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analytiques
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Résumé

Cet article est le deuxième d’une série de trois articles consacrés aux
images directes d’isocristaux : ici nous considérons des isocristaux conver-
gents avec structure de Frobenius.

Soit V un anneau de valuation discrète complet, de corps résiduel k =
V/m de caractéristique p > 0 et de corps des fractions K de caractéristique
0. Dans un premier temps nous caractérisons les F -isocristaux convergents
sur un schéma affine et lisse sur k. Dans un deuxième temps, pour k parfait
et après avoir explicité en détail les relèvements de Teichmüller, notamment
pour la droite affine rigide, nous en déduisons l’existence d’isomorphismes
de Frobenius sur les images directes de F -isocristaux convergents par un k-
morphisme propre et lisse relevable.

Abstract

This article is the second one of a series of three articles devoted to direct
images of isocrystals : here we consider convergent isocrystals with Frobenius
structure.

Let V be a complete discrete valuation ring, with residue field k = V/m
of characteristic p > 0 and fraction field K of characteristic 0. Firstly we cha-
racterize convergent F -isocrystals on a smooth affine k-scheme. Secondly, for
perfect k and after a detailed exposition of the Teichmüller liftings, especially
for the affine rigid line, we derive the existence of Frobenius isomorphisms
on the direct images of convergent F -isocrystals under a proper smooth and
liftable k-morphism.

2000 Mathematics Subject Classification : 14D15, 14F20, 14F30, 14G22.

Mots clés : F - isocristaux convergents, cohomologie cristalline, cohomo-
logie convergente, cohomologie rigide, images directes.
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0. Introduction

Sauf mention contraire, dans tout cet article on désigne par V un anneau
de valuation discrète complet, de corps résiduel k = V/m de caractéristique
p > 0, de corps des fractions K de caractéristique 0, d’indice de ramification
e, et π une uniformisante.

Cet article est le deuxième d’une série de trois articles consacrés aux
images directes d’isocristaux. Ici on introduit une structure de Frobenius
sur les isocristaux considérés dans [Et 6], tout en restant dans le cadre
≪convergent≫. Les résultats concernent trois aspects de la théorie : d’une
part l’allure des F -isocristaux convergents sur un schéma lisse aux §1 et §2,
d’autre part la convergence des images directes par un morphisme propre et
lisse relevable f : X → S de k-schémas au §4, et dans l’étape intermédiaire
du §3 nous explicitons les relèvements de Teichmüller, leurs liens avec la
spécialisation et la réduction, en développant le cas de la boule unité de la
droite affine rigide. Ainsi les fonctions L pour de telles images directes conver-
gentes sont définies et on étudiera leurs propriétés ultérieurement.

Notre approche via les isocristaux néglige la torsion dans la cohomologie
cristalline ; d’autres approches la prennent en compte, chez Ogus [O 4] via
les T -cristaux, ou chez Shiho ([Shi 1], [Shi 2], [Shi 3]) via la cohomologie
log-cristalline.

Au §1 on obtient une description des F -isocristaux convergents sur un
schéma affine et lisse [cor (1.2.3)] qui est l’analogue de celle de type Monsky-
Washnitzer obtenue par Berthelot dans le cas surconvergent [B 3]. Cette
description s’étend au cas lisse relevable dans le §2 [théo (2.2.1)].

Au §3 on étudie en détail les relèvements de Teichmüller qui joueront un
rôle crucial au §4 dans la preuve que le morphisme de Frobenius sur les images
directes est un isomorphisme : une fois défini le morphisme de Frobenius sur
l’image directe (qui est un isocristal convergent), un résultat fondamental de
Bosch-Güntzer-Remmert nous dit qu’il sera un isomorphisme s’il en est ainsi
en passant aux fibres ; le point clé est que l’image inverse par ces relèvements
de Teichmüller est la réalisation du foncteur fibre qui commute aux Frobe-
nius, ce qui permet de se ramener à la cohomologie rigide pour laquelle il est
connu que le Frobenius est un isomorphisme. On est amené à expliciter le
morphisme de spécialisation utilisé par Berthelot et à le comparer avec celui
utilisé par Tate [Ta] ou celui utilisé par Bosch-Güntzer-Remmert [B-G-R].
On montre que le relèvement de Teichmüller est une section du morphisme
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de spécialisation et du morphisme de réduction de [B-G-R] : une attention
particulière est accordée aux points à bonne réduction. On termine ce §3 par
l’étude de la boule unité fermée de la droite affine rigide et par des exemples
explicites de points dans les tubes.

Si le morphisme propre et lisse f : X → S est relevable en un mor-
phisme propre et lisse sur V, les images directes de F -isocristaux convergents
sont des F -isocristaux convergents [théo (4.1.2)]. En fait, si le morphisme
f : X → S est projectif et lisse et que, ou bien f est relevable, ou bien que
X est une intersection complète relative dans des espaces projectifs sur S,
ce résultat demeure : la preuve repose sur le cas plongeable de [Et 6, 3.4].
De plus les images directes commutent au passage aux fibres. Dans le cas
fini étale les restrictions précédentes sont levées [théo (4.2.1)], et dans le cas
galoisien la cohomologie convergente commute aux points fixes sous le groupe
du revêtement [théo (4.2.1)].

Notations : Pour les notions sur les espaces rigides analytiques et la
cohomologie rigide nous renvoyons le lecteur à [B 3], [B 4], [B-G-R], [C-T] et
[LS].

On suppose donné un entier a ∈ N∗ et on désigne par C(k) un anneau de
Cohen de k de caractéristique 0 [Bour, AC IX, § 2, no 3, prop 5] : C(k) est
un anneau de valuation discrète complet d’idéal maximal p C(k) [EGA OIV ,
19.8.5] et on note K0 son corps des fractions, K0 = Frac (C(k)). Il existe une
injection fidèlement plate C(k) →֒ V qui fait de V un C(k)-module libre de
rang e [EGA OIV , 19.8.6, 19.8.8] et [Bour, AC IX, § 2, no 1, prop 2]. On fixe
un relèvement σ : C(k) → C(k) de la puissance aième du Frobenius absolu
de k comme dans [Et 3, I, 1.1] ; on suppose que l’on peut étendre σ en un
endomorphisme de V, encore noté σ, de telle sorte que σ(π) = π ; on no-
tera encore σ l’extension naturelle de σ à K : lorsque k est parfait C(k) est
isomorphe à l’anneau W (k) des vecteurs de Witt de k et σ est un automor-
phisme de K. Si k →֒ k′ est une extension de corps de caractéristique p > 0,
V ′ := V⊗C(k)C(k

′), K ′ = Frac(V ′), on peut relever la puissance aième du Fro-
benius absolu de k′ en un morphisme σ′ : K ′ → K ′ au-dessus de σ : K → K
[Et 3, I, 1.1].
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1. F -isocristaux convergents sur un schéma af-

fine et lisse

1.1. Notations

Soient X = Spec A0 un k-schéma affine et lisse, A une C(k)-algèbre lisse
relevant A0 [Eℓ, théo 6] et A = A ⊗C(k) V. Fixons une présentation

A = C(k)[T1, ..., Tn] / (f1, ..., fs);

soient P le complété formel de la fermeture projective de X = Spec A dans
PnV , Y sa réduction sur k et j : X →֒ Y. Alors ]Y [P = PK ; de plus ]X [P , qui
est l’intersection de X an

K avec la boule unité B(0, 1+) ⊂ An
K , est l’affinöıde

]X [P = Spm (K{T1, ..., Tn} / (f1, ..., fs)).

Notons Â (resp. Â) le séparé complété p-adique de A (resp. A), A† ⊂ Â
(resp. A† ⊂ Â) le complété faible de A au-dessus de (C(k), (p)) (resp. de A
au-dessus de (V, (π)) [M-W, § 1], et posons A†

K = A† ⊗V K, ÂK = Â ⊗V K.
On a des isomorphismes

Â ≃ C(k){T1, ..., Tn}/(f1, ..., fs) ,

Â ≃ V{T1, ..., Tn}/(f1, ..., fs) ≃ Â ⊗C(k) V ,

A† ≃ C(k)[T1, ..., Tn]
†/(f1, ..., fs) ,

A† ≃ V[T1, ..., Tn]†/(f1, ..., fs) ≃ A† ⊗C(k) V ,

et aussi [B 3, (2.1.2.4]

Γ(PK , j
†OPK

) ≃ Γ(X an
K , j†OPK

) ≃ A†
K ,

Γ(]X [, j†OPK
) ≃ Γ(]X [,OPK

) = Γ(]X [,O]X[) ≃ ÂK .

On fixe un relèvement FA† : A† → A† de l’élévation à la puissance pa,
FA0 : A0 → A0, au-dessus de σ [vdP, cor 2.4.3] : on peut choisir un tel
relèvement FA† de manière compatible à une extension k →֒ k′ du corps
de base [Et 3, I, 1.2]. Posons FA† = FA† ⊗σ|C(k) σ, et FÂ le séparé complété

p-adique de FA† ; d’où des morphismes FA†K
: A†

K → A†
K , FÂK

: ÂK → ÂK
au-dessus de σ : K → K. De même pour V ′ comme ci-dessus [cf notations
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en fin de l’introduction] et A′ := A ⊗V V ′ il existe d’après [vdP, cor 2.4.3]
un carré commutatif

A′†
F
A′† // A′†

A†
?�

OO

F
A†

// A†
?�

OO

au-dessus du carré commutatif

V σ′ // V ′

V?
�

OO

σ // V.?
�

OO

On désigne par Fa-Mod(A†
K
) (resp. Fa-Modloc(A†

K
) ; resp. Fa-Modlib(A†

K
))

la catégorie des A†
K-modules de type fini (resp. A†

K-modules projectifs de type
fini ; resp. A†

K-modules libres de type fini) M munis d’un morphisme

φM : F ∗
A†K

(M) =:Mσ −→ M

appelé morphisme de Frobenius. Par analogie avec Wan [W 2, def 2.8] [W
3, def 2.1] nous dirons que M est un Fa-module surconvergent (resp. et
projectif ; resp. et libre) sur A†

K . En considérant les mêmes définitions sur

ÂK au lieu deA†
K on dira queM ∈ Fa-Mod(ÂK) (resp.M∈ Fa-Modloc(ÂK) ;

resp.M ∈ Fa-Modlib(ÂK)) muni de

φM : F ∗
ÂK

(M) =:Mσ −→ M

est un Fa-module convergent (resp. et projectif ; resp. et libre) sur ÂK .

Lorsque le Frobenius est un isomorphisme on dira que l’on a une struc-
ture de Frobenius forte. On a des notions analogues sur A† et Â, sans ten-
soriser parK : on utilisera alors les notations Fa-Mod(A†), ...Fa-Modlib(Â).

Soit Ω1
A† le module des V-différentielles deA† au sens de Monsky-Washnitzer

[M-W, theo 4.2]

Ω1
A† := Ω1

A†/V /
⋂

n

mn Ω1
A†/V ,

Ω1
A†K

:= Ω1
A† ⊗V K , Ω1

Â
:= Ω̂1

Â/V
, Ω1

ÂK
:= Ω1

Â
⊗V K.
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Notons Fa-Conn†(A†
K
) (resp. Fa-Conn(ÂK)) la catégorie des A†

K-modules

(resp. ÂK-modules) projectifs de type finiM (resp.M) à connexion intégrable

∇ :M −→M ⊗A†K Ω1
A†K

(resp.∇̂ :M−→M⊗ÂK
Ω1
ÂK

)

et munis d’un isomorphisme horizontal

φ† : (F ∗
A†K

(M), F ∗
A†K

(∇)) =: (Mσ,∇σ) −̃→ (M,∇)

(resp. φ̂ : (F ∗
ÂK

(M), F ∗
ÂK

(∇̂) =: (Mσ, ∇̂σ) −̃→ (M, ∇̂)).

On note Conn†(A†
K
) (resp. Conn̂(ÂK)) la catégorie des A†

K-modules (resp.

ÂK-modules) projectifs de type finiM (resp.M) à connexion intégrable dont
la série de Taylor converge sur un voisinage strict du tube de la diagonale
dans X anK × X anK (resp. dont la série de Taylor converge sur le tube de la
diagonale dans X anK ×X anK ). On note Fa-Isoc†(X/K) (resp Fa-Isoc(X/K))
la catégorie de F -isocristaux surconvergents (resp des F -isocristaux conver-
gents ) sur X , définie par Berthelot [B 3] : une définition rapide est donnée
par Crew [Cr, §1] ; cf aussi [LS] pour plus de détails.

On utilisera un exposant ( )◦ pour spécifier les sous-catégories des objets
unités (i.e. tels qu’en tout point géométrique les pentes du Frobenius sont
nulles), F a-Mod(A†

K)
◦, F a-Mod(ÂK)

◦, F a-Conn†(A†
K)

◦, F a-Conn(ÂK)
◦, ...

ou la restriction de foncteurs aux objets unités.

On dispose de foncteurs naturels rendant commutatif le diagramme [Et
3, I, § 5]

F a-Isoc†(X/K)
Γ† //

F

��

F a-Conn†(A†
K)

//

G
��

F a-Modloc(A†
K)

H
��

F a-Isoc(X/K)
Γ̂ // F a-Conn(ÂK)

// F a-Modloc(ÂK),

où Γ† := Γ(X anK ,−) est une équivalence de catégories [B 3, cor (2.5.8)],
Γ̂ := Γ(]X [,−) est pleinement fidèle [O 2, 2.15, 2.23)] et [Et 3, I, (5.2.2)] et le
foncteur G (resp. H) envoie un A†

K-module projectif de type fini M sur son

séparé complété p-adiqueM =M ⊗A†K ÂK : G et H sont fidèles [Bour, A II,

§ 5, n◦ 3 , prop 7] et [Bour, AC I, § 3, n◦ 5, prop 9 c)].
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La restriction F◦ de F à F a-Isoc†(X/K)◦ est un foncteur pleinement
fidèle [Et 3, théo 5]

F◦ : F a-Isoc†(X/K)◦ −→ F a-Isoc(X/K)◦ ;
et même F est pleinement fidèle [Ked, theo 1.1].

Nous allons montrer en 1.2 ci-après que Γ̂ est en fait une équivalence de
catégories : ainsi G sera pleinement fidèle.

1.2. Des équivalences de catégories

Avec les notations de 1.1 nous allons montrer que la donnée d’un F a-
isocristal convergent sur X équivaut à celle d’un ÂK-module projectif de
type finiM, muni d’une connexion intégrable

∇ :M −→ M ⊗ÂK
Ω1
ÂK

et d’un isomorphisme horizontal

φ : (Mσ,∇σ) −̃→ (M,∇),
où (Mσ,∇σ) provient de (M,∇) en étendant les scalaires par FÂK

.

Proposition (1.2.1). Avec les notations ci-dessus, le foncteur Γ(]X [,−)
induit une équivalence entre

(i) La catégorie des O]X[-modules cohérents (resp. et localement libres), et

celles des ÂK-modules de type fini (resp. et projectifs) ;

(ii) La catégorie des O]X[-modules cohérents à connexion intégrable (resp.

des isocristaux convergents sur X), et celle des ÂK-modules projectifs
de type fini munis d’une connexion intégrable (resp. et dont la série de
Taylor converge sur ]X [X 2).

Remarque. Berthelot a fourni une description analogue pour les j†O]X[−-
modules cohérents [B 3, (2.5.2)].

Démonstration. La démonstration est semblable à celle de loc. cit. Remar-
quons simplement que ]X [ étant affinöıde, la donnée d’unO]X[-module cohérent

E équivaut à celle du ÂK-module de type finiM = Γ(]X [, E) [B-G-R, 9.4.2].
De même l’assertion “projectif” en (ii) résulte du fait que K est de ca-
ractéristique 0 [B 3, (2.2.3) (ii)] [P, 10.3.1]. �

Théorème (1.2.2). Avec les notations de 1.1, soient M un ÂK-module
de type fini, muni d’une connexion intégrable ∇, et (Mσ,∇σ) le module à
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connexion intégrable déduit de (M,∇) par l’extension des scalaires FÂK
. On

suppose qu’il existe un isomorphisme horizontal

φ : (Mσ,∇σ) −̃→ (M,∇).
Alors, si (E ,∇) est le O]X[-module correspondant à (M,∇) par l’équivalence
de (1.2.1), la connexion ∇ de E est convergente.

Démonstration. La preuve suit celle de [B 3, (2.5.7)]. Comme l’assertion est
locale sur X [B 3, (2.2.11)] on peut supposer Ω1

X libre de base dz1, ..., dzm ;
de même, commeM est nécessairement projectif d’après [P, lemme 10.3.1],
on peut supposerM libre de base e1, ..., er. Si z1, ..., zm ∈ A relèvent z1, ...zm,
Ω1
Â
est un Â-module libre de base dz1, ..., dzm ; soient ∂1, ..., ∂m les dérivations

correspondantes. Pour tout i et tout k, posons ∂i ek = Σ
j
bijk ej , et soit

Bi ∈Mr(ÂK) la matrice des bi,j,k ; la connexion ∇ est déterminée par les Bi.
En utilisant l’isomorphisme horizontal φ, on peut supposer, comme dans la
preuve de [B 3, (2.5.7)] que les matrices Bi sont à coefficients dans Â.

Soit η0 ∈ ]0, p−(1/p−1)[. Pour tout e ∈ M = Γ(]X [, E), ∂ k e est à coefffi-
cients dans Â, donc ‖ ∂ k e ‖ 6 1, et comme η0 < p−(1/p−1) on en déduit

(1.2.2.1) ‖ 1
k!
∂ k e ‖ η

|k|
0 −→ 0 quand | k | −→ +∞.

Posons ζi = 1⊗ zi − zi ⊗ 1 , τj = 1⊗ Tj − Tj ⊗ 1.

