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SUR UN ANNEAU DE DEDEKIND SEMI-LOCAL
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Résumé. L’objectif de cet article est de poser les bases de l’étude cohomologique des

schémas en groupes de Bruhat-Tits sur un anneau de Dedekind semi-local. On obtient

notamment une preuve simplifiée de la conjecture de Grothendieck-Serre dans ce cas de

figure et également un résultat analogue pour les schémas en groupes de Bruhat-Tits d’un

groupe semi-simple simplement connexe.
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Introduction

Le point de départ de cette série d’articles provient de la question posée par Eva Bayer-
Fluckiger et Uriya A. First dans [BFF17] sur des objets qui généralisent les schémas en
groupes de Bruhat-Tits sur des anneaux de Dedekind semi-locaux.

Considérons donc R, un anneau de Dedekind semi-local connexe de dimension 1 et K
son corps de fractions. Par définition, un idéal maximal m de R définit par localisation un
anneau de valuation discrète Rm, de complété noté R̂m.

Introduisons la définition suivante :

Définition 0.1. Soit G un groupe algébrique réductif sur K et G un schéma en groupes lisse
et localement de présentation finie sur R tel que G := GK . On dit que G est un schéma
en groupes stabilisateur d’une facette de G si pour tout idéal maximal m de R, on a
que GR̂m

est un schéma en groupes stabilisateur d’une facette (cf. A.2) dans l’immeuble de
Bruhat-Tits B(GK̂m

).
La composante de l’identité G◦ est appelée schéma en groupes parahorique de G. C’est

également un schéma en groupes tel qu’il soit parahorique sur tout R̂m.

Notons que cette définition coïncide avec celle prise par Heinloth dans [Hei10], dans le
cas semi-simple, sachant que sa base est une courbe projective lisse sur un corps.

Par ailleurs, dans le cas des tores, un schéma en groupes stabilisateur d’une facette peut
correspondre au modèle de Néron du tore (sachant que l’immeuble d’un tore est réduit à
un sommet). Notons d’ailleurs qu’il s’agit d’un exemple où le modèle considéré n’est pas
forcément affine.

La question de Bayer-Fluckiger et First s’énonce donc ainsi :

Question 0.2 ([BFF17, Question 6.4]). Soit G, un schéma en groupes sur R tel que G := GK
est réductif. Est-ce que le morphisme de changement de base :

H1
ét(R,G)→ H1

ét(K,G)

est injectif lorsque G est :

(1) un schéma en groupes stabilisateur d’une facette de G ?

(2) un schéma en groupes parahorique de G ?

Dans l’article, les auteurs supposent également que les corps résiduels de R sont parfaits,
mais précisent toutefois que cela est simplement une hypothèse simplificatrice.

Il s’avère toutefois qu’un contre-exemple avait déjà été trouvé pour le cas (2) de la question
0.2 dans le cas d’un anneau de valuation discrète complet et d’un groupe adjoint quasi-
déployé de type 2A3 et déployé par une extension non ramifiée par Bruhat et Tits dans
[BT84, 5.2.13.]. Ceci est précisé en 4.12.

Notons également que cette question est une généralisation de la conjecture de Grothendieck-
Serre dans le cas d’un anneau de valuation discrète. En effet, il s’agit du cas où le schéma
en groupes parahorique est associé à un sommet hyperspécial (dans ce cas, le schéma est
réductif, cf. A.12).
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La première tentative de preuve de ce cas est due à Nisnevich dans sa thèse [Nis82].
L’idée est de prouver le cas complet puis d’utiliser des techniques de recollements (et donc
de revenir à un problème de décomposition) pour obtenir le cas non complet. Ensuite, dans
le compte rendu [Nis84], Nisnevich y apporte des améliorations et indique un résultat de
Bruhat et Tits non encore publié à l’époque qui donne le cas semi-simple complet.

Ce résultat (et sa preuve) va ensuite être publié dans [BT84, 5.2.14. Proposition.], bien
qu’il ne soit pas formulé de manière cohomologique. On verra en partie 3 que c’est effective-
ment équivalent à l’énoncé du cas complet, et que le cas réductif peut être également obtenu
en ajustant la preuve.

