Fq) et UP (Fq). La cuspidalité de ϕH entrâıne
la nullité de la somme ci-dessus. Puisque X(g) 6= 0 par hypothèse, il existe h ∈ H(F )
tel que cette somme soit non nulle, donc tel que h(FH

g ) = sH . Mais alors hg ∈ X . Cela
prouve (2).

Puisque l’application g 7→ X(g) est invariante à gauche par H(F ), il nous suffit
de calculer X(g) pour g ∈ X . Soit donc g ∈ X . Posons H ′ = g−1Hg et notons sH′
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l’image de sH dans Imm(H ′
AD) par Ad(g)−1. Alors s ∈ ImmG(H ′) et la projection de

s dans Imm(H ′
AD) est sH′. Les hypothèses du lemme 2.3.10 sont vérifiées. Le (i) de ce

lemme dit que Λ ⊂ Λ(s). Si cette condition n’est pas vérifiée, on a donc X = ∅, d’où
k̂(Λ, ϕ, w)(fG) = 0 grâce à (2). Cela démontre le (i) de l’énoncé.

Supposons Λ ⊂ Λ(s). Le (ii) du lemme 2.3.10 affirme l’existence de k ∈ Knr,0
s tel

que Ad(k) transporte (H ′, sH′) sur (MΛ, sΛ) = (M, sΛ). En notant k̄ la réduction de k
dans Gs, on a aussi Ad(k̄)(H ′

sH′
) = MsΛ. Fixons un tel k. L’élément Fr(k̄)k̄−1 de Gs

normalise MsΛ et définit un élément w′ ∈ Ws(MsΛ). Cet élément dépend de l’élément
k choisi mais sa classe de Fr-conjugaison n’en dépend pas. Posons x = kg−1. On a
xHx−1 =M . Puisque H est paramétré par l’image de w dansW IF (M)/Fr−conj, l’image
de Fr(x)x−1 dans W IF (M) est Fr-conjugué à w. Cela équivaut à la relation w′ ∼ w.
L’isomorphisme Ad(g)−1 transporte ϕH en ϕH′ ∈ C(h′SC,sH′

(Fq)). Posons XH′ = g−1XHg.
C’est un élément de AnrH′(F ) entier et de réduction régulière. Un changement de variables
évident conduit à l’égalité

X(g) =

∫

AH′(F )\H′(F )

∫

h′SC(F )

f−,G(XH′ + h−1Zh)ϕ̄
H′

SC

H′ (Z) dZ dh.

En reprenant la preuve de (2), on voit que l’intégrale intérieure est supportée sur le
groupe des h′ ∈ H ′(F ) tels que h′sH′ = sH′ , c’est-à-dire sur KH′,†

sH′
. Cette intégrale est

constante sur cet ensemble car la fonction ϕH′ est invariante par ce groupe. On obtient

X(g) = mes(AH′(F )\KH′,†
sH′

)

∫

h′SC(F )

f−,G(XH′ + Z)ϕ̄
H′

SC
H′ (Z) dZ

= mes(AH′(F )\KH′,†
sH′

)mes(k
H′

SC ,+
sH′ )

∑

Z̄∈h′SC,s
H′

(Fq)

f−(X̄H′ + Z̄)ϕ̄H′(Z̄),

où X̄H′ est la réduction de XH′.
La fonction ϕ est la fonction caractéristique du faisceau caractère Eϕ sur mSC,sΛ. Il

correspond à ce faisceau un tel faisceau Eϕ,H′ sur h′SC,sH′
muni d’une action de Frobenius

définie comme en 4.1.5. Notons ϕcarH′ sa fonction caractéristique. D’après la définition
de 4.1.5, on a ϕH′ = |MAD,sΛ(Fq)||H

′
AD,sH′

(Fq)|−1ϕcarH′ . D’autre part, Eϕ,H′ peut être
muni d’une autre action de Frobenius définie par Lusztig. Notons ϕw′ sa fonction ca-
ractéristique pour cette action. D’après le théorème 4.4.15, on a l’égalité ϕcarH′ = µ−1 ◦
js(w

′)ϕw′ = µ−1(w)ϕw′. En introduisant la fonction ϕ♭
w′,X̄H′

de 2.2.5 associée à l’élément

X̄H′ , on obtient

X(g) = c1(H
′)

∑

X̄∈gs(Fq)

f−(X̄)ϕ̄♭w′,X̄H′
(X̄),

où

c1(H
′) = µ(w)−1mes(AH′(F )\KH′,†

sH′
)mes(k

H′
SC ,+

sH′ )|MAD,sΛ(Fq)||H
′
AD,sH′

(Fq)|
−1.

Puisqu’on a supposé f invariante par Gs(Fq), on peut aussi bien moyenner ϕ♭
w′,X̄H′

par

ce groupe. Cela remplace cette fonction par |H ′
sH′

(Fq)||Gs(Fq)|
−1ϕw′,X̄H′

, où ϕw′,X̄H′
est

définie en 2.2.5. On obtient alors

X(g) = c2(H
′)(ϕw′,X̄H′

, f−).
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où

(3) c2(H
′) = |H ′

sH′
(Fq)|c1(H

′) = µ(w)−1mes(AH′(F )\KH′,†
sH′

)mes(k
H′

SC ,+
sH′ )

|MAD,sΛ(Fq)||H
′
AD,sH′

(Fq)|
−1|H ′

sH′
(Fq)|.

Notons simplement Qw′ la fonction QMsΛ
,Eϕ,w′. Puisque f̂ est à support nilpotent par

hypothèse, la relation 2.2.5(5) implique la deuxième égalité ci-après

(ϕw′,X̄H′
, f−) = (ϕ̂w′,X̄H′

, f̂−) = (Q̂w′, f̂−) = (Qw′, f−) = (Q−
w′, f).

D’où
(4) X(g) = c2(H)(Q−

w′, f).

Notons plus précisément w′
g l’élément w′ de la construction ci-dessus. Pour w′ ∈

Ws(MsΛ), notons X (w′) l’ensemble des g ∈ X tels que w′
g soit Fr-conjugué dansWs(MsΛ)

à w′. On a vu que, si X (w′) n’est pas vide, alors w′ ∼ w. L’ensemble X est réunion
disjointe des X (w′) quand w′ décrit Ws(MsΛ)/Fr− conj. On remarque que, pour g ∈ X
et h ∈ H(F ) tel que hg ∈ X , les éléments w′

g et w
′
hg sont Fr-conjugués : ils ne dépendent

que du groupe H ′ qui ne change pas quand on remplace g par hg (on a H ′ = g−1Hg).
Donc H(F )X est aussi l’union disjointe des ensembles H(F )X (w′). D’après sa définition,
l’ensemble X est invariant par multiplication à droite par K0

s . Une telle multiplication
remplace H ′

sH′
par un ensemble conjugué par un élément de Gs(Fq) et ne modifie pas

l’élément w′. En conséquence, X (w′) est invariant par multiplication à droite par K0
s . Il

en résulte que H(F )X (w′) est ouvert et fermé. Pour tout élément g ∈ H(F )X (w′), X(g)
est calculé par la formule (4). On obtient

(5) DXH ,ϕ
G
H
(f−,G) = c2(H)

∑

w′∈Ws(MsΛ
)/Fr−conj

mes(H(F )\H(F )X (w′))(Q−
w′, f).

Fixons un élément w′ ∈ Ws(MsΛ). Fixons un F̄q-Levi MsΛ,w′ de Gs, défini sur Fq,
conjugué à MsΛ et paramétré par la classe de Fr-conjugaison de w′. On relève MsΛ,w′ en
un F nr-Levi de G que l’on note Hw′. Notons Cls,F r(w

′) la classe de Fr-conjugaison de
w′. On va prouver la relation

(6) si Hw′ n’est pas conjugué à H par un élément de G(F ), X (w′) = ∅ ; si Hw′ est
conjugué à H par un élément de G(F ),

mes(H(F )\H(F )X (w′)) = |WF (H)||Ws(MsΛ)|
−1|Cls,F r(w

′)||HsH(Fq)|
−1qdim(MsM

)/2mes(K0
s ).

Le sommet s détermine un sommet de Imm(Hw′,AD) que l’on note sHw′ . On a
Hw′,sH

w′
= MsΛ,w′. Notons Y(w′) l’ensemble des g ∈ G(F ) tels qu’il existe y ∈ K0

s

de sorte que Ad(gy)(Hw′) = H . Montrons qu’on a l’égalité
(7) H(F )X (w′) = Y(w′).
Supposons g ∈ X (w′) et reprenons les constructions précédentes, en particulier celle

du groupe H ′. Alors H ′
sH′

est conjugué à Hw′,sH
w′

par un élément de Gs(Fq). Par un

procédé de relèvement déjà plusieurs fois utilisé, il existe y ∈ K0
s tel que Ad(y)(Hw′) = H ′.

Puisque Ad(g)(H ′) = H , cela entrâıne que g ∈ Y(w′). D’autre part, Y(w′) est invariant
à gauche par H(F ). Donc H(F )X (w′) ⊂ Y(w′). Inversement, soit g ∈ Y(w′). Fixons
y ∈ K0

s de sorte que Ad(gy)(Hw′) = H . Posons H ′
w′ = Ad(y)(Hw′), qui vérifie les mêmes

conditions que Hw′. On a s ∈ ImmG(H ′
w′). Notons sH′

w′
l’image de s dans Imm(H ′

w′,AD)
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et s′H l’image de sH′
w′

dans Imm(HAD) par Ad(g). Les couples suivants sont conjugués

par un élément de G(F nr) :
(H, sH), (M, sΛ), (H

′
w′, sH′

w′
), (H, s′H).

Il existe donc un élément n ∈ NormG(Fnr)(H) tel que l’action de n sur ImmFnr(HAD)
envoie sH sur s′H . D’après le lemme 2.2.10 appliqué au groupeHSC , il existe h ∈ H(F ) (en
fait provenant d’un élément de HSC(F )) tel que hs

′
H = sH . Posons g

′ = hgy. Alors Ad(g′)
transporte le couple (Hw′, sHw′ ) sur (H, sH). Puisque s ∈ ImmG(Hw′) et pHw′ (s) = sHw′ ,
on a g′s ∈ ImmG(H) et pH(s) = sH . Donc g′ ∈ X . Le groupe H ′ de notre construction
associé à cet élément g′ est Hw′. Donc g′ ∈ X (w′). On a déjà remarqué que cet ensemble
était invariant par multiplication à droite par K0

s . Donc g = h−1g′y−1 ∈ H(F )X (w′).
Cela prouve (7).

Si Hw′ n’est pas conjugué à H par un élément de G(F ), Y(w′) est vide donc X (w′)
aussi, ce qui démontre la première assertion de (6). Supposons que Hw′ soit conjugué à
H par un élément de G(F ), fixons x ∈ G(F ) tel que Ad(x)(Hw′) = H . Par définition,
on a Y(w′) = NormG(F )(H)xK0

s . Alors H(F )\Y(w′) = H(F )\NormG(F )(H)xK0
s ≃

Hw′(F )\NormG(F )(Hw′)K0
s . L’ensemble de doubles classesHw′(F )\NormG(F )(Hw′)K0

s/K
0
s

s’identifie à WF (Hw′)/Ws,Fq(Hw′,sH
w′
), où WF (Hw′) = Hw′(F )\NormG(F )(Hw′) et

Ws,Fq(Hw′,sH
w′
) = Hw′,sH

w′
(Fq)\NormGs(Fq)(Hw′,sH

w′
) ≃ (Hw′(F )∩K0

s ))\(NormG(F )(Hw′)∩K0
s ).

Chaque double classe est isomorphe à (K0
s ∩Hw′(F ))\K0

s = K
Hw′ ,0
sH

w′
\K0

s . On aWF (Hw′) ≃

WF (H) puisque H et Hw′ sont conjugués par un élément de G(F ). On obtient

mes(H(F )\Y(w′)) = |WF (H)||Ws,Fq(Hw′,sH
w′
)|−1mes(KHw′ ,0

sH
w′

)−1mes(K0
s ).

Le théorème de Lang appliqué à Hw′,sH
w′

entrâıne que Ws,Fq(Hw′,sH
w′
) s’identifie à l’en-

semble de points fixes de l’action de Fr dans Hw′,sH
w′
\NormGs(Hw′,sH

w′
). Ce quotient

s’identifie à Ws(MsΛ) muni d’une action de Frobenius tordue par w′. On voit alors que
Ws,Fq(Hw′,sH

w′
) s’identifie au groupe des u ∈ Ws(MsΛ) tels que Fr(u)w′u−1 = w′. No-

tons ZWs(MsΛ
),F r(w

′) ce groupe. L’application u 7→ Fr(u)w′u−1 est une bijection de
Ws(MsΛ)/ZWs(MsΛ

),F r(w
′) sur Cls,F r(w

′). On en déduit

(8) |Ws,Fq(Hw′,sH
w′
)| = |Ws(MsΛ)||Cls,F r(w

′)|−1.

D’autre part, on a K
Hw′ ,0
sH

w′
≃ KH,0

sH
et

mes(KH,0
sH

) = |HsH(Fq)|q
−dim(HsH

)/2 = |HsH(Fq)|q
−dim(MsΛ

)/2.

D’où

mes(H(F )\Y(w′)) = |WF (H)||Ws(MsΛ)|
−1||Cls,F r(w

′)|HsH(Fq)|
−1qdim(MsM

)/2mes(K0
s ).

Cela démontre la deuxième assertion de (6).
NotonsWs(MsΛ)[H ] l’ensemble des w′ ∈ Ws(MsΛ) tels que Hw′ soit conjugué à H par

un élément de G(F ). Posons

(9) c3(H) = c2(H)|Ws(MsΛ)|
−1|HsH(Fq)|

−1qdim(MsM
)/2mes(K0

s ).

En utilisant (6), l’égalité (5) se transforme en

DXH ,ϕ
G
H
(f−,G) = c3(H)|WF (H)|

∑

w′∈Ws(MsΛ
)[H]/Fr−conj

|Cls,F r(w
′)|(Q−

w′, f).
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Sommer sur les classes de Fr-conjugaison de w′ un terme affecté du coefficient |Cls,F r(w
′)|

revient à sommer sur w′ le même terme où l’on supprime ce coefficient. D’où

(10) DXH ,ϕ
G
H
(f−,G) = c3(H)|WF (H)|

∑

w′∈Ws(MsΛ
)[H]

(Q−
w′ , f).

Posons

c3 = µ(w)−1m(w)|MAD,sΛ(Fq)||Ws(MsΛ)|
−1qdim(MsΛ

)/2−dim(MSC,sΛ
)mes(K0

s ).

Montrons que
(11) c3(H) = c3.
Notons π : HSC → H l’homomorphisme naturel. Montrons d’abord que
(12) π(HSC(F ))K

H,†
sH

= H(F ).
Soit h ∈ H(F ). D’après le lemme 2.2.10 appliqué à HSC, il existe hsc ∈ HSC(F ) tel

que π(hsc)sH = hsH . Donc π(hsc)
−1h ∈ KH,†

sH
, ce qui démontre (12).

On a rappelé plus haut la mesure m(H) introduite en 2.4.5. Par définition, ce nombre
est la mesure totale de AH(F )π(HSC(F ))\H(F ), cet ensemble étant muni de la mesure
invariante à droite telle que, pour toute fonction φ sur AH(F )\H(F ), on ait l’égalité

∫

AH (F )π(HSC(F ))\H(F )

∫

HSC(F )

φ(π(hsc)x) dhsc dx =

∫

AH (F )\H(F )

φ(h) dh.

Appliquons cela à la fonction caractéristique φ du groupe AH(F )\K
H,†
sH

. A droite, on
obtient mes(AH(F )\KH,†

sH
). A gauche, l’assertion (11) montre que l’intégrale intérieure

ne dépend pas de x. Puisque l’image réciproque par π de KH,†
sH

est KHSC ,0
sH

, cette intégrale
vaut mes(KHSC ,0

sH
). Le membre de gauche vaut donc m(H)mes(KHSC ,0

sH
), d’où l’égalité

mes(AH(F )\K
H,†
sH

) = m(H)mes(KHSC ,0
sH

).

On a aussi
mes(KHSC ,0

sH
) = |HSC,sH(Fq)|mes(k

HSC ,+
sH

).

Enfin, l’homomorphisme HSC,sH → HAD,sH est surjectif et de noyau fini central. On en
déduit l’égalité

|HSC,sH(Fq)| = |HAD,sH(Fq)|.

En appliquant ces égalités et les définitions (9) et (3), on obtient

c3(H) = µ(w)−1m(H)mes(kHSC ,+
sH

)2|MAD,sΛ(Fq)||Ws(MsΛ)|
−1qdim(MsΛ

)/2mes(K0
s ).

On a aussi mes(kHSC ,+
sH

)2 = q−dim(HSC,sH
) = q−dim(MSC,sΛ

) et m(w) = m(H) par définition
de m(w). Alors l’égalité ci-dessus devient (11).

Remplaçons c3(H) par c3 dans l’égalité (10) et reportons l’égalité obtenue dans l’ex-
pression (1). Remarquons que les termes |W nr(H)Γ

nr
F | intervenant dans cette expression

sont en fait indépendants deH puisque tous lesH intervenant sont stablement conjugués.
En fait, pour H ∈ Lnr,stF (M,w), le groupe W nr(H) muni de son action de Frobenius
s’identifie à W IF (M) muni de l’action tordue u 7→ w−1Fr(u)w. Comme plus haut, cf.
égalité (8), on en déduit

|W nr(H)Γ
nr
F | = |W IF (M)||ClFr(w)|

−1.
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L’expression (1) devient

k̂(fG) = c(w)c3|W
IF (M)||ClFr(w)|

−1
∑

H∈Lnr,st
F (M,w)

∑

w′∈Ws(MsΛ
)[H]

(Q−
w′, f).

Pour w′ ∈ Ws(MsΛ), l’existence de H ∈ Lnr,stF (M,w) tel que w′ ∈ Ws(MsΛ)[H ] implique
w′ ∼ w. Inversement, si w′ ∼ w, il existe un unique H ∈ Lnr,stF (M,w) tel que Hw′ soit
conjugué à H par un élément de G(F ), c’est-à-dire tel que w′ ∈ Ws(MsΛ)[H ]. On obtient
alors

k̂(fG) = c(w)c3|W
IF (M)||ClFr(w)|

−1
∑

w′∈Ws(MsΛ
);w′∼w

(Q−
w′, f).

En explicitant les constantes, on voit que c(w)c3 = c(Λ, ϕ)mes(K0
s )|Ws(MsΛ)|

−1. L’égalité
ci-dessus devient celle du (ii) de l’énoncé. �

6.1.8 Evaluation de la distribution k̂(Λ, ϕ, ρ)

Soit (Λ, ϕ, ρ) ∈ B′
Irr(G) et soit s ∈ S(C̄). On utilise les mêmes notations que dans le

paragraphe précédent.

Proposition. Soit f ∈ C(gs(Fq)). On suppose que f̂ est à support nilpotent.

(i) Si Λ ∪ Λ(s) = ∆nr
a , k̂(Λ, ϕ, ρ)(fG) = 0.

(ii) Si Λ ⊂ Λ(s),

k̂(Λ, ϕ, ρ)(fG) = c(Λ, ϕ)mes(K0
s )|Ws(MsΛ)|

−1
∑

w′∈Ws(MsΛ
)

trace(ρ♭(js(w
′)Fr−1))(Q−

MsΛ
,ϕ,w′, f).

Preuve. Posons k = k(Λ, ϕ, ρ). Par définition, on a

k̂(fG) = |W IF (M)−1
∑

w∈W IF (M)

trace(ρ♭(wFr−1))k̂(Λ, ϕ, w)(fG).

On applique la proposition précédente. Le (i) de l’énoncé est immédiat. Supposons Λ ⊂
Λ(s). Alors

k̂(fG) = c
∑

w∈W IF (M)

|ClFr(w)|
−1trace(ρ♭(wFr−1))

∑

w′∈Ws(MsΛ
);w′∼w

(Q−
MsΛ

,ϕ,w′, f),

où
c = c(Λ, ϕ)mes(K0

s )|Ws(MsΛ)|
−1.

Pour tout w′ ∈ Ws(MsΛ), l’ensemble des w ∈ W IF (M) tels que w′ ∼ w est ClFr(js(w
′)).

Pour tout élément w de cet ensemble, on a trace(ρ♭(wFr−1)) = trace(ρ♭(js(w
′)Fr−1)).

Alors la formule ci-dessus se transforme en celle de l’énoncé. �

6.1.9 Calcul de k̂(Λ, ϕ, ρ)(hs,O′)

Soit (Λ, ϕ, ρ) ∈ B′
Irr(G), soit s ∈ S(C̄) et soit O′ ∈ gs,nil(Fq)/conj. On pose M =MΛ

et on fixe N ′ ∈ O′. On suppose que Λ ⊂ Λ(s).
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PosonsWs(MsΛ)
+ = Ws(MsΛ)⋊ΓFq et notons W̃s(MsΛ) son sous-ensemble Ws(MsΛ)⋊

{Fr−1}. Considérons une représentation continue π+ de Ws(MsΛ)
+, qui n’est pas sup-

posée irréductible (rappelons que la continuité signifie que π+ est triviale sur un sous-
groupe ouvert de ΓFq). Notons π sa restriction àWs(MsΛ). On décompose ces représentations
en sommes de représentations irréductibles

π+ =
∑

σ+∈Irr(Ws(MsΛ
)+)

m(π+, σ+)σ+,

π =
∑

ρ′∈Irr(Ws(MsΛ
))

m(π, ρ′)ρ′,

avec des multiplicités m(π+, σ+), m(π, ρ′) ∈ N. Considérons une représentation σ+ ∈
Irr(Ws(MsΛ)

+). Si sa restriction σ+
|Ws(MsΛ

) n’est pas irréductible, la trace de σ+ est nulle

sur W̃s(MsΛ). Supposons que σ
+
|Ws(MsΛ

) soit irréductible. Notons ρ
′ cette représentation.

On a ρ′ ∈ IrrFq(Ws(MsΛ)). On a fixé un prolongement ρ
′♭ de ρ′ à Ws(MsΛ)

+. La
représentation σ+ n’est pas forcément égale à ce prolongement mais il existe une racine
de l’unité ζ(σ+) ∈ C× de sorte que trace(σ+) cöıncide sur W̃s(MsΛ) avec ζ(σ

+)trace(ρ
′♭).

Pour tout ρ′ ∈ IrrFq(Ws(MsΛ)), posons

m(π+, ρ
′♭) =

∑

σ+

m(π+, σ+)ζ(σ+),

où on somme sur les σ+ ∈ Irr(Ws(MsΛ)
+) tels que σ+

|Ws(MsΛ
) = ρ′. C’est un nombre

complexe. Remarquons que, si l’on supprime les racines de l’unité ζ(σ+) dans la somme
ci-dessus, on obtient m(π, ρ′). On en déduit :

(1) |m(π+, ρ
′♭)| ≤ m(π, ρ′) et |m(π+, ρ

′♭| = 1 si m(π, ρ′) = 1.
Notre raisonnement conduit à la relation
(2) trace(π+) cöıncide sur W̃s(MsΛ) avec

∑

ρ′∈IrrFq (Ws(MsΛ
))

m(π+, ρ
′♭)trace(ρ

′♭).

Notons ρs, resp. ρ
♭
s, les représentations de Ws(MsΛ), resp. Ws(MsΛ)

+, définies par
ρs(w

′) = ρ(js(w
′)), resp. ρ♭s(w

′σ) = ρ♭(js(w
′)σ) pour tout σ ∈ ΓFq . Pour ρ

′ ∈ Irr(Ws(MsΛ)),
notons (Oρ′ ,Lρ′) l’image de (MsΛ , Eϕ, ρ

′) par la représentation de Springer dans Gs.

Proposition. On a l’égalité

k̂(Λ, ϕ, ρ)(hs,O′) =
∑

ρ′∈IrrFq (Ws(MsΛ
))

qdim(Oρ′ )/2−dim(O′)/2m(ρ♭s, ρ
′♭)χ♮MsΛ

,Eϕ,ρ′
(N ′).

Preuve. La fonction hs,O′ est déduite de la fonction hs,O′ sur gs(Fq) et la transformée
de Fourier de celle-ci est à support nilpotent. On peut donc utiliser la proposition 6.1.8,
dans laquelle on remplace la fonction hs,O′ par sa valeur calculée par la proposition 6.1.3.
On obtient

k̂(Λ, ϕ, ρ)(hs,O′) = c1|Ws(MsΛ)|
−1

∑

w′′∈Ws(MsΛ
)

trace(ρ♭(js(w
′′)Fr−1))
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∑

(L′,E ′)∈IFC
0,Fq

(Gs)

|Ws(L
′)|−1q−dim(Z(L′)0)

∑

w′∈Ws(L′)

|Z0
L′
w′
(Fq)|Q

♮
L′,E ′,w′(N

′)(Q−
MsΛ

,Eϕ,w′′, Q
−
L′,E ′,w′),

où
c1 = c(Λ, ϕ)mes(K0

s )|Gs(Fq)|
−1qdim(gs)−dim(O′)/2.

On calcule le produit (Q−
MsΛ

,Eϕ,w′′, Q
−
L′,E ′,w′) = (QMsΛ

,Eϕ,w′′, QL′,E ′,w′) grâce à 2.2.5(4). Il

n’est non nul que si (L′, E ′) = (MsΛ , Eϕ) et w′ et w′′ sont Fr-conjugués, c’est-à-dire
w′′ ∈ Cls,F r(w

′). Remarquons que la première condition fait disparâıtre la somme en
(L′, E ′) de l’expression ci-dessus. Si les conditions précédentes sont satisfaites, le produit
vaut

|WFq(MsΛ,w′)||Z(MsΛ,w′)0(Fq)|
−1qdim(Oϕ)−dim(MSC,sΛ

).

On obtient

k̂(Λ, ϕ, ρ)(hs,O′) = c2|Ws(MsΛ)|
−2

∑

w′∈Ws(MsΛ
)

|Cls,F r(w
′)||WFq(MsΛ,w′)|

trace(ρ♭(js(w
′)Fr−1))Q♮

MsΛ
,Eϕ,w′(N

′),

où
c2 = c1q

−dim(Z(MsΛ
)0)+dim(Oϕ)−dim(MSC,sΛ

).