Pour η < 1, soient

U = {x ∈ X an
K × X an

K / ∀j, | (1⊗ Tj)(x) | 6 1, | (Tj ⊗ 1)(x) | 6 1},

Wη = {x ∈ X an
K ×X an

K / ∀j, | τj(x) | 6 η},

W ′
η = {x ∈ X an

K ×X an
K / ∀i, | ζi(x) | 6 η},

et Vη = Wη∩U . Pour toute suite croissante η de limite 1, l’ouvert Vη := ∪
n
Vηn

est égal à ]X [X 2 , d’après l’exemple de [B 3, (1.3.10)]. Nous allons construire
une suite η telle qu’il existe sur l’ouvert Vη =]X [X 2 un isomorphisme ǫ :
p∗2 E−̃→p∗1 E induisant sur les voisinages infinitésimaux de la diagonale les
isomorphismes ǫn définis par ∇.

Puisque les Tj engendrent A, il existe des relations ζi = Σ
j
βij τj , avec
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βij ∈ A ⊗V A ; d’où ‖ ζi ‖ 6 Supj ‖ τj ‖ , la norme étant la norme
spectrale sur U . Par suite on a Vη0 ⊂W ′

η0
∩U . On procède alors comme dans

la démonstration de [B 3, (2.2.13)] pour définir sur Vη0 un isomorphisme
ε : p∗2 E −̃→ p∗1 E induisant sur les voisinages infinitésimaux de la diagonale
les isomorphismes εn définis par ∇, en posant

ε(p∗2(e)) = Σ
k

1

k!
∂k e⊗ ζk,

la série convergeant dans Γ(Vη0 , p
∗
1(E)) grâce à (1.2.2.1). On va utiliser ensuite

l’action de Frobenius pour prolonger l’isomorphisme ε de Vη0 à Vη, pour une
suite η convenable : tout d’abord, on peut supposer d’après (1.2.1) qu’il

existe un morphisme FK : ]X [ = Spm(ÂK) −→ ]X [ tel que l’homomorphisme
Γ(]X [,O]X[) −→ Γ(]X [,O]X[) induit par FK soit égal à FÂK

⊗ σ. Le Frobenius
φ de E est alors défini par un isomorphisme φ : F ∗

K E −̃→ E sur ]X [, ce qui
fournit des isomorphismes

φi = p∗i (φ) : (FK × FK)∗ (p∗i E) −̃→ p∗i E sur Vη0 .

On définit une suite croissante η de limite 1 en posant

ηn+1 = min(|π|−1ηn, η
1/pa

n ) .

Montrons que (FK × FK)(Vηn+1) ⊂ Vηn . Posons

FÂ(Tj) = T p
a

j + π aj,

avec aj ∈ Â. Pour x ∈ U on a

| (Tj ⊗ 1)((FK × FK)(x)) | = | (FÂ(Tj)⊗ 1)(x) |
= | ((T paj + π aj)⊗ 1)(x) | 6 1,

de même pour 1 ⊗ Tj , de sorte que (FK × FK)(x) ∈ U . D’autre part, si
J = Ker(A⊗V A→ A), on a dans (A⊗V A)

∧ la relation

(FÂ × FÂ)(τj) = 1⊗ (T p
a

j + π aj) − (T p
a

j + π aj) ⊗ 1

= τ p
a

j + π αj ,

avec αj ∈ J(A ⊗V A)
∧. Dans (A ⊗V A)

∧ on peut écrire αj sous la forme
αj = Σ

i
γij τi, avec ‖γij‖ 6 1. Alors, pour x ∈ Vηn+1, on obtient

|π αj(x)| 6 |π| ηn+1 6 ηn

et
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|τ paj (x)| 6 ηp
a

n+1 6 ηn.

Par conséquent on a bien

(FK × FK)(Vηn+1) ⊂ Vηn .

Supposons construit sur Vn := ∪
i6n

Vηi un isomorphisme ε(n) : p∗2 E−̃→ p∗1 E ;
en utilisant l’action du Frobenius, on conclut alors, comme dans la preuve de
[B 3, (2.5.7)], à l’existence d’un isomorphisme sur V = ∪

i
Vηi = ]X [X 2 , d’où

la convergence de ∇. �
Corollaire (1.2.3). Soient X = Spec A0 un k-schéma affine et lisse, A une
V-algèbre lisse relevant A0, Â le séparé complété p-adique de A, FÂ : Â→ Â

un relèvement de la puissance aième de l’endomorphisme de Frobenius de A0

au-dessus de σ. Alors la catégorie des F a-isocristaux convergents sur X est
équivalente à la catégorie des ÂK-modules (nécessairement projectifs) de type
finiM, munis d’une connexion intégrable ∇ et d’un isomorphisme horizontal
φ : (Mσ,∇σ) −̃→ (M,∇).

Démonstration. D’après la proposition (1.2.1) la catégorie des isocristaux
convergents sur X est équivalente à celle des ÂK-modules projectifs de type
fini, munis d’une connexion convergente ∇. De plus cette équivalence est
fonctorielle par rapport à Â par des arguments analogues à [B 3, (2.5.6)]. On
conclut par le théorème (1.2.2). �
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2. F -isocristaux convergents sur un schéma lisse

formellement relevable

Nous allons généraliser au cas relevable l’équivalence de catégories du
corollaire (1.2.3) précédent.

2.1. Espaces rigides associés aux schémas formels

Dans ce § 2 on se donne f : X → Spec k un k-schéma lisse tel qu’il existe
un V-schéma formel lisse h : X → Spf V relevant f . Par une construction
de Raynaud on sait associer à X (resp. à h) un espace rigide analytique noté
XK [Bo-Lü 1 et 2] [B 3] (resp. un morphisme hK : XK → Spm K). Si h
est propre alors hK est propre [Lü]. L’espace XK est muni d’une topologie
de Grothendieck [B 3, (0.1.2), (0.2)] et d’un faisceau d’anneaux OXK

: nous
dirons que (XK ,OXK

) est un G-espace annelé [B-G-R, 9.3.1].

Proposition (2.1.1). Sous les hypothèses 2.1 il existe un V-schéma formel
lisse h′ : X ′ → Spf V, un V-isomorphisme X ′−̃→X et des recouvrements par
des ouverts lisses X ′ = ∪

α
Spf Âα, X = ∪

α
Spec Aα,0, où les Aα sont des

V-algèbres lisses et Aα,0 := Aα/πAα.

Démonstration. Dire que X est un V-schéma formel lisse signifie qu’il existe
un recouvrement X = ∪

α
Spf Bα, où les Bα sont des V-algèbres plates séparées

et complètes pour la topologie π-adique et formellement lisses pour les topolo-
gies discrètes sur V et Bα : les Bα sont donc des V-algèbres formellement lisses
pour les topologies π-adiques sur V et Bα [EGA OIV , (19.3.1)]. Pour tout α
notons Aα,0 := Bα / π Bα, et Aα une V-algèbre lisse relevant Aα,0 [Eℓ, théo
6] : d’après [Et 2, cor 1 du théo 4] il existe, pour tout α, un V-isomorphisme

Âα ←̃− Bα, où Âα := lim
←
n

Aα / π
n Aα.

Posons

Pα = Spf Bα, P ′
α = Spf Âα, P

′
αβ := P ′

α ×Pα (Pα ∩ Pβ);

désignons respectivement par ψα le V-isomorphisme ψα : P ′
α →̃ Pα, et par

ψαβ
le V-isomorphisme

ψαβ
: P ′

αβ →̃ Pα ∩ Pβ

déduit de ψα par le changement de base Pα ∩ Pβ →֒ Pα. Le V-isomorphisme
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ϕαβ
:= ψ−1

βα ◦ ψαβ
: P ′

αβ →̃ P ′
βα

induit des V-isomorphismes

ϕαβγ : P
′
αβ ∩ P ′

αγ →̃ P ′
βα ∩ P ′

βγ

et on a les identités

ϕαβ ◦ ϕβα = Id , ϕαα = Id,

ϕαβγ = ϕγβα ◦ ϕαγβ ,
grâce au fait que les Pα se recollent pour former X . Par conséquent on peut
recoller les P ′

α le long des P ′
αβ : le schéma formel ainsi obtenu est le schéma

formel X ′ cherché. �

Corollaire (2.1.2). Sous les hypothèses 2.1 le morphisme d’espaces rigides
hK : XK → Spm K est lisse.

Démonstration. Compte-tenu de l’isomorphisme X ′ →̃ X de (2.1.1) il suffit
d’appliquer le critère jacobien [B 3, (0.1.11)]. �

Corollaire (2.1.3). Soient S un k-schéma lisse et f : X → S un k-
morphisme lisse et supposons donnés un V-schéma formel lisse S et un V-
morphisme lisse h : X → S de schémas formels relevant f . Alors

(i) Il existe un V-schéma formel lisse S ′ = ∪
α
S ′
α , S ′

α = Spf Âα où les Aα

sont des V-algèbres lisses et un V-isomorphisme S ′ →̃ S.
(ii) Si l’on pose X ′ := X ×S S ′, X ′

α := X ′ ×S S ′
α, il existe de plus un

S ′-schéma formel lisse X ′′ et un S ′-isomorphisme X ′′ →̃ X ′ tel que

X ′′ = ∪
α
X ′′
α , où X ′′

α = ∪
β
X ′′
α,β = ∪

β
Spf B̂α,β ,

les Bα,β étant des Âα-algèbres lisses (resp. des A
†
α-algèbres lisses)

(iii) Avec les notations du (ii) il existe aussi un V-schéma formel lisse X ′′′

et un V-isomorphisme X ′′′ →̃ X ′′ tel que

X ′′′ = ∪
α
X ′′′
α , où X ′′′

α = ∪
β

Spf Ĉα,β

et Cα,β est une V-algèbre lisse munie d’un V-isomorphisme

B̂α,β ≃ Ĉα,β.
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Démonstration. La proposition (2.1.1.) fournit le (i).
Pour (ii) et (iii) on utilise encore [Et 2, théo 4 et son cor 1] : on peut recoller
les X ′′

α,β (resp. les X ′′
α , resp. les X ′′′

α ) grâce à l’existence globale de X ′
α (resp.

de X ′, resp. de X ′′). �

Corollaire (2.1.4). Sous les hypothèses (2.1.3) le morphisme d’espaces ri-
gides hK : XK → SK est lisse. Si de plus h est propre alors hK est propre.

Démonstration. La lissité de hK résulte de (2.1.3) (ii) et du critère jacobien
[B 3, (0.1.11].
La définition d’un morphisme propre d’espaces rigides est donnée dans [Lü,
2.4] : la propreté de h entrâıne celle de hK [Lü, theo 3.1]. �

2.2. F-isocristaux convergents et OXK
-modules

Rappelons que les hypothèses (2.1) sont satisfaites.

La donnée de E ∈ Isoc(X/K) équivaut à celle d’un OXK
-module locale-

ment libre de type fini EX [B 3, (2.3.2), (2.2.3) (ii)] muni d’une connexion
∇ relativement à K, intégrable et convergente. D’après (2.1.1) on a un V-
isomorphisme X ≃ ∪

α
Spf Âα =: ∪

α
Xα où les Aα sont des V-algèbres lisses ;

si Fα1 , Fα2 : Xα → Xα sont deux relèvements de la puissance aième du Fro-
benius absolu de Xα = Xα mod π, alors on a un isomorphisme canonique [B
3, (2.2.17)]

(2.2.0) F ∗
α1
(EXα) −̃→ F ∗

α2
(EXα) ,

où (EXα,∇α) est la restriction de (EX ,∇) à XαK = Spm (ÂαK).

Supposons fixé pour chaque α un relèvement Fα : Xα → Xα, de la puissance

aième du Frobenius absolu de Xα = Xα mod π, et soit E ∈ F a-Isoc(X/K).
La structure de Frobenius sur E fournit pour tout α un isomorphisme [cor
(1.2.3)]

φα : (F ∗
α(EXα), F

∗
α(∇α))

∼−→(EXα ,∇α),

avec compatibilités évidentes quand α varie : d’après (1.2.3) la connaissance
de EXα équivaut à celle de Γ(XαK , EXα) avec mêmes données.
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Notons Fa-Conn(XK) la catégorie des OXK
-modules localement libres de

type finiM munis d’une connexion ∇ relativement à K, intégrable et d’une
famille d’isomorphismes

φα : (F ∗
α(Mα), F

∗
α(∇α))

∼−→(Mα,∇α) := (M,∇)|XαK
,

compatibles aux isomorphismes de (2.2.0).

Théorème (2.2.1). Avec les notations de (2.2) la flèche naturelle

F a-Isoc(X/K) −→ F a-Conn(XK)

E 7−→ EX
est une équivalence de catégories.

Démonstration. Nous venons de montrer que si E ∈ F a-Isoc(X/K) alors
EX ∈ F a-Conn(XK).

Réciproquement soit M ∈ F a-Conn(XK) ; puisque M est localement
libre de type fini et que OXK

est cohérent [B 3, (2.1.9)], alorsM est un OXK
-

module cohérent. D’après (1.2.3) l’existence des isomorphismes horizontaux

φα : (F ∗
α(Mα), F

∗
α(∇α))

∼−→(Mα,∇α)

prouve que la connexion est convergente, car la donnée de (Mα,∇α, φα)
équivaut à celle d’un élément de F a-Isoc(Xα/K) : puisque ces données se
recollent la connexion ∇ est convergente [B 3, (2.2.11)], d’où un élément E
de Isoc(X/K) [B 3, (2.3.2)] tel que EX = M. Enfin les φα définissent un
isomorphisme de Isoc(X/K)

φE : F ∗
σ E

∼−→E
qui est le Frobenius de E [B 3, (2.3.7)] et (φE)X = φM. �

Suite aux observations en fin de §1.1 on en déduit :

Corollaire (2.2.2). Avec les notations de (2.2) et 1.1 le foncteur

G : F a-Conn†(A†
K) −→ F a-Conn(ÂK)

est pleinement fidèle.
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3. Relèvement de Teichmüller, réduction, spécialisation

et espaces rigides analytiques

3.0.

Avec les notations de l’introduction, on suppose dorénavant jusqu’à la fin
de cet article que k est un corps parfait de caractéristique p > 0, q = pa, et
on fixe une clôture algébrique k de k.

On suppose relevée l’élévation à la puissance q sur k (qui est un automor-
phisme puisque k est parfait) en un automorphisme σ de V, tel que σ(π) = π :
on note encore σ son extension à K et ce σ est un automorphisme de K.

3.1. Relèvement de Teichmüller

Soit X0 = Spec A0 un k-schéma lisse. Soient k′ ⊂ k une extension finie
de k de degré d et x0 ∈ X0(k

′) : le k-homomorphisme correspondant à x0,
s : A0 → k(x0) = k′, se factorise en s(x0) : A0(x0) = A0 ⊗k k(x0) → k(x0).
Notons W = W (k) (resp. W (x0) = W (k(x0)) l’anneau des vecteurs de Witt
à coefficients dans k (resp. k(x0)),

V(x0) =W (x0)⊗W V ≃W (x0)[π] ,

K0 = FracW , K0(x0) = Frac(W (x0)), K(x0) = Frac(V(x0)), σx0 la puissance
pa sur k(x0), σW (x0) = W (σx0) le relèvement canonique de σx0 à W (x0),
σV(x0) = σW (x0) ⊗σ|W σ et σK(x0) (resp. σK0(x0)) son extension naturelle à
K(x0) (resp. K0(x0)) définie par σK(x0)(u/v) = σV(x0)(u)/σV(x0)(v) (resp.
σK0(x0)(u/v) = σW (x0)(u)/σW (x0)v)). Le morphisme σK(x0) cöıncide, d’après
[Et 3, I.1.1] et [B-M 2, (1.2.7) (ii)], avec le morphisme σ′ : K ′ → K ′ (au-
dessus de σ : K → K) de [Et 3, I.1.1] pour k′ = k(x0).

Notons qu’il existe un unique polynôme unitaire irréductible g ∈ k[T ] tel
que l’on ait un isomorphisme de k-algèbres k(x0)

∼→ k[T ]/(g), et qu’à chaque
relèvement (nécessairement irréductible) g ∈ V[T ] de g est associé un unique
isomorphisme de V-algèbres relevant le précédent [EGA IV, (18.3.2)]

V(x0) ∼→ V[T ]/(g),

en particulier pour g = Teich(g), où Teich est le relèvement de Teichmüller
défini comme étant le morphisme composé

Teich : k[T ]→W [T ] →֒ V[T ]
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P =

i=r∑

i=0

aiT
i 7→ Teich(P ) =

i=r∑

i=0

biT
i

avec bi ∈ W (k)
ι→֒ V [Se, II, §5, théo 4] le relèvement de Teichmüller de ai :

d’après [Se, loc. cit.] et [Iℓ, (0.1.3.16) et (0.1.3.18)], Teich est un morphisme
d’anneaux.

Toutes les considérations précédentes s’appliqueront aux points fermés
x0 ∈ |X0| := {points fermés de X0} ; dans ce cas, le k-homomorphisme sur-
jectif correspondant à x0, s : A0 ։ k(x0), se factorise en s(x0) : A0(x0) =
A0 ⊗k k(x0) ։ k(x0) et k(x0) = A0/mx0 est une extension finie étale de k de
degré deg x0 = [k(x0) : k].

Soit A une V-algèbre lisse relevant A0 et fixons une présentation A =
V[T1, ..., Tn]/(f1, ..., fm). On désigne par Â (resp. A†) le séparé complété (resp.
le complété faible) m-adique de A. D’après [Et 3, (1.2.1)] il existe un carré
commutatif

A† ⊗V V(x0) =: A†(x0)
F
A†(x0) // A†(x0)

A†

OO

F
A† // A†

OO

au-dessus du carré commutatif

V(x0)
σV(x0) // V(x0)

V

OO

σ // V

OO

,

où FA† est un relèvement à A† du Frobenius (puissance q) de A0 ; d’où un
diagramme commutatif

V(x0) //

σV(x0)

��

A†(x0) //

F
A†(x0)

��

Â(x0) := Â⊗V V(x0)
F
Â(x0)

��

V(x0) // A†(x0) // Â(x0) ,

avec pour flèches horizontales les morphismes canoniques. Nous allons mon-
trer que le k(x0)-homomorphisme (surjectif si x0 est un point fermé)

s(x0) : A0(x0) = A0 ⊗k k(x0)→ k(x0)
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se relève de manière canonique en un V(x0)-homomorphisme (surjectif si x0
est un point fermé)

τÂ(x0) : Â(x0)→ V(x0)
tel que le diagramme

Â(x0)
τ
Â(x0) //

F
Â(x0)

��

V(x0)
σV(x0)

��
Â(x0)

τ
Â(x0) // V(x0)

commute. Dans un premier temps nous traiterons le cas particulier d’un corps
fini k = Fq ; dans un deuxième temps nous traiterons le cas général d’un corps
parfait de caractéristique p > 0, en explicitant le morphisme τÂ(x0)

.