Le cas des tores a été ensuite prouvé plus tard par Colliot-Thélène et Sansuc dans [CTS87,
Theorem. 4.1.] mais dans un contexte bien plus général. Il s’avère que dans notre contexte
on peut en fournir une preuve bien plus simple. Elle était plus ou moins connue de certains
spécialistes bien que l’on n’arrive pas à trouver de référence dans la littérature. Cela est
également traité en partie 3.

Enfin, Guo dans [Guo22] clarifie et corrige la preuve de Nisnevich tout en optant cette
fois pour une autre preuve du cas complet en passant par une technique de réduction au cas
anisotrope. Il ajoute également le cas où l’anneau est de plus semi-local. Il semblerait qu’il
n’ait pas appris l’existence de [BT84, 5.2.14. Proposition.] ou bien qu’il n’ait pas réalisé le
lien avec le cas complet.

On propose également dans cet article d’obtenir une preuve simplifiée et nouvelle de ce
résultat en obtenant d’une part, comme on l’a annoncé, le cas complet en reprenant la preuve
de [BT84, 5.2.14. Proposition.] et en la généralisant, et d’autre part une autre preuve du
problème de décomposition.

Notre objectif principal est donc de répondre de la manière la plus exhaustive possible à
la question 0.2. Les corps résiduels de R ne seront donc pas supposés parfaits (sauf mention
explicite du contraire). Pour simplifier l’exposé, on découpera le problème en trois aspects
qui donneront respectivement trois articles :

(1) Quelques résultats fondamentaux et cas où le groupe G est semi-simple simplement
connexe.

(2) Étude du cas où le groupe G est un tore.

(3) Étude du cas général.

Le cas semi-simple simplement connexe est crucial car, comme on le verra par la suite,
contient l’essentiel de l’aspect immobilier du problème. L’étude du cas général ne nécessite
donc plus d’étudier l’immeuble de Bruhat-Tits.

L’idée de base reprend essentiellement la stratégie de Nisnevich. On utilise les techniques
de recollements pour découper le problème en deux : résoudre le cas complet et résoudre un
problème de décomposition. Le fait de sortir du cas réductif nécessite toutefois d’utiliser de
nouvelles méthodes (ou d’utiliser de manière plus astucieuse celles déjà connues). Le plan
de cet article est le suivant :

(1) La première partie est dédiée aux techniques de recollements. On y généralise ce qui
a déjà été fait par Nisnevich et Guo pour inclure le cas de schémas en groupes plus
généraux non nécessairement affines (en particulier ceux qui nous intéressent).
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(2) La seconde partie est dédiée aux techniques d’approximations. On y développe des
résultats qui simplifient considérablement l’étude du problème de décomposition.

(3) La troisième partie est dédiée à l’étude du cas complet. On y montre comment ce
cas peut être reformulé en des énoncés purement immobiliers et combinatoires. On
y obtient des cas où l’injectivité est réalisée et d’autres où elle ne l’est pas.

(4) La quatrième partie est dédiée à l’établissement de lemmes cruciaux et des principaux
théorèmes de l’article. On y présente également des contre-exemples à 0.2.

On peut déjà annoncer tout de suite que dans le cas où les corps résiduels sont parfaits,
et que le groupe G est semi-simple simplement connexe, la question 0.2 admet une réponse
positive :

Théorème 0.3. Supposons que les corps résiduels de R soient parfaits. Soit G un groupe
semi-simple simplement connexe. Alors les schémas en groupes stabilisateur d’une facette
et parahoriques pour G coïncident et lorsque G en est un, le morphisme de changement de
base :

H1
ét(R,G)→ H1

ét(K,G)

est injectif.

Notons également que, bien que l’on ait une preuve essentiellement uniforme, on rencon-
trera dans cette série d’articles quelques difficultés (aussi bien techniques que concrètes)
dues au fait que la théorie de Bruhat-Tits a été très peu examinée dans le cas d’un groupe
sur un corps complet valué discrètement non quasi-déployé par une extension non ramifiée.

Remerciements. L’auteur remercie Philippe Gille et Ralf Köhl, pour leurs soutiens, leurs
accompagnements et leur relecture du présent article. Il remercie également Ofer Gabber
pour avoir répondu à la question en 1.17.