Comme on l’a vu en 6.1.7(8), on a l’égalité

|Cls,F r(w
′)||WFq(MsΛ,w′)| = |Ws(MsΛ)|

pour tout w′ ∈ Ws(MsΛ), ce qui simplifie l’expression ci-dessus en

k̂(Λ, ϕ, ρ)(hs,O′) = c2|Ws(MsΛ)|
−1

∑

w′∈Ws(MsΛ
)

trace(ρ♭(js(w
′)Fr−1))Q♮

MsΛ
,Eϕ,w′(N

′).

On utilise (2) ci-dessus et on obtient

k̂(Λ, ϕ, ρ)(hs,O′) = c2
∑

ρ′∈IrrFq (Ws(MsΛ
))

m(ρ♭s, ρ
′♭)

|Ws(MsΛ)|
−1

∑

w′∈Ws(MsΛ
)

trace(ρ
′♭(w′Fr−1))Q♮

MsΛ
,Eϕ,w′(N

′).

D’après 5.2.1(3), la dernière ligne ci-dessus vaut q−b(MsΛ
,Eϕ,ρ′)χ♮MsΛ

,Eϕ,ρ′
(N ′). D’où

k̂(Λ, ϕ, ρ)(hs,O′) =
∑

ρ′∈IrrFq (Ws(MsΛ
))

c3(ρ
′)χ♮MsΛ

,Eϕ,ρ′
(N ′),

où
c3(ρ

′) = c2q
−b(MsΛ

,Eϕ,ρ′)m(ρ♭s, ρ
′♭).

On a l’égalité mes(K0
s ) = q−dim(gs)/2|Gs(Fq)|. En se rappelant la définition

c(Λ, ϕ) = qdim(MsΛ
)/2−dim(Oϕ)/2,

on calcule la constante

c3(ρ
′) = qdim(Oρ′ )/2−dim(O′)/2m(ρ♭, ρ

′♭).

La formule ci-dessus devient celle de l’énoncé. �
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6.2 Deux théorèmes de maximalité

6.2.1 Paramétrage de l’ensemble BIrr(G)

On a fixé en 3.2.4 un ensemble de représentants N de gnil/conj. Notons Nsp le sous-
ensemble des éléments N ∈ N tels que l’orbite de N soit spéciale et posons Nsp(ΓF ) =
Nsp ∩ N (ΓF ). Pour N ∈ N (IF ), notons M(G,N) l’ensemble des classes de conjugaison

par Ā(N) de couples (d, µ) où d ∈ ˜̄A(N) et µ est une représentation irréductible de
ZĀ(N)(d). Comme toujours, on notera une telle classe de conjugaison par un couple
la représentant. On note MF (G) l’ensemble des triplets (N, d, µ) où N ∈ Nsp(ΓF ) et
(d, µ) ∈ M(G,N).

On a défini en 3.2.6 l’ensemble C̄ des couples (N, d) où N ∈ N (IF ) et d est une classe

de conjugaison par Ā(N) dans ˜̄A(N). L’application ”oubli de µ” : (N, d, µ) 7→ (N, d)
envoie MF (G) dans C̄.

Nous allons définir une application injective

(1) ∇F : BIrr(G) → MF (G).

Dans ce paragraphe, nous donnons la définition dans le cas où G est déployé sur F nr.
Supposons d’abord que G est déployé sur F et que q − 1 soit divisible par 3.4.5.

On a dit en 5.2.2 que l’ensemble FCu(G) était en bijection avec celui des couples (s, E)
où s ∈ Snr,st(C̄nr) et E ∈ FCst(gs). Sous les hypothèses que l’on vient de poser, on
a Snr,st(C̄nr) = Sst(C̄) et FCst(gs) = FCst

Fq
(gs) pour tout s ∈ Sst(C̄) (cette dernière

égalité résulte de [48] paragraphe 9). En fixant une action de Frobenius sur tout élément
de FCst

Fq
(gs), cet ensemble s’identifie à B(G, s). On obtient que FCu(G) s’identifie au

sous-ensemble des quadruplets (M, sM , ϕ, ρ) ∈ BIrr(G) tels que M = G (et donc ρ = 1).
Il y a une bijection naturelle entre les classes de conjugaison de F -Levi de G et les classes
de conjugaison de Fq-Levi de G. Soient (M,M) un couple de Levi se correspondant. Le
résultat précédent vaut en remplaçant (G,G) par (M,M). On a W IF (M) ≃ W (M) et
IrrFq(W

IF (M)) ≃ Irr(W (M)) puisque G est déployé. On définit alors une bijection
de BIrr(G) sur A(G) : à un quadruplet (M, sM , ϕ, ρ) ∈ BIrr(G), on associe le triplet
(M,E , ρ) ∈ A(G) où M correspond à M comme ci-dessus et E ∈ FCu(M) correspond
à (sM , ϕ).

Affaiblissons les hypothèses sur G en supposant seulement que G est déployé sur
F nr. On peut fixer une extension finie non ramifiée F ′ de F telle que les hypothèses
précédentes soient vérifiées sur le corps de base F ′. L’ensemble A(G) est insensible à un
tel changement de corps de base. L’ensemble BIrr(G) l’est. Mais notons plus précisément
BIrr,F (G) et BIrr,F ′(G) ces ensembles relatifs aux deux corps de base, on a une injection
naturelle BIrr,F (G) → BIrr,F ′(G). En effet, BIrr,F (G) apparâıt comme le sous-ensemble
des éléments de BIrr,F ′(G) dont tous les termes vérifient une certaine propriété de conser-
vation par l’action de ΓF ′/F (dans le cas des faisceaux-caractères cuspidaux, cette conser-
vation se traduit par une condition de divisibilité de q − 1, cf. [48] paragraphe 9). La
composée de cette injection et de la bijection BIrr,F ′(G) → A(G) fournit une injection
naturelle BIrr,F (G) → A(G).

En 5.3.1, on a décomposé A(G) en union disjointe de A(G,O), où O parcourt Usp.
On peut identifier Usp à Nsp. Pour un élément N ∈ Nsp dont on note O l’orbite, on a
défini en 5.3.5 l’ensemble M(G,O) et une bijection ∇ : A(G,O) → M(G,O). D’après
les définitions, on a l’égalité M(G,O) = M(G,N). Notons M(G) l’ensemble des triplets
(N, d, µ) où N ∈ Nsp et (d, µ) ∈ M(G,N). On obtient une bijection A(G) → M(G).
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D’où par composition une injection BIrr(G) → M(G), que l’on note ∇F . Il nous reste à
prouver que

(1) ∇F prend ses valeurs dans MF (G).
Autrement dit, si (N, d, µ) appartient à son image, on doit prouver que l’orbite de

N est conservée par l’action galoisienne. D’après 3.1.7, c’est toujours le cas si G n’est
pas de type Dn ou si G est déployé. Supposons que G soit de type Dn avec n ≥ 4
et que le Frobenius Fr agisse sur D par l’automorphisme habituel d’ordre 2. Soit N ∈
Nsp−Nsp(ΓF ). Alors l’orbite O de N est spéciale et sa partition associée à tous ses termes
pairs. On sait que A(G,O) est réduit à un seul élément qui est de la forme (T,E, ρ) où E

est le système local trivial sur TAD = {1} et ρ est une représentation irréductible de W
qui n’est pas conservée par l’action galoisienne. Cette dernière propriété interdit à un tel
triplet d’appartenir à l’image de l’injection BIrr,F (G) → A(G). D’où (1). Il reste le cas
où G est de type D4 et où le Frobenius agit sur D par un automorphisme d’ordre 3. Soit
N ∈ Nsp −Nsp(ΓF ). Alors l’orbite O de N est spéciale. Notons λ sa partition associée.
D’après 3.1.7, λ est l’une des partitions (513), (42), (315), (24). Les partitions (42) et
(24) s’éliminent par le même argument que ci-dessus. Supposons λ = (513), resp. (315).
Le calcul de A(G,O) est classique, cf. [7] p. 409, on trouve que cet ensemble n’a qu’un
élément qui est de la forme (T,E, ρ), où E est comme ci-dessus et ρ est une représentation
irréductible de W . Décrivons cette représentation. Les représentations irréductibles de
W sont paramétrées par des couples (ν, ν ′) ∈ P2(4), les couples (ν, ν ′) et (ν ′, ν) étant
identifiés (en fait, si ν = ν ′, le couple paramètre deux représentations irréductibles mais
peu nous importe). Ici le calcul donne que ρ est paramétrée par ((31), ∅), resp. ((212), ∅).
Ces représentations ne sont pas invariantes par l’action galoisienne : en notant (wi)i=1,...,4

les générateurs de W associés aux racines simples, on calcule trace(ρ(w3w4)) = 3 et
trace(ρ(w1w3)) = −1, alors que w3w4 et w1w3 sont conjugués par l’action galoisienne.
Comme ci-dessus, cela interdit au triplet (T,E, ρ) d’appartenir à l’image de l’injection
BIrr,F (G) → A(G). D’où (1).

Cela achève la définition de ∇F quand G est déployé sur F nr. Signalons une pro-
priété de l’application Birr(G) → A(G) que l’on a définie ci-dessus. Soit (M, sM , ϕ, ρ) ∈
BIrr(G), notons (M,E , ρ) ∈ A(G) son image. En 2.2.16, on a associé à (M, sM) un sous-
ensemble Λ ⊂ ∆a. En 5.2.4, on a associé à (M,E) un sous-ensemble analogue. Montrons
que

(2) ces deux ensembles Λ sont égaux.
On peut supposer queM est standard. On choisit pour alcôve Cnr,M de ImmFnr(MAD)

celle qui contient pM(Cnr). Il s’en déduit un ensemble de racines affines ∆M
a et on peut

supposer que sM est associé à une racine α ∈ ∆M
a . Ainsi, l’ensemble ΣM des racines de

T dans M et l’ensemble ΣMsM des racines de TsM dans MsM sont des sous-ensembles de
Σ. Par définition de l’application de Birr(G) dans A(G), on peut supposer que M est le
Levi standard de G dont l’ensemble de racines est ΣM et que la racine associée à E est
α. L’ensemble de racines de T dans Mtα est alors ΣMsM . Alors les deux ensembles Λ sont
caractérisés par la même propriété. A savoir qu’il existe un élément w ∈ W qui conjugue
ΣM , resp. ΣMsM , en l’ensemble des éléments de Σ qui sont combinaisons linéaires à coeffi-
cients rationnels, resp. entiers, d’éléments de Λ. Cette caractérisation commune entrâıne
leur égalité. D’où (2).
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6.2.2 Le cas de type (An−1, ram)

Dans ce paragraphe et les suivants, on donne la définition de ∇F dans le cas où G
n’est pas déployé sur F nr. La définition parâıtra arbitraire. Elle est faite pour que les
théorèmes 6.2.6 et 6.2.7 soient vérifiés.

On suppose ici que G est de type (An−1, ram). Puisque A(N) = {1} pour tout
élément nilpotent N ∈ gnil et que toute orbite nilpotente est spéciale et conservée par
ΓF , l’ensemble MF (G) s’identifie simplement à gnil/conj ou encore à P(n).

Pour (M, sM , ϕ) ∈ B(G), MSC est de type Au−1 où u est un nombre triangulaire,
c’est-à-dire u = v(v + 1)/2 pour un v ∈ N et u est de même parité que n. Le groupe
M , ou encore l’entier u, détermine un unique couple (sM , ϕ). Le groupe de Weyl W (M)
est celui d’un système de racines de type B(n−u)/2 (ou C(n−u)/2). Ses représentations sont
paramétrées par l’ensemble P2((n − u)/2). On obtient une bijection (M, sM , ϕ, ρ) 7→
(v, α, β) de BIrr(G) sur l’ensemble M(n) des triplets (v, α, β) tels que

v ∈ N et v(v + 1)/2 est de même parité que n ;
α, β sont des partitions ;
v(v + 1)/2 + 2S(α) + 2S(β) = n.
L’application ∇F s’identifie à une application de M(n) sur P(n). Sa définition est

issue de [5] paragraphe 5.B. Soit (v, α, β) ∈ M(n). Fixons un entier t ≥ n de même
parité que v+1. On a l(α), l(β) ≤ (t−v−1)/2. Posons X(α) = {2αj+ t+v+1−2j; j =
1, ..., (t+ v+1)/2}, Y (β) = {2βj+ t− v−2j; j = 1, ..., (t− v−1)/2}. Pour une partition
λ ∈ P(n), posons Z(λ) = {λj+t−j; j = 1, ..., t}. Alors ∇F (v, α, β) est l’unique partition
λ ∈ P(n) telle que Z(λ) = X(α) ∪ Y (β). On vérifie que ∇F est injective.

6.2.3 Le cas de type (Dn, ram)

On suppose que G est de type (Dn, ram). Pour λ ∈ Porth(2n), on dit que λ spéciale si
et seulement si λ2j−1 ≡ λ2jmod 2Z pour tout entier j ≥ 1. Considérons une orbite dans
gnil paramétrée par une partition λ ∈ Porth(2n). L’orbite est spéciale si et seulement si λ
l’est. Supposons qu’il en soit ainsi. On associe à λ un symbole (X(λ),Y(λ)) de la façon
suivante. On introduit la partition λ+ (2n− 1, 2n− 2, ..., 0) et on considère qu’elle a 2n
termes (éventuellement le dernier peut être nul). On constate que n termes sont pairs, on
les note 2x1 > ... > 2xn, et que n termes sont impairs, on les note 2y1+1 > ... > 2yn+1.
Alors X(λ) = (x1, ..., xn) et Y(λ) = (y1, ..., yn). On a défini en 3.1.6 l’ensemble des
intervalles Int(λ) ⊂ Jordbp(λ). Pour ∆ ∈ Int(λ), notons jmin(∆), resp. jmax(∆), le plus
petit, resp. grand, indice j ≥ 1 tel que λj ∈ ∆. L’indice jmin(∆) est impair tandis que
jmax(∆) est pair. On vérifie que

X(λ)− (X(λ) ∩Y(λ)) = {x(jmin(∆)+1)/2; ∆ ∈ Int(λ)},

Y(λ)− (X(λ) ∩Y(λ)) = {yjmax(∆)/2; ∆ ∈ Int(λ)}.

Considérons l’ensemble des paires (X, Y ) vérifiant les conditions suivantes :
X, Y ⊂ N, X ∩ Y = X(λ) ∩Y(λ), X ∪ Y = X(λ) ∪Y(λ).

Dans la dernière égalité, on considère les deux membres comme des partitions, ou encore
des ensembles ”avec multiplicités”. Disons que deux paires (X, Y ) sont équivalentes si et
seulement si (X ′, Y ′) = (X, Y ) ou (X ′, Y ′) = (Y,X). L’ensemble des classes d’équivalence
est appelée la famille de λ et est notée Fam(λ). Un élément de cette famille sera notée
comme une paire (X, Y ) représentant sa classe d’équivalence. On note Fam(λ)pair, resp.
Fam(λ)imp, l’ensemble des (X, Y ) ∈ Fam(λ) tels que |X| ≡ |Y | ≡ nmod 2Z, resp.
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|X| ≡ |Y | ≡ n + 1mod 2Z. Notons Ā(λ)∨ le groupe dual de Ā(λ). On va définir une
bijection

(1) φλ : Fam(λ)imp →
˜̄A(λ)× Ā(λ)∨.

Notons −1 l’élément de {±1}Int(λ) dont toutes les composantes valent −1. On définit
d’abord une bijection

(2) Fam(λ) → ({±1}Int(λ) × {±1}Int(λ))/{1, (−1,−1)}.

Pour (X, Y ) ∈ Fam(λ), il existe deux uniques sous-ensembles IntX , IntY ⊂ Int(λ) tels
que X = (X(λ) − {x(jmin(∆)+1)/2; ∆ ∈ IntX}) ∪ {yjmax(∆)/2; ∆ ∈ IntY }, Y = (Y(λ) −
{yjmax(∆)/2; ∆ ∈ IntY }) ∪ {x(jmin(∆)+1)/2; ∆ ∈ IntX}. On associe à IntX l’élément νX =
(νX∆ )∆∈Int(λ) ∈ {±1}Int(λ) tel que

νX∆ =

{

1, si ∆ 6∈ IntX ,
−1, si ∆ ∈ IntX .

On définit de même νY . Si l’on remplace (X, Y ) par (Y,X), le couple (νX , νY ) est rem-
placé par (νX(−1), νY (−1)). On voit alors que l’application (X, Y ) 7→ (νX , νY ) se quo-
tiente en la bijection (2). Rappelons que l’ensemble Int(λ) est naturellement ordonné.
Définissons une bijection

(3)
({±1}Int(λ) × {±1}Int(λ))/{1, (−1,−1)} → {±1}Int(λ) × ({±1}Int(λ)/{1,−1})

(νX , νY ) 7→ (d, µ)

par les formules d∆ = νX∆ ν
Y
∆ , µ∆ = (

∏

∆′≥∆ ν
X
∆′)

∏

∆′>∆ ν
Y
∆′ pour tout ∆ ∈ Int(λ) (comme

plus haut, on voit que l’application définie par ces formules se quotiente en la bijec-
tion (3)). La composée des bijections (2) et (3) envoie Fam(λ)imp sur {±1}Int(λ)−1 ×

({±1}Int(λ)/{1,−1}). Mais {±1}Int(λ)−1 = ˜̄A(λ) et {±1}Int(λ)/{1,−1} s’identifie natu-

rellement au dual de {±1}Int(λ)1 , autrement dit au dual Ā(λ)∨ de Ā(λ). On a ainsi établi
la bijection φλ de la relation (1).

Pour (M, sM , ϕ) ∈ B(G), ou bien M = T , ou bien MSC est de type Dh2 où h est
un entier impair tel que 3 ≤ h et h2 ≤ n. . Par convention, nous posons h = 1 dans le
cas où M = T . Le groupe M , ou encore l’entier h, détermine un unique couple (sM , ϕ).
Le groupe de Weyl W IF (M) est celui d’un système de racines de type Bn−h2 ou Cn−h2.
Ses représentations sont paramétrées par l’ensemble P2(n − h2). L’ensemble BIrr(G)
s’identifie à celui des triplets (h, α, β) où h est comme ci-dessus et (α, β) ∈ P2(n− h2).
Pour un tel triplet, on peut considérer que α a n+ h termes et que β en a n− h. Posons

X(α) = α + (n+ h− 1, ..., 0), Y (β) = β + (n− h− 1, ..., 0).
Il existe une unique partition λ ∈ Porth(2n) qui est spéciale et telle que (X(α), Y (β)) ∈
Fam(λ). La non-nullité de h entrâıne que λ a au moins un terme impair, donc λ s’identifie
à un élément de Nsp(ΓF ). L’imparité de h entrâıne que (X(α), Y (β)) ∈ Famimp(λ).
Posons (d, µ) = φλ(X(α), Y (β)). On définit alors ∇F (h, α, β) = (λ, d, µ). L’application
∇F ainsi définie est injective (en fait bijective).

6.2.4 Le cas (D4, 3− ram)

On suppose que G est de type (D4, 3−ram). Les couples (M, sM) tel que B(M, sM ) 6=
∅ sont

M = G, sM = s0 ;M = G, sM = s134 ;M = T et sM est l’unique point de Imm(MAD).
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Dans chaque cas, B(M, sM) est réduit à un élément. Dans le cas où M = G, on a
W IF (G) = {1} et au couple (G, sG) est associé un unique élément de BIrr(G) que l’on
note simplement (G, sG). Si M = T , W IF (M) s’identifie au groupe de Weyl de Gs0 , qui
est de type G2. On note ses représentations comme dans [7] page 412 et on note (T, ρ)
l’élément de BIrr(G) associé à une représentation ρ de ce groupe.

L’ensemble des orbites spéciales de G conservées par IF est paramétré par l’ensemble
de partitions {(71), (53), (3212), (2214), (18)}, cf. 3.1.7. On l’identifie à cet ensemble de
partitions. Sauf dans le cas de la partition λ = (3212), on a A(λ) = {1} et λ se complète

en un unique élément de MF (G) que l’on note encore λ. Si λ = 3212, on a ˜̄A(N) =
A(N)γ = {±1}γ. On note 1, resp. sgn, le caractère trivial, resp. non trivial, de {±1}.

On définit ∇F par le tableau suivant :

(M, sM , ϕ, ρ) ∇F (M, sM , ϕ, ρ)

(G, s0) (3212, γ, sgn)
(G, s134) (3212,−γ, sgn)
(T, φ1,0) (71)
(T, φ′

1,3) (53)
(T, φ21) (3212, γ, 1)
(T, φ2,2) (3212,−γ, 1)
(T, φ′′

1,3) (2214)
(T, φ1,6) 18

.

6.2.5 Le cas (E6, ram)

On suppose que G est de type (E6, ram). Notons M(A5) l’unique F -Levi standard
M tel que MSC soit de type A5. Les couples (M, sM) tel que B(M, sM) 6= ∅ sont

M = G, sM = s0 ;
si δ3(q − 1) = 1, M = G et sM = s35 ;
M =M(A5), sM est le sommet tel que MsM ,SC est de type A1 ×A1 × A1 ;
M = T et sM est l’unique point de Imm(MAD).
Sauf dans le cas où M = G et sM = s35, B(M, sM) a un seul élément et on l’omet

de la notation. Dans le cas où M = G et sM = s35, B(M, sM ) a deux éléments que l’on
note ϕ1 et ϕ2. Si M = G, W IF (M) = {1} et on omet son unique représentation de la
notation. SiM =M(A5),W

IF (M) a deux éléments, on note 1 et sgn ses deux caractères.
Si M = T , W IF (M) s’identifie au groupe de Weyl de Gs0, qui est de type F4. On note
ses représentations comme dans [7] p. 412 et on note (T, ρ) l’élément de BIrr(G) associé
à une représentation ρ de ce groupe.

On a Nsp(ΓF ) = Nsp. Pour N ∈ Nsp, on a en général A(N) = {1}. Alors N se
complète en un unique élément de MF (G) que l’on note simplement comme l’orbite de
N est désignée dans les tables de [7]. Si A(N) 6= {1}, N est fixe par γ d’après le choix de
notre ensemble N et on a Ã(N) = A(N)γ, où γ agit trivialement sur A(N). Si N est de

type A2 ou E6(a3), on a ˜̄A(N) = {±1}γ et on note 1 et sgn les deux caractères de {±1}.

Si N est de type D4(a1), on a ˜̄A(N) ≃ S3γ. On note 1, g2, g3 des représentants des trois
classes de conjugaison dans S3, gi étant d’ordre i pour i = 2, 3. Le groupe ZA(N)(γ) est
S3 dont on note les représentations irréductibles 1, sgn, r (r est de dimension 2). Le
groupe ZA(N)(g2γ) est d’ordre 2 et on note ses caractères 1 et sgn. Le groupe ZA(N)(g3γ)
est d’ordre 3 et on note ses caractères 1, θ, θ2.
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Remarque. Il n’est pas clair pour nous de savoir qui est θ et qui est θ2, ni de savoir
qui est ϕ1 et qui est ϕ2. Dans les formules qui suivent, il y a donc une ambigüıté, qui ne
sera pas importante pour la suite.

On définit ∇F par le tableau suivant :

conditions (M, sM , ϕ, ρ) ∇F (M, sM , ϕ, ρ)

(G, s0) (D4(a1), γ, sgn)
δ3(q − 1) = 1 (G, s35, ϕ1), (G, s35, ϕ2) (D4(a1), g3γ, θ), (D4(a1), g3γ, θ

2)
(M(A5), sM(A5), 1) D5(a1)

(M(A5), sM(A5), sgn) A2 + A1

(T, φ1,0) E6

(T, φ′
2,4) E6(a1)

(T, φ4,1) D5

(T, φ9,2) (E6(a3), γ, 1)
(T, φ′′

2,4) (E6(a3), γ, sgn)
(T, φ′

8,3) (E6(a3),−γ, 1)
(T, φ′

1,12) (E6(a3),−γ, sgn)
(T, φ′

4,7) A4 + A1

(T, φ′′
8,3) D4

(T, φ′
9,6) A4

(T, φ12,4) (D4(a1), γ, 1)
(T, φ′′

6,6) (D4(a1), γ, r)
(T, φ16,5) (D4(a1), g2γ, 1)
(T, φ4,8) (D4(a1), g2γ, sgn)
(T, φ′

6,6) (D4(a1), g3γ, 1)
(T, φ′′

9,6) A3

(T, φ′′
4,7) A2 + 2A1

(T, φ′
8,9) 2A2

(T, φ′′
8,9) (A2, γ, 1)

(T, φ′′
1,12) (A2, γ, sgn)

(T, φ9,10) (A2,−γ, 1)
(T, φ′

2,16) (A2,−γ, sgn)
(T, φ4,13) 2A1

(T, φ′′
2,16) A1

(T, φ1,24) 1

.

6.2.6 Un premier théorème

L’application d’oubli (N, d, µ) 7→ N envoie MF (G) sur Nsp(ΓF ). En composant avec
l’application ∇F : BIrr(G) → MF (G), on obtient une application BIrr(G) → Nsp(ΓF ).
Pour N ∈ Nsp(ΓF ), on note BIrr(G,N) sa fibre au-dessus de N . Ce sous-ensemble de
BIrr(G) s’identifie par la bijection BIrr(G) ≃ B′

Irr(G) à un sous-ensemble B′
Irr(G,N) de

B′
Irr(G).
Soient N ∈ Nsp(ΓF ), (Λ, ϕ, ρ) ∈ B′

Irr(G,N) et s ∈ S(C̄). On suppose que Λ ⊂
Λ(s). On pose M = MΛ. Soit ρ

′ ∈ Irr(Ws(MsΛ)). Le triplet (MsΛ, Eϕ, ρ
′) appartient à
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IFC(Gs). On note (Oρ′ ,Lρ′) son image par la représentation de Springer généralisée de
Gs. On a défini l’application ιs,nil : gs,nil/conj → (gnil/conj)

IF ≃ N (IF ) en 3.2.2. Posons
ιs,nil(Oρ′) = Nρ′. On a aussi défini la multiplicité m(ρs, ρ

′) de ρ′ dans ρs = ρ ◦ js.
Notons dim(N), resp. dim(Nρ′), la dimension de l’orbite de N , resp. Nρ′ , dans g.