1ercas : cas particulier où k = Fq est un corps fini.

Par le théorème [Mo 2, theo 3.3] de Monsky et [Mo 2, def 5.2] (cf aussi
[K1] dans le cas V = W ) le k(x0)-homomorphisme (surjectif si x0 est un point
fermé)

s(x0) : A0(x0)→ k(x0)

se relève de manière unique en un V(x0)-homomorphisme (surjectif si x0 est
un point fermé)

τÂ(x0) : Â(x0)→ V(x0)
tel que

(3.1.1) τÂ(x0) ◦ (FÂ(x0))
deg x0 = τÂ(x0)

.

Le morphisme τÂ(x0)
est appelé le relèvement de Teichmüller de s(x0)

(ou de x0) relativement à FÂ(x0).
Or en notant FA0(x0) (resp Fk(x0) = σk(x0) = σx0) le Frobenius (élévation à la
puissance q) de A0(x0) (resp de k(x0)), le diagramme suivant commute

(3.1.2) A0(x0)
s(x0) //

FA0(x0)

��

k(x0)

σx0
��

A0(x0)
s(x0) // k(x0),

et se relève en le diagramme
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(3.1.3) Â(x0)
τ
Â(x0) //

F
Â(x0)

��

V(x0)
σV(x0)

��
Â(x0)

τ
Â(x0)// V(x0) ,

dans lequel on vérifie que les deux morphismes τÂ(x0) ◦FÂ(x0) et σV(x0) ◦ τÂ(x0)

sont des relèvements de Teichmüller de

s(x0) ◦ FA0(x0) = σx0 ◦ s(x0)

relativement à FÂ(x0), puisque l’on a

τÂ(x0) ◦ FÂ(x0) ◦ (FÂ(x0))
deg x0 = τÂ(x0) ◦ FÂ(x0)

et

σV(x0) ◦ τÂ(x0)
◦ (FÂ(x0))

deg x0 = σV(x0) ◦ τÂ(x0)
.

Par unicité du relèvement de Teichmüller on en déduit que (3.1.3) commute,
i.e.

τÂ(x0) ◦ FÂ(x0) = σV(x0) ◦ τÂ(x0)
.

2ecas : cas général d’un corps parfait k de caractéristique p > 0.

Puisque Â(x0) est sans p-torsion il existe d’après Illusie [Iℓ, (0.1.3.16)] un
unique homomorphisme d’anneaux

sF
Â(x0)

: Â(x0)→W (Â(x0))

qui soit section de la projection canonique W (Â(x0))→ Â(x0) et tel que

sF
Â(x0)
◦ FÂ(x0) = W (FÂ(x0)) ◦ sFÂ(x0)

,

oùW (FÂ(x0)) : W (Â(x0))→W (Â(x0)) est induit par fonctorialité par FÂ(x0)
entre anneaux de vecteurs de Witt [Iℓ, (0.1.3.19)]. De plus, pour y ∈ Â(x0),
sF

Â(x0)
(y) est l’unique solution d’équations explicites [Iℓ, (0.1.3.17)].

De même, puisque A0(x0)et k(x0) sont sans p-torsion, on définit sFA0(x0)
et

sFk(x0)
= sσx0 . Il est à remarquer que sσx0 est le relèvement de Teichmüller

usuel pour un corps parfait de caractéristique p > 0 [Iℓ, (0.1.3.18)] et qu’il
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s’insère dans un diagramme commutatif

(3.1.4) k(x0)
∼ //

sσx0

��

k[T ]/(g)

Teich

��
W (k(x0))

∼ //
� _

ι(x0)

��

W [T ]/(Teich(g))
� _

ι

��
V(x0) ∼ // V[T ]/(Teich(g)) ,

où ι(x0) : W (k(x0)) →֒ V(x0) est l’injection canonique [Se, II,§5, théo 4] et ι
est induit par l’injection canonique W →֒ V [loc. cit.].

En notant W (u) : W (R1)→W (R2) le morphisme d’anneaux de vecteurs
de Witt induit par un morphisme d’anneaux R1 → R2 on en déduit un
diagramme commutatif

(3.1.5)

Â(x0)

sF
Â(x0)

��

proj // A0(x0)

sFA0(x0)

��

s(x0) // k(x0)

sσx0

��
Â(x0)

sF
Â(x0) //

F
Â(x0)

��

W (Â(x0))
W (proj) //

W (F
Â(x0)

)

��

W (A0(x0))
W (s(x0)) //

W (FA0(x0)
)

��

W (k(x0))

σW (x0)

��
Â(x0) sF

Â(x0)

//W (Â(x0))
W (proj)

//W (A0(x0))
W (s(x0))

//W (k(x0)),

dans lequel σW (x0) =W (σx0) ; et on a déjà vu que

(3.1.6) σV(x0) ◦ ι(x0) = ι(x0) ◦ σW (x0) .

On note τÂ(x0) le morphisme composé
(3.1.7)
τÂ(x0)

:= ι(x0) ◦W (s(x0)) ◦W (proj) ◦ sF
Â(x0)

= ι(x0) ◦ sσx0 ◦ s(x0) ◦ proj ;

τÂ(x0) est appelé le relèvement de Teichmüller de s(x0) (ou de x0)
relativement à FÂ(x0).
Compte tenu de la commutativité du diagramme (3.1.5) et de (3.1.6) on
obtient l’égalité

(3.1.8) τÂ(x0) ◦ FÂ(x0) = σV(x0) ◦ τÂ(x0) .
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De plus l’égalité (3.1.7) prouve par réduction modulo π que τÂ(x0)
est bien

un relèvement de s(x0).

Lorsque k est un corps fini cette construction redonne bien celle du pre-
mier cas étudié : en effet, grâce à (3.1.8) on obtient l’égalité (3.1.1), car
(σW (x0))

deg x0 = id fournit

(σV(x0))
deg x0 ◦ τÂ(x0)

= ι(x0) ◦ (σW (x0))
deg x0 ◦ sσx0 ◦ s(x0) ◦ proj = τÂ(x0) ,

d’où la cöıncidence des deux constructions par l’unicité dans (3.1.1).

Les morphismes composés

(3.1.9) τÂ(x0) : Â →֒ Â(x0)
τ
Â(x0)−−−→ V(x0) ,

(3.1.9)′ τÂK
(x0) := τÂ(x0)⊗V K : ÂK → K(x0) = Frac(V(x0)) ,

(3.1.10) τA†(x0) : A
† →֒ Â

τ
Â
(x0)−−−→ V(x0) ,

(3.1.10)′ τA†K
(x0) := τA†(x0)⊗V K : A†

K → K(x0) = Frac(V(x0)) ,

sont appelés respectivement relèvement de Teichmüller de s (ou de x0)
relativement à FÂ, FÂK

, FA†, FA†K
: τÂ(x0) (resp. τÂK

(x0), τA†(x0), τA†K
(x0)

est un point de Teichmüller de Â (resp. de ÂK, A
†, A†

K) relativement
à FÂ (resp. FÂK

, FA†, FA†K
) , tel que

(3.1.11) τÂ(x0) ◦ FÂ = σV(x0) ◦ τÂ(x0) ,

(3.1.11)′ τÂK
(x0) ◦ FÂK

= σK(x0) ◦ τÂK
(x0) ,

(3.1.12) τA†(x0) ◦ FA† = σV(x0) ◦ τA†(x0) ,
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(3.1.12)′ τA†K
(x0) ◦ FA†K = σK(x0) ◦ τA†K (x0) .

La correspondance entre τÂ(x0)
et τÂ(x0) est bijective grâce au Z-isomorphisme

d’adjonction

HomV(x0)(Â⊗V V(x0),V(x0)) ≃ HomV(Â,V) ;

de même le passage de τA†(x0) à τÂ(x0) est bijectif comme passage au complété.

Au lieu de considérer x0 comme point de X0 à valeur dans k′ on peut
aussi le considérer comme point de An

k = Spec k[T ] à valeur dans k′, où T =
(T1, ..., Tn) : on va voir qu’alors τA†(x0) s’étend en un point de Teichmüller de
V[T ]†. Notons R = V[T ], R† (resp. R̂) son complété faible (resp. son séparé
complété) et I le noyau de la surjection canonique

µ : R† ։ A† .

On peut relever (de manière non unique) le Frobenius FA† de A
† en un endo-

morphisme FR† de R
† de la façon suivante : il suffit de choisir des éléments

FR†(Ti) de R
† tels que

FR†(Ti) ≡ T qi (mod π), FR†(Ti) ∈ µ−1(FA†(µ(Ti))) ,

choix qu’il est possible de faire car FA†(µ(Ti)) ≡ T qi ( mod (π, I)). On étend
ce choix d’éléments FA†(µ(Ti)) en un endomorphisme FR† de la V-algèbre R†

tel que le diagramme

R† µ // //

F
R†

��

A†

F
A†

��
R† µ // // A†

commute ; en particulier on a FR†(I) ⊂ I.
Les morphismes FR† et FA† sont finis et fidèlements plats puisque leur réduction
mod π le sont [Et 2, théo 17] ; par changement de base de R† à R̂ appliqué
au diagramme précédent on en déduit le diagramme commutatif

R̂
µ̂ // //

F
R̂ ��

Â

F
Â��

R̂
µ̂ // // Â .
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Par conséquent le k-morphisme composé

k[T ] ։ A0
s−→ k(x0)

correspondant au point x0 de An
k se relève en un V-morphisme

τR̂(x0) : R̂ →֒ Â
τ
Â
(x0)−→ V(x0)

tel que le diagramme

R̂
τ
R̂
(x0) //

F
R̂
��

V(x0)
σV(x0)

��
R̂

τ
R̂
(x0) // V(x0)

commute : τR̂(x0) est appelé le relèvement de Teichmüller de x0 relati-
vement à FR̂. Le morphisme composé

τR†(x0) : R
† →֒ R̂

τ
R̂
(x0)−→ V(x0)

est appelé le relèvement de Teichmüller de x0 relativement à FR† .

Lorsque k est un corps fini nous avons vu qu’il y a unicité des relèvements
de Teichmüller : dans ce cas il y a bijection entre les points de Teichmüller
de A† relativement à FA† et les points de Teichmüller de R† relati-
vement à FR† qui se réduisent mod π en des points de X0. Ainsi nous
avons prouvé :

Proposition (3.1.13). Sous les hypothèses précédentes, soit k →֒ k′ une ex-
tension finie de corps finis. Alors il y a une bijection entre les trois ensembles
suivants :

(i) l’ensemble des points x0 ∈ X0(k
′)= {points de X0 à valeur dans k′} ,

(ii) l’ensemble des points de Teichmüller de A† ( resp de Â) relativement à
FA† (resp FÂ) à valeur dans V(k′) := W (k′)⊗W V ,

(iii) l’ensemble des points de Teichmüller de R† (resp R̂) relativement à FR†
(resp FR̂) à valeur dans V(k′) := W (k′)⊗W V qui se réduisent mod π
en des points de X0 à valeur dans k′.

Supposons dorénavant jusqu’à la fin de ce §3.1 que x0 ∈ |X0| est
un point fermé de X0. Alors les morphismes τÂ(x0) et τA†(x0) (resp. τR̂(x0)
et τR†(x0)) sont surjectifs car la réduction de τA†(x0) mod π (resp.τR†(x0) mod π)
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est le morphisme surjectif s : A0 ։ k(x0) = A0/mx0 de départ (resp. le mor-
phisme surjectif k[T ] ։ k(x0)) [M-W, theo 3.2]. Donc V(x0) est un quotient
de Â et V(x0) ≃ W (x0)[π], qui est un anneau de valuation discrète, est une
extension finie étale de V de rang deg x0. Le noyau du morphisme surjectif

τÂK
(x0) := τÂ(x0)⊗V K : ÂK → K(x0) = Frac(V(x0))

est ainsi un idéal maximal qx de ÂK . Remarquons que le morphisme

τA†K
(x0) := τA†(x0)⊗V K : A†

K

ϕ−→ ÂK −−−−−
τ
ÂK

(x0)

։ K(x0)

est aussi surjectif car τA†(x0) l’est ; cette surjectivité provient aussi du fait
que ϕ induit un isomorphisme [G-K 2, prop 1.5]

A†
K/Ker τA†K

(x0)
∼−→ ÂK/Ker τÂK

(x0) .

En définissant l’application (encore appelée relèvement de Teichmüller)

(3.1.14) TeichÂK
:Max A0 →Max ÂK

entre l’ensemble des idéaux maximaux de A0 et ceux de ÂK par TeichÂK
(x0) =

{Ker τÂK
(x0)} = {qx}, nous montrerons au §3.2 que TeichÂK

est une sec-
tion du morphisme de spécialisation [B 3,(0.2.2.1)], considéré comme
une application

sp :Max ÂK → Max A0

entre l’espace sous-jacent à Spm ÂK et l’ensemble des points fermés de
X0 = Spec A0 .

3.2. Morphismes de spécialisation et de réduction

Avec les notations de 3.1 soient X = Spf Â et XK = Spm ÂK . Nous
allons examiner de plus près la description donnée par Berthelot [B3, (0.2.2)]
de XK et du morphisme de spécialisation

sp : Spm ÂK → Spec A0 ,

vu ici comme une application entre les ensembles sous-jacents de points
fermés

sp : |Spec ÂK | =Max ÂK → |Spec A0| =Max A0,
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pour pouvoir montrer que TÂK
fournit une section de sp.

Soient x ∈ Spm ÂK correspondant à l’idéal maximal mx ⊂ ÂK ,
◦
mx =

j−1(mx) = mx∩Â l’image inverse demx par l’injection canonique j : Â →֒ ÂK

et Rx = Â/
◦
mx : Rx s’identifie à l’image canonique de Â dans Kx = ÂK/mx

et le corps des fractions de Rx est Rx ⊗V K ≃ Kx ; on note jx : Rx →֒ Kx

l’injection obtenue par changement de base de Â à Rx. Berthelot montre que
la correspondance

x 7→ Rx = Â/
◦
mx

est une bijection [B3, (0.2.2)] entre les points de XK et les quotients Rx de
Â qui sont intègres finis et plats sur V.

La valuation discrète de K s’étend de manière unique en une valuation
discrète de Kx, dont l’anneau de valuation Vx est un V-module libre de rang
n = [Kx : K] et Vx est la fermeture intégrale de V dans Kx [Se, chap II, §2,
prop 3]. On dispose ainsi d’une injection canonique

ix : Rx →֒ Vx

qui est finie ; par suite le morphisme

i#x := Spec (ix) : Spec (Vx)→ Spec (Rx)

est fini et surjectif, donc Rx n’a que deux idéaux premiers (0) et mRx qui sont
distincts car l’idéal maximal mRx est le seul idéal premier de Rx au-dessus
de mV = πV [R, chap I, §1, prop 1] : en particulier on a πRx ⊂ mRx et
V s’injecte dans l’anneau hensélien Rx [EGA IV , (18.5.10)] de dimension 1
[EGA II, (7.1.5)], Spec Rx = {(0),mRx}. Puisque Kx est aussi le corps des
fractions de Rx, Rx qui est fini et plat sur V est un sous-V-module libre de
Vx de rang n = [Kx : K] et l’anneau de valuation Vx domine l’anneau local
Rx, i.e. mRx = mVx ∩Rx .

Considérons le diagramme commutatif suivant dans lequel mVx est l’idéal
maximal de Vx et les flèches sont les flèches canoniques
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(3.2.0)

A0
ψ̃x // // k(Rx) = Rx/mRx = A0/msp(x) = Â/msp(x)

� � ĩx // k(Vx) = Vx/mVx

A0
ψx // // Rx/πRx = A0/m̃x = Â/ < π,

◦
mx >

ix //

OOOO

Vx/πVx

OOOO

Â
ψx // //

ρ

OOOO

Rx = Â/
◦
mx

� � ix //

ρx

OOOO

Vx

OOOO

ÂK θx
// //

��
j

_�

Kx = ÂK/mx id

��
jx

_�

Kx

��
j′x

_�

et où ψx, ix sont obtenus à partir de ψx, ix par réduction modulo π.
Les flèches horizontales composées du diagramme sont notées

θx := id ◦ θx ,
◦

θx := ix ◦ ψx ,
◦

θx := ix ◦ ψx , θ̃x := ĩx ◦ ψ̃x ,

et les noyaux successifs

Ker θx = mx ,

Ker
( ◦

θx
)
= Ker ψx =

◦
mx =

◦

(Ker θx) →֒
(◦
θx
)−1

(mVx) = ψ−1
x (mRx) =: msp(x) ,

Ker ψx = m̃x = K̃er θx =
◦
mx/

◦
mx∩πÂ = ρ(

◦
mx) =

◦
mx/π

◦
mx [

◦
mx est 1

ieret π /∈ ◦
mx]

m̃x = K̃er θx →֒ Ker θ̃x = Ker ψ̃x = msp(x) = Rad (m̃x) .

Par le morphisme de spécialisation

sp : Max ÂK →Max Â

l’image de mx est l’idéal maximal

msp(x) := ψ−1
x (mRx) =

(◦
θx
)−1

(mVx) .