Notations et conventions

Pour tout corps k, les notations ks et ka désignent respectivement une clôture séparable
et une clôture algébrique de k.

Nous utilisons la définition de groupe réductif de Chevalley et Borel (cf. [Bor91]). En
particulier, ils sont affines, lisses et connexes.

Dans toute la suite on considère R un anneau de Dedekind semi-local connexe de di-
mension 1 et K son corps de fractions. Tout ce qui va suivre dans cet article se généralise
trivialement au cas non connexe et au cas où une composante est de dimension 0 mais notre
simplification évite toutefois des lourdeurs inutiles.

Pour tout idéal maximal m dans R, notons que Rm est un anneau de valuation discrète
et qu’il munit donc K d’une valuation. On note K̂m et R̂m les complétés associés respectifs
de K et Rm. Notons également Rh

m, l’hensélisé de Rm et Kh
m son corps de fractions.

Dans toute la suite, pour tout idéal maximal m dans R, on considère un corps valué par
m, noté K̃m, compris entre K et K̂m. Le corps K est donc dense dans K̃m pour la topologie
m-adique. Il est également supposé hensélien. On a donc : K ⊂ Kh

m ⊂ K̃m ⊂ K̂m. Son anneau
d’entiers est noté R̃m.
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Il arrivera parfois dans la suite d’alléger les hypothèses faites sur les K̃m. Ceci sera alors
mentionné explicitement.

L’ensemble Specm(R) désigne le spectre maximal de R, c’est à dire l’ensemble de ses
idéaux maximaux. Observons que dans le cas de R, il s’agit également des idéaux premiers
non nuls. Notons dans ce cas R̃ :=

∏
m∈Specm(R) R̃m et K̃ :=

∏
m∈Specm(R) K̃m. Pour tout

m ∈ Specm(R), le corps résiduel de R̃m est noté κm. Notons alors κ :=
∏

m∈Specm(R) κm.

Observons que R ⊂ R̃ et K ⊂ K̃ au travers de l’inclusion diagonale. Cette inclusion sera
implicite tout le long du document.

Dans le cas où l’on a R̃m = R̂m pour tout m ∈ Spec(R), R̂ := R̃ est aussi le complété de
R par son radical de Jacobson (cf. [Mat86, Theorem 8.15.]).

Notons également K̃n.r. :=
∏

m∈Specm(R) K̃
n.r.
m et R̃n.r. :=

∏
m∈Specm(R) R̃

n.r.
m respective-

ment les produits des extensions maximales non ramifiées et les produits des hensélisés
stricts. Posons aussi κs :=

∏
m∈Specm(R) κ

s
m, le produit des clôtures séparables. Notons éga-

lement Γn.r. :=
∏

m∈Specm(R) Γ
n.r.
m :=

∏
m∈Specm(R)Gal(K̃n.r.

m /K̃m).

Soulignons que l’extension maximale non ramifiée d’un corps complet n’est pas toujours
complet. Par exemple, l’extension maximale non ramifiée de κ((t)) n’est pas κs((t)).

Étant donné un groupe réductif G sur K̃ (ce qui est équivalent à donner des groupes
réductifs sur les corps K̃m), on note B(G) :=

∏
m∈Specm(R) B(G

K̃m

), le produit des immeubles

de Bruhat-Tits des GK̃m

(ils existent d’après A.1). Le groupe G(K̃) =
∏

m∈Specm(R) G(K̃m)

agit naturellement sur B(G) :=
∏

m∈Specm(R) B(GK̃m

). Une facette (resp. chambre, resp.
appartement) dans B(G) est le produit de facettes (resp. chambres, resp. appartements)
dans chacun des facteurs.

De la même manière, en considérant tout facteur par facteur, on généralise la notion de
sous-groupes parahoriques, sous-groupes stabilisateurs, de schémas en groupes de Bruhat-
Tits, etc.

1. Découpage du problème et techniques de recollements

On se donne comme objectif dans cette partie d’utiliser les techniques de recollements
(patching en anglais) pour séparer le problème qui nous intéresse en deux questions inter-
médiaires.