Théorème. Supposons m(ρs, ρ
′) > 0. Alors ou bien dim(Nρ′) < dim(N), ou bien N =

Nρ′.

On démontrera ce théorème en même temps que le suivant dans les paragraphes 6.2.8
à 6.2.13.

6.2.7 Un deuxième théorème

Fixons N ∈ Nsp(ΓF ). Notons
˜̄A(N)/conj l’ensemble des classes de conjugaison par

Ā(N) dans ˜̄A(N). Soit d ∈ ˜̄A(N)/conj. On définit une application

BIrr(G,N) → ˜̄A(N)/conj
(M, sM , ϕ, ρ) 7→ ∇F (M, sM , ϕ, ρ) = (N, d, µ) 7→ d

Pour d ∈ ˜̄A(N)/conj, on note BIrr(G,N, d) la fibre de cette application au-dessus de d.
On a aussi la variante B′

Irr(G,N, d).
Notons JF l’ensemble des couples (s,O′) où s ∈ S(C̄) et O′ ∈ gs,nil/conj est une

orbite conservée par l’action de ΓFq .

Théorème. Il existe une application injective bF : ˜̄A(N)/conj → JF telle que les pro-

priétés suivantes soient vérifiées. Soit d ∈ ˜̄A(N)/conj, posons bF (d) = (s,O′).
(i) On a ιs,nil(O′) = N .
(ii) Soit (Λ, ϕ, ρ) ∈ B′

Irr(G,N, d). Alors Λ ⊂ Λ(s). Il existe une unique représentation
ρ′ ∈ Irr(Ws(MsΛ)) telle que < ρs, ρ

′) > 0 et que l’image de (MsΛ , Eϕ, ρ
′) par la corres-

pondance de Springer généralisée pour Gs soit portée par O′. Cette représentation ρ′ est
conservée par l’action galoisienne de ΓFq et on a < ρs, ρ

′ >= 1. Posons Spr(MsΛ, Eϕ, ρ
′) =

(O′,LΛ,ϕ,ρ). L’application (Λ, ϕ, ρ) 7→ LΛ,ϕ,ρ définie sur B′
Irr(G,N, d) est injective.

(iii) Soit (Λ, ϕ, ρ) ∈ B′
Irr(G,N)−B′

Irr(G,N, d). Supposons Λ ⊂ Λ(s). Alors il n’existe
pas de représentation ρ′ ∈ Irr(Ws(MsΛ)) telle que < ρs, ρ

′) > 0 et que l’image de
(MsΛ , Eϕ, ρ

′) par la correspondance de Springer généralisée pour Gs soit portée par O′.

6.2.8 Preuve des théorèmes 6.2.6 et 6.2.7 dans le cas où G est déployé sur
F nr

On suppose que G est déployé sur F nr. La construction de l’application ∇F en 6.2.1
associe à (Λ, ϕ, ρ) ∈ B′

Irr(G,N) un élément (M,E , ρ) de A(G,O), où O est l’orbite de N .
D’après 6.2.1(2), l’ensemble Λ est celui associé à M comme en 5.2.4. Le triplet (M,E , ρ)
de A(G,O) s’identifie au triplet (Λ,E, ρ) de A′(G,O).

Soit s ∈ S(C̄) tel que Λ ⊂ Λ(s). Alors l’élément t = jT (s) ∈ T vérifie les hypothèses
de 5.3.4. On a Wt(MΛ,t) = Ws(MΛ,sΛ) et le théorème 6.2.6 est une traduction de la
proposition 5.3.4.

Puisque G est déployé sur F nr, on a ˜̄A(N) = Ā(N). On a défini en 5.3.7 une applica-
tion b : Ā(N)/conj → J . Soit d ∈ Ā(N)/conj, posons b(d) = (α,O′). Puisqu’ici, O est
conservée par ΓnrF , l’assertion (ii) du théorème 5.3.7 dit que α ∈ ∆a est fixe par ΓnrF et

221



que O′ est conservée par l’action galoisienne. Puisque α est fixe par ΓnrF , il lui est associé
un sommet sα ∈ S(C̄). L’homomorphisme ιsα : gsα → g identifie gsα à gtα . Ainsi O

′

s’identifie à un élément de gsα,nil/conj. Alors (sα,O
′) appartient à JF . On définit bF par

bF (d) = (sα,O′). Le groupe Wsα(MΛ,sΛ) est égal à Wtα(MΛ,tα) Eϕ est égal à E tα. Alors
le théorème 6.2.7 est une simple traduction du théorème 5.3.7, à ceci près que celui-ci
n’affirme pas que l’unique représentation ρ′ de l’assertion (iii) est conservée par l’action
galoisienne. Mais cela résulte de son unicité. En effet, considérons cette représentation
ρ′ et soit σ ∈ ΓFq . Il fait partie des hypothèses que ρ est conservée par l’action de ΓFq .
Donc ρsα est conservée par σ. Puisque ρ′ intervient dans ρsα, σ(ρ

′) intervient aussi. Il fait
aussi partie des hypothèses que Eϕ est conservé par l’action de ΓFq . La correspondance
de Springer généralisée est équivariante pour les actions galoisiennes, donc l’image par
cette correspondance de (MsΛ , Eϕ, σ(ρ

′)) est portée par σ(O′) = O′. Alors σ(ρ′) vérifie
les conditions qui caractérisent ρ′, donc σ(ρ′) = ρ′. Cela achève la preuve du théorème
6.2.7 dans le cas où G est déployé sur F nr.

6.2.9 Rappels sur la correspondance de Springer généralisée pour les groupes
classiques

Pour ce paragraphe, le corps de base est Fq. On suppose que G est un groupe sym-
plectique ou spécial orthogonal défini et déployé sur Fq, c’est-à-dire G = Sp(N) ou
G = SO(N). Dans le cas symplectique, on suppose que N ≥ 2 est pair. Dans le cas
spécial orthogonal, on suppose N ≥ 3. Puisque G est déployé, on a I(G) = IFq(G),
IFC(G) = IFCFq

(G). On utilise les notations suivantes. Pour deux entiers a ≥ b ≥ 0,
on pose [a, b] = (a, a − 1, ..., b + 1, b). Si de plus, a et b sont de même parité, on pose
[a, b]2 = (a, a− 2, ..., b+2, b). Pour une partition µ = (µ1, µ2, ...), on note 2µ la partition
2µ = (2µ1, 2µ2, ...).

Supposons G = Sp(N). On pose N = 2n. L’ensemble I(G) s’identifie à celui des
couples (λ, ǫ) où λ ∈ Psymp(2n) et ǫ ∈ {±1}Jordbp(λ). L’ensemble IFC(G) s’identifie à
celui des triplets (k, α, β), où k ∈ N, k(k + 1) ≤ 2n et (α, β) ∈ P2(n − k(k + 1)/2).
L’entier k correspond à un Levi Mk de G tel que Mk,SC est de type Ck(k+1)/2 et (α, β)
détermine une représentation irréductible ρα,β de W (Mk) qui est un groupe de Weyl de
type Cn−k(k+1)/2.

Considérons une partition λ ∈ Psymp(2n). On considère qu’elle à 2n termes, on pose
multλ(0) = 2n−l(λ) et on note Jord∗(λ) l’ensemble des i ∈ N tels quemultλ(i) ≥ 1, c’est-
à-dire que Jord∗(λ) peut contenir 0. On vérifie que λ+[2n−1, 0] possède n termes pairs
et n termes impairs. On introduit les deux partitions z = (z1, ..., zn) et z′ = (z′1, ..., z

′
n)

telles que λ′ + [2n − 1, 0] = {2zi; i = 1, ..., n} ∪ {2z′i + 1; i = 1, ..., n}. On pose A(λ) =
(z′+[n+1, 2])∪{0}, B(λ) = z+[n, 1]. NotonsA(λ) = (a1, ..., an+1),B(λ) = (b1, ..., bn). On
vérifie que aj ≥ aj+1+2 pour j ≤ n et bj ≥ bj+1+2 pour j ≤ n−1 et que aj ≥ bj ≥ aj+1.
Posons A(λ) ∪ B(λ) = C(λ) = (c1, ..., c2n+1). Soit i ∈ Jord∗(λ). On note jmin(i), resp.
jmax(i), le plus petit, resp. grand, j ∈ {1, ..., 2n + 1} tel que λj = i. Le nombre i
contribue à A(λ) ∪ B(λ) par une sous-partition C(λ, i) = (cjmin(i), ..., cjmax(i)). On pose
A(λ, i) = A(λ)∩C(λ, i), B(λ, i) = B(λ)∩C(λ, i). Supposons que i est pair. Alors C(λ, i)
est l’intervalle [i/2+ 2n+1− jmin(i), i/2+ 2n+1− jmax(i)]. Ces éléments interviennent
alternativement dansA(λ) et B(λ) : si cj ∈ A(λ), resp. cj ∈ B(λ), alors cj+1 ∈ B(λ), resp
cj+1 ∈ A(λ). Le plus grand terme cjmin(i) est a(jmin(i)+1)/2 si jmin(i) est impair, bjmin(i)/2 si
jmin(i) est pair. Le plus petit terme cjmax(i) est a(jmax(i)+1)/2 si jmax(i) est impair, bjmax(i)/2

si jmax(i) est pair. Supposons maintenant i impair. La multiplicité multλ(i) est paire,
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donc jmin(i) et jmax(i) ne sont pas de même parité. Alors C(λ, i) est la réunion de deux
ensembles égaux à [(i + 1)/2 + 2n − jmin(i), (i + 1)/2 + 2n + 1 − jmax(i)]2. Si jmin(i)
est impair, on a cjmin(i) = cjmin(i)+1 = a(jmin(i)+1)/2 = b(jmin(i)+1)/2, cjmax(i)−1 = cjmax(i) =
ajmax(i)/2 = bjmax(i)/2. Si jmin(i) est pair, on a cjmin(i) = cjmin(i)+1 = ajmin(i)/2+1 = bjmin(i)/2,
cjmax(i)−1 = cjmax(i) = a(jmax(i)+1)/2 = b(jmax(i)−1)/2.

Soit m ∈ {0, ..., 2n}. Posons νm(λ) = 1 si Sm(λ) est impair et νm(λ) = 0 sinon.
Remarquons que la condition Sm(λ) impair implique λm impair et λm = λm+1. A l’aide
des formules ci-dessus, on vérifie que

(1) Sm(λ) = 2Sm(C(λ)) +m2 −m− 4nm+ νm(λ).

Soit ǫ ∈ {±1}Jordbp(λ). On pose

A(λ, ǫ) = (∪i∈Jord∗(λ)−Jordbp(λ)A(λ, i))∪(∪i∈Jordbp(λ);ǫi=1A(λ, i))∪(∪i∈Jordbp(λ);ǫi=−1B(λ, i));

B(λ, ǫ) = (∪i∈Jord∗(λ)−Jordbp(λ)B(λ, i))∪(∪i∈Jordbp(λ);ǫi=1B(λ, i))∪(∪i∈Jordbp(λ);ǫi=−1A(λ, i)).

Considérons maintenant un triplet (k, α, β) ∈ IFC(G). Parce que (α, β) ∈ P2(n −
k(k+1)/2), on vérifie que l(α), l(β) ≤ n+[k+1

2
]. On considère que α a n+1+[k

2
] termes et

que β en a n−[k
2
]. Si k est pair, on pose A(α) = α+[2n+k, 0]2, B(β) = β+[2n−k−1, 1]2.

Si k est impair, on pose A(α) = α + [2n + k, 1]2, B(β) = β + [2n − k − 1, 0]2. Alors
(λ, ǫ) = Spr(k, α, β) est caractérisé par les propriétés suivantes : λ est l’unique élément
de Psymp(2n) telle queA(λ)∪B(λ) = A(α)∪B(β) ; ǫ est l’unique élément de {±1}Jordbp(λ)

tel que

(A(λ, ǫ),B(λ, ǫ)) =

{

(A(α), B(β)), si k est pair,
(B(β), A(α)), si k est impair.

Inversement, partons de ǫ ∈ {±1}Jordbp(λ). Il existe un unique triplet (k, α, β) ∈
IFC(G) tel que (λ, ǫ) = Spr(k, α, β) et il est utile de calculer l’entier k. Posons J = {i ∈
Jordbp(λ);multλ(i) est impair et ǫi = −1}. Posons

D =
∑

i∈J

(−1)multλ(≥i).

Il résulte de [43] lemme XI.4 que
(2) k = |2D + 1

2
| − 1

2
.

Cette égalité implique que D ≥ 0 si k est pair et D < 0 si k est impair.
Supposons maintenant G = SO(N) avec N impair. On pose N = 2n+1. L’ensemble

I(G) s’identifie à celui des couples (λ, ǫ), où λ ∈ Porth(2n+1) et ǫ ∈ {±1}Jordbp(λ)/{1,−1},
en notant −1 l’élément de {±1}Jordbp(λ) dont toutes les composantes valent −1. L’en-
semble IFC(G) s’identifie à celui des triplets (h, α, β), où h ∈ N est un entier impair tel
que h2 ≤ 2n + 1 et (α, β) ∈ P2(n + (1 − h2)/2). L’entier h correspond à un Levi Mh de
G tel que Mh,SC est de type B(h2−1)/2 et (α, β) détermine une représentation irréductible
ρα,β de W (Mh) qui est un groupe de Weyl de type Bn+(1−h2)/2.

Considérons une partition λ ∈ Porth(2n + 1). On considère qu’elle à 2n + 1 termes,
on pose multλ(0) = 2n + 1 − l(λ) et on note Jord∗(λ) l’ensemble des i ∈ N tels que
multλ(i) ≥ 1. On vérifie que λ+ [2n, 0] possède n termes pairs et n+ 1 termes impairs.
On introduit les deux partitions z = (z1, ..., zn) et z′ = (z′1, ..., z

′
n+1) telles que λ +

[2n, 0] = {2zi; i = 1, ..., n} ∪ {2z′i + 1; i = 1, ..., n + 1}. On pose A(λ) = z′ + [n, 0],
B(λ) = z + [n − 1, 0]. Notons A(λ) = (a1, ..., an+1), B(λ) = (b1, ..., bn). On vérifie que
aj ≥ aj+1 + 2 pour j ≤ n et bj ≥ bj+1 + 2 pour j ≤ n− 1 et que aj ≥ bj ≥ aj+1. Posons
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A(λ) ∪ B(λ) = C(λ) = (c1, ..., c2n+1). Soit i ∈ Jord∗(λ). On définit les termes jmin(i),
jmax(i), C(λ, i), A(λ, i) et B(λ, i) comme dans le cas symplectique. Supposons que i est
impair. Alors C(λ, i) est l’intervalle [(i+1)/2+2n−jmin(i), (i+1)/2+2n−jmax(i)]. Ces
éléments interviennent alternativement dans A(λ) et B(λ). Le plus grand terme cjmin(i)

est a(jmin(i)+1)/2 si jmin(i) est impair, bjmin(i)/2 si jmin(i) est pair. Le plus petit terme cjmax(i)

est a(jmax(i)+1)/2 si jmax(i) est impair, bjmax(i)/2 si jmax(i) est pair. Supposons maintenant
i pair. La multiplicité multλ(i) est paire, donc jmin(i) et jmax(i) ne sont pas de même
parité. AlorsC(λ, i) est la réunion de deux ensembles égaux à [i/2+2n−jmin(i), i/2+2n+
1− jmax(i)]2. Si jmin(i) est impair, on a cjmin(i) = cjmin(i)+1 = a(jmin(i)+1)/2 = b(jmin(i)+1)/2,
cjmax(i)−1 = cjmax(i) = ajmax(i)/2 = bjmax(i)/2. Si jmin(i) est pair, on a cjmin(i) = cjmin(i)+1 =
ajmin(i)/2+1 = bjmin(i)/2, cjmax(i)−1 = cjmax(i) = a(jmax(i)+1)/2 = b(jmax(i)−1)/2.

Soit m ∈ {1, ..., 2n+ 1}. Posons νm(λ) = 1 si λm est pair et m ≡ Sm(λ) + 1 mod 2Z
et νm(λ) = 0 sinon. Notons que, si νm(λ) = 1, on a λm = λm+1. On pose aussi ν0(λ) = 0.
Pour m ∈ {0, ..., 2n+ 1}, on vérifie à l’aide des formules ci-dessus que

(3) Sm(λ) = 2Sm(C(λ)) +m2 − 4nm+ νm(λ).

Soit ǫ ∈ {±1}Jordbp(λ)/{1,−1}. Relevons ǫ en un élément de {±1}Jordbp(λ). On définit
alors A(λ, ǫ) et B(λ, ǫ) par les mêmes formules que dans le cas symplectique. Changer
de relèvement ǫ revient à permuter A(λ, ǫ) et B(λ, ǫ).

Considérons maintenant un triplet (h, α, β) ∈ IFC(G). Parce que (α, β) ∈ P2(n+(1−
h2)/2), on vérifie que l(α), l(β) ≤ n+(1−h)/2. On considère que α a n+(1+h)/2 termes et
que β en a n+(1−h)/2. On pose A(α) = α+[2n−1+h, 0]2, B(β) = β+[2n−1−h, 0]2.
Alors (λ, ǫ) = Spr(h, α, β) est caractérisé par les propriétés suivantes : λ est l’unique
élément de Porth(2n+1) telle que A(λ)∪B(λ) = A(α)∪B(β) ; ǫ est l’unique élément de
{±1}Jordbp(λ)/{1,−1} tel que (A(α), B(β)) soit égal à (A(λ, ǫ),B(λ, ǫ)) à permutation
près des deux facteurs.

Inversement, partons de ǫ ∈ {±1}Jordbp(λ)/{1,−1}. Il existe un unique triplet (h, α, β) ∈
IFC(G) tel que (λ, ǫ) = Spr(h, α, β). L’entier h se calcule de la façon suivante. On relève
ǫ en un élément de {±1}Jordbp(λ). On définit l’ensemble J et le nombre D comme dans le
cas symplectique. D’après [43] lemme XI.4, on a

(4) h = |2D + 1|.
Si D ≥ 0, on a (A(λ, ǫ),B(λ, ǫ)) = (A(α), B(β)). Si D < 0,on a (A(λ, ǫ),B(λ, ǫ)) =
(B(β), A(α)).

Supposons enfin G = SO(N) avec N pair. On pose N = 2n. L’ensemble I(G) s’envoie
surjectivement sur celui des couples (λ, ǫ) où λ ∈ Porth(2n) et ǫ ∈ {±1}Jordbp(λ)/{1,−1}.
Les fibres de cette application ont un seul élément sauf au-dessus d’une partition λ
dont tous les termes sont pairs où la fibre a deux éléments (pour une telle partition,
Jordbp(λ) = ∅ et le terme ǫ disparâıt). L’ensemble IFC(G) s’envoie surjectivement sur
celui des classes d’équivalence de triplets (h, α, β), où h ∈ N, h est pair, h2 ≤ 2n et
(α, β) ∈ P2(n − h2/2). Deux triplets (h1, α1, β1) et (h2, α2, β2) sont équivalents si et
seulement s’ils sont égaux ou h1 = h2 = 0 et (α1, β1) = (β2, α2). Les fibres de cette
application ont un seul élément sauf au-dessus d’un triplet de la forme (0, α, α) où la
fibre a deux éléments. Si h ≥ 2, h correspond à un Levi Mh de G tel que Mh,SC est de
type Dh2/2 et (α, β) détermine une représentation irréductible ρα,β de W (Mh) qui est un
groupe de Weyl de type Bn−h2/2. Si h = 0, le LeviM0 est un tore maximal déployé T de G.
Le groupe de Weyl W (M0) =W est de type Dn. Si α 6= β, le couple (α, β) détermine une
représentation irréductible ρα,β de W qui est la restriction de la représentation similaire
d’un groupe de Weyl de type Bn. On a ρα,β = ρβ,α. Si α = β, cette restriction se

224



décompose en deux représentations irréductibles de W . Chacune d’elles correspond à
un élément de IFC(G). Comme on le voit, il y a dans ces descriptions des éléments
exceptionnels dont on peut dire qu’ils se dédoublent. Pour ne pas alourdir la rédaction,
on identifiera I(G), resp. IFC(G), à l’ensemble des paires (λ, ǫ), resp. des triplets (h, α, β)
comme ci-dessus, en considérant que certaines paires ou certains triplets sont dédoublés.
On espère que cela ne créera pas de confusion.

Considérons une partition λ ∈ Porth(2n). On considère qu’elle à 2n termes, on pose
multλ(0) = 2n − l(λ) et on note Jord∗(λ) l’ensemble des i ∈ N tels que multλ(i) ≥ 1.
On vérifie que λ + [2n − 1, 0] possède n termes pairs et n termes impairs. On introduit
les deux partitions z = (z1, ..., zn) et z

′ = (z1, ..., zn) telles que λ+ [2n− 1, 0] = {2zi; i =
1, ..., n} ∪ {2z′i + 1; i = 1, ..., n}. On pose A(λ) = (z + [n− 1, 0]), B(λ) = z′ + [n− 1, 0].
NotonsA(λ) = (a1, ..., an), B(λ) = (b1, ..., bn). On vérifie que aj ≥ aj+1+2 pour j ≤ n−1
et bj ≥ bj+1 + 2 pour j ≤ n − 1 et que aj ≥ bj ≥ aj+1. Posons A(λ) ∪ B(λ) = C(λ) =
(c1, ..., c2n). Soit i ∈ Jord∗(λ). On définit jmin(i), jmax(i), C(λ, i), A(λ, i) et B(λ, i)
comme dans le cas symplectique. Supposons que i est impair. Alors C(λ, i) est l’intervalle
[(i−1)/2+2n−jmin(i), (i−1)/2+2n−jmax(i)]. Ces éléments interviennent alternativement
dans A(λ) et B(λ). Le plus grand terme cjmin(i) est a(jmin(i)+1)/2 si jmin(i) est impair,
bjmin(i)/2 si jmin(i) est pair. Le plus petit terme cjmax(i) est a(jmax(i)+1)/2 si jmax(i) est
impair, bjmax(i)/2 si jmax(i) est pair. Supposons maintenant i pair. La multiplicité multλ(i)
est paire, donc jmin(i) et jmax(i) ne sont pas de même parité. Alors C(λ, i) est la réunion
de deux ensembles égaux à [i/2 + 2n − 1 − jmin(i), i/2 + 2n − jmax(i)]2. Si jmin(i) est
impair, on a cjmin(i) = cjmin(i)+1 = a(jmin(i)+1)/2 = b(jmin(i)+1)/2, cjmax(i)−1 = cjmax(i) =
ajmax(i)/2 = bjmax(i)/2. Si jmin(i) est pair, on a cjmin(i) = cjmin(i)+1 = ajmin(i)/2+1 = bjmin(i)/2,
cjmax(i)−1 = cjmax(i) = a(jmax(i)+1)/2 = b(jmax(i)−1)/2.

Soit m ∈ {1, ..., 2n}. Posons νm(λ) = 1 si λm est pair et Sm(λ) ≡ m + 1mod 2Z
et νm(λ) = 0 sinon. Si νm(λ) = 1, on a λm+1 = λm. On pose aussi ν0(λ) = 0. Pour
m ∈ {0, ..., 2n}, on vérifie à l’aide des formules ci-dessus que

(5) Sm(λ) = 2Sm(C(λ)) +m2 + 2m− 4nm+ νm(λ).

Soit ǫ ∈ {±1}Jordbp(λ)/{1,−1}. On relève ǫ en un élément de {±1}Jordbp(λ). On définit
A(λ, ǫ) et B(λ, ǫ) comme dans le cas symplectique. Changer de relèvement ǫ échange
A(λ, ǫ) et B(λ, ǫ).

Considérons maintenant un triplet (h, α, β) ∈ IFC(G). Parce que (α, β) ∈ P2(n −
h2/2), on vérifie que l(α), l(β) ≤ n − h/2. On considère que α a n + h/2 termes et que
β en a n− h/2. On pose A(α) = α+ [2n+ h− 2, 0]2, B(β) = β + [2n− h− 2, 0]2. Alors
(λ, ǫ) = Spr(h, α, β) est caractérisé par les propriétés suivantes : λ est l’unique élément
de Porth(2n) tel que A(α)∪B(β) = C(λ) ; ǫ est l’unique élément de {±1}Jordbp(λ)/{1,−1}
tel que (A(α), B(β)) soit égal à ((A(λ, ǫ),B(λ, ǫ)) ou a (B(λ, ǫ),A(λ, ǫ)). Remarquons
que les termes qui se dédoublent se correspondent. Précisément, si h = 0 et α = β, on a
Spr(0, α, α) = 2α (on a déjà dit que, pour une partition λ = 2α, le terme ǫ disparâıt).

Inversement, partons de ǫ ∈ {±1}Jordbp(λ)/{1,−1}. Il existe un unique triplet (h, α, β) ∈
IFC(G) tel que (λ, ǫ) = Spr(h, α, β). L’entier h se calcule de la façon suivante. On relève
ǫ en un élément de {±1}Jordbp(λ). On définit l’ensemble J et le nombre D comme dans le
cas symplectique. D’après [43] lemme XI.4, on a

(6) h = |2D|.
Si D > 0, on a (A(λ, ǫ),B(λ, ǫ)) = (A(α), B(β)). Si D < 0,on a (A(λ, ǫ),B(λ, ǫ)) =
(B(β), A(α)). Si D = 0, seule compte la paire (α, β) à permutation près et on peut donc
supposer que (A(λ, ǫ),B(λ, ǫ)) = (A(α), B(β)).
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6.2.10 Preuve des théorèmes 6.2.6 et 6.2.7 dans le cas (Dn, ram)

On revient à notre groupe G défini sur F . On suppose que G est de type (Dn, ram) (ce
qui suppose n ≥ 4). En 6.2.3, on a identifié BIrr(G) à l’ensemble des triplets (h, α, β),où
h ∈ N est un entier impair tel que h2 ≥ n et (α, β) ∈ P2(n−h2). L’entier h détermine un
Levi deG auquel est associé un ensemble Λh ⊂ ∆nr

a et (α, β) détermine une représentation
irréductible ρα,β de W IF (MΛh

) qui est un groupe de Weyl de type Bn−h2. Pour un tel tri-
plet, on a explicité ∇F (h, α, β) = (λ, d, µ) où λ ∈ Porth(2n) est une partition orthogonale

spéciale ayant au moins un terme impair, d ∈ {±1}Int(λ)−1 et µ ∈ {±1}Int(λ)/{1,−1}.
L’ensemble S(C̄) s’identifie à celui des couples (n′, n′′) ∈ N2 tels que n′ + n′′ = n− 1.