Comme la surjection canonique

ρ : Â։ A0 = Â/π Â

induit une bijection
ρ# : Max A0

∼→Max Â ,
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on notera sp le composé

sp : Max ÂK
sp−→Max Â

(ρ#)−1

−→ Max A0 ,

et l’image de mx par sp est l’idéal maximal

msp(x) = ρ(msp(x)) .

3.2.1. Interprétation géométrique du morphisme de spécialisation

Avec les notations de 3.2 considérons le diagramme commutatif suivant

(3.2.1.1) Spec Rx/πRx
� � ρ#x // Spec Rx

oo j
#
x

? _Spec Kx

Spec A0
� � ρ# //

pr0

��

��
ψ
#
x

_�

Spec Â oo j#
? _

pr

��

��
ψ#
x

_�

Spec ÂK

prK

��

��
θ#x

_�

Spec k � � // Spec V oo ? _Spec K

dans lequel ψ
#

x , ψ
#
x , θ

#
x sont des immersions fermées et les flèches pr les pro-

jections canoniques.
L’image schématique de x = {mx} par j# n’est autre que l’image schématique
de Spec Kx par le morphisme dominant j#x , à savoir

Spec (Â/
◦
mx) = Spec Rx = {(0),mRx}

ψ#
x−֒→ Spec Â ,

et l’intersection de cette adhérence schématique de {mx} dans Spec Â avec
la fibre spéciale Spec A0 consiste en un unique point fermé {mRx} (où mRx

est identifié à msp(x) := ψ−1
x (mRx) ou à msp(x) = ρ(msp(x)) ) qui est la

spécialisation de {mx}. Cette intersection s’écrivant aussi Spec(Rx/πRx), qui
est réduite à un seul point, l’anneau Rx := Rx/πRx est donc un anneau ar-
tinien local d’idéal maximal mRx

, image de mRx par la surjection canonique

Rx ։ Rx = Rx/πRx .

Au passage, comme mRx
est nilpotent [Bour, A, chap 8, §6, no 4, cor du

théo 3], remarquons que la topologie π-adique et la topologie mRx-adique
cöıncident sur l’anneau Rx, i.e. il existe un entier r ∈ N tel que

mr
Rx
⊂ πRx ⊂ mRx .

Comme l’adhérence de Zariski de { ◦
mx} consiste en les idéaux premiers A de

Â tels que A ⊃ ◦
mx on retrouve le fait que {msp(x)} est ≪une≫ spécialisation,

au sens classique du terme [EGA 0I , (2.1.1)], de {
◦
mx}.
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3.2.2. Lien entre Teichmüller et spécialisation

Toujours avec les notations de 3.2, soit x0 un point fermé de Spec A0,
correspondant à un idéal maximal mx0 de A0 et à un idéal maximal qx0 de
Â. On note x = TeichÂK

(x0) l’image de x0 par le relèvement de Teichmüller

TeichÂK
: Max A0 → Max ÂK ; soient mx ⊂ ÂK l’idéal correspondant à x

et
◦
mx = j−1(mx) = mx ∩ Â.

Cette fois-ci Kx = K(x0) = ÂK/mx est une extension finie non ramifiée

de K et on a θx = τÂK
(x0), ψx =

◦

θx = τÂ(x0) : Â ։ Vx = V(x0), ix est
un isomorphisme et Rx = Vx, qui est non ramifié sur V, admet π pour

uniformisante : l’idéal < π,
◦
mx > de Â engendré par π et

◦
mx est égal à msp(x)

et l’anneau Rx = Rx/πRx est non seulement artinien local, c’est même le
corps k(sp(x)) = Â/msp(x) = A0/msp(x) qui est aussi le corps résiduel k(Vx)
de Vx = V(x0). D’où msp(x) = qx0 et sp(x) = x0 ; ainsi

TeichÂK
: |Spec A0| :=Max A0 → |Spec ÂK | :=Max ÂK

est une section du morphisme de spécialisation vu comme une application
entre ensembles de points fermés

sp : |Spec ÂK | =Max ÂK → |Spec A0| =Max A0 .

Dans notre situation d’un schéma affine et lisse sur V ceci redémontre la
surjectivité du morphisme de spécialisation établie par Berthelot [B3,
(1.1.5)].

3.2.3. Morphisme ≪α≫ de Tate et spécialisation

L’anneau local Rx étant dominé par l’anneau de valuation Vx de Kx on
a i−1

x (mVx) = mRx . Ainsi le morphisme ≪α≫ de Tate [Ta, theo 6.4] est le
morphisme

Max ÂK −→ Max Â

mx 7−→
(◦
θx
)−1

(mVx) = ψ−1
x (mRx) = msp(x) ;

c’est donc le morphisme de spécialisation

sp : Max ÂK →Max Â , x 7→ {msp(x)}

de Berthelot [B3, (0.2.2)], dont on retrouve la surjectivité dans [Ta, theo 6.4].
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3.2.4. Morphisme ≪π≫ de Bosch-Güntzer-Remmert, morphisme de
réduction et spécialisation

Pour un annneau B, on note Nilrad(B) (resp Rad(B)) le nilradical de
B (resp le radical de Jacobson de B), intersection des idéaux premiers (resp

maximaux) de B. Dans le cas de notre V-algèbre lisse A on note

◦(
ÂK

)

l’ensemble des éléments à puissances bornées de ÂK et

∨(
ÂK

)
l’ensemble des

éléments topologiquement nilpotents de ÂK . D’après Tate [Ta, Theo 5.1, 5.2]
on a

◦(
ÂK

)
= {f ∈ ÂK/ ∀ x ∈ Spm ÂK , |f(x)| 6 1} ,

∨(
ÂK

)
= {f ∈ ÂK/ ∀ x ∈ Spm ÂK , |f(x)| < 1} .

Proposition (3.2.4.1). Sous les hypothèses précédentes on a :

(i)

◦(
ÂK

)
= Â .

(ii)

∨(
ÂK

)
= Rad Â = π Â .

Démonstration.
Comme A est normal noethérien on peut décomposer S = Spec A en la

somme finie de ses composantes connexes
∐

i∈J1,rK

Spec Ai où Ai est intègre

[EGA I, (4.5.5)] et même intégralement clos [Et 2, prop11(1)(ii)] ; par suite
Â =

∏
i∈J1,rK

Âi où Âi est intégralement clos [loc. cit.] et ÂK =
∏

i∈J1,rK

ÂiK où

ÂiK = Âi ⊗V K est intégralement clos [Bour, AC V, §1, no 5, cor 1 de prop
16]. Puisqu’un idéal maximal mx ⊂ ÂK est de la forme

mx = Â1,K × ...× Âi−1,K ×mxi × Âi+1,K × ...× Âr,K

où mxi ⊂ Âi,K est maximal, on a, pour f = (f1, ..., fr) ∈ ÂK =
∏

i∈J1,rK

Âi,K ,

f(x) := f mod mx dans Kx := ÂK/mx ≃ Âi,K/mxi = Kxi

= fi mod mxi =: fi(xi) dans Kxi .
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On en déduit donc que

◦(
ÂK

)
=

∏

i∈J1,rK

◦(
Âi,K

)

et
∨(
ÂK

)
=

∏

i∈J1,rK

∨(
Âi,K

)
.

Pour démontrer la proposition on est donc ramené au cas Â intégralement
clos. En se donnant une présentation de la V-algèbre A

Â ≃ V{T1, ..., Tn}/A ,

on note ti l’image de Ti dans Â ; la K-algèbre de Tate ÂK s’écrit

ÂK ≃ K{T1, ..., Tn}/AK ,

de sorte que

ÂK ≃ K{t1, ..., tn} .
D’après Tate [Ta, remarques entre les lemmes 6.2 et 6.3 affirmant la validité

du corollaire 2, §5, dans le cas V noethérien] le sous-ensemble

◦(
ÂK

)
de ÂK

est la fermeture intégrale de V{t1, ..., tn} dans ÂK : or les injections évidentes

V{t1, ..., tn} →֒ Â →֒
◦(
ÂK

)

et le fait que Â est intégralement clos prouvent que

◦(
ÂK

)
= Â .

Puisque

∨(
ÂK

)
est un sous-ensemble de

◦(
ÂK

)
on peut écrire

∨(
ÂK

)
= {f ∈ ÂK/ ∀ x ∈ Spm ÂK , |f(x)| < 1}
= {f ∈ ÂK/ ∀ x ∈ Spm ÂK , f ∈ msp(x)}
= Rad Â ,
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la dernière égalité provenant de la surjectivité du morphisme de spécialisation

sp : Max ÂK →Max Â , x 7→ {msp(x)} .

Or A0 étant un anneau de Jacobson [Bour, AC V, §3, no 4, déf 1 et théo 3]
on a

Nilrad(A0) = Rad A0 ,

d’où Rad A0 = {0} puisque A0 est réduit, ce qui équivaut à Rad Â = π Â ;
par suite

∨(
ÂK

)
= Rad Â = π Â . �

Si B est un anneau, J (B) désigne l’ensemble des idéaux de B et, pour
I ∈ J (B), Rad(I) := Nilrad(B/I) est le radical de I

Rad(I) = {b ∈ B/∃ α ∈ N, bα ∈ I} =
⋂

P⊃I
P∈SpecB

P .

Pour I ∈ J (ÂK) on note avec [B-G-R, 1.2.5]

◦

I = I ∩
◦(
ÂK

)
= I ∩ Â ,

∨

I = I ∩
∨(
ÂK

)
= I ∩ (πÂ) ,

Ĩ =
◦

I/
∨

I .

Cette notation étend celle du début du §3.2 utilisée pour mx ∈Max ÂK :

∨
mx = mx ∩ (πÂ) →֒ ◦

mx = mx ∩ Â
m̃x =

◦
mx/

∨
mx .

Par analogie avec [B-G-R, 2.1.10, 7.1.5] nous définissons l’application de
réduction réd par

réd : Spm ÂK −→ J (A0)

x = {mx} 7−→ réd(x) := m̃x = ρ(
◦
mx) = ρ(< π,

◦
mx >) .

D’après nos descriptions précédentes des éléments à puissances bornées

(resp des éléments topologiquement nilpotents) de ÂK , les réductions
˜̂
AK et
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K̃x au sens de [B-G-R, 1.2.5, 2.1.10] de ÂK et Kx = ÂK/mx respectivement
(pour x ∈ Spm ÂK) s’écrivent

˜̂
AK :=

◦(
ÂK

)
/

∨(
ÂK

)
= Â/π Â = A0 ,

K̃x := Vx/mVx =: k(Vx) ,

et la réduction θ̃x au sens de [B-G-R, §6.3] du morphisme canonique

θx : ÂK ։ Kx = ÂK/mx

s’identifie au morphisme composé

θ̃x : A0 = Â/πÂ
ψ̃x

։ k(Rx)
ĩx→֒ k(Vx) = Vx/mVx .

Le morphisme ≪π≫ de [B-G-R, §7.1.5] est le morphisme

≪π≫ : Spm ÂK −→ Max A0

x = {mx} 7−→ Ker θ̃x = Ker ψ̃x ;

or
Ker θ̃x = Ker ψ̃x = ρ(msp(x)) =: msp(x) ,

donc ce morphisme ≪π≫ de Bosch-Güntzer-Remmert [B-G-R] (qu’il
ne faut pas confondre avec notre uniformisante π) s’identifie au mor-
phisme de spécialisation

sp :Max ÂK →Max A0

dont on retrouve la surjectivité dans [B-G-R, §7.1.5, theo 4].

Nous allons comparer dans la proposition (3.2.4.2) ci-dessous les mor-
phismes réd et ≪π≫ en donnant une CNS pour que m̃x soit maximal et de
ce fait cöıncide avec msp(x), i.e. on donnera une CNS pour que l’injection
canonique

m̃x = K̃er θx →֒ Ker θ̃x = Ker ψ̃x = msp(x)

soit un isomorphisme ; la proposition 1 de [B-G-R, §7.1.5] qui donne la condi-
tion suffisante n = [Kx : K] = 1 en est un cas particulier.
Dans le §3.2.2 sur le lien entre Teichmüller et la spécialisation on a constaté
qu’avec x = TeichÂK

(x0) on a

(i) < π,
◦
mx >= msp(x)

(ii)

{
Kx est une extension algébrique finie non ramifiée de K ,

le corps résiduel K̃x de Kx est un quotient de A0 .
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En fait ces deux propriétés (i) et (ii) sont équivalentes comme nous allons le
voir aussi dans la proposition (3.2.4.2) ci-dessous.

Proposition (3.2.4.2). Soient A une V-algèbre lisse, x ∈ XK = Spm ÂK ,

correspondant à l’idéal maximal mx ⊂ ÂK , Kx = ÂK/mx,
◦
mx = mx ∩ Â,

Rx = Â/
◦
mx, mRx l’idéal maximal de Rx, Vx l’anneau de valuation de Kx,

K̃x := Vx/mVx =: k(Vx) le corps résiduel de Vx, msp(x) := ρ(msp(x)),

m̃x = ρ(
◦
mx) = ρ(< π,

◦
mx >). Alors on a :

1) msp(x) = Rad (m̃x).

2) Les propriétés suivantes sont équivalentes :

(i) m̃x = msp(x), i.e. réd(x) = sp(x), i.e. K̃er θx ≃ Ker θ̃x .

(i)′ m̃x = Rad (m̃x).

(ii) < π,
◦
mx >= msp(x), i.e. < π,

◦
mx > est égal à son radical.

(iii) m̃x est un idéal maximal.

(iii)′ < π,
◦
mx > est un idéal maximal.

(iv) m̃x est un idéal premier.

(iv)′ < π,
◦
mx > est un idéal premier.

(v) Rx/πRx = A0/m̃x est un corps, i.e. π engendre l
′idéal maximal de Rx .

(v)′ Rx/πRx = A0/m̃x est un anneau intègre.

(v)′′ Rx/πRx = A0/m̃x est un anneau réduit.

(vi) L′adhérence schématique de x dans SpecÂ intersecte la fibre spéciale
Spec A0 selon un schéma intègre.

(vi)′ L′adhérence schématique de x dans SpecÂ intersecte la fibre spéciale
Spec A0 selon un schéma réduit.

(vii) Kx est une extension algébrique finie non ramifiée de K et le corps

résiduel K̃x de Kx est un quotient de A0 .

(vii)′ Kx est une extension algébrique finie non ramifiée de K et la

réduction K̃x de Kx est le corps résiduel d
′un point fermé de la

réduction X0 = SpecA0 de XK = SpmÂK .

(viii) Vx est une extension non ramifiée de V et c′est un quotient de Â.
(viii)′ Vx est une extension non ramifiée de V et k(Rx) = k(Vx).
(ix) Rx est un anneau de valuation discrète avec π pour uniformisante.

(ix)′ Rx est une extension non ramifiée de V.
(ix)′′ Rx est une extension finie étale de V.

33



Démonstration.

1) Puisque πRx ⊂ mRx on a < π,
◦
mx > ⊂ msp(x), d’où

m̃x = ρ(
◦
mx) = ρ(< π,

◦
mx >) ⊂ msp(x) := ρ(msp(x)) ;

or il résulte de l’égalité Spec Rx = {(0),mRx} que msp(x) est le seul idéal

premier de Â contenant < π,
◦
mx >, d’où l’égalité

msp(x) = Rad (< π,
◦
mx >)

grâce à [B-G-R, 7.1.3, prop 1], et par suite

msp(x) = Rad (m̃x) .

2) L’équivalence de (i) et (i)′ résulte du 1) et celle de (i) et (ii) est tau-
tologique.

Dire que m̃x = ρ(
◦
mx) = ρ(< π,

◦
mx >) est premier (resp maximal)

équivaut à dire que < π,
◦
mx > est premier (resp maximal), i.e. l’anneau

artinien local Rx/πRx = A0/m̃x = Â/ < π,
◦
mx > est intègre (resp un corps) ;

d’où l’équivalence de (iii), (iii)′, (iv), (iv)′, (v), (v)′.

L’idéal maximal mRx
de l’anneau artinien local Rx = Rx/πRx est l’en-

semble des éléments nilpotents de Rx [Bour, A, chap 8, §6, no 4, cor du théo
3] ; d’où l’équivalence de (v), (v)′′.

L’assertion (v) qui équivaut à dire que π engendre l’idéal maximal mRx

de l’anneau local Rx, ou encore, par définition de msp(x) := ψ−1
x (mRx), que

< π,
◦
mx >= msp(x) ; d’où l’équivalence de (ii) et (v).

Grâce à l’interprétation géométrique de la spécialisation vue ci-dessus l’in-
tersection de l’adhérence schématique de x dans SpecÂ avec la fibre spéciale
SpecA0 est le schéma artinien local SpecRx/πRx ; d’où l’équivalence de (v)′′

et (vi)′ et celle de (v)′ et (vi).

Montrons (ii) =⇒ (vii). D’après (ii) l’idéal maximal de Rx est engendré
par π, donc l’anneau local noethérien intègre Rx est un anneau de valuation
discrète [Se, chap 1, §2, prop 2]. Comme Kx est le corps des fractions de Rx,
il en résulte que Rx = Vx [Bour,, AC, VI, §1, no 2, théo 1] ; et du fait que
le corps résiduel k(sp(x)) = Rx/mRx de Rx est un quotient de A0, celui de
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Vx en est un aussi. De plus on sait [B3, (0.2.2) ] ou [B-G-R, §6.1.2, cor 3
du theo 1] que Kx est une extension algébrique finie de K, et on vient de
voir qu’elle est non ramifiée puisque π est une uniformisante de Vx. D’où (vii).

Réciproquement montrons que (vii) =⇒ (ii). D’après (vii) le corps résiduel
k(Vx) = Vx/πVx de Vx est un quotient de A0 ; par conséquent le morphisme

ix : Rx/πRx → Vx/πVx

est une surjection entre deux k-espaces vectoriels de même dimension n =
[Kx : K], donc c’est un isomorphisme. Par suite [EGA 0I , (6.6.21)]

ix : Rx →֒ Vx

est un isomorphisme ; donc π engendre mRx , d’où (ii).

L’équivalence de (vii) et (vii)′ est tautologique.