Plus précisément, on reprend l’idée développée par Nisnevich ([Nis82], [Nis84]) et Guo
([Guo22]). Autrement dit, essayer de se ramener au cas où R est local complet (ou tout
autre situation plus élémentaire) et comprendre l’injectivité dans ce cas de figure. Ceci
utilise donc les techniques de recollements.

On a par ailleurs fait le choix dans cette section de travailler avec les espaces algébriques
au lieu des schémas affines. En effet, comme les techniques de recollements ne sont pas
disponibles pour les schémas quelconques, travailler avec les espaces algébriques permet
de contourner cette difficulté et d’obtenir tout de même des résultats utiles pour notre
problème. Dans une première approche, le lecteur peut donc supposer travailler avec des
schémas affines.
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Dans cette partie, les corps valués K̃m sont seulement supposés contenir K et supposés
avoir les mêmes corps résiduels que K sous les valuations m-adiques (c’est à dire les κm). Ils
ne sont donc ni nécessairement henséliens, ni nécessairement dans K̂m.

Soit G un schéma en groupes sur R séparé et localement de présentation finie. Notons
également G := GK .

Question 1.1. Considérons le diagramme commutatif suivant :

H1
∗ (R,G) H1

∗ (R̃,G)
∏

m∈Specm(R)

H1
∗ (R̃m,G)

H1
∗ (K,G) H1

∗ (K̃,G)
∏

m∈Specm(R)

H1
∗ (K̃m, G)

avec ∗ ∈ {fppf, ét}. Est-ce que ce carré est cartésien ?
Lorsque cela n’est pas le cas, peut-on en mesurer précisément l’obstruction ?

Faisons un rappel sur les techniques de recollements :

Rappel 1.2 (Techniques de recollements). Le foncteur suivant :




Catégorie des R-espaces

algébriques séparés et

loc. de présentation finie




→





Catégorie des triplets (X ′,X′, τ : X ′
K̃
→ X

′
K̃
)

où X ′ (resp. X′) est un espace algébrique séparé

loc. de prés. finie sur K (resp. R̃) et τ un isomorphisme





X 7→ (XK ,X
R̃
, (XK)

K̃

∼
→ (X

R̃
)
K̃
)

est une équivalence de catégories.

Démonstration. Il s’agit d’une conséquence de [MB96, Corollaire 5.6.(1)], puisque R est
de Dedekind, Spec(R̃) → Spec(R) est plat car surjectif (cf. [Liu06, Proposition 4.3.9.]), et
induit un isomorphisme au niveau des points fermés, puisque R et R̃ ont les mêmes corps
résiduels. �

Par fonctorialité, on vérifie qu’un tel foncteur se restreint et corestreint aux espaces al-
gébriques en groupes. D’après [Ana73, 4.B. Théorème], les espaces algébriques en groupes
considérés sont représentables par des schémas. On obtient donc :

Proposition 1.3. Le foncteur suivant est une équivalence de catégories :




Catégorie des R-schémas

en groupes séparés et

loc. de présentation finie




→





Catégorie des triplets (G′,G′, τ : G′
K̃
→ G

′
K̃
)

où G′ (resp. G′) est un schéma en groupes séparé

loc. de prés. finie sur K (resp. R̃) et τ un isomorphisme





G 7→ (GK ,GR̃, (GK)K̃
∼
→ (GR̃)K̃)

Remarque 1.4. Un schéma en groupes stabilisateur d’une facette (resp. parahorique) sur R
pour G est donc exactement la donnée d’un schéma en groupes stabilisateur d’une facette
(resp. parahorique) sur R̃ et d’un automorphisme de G

K̃
.
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Que dire maintenant des torseurs ? On a besoin de quelques lemmes qui sont d’ailleurs
valides sur une base quelconque S (qui est un schéma) ; G est donc supposé être un schéma
en groupes sur S non nécessairement séparé ou localement de présentation finie.

Définition 1.5. On dit que X, un faisceau fppf sur S, est un pseudo G-torseur sur S
si X est muni d’une action libre et transitive de G. Autrement dit, une action telle que
G ×S X→ X×S X, (g, x) 7→ (g.x, x) est un isomorphisme.

On note H1
Pseudo(S,G) (resp. H1

SLPF(S,G)) l’ensemble des classes d’isomorphismes de
pseudo G-torseurs sur S représentables par des espaces algébriques (resp. de pseudo G-
torseurs sur S représentables par des espaces algébriques séparés et localement de présenta-
tion finie).