Pour le sommet s paramétré par (n′, n′′), on a Gs = SO(2n′ +1)× SO(2n′′ +1). Notons
G′
s et G

′′
s ces deux composantes. On a explicité en 6.2.9 les ensembles I(G′

s), I
FC(G′

s) et
les ensembles analogues pour G′′

s . On ajoute des indices s et des ′ ou ′′ aux notations de
cette référence. L’ensemble gs,nil/conj est paramétré par Porth(2n′ +1)×Porth(2n′′ +1).
On a défini l’application c̄s : gs,nil/conj → C̄ en 3.2.6. D’après 3.2.9, l’image de (λ′, λ′′) ∈

Porth(2n′ + 1) × Porth(2n′′ + 1) par c̄s est (λ,d), où λ = λ′ ∪ λ′′ et d ∈ {±1}Int(λ)−1

est l’élément défini par la formule suivante : pour ∆ ∈ Int(λ), d∆ = (−1)multλ′′ (∆).
Remarquons que l’on a aussi d∆ = (−1)multλ′ (∆) puisque multλ′(∆) + multλ′′(∆) =
multλ(∆) qui est pair.

Pour un entier h impair tel que h2 ≤ n, on a Λh ⊂ Λ(s) si et seulement si h2 ≤ 2n′+1 et
h2 ≤ 2n′′+1. Si ces conditions sont vérifiées,MΛh,sΛh

s’identifie àM ′
s,h×M

′′
s,h et le groupe

W ′
s(M

′
s,h)×W ′′

s (M
′′
s,h) apparâıt naturellement comme un sous-groupe de W IF (MΛh

).

Proposition. Soient (h, α, β) ∈ BIrr(G) et (n′, n′′) un couple paramétrant un sommet
s ∈ S(C̄). On pose ∇F (h, α, β) = (λ, d, µ).

(i) Supposons Λh ⊂ Λ(s), soient (h, α′, β ′) ∈ IFC(G′
s) et (h, α′′, β ′′) ∈ IFC(G′′

s),
notons (λ′, ǫ′) et (λ′′, ǫ′′) leurs images par la correspondance de Springer généralisée.
Supposons que ρα′,β′ ⊗ ρα′′,β′′ soit une composante irréductible de la restriction de ρα,β à
W ′
s(M

′
s,h)×W

′′
s (M

′′
s,h). Alors λ

′∪λ′′ ≤ λ et, si λ′∪λ′′ = λ, on a l’égalité c̄s(λ
′, λ′′) = (λ, d).

(ii) Inversement, soit (λ′, λ′′) ∈ Porth(2n′+1)×Porth(2n′′+1), supposons c̄s(λ
′, λ′′) =

(λ, d). Alors Λh ⊂ Λ(s) et il existe d’uniques triplets (h, α′, β ′) ∈ IFC(G′
s) et (h, α

′′, β ′′) ∈
IFC(G′′

s) vérifiant les conditions suivantes :
(a) leurs images par la correspondance de Springer généralisée sont de la forme (λ′, ǫ′)

et (λ′′, ǫ′′) ;
(b) ρα′,β′⊗ρα′′,β′′ est une composante irréductible de la restriction de ρα,β àW ′

s(M
′
s,h)×

W ′′
s (M

′′
s,h).

Pour ces triplets, ρα′,β′ ⊗ ρα′′,β′′ intervient avec multiplicité 1 dans la restriction de
ρα,β. Pour i ∈ Jordbp(λ

′), resp i ∈ Jordbp(λ
′′), on a l’égalité ǫ′i = µ∆, resp. ǫ

′′
i = µ∆, où

∆ est l’intervalle de λ tel que i ∈ ∆.

Remarque. Comme on l’a dit, les termes ǫ′, ǫ′′ et µ appartiennent à des quotients
par des groupes {1,−1}. La dernière assertion du théorème signifie que l’on peut choisir
des relèvements de ces termes qui vérifient les formules indiquées.

On a besoin d’un préliminaire. Explicitons les ensembles X(λ) et Y(λ) associés en
6.2.3 à la partition spéciale λ ∈ Porth(2n). On considère que λ a 2n termes et que
multλ(0) = 2n − l(λ). On note Jord∗(λ) l’ensemble des i ∈ N tels que multλ(i) > 0.
L’ensemble Jordbp(λ) se décompose en union disjointe d’intervalles et on a noté Int(λ)
l’ensemble de ces intervalles. Posons Int∗(λ) = Int(λ) ∪ (Jord∗(λ) − Jordbp(λ)). Soit
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∆ ∈ Int∗(λ). Notons jmin(∆), resp. jmax(∆), le plus petit, resp. grand, entier j ≥ 1 tel que
λj ∈ ∆. Les entiers jmin(∆) et jmax(∆) sont respectivement impair et pair. Si ∆ 6∈ Int(λ),
c’est-à-dire ∆ = {i} avec i pair, on a λj = i pour tout j ∈ {jmin(∆), ..., jmax(∆)}.
Supposons ∆ ∈ Int(λ). Alors, pour un entier j pair tel que jmin(∆) < j < jmax(∆), on a
λj = λj+1 et ce terme appartient à ∆. Tout élément ∆ ∈ Int∗(λ) contribue à X(λ), resp.
Y(λ), par la sous-partition X(λ,∆) = (x(jmin(∆)+1)/2, ..., xjmax(∆)/2), resp. Y(λ,∆) =
(y(jmin(∆)+1)/2, ..., yjmax(∆)/2). Si ∆ = {i}, avec i pair, on a xj = yj = i/2+n−j pour tout

j ∈ {(jmin(∆) + 1)/2, ..., jmax(∆)/2}. Supposons ∆ ∈ Int(λ). Alors xj =
λ2j−1+1

2
+ n− j

et yj =
λ2j
2

+ n− 1− j pour tout j ∈ {(jmin(∆) + 1)/2, ..., jmax(∆)/2}. On constate que

x(jmin(∆)+1)/2 > y(jmin(∆)+1)/2 = x(jmin(∆)+1)/2+1 > ... > yjmax(∆)/2−1 = xjmax(∆)/2 > yjmax(∆)/2.

Soit m ∈ {0, ..., 2n}. Posons νm(λ) = 1 si λm est pair et m est impair, νm(λ) = 0 sinon.
A l’aide des formules ci-dessus, on calcule

(1) Sm(λ) = 2Sm(X(λ) ∪Y(λ)) + [
m

2
]−m(4n− 1−m)/2 + νm(λ).

Preuve de la proposition. On considère les données de l’assertion (i). On veut prouver
que λ′ ∪ λ′′ ≤ λ. C’est équivalent à l’assertion suivante. Soient m′ ∈ {0, ..., 2n′ + 1} et
m′′ ∈ {0, ..., 2n′′ + 1}. Posons m = m′ +m′′. Alors

(2) Sm′(λ′) + Sm′′(λ′′) ≤ Sm(λ).
Le nombre Sm′(λ′) est calculé par 6.2.9(3). Puisque C(λ′) = A(α′) ∪ B(β ′), il existe

deux entiers x′ ∈ {0, ..., n′+(1+h)/2} et y′ ∈ {0, ..., n′+(1−h)/2} tels que x′+ y′ = m′

et Sm′(C(λ′)) = Sx′(A(α
′)) + Sy′(B(β ′)). On calcule

Sx′(A(α
′)) = Sx′(α

′) + x′(2n′ + h− x′), Sy′(B(β ′)) = Sy′(β
′) + y′(2n′ − h− y′).

D’où
Sm′(λ′) = 2Sx′(α

′) + 2Sy′(β
′) + e′,

où
e′ = 2x′(2n′ + h− x′) + 2y′(2n′ − h− y′) +m′2 − 4n′m′ + νm′(λ′)

= 2x′(h− x′) + 2y′(−h− y′) +m′2 + νm′(λ′).

En introduisant des termes analogues pour la partition λ′′, on obtient

(3) Sm′(λ′) + Sm′′(λ′′) = 2Sx′(α
′) + 2Sy′(β

′) + 2Sx′′(α
′′) + 2Sy′′(β

′′) + e′ + e′′.

L’hypothèse que ρα′,β′ ⊗ ρα′′,β′′ intervient dans la restriction de ρα,β implique que α ≥
α′∪α′′ et β ≥ β ′∪β ′′, cf. par exemple [45] 1.13(38). En posant x = x′+x′′ et y = y′+y′′,
on a alors

(4) Sx′(α
′) + Sx′′(α

′′) ≤ Sx(α), Sy′(β
′) + Sy′′(β

′′) ≤ Sy(β),

d’où
(5) Sm′(λ′) + Sm′′(λ′′) ≤ 2Sx(α) + 2Sy(β) + e′ + e′′.

Le nombre Sm(λ) est calculé par (1). Puisque X(λ) ∪ Y(λ) = X(α) ∪ Y (β) et que
x+ y = m par construction de ces termes, on a

(6) Sm(X(λ) ∪Y(λ)) ≥ Sx(X(α)) + Sy(Y (β)).
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On calcule

Sx(X(α)) = Sx(α) + x(n + h)− x(x+ 1)/2, Sy(Y (β)) = Sy(β) + y(n− h)− y(y + 1)/2.

D’où
Sm(λ) ≥ 2Sx(α) + 2Sy(β) + e,

où

e = 2x(n + h)− x(x+ 1) + 2y(n− h)− y(y + 1) + [
m

2
]−m(4n− 1−m)/2 + νm(λ)

= 2xh− x2 − 2yh− y2 + [
m

2
]−m/2 +m2/2 + νm(λ).

Grâce à (5), on en déduit

(7) Sm′(λ′) + Sm′′(λ′′) ≤ Sm(λ) + E,

où E = e′ + e′′ − e. On calcule

(8) E = −
(x′ − y′ − x′′ + y′′)2

2
+
m

2
− [

m

2
] + νm′(λ′) + νm′′(λ′′)− νm(λ).

On a m = x′ + y′+ x′′ + y′′ donc x′ − y′− x′′ + y′′ est de même parité que m et la somme
des trois premiers termes de E est négative ou nulle. Si νm′(λ′) = νm′′(λ′′) = 0, alors
E ≤ 0 et (2) résulte de (7). Supposons νm′(λ′) = 1. Par définition de ce terme, on a alors
1 ≤ m′ ≤ 2n′, λ′m′ est pair, λ′m′+1 = λ′m′ et νm′−1(λ

′) = νm′+1(λ
′) = 0. Montrons que

(9) si les analogues de (2) pour les couples (m′ − 1, m′′) et (m′ +1, m′′) sont vérifiées,
alors (2) est vérifiée pour le couple (m′, m′′).

Supposons que (2) ne soit pas vérifiée pour (m′, m′′), c’est-à-dire Sm′(λ′)+Sm′′(λ′′) >
Sm(λ). On a Sm′(λ′) = Sm′−1(λ

′) + λ′m′ et Sm(λ) = Sm−1(λ) + λm. Puisque Sm′−1(λ
′) +

Sm′′(λ′′) ≤ Sm−1(λ) par hypothèse, on a λ′m′ > λm. A fortiori λ′m′+1 = λ′m′ > λm+1. On a
Sm′+1(λ

′) = Sm′(λ′)+λ′m′+1 et Sm+1(λ) = Sm(λ)+λm+1. L’inégalité Sm′(λ′)+Sm′′(λ′′) >
Sm(λ) entrâıne alors Sm′+1(λ

′)+Sm′′(λ′′) > Sm+1(λ). C’est contraire à l’hypothèse. Cette
contradiction démontre (9).

Supposons νm′(λ′) = 1 et νm′′(λ′′) = 0 (une preuve similaire vaut si νm′(λ′) = 0 et
νm′′(λ′′) = 1). Alors les deux couples (m′ − 1, m′′) et (m′ + 1, m′′) vérifient νm′−1(λ

′) =
νm′′(λ′′) = 0 et νm′+1(λ

′) = νm′′(λ′′) = 0. Comme on l’a dit ci-dessus, la relation (2)
est vérifiée pour ces deux couples. L’assertion (9) entrâıne qu’elle l’est pour (m′, m′′).
Supposons maintenant que νm′(λ′) = νm′′(λ′′) = 1. Alors les deux couples (m′, m′′−1) et
(m′, m′′+1) vérifient les hypothèses précédentes : νm′(λ′) = 1 et νm′′−1(λ

′′) = νm′′+1(λ
′′) =

0. On vient de prouver que (2) était vérifiée pour ces deux couples. L’assertion symétrique
à (9) où l’on échange les composantes G′

s et G
′′
s entrâıne que (2) est aussi vérifiée pour

le couple (m′, m′′). Cela achève la preuve de (2).
Avant de prouver la deuxième assertion du (i) de l’énoncé, examinons ce que devient

le calcul ci-dessus dans le cas où λ′ ∪ λ′′ = λ. Pour tout entier m ∈ {1, ..., 2n}, on peut
choisir un couple (m′, m′′) ∈ {0, ..., 2n′ + 1} × {0, ..., 2n′′ + 1} tel que m = m′ +m′′ et

(10) Sm(λ) = Sm′(λ′) + Sm′′(λ′′).

Ce couple n’est pas unique : par exemple, si (m′, m′′) convient avec m′ ≥ 1 et m′′ ≤ 2n′′

et que λ′m′ = λ′′m′′+1, le couple (m
′−1, m′′+1) convient aussi. Parmi les couples possibles,
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on choisit celui tel que m′ soit maximal. Les entiers m′ et m′′ se calculent alors de la
façon suivante. Posons i = λm. L’ensemble des m′ plus grands termes de λ′ contient tous
ceux qui sont strictement supérieurs à i, ils sont en nombre multλ′(≥ i+1). Il y a en plus
m′−multλ′(≥ i+1) termes égaux à i. De même pour λ′′. De plus, si m−multλ(≥ i+1) ≤
multλ′(i), on am′−multλ′(≥ i+1) = m−multλ(≥ i+1) et m′′ = multλ′′(≥ i+1), tandis
que si m−multλ(≥ i+1) > multλ′(i), on a m′ = multλ′(≥ i) et m′′−multλ′′(≥ i+1) =
m−multλ(≥ i+ 1)−multλ′(i). Posons E0 = νm′(λ′) + νm′′(λ′′)− νm(λ). Montrons que

(11) E0 = 0.
Posons i = λm. Supposons d’abord i impair donc νm(λ) = 0. Il résulte de la des-

cription ci-dessus que ou bien λ′m′ = i, ou bien m′ ≤ 2n′ et λ′m′ > i ≥ λ′m′+1, ou bien
m′ = 2n′ + 1. Dans les trois cas, νm′(λ′) = 0. De même νm′′(λ′′) = 0, d’où E0 = 0. Sup-
posons maintenant i pair. Alors νm(λ) = 1 si m est impair et νm(λ) = 0 si m est pair.
Supposons m−multλ(≥ i+1) ≤ multλ′(i). Alors ou bien m′′ ≤ 2n′′ et λ′′m′′ > i ≥ λ′′m′′+1,
ou bien m′′ = 2n′′ + 1. Dans les deux cas, νm′′(λ′′) = 0. On a λ′m′ = i qui est pair. Parce
que λ′ est orthogonale, on a

Sm′(λ′) ≡ Smultλ′(≥i+1)(λ
′) ≡ multλ′(≥ i+ 1) mod 2Z.

D’où m′ − Sm′(λ′) ≡ m′ − multλ′(≥ i + 1) mod 2Z. On a m′ − multλ′(≥ i + 1) =
m−multλ(≥ i+1) mais multλ(≥ i+1) est pair car λ est spéciale. Puisque νm′(λ′) vaut
1 si m′ − multλ′(≥ i + 1) est impair et 0 si m′ − multλ′(≥ i + 1) est pair, on voit que
νm′(λ′) = νm(λ), d’où E0 = 0. On laisse au lecteur le calcul similaire dans le cas où
m−multλ(≥ i+ 1) > multλ′(i). Cela prouve (11).

L’entier E de la formule (7) devient E = − (x′−y′−x′′+y′′)2

2
+ m

2
− [m

2
], qui est toujours

négatif ou nul. En comparant (7) et (10), on obtient d’abord que E = 0, autrement dit
(12) x′ − y′ − x′′ + y′′ = 0 si m est pair ; |x′ − y′ − x′′ + y′′| = 1 si m est impair.
Une seconde conséquence est que les inégalités (4) et (6) que l’on a utilisées sont

forcément des égalités.
Démontrons la seconde assertion du (i) de l’énoncé. On suppose λ′ ∪ λ′′ = λ. Soit

∆ ∈ Int(λ). Effectuons les constructions ci-dessus pour les deux entiersm1 = jmin(∆)−1
et m2 = jmax(∆). On en déduit divers nombres que l’on indexe par 1 et 2 : m′

1 et m
′
2, x

′
1

et x′2 etc... (dans le cas particulier où m1 = 0, tous les nombres indexés par 1 sont nuls).
On note par un indice 0 leurs différences : m′

0 = m′
2 −m′

1 etc... Puisque m1 et m2 sont
pairs, l’assertion (12) appliquée aux deux entiers m1 et m2 entrâıne que

(13) x′0 − y′0 − x′′0 + y′′0 = 0.

Par construction, on a
(14) x′0 + y′0 = multλ′(∆) et x′′0 + y′′0 = multλ′′(∆).

D’autre part, la relation (6), qui est maintenant une égalité, appliquée aux deux entiers
m1 et m2, entrâıne que x0 = x′0 + x′′0 est le nombre d’éléments de X(α) ∩ (X(λ,∆) ∪
Y(λ,∆)) et que y0 = y′0 + y′′0 est le nombre d’éléments de Y (β) ∩ (X(λ,∆) ∪Y(λ,∆)).
On peut supposer que X(α) et Y (β) se déduisent comme en 6.2.3 d’éléments νX et νY .
On voit que

(15) x0 = |X(α) ∩ (X(λ,∆) ∪Y(λ,∆))| =







m0/2, si νX∆ = νY∆
m0/2 + 1, si νX∆ = 1 et νY∆ = −1
m0/2− 1, si νX∆ = −1 et νY∆ = 1
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(16) y0 = |Y (β) ∩ (X(λ,∆) ∪Y(λ,∆))| =







m0/2, si νX∆ = νY∆
m0/2 + 1, si νX∆ = −1 et νY∆ = 1
m0/2− 1, si νX∆ = 1 et νY∆ = −1.

En se rappelant que d∆ = νX∆ ν
Y
∆ , on obtient

(17) x0 = y0 si d∆ = 1, |x0 − y0| = 2 si d∆ = −1.
On a

x′′0 + y′′0 ≡ x′′0 − y′′0 ≡ (x0 − y0)/2− (x′0 − y′0 − x′′0 + y′′0)/2 mod 2Z.

Il résulte alors de (13), (14) et (17) que multλ′′(∆) est pair si d∆ = 1 et est impair si
d∆ = −1. Ces égalites pour tout ∆ ∈ Int(λ) équivalent à l’égalité c̄s(λ

′, λ′′) = (λ, d).
Cela achève la preuve du (i) de l’énoncé.

Tournons-nous vers le (ii). Soit (λ′, λ′′) ∈ Porth(2n′ + 1)× Porth(2n′′ + 1), supposons
c̄s(λ

′, λ′′) = (λ, d). Pour ηX , ηY ∈ {±1}, notons Int(λ; ηX , ηY ) l’ensemble des ∆ ∈ Int(λ)
tels que νX∆ = ηX et νY∆ = ηY . L’égalite (15) entrâıne que |X(α)| = n+ |Int(λ; 1,−1)| −
|Int(λ;−1, 1)|. Mais |X(α)| = n+ h. Donc

(18) h = |Int(λ; 1,−1)| − |Int(λ;−1, 1)|.
A fortiori h ≤ |Int(λ; 1,−1)|. Pour ∆ ∈ Int(λ; 1,−1), on a d∆ = −1 et l’égalité
c̄s(λ

′, λ′′) = (λ, d) implique que multλ′′(∆) et multλ′(∆) sont impairs. Donc λ′ et λ′′

contiennent toutes deux un élément de ∆ pour tout ∆ ∈ Int(λ; 1,−1). Ces éléments
sont distincts et impairs et il y en a au moins h. Leurs somme est donc minorée par
1 + 3 + ... + (2h − 1) = h2. Cette somme est majorée par S(λ′) = 2n′ + 1 et par
S(λ′′) = 2n′′ +1. Donc h2 ≤ 2n′ +1 et h2 ≤ 2n′′ +1, ce qui signifie que Λh ⊂ Λ(s). C’est
la première assertion de (ii).

Considérons des triplets (h, α′, β ′) et (h, α′′, β ′′) vérifiant les conditions de (ii). On
pose Spr(h, α′, β ′) = (λ′, ǫ′) et Spr(h, α′′, β ′′) = (λ′′, ǫ′′). Plus précisément, on relève ǫ′ en
l’élément de {±1}Jordbp(λ

′) tel que A(α′) = A(λ′, ǫ′) et B(β ′) = B(λ′, ǫ′). De même pour
ǫ′′.

On reprend notre calcul en choisissant pour tout m ∈ {0, ..., 2n} le couple (m′, m′′)
défini plus haut, que l’on note (m′

m, m
′′
m). On en déduit des entiers x′ etc... que l’on note

x′m etc... Ces entiers sont nuls dans le cas m = 0. On peut supposer et on suppose que
les suites m 7→ x′m etc... sont croissantes. Pour m ≥ 1, on pose m′

m = m′
m − m′

m−1,
x′
m = x′m−x′m−1 etc... Pour tout m ≥ 1, le couple (m′

m,m
′′
m) est égal à (1, 0) ou à (0, 1).

Disons quem provient de λ′ dans le premier cas, de λ′′ dans le second. Fixons un intervalle
∆ ∈ Int(λ). Posons u′ = multλ′(∆) et u′′ = multλ′′(∆). Notons k′1 < k′2 < ... < k′u′
les éléments de {jmin(∆), ..., jmax(∆)} qui proviennent de λ′ et k′′1 < k′′2 < ... < k′′u′′
ceux qui proviennent de λ′′. Ajoutons à ces suites les termes k′0 = k′′0 = jmin(∆) − 1.
Pour r = 1, ..., u′, posons x′[r] = x′k′r − x′k′r−1

= x′
k′r
, y′[r] = y′k′r − y′k′r−1

= y′
k′r
. On

a x′[r] + y′[r] = 1, donc le couple (x′[r], y′[r]) est égal à (1, 0) ou (0, 1). On pose des
définitions analogues pour λ′′, c’est-à-dire en remplaçant les ′ par des ′′. On va prouver

(19) quand r décrit {1, ..., u′}, les couples (x′[r], y′[r]) sont alternativement (1, 0) et

(0, 1) ; le premier couple (x′[1], y′[1]) vaut (1, 0) si νX∆ = 1 et (0, 1) si νX∆ = −1 ; on a une
assertion analogue pour les termes relatifs à λ′′.

Supposons pour fixer les idées que νX∆ = 1. L’assertion devient (x′[r], y′[r]) =
(x′′[r], y′′[r]) = (1, 0) si r est impair et (x′[r], y′[r]) = (x′′[r], y′′[r]) = (0, 1) si r est pair. On
raisonne par récurrence sur m ∈ {jmin(∆), ..., jmax(∆)} en supposant que les assertions
relatives à λ′, resp. λ′′, sont vérifiées pour tout r tel que k′r < m, resp. k′′r < m. Cette
hypothèse est vide pour m = jmin(∆). Posons X(λ) ∪ Y(λ) = (z1, ..., z2n). Supposons
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pour fixer les idées que m = k′r et notons s le plus grand élément de {0, ..., u′′} tel que
k′′s < m. On a r + s = m− jmin(∆) + 1. Supposons d’abord m impair. On a zm > zm+1

et zjmin(∆)−1 > zjmin(∆). La relation (6), qui est une égalité, détermine entièrement les
couples (xm, ym) et (xjmin(∆)−1, yjmin(∆)−1). L’entier xm−xjmin(∆)−1, resp. ym−yjmin(∆)−1,
est le nombre d’éléments de X(α) ∩ {zjmin(∆), ..., zm}, resp. de Y (α) ∩ {zjmin(∆), ..., zm}.
D’après la construction et l’hypothèse νX∆ = 1, ces nombres sont (m− jmin(∆))/2 + 1 et
(m− jmin(∆))/2. Mais on a aussi

xm − xjmin(∆)−1 = (
∑

t′=1,...,r

x′[t′]) + (
∑

t′′=1,...,s

x′′[t′′]),

ym − yjmin(∆)−1 = (
∑

t′=1,...,r

y′[t′]) + (
∑

t′′=1,...,s

y′′[t′′]).

L’hypothèse de récurrence permet de calculer ces sommes : par exemple,
∑

t′=1,...,r−1 x
′[t′]

est le nombre de termes impairs dans l’ensemble {1, ..., r − 1}. En tenant compte de
l’égalité r + s = m− jmin(∆) + 1 et de l’imparité de m et jmin(∆), on obtient

xm − xjmin(∆)−1 = x′[r] + (
∑

t′=1,...,r−1

x′[t′]) + (
∑

t′′=1,...,s

x′′[t′′])

=

{

x′[r] + (m− jmin(∆))/2, si r est impair,
x′[r] + (m− jmin(∆))/2 + 1, si r est pair.