Clairement (viii) =⇒ (vii). Réciproquement supposons (vii) ; alors Vx est
non ramifié sur V. Or on a vu ci-dessus dans la démonstration de l’équivalence
de (ii) et (vii) que la propriété (vii) implique que

ix : Rx →֒ Vx

est un isomorphisme, donc Vx est un quotient de Â au même titre que

Rx = Â/
◦
mx ; d’où (viii).

Montrons (viii) =⇒ (viii)′. Comme Vx est un quotient de Â, l’injection

ĩx : k(Rx) →֒ k(Vx)

est une surjection, donc c’est un isomorphisme.

Réciproquement montrons que (viii)′ =⇒ (viii). Puisque Vx est une ex-
tension non ramifiée de V, l’injection ix : Rx →֒ Vx est non ramifiée [EGA
IV, (17.3.3)(v)], et comme ĩx est bijective par hypothèse, l’injection

ix : Rx →֒ Vx

est surjective [SGA1, I, cor 7.5], d’où (viii).

L’équivalence de (viii) et (ix) provient du fait que Vx est un anneau de
valuation qui domine l’anneau local intègre Rx en ayant même corps des
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fractions.

L’équivalence de (ix) et (ix)′ provient de [EGA IV, (17.4.1)d′′)] et [Se,
chap I, §2, prop 2] et celle de (ix)′ et (ix)′′ est claire. �

Comme nous allons le voir ci-dessous les points x qui vérifient les pro-
priétés équivalentes de (3.2.4.2)2) sont les points à bonne réduction au sens
suivant :

Définition (3.2.4.3). Soit A une V-algèbre lisse, XK := Spm ÂK et x ∈ XK
correspondant à un morphisme ÂK ։ Kx := ÂK/mx. On dit que x a bonne
réduction si et seulement si il existe une V-algèbre lisse R qui est un quotient
de Â et un K-isomorphisme RK := R⊗V K ≃ Kx.

Proposition (3.2.4.4). Avec les notations précédentes on a :

(i) Si x ∈ XK a bonne réduction, alors :

Il existe un V-isomorphisme R ≃ Rx := Â/
◦
mx,

Rx est une V-algèbre intègre finie étale,

sp(x) = réd(x).

(ii) Réciproquement, si sp(x) = réd(x) alors x a bonne réduction.

Démonstration.

(i) Supposons que x ∈ XK a bonne réduction et choisissons une présentation
R ≃ V[X1, ..., Xm]/J de la V-algèbre lisse R. Comme R est plate sur V, elle
s’injecte dans RK ≃ Kx, donc R est intègre ; de plus R étant normal [EGA
IV, (17.5.7)] il en résulte que R est intégralement clos de corps des fractions
la K-algèbre finie Kx. Notons xi ∈ R →֒ Kx l’image de Xi dans R : xi est
entier sur K, donc il existe un entier ri ∈ N et des éléments λi,j ∈ K pour
j ∈ J0, riK tels que λi,ri = 1 et

⋆

j=ri∑

j=0

λi,jx
j
i = 0.

En multipliant par une puissance ad hoc de π il existe pour tout i un entier
di ∈ N tel que les λi,jπ

di , j ∈ J0, riK, soient des éléments de V premiers
entre eux. Si λi,0π

di =: µi,0 était le seul des λi,jπ
di , j ∈ J0, riK, à ne pas être

multiple de π, en réduisant modulo π on aurait µi,0 = 0, ce qui est absurde.
Donc au moins un des λi,jπ

di , j ∈ J1, riK, est inversible : en réduisant modulo
π l’équation ⋆ on en déduit que xi := xi mod π est entier sur k. En faisant
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cela pour chaque i il en résulte que la k-algèbre de type fini R/πR est entière,
donc elle est finie. Or RK ≃ Kx est fini sur K, donc R est quasi-fini sur V
[R, chap IV, prop 3]. En notant B la fermeture intégrale de V dans R on
sait alors par Raynaud [R, chap IV, cor 2 du théo 1] que Spec R →֒ Spec B
est une immersion ouverte. Puisque R est intégralement clos de corps des
fractions Kx, B est aussi la fermeture intégrale de V dans Kx, donc B est
un anneau de valuation discrète [Se, chap II, §2, prop 3], c’est l’anneau de
valuation B = Vx de Kx et c’est aussi une V-algèbre finie [loc cit].
Le morphisme composé

Spec R/πR →֒ Spec B/πB → Spec k

étant fini étale, l’immersion ouverte

Spec R/πR →֒ Spec B/πB

est finie, c’est donc une immersion fermée ; par suite R/πR est un quotient
de l’algèbre locale B/πB [Bour, A I, §8, prop 5 d)] et c’est aussi un anneau
local [loc cit]. De plus le morphisme fini Spec B → Spec V envoie le point
fermé {mB} = {πBB} sur le point fermé {mV} = {πV}, i.e. mB ∩ V = mV ,
d’où π ∈ mV , ce qui fournit une égalité entre idéaux de B, < π >=< πeB >
pour un certain entier e ∈ N. Ainsi B/πB = B/πeBB est artinien local, donc
R/πR est également artinien local. En particulier l’immersion ouverte

Spec R/πR = {P} →֒ Spec B/πB = {P′}

est surjective, c’est donc un isomorphisme, d’où un isomorphisme :

⋆⋆ B/πB
∼→ R/πR.

Or R, muni de la topologie π-adique, est un sous-espace topologique de l’es-
pace topologique Kx qui est séparé (et complet) pour la topologie π-adique,
donc R est séparé pour la topologie π-adique. De plus, comme R est plat
sur V et que B est séparé et complet pour la topologie π-adique en tant que
V-algèbre finie, l’isomorphisme ⋆⋆ nous permet de conclure que l’injection

B →֒ R

est un isomorphisme [EGA 0I , (6.6.21)]. En particulier R est un anneau de
valuation discrète et une V-algèbre finie étale : ainsi π est une uniformisante
de R. Comme la flèche composée

Â։ Rx →֒ B = R = Vx
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est surjective, on obtient l’isomorphisme

Rx
∼→ Vx ;

d’où sp(x) = réd(x) d’après (3.2.4.2)(ix)′, ce qui démontre (i).

(ii) Réciproquement si sp(x) = réd(x), alors Rx est un anneau de valua-
tion discrète fini étale sur V d’après (3.2.4.2)(ix)′′, donc x a bonne réduction.
�

Proposition (3.2.4.5). Sous les hypothèses et notations de (3.2.4.2) les pro-
priétés suivantes sont équivalentes :

(i) Rx = Vx.
(i)′ Vx est un quotient de Â.
(ii) Rx est un anneau de valuation discrète.

(iii) L′injection ix : Rx →֒ Vx est non ramifiée et k(Rx) = k(Vx).
(iv) Le morphisme i#x : Spec Vx → Spec Rx est non ramifié et radiciel.

Démonstration. L’équivalence de (i) et (i)′ est claire et celle de (i) et (iii)
résulte de [SGA1, I, cor 7.5]. L’équivalence de (i) et (ii) provient du fait
que Vx est un anneau de valuation qui domine l’anneau local intègre Rx et
a même corps des fractions que lui. L’équivalence de (iii) et (iv) résulte de
[EGA 0IV , (23.2.2)] puisque k est un corps parfait. �

Corollaire (3.2.4.6). Sous les hypothèses et notations de (3.2.4.2) soit
x0 ∈ |Spec A0| un point fermé de Spec A0. Alors les propriétés suivantes
sont équivalentes :

(i) x ∈ réd−1(x0) := {x ∈ XK/réd(x) = x0}.
(ii) Rx est un anneau de valuation discrète d

′uniformisante π et
k(Rx) = k(x0).

(iii) Rx est non ramifié sur V et k(Rx) = k(x0).

(iv) Vx est non ramifié sur V et k(Vx) = k(x0).

(v) Kx est non ramifié sur K et K̃x = k(x0).

Démonstration. Résulte de (3.2.4.2) et (3.2.4.5). �

Description des tubes via des morphismes

Proposition (3.2.4.7). Sous les hypothèses et notations de (3.2.4.2) soit
x0 ∈ |Spec A0| un point fermé de Spec A0. Alors
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(i) réd−1(x0) s’identifie à l’ensemble (non vide) des relèvements (néces
sairement surjectifs) Â ։ V(x0) du morphisme A0 ։ k(x0) donné
avec x0 ;

(ii) En particulier sp : Max ÂK →Max A0 est surjectif.

(iii) Parmi ces relèvements du (i) il en existe un et un seul qui commute
aux Frobenius, c’est le relèvement de Teichmüller :

TeichÂK
(x0) ∈ réd−1(x0) ⊂ ]x0[:= sp−1(x0)

réd (TeichÂK
(x0)) = sp (TeichÂK

(x0)) = x0 .

Démonstration. Si x ∈ réd−1(x0), alors Â ։ Rx est un relèvement de
A0 ։ k(x0) et il existe un unique V-isomorphisme Rx ≃ V(x0) relevant
l’identité de k(x0) [EGA IV, (18.3.2)]. Réciproquement la lissité formelle de
Â sur V nous assure de l’existence de tels relèvements Â ։ V(x0) du mor-
phisme A0 ։ k(x0) ; alors l’image Rx de Â dans V(x0) est un anneau de
valuation discrète d’uniformisante π et k(Rx) = k(x0), donc x ∈ réd−1(x0)
d’après (3.2.4.6).
Le reste de la proposition est clair car x = TeichÂK

(x0) vérifie les propriétés
de (3.2.4.6) (cf aussi 3.2.2). �

Pour x0 ∈ |Spec A0| un point fermé de Spec A0, nous allons donner une
description du tube ]x0[:= sp−1(x0) qui fournira encore la surjectivité de sp
en exhibant des antécédents de sp en dehors de réd−1(x0).

Soit donc x0 ∈ |Spec A0|. Si x ∈]x0[, on a vu que Rx = Â/
◦
mx est une

V-algèbre intègre finie et plate (ce qui implique que Rx est local et Spec Rx =
{(0),mRx}) à corps résiduel Rx/mRx = k(x0).
Inversement, soit V ′ une V-algèbre intègre finie et plate, donc locale, de corps
résiduel k(x0). Notons que sur V ′ les topologies π-adiques et mV ′ cöıncident
puisque l’idéal maximal de l’anneau local artinien V ′/πV ′ est nilpotent. Par
lissité formelle de Â sur V, il existe (au moins) un morphisme Â→ V ′ rendant
commutatif le diagramme

A0
// // k(x0)

Â //

OOOO

V ′

OOOO

.

L’image R′ de Â dans V ′ est elle aussi une V-algèbre intègre finie et plate,
donc locale : de plus le corps résiduel k(R′) = R′/mR′ est isomorphe à k(x0) =
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V ′/mV ′ car dans le diagramme commutatif

A0
// // R′/mR′

� � // k(x0) = V ′/mV ′

A0
// // R′/πR′ //

OOOO

V ′/πV ′

OOOO

Â // //

OOOO

R′ � � //

OOOO

V ′
?�

OO

la flèche composée horizontale du haut est surjective par hypothèse. Ainsi on
a prouvé :

Proposition (3.2.4.8). Sous les hypothèses et notations de (3.2.4.2) soit
x0 ∈ |Spec A0| un point fermé de Spec A0. Alors :

]x0[= sp−1(x0) s’identifie à l’ensemble (non vide) des morphismes
Â→ V ′ qui factorisent la surjection Â։ k(x0) donnée avec x0,

où V ′ parcourt l’ensemble des V-algèbres intègres finies et plates à corps
résiduel k(x0).

L’étude de la boule unité fermée de la droite affine rigide que nous allons
entreprendre au §3.3 nous fournira ensuite au §3.4 des exemples explicites de
points

x ∈]x0[ \ réd−1(x0)

qui sont dans le tube de x0 sans être dans réd−1(x0).

Description des tubes via des équations

Soit x0 ∈ |Spec A0| un point fermé de Spec A0, x = TeichÂK
(x0) et

f1, ..., fr des générateurs de l’idéal (de type fini)
◦
mx de Â. Puisque

mx0 = msp(x) = ρ(
◦
mx)

on a la description suivante du tube ]x0[:= sp−1(x0) de x0 [B3, (1.1.1)] :

]x0[= {z ∈ XK/∀i = 1, ..., , r, |fi(z)| < 1} .

Pour z = x = TeichÂK
(x0) on a fi(x) := fi mod

◦
mx = 0 ; donc non seulement

on a prouvé que

x = TeichÂK
(x0) ∈]x0[= {z ∈ XK/∀i = 1, ..., , r, |fi(z)| < 1} ,
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ce qui est vrai pour toute section de sp, mais même que x = TeichÂK
(x0) est

≪au centre≫ du tube de ]x0[, i.e. que

∀i = 1, ..., r fi(x) = 0 .

Plus généralement, cette propriété s’étend à tous les y ∈ réd−1(x0) à condi-

tion de changer de générateurs pour
◦
my : en effet, pour g1, ..., gs des générateurs

de
◦
my, on a :

]x0[= {z ∈ XK/∀i = 1, ..., , r, |fi(z)| < 1} = {z ∈ XK/∀j = 1, ..., , s, |gj(z)| < 1}

et
∀j = 1, ..., s, gj(y) := gj mod

◦
my = 0 .

On peut formaliser cette constatation dans la proposition suivante :

Proposition (3.2.4.9). Sous les hypothèses et notations de (3.2.4.2) soit x0 ∈
|Spec A0| un point fermé de Spec A0. Alors

réd−1(x0) = {x ∈ XK/∃Jx ⊂ N fini, ∀i ∈ Jx ∃fi ∈ Â, tel que

x0 = V (f i, i ∈ Jx) où f i := fi mod πÂ

et x ∈ V (fi, i ∈ Jx)} .

Démonstration. En notant E l’ensemble second membre dans l’égalité ci-
dessus, on a déjà prouvé que réd−1(x0) ⊂ E . Réciproquement, soit x ∈ E .
Les f i, i ∈ Jx, forment par hypothèse un système de générateurs de l’idéal

mx0 de A0 tels que fi(x) := fi mod
◦
mx = 0 donc, pour tout i ∈ Jx, fi ∈

◦
mx

et x ∈]x0[= {z ∈ XK/∀i ∈ Jx, |fi(x)| < 1}. En particulier sp(x) = x0 et

mx0 ⊂ ρ(
◦
mx) =: m̃x ;

comme on a toujours l’inclusion

m̃x = ρ(
◦
mx) ⊂ msp(x) = mx0

on a l’égalité m̃x = mx0 , i.e. réd(x) = x0 . �

De manière imagée on peut dire que les x ∈ réd−1(x0) sont ≪au centre≫ du
tube ]x0[, au sens où, pour un choix judicieux de générateurs fi de mx, on a
fi(x) = 0, alors que

]x0[= {z ∈ XK/∀i = 1, ..., r, |fi(z)| < 1} .
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3.3. Spm K{T} : la boule unité de la droite affine rigide

3.3.1. Les points de Spm K{T}
Rappelons pour mémoire le lemme évident suivant :

Lemme (3.3.1.1). Les éléments inversibles de V{T} sont les éléments de

V{T}∗ = U + πV{T}

où U = V \ πV est l’ensemble des éléments inversibles de V.

Nous avons vu [B3, (0.2.2)] que les points de Spm K{T} sont en bijection
avec les quotients V{T}/I qui sont des V-algèbres intègres finies et plates.
Par exemple, soit P (T ) ∈ V[T ] un polynôme unitaire irréductible dans V[T ]
et posons I = P (T )V{T}, Ĩ = P (T )V[T ] ; par factorialité de V[T ], Ĩ est
premier et la flèche naturelle

R̃ := V[T ]/Ĩ ∼−→ V{T}/I := R

est un isomorphisme de V-algèbres finies intègres ; et puisque P (T ) est uni-
taire, R̃ est plate sur V [Mi, chap I, Rk 2.6 a)], donc R correspond à un point
de Spm V{T}. Nous allons montrer ci-dessous qu’en fait tous les points de
Spm K{T} sont de cette forme.

Considérons en effet un idéal I ⊂ V{T} tel que V{T}/I soit une V-
algèbre intègre finie et plate. ; notons I l’image canonique de I dans k[T ].
Par platitude de V{T}/I sur V, on a TorV1 (V{T}/I, V/πV) = 0, donc on a
un isomorphisme

I ⊗V k = I/πI
∼→ I ⊂ k[T ],

ce qui permet d’identifier I/πI à son image I dans k[T ] qui est un idéal
principal : on choisit pour générateur de l’idéal I le générateur unitaire f =∑i=d

i=0 aiT
i, ai ∈ k, ad = 1. Via Nakayama, puisque Rad(V{T}) = π V{T}

[(3.2.4.1)(ii)], que I est de type fini (par noethérianité de V{T} [Sal] ) et
que I est principal engendré par f , I est lui aussi principal, engendré par un
g ∈ I ⊂ V{T} relevant f . On écrit g(T ) = πrh(T ), où r ∈ N et la norme
de Gauß ||h|| de h est égale à 1 ([B-G-R, §1.4.1] si h(T ) =

∑+∞
i=0 αiT

i ∈
V{T}, limi→∞ αi = 0, ||h|| := max|αi|), et puisque f 6= 0 on a r = 0. Alors
[B-G-R, 5.2.1, def 1] g(T ) = h(T ) est T -distingué d’un certain degré noté
s ; par le théorème de préparation de Weierstraß [B-G-R, 5.2.2, theo 1] il
existe un unique élément inversible e(T ) ∈ K{T} et un unique polynôme
unitaire ω(T ) ∈ V[T ] de degré s tels que g(T ) = e(T )ω(T ). Puisque ||ω|| =
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1 et 1 = ||g|| = ||e|| × ||ω|| [B-G-R, 5.1.2, prop 1] on a ||e|| = 1 et en
fait e(T ) ∈ V{T} : si e′(T ) est un inverse de e(T ) dans K{T} l’égalité
e(T )× e′(T ) = 1 fournit ||e|| × ||e′|| = ||e′|| = 1, donc e′(T ) ∈ V{T} et e(T )
est inversible dans V{T}. Par le lemme (3.3.1.1) l’élément e(T ) est de la forme
e(T ) = u+πTv(T ) avec u ∈ V\πV et v(T ) ∈ V{T} ; or la réductionmod π de
g est le polynôme unitaire f , donc e(T ) mod π = 1 et f(T ) = ω(T ) mod π :
en particulier s = d et par la factorialité de V{T} [Sal] ω(T ) est irréductible
dans V{T}. Or les générateurs de l’idéal principal I = ω(T )V{T} sont tous
de la forme e1(T )×ω(T ) où e1(T ) est inversible dans V{T} donc de la forme
e1(T ) = u1(1 + πv1(T )) avec u1 ∈ V \ πV, v1(T ) ∈ V{T} ; par suite
ω(T ) est l’unique générateur irréductible dans V{T} de I qui soit
un polynôme unitaire de degré d=degré de f , relevant f , où f
est l’unique générateur unitaire de I = I mod π : ω(T ) est même
irréductible dans V[T ] d’après le lemme suivant :

Lemme (3.3.1.2). Soit ω(T ) ∈ V[T ], unitaire. Les propriétés suivantes sont
équivalentes :

(i) ω(T ) est irréductible dans V[T ].
(ii) ω(T ) est irréductible dans K[T ].