Par ailleurs, on définit un G-torseur sur S pour la topologie fppf (resp. étale) comme
étant un faisceau muni d’une action de G, localement isomorphe à G muni de son action par
translation (à gauche ou à droite selon la convention que l’on prend).

Remarque 1.6. Un pseudo G-torseur sur S est isomorphe au pseudo torseur trivial (G muni
de son action par translation) si et seulement s’il admet une section sur S (cf. [Stacks,
Tag 03AI]).

Lemme 1.7. Tout torseur pour la topologie fppf/étale est représentable par un espace algé-
brique qui est un pseudo-torseur. On a donc les inclusions naturelles H1

ét(S,G) ⊂ H1
fppf(S,G) ⊂

H1
Pseudo(S,G). Plus précisément :

(1) Si G est plat et localement de présentation finie (resp. et aussi séparé), l’ensemble
pointé H1

fppf(S,G) est égal à l’ensemble pointé des classes d’isomorphismes d’espaces
algébriques pseudo G-torseurs sur S fidèlement plats et loc. de présentation finie
(resp. et aussi séparé).

(2) Si G est lisse (resp. et aussi séparé), l’ensemble pointé H1
ét(S,G) est égal à l’ensemble

pointé des classes d’isomorphismes d’espaces algébriques pseudo G-torseurs sur S
lisses et surjectifs (resp. et aussi séparé).

Démonstration. Notons que les torseurs pour la topologie fppf/étale sont représentables par
des espaces algébriques car la descente fppf/étale est toujours effective pour eux (cf. [Stacks,
Tag 0ADV]).

Montrer que G ×S X→ X×S X est un isomorphisme peut se faire modulo recouvrement
fppf/étale. Comme les torseurs fppf/étales sont triviaux fppf/étale localement, on a donc le
résultat.

Comme être plat, localement de présentation finie, lisse ou encore séparé est local pour la
topologie fppf ou étale, si G l’est, alors les torseurs fppf ou étales le sont. Notons d’ailleurs
que G est toujours surjectif sur S puisque le morphisme G → S admet une section.

Réciproquement, soit X un pseudo G-torseur sur S. Notons que X ×S X → X est un
GX-torseur trivial puisqu’il possède une section.

Considérons maintenant un morphisme étale surjectif U → X où U est représentable par
un schéma. On en déduit que (X ×S X) ×X U = X ×S U → U est également un GU -torseur
trivial sur U .

Donc U → S est un recouvrement trivialisant X. Si X est fidèlement plat et localement
de présentation finie, U l’est également aussi par composition. Donc X est trivialisé par un

https://stacks.math.columbia.edu/tag/03AI
https://stacks.math.columbia.edu/tag/0ADV
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recouvrement fppf. De même, si X est lisse et surjectif, U aussi et donc X est trivialisé par
un recouvrement étale. �

On en déduit donc le résultat suivant :

Corollaire 1.8. Si G est lisse, alors H1
ét(S,G) = H1

fppf(S,G).

Démonstration. Un torseur fppf X est fppf localement isomorphe à G. Par descente fppf, X
est également lisse et surjectif. D’après le lemme précédent, [X] ∈ H1

ét(S,G). �

Remarque 1.9. On en déduit donc que le choix de la topologie dans 1.1 importe peu si G est
lisse.

Revenons maintenant au cas où S = Spec(R) et G séparé et localement de présentation
finie. On peut enfin énoncer les techniques de recollements pour les torseurs :

Proposition 1.10. Le foncteur suivant est une équivalence de catégories :




Catégorie des R-esp. alg.

pseudo G-torseur sép.

et loc. de prés. finie




→





Catégorie des triplets (X ′,X′, τ : X ′
K̃
→ X

′
K̃
)

où X ′ (resp. X′) est un esp. alg. pseudo torseur sur G (resp. G
R̃
)

sép. loc. de prés. finie sur K (resp. R̃) et τ un isomorphisme





X 7→ (XK ,X
R̃
, (XK)

K̃

∼
→ (X

R̃
)
K̃
)

Si de plus G est plat (resp. lisse), alors l’équivalence de catégories précédente en induit
également une au niveau des torseurs fppf (resp. torseurs étales).