En comparant avec l’égalité xm−xjmin(∆)−1 = (m−jmin(∆))/2+1, on obtient x′[r] = 1 si
r est impair et x′[r] = 0 si r est pair. D’où forcément y′[r] = 0 si r est impair et y′[r] = 1
si r est pair. Cela prouve notre assertion dans le cas où m est impair. Supposons m pair.
L’assertion (12) appliquée aux entiers m et m− 2 entrâıne

x′
m − y′

m − x′′
m + y′′

m = −(x′
m−1 − y′

m−1 − x′′
m−1 + y′′

m−1).

Le membre de gauche est x′[r] − y′[r]. Le membre de droite est −(x′[r − 1] − y′[r − 1])
si m − 1 = k′r−1, x

′′[s] − y′′[s] si m − 1 = k′′s . Puisque m est pair, r + s l’est aussi et
l’hypothèse de récurrence entrâıne que ce membre de droite vaut en tout cas (−1)r−1.
On a alors forcément (x′[r], y′[r]) = (1, 0) si r est impair, (x′[r], y′[r]) = (0, 1) si r est
pair, ce qui achève la preuve de (19).

Posons C(λ′,∆) = ∪i∈∆C(λ′, i) et notons A(λ′,∆), B(λ′,∆), A(α′,∆), B(β ′,∆) les
intersections de A(λ′) etc... avec C(λ′,∆). Notons multλ′(> ∆) la somme des multλ′(i)
pour les entiers i strictement supérieurs à tout élément de ∆. Autrement dit, le plus
grand terme de C(λ′,∆) est cmultλ′ (>∆)+1 avec les notations utilisées en 6.2.9. L’en-
semble C(λ′,∆) est formé d’entiers distincts intervenant alternativement dans A(λ′,∆)
et B(λ′,∆). Le plus grand terme de C(λ′,∆) appartient à A(λ′,∆) si multλ′(> ∆) est
pair, àB(λ′,∆) simultλ′(> ∆) est impair. On a A(α′,∆)∪B(β ′,∆) = C(λ′,∆) et l’asser-
tion (19) dit que C(λ′,∆) est formé d’entiers intervenant alternativement dans A(α′,∆)
et B(β ′,∆), le plus grand terme intervenant dans A(α′,∆) si νX∆ = 1, dans B(β ′,∆)
si νX∆ = −1. En conséquence, on a (A(α′,∆), B(β ′,∆)) = (A(λ′,∆),B(λ′,∆)) si νX∆ =
(−1)multλ′ (>∆) et (A(α′,∆), B(β ′,∆)) = (B(λ′,∆),A(λ′,∆)) si νX∆ = (−1)1+multλ′ (>∆).
En se rappelant la construction de ǫ′, cela signifie que ǫ′i = νX∆ (−1)multλ′ (>∆) pour tout
i ∈ ∆∩Jordbp(λ

′). Par hypothèse, on a c̄s(λ
′, λ′′) = (λ, d). Donc, pour tout ∆′ ∈ Int(λ),

on a (−1)multλ′ (∆
′) = (−1)multλ′′ (∆

′) = d∆′ = νX∆′νY∆′. On a alors

νX∆ (−1)multλ′ (>∆) = (
∏

∆′≥∆

νX∆′)(
∏

∆′>∆

νY∆′) = µ∆.
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Cela démontre que ǫ′i = µ∆ pour tout i ∈ ∆ ∩ Jordbp(λ
′). On prouve de même que

ǫ′′i = µ∆ pour tout i ∈ ∆ ∩ Jordbp(λ
′′). C’est la dernière assertion du (ii) de l’énoncé.

Cela entrâıne qu’il y a au plus un couple de triplets (h, α′, β ′) et (h, α′′, β ′′) vérifiant les
conditions imposées.

On doit maintenant prouver l’existence de ce couple. On définit des éléments ǫ′ ∈
{±1}Jordbp(λ

′) et ǫ′′ ∈ {±1}Jordbp(λ
′′) par les formules de l’énoncé. Il existe d’uniques

éléments (h′, α′, β ′) ∈ IFC(G′
s) et (h′′, α′′, β ′′) ∈ IFC(G′′

s) de sorte que Spr(h′, α′, β ′) =
(λ′, ǫ′) et Spr(h′′, α′′, β ′′) = (λ′′, ǫ′′). Prouvons que

(20) h′ = h′′ = h.
En adaptant les notations de 6.2.9, on pose J ′ = {i ∈ Jordbp(λ

′);multλ′(i) est impair et ǫ′i =
−1} et

D′ =
∑

i∈J ′

(−1)multλ′(≥i).

On peut supprimer de la définition de J ′ la condition ǫ′i = −1 en introduisant dans la

somme définissant N le terme
1−ǫ′i
2

. On peut supprimer la condition multλ′(i) impair en

remplaçant le terme (−1)multλ′ (≥i) par (−1)mult
λ′

(≥i)−(−1)mult
λ′

(>i)

2
. Alors

D′ =
1

4

∑

i∈Jordbp(λ′)

(1− ǫ′i)((−1)multλ′(≥i) − (−1)multλ′ (>i)).

Puisque ǫ′i est constant sur les intervalles de λ, on peut regrouper les i intervenant dans
chaque intervalle. En utilisant la définition de ǫ′, on obtient

D′ =
1

4

∑

∆∈Int(λ)

(1− µ∆)((−1)multλ′ (≥∆) − (−1)multλ′ (>∆)),

où multλ′(≥ ∆) est le somme des multλ′(i) sur les entiers i supérieurs ou égaux au plus
petit terme de ∆. Puisque c̄s(λ

′, λ′′) = (λ, d), on a

(−1)multλ′ (≥∆) =
∏

∆′≥∆

νX∆′νY∆′ , (−1)multλ′ (>∆) =
∏

∆′>∆

νX∆′νY∆′.

En se rappelant la définition de µ∆, on calcule

µ∆((−1)multλ′ (≥∆) − (−1)multλ′ (>∆)) = νY∆ − νX∆ ,

puis

D′ =
1

4
(

∑

∆∈Int(λ)

(−1)multλ′ (≥∆) − (−1)multλ′ (>∆)) +
1

4
(

∑

∆∈Int(λ)

νX∆ − νY∆).

La première somme entre parenthèses vaut (−1)multλ′ (≥∆min) − 1, où ∆min est le plus
petit intervalle. Puisque λ′ ∈ Porth(2n′ + 1), le nombre multλ′(≥ ∆min) est impair et
cette première somme vaut −2. Avec les notations de (18), le sommand de la deuxième
somme entre parenthèses vaut 2 si ∆ ∈ Int(λ; 1,−1), −2 si ∆ ∈ Int(λ;−1, 1) et 0
dans les autres cas. Cette deuxième somme vaut donc 2(|Int(λ; 1,−1)|− |Int(λ;−1, 1)|).
D’après (18), c’est 2h. D’où D′ = 1

2
(h − 1). D’après 6.2.9(4), on a h′ = |2D′ + 1|, donc

h′ = h. On démontre de même que h′′ = h, ce qui prouve (20).
On applique, du moins partiellement, nos constructions aux triplets (h, α′, β ′) et

(h, α′′, β ′′). Pour m ∈ {0, ..., 2n}, on choisit selon la recette expliquée ci-dessus des en-
tiers m′

m ∈ {0, ..., 2n′ + 1} et m′′
m ∈ {0, ..., 2n′′ + 1} de sorte que m = m′

m + m′′
m et
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Sm(λ) = Sm′
m
(λ′)+Sm′′

m
(λ′′). A l’aide de ces entiers m′

m et m′′
m, on choisit des entiers x′m,

y′m, x
′′
m et y′′m comme au début de la preuve et on obtient l’égalité (4) (où les termes sont

maintenant affectés d’indices m). On pose xm = x′m + x′′m, ym = y′m + y′′m. Pour m ≥ 1,
on pose comme plus haut m′

m = m′
m −m′

m−1 etc... Prouvons que
(21) on a l’égalité Sm(X(λ) ∪Y(λ)) = Sxm(X(α)) + Sym(Y (β)) ;
(22) on a l’égalité x′m − y′m − x′′m + y′′m = 0 si m est pair et |x′m − y′m − x′′m + y′′m| = 1

si m est impair.
On prouve ces relations par récurrence sur m. Remarquons d’abord que, pour m

impair, la relation (22) se déduit de la même relation pour m − 1. En effet, en tenant
compte de cette relation pour m − 1, on a x′m − y′m − x′′m + y′′m = x′

m − y′
m − x′′

m + y′′
m.

Par construction, un et un seul des entiers x′
m etc.... vaut 1, les autres valant 0. D’où

l’égalité (22) pour m.
Supposons d’abord que λm est pair et que m est impair. Par récurrence, on a

Sm−1(X(λ) ∪ Y(λ)) = Sxm−1(X(α)) + Sym−1(Y (β)). On note encore X(λ) ∪ Y(λ) =
{z1, ..., z2n}. Les hypothèses surm entrâınent zm−1 > zm et l’égalité précédente détermine
entièrement xm−1 et ym−1. De plus, le xm−1+1-ième terme de X(α) est égal au ym−1+1-
ième terme de Y (β), ces deux termes étant égaux à zm = zm+1. En conséquence, on a
les égalités

Sm(X(λ) ∪Y(λ)) = Sxm−1+1(X(α)) + Sym−1(Y (β)) = Sxm−1(X(α)) + Sym−1+1(Y (β)).

Puisque (xm, ym) est égal par construction soit à (xm−1+1, ym−1), soit à (xm−1, ym−1+1),
on obtient dans les deux cas l’égalité (21) pour m. Supposons maintenant que λm est
pair et que m est pair. Supposons pour fixer les idées que m provient de λ′, c’est-à-dire
m′

m = 1 et m′′
m = 0. Posons i = λm. On a note C(λ′, i) = (cjmin(i), ..., cjmax(i)) et m

′
m est

un élément de {jmin(i), ..., jmax(i)}. Il résulte de la construction des suites (m′
m)m∈{0,...,2n}

et (m′′
m)m∈{0,...,2n} que m′

m − jmin(i) + 1 = m −multλ(≥ i + 1). L’entier m est pair par
hypothèse et multλ(≥ i+1) l’est parce que λ est spéciale. Donc l’entier m′

m− jmin(i)+1
est pair. A fortiori m′

m > jmin(i). On a alors m′
m−1 = m′

m − 1 ≥ jmin(i). D’autre part,
puisque m′

m − jmin(i) + 1 et i sont pairs, on a cm′
m−1 = cm′

m
, c’est-à-dire cm′

m−1
= cm′

m
.

Ces deux termes appartiennent l’un à A(α′), l’autre à B(β ′). Cela entrâıne que les deux
couples (x′

m−1,y
′
m−1) et (x′

m,y
′
m) sont distincts, l’un valant (1, 0), l’autre (0, 1). Donc

(xm, ym) = (xm−2 + 1, ym−2 + 1). Alors l’égalité (21) pour m se déduit comme ci-dessus
de la même égalité pour m− 2. En utilisant (22) pour m− 2, on a aussi

x′m − y′m − x′′m + y′′m = x′
m−1 + x′

m − y′
m−1 − y′

m

et ceci vaut 0 puisque les couples (x′
m−1,y

′
m−1) et (x

′
m,y

′
m) sont distincts. D’où (22) pour

m.
Supposons maintenant que λm est impair. Notons ∆ l’intervalle de λ tel que λm ∈ ∆.

Introduisons les mêmes notations qu’avant l’assertion (19) : les suites k′1 < ... < k′u′
et k′′1 < ... < k′′u′′ et, pour r ∈ {1, ..., u′}, resp. r ∈ {1, ..., u′′} les éléments x′[r] =
x′k′r − x′k′r−1

= x′
k′r

etc... Montrons que

(23) l’assertion (19) reste vérifiée.
En effet, parce que l’application i 7→ ǫ′i est constante sur Jordbp(λ

′) ∩ ∆, le couple
(A(α′,∆), B(β ′,∆)) est égal à (A(λ′,∆),B(λ′,∆)) ou a (B(λ′,∆),A(λ′,∆)). Les entiers
de C(λ′,∆) interviennent alternativement dans A(λ′,∆) et B(λ′,∆), donc interviennent
aussi alternativement dans A(α′,∆) et B(β ′,∆). Cela équivaut à la première assertion
de (19). Dans le paragraphe qui suit (19), on a calculé la valeur constante de ǫ′i pour

233



i ∈ Jordbp(λ
′)∩∆ en utilisant la valeur du premier couple (x′[1], y′[1]). Dans la situation

présente où l’on connâıt cette valeur constante de ǫ′i, le même calcul détermine ce premier
couple. C’est la deuxième assertion de (19). Cela prouve (23).

Pour fixer les idées, on suppose que νX∆ = 1 et que m provient de λ′. On note r
l’élément de {1, ..., u′} tel que m = k′r et s le plus grand élément de {0, ..., u′′} tel que
k′′s < m. Supposons d’abordm = jmin(∆). Doncm est impair et r = 1. Comme on l’a dit,
la relation (22) pourm se déduit de la même relation pourm−1. On a zm−1 > zm > zm+1.
La relation (21) pour m − 1 détermine entièrement le couple (xm−1, ym−1) et, compte
tenu de la construction de X(α) et Y (β) et de notre hypothèse νX∆ = 1, la relation (21)
pour m (que l’on doit démontrer) équivaut à l’assertion xm = xm−1 + 1 et ym = ym−1.
Compte tenu de notre hypothèse m = k′1, cela équivaut à (x′[1], y′[1]) = (1, 0). Mais cela
résulte de (19) et cela démontre (21) pour m. Supposons maintenant que m est impair et
m > jmin(∆). On a déjà vérifié (22) pour m. On a zm−1 = zm. Compte tenu de la relation
(21) pourm−2, cette relation pourm équivaut à l’égalité (xm, ym) = (xm−2+1, ym−2+1),
ou encore à xm + xm−1 = ym + ym−1, ou encore à xm − ym = ym−1 − xm−1. Le membre
de gauche vaut x′[r] − y′[r] = (−1)r−1 d’après (19) et notre hypothèse νX∆ = 1. Si
m − 1 = k′r−1, le membre de droite vaut de même −(−1)r−2, d’où l’égalité cherchée. Si
m− 1 = k′′s , ce membre de gauche vaut −(−1)s−1. On a r + s = m− jmin(∆) + 1. C’est
un nombre impair et on obtient encore l’égalité cherchée. Supposons maintenant que m
est pair. Compte tenu des assertions (22) pour m − 2 et m − 1, cette assertion pour m
équivaut à

x′
m − y′

m − x′′
m + y′′

m = −(x′
m−1 − y′

m−1 − x′′
m−1 + y′′

m−1).

Le membre de gauche est x′[r]− y′[r]. D’après (19) et notre hypothèse νX∆ = 1, ceci vaut
(−1)r−1. Si m − 1 = k′r−1, le membre de droite vaut de même −(−1)r−2, d’où l’égalité
requise. Si m = k′′s ,ce membre de droite vaut (−1)s−1. Mais r + s = m − jmin(∆) + 1
qui est pair donc (−1)s−1 = (−1)r−1, d’où de nouveau l’égalité requise. Pour prouver
(21), supposons d’abord que m ≤ jmax(∆)− 1, donc m ≤ jmax(∆)− 2 puisque ces deux
entiers sont pairs. On a alors zm−1 < zm = zm+1. L’assertion (21) pour m se déduit
alors de la même assertion pour m− 1 comme dans le cas ci-dessus où λm est pair et m
est impair : l’assertion (21) est vérifiée que le couple (xm, ym) soit (xm−1 + 1, ym−1) ou
(xm−1, ym−1+1). Supposons enfinm = jmax(∆), donc r = u′. On a zm−1 < zm < zm+1. La
relation (21) pour m− 1 détermine entièrement le couple (xm−1, ym−1). Compte tenu de
la construction de X(α) et Y (β), cette relation pour m équivaut aux égalités (xm,ym) =
(1, 0) si νY∆ = −1, (xm,ym) = (0, 1) si νY∆ = 1. Ou encore à l’égalité xm − ym = −νY∆ .
On a xm − ym = x′[u′] − y′[u′] = (−1)u

′−1. Compte tenu de notre hypothèse νX∆ = 1,

on a −νY∆ = −d∆. Mais u′ = multλ′(∆) et l’hypothèse c̄′s(λ
′, λ′′) = (λ, d) entrâıne que

(−1)multλ′ (∆) = d∆. D’où l’égalité cherchée, qui démontre (21) pour m. Cela achève la
preuve de (21) et (22).

En utilisant (21), les mêmes calculs qu’au début de la preuve conduisent à l’égalité

Sm(λ) = 2Sxm(α) + 2Sym(β) + e

avec la même valeur de e. Posons Tm = Sxm(α) − Sx′m(α
′) − Sx′′m(α

′′), Um = Sym(β) −
Sy′m(β

′)− Sy′′m(β
′′). Jointe à (3), l’égalité précédente conduit à

(24) Sm(λ) = 2Tm + 2Um + Sm′
m
(λ′) + Sm′′

m
(λ′′)− E

où E est comme en (8). L’assertion (11) reste vérifiée : elle résulte seulement de notre
choix des suites (m′

m)m=1,...,2n et (m′′
m)m=1,...,2n. L’assertion (22) entrâıne que la somme
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des trois premiers termes de (8) est nulle. Donc E = 0. Mais on a par hypothèse l’égalité
Sm(λ) = Sm′

m
(λ′)+Sm′′

m
(λ′′). Alors (24) entrâıne Tm+Um = 0. On a (xm, ym) = (xm−1+

1, ym−1) ou (xm−1, ym−1 + 1). D’où Um = Um−1 dans le premier cas et Tm = Tm−1

dans le second. L’égalité Tm + Um = 0 entrâıne alors par récurrence les deux égalites
Tm = Um = 0. Cela prouve les égalités

Sxm(α) = Sx′m(α
′) + Sx′′m(α

′′) Sym(β) = Sy′m(β
′) + Sy′′m(β

′′)

pour tout m ∈ {1, ..., 2n}. Par construction, quand m décrit {0, ..., 2n}, les entiers x′m,
resp. x′′m décrivent entièrement les ensembles {0, ..., n′ + (1 + h)/2}, resp. {0, ..., n′′ +
(1 + h)/2}. Donc xm décrit entièrement l’ensemble {0, ..., n+ h}. Notons ℓ1 < ... < ℓn+h
les entiers m tels que xm = 1. Pour r = 1, ..., n + h, on a xℓr = r. Posons x′[r] = x′ℓr ,
x′′[r] = x′′ℓr . Alors x

′[r] + x′′[r] = r et Sr(α) = Sx′[r](α
′) + Sx′′[r](α

′′). Ces relations
entrâınent par récurrence sur r que α′ est la partition extraite de α formée des αr pour
les r tels que x′[r] = x′[r− 1] + 1 tandis que α′′ est la partition extraite de α formée des
αr pour les r tels que x′′[r] = x′′[r − 1] + 1. En conséquence α′ ∪ α′′ = α. On prouve
de même que β ′ ∪ β ′′ = β. Mais alors on sait que la multiplicité de ρα′,β′ ⊗ ρα′′,β′′ dans
la restriction de ρα,β vaut 1, cf. [45] 1.13(38). Cela prouve que nos triplets (h, α′, β ′)
et (h, α′′, β ′′) vérifient les conditions du (ii) de l’énoncé. Cela vérifie en même temps
l’assertion concernant la multiplicité de ρα′,β′ ⊗ ρα′′,β′′ dans la restriction de ρα,β . Cela
achève la preuve de la proposition. �

Déduisons les théorèmes 6.2.6 et 6.2.7 de la proposition. Le théorème 6.2.6 est conséquence
immédiate du (i) de l’énoncé ci-dessus. Fixons une partition spéciale λ ∈ Porth(2n) dont

au moins un terme est impair et fixons d ∈ ˜̄A(λ)/conj = {±1}Int(λ)−1 . Fixons un sommet
s ∈ S(C̄) paramétré par un couple (n′, n′′) et fixons (λ′, λ′′) ∈ Porth(2n′+1)×Porth(2n′′+
1) de sorte que c̄s(λ

′, λ′′) = (λ, d). L’existence d’un tel triplet (s, λ′, λ′′) résulte de 3.2.8 et
se vérifie d’ailleurs par un calcul simple. En identifiant (λ′, λ′′) à un élément de gs,nil/conj,
on pose bF (d) = (s, λ′, λ′′). Cela définit l’application bF du théorème 6.2.7. L’assertion
(i) de ce théorème est immédiate et (iii) résulte de la dernière assertion du (i) de la
proposition. Les assertions du (ii) du théorème 6.2.7 se déduisent de celles du (ii) de
la proposition. En particulier, l’injectivité de l’application (Λ, ϕ, ρ) 7→ LΛ,ϕ,ρ est une
traduction du fait que les caractères ǫ′ et ǫ′′ du (ii) du théorème ci-dessus se déduisent
injectivement du terme µ.

6.2.11 Preuve des théorèmes 6.2.6 et 6.2.7 dans le cas (An−1, ram)

On suppose que G est de type (An−1, ram) (ce qui suppose n ≥ 3). En 6.2.2, on a
identifié BIrr(G) à l’ensemble des triplets (v, α, β) où v ∈ N, v(v + 1)/2 ≤ n, v(v + 1)/2
est de même parité que n et (α, β) ∈ P2(n/2− v(v+1)/4). L’entier v détermine un Levi
de G auquel est associé un ensemble Λv ⊂ ∆nr

a et (α, β) détermine une représentation
irréductible ρα,β de W IF (MΛv), qui est un groupe de Weyl de type Bn/2−v(v+1)/4. Pour un
tel triplet, on a explicité ∇F (v, α, β) = λ ∈ P(n). Introduisons les notations suivantes.
Pour λ ∈ P(n) et i ∈ Jord(λ), on pose

multλ(> i; imp) =
∑

j>i;j impair

multλ(j), multλ(> i; pair) =
∑

j>i;j pair

multλ(j).

L’ensemble S(C̄) s’envoie surjectivement sur l’ensemble des couples (N ′, N ′′) ∈ N2

tels que N ′ + N ′′ = n, N ′ est pair et N ′′ 6= 2. Cette application est bijective si n est
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impair. Si n est pair, la fibre au-dessus d’un élément (N ′, N ′′) n’a qu’un élément sauf
dans le cas où n est pair et (N ′, N ′′) = (n, 0) où elle en a deux. Ces deux sommets
sont conjugués par l’action de l’élément non trivial de Ωnr. Pour un sommet s de couple
associé (N ′, N ′′), posons G′

s = Sp(N ′) et G′′
s = SO(N ′′), plus exactement G′′

s est le
groupe SO(N ′′) déployé. On a Gs = G′

s ×G′′
s si n est impair. Si n est pair et N ′N ′′ 6= 0,

on a Gs = (G′
s × G′′

s)/{±1}, où {±1} est identifié au centre des deux composantes. Si
n est pair et N ′ = 0, resp. N ′′ = 0, on a Gs = G′′

s/{±1}, resp. Gs = G′
s/{±1}. On a

décrit en 6.2.9 les ensembles I(G′
s), I

FC(G′
s) et leurs analogues pour G

′′
s . On ajoute des

indices s et des ′ et ′′ aux notations de 6.2.9 et on adopte la même convention que dans
cette référence quant au problème de dédoublement de certains termes dans le cas où N ′′

est pair. Si n est impair, on a IFC(Gs) = IFC(G′
s) × IFC(G′′

s). Si n est pair, un couple
((k, α′, β ′), (h, α′′, β ′′)) ∈ IFC(G′

s) × IFC(G′′
s) se quotiente en un élément de IFC(Gs) si

et seulement si h+ k(k + 1) est divisible par 4.
L’ensemble gs,nil/conj s’envoie surjectivement sur Psymp(N ′)×Porth(N ′′), les nombres

d’éléments des fibres de cette application se déduisant de ce que l’on a dit en 6.2.9.
L’application c̄s : gs,nil/conj → C̄ = P(n) envoie (λ′, λ′′) sur λ′ ∪ λ′′.

Pour un entier v ∈ N tel que v(v+ 1)/2 ≤ n et v(v + 1)/2 est de même parité que n,
on pose k = [v

2
], h = [v+1

2
]. On a l’égalité h2 + k(k + 1) = v(v + 1)/2. On a Λv ⊂ Λ(s)

si et seulement si k(k + 1) ≤ N ′ et h2 ≤ N ′′. Si ces conditions sont vérifiées, MΛv,sΛv

s’identifie à l’image dans Gs de M
′
s,k×M ′′

s,h et le groupe W ′(M ′
s,k)×W ′′(M ′′

s,h) s’identifie
naturellement à un sous-groupe de W IF (MΛv). Remarquons que, si n est pair, v(v+1)/2
l’est aussi et un calcul simple montre que le couple (k, h) vérifie la condition évoquée
plus haut : h+ k(k + 1) est divisible par 4.

Proposition. Soient (v, α, β) ∈ BIrr(G) et s ∈ S(C̄). On note (N ′, N ′′) le couple pa-
ramétrant s, on pose ∇F (v, α, β) = λ, k = [v

2
] et h = [v+1

2
].

(i) Supposons Λv ⊂ Λ(s), soient (k, α′, β ′) ∈ IFC(G′
s) et (h, α′′, β ′′) ∈ IFC(G′′

s),
notons (λ′, ǫ′) et (λ′′, ǫ′′) leurs images par la correspondance de Springer généralisée.
Supposons que ρα′,β′ ⊗ ρα′′,β′′ soit une composante irréductible de la restriction de ρα,β à
W ′(M ′

s,k)×W ′′(M ′′
s,h). Alors λ

′ ∪ λ′′ ≤ λ.

(ii) Soient (λ′, λ′′) ∈ Psymp(N ′)×Porth(N ′′), supposons λ′∪λ′′ = λ. Alors Λv ⊂ Λ(s).
Il existe d’uniques triplets (k, α′, β ′) ∈ IFC(G′

s) et (h, α′′, β ′′) ∈ IFC(G′′
s) vérifiant les

conditions suivantes :
(a) leurs images par la correspondance de Springer généralisée sont de la forme (λ′, ǫ′)

et (λ′′, ǫ′′) ;
(b) ρα′,β′⊗ρα′′,β′′ est une composante irréductible de la restriction de ρα,β àW

′(M ′
s,k)×

W ′′(M ′′
s,h).