(iii) ω(T ) est irréductible dans V{T}.

Démonstration.
L’équivalence de (i) et (ii) est classique puisque les coefficients de ω(T ) sont
premiers entre eux.
Montrons l’équivalence (i) ⇐⇒ (iii). Soit I = ω(T )V{T}, Ĩ = ω(T )V[T ] ;
puisque ω(T ) est unitaire la flèche naturelle

⋆ R̃ := V[T ]/Ĩ ∼−→ V{T}/I := R

est un isomorphisme. Or la factorialité de V[T ] fournit l’équivalence

ω(T ) irréductible dans V[T ] ⇐⇒ Ĩ est premier ;

de même la factorialité de V{T} [Sal] fournit l’équivalence
ω(T ) irréductible dans V{T} ⇐⇒ I est premier .

D’où l’équivalence du lemme grâce à l’isomorphisme ⋆ ci-dessus. �

Ainsi on a prouvé :

Proposition (3.3.1.3). Les points de Spm K{T} sont en bijection avec les
polynômes unitaires irréductibles de V[T ].
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Rappelons le théorème suivant de Robert :

Théorème (3.3.1.4) [Ro, chap 6, §2.2, theo 2]. Tout S(T ) ∈ K{T}
s’écrit de manière unique sous la forme

S(T ) = πr × u× (1 + πv(T ))× ω1(T )× ω2(T )

où

(i) r ∈ Z, u ∈ V∗ = V \ πV, v(T ) ∈ V{T} ,
(ii) ω1(T ) ∈ V[T ], unitaire, |ω1(0)| = 1 ,

(iii) ω2(T ) ∈ V[T ], unitaire, de degré µ, ω2(T ) ≡ T µ mod π .

On en déduit le corollaire suivant :

Corollaire (3.3.1.5).

(i) Les éléments inversibles de K{T} sont les éléments de la forme

S(T ) = πr × u× (1 + πv(T ))

où
r ∈ Z, u ∈ V∗ = V \ πV, v(T ) ∈ V{T} .

(ii) Aux inversibles près, les irréductibles de K{T} sont les polynômes
ω(T ) ∈ V[T ], unitaires et irréductibles dans V[T ].

(iii) Aux inversibles près, les irréductibles de V{T} sont de deux sortes :
l’élément π et les polynômes ω(T ) ∈ V[T ], unitaires et irréductibles
dans V[T ].

Démonstration. Les polynômes unitaires irréductibles sont de degré supérieur
ou égal à un et π est irréductible dans V{T}, car le quotient V{T}/πV{T} =
k[T ] est intègre. �

Ce qui permet de donner une autre description des points de Spm K{T} :
Corollaire (3.3.1.6). Les points de Spm K{T} sont en bijection avec un
système de représentants des éléments irréductibles de K{T}.

3.3.2. Spécialisation, (bonne) réduction et Teichmüller dans Spm K{T}
Soit f(T ) ∈ V[T ], unitaire et irréductible dans V[T ], qu’on identifiera

dans la suite à un point x ∈ Spm K{T} ; par le lemme de Hensel [Bour, AC
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III, §4, no 3, théo 1] son image canonique f(T ) ∈ k[T ] dans k[T ] n’a qu’un
seul facteur irréductible noté

g(T ) =
i=r∑

i=0

aiT
i , ai ∈ k , ar = 1 ; f(T ) = g(T )e pour e ∈ N∗ .

Au début du §3.1 on a défini

Teich(g)(T ) =
i=r∑

i=0

biT
i

appelé relèvement de Teichmüller de g ; puisque g est irréductible, Teich(g)
est irréductible, de même que tout relèvement g ∈ V[T ] de g. En vertu de la
commutativité du diagramme (3.1.4) on a

(3.3.2.1) TeichK{T}(gk[T ]) = Teich(g)K{T} .

On donne l’interprétation de la spécialisation, de la réduction et du relèvement
de Teichmüller en termes de polynômes dans la proposition évidente sui-
vante :

Proposition (3.3.2.2). Sous les hypothèses et notations 3.3.2 précédentes
on a :

(i) mx = fK{T}, ◦
mx = fV{T} ,

mRx est engendré par la classe de π et g dans Rx pour tout
relèvement g de g,

msp(x) = πV{T}+ gV{T} = πV{T}+ Teich(g)V{T} ,
msp(x) = gk[T ], m̃x = fk[T ],

(ii) sp(f) = g ,

(iii) réd(f) = f ,

(iv) sp(f) = réd(f) = f ( i.e. f a bonne réduction) ⇐⇒ f est irréductible,

(v) TeichK{T}(g) = Teich(g) ,

(vi) sp(Teich(g)) = réd(Teich(g)) = g ,

(vii) deg(f) = e× deg(g) ; lorsque Rx = Vx, e est l’indice de ramification de
Vx sur V et deg(g) est le degré résiduel de Kx sur K .

Ce qui, pour les tubes, fournit le théorème :

Théorème (3.3.2.3). Soit x0 ∈ Max k[T ] ; on note mx0 = g(T )k[T ] l’idéal
maximal correspondant où g(T ) est le générateur unitaire irréductible de mx0.
Alors on a :
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(i) réd−1(x0) = {f ∈ V[T ]/ f unitaire tel que f = g} .
(ii) ]x0[:= sp−1(g) = {f ∈ V[T ]/ f unitaire irréductible, ∃e ∈ N, f = ge} .
(iii) ]x0[\réd−1(x0) = {f ∈ V[T ]/ f unitaire irréductible, ∃e ∈ N>2, f = ge} .
(iv) Teich(g) ∈ réd−1(x0) .

(v) f ∈]x0[\réd−1(x0) si g(T ) = T, f polynôme d’Eisenstein, f = ge, e > 2.

3.4. Exemples

Les exemples que nous allons traiter se rapportent aux points de SpmK{T}
pour différents corps K, extensions finies de Qp : comme dans le §3.3 nous
identifierons les points de Spm K{T} ou Max k[T ] = Spm k[T ] aux po-
lynômes unitaires irréductibles auxquels ils correspondent. Nous utiliserons
aussi les notations du §3.2, Rx,Vx avec pour corps résiduels k(Rx), k(Vx) et
corps des fractions Kx, etc...
Pour illustrer la diversité des situations nous allons exhiber tour à tour des
exemples dans lesquels Rx est un anneau de valuation discrète ramifié ou
non sur V, des cas où Rx n’est pas un anneau de valuation discrète avec Vx
ramifié ou non sur V ou totalement ramifié sur V, en donnant des points dans
réd−1(x0) et dans ]x0[\réd−1(x0).

3.4.1. 1er cas : Rx anneau de valuation discrète non ramifié sur V
1© Rx = Vx = Z3 = Z3[T ]/(T ).

Ici K = Q3, x0 = T ∈ F3[T ], k(x0) = F3 et x = T ∈ réd−1(x0).

2© Rx = Vx = Z3[
√
2].

Ici K = Q3, K(Rx) = K(Vx) = Q3[
√
2].

Rx = Z3[T ]/(T
2 − 2) est non ramifié de degré deux sur Z3.

x0 = T 2 − 2 ∈ F3[T ].

k(x0) = F9 = F3[T ]/(T
2 − 2) = F3[T ]/(T

2 + 1) = k(Rx).

x = T 2 − 2 ∈ réd−1(x0), y = T 2 + 1 = Teich(x0) ∈ réd−1(x0).

K(Rx) = K(Vx) est une extension non ramifiée de degré 2 de K = Q3.

k(Rx) = F9 = k(Vx).

3.4.2. 2e cas : Rx anneau de valuation discrète ramifié sur V
1© Rx = Vx = Z2[i].
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Ici K = Q2, K(Rx) = K(Vx) = Q2[i].

Rx = Z2[T ]/(T
2 + 1) = Z2[Y ]/((Y − 1)2 + 1) = Z2[Y ]/((Y

2 − 2Y + 2)
est un anneau de valuation discrète totalement ramifié de degré deux
sur Z2, car Y

2 − 2Y + 2 est un polynôme d’Eisenstein.

mRx est engendré par la classe de T + 1.

x0 = T + 1 ∈ F2[T ].

k(x0) = F2 = F2[T ]/(T + 1) = Z2[T ]/(T
2 + 1, T + 1) = k(Rx).

x = T 2 + 1 ∈]x0[\réd−1(x0), y = T + 1 = Teich(x0) ∈ réd−1(x0), z =
T + 3 ∈ réd−1(x0).

K(Rx) = K(Vx) est une extension totalement ramifiée de degré 2 de
K = Q2.

k(Rx) = F2 = k(Vx).
2© Rx = Vx = Z3[

√
2,
√
3].

Ici K = Q3, K(Rx) = K(Vx) = Q3[
√
2,
√
3].

Le polynôme minimal de
√
2 +
√
3 sur Z3 est P = (T −

√
2−
√
3)(T −√

2 +
√
3)(T +

√
2 +
√
3)(T +

√
2 −
√
3) = T 4 − 10T 2 + 1 ≡ (T 2 +

1)2 mod 3, car on vérifie que chacune des quatre racines de P est
primitive, i.e. engendre Q3[

√
2,
√
3] qui est de degré 4 sur Q3, comme

extension composée des deux extensions de degré 2 totalement ramifiées
Q3[
√
3] etQ3[

√
6] deQ3 : faisant par exemple le raisonnement avec

√
2+√

3, on a 1/(
√
3+
√
2) =

√
3−
√
2, 2
√
3 = (

√
3+
√
2)+(

√
3−
√
2), 2
√
2 =

(
√
3+
√
2)−(

√
3−
√
2) , d’où

√
2 ∈ Q3[

√
2+
√
3] et

√
3 ∈ Q3[

√
2+
√
3] ;

ainsi P est bien irréductible sur Q3 et Q3[
√
2 +
√
3] = Q3[

√
2,
√
3] =

Q3[T ]/(T
4 − 10T 2 + 1). De plus 1/(

√
3 +
√
2) ∈ Z3[

√
2 +
√
3] car le

coefficient constant de P est inversible dans Z3.

Rx = Z3[
√
2 +
√
3] = Z3[T ]/(T

4 − 10T 2 + 1).

mRx est engendré par la classe de T 2 + 1.

x0 = T 2 + 1 ∈ F3[T ].

k(x0) = F9 = F3[T ]/(T
2+1) = Z3[T ]/(T

4− 10T 2+1, T 2+1) = k(Rx).

x = T 4 − 10T 2 + 1 ∈]x0[\réd−1(x0), y = T 2 + 1 = Teich(x0) ∈
réd−1(x0), z = T 2 + 3T + 1 ∈ réd−1(x0).

K(Rx) = K(Vx) est une extension ramifiée de degré 4 de K = Q3, d’in-
dice de ramification 2 et de degré résiduel 2 : remarquons que K(Rx)
n’est pas totalement ramifiée sur Q3, bien qu’elle soit extension com-
posée de deux extensions totalement ramifiées sur Q3.

k(Rx) = F9 = k(Vx).
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3© Rx = Vx = Z3[i,
√
3].

Ici K = Q3, K(Rx) = K(Vx) = Q3[i,
√
3].

Le polynôme minimal de i+
√
3 sur Z3 est P = (T − i−

√
3)(T − i+√

3)(T + i+
√
3)(T + i−

√
3) = T 4−4T 2+16 ≡ (T 2+1)2 mod 3, car on

vérifie que chacune des quatre racines de P est primitive, i.e. engendre
Q3[i,

√
3] qui est de degré 4 sur Q3, comme extension composée des deux

extensions de degré 2 totalement ramifiées Q3[
√
3] et Q3[

√
−3] de Q3 :

faisant par exemple le raisonnement avec i +
√
3, on a 4/(i +

√
3) =

−i +
√
3, 2
√
3 = (

√
3 + i) + (

√
3 − i), 2i = (i +

√
3) − (−i +

√
3),

d’où
√
3 ∈ Q3[i +

√
3] et i ∈ Q3[i +

√
3] ; ainsi P est bien irréductible

sur Q3 et Q3[i +
√
3] = Q3[i,

√
3] = Q3[T ]/(T

4 − 4T 2 + 16). De plus
1/(i+

√
3) ∈ Z3[i +

√
3] car le coefficient constant de P est inversible

dans Z3.

Rx = Z3[i+
√
3] = Z3[T ]/(T

4 − 4T 2 + 16).

mRx est engendré par la classe de T 2 + 1.

x0 = T 2 + 1 ∈ F3[T ].

k(x0) = F9 = F3[T ]/(T
2+1) = Z3[T ]/(T

4− 4T 2+16, T 2+1) = k(Rx).

x = T 4 − 4T 2 + 16 ∈]x0[\réd−1(x0), y = T 2 + 1 = Teich(x0) ∈
réd−1(x0), z = T 2 + 7 ∈ réd−1(x0).

K(Rx) = K(Vx) est une extension ramifiée de degré 4 de K = Q3, d’in-
dice de ramification 2 et de degré résiduel 2 : remarquons que K(Rx)
n’est pas totalement ramifiée sur Q3, bien qu’elle soit extension com-
posée de deux extensions totalement ramifiées sur Q3.

k(Rx) = F9 = k(Vx).

3.4.3. 3e cas : Rx n’est pas un anneau de valuation discrète

3.4.3.1. Vx non ramifié sur V
Rx = Z3[3

√
2] →֒

6=
Vx = Z3[

√
2].

Ici K = Q3, K(Rx) = K(Vx) = Q3[
√
2].

Rx = Z3[T ]/(T
2 − 18) : T 2 − 18 est bien irréductible sur Z3 sinon il

aurait une racine dans Q3, à savoir 3
√
2 ou −3

√
2 et donc

√
2 ∈ Q3 ce

qui n’est pas.

Rx n’est pas un anneau de valuation discrète car
√
2 /∈ Rx.

mRx est engendré par 3 et T .

x0 = T ∈ F3[T ].
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k(x0) = F3 = F3[T ]/(T ) = Z3[T ]/(T
2 − 18, 3, T ) = k(Rx).

x = T 2 − 18 ∈]x0[\réd−1(x0), y = T = Teich(x0) ∈ réd−1(x0), z =
T + 3 ∈ réd−1(x0).

K(Rx) = K(Vx) est une extension non ramifiée de degré 2 de K = Q3.

k(Rx) = F3 ⊂ F9 = k(Vx).

3.4.3.2. Vx totalement ramifié sur V
Rx = Z2[2i] →֒

6=
Vx = Z2[i].

Ici K = Q2, K(Rx) = K(Vx) = Q2[i].

Rx = Z2[T ]/(T
2+4) : T 2+4 est bien irréductible sur Z2 sinon il aurait

une racine dans Q2, à savoir 2i ou −2i et donc i ∈ Q2 ce qui n’est pas.

Rx n’est pas un anneau de valuation discrète car i /∈ Rx.

mRx est engendré par 2 et T .

x0 = T ∈ F2[T ].

k(x0) = F2 = F2[T ]/(T ) = Z2[T ]/(T
2 + 4, 2, T ) = k(Rx).

x = T 2 + 4 ∈]x0[\réd−1(x0), y = T = Teich(x0) ∈ réd−1(x0), z =
T + 2 ∈ réd−1(x0).

K(Rx) = K(Vx) est une extension totalement ramifiée de degré 2 de
K = Q2.

k(Rx) = F2 = k(Vx).
Le morphisme Rx = Z2[2i] →֒ Vx = Z2[i] est ramifié [SGA 1, I, §7, cor
7.5].

3.4.3.3. Vx ramifié non totalement sur V
1© Rx = Z3[

√
2, 3
√
3] →֒

6=
Vx = Z3[

√
2,
√
3].

Ici K = Q3, K(Rx) = K(Vx) = Q3[
√
2,
√
3].

Le polynôme minimal de
√
2+3
√
3 sur Z3 est P = (T −

√
2−3
√
3)(T−√

2 + 3
√
3)(T +

√
2 + 3

√
3)(T +

√
2 − 3

√
3) = T 4 − 58T 2 + 625 ≡

(T 2+1)2 mod 3, car on vérifie que chacune des quatre racines de P est
primitive, i.e. engendre Q3[

√
2,
√
3] qui est de degré 4 sur Q3 : faisant

par exemple le raisonnement avec
√
2 + 3

√
3, on a 1/(3

√
3 +
√
2) =

(3
√
3 −
√
2)/25, d’où

√
2 ∈ Q3[

√
2 + 3

√
3] et

√
3 ∈ Q3[

√
2 + 3

√
3] ;

ainsi P est bien irréductible sur Q3 et Q3[
√
2 + 3

√
3] = Q3[

√
2,
√
3] =

Q3[T ]/(T
4− 58T 2 + 625). De plus 1/(

√
2+ 3

√
3) ∈ Z3[

√
2 +
√
3] car le
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coefficient constant de P est inversible dans Z3 ; et donc
√
2 ∈ Z3[

√
2+

3
√
3] et

√
3 ∈ Z3[

√
2 + 3

√
3].