Démonstration. Le premier résultat est évident par définition des pseudo torseurs et par
fonctorialité des techniques de recollements (1.2) : on peut restreindre et corestreindre sans
difficulté.

Pour le second résultat, lorsque G est plat (resp. lisse) on peut également restreindre et
corestreindre aux pseudo torseurs qui sont de plus fidèlement plats (resp. lisses et surjectifs).
En effet, comme Spec(R̃) → Spec(R) est fidèlement plat et quasi compact, si un pseudo
torseur est tel que X

R̃
est fidèlement plat (resp. lisse et surjectif), alors X l’est également

par descente fpqc.
On a donc le résultat d’après 1.7. �

Utilisons donc les techniques de recollements pour reformuler notre problème. Nous don-
nons alors une variante de [Nis84, Théorème 2.1.], ou encore de [Guo22, Proposition 10.].

Théorème 1.11. Prenons ∗ ∈ {SLPF, fppf, ét} (supposant de plus que G est plat (resp.
lisse) si ∗ = fppf (resp. ét)). Désignons par τg : G

K̃
∼= G

K̃
l’isomorphisme de torseurs

obtenu en translatant (à gauche) par un élément g ∈ G(K̃). L’application g 7→ (G,GR̃, τg)
induit par recollement la bijection d’ensembles pointés suivant :

G(R̃)\G(K̃)/G(K) ∼= Ker
(
H1

∗ (R,G)→ H1
∗ (R̃,G)×H1

∗
(K̃,G) H

1
∗ (K,G)

)

Par conséquent, on a la suite exacte naturelle :

1 G(R̃)\G(K̃)/G(K) H1
∗ (R,G) H1

∗ (R̃,G) ×
H1

∗(K̃,G)
H1

∗ (K,G) 1
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Démonstration. On a un morphisme naturel H1
∗ (R,G) → H1

∗ (R̃,G) ×H1
∗
(K̃,G) H

1
∗ (K,G)

donné par T → (TR̃,TK̃). Ce morphisme est en fait surjectif. En effet, prenons (X,X′)

dans le produit fibré. Par définition, ils ont même classe dans H1
∗ (K̃,G). Cela signifie qu’il

existe un isomorphisme de torseurs τ : X
K̃
→ X

′
K̃

. On peut donc utiliser les techniques de
recollements (1.10) qui donne un R-torseur X sur G qui s’envoie sur (X,X′) comme souhaité.
D’où la surjectivité.

Que peut-on dire du noyau de ce morphisme ? On recherche donc les R-torseurs sur G qui
sont triviaux sur R̃ et K̃. D’après les techniques de recollements, cela revient à comprendre les
triplets de la forme (G,G

R̃
, τ : G

K̃

∼
→ (G

R̃
)
K̃

= G
K̃
) à isomorphisme près. L’isomorphisme

τ est d’ailleurs déterminé par l’image de l’élément neutre qui est un élément de G(K̃).
Réciproquement, tout élément g ∈ G(K̃) détermine un isomorphisme τg en translatant par
cet élément. Les triplets que l’on cherche sont donc exactement déterminés par un élément
de G(K̃).

Comprenons maintenant les triplets isomorphes. Un triplet (G,GR̃, τĝ) est isomorphe à un

triplet (G,G
R̃
, τĝ′) si et seulement s’il existe g ∈ G(K) et p ∈ G(R̃) tel que le carré suivant

commute :
G

K̃
(G

R̃
)
K̃

G
K̃

(G
R̃
)
K̃

τĝ

τg τp

τ ̂g′

En d’autres termes, τĝ′ = τp ◦ τĝ ◦ τ
−1
g .

En évaluant en l’élément neutre, on a alors ĝ′ = pĝg−1, supposant que l’on manipule des
torseurs à gauche. Les classes d’isomorphies sont donc données par G(R̃)\G(K̃)/G(K). �

Remarque 1.12. Remarquons que G(R̃)\G(K̃)/G(K) est en bijection d’ensembles pointés
avec G(K)\G(K̃)/G(R̃) grâce à g 7→ g−1. On obtient en fait l’un ou l’autre ensemble par les
calculs précédents en fonction de si l’on souhaite travailler avec des torseurs à gauche ou à
droite. Ce choix n’a aucune importance.