Pour ces triplets, ρα′,β′ ⊗ ρα′′,β′′ intervient avec multiplicité 1 dans la restriction de
ρα,β. Pour i ∈ Jordbp(λ

′), on a ǫ′i = (−1)n+multλ(>i;imp). Pour i ∈ Jordbp(λ
′′), on a

ǫ′′i = (−1)multλ(>i;pair).

Remarque. Comme en 6.2.10, la dernière assertion signifie que l’on peut choisir un
relèvement ǫ′′ vérifiant les égalités indiquées.

Preuve. On considère les données de l’assertion (i). Comme en 6.2.10, on doit prouver
l’assertion suivante. Soient m′ ∈ {0, ..., N ′} et m′′ ∈ {0, ..., N ′′}. Posons m = m′ +m′′.
Alors

(1) Sm′(λ′) + Sm′′(λ′′) ≤ Sm(λ).
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Le nombre Sm′(λ′) est calculé par 6.2.9(1). Puisque C(λ′) = A(α′) ∪ B(β ′), il existe
deux entiers x′ ∈ {0, ..., n′ + 1 + [k

2
]} et y′ ∈ {0, ..., n′ − [k

2
]} tels que x′ + y′ = m′ et

Sm′(C(λ′)) = Sx′(A(α
′)) + Sy′(B(β ′)). On calcule

Sx′(A(α
′)) = Sx′(α

′) + x′(2n′ + k + 1− x′), Sy′(B(β ′)) = Sy′(β
′) + y′(2n′ − k − y′).

D’où
Sm′(λ′) = 2Sx′(α

′) + 2Sy′(β
′) + e′,

où

e′ = 2x′(2n′ + k + 1− x′) + 2y′(2n′ − k − y′) +m′2 −m′ − 4n′m′ + νm′(λ′)

= x′(2k − 2x′ + 1) + y′(−2k − 2y′ − 1) +m′2 + νm′(λ′).

Il existe de même des entiers x′′ ∈ {0, ..., n′′ + [h+1
2
]} et y′′ ∈ {0, ...n′′ − [h

2
]} tels que

x′′ + y′′ = m′′ et Sm′′(C(λ′′)) = Sx′′(A(α
′′)) + Sy′′(B(β ′′)). Un calcul analogue à celui

ci-dessus (que l’on a déjà fait en 6.2.10 dans le cas où N ′′ est impair) conduit à l’égalité

Sm′′(λ′′) = 2Sx′′(α
′′) + 2Sy′′(β

′′) + e′′,

où
e′′ = 2x′′(h− x′′) + 2y′′(−h− y′′) +m′′2 + νm′′(λ′′).

D’où

Sm′(λ′) + Sm′′(λ′′) = 2Sx′(α
′) + 2Sy′(β

′) + 2Sx′′(α
′′) + 2Sy′′(β

′′) + e′ + e′′.

L’hypothèse que ρα′,β′ ⊗ ρα′′,β′′ intervient dans la restriction de ρα,β implique que α ≥
α′ ∪ α′′ et β ≥ β ′ ∪ β ′′, cf. [45] 1.13(38). En posant x = x′ + x′′ et y = y′ + y′′, on a alors

Sx′(α
′) + Sx′′(α

′′) ≤ Sx(α), Sy′(β
′) + Sy′′(β

′′) ≤ Sy(β),

d’où
(2) Sm′(λ′) + Sm′′(λ′′) ≤ 2Sx(α) + 2Sy(β) + e′ + e′′.

Utilisons les constructions de 6.2.2. On a choisi un entier t ≥ n de même parité que
v+1 et défini Z(λ) = λ+ [t− 1, 0]. On a Sm(λ) = Sm(Z(λ))−m(2t− 1−m)/2. Puisque
Z(λ) = X(α) ∪ Y (β) et x+ y = m, on a Sm(Z(λ)) ≥ Sx(X(α)) + Sy(Y (β)). On calcule

Sx(X(α)) = 2Sx(α) + x(t+ v − x), Sy(Y (β)) = 2Sy(β) + y(t− v − 1− y).

D’où
Sm(λ) ≥ 2Sx(α) + 2Sy(β) + e,

où

e = −m(2t−1−m)/2+x(t+v−x)+y(t−v−1−y) = xv−x2−y(v+1)−y2+m(m+1)/2.

Grâce à (2), on en déduit

(3) Sm′(λ′) + Sm′′(λ′′) ≤ Sm(λ) + E,

où E = e′ + e′′ − e. En se rappelant la définition k = [v
2
] et h = [v+1

2
], on calcule

(4) E = −
(x′ − y′ − x′′ + y′′)(x′ − y′ − x′′ + y′′ + (−1)v+1)

2
+ νm′(λ′) + νm′′(λ′′).
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Le premier terme de E est négatif ou nul. Si νm′(λ′) = νm′′(λ′′) = 0, alors E ≤ 0 et (1)
résulte de (3). La même preuve que l’on a utilisée dans 6.2.10 (cf. l’assertion (9) de cette
référence et le paragraphe qui suit sa démonstration) montre que (1) est aussi vérifiée en
tout cas. Cela prouve cette assertion (1), c’est-à-dire le (i) de l’énoncé.

Passons à la preuve de (ii). Soient (λ′, λ′′) ∈ Psymp(N ′) × Porth(N ′′), supposons
λ′ ∪ λ′′ = λ. On considère que λ a t termes, on pose multλ(0) = t − l(λ) et on note
Jord∗(λ) l’ensemble des i ∈ N tels que multλ(i) > 0. Pour tout i ∈ Jord∗(λ), on note
{jmin(i), ..., jmax(i)} l’intervalle des j ∈ {1, ..., t} tels que λj = i. Notons i1 > .... > is
l’ensemble des i ∈ Jord∗(λ) tels quemultλ(i) soit impair. On a s ≡ t mod 2Z. On voit par
récurrence que jmin(ir) ≡ jmax(ir) ≡ r mod 2Z pour tout r = 1, ..., s. Par construction,
X(α) est le sous-ensemble des éléments pairs de Z(λ) et Y (β) est le sous-ensemble des
éléments impairs. On a aussi v+1 = |X(α)|−|Y (β)|. Un élément i ∈ Jord∗(λ) contribue
à Z(λ) par les éléments i+ t− j où j parcourt {jmin(i), ..., jmax(i)}. Si multλ(i) est pair,
il y a dans cet ensemble autant d’éléments pairs que d’impairs. Si multλ(i) est impair et
i + t − jmin(i) est impair, il y a (multλ(i) + 1)/2 éléments impairs et (multλ(i) − 1)/2
éléments pairs. Si multλ(i) est impair et i+ t − jmin(i) est pair, il y a (multλ(i) + 1)/2
éléments pairs et (multλ(i) − 1)/2 éléments impairs. Ces considérations conduisent à
l’égalité

v + 1 = |{r ∈ {1, ..., s}; ir + t− r pair}| − |{r ∈ {1, ..., s}; ir + t− r impair}|.

Pour η, τ ∈ {±1}, posons

e(η, τ) = |{r ∈ {1, ..., s}; (−1)ir+t−r = η, (−1)r = τ}|, e(η) = |{r ∈ {1, ..., s}; (−1)ir+t = η}|.

L’égalité précédente se récrit

v + 1 = e(1, 1) + e(1,−1)− e(−1, 1)− e(−1,−1).

La somme e(1, 1) + e(−1, 1), resp. e(1,−1) + e(−1,−1), est le nombre de termes pairs,
resp. impairs, dans {1, ..., s}, c’est-à-dire [ s

2
], resp. [ s+1

2
]. L’égalité ci-dessus se récrit sous

les deux formes

v+1− [
s + 1

2
]+[

s

2
] = 2e(1, 1)−2e(−1,−1), v+1+[

s+ 1

2
]− [

s

2
] = 2e(1,−1)−2e(−1, 1).

Parce que s ≡ t ≡ v + 1 mod 2Z, on a [ s+1
2
] − [ s

2
] = [v+2

2
] − [v+1

2
]. On a aussi v + 1 =

[v+2
2
] + [v+1

2
] et les égalités précédentes se récrivent

(5) [
v + 1

2
] = e(1, 1)− e(−1,−1), [

v + 2

2
] = e(1,−1)− e(−1, 1).

A fortiori

(6) e(1, 1) ≥ [
v + 1

2
], e(1,−1) ≥ [

v + 2

2
].

Supposons t pair. Par définition, e(1,−1) est inférieur ou égal au nombre des r ∈ {1, ..., s}
tels que ir est impair. Pour un tel entier, la multiplicité multλ′(ir) est paire puisque λ′

est symplectique. Puisque multλ(ir) est impaire par définition de la suite (i1, ..., is), on
a multλ′′(ir) > 0. D’où e(1,−1) ≤ |Jordbp(λ′′)|. Puisque t est pair, v est impair et
[v+2

2
] = [v+1

2
] = h. Alors (6) implique h ≤ |Jordbp(λ′′)|. La somme des éléments de

Jordbp(λ
′′) est supérieure ou égale à 1 + 3 + .... + 2h − 1 = h2. D’où h2 ≤ N ′′. Par

définition, e(1, 1) est inférieur ou égal au nombre des r ∈ {1, ..., s} tels que ir est pair. Il
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faut faire attention d’exclure le cas où is = 0. En tout cas, e(1, 1)−1 est inférieur ou égal
au nombre des r ∈ {1, ..., s} tels que ir est pair et non nul. On prouve comme ci-dessus
que ce dernier nombre est inférieur ou égal à |Jordbp(λ′)|. D’où e(1, 1)−1 ≤ |Jordbp(λ′)|.
Puisque v est impair, on a [v+1

2
] = [v

2
] + 1 = k + 1. Alors (6) implique k ≤ |Jordbp(λ′)|.

La somme des éléments de Jordbp(λ
′) est supérieure ou égale à 2+4+ ...+2k = k(k+1).

D’où k(k + 1) ≤ N ′. Cela démontre que Λv ⊂ Λ(s). On laisse au lecteur le cas similaire
où t est impair. Cela prouve la première assertion de (ii).

Considérons des triplets (k, α′, β ′) et (h, α′′, β ′′) vérifiant les conditions (a) et (b) du
(ii) de l’énoncé. Pour un entier m ∈ {0, ..., n}, on choisit un couple d’entiers (m′

m, m
′′
m) ∈

{0, ..., N ′} × {0, ..., N ′′} tels que m = m′
m +m′′

m et Sm(λ) = Sm′
m
(λ′) + Sm′′

m
(λ′′). Cette

condition ne détermine pas entièrement le couple. On impose de plus la condition sui-
vante : si λm est pair, on choisit parmi les couples possibles celui pour lequel m′

m est
maximal ; si λm est impair, on choisit parmi les couples possibles celui pour lequel m′′

m

est maximal. On reprend nos constructions en indexant par m les entiers que l’on a in-
troduits : x′m, y

′
m etc... Pour m ≥ 1, on pose m′

m = m′
m −m′

m−1, x
′
m = x′m − x′m−1 etc...

Soit i ∈ Jordbp(λ
′). Posons M = multλ(> i), M ′ = multλ′(> i), M ′′ = multλ′′(> i) et

M′ = multλ′(i). Il résulte de nos constructions que m′
M = M ′, m′′

M = M ′′ et que, pour
tout ℓ ∈ {1, ...,M′}, on a m′

M+ℓ = M ′ + ℓ, m′′
M+ℓ = M ′′. Soit m ∈ {M, ...,M + M′}.

On a λ′′m′′
m

= λ′′M > λ′′m′′
m+1 donc νm′′

m
(λ′′) = 0. On a soit λ′m′

m
> λ′m′

m+1 si m = M ,
soit λ′m′

m
= i ∈ Jordbp(λ

′) si m ≥ M + 1, en tout cas νm′
m
(λ′) = 0. Alors E ≤ 0. Nos

hypothèses et la relation (3) entrâınent que E = 0 et que cette relation est une égalité.
Toutes les inégalités utilisées dans le calcul sont donc elles-aussi des égalités. La nullité
de E entrâıne que x′m − y′m − x′′m + y′′m vaut 0 ou (−1)v. Mais x′m − y′m − x′′m + y′′m est
de même parité que x′m + y′m + x′′m + y′′m = m. D’où x′m − y′m − x′′m + y′′m = 0 si m est
pair, x′m − y′m − x′′m + y′′m = (−1)v si m est impair. Par différence, cela entrâıne que
x′
M+1 − y′

M+1 − x′′
M+1 + y′′

M+1 = (−1)v+M . Mais m′′
M+1 = 0 donc x′′

M+1 = y′′
M+1 = 0 et

(x′
M+1,y

′
M+1) est égal à (1, 0) ou (0, 1). D’où

(x′
M+1,y

′
M+1) =

{

(1, 0), si v +M est pair,
(0, 1), si v +M est impair

Par définition de x′M+1 et y
′
M+1, cela signifie que le plus grand terme de l’intervalleC(λ′, i)

intervient dans A(α′) si v+M est pair et dans B(β ′) si v+M est impair. En se rappelant
comment sont reliés A(α′), B(β ′), A(λ′, ǫ′) et B(λ′, ǫ′), on voit que le plus grand terme
de l’intervalle C(λ′, i) intervient dans A(λ′, ǫ′) si v +M + k est pair, dans B(λ′, ǫ′) si
v+M+k est impair. Ce terme intervient dansA(λ′) siM ′ est pair et dans B(λ′) siM ′ est
impair. Par définition du couple (A(λ′, ǫ′),B(λ′, ǫ′)), cela entrâıne ǫ′i = (−1)v+M+k+M ′

.
On a

M +M ′ = multλ(> i) +multλ′(> i) =
∑

j>i

(multλ(j) +multλ′(j)).

Modulo 2Z, on a multλ′(j) ≡ 0 si j est impair, puisque λ′ est symplectique. Si j est
pair, on a multλ(j) + multλ′(j) ≡ multλ′′(j) ≡ 0 puisque λ′′ est orthogonale. Donc
M +M ′ ≡ multλ(> i; imp) mod 2Z. Récrivons cette relation, qui nous servira plus loin :

(7) multλ(> i) +multλ′(> i) ≡ multλ(> i; imp) mod 2Z.
On a aussi v = h + k d’où v + k ≡ h ≡ N ′′ ≡ n mod 2Z. D’où ǫ′i = (−1)n+multλ(>i;imp).
C’est une des égalités affirmées dans le (ii) de l’énoncé.

Pour le caractère ǫ′′, on commence par le relever en un élément de {±1}Jordbp(λ
′′)

tel que A(λ′′, ǫ′′) = A(α′′), B(λ′′, ǫ′′) = B(β ′′). Un calcul analogue, qu’on laisse au lec-
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teur, conduit à l’égalité ǫ′′i = (−1)v+1+multλ(>i;pair) pour i ∈ Jordbp(λ
′′). A multiplication

éventuelle près par −1, cela équivaut à la formule de l’énoncé.

Puisque les caractères ǫ′ et ǫ′′ sont uniquement déterminés, il y a au plus un couple
de triplets (k, α′, β ′) et (h, α′′, β ′′) vérifiant les conditions (a) et (b) du (ii) de l’énoncé.
Il faut maintenant prouver son existence. On introduit les éléments ǫ′ ∈ {±1}Jordbp(λ

′)

et ǫ′′ ∈ {±1}Jordbp(λ
′′) définis par ǫ′i = (−1)n+multλ(>i;imp) pour tout i ∈ Jordbp(λ

′) et
ǫ′′i = (−1)v+1+multλ(>i;pair) pour tout i ∈ Jordbp(λ

′′). Introduisons les triplets (k, α′, β ′) ∈
IFC(G′

s) et (h, α′′, β ′′) ∈ IFC(G′′
s) dont les images par la correspondance de Springer

généralisée sont (λ′, ǫ′), (λ′′, ǫ′′). On a introduit en 6.2.9 pour chacune de ces paires un
entier noté D, que l’on note ici D′ pour la paire (λ′, ǫ′) et D′′ pour la paire (λ′′, ǫ′′).
Montrons que

(8) k = k, h = h et D′′ ≥ 0.
Comme en 6.2.9, posons J ′ = {i ∈ Jordbp(λ

′);multλ′(i) est impair et ǫ′i = −1}. On a

D′ =
∑

i∈J ′

(−1)multλ′(≥i).

Posons J′ = {i ∈ Jordbp(λ
′);multλ′(i) est impair}. On peut remplacer la somme en

i ∈ J ′ par une somme en i ∈ J′, en glissant un terme 1
2
(1−ǫ′i) dans la somme. On obtient

D′ =
1

2

∑

i∈J′

(1− ǫ′i)(−1)multλ′ (≥i) = D′
1 +D′

2,

où

D′
1 =

1

2

∑

i∈J′

(−1)multλ′ (≥i),

D′
2 = −

1

2

∑

i∈J′

ǫ′i(−1)multλ′ (≥i).

Pour i ∈ J′, on a (−1)multλ′ (≥i) = 1
2
((−1)multλ′ (≥i)−(−1)multλ′ (>i)). Pour i ∈ Jord(λ′)−J′,

cette dernière expression est nulle. Donc

D′
1 =

1

4

∑

i∈Jord(λ′)

((−1)multλ′ (≥i) − (−1)multλ′ (>i)).

Cette somme se simplifie et on obtient

D′
1 =

1

4
((−1)multλ′ (≥imin) − 1),

où imin est le plus petit terme de λ′. On amultλ′(≥ imin) = l(λ′) = l(λ)−l(λ′′) (rappelons
par exemple que l(λ) est le nombre de termes non nuls de λ). Puisque λ′′ est orthogonale,
on a l(λ′′) ≡ N ′′ ≡ n mod 2Z, d’où

(9) D′
1 =

1

4
((−1)n+l(λ) − 1).

D’après (7), pour i ∈ J′, on a ǫ′i = (−1)n+multλ(>i)+multλ′ (>i). On a aussi (−1)multλ′ (≥i) =
(−1)multλ′ (>i)+1 et D′

2 se récrit

D′
2 =

1

2
(−1)n

∑

i∈J′

(−1)multλ(>i).
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On a introduit plus haut la suite i1 > ... > is. On voit que J′ est l’ensemble des ir pour
r = 1, ..., s, tels que ir est pair et ir 6= 0 : cela résulte du fait que, pour un entier i pair
strictement positif, la multiplicité multλ′′(i) est paire donc multλ′(i) est impaire si et
seulement si multλ(i) l’est. Pour r = 1, ..., s, posons ηr = (−1)ir+t−r, τr = (−1)r. Alors ir
est pair si et seulement si ηrτr = (−1)t. On a remarqué plus haut que jmin(ir) était de la
même parité que r. On a multλ(> i) = jmin(ir)− 1, d’où (−1)multλ(>i) = (−1)r−1 = −τr.
On obtient

D′
2 =

1

2
(−1)n+1

∑

r=1,...,s;ηrτr=(−1)t, ir 6=0

τr.

Ceci est égal à la même somme où l’on supprime la restriction ir 6= 0, dont on retire la
contribution de ce terme. Ce terme existe si multλ(0) est impaire, c’est-à-dire t − l(λ)
est impair. Dans ce cas, sa contribution est celle de is, c’est-à-dire τs = (−1)s = (−1)t.
En tout cas, cette contribution vaut −1

2
(−1)t((−1)l(λ)+t−1) = 1

2
((−1)t− (−1)l(λ)). D’où

D′
2 = D′

3 +D′
4, où

D′
3 =

1

2
(−1)n+1

∑

r=1,...,s;ηrτr=(−1)t

τr,

D′
4 =

1

4
(−1)n((−1)t − (−1)l(λ)).

Grâce à (9), on a

D′
1 +D′

4 =
1

4
((−1)n+t − 1).

Avec les notations introduites plus haut, on a

D′
3 =

1

2
(−1)n+1(e((−1)t, 1)− e((−1)t+1,−1)).

En se rappelant que t est de la même parité que v + 1 et que k = [v
2
], il résulte de (5)

que

D′
3 =

1

2
(−1)n+t+1(k + 1),

d’où

D′ = D′
1 +D′

3 +D′
4 =

1

2
(−1)n+t+1(k + 1) +

1

4
((−1)n+t − 1).

Alors 2D′ + 1
2
= (−1)n+t+1(k + 1

2
), puis k = |2D′ + 1

2
| − 1

2
= k.

On laisse au lecteur la preuve similaire des assertions concernant h et D′′. Cela prouve
(8).

Si h > 0, la relation D′′ ≥ 0 entrâıne que A(λ′′, ǫ′′) = A(α′′) et B(λ′′, ǫ′′) = B(β ′′). Si
h = 0, on a le droit de permuter α′′ et β ′′ et on suppose les égalités précédentes vérifiées.

Reprenons nos calculs pour ces triplets (k, α′, β ′) et (h, α′′, β ′′). Pour m ∈ {0, ..., n},
on choisit selon la recette expliquée plus haut des entiers m′

m ∈ {0, ..., N ′} et m′′
m ∈

{0, ..., N ′′} tels que m = m′
m +m′′

m et Sm(λ) = Sm′
m
(λ′) + Sm′′

m
(λ′′). On choisit ensuite

des entiers x′m, y
′
m, x

′′
m, y

′′
m de sorte que

Sm′
m
(C(λ′)) = Sx′m(A(α

′)) + Sy′m(B(β ′)), Sm′′
m
(C(λ′′)) = Sx′′m(A(α

′)) + Sy′′m(B(β ′)).

On impose à ces termes des conditions supplémentaires. On suppose que les suites m 7→
x′m etc... sont croissantes. Supposons m′

m = m′
m−1 + 1. Si λ′m′

m
est pair, il n’y a pas le

choix pour x′m et y′m. Supposons λ
′
m′

m
impair. Si m′

m−multλ′(> λ′m′
m
) est pair, il n’y a de
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nouveau pas le choix et on a x′m = x′m−2+1, y′m = y′m−2+1. Mais, si m′
m−multλ′(> λ′m′

m
)

est impair, les deux couples (x′m−1+1, y′m−1) et (x
′
m−1, y

′
m−1+1) conviennent. On choisit

le couple (x′m, y
′
m) de sorte que x′m − y′m = x′m−1 − y′m−1 + (−1)v+m. En revenant au cas

où m′
m−multλ′(> λ′m′

m
) est pair, les égalités x′m = x′m−2+1 et y′m = y′m−2+1 et l’égalité

précédente pour m− 1, c’est-à-dire x′m−1 − y′m−1 = x′m−2 − y′m−2+(−1)v+m−1 impliquent
x′m − y′m = x′m−1 − y′m−1 + (−1)v+m. Cette égalité est donc vérifiée pour tout m tel que
m′
m = m′

m−1 + 1 et λ′m′
m

est impair. On fait un choix analogue pour les entiers x′′m et
y′′m, au signe près. C’est-à-dire que si m′′

m = m′′
m−1 +1 et si λ′′m′′

m
est pair, (x′′m, y

′′
m) est tel

que x′′m − y′′m = x′′m−1 − y′′m−1 + (−1)v+m+1. Pour m ≥ 1, on définit m′
m = m′

m −m′
m−1,

x′
m = x′m − x′m−1 etc...
On définit Em par la formule (4), où l’on ajoute des indices m à tous les termes.

Prouvons que, pour tout m ∈ {0, ..., n} on a les égalités
(10) Sm(Z(λ)) = Sxm(X(α)) + Sym(Y (β)) ;
(11) Em = 0.
La démonstration se fait par récurrence sur m. Posons i = λm, supposons i pair et

m′
m = 1,m′′

m = 0. D’après notre choix des suites (m′
m)m=0,...,n et (m

′′
m)m=0,...,n, cela signifie

que m ∈ {M+1, ...,M+M′}, oùM = multλ(> i) et M′ = multλ′(i). Pour ℓ = 1, ...,M′,
les couples (x′

M+ℓ,y
′
M+ℓ) sont alternativement (1, 0) et (0, 1). Dans la preuve ci-dessus de

l’unicité des triplets, on a déduit la valeur de ǫ′i à partir de la connaissance des couples
(x′

M+ℓ,y
′
M+ℓ). La même preuve s’inverse : ici on connâıt la valeur de ǫ′i et on en déduit

que

(12) (x′
m,y

′
m) =

{

(1, 0), si v +m est impair,
(0, 1), si v +m est pair.

Par définition de X(α) et Y (β) et d’après la relation (10) pour m−1, cette relation (10)
pour m (que l’on doit prouver) équivaut aux égalités (xm,ym) = (1, 0) si λm+ t−m est
pair, (xm,ym) = (0, 1) si λm+t−m est impair. Puisque (xm,ym) = (x′

m,y
′
m), que λm = i

est pair et que t et v sont de parité opposée, ces égalités résultent de (12). D’où (10) pour
m. Par un raisonnement déjà fait, on a νm′

m
(λ′) = νm′

m−1
(λ′) = νm′′

m
(λ′′) = νm′′

m−1
(λ′′) = 0.

On se rappelle que x′m − y′m − x′′m + y′′m est de la même parité que m. La relation (11)
pour m−1 signifie donc que x′m−1−y

′
m−1−x

′′
m−1+y

′′
m−1 vaut 0 si m−1 est pair et (−1)v

si m− 1 est impair. Compte tenu de cette relation, la relation (11) pour m équivaut aux
égalités x′

m − y′
m = (−1)v+1 si m est pair et x′

m − y′
m = (−1)v si m est impair. Cela

résulte encore de (12), d’où la relation (11) pour m.
Supposons encore m′

m = 1 et m′′
m = 0 mais supposons i impair. De nouveau, la

relation (10) pour m équivaut aux égalités (x′
m,y

′
m) = (1, 0) si λm + t − m est pair,

(x′
m,y

′
m) = (0, 1) si λm + t−m est impair. Mais ici λm + t est de même parité que v et

on a choisi les termes x′m et y′m de sorte que les conditions précédentes soient vérifiées.
On a νm′′

m
(λ′′) = 0. Supposons que m′

m − multλ′(> i) soit pair. Alors νm′
m
(λ′) = 0.