Rx = Z3[
√
2 + 3

√
3] = Z3[T ]/(T

4 − 58T 2 + 625).

mRx est engendré par 3 et T 2 + 1.

x0 = T 2 + 1 ∈ F3[T ].

k(x0) = F9 = F3[T ]/(T
2 + 1) = Z3[T ]/(T

4 − 58T 2 + 625, 3, T 2 + 1) =
k(Rx).

x = T 4 − 58T 2 + 625 ∈]x0[\réd−1(x0), y = T 2 + 1 = Teich(x0) ∈
réd−1(x0), z = T 2 + 3T + 4 ∈ réd−1(x0).

K(Rx) = K(Vx) est une extension ramifiée de degré 4 de K = Q3,
d’indice de ramification 2 et de degré résiduel 2.

k(Rx) = F9 = k(Vx).
Le morphisme Rx = Z3[

√
2 + 3

√
3] →֒ Vx = Z3[

√
2,
√
3] est ramifié

[SGA 1, I, §7, cor 7.5].
2©Rx = Z3[3

√
2 +
√
3] →֒

6=
Z3[3
√
2,
√
3] →֒

6=
Vx = Z3[

√
2,
√
3].

Ici K = Q3, K(Rx) = K(Vx) = Q3[
√
2,
√
3].

Le polynôme minimal de 3
√
2+
√
3 sur Z3 est P = (T −3

√
2−
√
3)(T−

3
√
2 +
√
3)(T + 3

√
2 +
√
3)(T + 3

√
2 −
√
3) = T 4 − 42T 2 + 225 ≡

T 4 mod 3, car on vérifie que chacune des racines de P engendre l’ex-
tension Q3[

√
2,
√
3] de degré 4 sur Q3 ; ainsi P est bien irréductible sur

Q3 et Q3[3
√
2 +
√
3] = Q3[

√
2,
√
3] = Q3[T ]/(T

4 − 42T 2 + 225).

Rx = Z3[3
√
2 +
√
3] = Z3[T ]/(T

4 − 42T 2 + 225).

mRx est engendré par 3 et T .

x0 = T ∈ F3[T ].

k(x0) = F3 = F3[T ]/(T ) = Z3[T ]/(T
4 − 42T 2 + 225, 3, T ) = k(Rx).

x = T 4−42T 2+225 ∈]x0[\réd−1(x0), y = T = Teich(x0) ∈ réd−1(x0), z =
T + 3 ∈ réd−1(x0).

K(Rx) = K(Vx) est une extension ramifiée de degré 4 de K = Q3,
d’indice de ramification 2 et de degré résiduel 2.

k(Rx) = F3 ⊂ F9 = k(Vx).
3©Rx = Z3[i, 3

√
3] →֒

6=
Vx = Z3[i,

√
3].

Ici K = Q3, K(Rx) = K(Vx) = Q3[i,
√
3].
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Le polynôme minimal de i+3
√
3 sur Z3 est P = (T − i−3

√
3)(T − i+

3
√
3)(T+i+3

√
3)(T+i−3

√
3) = T 4−52T 2+784 ≡ (T 2+1)2 mod 3, car

on vérifie que chacune des racines de P engendre l’extension Q3[i,
√
3]

de degré 4 sur Q3 ; ainsi P est bien irréductible sur Q3 et Q3[i+3
√
3] =

Q3[i,
√
3] = Q3[T ]/(T

4 − 52T 2 + 784). De plus 1/(i + 3
√
3) = (3

√
3 −

i)/29 ∈ Z3[(i+3
√
3] car le coefficient constant de P est inversible dans

Z3 ; et donc i ∈ Z3[i+ 3
√
3] et 3

√
3 ∈ Z3[i+ 3

√
3].

Rx = Z3[i+ 3
√
3] = Z3[T ]/(T

4 − 52T 2 + 784).

mRx est engendré par 3 et T 2 + 1.

x0 = T 2 + 1 ∈ F3[T ].

k(x0) = F9 = F3[T ]/(T
2 + 1) = Z3[T ]/(T

4 − 52T 2 + 784, 3, T 2 + 1) =
k(Rx).

x = T 4 − 52T 2 + 784 ∈]x0[\réd−1(x0), y = T 2 + 1 = Teich(x0) ∈
réd−1(x0), z = T 2 + 4 ∈ réd−1(x0).

K(Rx) = K(Vx) est une extension ramifiée de degré 4 de K = Q3,
d’indice de ramification 2 et de degré résiduel 2.

k(Rx) = F9 = k(Vx).
Le morphisme Rx = Z3[i+ 3

√
3] →֒ Vx = Z3[i,

√
3] est ramifié [SGA 1,

I, §7, cor 7.5].
4©Rx = Z3[3i+

√
3] →֒

6=
Z3[3i,

√
3] →֒

6=
Vx = Z3[i,

√
3].

Ici K = Q3, K(Rx) = K(Vx) = Q3[i,
√
3].

Le polynôme minimal de 3i+
√
3 sur Z3 est P = (T −3i−

√
3)(T −3i+√

3)(T +3i+
√
3)(T +3i−

√
3) = T 4+12T 2+144 ≡ T 4 mod 3, car on

vérifie que chacune des racines de P engendre l’extension Q3[i,
√
3] de

degré 4 sur Q3 ; ainsi P est bien irréductible sur Q3 et Q3[3i +
√
3] =

Q3[i,
√
3] = Q3[T ]/(T

4 + 12T 2 + 144).

Rx = Z3[3i+
√
3] = Z3[T ]/(T

4 + 12T 2 + 144).

mRx est engendré par 3 et T .

x0 = T ∈ F3[T ].

k(x0) = F3 = F3[T ]/(T ) = Z3[T ]/(T
4 + 12T 2 + 144, 3, T ) = k(Rx).

x = T 4+12T 2+144 ∈]x0[\réd−1(x0), y = T = Teich(x0) ∈ réd−1(x0), z =
T + 3 ∈ réd−1(x0).

K(Rx) = K(Vx) est une extension ramifiée de degré 4 de K = Q3,
d’indice de ramification 2 et de degré résiduel 2.

k(Rx) = F3 ⊂ F9 = k(Vx).
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4. Images directes de F -isocristaux convergents

4.0.

On reprend les hypothèses de 3.0.

4.1. Convergence des images directes

4.1.1.

On suppose de plus en 4.1 que K contient les racines qièmes de l’unité.
Soient S,S ′ deux V-schémas formels lisses ; on considère un diagramme com-
mutatif

(4.1.1.1)

X

f

��

� � iX // X

h

��

X ′ � � iX′ //

f ′

��

ϕX

<<③③③③③③③③
X ′

h′

��

ϕX
>>⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥

S � � iS // S ρ // Spf V

S ′ � �

iS′
//

ϕS

==

S ′

ϕS

??⑦⑦⑦⑦⑦⑦⑦⑦

ρ′
// Spf V

θ

99ssssssssss

dans lequel f, f ′, ϕS, ϕX sont des morphismes de k-schémas lisses, h, h′, ρ, ρ′, ϕS ,
ϕX sont des morphismes de V-schémas formels séparés lisses, h, h′ sont
propres et lisses, les i sont des immersions fermées et les carrés verticaux
sont cartésiens.

Théorème (4.1.2). Supposons le corps k parfait. Soient S un k-schéma
lisse, S un V-schéma formel lisse relevant S et f : X → S un k-morphisme
propre et lisse relevable en un morphisme propre et lisse h : X → S de V-
schémas formels. Alors

(4.1.2.1) Pour tout entier i > 0, f induit un foncteur

Rifconv∗ : F
a-Isoc(X/K) −→ F a-Isoc(S/K) .

(4.1.2.2) Le foncteur précédent est compatible au passage à la fibre en un point
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fermé s0 = Spec k(s0) de S, c’est-à-dire : pour tout carré cartésien

Xs0

iXs0 //

fs0

��

X

f

��
s0 is0

// S

et tout E ∈ F a-Isoc(X/K) on a un isomorphisme de changement de
base

i∗s0R
ifconv∗(E) ∼−→Rifs0,conv∗(i

∗
Xs0

(E)) = H i
rig(Xs0/K(s0), EXs0

)

compatible aux Frobenius, dans lequel le corps K(s0) a été introduit au
début de 3.1 et EXs0

:= i∗Xs0
(E).

(4.1.2.3) Sous les hypothèses 4.1.1 le foncteur Rifconv∗ de 4.1.2.1 commute au
changement de base ϕS : S ′ −→ S, i.e. pour E ∈ F a-Isoc(X/K), E ′ =
ϕ∗
X(E) ∈ F a-Isoc(X ′/K), on a un diagramme commutatif d’isomor-

phismes

F ∗
S′R

if ′
rig∗(X

′/S ′; E ′)
φ′i

∼ // Rif ′
rig∗(X

′/S ′; E ′)

F ∗
SR

ifrig∗(X/S; E)
φi

∼ //

ϕ∗S

OO

Rifrig∗(X/S; E)
ϕ∗S

OO

dans lequel les flèches verticales sont les isomorphismes de changement
de base et les flèches horizontales les isomorphismes de Frobenius.

Démonstration.
Pour (4.1.2.1). Puisque l’on dispose d’un carré cartésien

X � � iX //

f
��

X
h
��

S � �

iS
// S

satisfaisant aux conditions de [Et 6,(3.4.4.3)], on en déduit que pour E ∈
F a-Isoc(X/K), on a [loc. cit.]

Ei := Rifrig∗(X/S; E) ∈ Isoc(S/K) .

En notant FS : S → S (resp FX : X → X) le Frobenius de S (resp de X)
(élévation à puissance q) et

φE : F ∗
X(E)

∼−→ E
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l’isomorphisme de Frobenius de E , il reste à construire un isomorphisme de
Frobenius

φi = φEi : F
∗
S(Ei)

∼−→ Ei .

Quitte à décomposer S en somme de ses composantes connexes il suffit
de définir φEi sur chacune de ces composantes connexes. Soit Sα un ouvert
affine d’une composante connexe S0 de S : comme le foncteur naturel

F a-Isoc(S0/K) −→ F a-Isoc(Sα/K)

est pleinement fidèle [Et 3, théo 4] il suffit de définir φEi sur Sα.

On part donc d’une décomposition [cor (2.1.3)] S = ∪
α
Sα , Sα = Spf Âα

où les Aα sont des V-algèbres lisses et intègres, S = ∪
α
Sα, Sα = Spec Aα,0, où

Aα,0 := Aα/πAα et on note jSα : Sα →֒ S l’immersion ouverte. Choisissons
comme en (3.1) un relèvement (fini et plat) FSα : Sα → Sα du Frobenius
FSα : Sα → Sα, au-dessus de σ : Spf V → Spf V. Puisque le diagramme
commutatif à carré cartésien

X

f

��

� � iX // X

h

��

Xα
� �

iXα //

fα

��

.
�

jXα

<<③③③③③③③③
Xα

hα

��

.
�

jXα

>>⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥

S � � iS // S

Sα
� �

iSα

//
.
� jSα

<<

Sα
.
� jSα

>>⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥

fournit un isomorphisme de changement de base [Et 6, théo (3.4.4)]

j∗Sα
Rifrig∗(X/S; E) ∼−→ Rifα,rig∗(Xα/Sα; j∗Xα

(E)) ,

on est ramené à construire un isomorphisme de Frobenius sur

E iα := Rifα,rig∗(Xα/Sα; j∗Xα
(E)) ∈ Isoc (Sα/K)

où Eα := j∗Xα
(E) est muni de l’isomorphisme de Frobenius

φEα = j∗Xα
(φE) : F

∗
Xα

(Eα) ∼−→ Eα .
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Notons

X
(q)
α

� �
i
X

(q)
α //

f
(q)
α

��

X (q)
α

h
(q)
α

��
Sα

� �

iSα

// Sα

l’image inverse du carré cartésien

Xα
� �
iXα //

fα
��

Xα
hα
��

Sα
� �

iSα

// Sα

par le carré cartésien

Sα
� �
iSα //

FSα

��

Xα
FSα
��

Sα
� �

iSα

// Sα ,

et considérons la factorisation usuelle du Frobenius FXα (avec F ∗
Xα

(x) = xq)

(4.1.2.4) Xα FXα

  

fα

��

FXα/Sα

!!

X
(q)
α

f
(q)
α

��

πXα/Sα// Xα

fα
��

Sα
FSα // Sα

où le carré est cartésien.
On dispose d’un isomorphisme de changement de base [Et 6, (3.4.4.1)(ii)]

(4.1.2.5) F ∗
Sα
Rifα,rig∗(Xα/Sα; Eα) ∼−→ Rif

(q)
α,rig∗(X

(q)
α /Sα; π∗

Xα/Sα
(Eα)),

d’un morphisme fonctoriel [C-T, 10.5.2]

(4.1.2.6) ηi : Rif
(q)
α,rig∗(X

(q)
α /Sα; π∗

Xα/Sα
(Eα)) −→ Rifα,rig∗(Xα/Sα;F ∗

Xα
(Eα))

induit par l’identité de Sα et FXα/Sα ,
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et de l’isomorphisme

(4.1.2.7)
Rifα,rig∗(Xα/Sα;φEα) : R

ifα,rig∗(Xα/Sα;F ∗
Xα

(Eα)) ∼−→ Rifα,rig∗(Xα/Sα; Eα)

induit par
φEα = j∗Xα

(φE) : F
∗
Xα

(Eα) ∼−→ Eα .
Par composition de ces trois morphismes on obtient le morphisme de Frobe-
nius de E iα := Rifα,rig∗(Xα/Sα; Eα)

(4.1.2.8) φi : F ∗
Sα
Rifα,rig∗(Xα/Sα; Eα) −→ Rifα,rig∗(Xα/Sα; Eα) ,

et il s’agit de prouver que φi est un isomorphisme : pour ça il suffit de
prouver que c’est le cas pour ηi. On sait déjà que ηi est un morphisme d’iso-
cristaux convergents : comme la source et le but de ηi sont des OSαK

-modules
cohérents [Et 6, (3.4.4.3)] il suffit, pour montrer que ηi est un isomorphisme,
de montrer que c’est un isomorphisme fibre à fibre aux points fermés de
SαK = Spm (ÂαK) [B-G-R, 9.4.2 cor 7].

Soit s ∈ Spm (ÂαK) un point fermé de SαK , correspondant à un idéal
maximal ms de ÂK := ÂαK ; on utilise alors les notations de (3.2), en parti-
culier on pose s0 = sp(s) :

(4.1.2.9) A0
ψ̃s // // k(Rs) = Rs/mRs = A0/msp(s) = Â/msp(s)

A0
ψs // // Rs/πRs = A0/m̃s = Â/ < π,

◦
ms >

OOOO

Â
ψs // //

ρ

OOOO

Rs = Â/
◦
ms

OOOO

ÂK θs
// //

��
j

_�

Ks = ÂK/ms .
��

js

_�

Notons
Ys = Spf Rs, YKs = Spm Ks, Ys0 = Spec k(Rs) ,

θ#s : YKs = Spm Ks −→ Spm ÂK = SαK ,

ψ#
s : Ys = Spf Rs −→ Spf Â = Sα ,

is0 := ψ̃#
s : Ys0 = Spec k(Rs) = Spec k(s0)→ Spec A0 = Sα .
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Soit F ∈ Isoc(Sα/K) un isocristal convergent dont une réalisation [B3,
(2.3.2)] est unOSαK

-module cohérent FK à connexion intégrable convergente :
une réalisation de i∗s0(F), la fibre de F en s0, est donnée par (θ#s )

∗(FK) [B3,
(2.3.2)(iv)] en prenant l’image inverse de FK par le diagramme

(4.1.2.10) Sα
� � // Sα

Ys0
� � //

ψ̃#
s

OO

Ys
ψ#
s

OO

,

et cette image inverse ne dépend, à isomorphisme canonique près, que de ψ̃#
s ,

qui lui-même ne dépend que de la spécialisation s0 = sp(s) de s. En fait, la
connexion dont est muni FK fournit un système compatible d’isomorphismes
canoniques

s∗1(FK)
∼→ s∗2(FK)

pour tous points s1, s2 ∈ Spm ÂK ayant même spécialisation s0, i.e. pour des
points si ∈]s0[= sp−1(s0), i = 1, 2 [B3 ; (2.2.17),(2.3.2)(iv)]. L’image inverse
(θ#s )

∗(FK) est canoniquement isomorphe à celle obtenue en remplaçant Ys
par un V-schéma formel fini étale Ys′ et ψ#

s par ψ#
s′ tels que le diagramme

suivant

(4.1.2.11) Sα
� � // Sα

Ys0
� � //

is0

OO

Ys′
ψ#

s′

OO

soit cartésien. En fait on choisit s′ = TeichÂK
(s0), donc ψ

#
s′ est le relèvement

de Teichmüller de s0

τ#
Â
(s0) : Ys′ = Spf V(s0)→ Yα = Spf Â

dont la commutation au Frobenius [(3.1.11)] va nous être fort utile : τ ∗
ÂK

(s0)

est une réalisation de i∗s0 [B3 ; (2.3.6) et (2.3.2)(iv)], [LS, chap 7] qui com-
mute aux Frobenius. Ainsi, grâce à [B3, (2.1.10), (2.2.3), (2.2.10), (2.3.2)] on
a démontré la proposition suivante :

Proposition (4.1.2.12). Avec les notations précédentes, soit F(resp G) ∈
Isoc(Sα/K) un isocristal convergent dont une réalisation est un OSαK

-module
cohérent FK(resp GK) à connexion intégrable convergente et ψ : F → G
un morphisme de Isoc(Sα/K) dont une réalisation est un morphisme ψK :
FK → GK .
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(i) Pour tout point fermé s0 de Sα, une réalisation de la fibre i∗s0(F) =: Fs0
de F en s0 est donnée par la fibre (θ#s )

∗(FK) =: FK,s de FK en un
point quelconconque s ∈]s0[. La connexion dont est muni FK fournit
un système compatible d’isomorphismes canoniques

s∗1(FK)
∼→ s∗2(FK)

pour tous points s1, s2 ∈ Spm ÂK ayant même spécialisation s0, i.e.
pour des points si ∈]s0[= sp−1(s0), i = 1, 2.