Notons que dire que le diagramme de 1.1 est cartésien est équivalent à dire que l’on a
une bijection d’ensembles pointés H1(R,G) ∼= H1(R̃,G)×

H1(K̃,G)
H1(K,G). En particulier,

Ker(H1(R,G)→ H1(R̃,G)×
H1(K̃,G)

H1(K,G)), donc G(R̃)\G(K̃)/G(K), doit être trivial.

Rappelons toutefois que l’on manipule des ensembles pointés et non des groupes a priori.
Par conséquent, le noyau ne suffit pas à comprendre les fibres du morphisme.

Toutefois, les techniques dites de torsion (ou "twist" en anglais) permettent de comprendre
ses fibres. Prenons un cocycle σ ∈ Z1

∗ (R,G). Le groupe tordu de G par σ, noté σG est l’unique
forme fppf (ou étale) sur R de G à isomorphisme près dont la classe dans H1

∗ (R,G) est [σ].
Plus précisément, il existe une bijection canonique de H1

∗ (R, σG) dans H1
∗ (R,G) qui envoie

la classe de l’élément neutre vers [σ]. Soulignons que les tordus considérés sont donc par
automorphismes intérieurs (cf. [Gir71, Chapitre III, 2.6.]).

On a donc le théorème suivant :
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Théorème 1.13. Considérons une classe C de groupes G′ plats, séparés et localement de
présentation finie. On suppose que C est stable par torsion intérieure. Prenons ∗ ∈ {fppf, ét}
(en supposant que les G′ sont de plus lisses si ∗ = ét). Notons pour tout G′ ∈ C, G′ := G′K .
On a :

∀G′ ∈ C, H1
∗ (R,G′)→ H1

∗ (R̃,G′)×H1
∗
(K̃,G′)H

1
∗ (K,G′) est bijectif ⇐⇒ ∀G′ ∈ C, G′(R̃)\G′(K̃)/G′(K) = 1

Démonstration. Pour G′ ∈ C, la bijectivité de H1
∗ (R,G′) → H1

∗ (R̃,G′)×
H1

∗(K̃,G′)
H1

∗ (K,G′)

implique en particulier que son noyau est nul. Or, d’après 1.11, il est en bijection d’ensembles
pointés avec G′(R̃)\G′(K̃)/G′(K). D’où sa trivialité.

Réciproquement, supposons que pour tout G′ ∈ C, G′(R̃)\G′(K̃)/G′(K) = 1. On sait déjà
que f : H1

∗ (R,G′) → H1
∗ (R̃,G′) ×

H1
∗(K̃,G′)

H1
∗ (K,G′) est surjectif d’après 1.11. Il suffit de

montrer l’injectivité. Cela revient à montrer que chaque fibre est réduite à un seul élément.
Prenons un cocycle σ ∈ Z1

∗ (R,G). On a le diagramme commutatif suivant :

1 σ
R̃G′(K̃)\σK̃G′(K̃)/σKG′(K) H1

∗ (R, σG′) H1
∗ (R̃, σR̃G′)×

H1
∗(K̃,

σ
K̃G′)

H1
∗ (K, σKG′) 1

1 G′(R̃)\G′(K̃)/G′(K) H1
∗ (R,G′) H1

∗ (R̃,G′)×H1
∗
(K̃,G′) H

1
∗ (K,G′) 1

17→[σ] (1,1)7→([σ
R̃
],[σK ])

En conséquence, σ
R̃G′(K̃)\σK̃G′(K̃)/σKG′(K) ∼= f−1(f([σ])). Comme f est surjective, on

parcourt toutes les fibres de f de cette manière. Comme C est stable par torsion, les doubles
quotients sont tous triviaux et donc toutes les fibres sont réduites à un élément. D’où l’in-
jectivité. �

Remarque 1.14. Observons que grâce à [Ana73, 4.A. Théorème], tout tordu fppf/étale d’un
schéma en groupes sur R séparé et loc. de présentation finie est représentable par un schéma.
En particulier, dans 1.13, on peut prendre pour C l’ensemble des tordus d’un schéma en
groupes plat, séparé et loc. de présentation finie.