Comme ci-dessus, la relation (11) pour m équivaut aux relations : x′m − y′m − x′′m + y′′m
vaut 0 si m est pair et (−1)v si m est impair. Mais on a aussi νm′

m−2
(λ′) = 0 car, ou bien

m′
m−2−multλ′(> i) > 0 et alors ce nombre est pair, ou bien m′

m−2 = multλ′(> i) et alors
λ′m′

m−2
> λ′m′

m−2+1 = i. Les relations précédentes sont donc vraies quand on remplace m

par m−2. Puisque (x′m, y
′
m) = (x′m−2+1, y′m−2+1), elles restent vraies pour m, d’où (11)

pour m. Supposons maintenant que m′
m − multλ′(> i) soit impair. Alors νm′

m
(λ′) = 1.

L’égalité Em = 0 équivaut alors à

1

2
(x′m − y′m − x′′m + y′′m)(x

′
m − y′m − x′′m + y′′m + (−1)v+1) = 1.
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Mais l’égalité Em−1 = 0 équivaut comme ci-dessus aux relations : x′m−1 − y′m−1− x′′m−1 +
y′′m−1 vaut 0 si m − 1 est pair et (−1)v si m − 1 est impair. On en déduit que l’égalité
Em = 0 équivaut aux égalités x′

m − y′
m = (−1)v si m est pair, x′

m − y′
m = (−1)v+1 si m

est impair. Mais on a choisi les termes x′m et y′m de sorte qu’il en soit ainsi. Cela prouve
(11) pour m.

On laisse au lecteur la preuve analogue dans le cas où m′
m = 0 et m′′

m = 1. Cela
prouve (10) et (11).

A l’aide de ces relations, on achève la preuve de la proposition comme celle du
théorème 6.2.10. On pose Tm = Sxm(α)− Sx′m(α

′)− Sx′′m(α
′′), Um = Sym(β)− Sy′m(β

′)−
Sy′′m(β

′′). Les mêmes calculs qu’au début de la preuve, joints à l’égalité (10), conduisent
à l’égalité

Sm(λ) = 2Tm + 2Um + Sm′
m
(λ′) + Sm′′

m
(λ′′)−Em.

Grâce à (11), cela entrâıne Tm+Um = 0. On en déduit par récurrence Tm = Um = 0, puis,
toujours par récurrence, α = α′∪α′′, β = β ′∪β ′′. On en déduit que nos triplets (k, α′, β ′)
et (h, α′′, β ′′) vérifient les conditions requises et que la multiplicité de ρα′,β′ ⊗ ρα′′,β′′ dans
la restriction de ρα,β vaut 1. Cela achève la preuve de la proposition. �

Remarque. Supposons que le triplet (h, α′′, β ′′) de l’assertion (ii) se dédouble, c’est-
à-dire h = 0 et α′′ = β ′′. Il y a deux représentations ρα′′,α′′ . Le groupe W ′′

s est de type
Dn′′ et est un sous-groupe d’indice 2 dans un groupe de Weyl de type Bn′′. Les deux
composantes sont échangées par l’automorphisme de ce groupe déduit de l’action d’un
élément de ce groupe de Weyl de type Bn′′. La restriction de ρα,β à W ′

s(M
′
s,k) × W ′′

s

est conservée par cet automorphisme. Donc le produit tensoriel de ρα′,β′ et de chacune
des deux représentations ρα′′,β′′ intervient dans la restriction de ρα,β. Cela ne perturbe
pas notre résultat d’unicité car la partition λ′′ se dédouble elle aussi et chacune des
représentations ρα′′,β′′ correspond à une et une seule des partitions dédoublées.

Les théorèmes 6.2.6 et 6.2.7 se déduisent de la proposition ci-dessus comme en 6.2.10.

6.2.12 Preuve des théorèmes 6.2.6 et 6.2.7 dans le cas (D4, 3− ram)

On suppose que G est de type (D4, 3 − ram). On a décrit en 6.2.4 l’ensemble
BIrr(G)et on a défini l’application ∇F . On va traiter successivement tous les éléments
(M, sM , ϕ, ρ) ∈ BIrr(G). Pour chacun d’eux, on a décrit l’ensemble Λ tel que (M, sM) soit
conjugué à (MΛ, sΛ), cf. 2.2.16. On note s0, s134, s2 les sommets de S(C̄), correspondant
aux racines β0, β134, β2. Dans le tableau ci-dessous, seuls figurent les sommets s tels que
Λ ⊂ Λ(s). Pour chacun d’eux, on calcule la restriction de ρ àWs(MΛ,sΛ) puis, pour chaque
composante irréductible ρ′ de cette restriction, on calcule l’image (O′

ρ′ ,Lρ′) de (MΛ,sΛ, ρ
′)

par la correspondance de Springer généralisée. Expliquons la notation de cette image.
On peut identifier (O′

ρ′ ,Lρ′) à un couple (N ′, ξ′), où N ′ ∈ O′
ρ′ et ξ

′ est une représentation
irréductible de ZGs(N

′)/ZGs(N
′)0. Quand ce groupe est trivial ou quand ξ′ = 1, on rem-

place le couple (N ′, ξ′) par le symbole ou la partition qui paramètre Oρ′ . Dans le cas où
Gs est classique et ξ′ 6= 1, on ajoute la mention : ξ′ 6= 1. Dans le cas où s = s0, auquel
cas Gs est de type G2, et où Oρ′ est l’orbite G2(a1), auquel cas ZGs(N

′)/ZGs(N
′)0 ≃ S3,

on écrit plus précisément ξ′ qui est l’une des trois représentations irréductibles 1, sgn, r
de ce groupe, r étant de dimension 2.

Expliquons comment s’effectuent les calculs. Dans le cas où M = G, il y a par
construction un seul sommet s tel que Λ ⊂ Λ(s). C’est l’unique sommet qui figure dans
la table ci-dessous. Le système local Lρ′ est simplement le faisceau-caractère cuspidal
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dont est issu la fonction ϕ. Il est décrit en [48] 8.3. Dans le cas où M = T , on a Λ = ∅
et les trois sommets de S(C̄) vérifient la condition Λ ⊂ Λ(s). Le groupe W IF (T ) = W IF

est simplement le groupe de Weyl de Gs0. Pour le sommet s = s0, la restriction de W IF

à Ws0 est l’identité et (Oρ,Lρ) est simplement l’image de ρ par la représentation de
Springer de ce groupe de type G2. Elle est décrite en [7] p. 427. Pour les deux autres
sommets, la restriction de ρ à Ws est décrite dans les tables 21 et 22 de [3]. Le groupe
Gs est produit de groupes de type An−1 pour lesquels la description de la correspon-
dance de Springer est immédiate : les représentations des groupes de Weyl comme les
orbites nilpotentes sont paramétrées par des partitions et, dans ce paramétrage, la cor-
respondance de Springer est l’identité. On doit signaler une subtilité dans l’utilisation
des tables de [3]. Le groupe W (A2) de cette référence est engendré par deux réflexions
associées à des racines longues. Ici, notre groupe Ws2 est bien un groupe W (A2) mais
il est engendré par deux réflexions associées à des racines courtes. La raison en est que
notre diagramme Dnr

a n’est pas le diagramme de Dynkin complété associé à un groupe
de type G2. Pour calculer les restrictions à Ws2 , on doit composer les tables de [3] avec
l’automorphisme de W IF qui permute les deux générateurs standards, échangeant ainsi
les réflexions associées aux racines courtes et celles associées aux racines longues. Pour
les représentations irréductibles, cela échange φ′

1,3 et φ
′′
1,3. Par ailleurs, Alvis n’utilise pas

les mêmes notations que Curtis. La traduction est : χ1,1 = φ1,0, χ1,2 = φ1,6, χ1,3 = φ′
1,3,

χ1,4 = φ′′
1,3, χ2,1 = φ2,1, χ2,2 = φ2,2.

Les résultats sont les suivants. Quand les restrictions de ρ ont plusieurs composantes,
on note chacune d’elles en les séparant par des +. Il s’avère que les multiplicités de
chaque composante sont toujours égales à 1. On expliquera plus loin pourquoi certains
termes sont soulignés. La deuxième ligne du tableau rappelle le type de Gs,SC.

(M, sM , ϕ, ρ) s0 s134 s2 ∇F (M, sM , ϕ, ρ)

G2 Ã1 × A1 Ã2

(G, s0) (G2(a1), sgn) (3212, γ, sgn)

(G, s134) ((2, 2), ξ′ 6= 1) (3212,−γ, sgn)

(T, φ1,0) G2 (2, 2) (3) (71)
(T, φ′

1,3) (G2(a1), r) (2, 12) (3) (53)

(T, φ2,1) (G2(a1), 1) (2, 12) + (12, 2) (21) (3212, γ, 1)

(T, φ2,2) Ã1 (2, 2) + (12, 12) (21) (3212,−γ, 1)

(T, φ′′
1,3) A1 (12, 2) 13 (2214)

(T, φ1,6) 1 (12, 12) (13) (18)

Pour démontrer le 6.2.6, soit (M, sM , ϕ, ρ) ∈ BIrr(G). Notons O ∈ gnil/conj l’or-
bite figurant dans ∇F (M, sM , ϕ, ρ). Soit (s,O′

ρ′ ,Lρ′) un triplet intervenant dans la ligne
associée à (M, sM , ϕ, ρ) du tableau ci-dessus. Posons Oρ′ = ιs(O′

ρ′) ∈ gnil/conj. Le
théorème 6.2.6 résulte de l’assertion plus forte : Oρ′ ≤ O pour l’ordre usuel des parti-
tions. Mais Oρ′ est calculé en 3.2.3 et on constate que cette assertion est vérifiée. Les
termes soulignés dans le tableau ci-dessus sont ceux pour lesquels Oρ′ = O.

Fixons un élément N ∈ Nsp(ΓF ) dont on note O l’orbite. Dans le cas où A(N) =
{1}, l’ensemble BIrr(G,N) est réduit à un élément (M, sM , ϕ, ρ). Le théorème 6.2.7
se résume à l’assertion suivante : il existe un triplet (s,O′

ρ′,Lρ′) intervenant dans la
ligne associée à (M, sM , ϕ, ρ) tel que Oρ′ = O. Autrement dit, il y a dans cette ligne
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un terme souligné. C’est clair. Il reste le cas où O est paramétrée par (3212). On a

alors ˜̄A(N)/conj ≃ {±γ}. On définit l’application bF du théorème 6.2.7 par bF (γ) =
(s0, G2(a1)) et bF (−γ) = (s134, (2, 2)). L’assertion (i) de ce théorème équivaut aux égalités
ιs0(G2(a1)) = ιs134(2, 2) = (3212), cf. 3.2.3. L’assertion (ii) pour γ signifie que pour les
deux éléments (M, sM , ϕ, ρ) tels que ∇F (M, sM , ϕ, ρ) = (3212, γ, 1) ou (3212, γ, sgn) le
couple (s0, G2(a1)) apparâıt dans la ligne associée à (M, sM , ϕ, ρ) et que le caractère ξ′

qui complète ce couple est différent pour les deux éléments (M, sM , ϕ, ρ). C’est clair. L’as-
sertion pour −γ est similaire. L’assertion (iii) du théorème pour γ signifie que, pour les
deux éléments (M, sM , ϕ, ρ) tels que ∇F (M, sM , ϕ, ρ) = (3212,−γ, 1) ou (3212,−γ, sgn)
le couple (s0, G2(a1)) n’apparâıt pas dans la ligne associée à (M, sM , ϕ, ρ). C’est clair.
L’assertion pour −γ est similaire. Cela démontre le théorème 6.2.7.

6.2.13 Preuve des théorèmes 6.2.6 et 6.2.7 dans le cas (E6, ram)

On suppose que G est de type (E6, ram). On démontre les théorèmes 6.2.6 et 6.2.7
par la même méthode que dans le cas (D4, 3− ram). On utilise les mêmes notations. On
écrira ci-dessous le tableau dont les théorèmes résultent.

Concernant les représentations irréductibles d’un groupe de Weyl de type F4, le dic-
tionnaire entre les notations de Alvis et de Curtis est le suivant :

χ1,1 = φ1,0, χ1,2 = φ′′
1,12, χ1,3 = φ′

1,12, χ1,4 = φ1,24, χ2,1 = φ′′
2,4, χ2,2 = φ′

2,16, χ2,3 = φ′
2,4,

χ2,4 = φ′′
2,16, χ4,1 = φ4,8, χ9,1 = φ9,2, χ9,2 = φ′′

9,6, χ9,3 = φ′
9,6, χ9,4 = φ9,10, χ6,1 = φ′

6,6,

χ6,2 = φ′′
6,6, χ12,1 = φ12,4, χ4,2 = φ4,1, χ4,3 = φ′′

4,7, χ4,4 = φ′
4,7, χ4,5 = φ4,13, χ8,1 = φ′′

8,3,

χ8,2 = φ′
8,9, χ8,3 = φ′

8,3, χ8,4 = φ′′
8,9, χ16,1 = φ16,5.

Ici encore, notre diagramme Dnr
a n’est pas le diagramme complété d’un groupe de type

F4. Pour calculer les restrictions à des groupes Ws des représentations irréductibles du
groupe W IF de type F4, on doit composer ces représentations avec l’automorphisme de
ce groupe qui échange les générateurs correspondant aux racines courtes avec ceux corres-
pondant aux racines longues. Cet automorphisme agit sur les représentations irréductibles
en conservant celles qui, dans la notation de Curtis, ne sont pas affectées de ′ ou ′′. Il
échange celles affectées d’un ′ avec celles affectées d’un ′′, par exemple il permute φ′

1,12 et
φ′′
1,12, sauf pour le couple formé de φ′

6,6 et φ′′
6,6 : ces deux représentations sont fixées par

l’automorphisme.
Considérons un élément (M, sM , ϕ, ρ) ∈ BIrr(G). SiM = G, le calcul que nous devons

faire est immédiat comme en 6.2.12. Il y a deux éléments (G, s35, ϕi) pour i = 1, 2 qui
n’existent que dans le cas où δ3(q− 1) = 1. Sous cette condition, les faisceaux-caractères
cuspidaux à support nilpotent dans gs35 dont sont issus ces deux triplets sont portés
par la même orbite (3, 3) et correspondent aux deux caractères d’ordre 3 du groupe
ZGs35

(N ′)/ZGs35
(N ′)0, où N ′ est un élément de cette orbite. On a noté ces caractères θ

et θ2.
Si M = T , on a besoin de connâıtre la correspondance de Springer pour les groupes

Gs. PuisqueM = T , cette correspondance est insensible à une isogénie, on peut remplacer
Gs par son groupe adjoint. Le groupe Gs0 est de type F4 et la correspondance de Springer
est calculée en [7] p. 428. Il y a dans gs0,nil une orbite de type F4(a3) telle que, pour N ′

dans cette orbite, le groupe ZGs0
(N ′)/ZGs0

(N ′)0 est isomorphe à S4. On adopte les
notations de [7] pour les représentations irréductibles de ce groupe (qui déterminent les
systèmes locaux sur l’orbite). Pour s = s35 et s = s4, Gs,AD est produit de groupes
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de type An−1 et le calcul de cette correspondance est immédiat. Si s = s16, Gs,AD

contient un facteur de type B3, c’est-à-dire un facteur SO(7). Si s = s2, Gs,AD est
de type C4 et on peut remplacer Gs par Gs,SC = Sp(8). On a donc besoin du calcul
de la correspondance de Springer pour les groupes SO(7) et Sp(8). On a expliqué ce
calcul en 6.2.9. Le résultat est le suivant, avec les notations de cette référence. Dans la
colonne de droite, le premier terme est une partition λ, orthogonale ou symplectique.
Le deuxième terme est un caractère ǫ ∈ {±1}Jordbp(λ) qui détermine le faisceau porté
par l’orbite paramétrée par λ. Ce caractère est omis si c’est le caractère unité. Dans les
autres cas, les éléments de Jordbp(λ) sont rangés en ordre décroissant. Par exemple, si
λ = (422) ∈ Psymp(8), le caractère ǫ = (1,−1) a pour composantes ǫ4 = 1, ǫ2 = −1.

Sp(8) SO(7)
(α, β) Spr(0, α, β) (α, β) Spr(1, α, β)
(4, ∅) (8) (3, ∅) (7)
(31, ∅) (612) (21, ∅) (512, (1,−1))
(22, ∅) (422, (1,−1)) (13, ∅) (314, (1,−1))
(212, ∅) (414) (2, 1) (512)
(14, ∅) (216) (12, 1) (322)
(3, 1) (62) (1, 2) (321)
(21, 1) (422) (1, 12) (314)
(13, 1) (2312) (∅, 3) (321, (−1, 1))
(2, 2) (42) (∅, 21) (2213)
(12, 2) (322) (∅, 13) (17)
(2, 12) (4212)
(12, 12) (24)
(1, 3) (42,−1)
(1, 21) (3212)
(1, 13) (2214)
(∅, 4) (62, (−1,−1))
(∅, 31) (4212, (−1,−1))
(∅, 22) (24,−1)
(∅, 212) (2214,−1)
(∅, 14) (18)

Dans le cas oùM =M(A5) avec la notation de 6.2.5, c’est-à-direMSC est de type A5,
l’ensemble Λ associé à M est {s0, s35, s2} et l’ensemble des s ∈ S(C̄) tels que Λ ⊂ Λ(s)
est {s16, s4}. Pour ces sommets s = s16 et s4, on a besoin de connâıtre partiellement la
correspondance de Springer généralisée pour le groupe Gs, plus exactement l’image par
cette correspondance d’éléments de IFC(Gs) de la forme (MsM , ρ

′). C’est plus compliqué
car ces éléments ne se descendent pas au groupe adjoint Gs,AD. Par contre, le groupe
Ws(MsM ) a deux éléments, donc ρ′ est l’un des deux caractères 1 ou sgn. Heureusement,
nous n’aurons pas besoin du calcul complet de Spr(MsM , ρ

′) = (Oρ′ ,Lρ′), mais seulement
de l’orbite Oρ′ . Or celle-ci se déduit de la normalisation de Lusztig, cf. [24] théorème 9.2
et proposition 9.5. L’espace msM ,SC porte un faisceau-caractère cuspidal dont le support
est ici l’orbite nilpotente régulière de cet espace, notons-la OsM . Alors Spr(MsM , 1) est
porté par l’orbite induite de OsM à gs, c’est-à-dire l’orbite régulière de cet espace, et
Spr(MsM , sgn) est porté par l’orbite engendrée, qui se calcule aisément. Dans le tableau
ci-dessous, on ne fait pas figurer le caractère associé à Lρ′ , que nous n’avons pas calculé.

Les restrictions à des groupes Ws de représentations ρ de W IF ont beaucoup de
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composantes irréductibles. Pour conserver à notre tableau une taille raisonnable, on ne
fait figurer que les couples (Oρ′ ,Lρ′) dont l’orbite Oρ′ est maximale. Comme l’application
ιs,nil est strictement croissante d’après le tableau de 3.2.3, on voit en effet qu’il suffit de
considérer ces couples pour démontrer nos théorèmes. Signalons qu’il s’avère que toutes
les composantes irréductibles interviennent avec multiplicité 1.

On obtient le tableau suivant, que l’on a divisé en quatre pour des raisons typogra-
phiques.

(M, sM , ϕ, ρ) s0 s16 s35 s4 s2 ∇F (M, sM , ϕ, ρ)

F4 Ã1 × B3 Ã2 × A2 Ã3 × A1 C4

(G, s0) (F4(a3), sgn) (D4(a1), γ, sgn)

(G, s35, ϕ1) ((3, 3), (θ, θ)) (D4(a1), g3γ, θ)

(G, s35, ϕ2) ((3, 3), (θ2, θ2)) (D4(a1), g3γ, θ
2)

(M, sM , ϕ, ρ) s0 s16 s35 s4 s2 ∇F (M, sM , ϕ, ρ)

F4 Ã1 ×B3 Ã2 ×A2 Ã3 ×A1 C4

(M(A5), sM(A5), 1) (2, 7) (4, 2) D5(a1)

(M(A5), sM(A5), sgn) (2, 322) (22, 2) A2 + A1
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(M, sM , ϕ, ρ) s0 s16 s35 ∇F (M, sM , ϕ, ρ)

F4 Ã1 × B3 Ã2 ×A2

(T, φ1,0) F4 (2, 7) (3, 3) E6

(T, φ′
2,4) (F4(a1), sgn) (2, (512, (1,−1))) (3, 21) E6(a1)

(T, φ4,1) (F4(a1), 1) (2, 512) (21, 3) D5

+(12, 7) +(3, 21)
(T, φ9,2) (F4(a2), 1) (2, 7) (3, 3) (E6(a3), γ, 1)

(T, φ′′
2,4) (F4(a2), sgn) (2, 7) (21, 3) (E6(a3), γ, sgn)

(T, φ′
8,3) C3 (2, 512) (3, 3) (E6(a3),−γ, 1)

(T, φ′
1,12) (F4(a3), sgn) (2, (314, (1,−1))) (3, 13) (E6(a3),−γ, sgn)

(T, φ′
4,7) (C3(a1), sgn) (2, 322) (3, 21) A4 + A1

(T, φ′′
8,3) B3 (2, 512) (3, 3) D4

+(12, 7)

(T, φ′
9,6) (F4(a3), ψ31) (2, (512, (1,−1))) (3, 21) A4

(T, φ12,4) (F4(a3), 1) (2, 321) (21, 3) (D4(a1), γ, 1)

+(12, 512) +(3, 21)
(T, φ′′

6,6) (F4(a3), ψ22) (2, 314) (13, 3) (D4(a1), γ, r)

+(12, 512) +(21, 21) + (3, 13)
(T, φ16,5) (C3(a1), 1) (2, 512) (21, 3) (D4(a1), g2γ, 1)

+(3, 21)
(T, φ4,8) (B2, sgn) (2, (512, (1,−1))) (21, 21) (D4(a1), g2γ, sgn)

(T, φ′
6,6) Ã2 + A1 (2, 321) (3, 3) (D4(a1), g3γ, 1)

(T, φ′′
9,6) (B2, 1) (2, 321) (21, 3) A3

+(12, 512)

(T, φ′′
4,7) A2 + Ã1 (2, (321, (−1, 1))) (21, 3) A2 + 2A1

(T, φ′
8,9) Ã2 (2, 322) (21, 21) 2A2

+(3, 13)

(T, φ′′
8,9) (A2, 1) (2, 2213) (13, 3) (A2, γ, 1)

+(12, 321) +(21, 21)

(T, φ′′
1,12) (A2, sgn) (12, (321, (−1, 1))) (13, 3) (A2, γ, sgn)

(T, φ9,10) A1 + Ã1 (2, 314) (21, 21) (A2,−γ, 1)

+(12, 322)

(T, φ′
2,16) (Ã1, sgn) (2, (314, (1,−1))) (21, 13) (A2,−γ, sgn)

(T, φ4,13) (Ã1, 1) (2, 17) (13, 21) 2A1

+(12, 314) +(21, 13)

(T, φ′′
2,16) A1 (12, 2213) (13, 21) A1

(T, φ1,24) 1 (12, 17) (13, 13) 1
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(M, sM , ϕ, ρ) s4 s2 ∇F (M, sM , ϕ, ρ)

Ã3 ×A1 C4

(T, φ1,0) (4, 2) (8) E6

(T, φ′
2,4) (4, 2) (8) E6(a1)

(T, φ4,1) (31, 2) + (4, 12) (62) D5

(T, φ9,2) (4, 2) (612) + (42) (E6(a3), γ, 1)
(T, φ′′

2,4) (22, 2) (422, (1,−1)) (E6(a3), γ, sgn)
(T, φ′

8,3) (4, 2) (62) (E6(a3),−γ, 1)

(T, φ′
1,12) (4, 12) (62, (−1,−1)) (E6(a3),−γ, sgn)

(T, φ′
4,7) (4, 2) (42,−1) A4 + A1

(T, φ′′
8,3) (31, 2) (422) D4

(T, φ′
9,6) (31, 2) + (4, 12) (42) A4

(T, φ12,4) (31, 2) (4212) + (322) (D4(a1), γ, 1)
(T, φ′′

6,6) (212, 2) + (31, 12) (4212) (D4(a1), γ, r)
(T, φ16,5) (31, 2) (422) (D4(a1), g2γ, 1)

(T, φ4,8) (22, 2) (422, (1,−1)) (D4(a1), g2γ, sgn)

(T, φ′
6,6) (31, 2) (322) (D4(a1), g3γ, 1)

(T, φ′′
9,6) (22, 2) (414) + (24) A3

(T, φ′′
4,7) (212, 2) (2312) A2 + 2A1

(T, φ′
8,9) (22, 2) + (31, 12) (3212) 2A2

(T, φ′′
8,9) (212, 2) (2312) (A2, γ, 1)

(T, φ′′
1,12) (14, 2) (216) (A2, γ, sgn)

(T, φ9,10) (212, 2) + (22, 12) (24) (A2,−γ, 1)

(T, φ′
2,16) (22, 12) (24,−1) (A2,−γ, sgn)

(T, φ4,13) (14, 2) + (212, 12) (2214) 2A1

(T, φ′′
2,16) (14, 2) (216) A1

(T, φ1,24) (14, 12) (18) 1

Le théorème 6.2.6 se démontre comme en 6.2.12 en utilisant les tableaux ci-dessus et
le calcul de ιs,nil fait en 3.2.3 pour tous les sommets s ∈ S(C̄). Les termes soulignés ont
la même signification qu’en 6.2.12.

Fixons un élément N ∈ Nsp(ΓF ) dont on note O l’orbite. Dans le cas où A(N) = {1},
l’ensemble BIrr(G,N) est réduit à un élément (M, sM , ϕ, ρ). Le théorème 6.2.7 se réduit
à l’assertion que, dans la ligne des tableaux ci-dessus correspondant à cet élément, il y
a au moins un terme souligné (on doit évidemment réunir les deux derniers tableaux...).
Supposons A(N) 6= {1}. Il y a trois éléments N qui vérifient cette condition. On définit
dans chaque cas l’application bF du théorème 6.2.7 par les formules suivantes :

supposons O de type E6(a3) ; alors
˜̄A(N)/conj ≃ {±γ} ; on pose bF (γ) = (s0, F4(a2)),

bF (−γ) = (s2, (62)) ;

supposons O de type A2 ; alors ˜̄A(N)/conj ≃ {±γ} ; on pose bF (γ) = (s0, A2),
bF (−γ) = (s2, (2

4)) ;

supposons O de type D4(a1) ; alors
˜̄A(N)/conj ≃ {γ, g2γ, g3γ} ; on pose bF (γ) =

(s0, F4(a3)), bF (g2γ) = (s16, (2, 51
2)), bF (g3γ) = (s35, (3, 3)).