(ii) Pour tout point fermé s0 de Sα, τ
∗
ÂK

(s0) est une réalisation de i∗s0,

appelée réalisation de Teichmüller de i∗s0, qui commute aux Frobenius,
i.e. τ ∗

ÂK
(s0)◦F ∗

ÂK
= σ∗

K(s0)
◦ τ ∗

ÂK
(s0) ; donc parmi les réalisations du (i)

figure τ ∗
ÂK

(s0)(FK), appelée réalisation de Teichmüller de i∗s0(F).
Si de plus F ∈ F a-Isoc(Sα/K) a pour Frobenius φK : F ∗

ÂK
(FK) ∼→ FK,

alors Fs0 a pour Frobenius τ ∗
ÂK

(s0)(φFK
) = φFK,s0

: σ∗
K(s0)

(Fs0)
∼→ Fs0.

(iii) Pour vérifier que ψ est un monomorphisme (resp un épimorphisme,
resp un isomorphisme) il suffit de le vérifier aux points fermés de
Sα ; en particulier il suffit de vérifier que la fibre de ψK aux points
de Teichmüller en est un, i.e. il suffit de vérifier que τ ∗

ÂK
(s0)(ψK) en

est un pour tout point fermé s0 de Sα.

On considère le diagramme commutatif à carrés cartésiens

(4.1.2.13) X
(q)
s0

f
(q)
s0

��

// Xs0
//

fs0
��

Xα

fα

��
Y

σ#
k(s0)

// Y
is0

// Sα .,

Eα = j∗Xα
(E) ∈ Isoc(Xα/K) a pour images inverses EXs0

et E
X

(q)
s0

sur Xs0 et

X
(q)
s0 respectivement. Il s’agit de démontrer que l’image inverse

i∗s0(η
i) = τ ∗

ÂK
(s0)(η

i) = ηis0

de ηi est un isomorphisme ; or cette image inverse s’insère dans le diagramme
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commutatif
(4.1.2.14)

τ ∗
ÂK

(s0)R
if

(q)
α,rig∗(X

(q)
α /Sα; π∗

Xα/Sα
(Eα))

ηis0 // τ ∗
ÂK

(s0)R
ifα,rig∗(Xα/Sα;F ∗

Xα
(Eα))

≃[Et6,(3.4.4)]

��

τ ∗
ÂK

(s0)F
∗
Sα
Rifα,rig∗(Xα/Sα; Eα)

≃[Et6,(3.4.4)]

OO

σ∗
K(s0)

τ ∗
ÂK

(s0)R
ifα,rig∗(Xα/Sα; Eα)

≃[(3.1.11)′]

OO

≃[Et6,(3.4.4)]

��

Rifs0,rig∗(Xs0/K(s0);F
∗
Xs0

(EXs0
))

σ∗
K(s0)

Rifs0,rig∗(Xs0/K(s0); EXs0
)

≃[Et6,(3.4.4)]
��

Rif
(q)
s0,rig∗

(X
(q)
s0 /K(s0); EX(q)

s0

) H i
rig,c(Xs0/K(s0);F

∗
Xs0

(EXs0
))

H i
rig,c(X

(q)
s0 /K(s0); EX(q)

s0

)

F ∗
Xs0/k(s0)

33❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣

.

Ainsi ηis0 s’identifie à
(4.1.2.15)

F ∗
Xs0/k(s0)

: H i
rig,c(X

(q)
s0 /K(s0); EX(q)

s0

)→ H i
rig,c(Xs0/K(s0);F

∗
Xs0

(EXs0
)) ,

et ce morphisme est un isomorphisme d’après la proposition (4.1.2.16) ci-
dessous, ce qui achèvera la preuve de (4.1.2.1).

La preuve de (4.1.2.2) a été donnée ci-dessus par la même occasion.

Pour (4.1.2.3), on se ramène, comme pour la preuve de (4.1.2.1), au cas
où S = Spf Âα et S ′ = Spf Â′

α et la fonctorialité des constructions nous
assure de la commutativité du diagramme de (4.1.2.3). �

On a la généralisation suivante de [E-LS 1, 2.1] :

Proposition (4.1.2.16). Supposons le corps k parfait. Soient X un k-
schéma séparé de type fini, FX l’itéré a-ième du Frobenius absolu de X
(F ∗

X(x) = xq), FX = πX/k ◦ FX/k sa factorisation

X
FX/k // X ′

πX/k // X
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et σ : K → K ′ = K le relèvement choisi de la puissance q = pa de k . Pour
E ∈ Isoc†(X/K), on a :

(i) Pour tout entier i > 0, FX/k induit une bijection K-linéaire

F ∗
X/k : H

i
rig,c(X

′/K ′, π∗
X/k(E))→ H i

rig,c(X/K,F
∗
X(E)).

Si de plus X est lisse sur k, la même assertion vaut pour la cohomologie
rigide sans supports compacts.

(ii) Pour tout entier i > 0, FX induit une bijection σ-linéaire

F ∗
X : H i

rig,c(X/K,E)→ H i
rig,c(X/K,F

∗
X(E))

c’est-à dire un isomorphisme

σ∗(H i
rig,c(X/K,E))

∼→H i
rig,c(X/K,F

∗
X(E)).

Si de plus X est lisse sur k, la même assertion vaut pour la cohomologie
rigide sans supports compacts.

Démonstration de (4.1.2.16). La preuve suit celle de [E-LS 1, 2.1].
Pour (i). On notera H i(X/K,E) la cohomologie rigide avec ou sans supports
compacts. En utilisant la suite exacte longue de localisation en cohomologie
rigide à supports compacts (resp. la suite spectrale de localisation lorsque X
est lisse sur k) on se ramène au cas où X est un sous-schéma de Pnk qui ne
rencontre pas les hyperplans de coordonnées ; comme la cohomologie rigide
commute aux extensions finies de K on peut supposer que K contient les
racines q-ièmes de l’unité. On note FP l’endomorphisme σ-linéaire de P = PnV
défini par F

∗

P (Ti) = T qi pour i ∈ J0, nK ; on a la factorisation usuelle de FP

PnV FP

$$

g

��

F=FP/V

##

Pn(σ)V

g(σ)

��

πP/V // PnV

g

��
Spec(V) σ // Spec(V)

où le carré est cartésien : puisque k est parfait, σ est un isomorphisme, de
même que πP/V . En dehors des hyperplans de coordonnées, le morphisme

FK = (FP/V)K : PnK → Pn(σ)K

est un revêtement étale galoisien de groupe µnq ≃ (Z/qZ)n. Or, si V désigne
un voisinage strict quasi-Stein suffisamment petit du tube de X ′, alors FK

60



induit un revêtement étale galoisien encore noté FK : W → V de groupe
µnq ≃ (Z/qZ)n. On peut supposer de plus que E ′ = π∗

X/k(E) provient d’un mo-
dule à connexionM sur V : tout F -automorphisme ψ de PnV induit un auto-
morphisme ψ∗ de F ∗

KM⊗Ω• et l’endomorphisme F∗(
∑
ψ∗) de FK∗F

∗
KM⊗Ω•

V

se factorise de manière unique par le morphisme de complexes

F ∗
K :M⊗ Ω•

V → FK∗F
∗
KM⊗ Ω•

V

pour donner l’application trace

Tr : FK∗F
∗
KM⊗ Ω•

V →M⊗ Ω•
V

(cf [E-LS 1, 2.1] et [Mi, V, lemma 1.12]). Cette application induit des homo-
morphismes

tr : H i(W, j†WF
∗
KM⊗ Ω•)→ H i(V, j†VM⊗ Ω•)

et tr : H i
]X[(W,F

∗
KM⊗ Ω•)→ H i

]X′[(V,M⊗ Ω•).

Rappelons ici la définition de j†W . Pour un voisinage strict W (resp. un
couple de voisinages stricts W ′ ⊂ W ) du tube de X dans Pn an

K on note
αW (resp.αWW ′) l’immersion ouverte de W dans Pn an

K (resp. de W ′ dans
W ). Si A est un faisceau d’anneaux sur W et N un A-module, on pose [B
3,(2.1.1.1)], [LS, chap 5] :

j†WN := lim
−→

W ′⊂W

αWW ′∗α
∗
WW ′N ,

la limite étant prise sur les voisinages W ′ ⊂W .

Puisque F prolonge FX/k, l’application

F ∗
X/k : H

i(X ′/K ′, π∗
X/k(E))→ H i(X/K,F ∗

X(E))

est induite par le morphisme de complexes F ∗
K , et comme Tr ◦ F ∗

K = qn sur
M⊗ Ω•

V , on en déduit que tr ◦ F ∗
X/k = qn sur H i(X ′/K ′, π∗

X/k(E)) : remar-
quons que pour pouvoir calculer les groupes de cohomologie rigide de X sans
supports à l’aide de complexes de de Rham comme ci-dessus on a été amené
à supposer X lisse dans l’énoncé de (4.1.2.16) ; l’énoncé de [E-LS 1, 2.1], pour
être complet, doit lui-aussi comporter l’hypothèse de lissité de X dans le cas
de la cohomologie rigide sans supports.

Par définition on a F ∗
K ◦ Tr = FK∗(

∑
ψ∗) sur FK∗F

∗
KM⊗ Ω•

V . D’autre
part, si l’on note ψ0 la réduction mod π d’un F -automorphisme ψ de PnV ,
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alors, pour tout i ∈ J0, nK et λi ∈ k, ψ0 vérifie

ψ∗
0(λ

q
i t
q
i ) = ψ∗

0F
∗
X/k(λi ⊗ ti) = F ∗

X/k(λi ⊗ ti) = F ∗
X/k(1⊗ λqi ti) = λqi t

q
i ;

puisque k est parfait on en déduit que ψ0 est l’identité de X . Ainsi on voit
que

F ∗
X/k ◦ tr =

∑
Id∗ = qn

sur H i(X/K,F ∗
X(E)). On a donc montré que (1/qn)tr est un inverse pour

F ∗
X/k.

Pour (ii). Le morphisme du (ii) est le composé

σ∗(H i(X/K,E))
u // H i(X ′/K ′, π∗

X/k(E))
F ∗
X/k // H i(X/K,F ∗

X(E))

où le morphisme u est induit par le changement de base Fk (puissance q sur
k) du carré cartésien

X ′
πX/k //

g′

��

X

g

��
Spec k

Fk

// Spec k .

Puisque k est parfait, Fk et πX/k sont des isomorphismes, donc u en est un
aussi. Ceci achève la preuve de (4.1.2.16). �

4.1.3. On va préciser le théorème (4.1.2) en l’étendant.

Soient S un k-schéma lisse et séparé et f : X → S un k-morphisme
projectif et lisse. Notons S =

⋃
α

Sα,0 une décomposition de S en réunion

d’ouverts connexes affines Sα,0 = Spec(Aα,0), Aα = V[t1, ..., tdα]/Jα une V-
algèbre lisse relevant Aα,0 dont on a fixé une présentation et Sα = Spec(Aα).
On désigne par

fα : Xα,0 = X ×S Sα,0 −→ Sα,0

la restriction de f . Quitte à décomposer Xα,0 en somme disjointe de ses
composantes connexes on peut supposer Xα,0 connexe. D’après [Et 5, (3.3.1)]
il existe un relèvement projectif hα de fα, hα : Xα → Sα. Le complété formel
de ce morphisme hα est un morphisme projectif de V-schémas formels

ĥα : Xα → Sα .
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On suppose de plus que, pour tout α, Xα est plat sur V : ceci implique [Et
5, (3.3.4)] que, pour tout α, ĥα est lisse.

Théorème (4.1.3.1). Supposons k parfait. Soient S un k-schéma lisse et
supposons que f : X → S est un k-morphisme projectif et lisse satisfaisant
aux hypothèses 3.3.2 précédentes ou que f définit X comme une intersection
complète relativement à S dans un espace projectif sur S [Et 5, (3.2.5)].
Alors, pour tout entier i > 0, f induit un foncteur

Rifconv∗ : F a-Isoc(X/K)→ F a-Isoc(S/K)

qui commute à tout changement de base S ′ → S entre k-schémas lisses.

Démonstration. Compte tenu de [Et 6, (3.4.8.2), (3.4.8.6)] il s’agit de vérifier
que le Frobenius (qui est défini par fonctorialité [LS, §8]) est un isomorphisme.
D’après [B-G-R, (9.4.2/7)] et comme on l’a vu dans la preuve de (4.1.2) il
suffit de vérifier l’isomorphisme sur les points fermés de S et le résultat
provient alors de [(4.1.2.15)]. �
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4.2. Cas fini étale

Dans le cas fini étale on n’a pas lieu de supposer le corps k parfait ni que
K contient les racines qiemes de l’unité :

Théorème (4.2.1). Soient S un k-schéma lisse et f : X → S un k-
morphisme fini étale. Alors

(4.2.1.1) Pour tout entier i > 0, on a des foncteurs

(i) Rifconv∗ : Isoc(X/K)→ Isoc(S/K),

(ii) Rifconv∗ : F
a-Isoc(X/K)→ F a-Isoc(S/K),

(iii) Pour E ∈ Isoc(X/K) et i > 1 on a

Rifconv∗(E) = 0.

(4.2.1.2) Supposons de plus f galoisien de groupe G. Pour E ∈ Isoc(X/K)
on a des isomorphismes canoniques

(i) E ∼−→ (fconv∗ f
∗(E))G,

(ii) H i
conv(S/K, E)

∼−→ H i
conv(X/K, f

∗(E))G,
(iii) Si E ∈ F a-Isoc(S/K), ces isomorphismes sont compatibles aux Fro-
benius.

Démonstration.
Pour (4.2.1.1). Le (i) est là pour mémoire, car prouvé en [Et 6, 3.4.8]. On
a vu dans la démonstration de [loc. cit.] que la définition de Rifconv∗(E) est
locale sur S : on peut donc supposer S = Spec A0 affine et lisse sur k.

Posons S = Spf Â où A est une V-algèbre lisse relevant A0, et relevons
f : X → S en un morphisme fini étale de V-schémas formels h : X → S [EGA
IV, (18.3.2) ou (18.3.4)], et soit FS : S → S un relèvement du Frobenius de
S. Puisque f est étale, dans la décomposition classique du Frobenius FX de
X

X FX

  

f

��

FX/S

!!

X(q)

f(q)

��

πX/S // X

f
��

S
FS

// S
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le morphisme FX/S est un isomorphisme et se relève de manière unique en
un isomorphisme FX/S s’insérant dans le diagramme commutatif à carré
cartésien

X

h

��

FX/S

!!❉
❉❉

❉❉
❉❉

❉

X (q)

h(q)

��

πX/S // X
h
��

S
FS

// S .

On pose FX = πX/S ◦ FX/S .

Pour E ∈ Isoc(X/K), soit EX une réalisation de E sur XK ; par définition
on a

Rifconv∗(X/S; E) = H i(RhK∗(EX ⊗ Ω•
XK/SK

))

= RihK∗(EX ),
car X est étale sur S. D’où le (iii) par le théorème B de Kiehl car h est affine.

Soit E ∈ F a-Isoc(X/K) et φ : F ∗
X (EX )

∼−→EX le Frobenius.
D’après [cor (1.2.3)] il suffit de construire un isomorphisme φi (de Frobe-
nius) sur Rifconv∗(E), compatible aux connexions. Comme FS est plat, le
morphisme de changement de base

F ∗
SK
Rifconv∗(X/S, E)→ Rif

(q)
conv∗(X

(q)/S, E) ≃ Rih
(q)
K∗(π

∗
XK/SK

(EX ))

est un isomorphisme [Et 6, (3.4.4)] ; par composition avec les isomorphismes

Rih
(q)
K∗(π

∗
XK/SK

(EX )) ≃ RihK∗(F
∗
XK

(EX ))
(puisque FX/S est un isomorphisme)
et

RihK∗(φ) : R
ihK∗(F

∗
XK

(EX )) ≃ RihK∗(EX ),
on obtient le Frobenius φi cherché

φi : F ∗
SK
Rifconv∗(X/S, E) ≃ Rifconv∗(X/S, E).

65



En reprenant la preuve de [Et 6, (3.4.4)] on vérifie que φi est compatible
aux connexions, d’où le (ii).

Pour (4.2.1.2). Soit ES une réalisation de E sur SK . Par définition on a

fconv∗(X/S, f ∗(E)) = hK∗(h
∗
K(ES)).

Comme hK est fini étale galoisien de groupe G [Et 6, (2.3.1)], la flèche cano-
nique

ES → (hK∗(h
∗
K(ES)))G

est un isomorphisme, d’où (i).

L’isomorphisme du (ii) est alors une conséquence classique du (i) [Et 1,
III, 3.1.1].

La fonctorialité des constructions précédentes prouve le (iii). �
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publié.
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[C-T] B. Chiarellotto, N. Tsuzuki : Cohomological descent of rigid coho-
mology for etale coverings, Rendiconti Sem. Mat. Univ. Padova,
Vol. 109, (2003).

[Cr] R. Crew : F -isocrystals and p-adic representations in Algebraic
Geometry, Bowdoin 1985, Proceedings of Symposia in Pure Math.,
Vol. 46, AMS (1987), 111-138.

67



[EGA] A. Grothendieck, J. Dieudonné : Eléments de Géométrie
Algébrique : Chap. I, Springer Grundlehren 166 ; Chap. II, III,
IV, Pub. Math. IHES no 8, 11, 17, 20, 24, 28, 32.

[Eℓ] R. Elkik : Solutions d’équations à coefficients dans un anneau
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Notes in Math. 383, Springer (1972).

[K 2] N. Katz : Slope filtration of F-crystals, Astérisque 63 (1979), 113-
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