Comme en 6.2.12, les propriétés requises de cette application se lisent sur les tableaux
ci-dessus.
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6.3 Une nouvelle base de SI(g(F ))∗
nil

6.3.1 Un calcul plus précis de k̂(Λ, ϕ, ρ)(hs,Os)

PourO ∈ gnil(F )/conj, on noteNO l’unique élément deN ≃ gnil/conj tel que l’image
de NO par l’application Rel soit l’orbite dans gnil engendrée par O. On a NO ∈ N (ΓF ).
Rappelons que, pour N ∈ N , on note d(N) la dimension de l’orbite contenant N . L’entier
d(NO) est aussi la dimension de O comme variété analytique sur F .

Pour s ∈ S(C̄) et Os ∈ gs,nil(Fq)/conj, on note Os l’orbite dans gs,nil contenant Os.

Soient N ∈ Nsp(ΓF ), d ∈ ˜̄A(N)/conj et (Λ, ϕ, ρ) ∈ B′
Irr(G,N, d). Posons bF (d) =

(s,Od). Le (ii) du théorème 6.2.7 affirme l’existence et l’unicité d’une certaine représentation
ρ′ ∈ IrrFq(Ws(MΛ,sΛ)). On la note ici ρ′Λ,ϕ,ρ et on pose Spr(MsΛ, Eϕ, ρ

′
Λ,ϕ,ρ) = (Od,LΛ,ϕ,ρ).

Proposition. Soient s ∈ S(C̄), Os ∈ gs,nil(Fq)/conj, N ∈ Nsp(ΓF ), d ∈ ˜̄A(N)/conj et
(Λ, ϕ, ρ) ∈ B′

Irr(G,N). Posons O = rels,F (Os), M =MΛ et fixons un élément Ns ∈ Os.

(i) Si k̂(Λ, ϕ, ρ)(hs,Os) 6= 0, alors d(NO) < d(N) ou NO = N .

(ii) Supposons (s,Os) = bF (d). Si (Λ, ϕ, ρ) 6∈ B′
Irr(G,N, d), k̂(Λ, ϕ, ρ)(hs,Os) = 0. Si

(Λ, ϕ, ρ) ∈ B′
Irr(G,N, d), on a Λ ⊂ Λ(s) et

k̂(Λ, ϕ, ρ)(hs,Os) = m(ρ♭s, ρ
′♭
Λ,ϕ,ρ)ȲOd,LΛ,ϕ,ρ

(Ns).

Preuve. Le terme k̂(Λ, ϕ, ρ)(hs,Os) est calculé par les propositions 6.1.8 et 6.1.9. D’où

(1) si Λ 6⊂ Λ(s), k̂(Λ, ϕ, ρ)(hs,Os) = 0 :
(2) si Λ ⊂ Λ(s),

k̂(Λ, ϕ, ρ)(hs,Os) =
∑

ρ′∈IrrFq (Ws(MsΛ
))

qdim(Oρ′ )/2−dim(Os)/2m(ρ♭s, ρ
′♭)χ♮MsΛ

,Eϕ,ρ′
(Ns).

Supposons k̂(Λ, ϕ, ρ)(hs,Os) 6= 0. Alors Λ ⊂ Λ(s) et il existe ρ′ ∈ IrrFq(Ws(MΛ,sΛ)) tel

que m(ρ♭s, ρ
′♭) 6= 0 et que χ♮MsΛ

,Eϕ,ρ′
n’est pas nulle sur Os. La première propriété implique

m(ρs, ρ
′) 6= 0. Le théorème 6.2.6 implique que

(3) d(Nρ′) < d(N) ou Nρ′ = N .

Puisque χ♮MsΛ
,Eϕ,ρ′

n’est pas nulle sur Os, Os est contenue dans l’adhérence de Zariski de

O′
ρ′ . On utilise la propriété de croissance de l’application ιs,nil : cela entrâıne que ιs,nil(Os)

est contenue dans l’adhérence de ιs,nil(Oρ′). On aNO ∈ ιs,nil(Os) etNρ′ ∈ ιs,nil(Oρ′). Donc
NO appartient à l’adhérence de l’orbite de Nρ′, d’où

(4) d(NO) < d(Nρ′) ou NO = Nρ′ .
L’assertion (i) de l’énoncé résulte de (3) et (4).

Supposons (s,Os) = bF (d). On a alors NO = N . Sous l’hypothèse Λ ⊂ Λ(s), le même
calcul montre que, dans la formule (2), on peut se limiter aux ρ′ tels que Os est contenue
dans l’adhérence de Zariski de O′

ρ′ et N = NO = Nρ′ . La croissance stricte de l’appli-
cation ιs,nil, cf. 3.1.3, implique que ces conditions équivalent à O′

ρ′ = Os. Le théorème
6.2.7 dit qu’une telle représentation n’existe pas si (Λ, ϕ, ρ) 6∈ B′

Irr(G,N, d). Dans ce

cas k̂(Λ, ϕ, ρ)(hs,Os) = 0. Puisque cette nullité est aussi vérifiée si Λ 6⊂ Λ(s), on obtient
la première assertion du (ii) de l’énoncé. Supposons (Λ, ϕ, ρ) ∈ B′

Irr(G,N, d). Alors le
théorème 6.2.7 dit que Λ ⊂ Λ(s) et qu’il n’y a qu’une représentation ρ′ vérifiant la condi-
tion ci-dessus, à savoir ρ′Λ,ϕ,ρ. Le terme qdim(Oρ′ )/2−dim(Os)/2 disparâıt de la formule (2)
pour cette représentation puisque Oρ′ = Os. Puisque Spr(MsΛ, Eϕ, ρ

′
Λ,ϕ,ρ) = (Od,LΛ,ϕ,ρ)

et Ns ∈ Os = Od, on a l’égalité χ♮MsΛ
,Eϕ,ρ′Λ,ϕ,ρ

(Ns) = ȲOd,LΛ,ϕ,ρ
(Ns), cf. 5.2.1. Donc (2) se

transforme en la formule du (ii) de l’énoncé. �
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6.3.2 Construction d’une famille de distributions

La famille (k(Λ, ϕ, ρ))(Λ,ϕ,ρ)∈B′
Irr(G) est une base de DG(Dst(g(F ))). Pour (Λ, ϕ, ρ) ∈

B′
Irr(G), notons I(Λ, ϕ, ρ) l’élément de SI(g(F ))∗nil tel queD

G◦δ(I(Λ, ϕ, ρ))) = k(Λ, ϕ, ρ).
Alors (I(Λ, ϕ, ρ))(Λ,ϕ,ρ)∈B′

Irr(G) est une base de SI(g(F ))∗nil. Pour (Λ, ϕ, ρ) ∈ B′
Irr(G), la

distribution I(Λ, ϕ, ρ) appartient a fortiori à I(g(F ))∗nil et on peut écrire cet élément
dans la base (IO)O∈gnil(F )/conj de cet espace :

(1) I(Λ, ϕ, ρ) =
∑

O∈gnil(F )/conj

c(Λ, ϕ, ρ,O)IO.

Lemme. Soient N ∈ Nsp(ΓF ), (Λ, ϕ, ρ) ∈ B′
Irr(G,N) et O ∈ gnil(F )/conj. Supposons

c(Λ, ϕ, ρ,O) 6= 0. Alors d(NO) < d(N) ou NO = N .

Preuve. Notons V l’ensemble des O′ ∈ gnil(F )/conj telles que c(Λ, ϕ, ρ,O′) 6= 0.
On ordonne de façon usuelle les éléments de gnil(F )/conj : O′ ≤ O′′ si et seulement si
O′ ⊂ ClF (O′′), où ClF (O′′) est l’adhérence de O′′ pour la topologie p-adique.

Supposons d’abord que O est un élément maximal de V. Fixons s ∈ S(C̄) et Os ∈
gs,nil(Fq)/conj tels que rels,F (Os) = O, cf. 3.3.1(9). Calculons I(Λ, ϕ, ρ)(hs,Os). Pour
O′ ∈ gnil(F )/conj, la proposition 6.1.2 dit que si IO′(hs,Os) 6= 0, alors O ≤ O′. Puisque
O est supposé maximal dans V, on a c(N,ϕ, ρ,O′) = 0 si O < O′. Il résulte alors de (1)
que

I(Λ, ϕ, ρ)(hs,Os) = c(Λ, ϕ, ρ,O)IO(hs,Os).

Ce dernier terme est non nul d’après la proposition 6.1.2, donc I(Λ, ϕ, ρ)(hs,Os) 6= 0.
Puisque hs,Os ∈ H, la définition de l’application δ implique que

I(Λ, ϕ, ρ)(hs,Os) = k̂(Λ, ϕ, ρ)(hs,Os).

Puisque cette expression n’est pas nulle, le (i) de la proposition 6.3.1 dit que la conclusion
du lemme est vérifiée. Cela démontre le lemme sous l’hypothèse que O est maximale
dans V. Si O n’est pas maximale, on peut fixer un élément maximal O′ de V tel que
O ( ClF (O′). On a alors d(NO) < d(NO′) et l’assertion du lemme déjà prouvée pour O′

entrâıne d(NO) < d(N). �
Pour N ∈ Nsp(ΓF ) et (Λ, ϕ, ρ) ∈ B′

Irr(G,N), on note Imax(Λ, ϕ, ρ) la distribution
définie par

Imax(Λ, ϕ, ρ) =
∑

O∈gnil(F )/conj,NO=N

c(Λ, ϕ, ρ,O)IO.

D’après le lemme précédent, on peut aussi bien remplacer la condition NO = N par
d(NO) = d(N). Donc, d’après 6.1.1(3), Imax(Λ, ϕ, ρ) appartient à SI(g(F ))∗nil. D’autre
part, Imax(Λ, ϕ, ρ) est supportée par l’orbite Rel(N) ∈ gnil/conj.

6.3.3 Indépendance linéaire des éléments de la famille

Théorème. La famille de distributions (Imax(Λ, ϕ, ρ))(Λ,ϕ,ρ)∈B′
Irr(G) est une base de l’es-

pace SI(g(F ))∗nil.

Preuve. Cette famille est indexée par l’ensemble B′
Irr(G) qui indexe aussi la base

(I(Λ, ϕ, ρ))(Λ,ϕ,ρ)∈B′
Irr(G) de SI(g(F ))∗nil. C’est donc une base si et seulement si cette

famille est linéairement indépendante. On décompose la famille en sous-familles indexées
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par Nsp(ΓF ). La sous-famille associée à N ∈ Nsp(ΓF ) est (I
max(Λ, ϕ, ρ))(Λ,ϕ,ρ)∈B′

Irr(G,N).
Ses éléments sont des distributions portées par l’orbite Rel(N) et cette orbite détermine
N . Il en résulte que la famille (Imax(Λ, ϕ, ρ))(Λ,ϕ,ρ)∈B′

Irr(G) est linéairement indépendante
si et seulement si chaque sous-famille l’est.

Fixons N ∈ Nsp(ΓF ). Considérons une combinaison linéaire

D =
∑

(Λ,ϕ,ρ)∈B′
Irr(G,N)

x(Λ, ϕ, ρ)Imax(Λ, ϕ, ρ),

avec des coefficients x(Λ, ϕ, ρ) ∈ C. SupposonsD = 0. On veut prouver que x(Λ, ϕ, ρ) = 0
pour tout (Λ, ϕ, ρ) ∈ B′

Irr(G,N). Puisque B′
Irr(G,N) = ⊔

d∈ ˜̄A(N)/conj
B′
Irr(G,N, d), on est

ramené à prouver

(1) pour tout d ∈ ˜̄A(N)/conj, on a x(Λ, ϕ, ρ) = 0 pour tout (Λ, ϕ, ρ) ∈ B′
Irr(G,N, d).

Fixons d ∈ ˜̄A(N)/conj. Posons bF (d) = (s,Od). Rappelons que Od est une or-
bite dans gs,nil qui est conservée par l’action galoisienne. Soit Os ∈ gs,nil(Fq)/conj
une orbite telle que Os ⊂ Od. Posons O = rels,F (Os). Puisque ιs,nil(Od) = N , on
a NO = N . Soit (Λ, ϕ, ρ) ∈ B′

Irr(G,N). Calculons Imax(Λ, ϕ, ρ)(hs,Os). La différence
Imax(Λ, ϕ, ρ) − I(Λ, ϕ, ρ) est combinaison linéaire d’intégrales orbitales IO′ pour des
O′ ∈ gnil(F )/conj telles que dNO′ < dN = dNO

. La proposition 6.1.2 implique que

Imax(Λ, ϕ, ρ) − I(Λ, ϕ, ρ) annule hs,Os. On a aussi I(Λ, ϕ, ρ)(hs,Os) = k̂(Λ, ϕ, ρ)(hs,Os)

par définition de l’application δ. D’où Imax(Λ, ϕ, ρ)(hs,Os) = k̂(Λ, ϕ, ρ)(hs,Os). On ap-
plique la proposition 6.3.1. L’expression précédente est nulle si (Λ, ϕ, ρ) 6∈ B′

Irr(G,N, d).
Si (Λ, ϕ, ρ) ∈ B′

Irr(G,N, d), elle vaut m(ρ♭s, ρ
′♭
Λ,ϕ,ρ)ȲOd,LΛ,ϕ,ρ

(Ns). On en déduit

(2) D(hs,Os) =
∑

(Λ,ϕ,ρ)∈B′
Irr(G,N,d)

x(Λ, ϕ, ρ)m(ρ♭s, ρ
′♭
Λ,ϕ,ρ)ȲOd,LΛ,ϕ,ρ

(Ns).

Ceci est nul puisqueD = 0 par hypothèse. Pour (Λ, ϕ, ρ) ∈ B′
Irr(G,N, d), on am(ρs, ρ

′
Λ,ϕ,ρ) =

1 d’après le théorème 6.2.7. Il en résulte que m(ρ♭s, ρ
′♭
Λ,ϕ,ρ) 6= 0 (cette multiplicité est égale

à une racine de l’unité qui n’est pas forcément 1). D’après le même théorème, l’appli-
cation (Λ, ϕ, ρ) 7→ LΛ,ϕ,ρ est injective sur B′

Irr(G,N, d). Donc les fonctions ȲOd,LΛ,ϕ,ρ

qui interviennent ci-dessus, qui sont portées par O
ΓFq

d , sont linéairement indépendantes.
En faisant varier Os parmi les éléments de gs,nil(Fq)/conj qui sont contenus dans Od,

l’élément Ns varie parmi toutes les classes de conjugaison par Gs(Fq) dans O
ΓFq

d . La
nullité de l’expression (2) pour toutes ces orbites Os entrâıne x(Λ, ϕ, ρ) = 0 pour tout
(Λ, ϕ, ρ) ∈ B′

Irr(G,N, d). Cela démontre (1) et le théorème. �

6.3.4 Nombres d’éléments

Fixons N ∈ Nsp(ΓF ). Posons Rel(N) = O ∈ gnil/conj. L’orbite O est conservée par
l’action galoisienne. Soit e ∈ O∩g(F ). D’après la proposition 3.3.4, le nombre d’éléments
de H1(ΓF , Ā(e)) est indépendant de e. Notons-le h1(O). D’après la même proposition,
on a h1(O) = |C̄F (N)|. Rappelons que l’on a défini la notion d’orbite exceptionnelle en
5.3.5.

Lemme. Supposons que l’orbite de N ne soit pas exceptionnelle ou que δ4(q − 1) = 1.
Alors le nombre d’éléments de B′

Irr(G,N) est h1(O). Supposons que l’orbite de N est
exceptionnelle et que δ4(q−1) = 0. Alors ce nombre d’éléments est 2 tandis que h1(O) =
4.
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Preuve. On a défini l’ensemble M(G,N) en 6.2.1. C’est celui des classes de conjugai-

son par Ā(N) dans l’ensemble des couples (d, µ) où d ∈ ˜̄A(N) et µ est une représentation
irréductible de ZĀ(N)(d). Fixons un ensemble de représentants D̃ des classes de conju-

gaison par Ā(N) dans ˜̄A(N). Alors le nombre d’éléments de M(G,N) est la somme
sur d ∈ D̃ de |Irr(ZĀ(N)(d))|. Notons C̄′

F (N) l’ensemble des classes de conjugaison par

Ā(N) dans l’ensemble des couples (d, v) ∈ ˜̄A(N)× Ā(N) tels que vdv−1 = d. Pour tout

d ∈ ˜̄A(N), notons ZĀ(N)(d)/conj l’ensemble des classes de conjugaison dans ZĀ(N)(d).

Le nombre d’éléments de C̄′
F (N) est la somme sur d ∈ D̃ de |ZĀ(N)(d)/conj|. Mais

|ZĀ(N)(d)/conj| = |Irr(ZĀ(N)(d)|. Donc
(1) les ensembles M(G,N) et C̄′

F (N) ont même nombre d’éléments.
L’application ∇F définie en 6.2.1 est une injection de B′

Irr(G,N) dans M(G,N). Elle
n’est pas toujours surjective. La construction de ∇F s’appuie sur les descriptions de [48]
des espaces FCst(mSC(F )) pour les F -Levi M de G. Dans ces descriptions apparaissent
des conditions sur la divisiblité de q−1. On peut dire que certaines fonctions disparaissent
quand G est exceptionnel et que q − 1 n’est pas divisible par 3, 4 ou 5. Supposons que
G ne soit pas exceptionnel ou que q − 1 soit divisible par 3.4.5. On s’aperçoit alors que
∇F se restreint en une bijection de B′

Irr(G,N) sur M(G,N).
L’ensemble C̄F (N) est celui des classes de conjugaison par Ā(N) dans l’ensemble des

couples (d, v) ∈ ˜̄A(N)× Ā(N) qui vérifient la condition
(2) si G n’est pas de type (D4, 3− ram), alors vdv−1 = dq.
Si G est de type (D4, 3 − ram), le groupe Ā+(N) est commutatif. Alors C̄F (N) et

C̄′
F (N) sont tous deux égaux à ˜̄A(N)×Ā(N). Supposons que G n’est pas de type (D4, 3−
ram). Si G n’est pas exceptionnel, Ā+(N) est un produit de Z/2Z et de nouveau, C̄F (N)

et C̄′
F (N) sont tous deux égaux à ˜̄A(N) × Ā(N). Supposons que G soit exceptionnel et

que q−1 soit divisible par 3.4.5. Puisque Ā(N) = Sn pour un entier n ∈ {1, ..., 5} et que,
dans le cas (E6, ram), on a Ā+(N) ≃ Ā(N) × Z/2Z, la condition ci-dessus vdv−1 = dq

équivaut à vdv−1 = d. Alors C̄F (N) = C̄′
F (N). Ces considérations démontrent l’égalité

|B′
Irr(G,N)| = |C̄F (N)|, c’est-à-dire |B′

Irr(G,N)| = h1(O) sous l’hypothèse que G n’est
pas exceptionnel ou que q − 1 soit divisible par 3.4.5.

Supposons maintenant que G est exceptionnel. Notons C̄′′
F (N) l’ensemble des classes

de conjugaison par Ā(N) dans l’ensemble des couples (d, v) ∈ Ā(N)× Ā(N) qui vérifient
la condition

(3) vdv−1 = dq.
Si G est déployé sur F nr, on a C̄′′

F (N) = C̄F (N). Si G est de type (E6, ram), on a
rappelé ci-dessus que Ā+(N) ≃ Ā(N)×Z/2Z et il en résulte que C̄F (N) a même nombre
d’éléments que C̄′′

F (N). Supposons que l’orbite de N ne soit pas exceptionnelle. En vertu
de (1), l’égalité affirmée par l’énoncé du lemme équivaut à

(4) |M(G,N)| − |B′
Irr(G,N)| = |C̄′

F (N)| − |C̄′′
F (N)|.

Rappelons que Ā(N) est isomorphe à Sn pour un entier n ∈ {1, ..., 5}. On fixe un
ensemble de représentants D des classes de conjugaison dans Ā(N). On a déjà dit que

|C̄′
F (N)| =

∑

d∈D

|ZĀ(N)(d)/conj|.

Pour d ∈ D, notons ZĀ(N)(d; q) l’ensemble des v ∈ Ā(N) vérifiant la relation (3). Il n’est
jamais vide et, si l’on en fixe un élément v, on a ZĀ(N)(d; q) = ZĀ(N)(d)v = vZĀ(N)(d). No-
tons ZĀ(N)(d; q)/conj l’ensemble des classes de conjugaison par ZĀ(N)(d) dans ZĀ(N)(d; q).
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Alors
|C̄′′
F (N)| =

∑

d∈D

|ZĀ(N)(d; q)/conj|.

On calcule aisément le membre de droite de (4) à l’aide des deux égalités ci-dessus.
Traitons par exemple le cas où G est de type E8 et N est de type E8(a7). On a alors
Ā(N) ≃ S5. L’ensemble D est paramétré par P(5), on note λ(d) la partition paramétrant
d ∈ D. Si λ(d) est égale à (15), (213), (221), on a d2 = 1, la relation (3) équivaut à vdv−1 =
d et ZĀ(N)(d; q) = ZĀ(N)(d). Supposons que λ(d) = (312) ou (32). Alors ZĀ(N)(d) ≃ Z/6Z.
Pour v ∈ ZĀ(N)(d; q), la conjugaison par v agit dans Z/6Z par multiplication par q. On
en déduit que ZĀ(N)(d; q)/conj a même nombre d’éléments que Z/(6Z+ (q− 1)Z). D’où

|ZĀ(N)(d)/conj| − |ZĀ(N)(d; q)/conj| = 4(1− δ3(q − 1)).

Si λ(d) = (41) ou λ(d) = (5), on trouve de même

|ZĀ(N)(d)/conj| − |ZĀ(N)(d; q)/conj| = 2(1− δ4(q − 1)), resp. 4(1− δ5(q − 1)).

D’où, dans notre exemple :

(5) |C̄′
F (N)| − |C̄′′

F (N)| = 8(1− δ3(q − 1)) + 2(1− δ4(q − 1)) + 4(1− δ5(q − 1)).

Le membre de gauche de (4) calcule le défaut de surjectivité de l’injection de B′
Irr(G,N)

dans M(G,N) déduite de ∇F . Comme on l’a dit ci-dessus, il s’agit de voir quels sont
les éléments (M, sM , ϕ, ρ) qui disparaissent quand q − 1 n’est pas divisible par 3.4.5.
Dans le cas où G est de type (E6, ram), cela se voit directement sur la définition de
∇F , cf. 6.2.5 : il y a deux termes qui disparaissent si δ3(q − 1) = 0, qui concernent
l’orbite N de type D4(a1). Le membre de gauche de (4) vaut donc 2(1− δ3(q − 1)) pour
cette orbite et 0 pour les autres orbites. Supposons maintenant G déployé sur F nr. Les
éléments (M, sM , ϕ, ρ) qui disparaissent se déduisent des résultats de [48] paragraphe
9. Leur image N ∈ Nsp(ΓF ) se calcule en associant d’abord à (M, sM , ϕ, ρ) un triplet
(M,E , ρ) comme en 6.2.1, puis en utilisant les tables de [7]. Donnons le résultat dans le
même cas que plus haut : G est de type E8 et N est de type E8(a7). Si δ3(q − 1) = 0,
il y a quatre termes (M, sM , ϕ, ρ) qui disparaissent avec M de type E6. Précisement, le
couple (M, sM) est unique et son ensemble Λ associé est ∆a − {α2, α4, α7}. Ce couple se
complète par deux fonctions ϕ possibles et deux représentations ρ. Les termes suivants
disparaissent aussi (notons que le terme ρ est inexistant si M = G) :

si δ3(q − 1) = 0, deux termes (G, sα4, ϕ) et deux termes (G, sα7, ϕ) ;
si δ4(q − 1) = 0, deux termes (G, sα6, ϕ) ;
si δ5(q − 1) = 0, quatre termes (G, sα5 , ϕ).
On constate alors que |M(G,N)|− |B′

Irr(G,N)| est égal au membre de droite de (5),
ce qui démontre (4) pour notre exemple.

Des calculs analogues valent dans tous les cas où N n’est pas exceptionnelle.
Dans les cas où N est exceptionnelle, on a Ā(N) = Z/2Z et |C̄F (N)| = 4, d’où

h1(N) = 4. Mais, si δ4(q − 1) = 0, il y a deux termes qui disparaissent de B′
Irr(G,N) :

ceux de la forme (M, sM , ϕ, ρ) où M est de type E7 et sM = sα4 (pour la numérotation
des racines de M). Dans ce cas, B′

Irr(G,N) n’a que deux éléments. �

6.3.5 L’énoncé final

Pour toute orbite O ∈ (gnil/conj)
ΓF , notons SI(g(F ))∗O le sous-espace des éléments

de SI(g(F ))∗nil qui sont combinaisons linéaires d’intégrales orbitales IO avec O ⊂ O.
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Théorème. (i) L’espace SI(g(F ))∗nil est la somme directe des SI(g(F ))∗O quand O décrit

(gnil/conj)
ΓF .

(ii) Pour O ∈ (gnil/conj)
ΓF , l’espace SI(g(F ))∗O est nul si O n’est pas spéciale.

(iii) Soit O ∈ (gnil/conj)
ΓF , supposons O spéciale et fixons e ∈ OΓF . Si O n’est

pas exceptionnelle ou si δ4(q − 1) = 1, la dimension de SI(g(F ))∗O est égale au nombre

d’éléments de H1(ΓF , Ā(e)). Si O est exceptionnelle et δ4(q − 1) = 0, la dimension de
SI(g(F ))∗O est 2 tandis que le nombre d’éléments de H1(ΓF , Ā(e)) est 4.

C’est une conséquence directe du théorème 6.3.3 et du lemme 6.3.4.
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