On en déduit alors finalement :

Corollaire 1.15. Reprenons le contexte du théorème précédent. On a :

∀G′ ∈ C,G′(R̃)\G′(K̃)/G′(K) = 1 ⇐⇒ ∀G′ ∈ C,

les fibres de H1
∗ (R,G′)→ H1

∗ (K,G′)

et H1
∗ (R̃,G′)→ H1

∗ (K̃,G′)
sont en bijection naturelle

En particulier, si l’une des conditions équivalentes est satisfaite, pour tout G′ ∈ C, H1
∗ (R,G′)→

H1
∗ (K,G′) est injectif si et seulement si H1

∗ (R̃,G′)→ H1
∗ (K̃,G′) l’est.

Démonstration. D’après 1.13, la cartésianité du diagramme 1.1 pour tout G′ ∈ C est équi-
valente à G′(R̃)\G′(K̃)/G′(K) = 1 pour tout G′ ∈ C. Il suffit maintenant de voir qu’être
cartésien est équivalent à avoir une bijection naturelle au niveau des fibres. �

Pour répondre positivement à 0.2, c’est à dire à la trivialité des torseurs rationnellement
triviaux, on doit donc montrer trois choses :

(1) que la classe des groupes de Bruhat-Tits que l’on étudie est stable par torsion
(ces groupes sont toujours lisses et séparés) ;

(2) que le double quotient est trivial pour tout élément de cette classe ;



ARITHMÉTIQUE DES GROUPES DE B.-T. SUR UN ANNEAU DE DEDEKIND SEMI-LOCAL 11

(3) que l’injectivité est réalisée sur R̃ pour tout élément de cette classe.

Remarque 1.16. Comme on l’a annoncé en début de section, le lecteur peut éviter la notion
d’espace algébrique en se limitant aux schémas affines (par exemple si le groupe étudié
est seulement semi-simple). Les preuves peuvent alors être simplifiées. En effet, on utilise
d’une part que toute descente fpqc est effective pour les schémas affines, et d’autre part les
techniques de recollements au niveau des schémas affines (cf. [MB96, Theorème 1.1]).

Remarque 1.17. Le point de vue des schémas ind-quasi-affines ([Stacks, Tag 0AP5]) ne couvre
pas non plus tous les cas qui nous intéressent bien qu’ils vérifient également la descente fpqc
([Stacks, Tag 0APK]) et les techniques de recollements (communiqué par Gabber). En effet,
le modèle de Néron Gm du tore Gm (exemple simple d’un "groupe de Bruhat-Tits" non affine)
n’est pas ind-quasi-affine comme nous allons l’établir ci-dessous (preuve communiquée par
Gabber).

Prenons R local d’uniformisante π pour simplifier. Il suffit de voir que l’union, que l’on
note U , de πaGm,R, πbGm,R et πcGm,R dans Gm pour un choix a, b, c d’entiers tous différents,
n’est pas quasi-affine. En effet, U est quasi-compact, donc le caractère ind-quasi-affine devrait
impliquer que U est quasi-affine par définition. Cela siginifierait que U → Spec(OU (R))
est une immersion ouverte (cf. (4) de [Stacks, Tag 01SM]) et donc que πbGm,R → U →
Spec(OU (R)) l’est également.

Par exemple, dans le cas où (a, b, c) = (0, 1, 2), l’anneau des fonctions globales de U
vaut R[X,π2X−1]. En effet, le corps des fonctions de Gm est exactement K(X,X−1). Les
fonctions définies sur Gm,R sont alors R[X,X−1]. Pour être défini également sur πGm,R et
π2Gm,R, il faut préserver πR× et π2R×. On réalise alors que les fonctions en question sont
exactement R[X,π2X−1].

Pour ce qui est de πGm,R, on réalise qu’il s’agit de R[π−1X,πX−1]. Le morphisme
πGm,R → Spec(OU (R)) est alors donné au niveau des algèbres par l’inclusion R[X,π2/X] ⊂
R[π−1X,πX−1].

De manière un peu plus formelle, cela donne le morphisme suivant :

R[Y1, Y2]/(Y1Y2 − π2)
ϕ
→ R[Z1, Z2]/(Z1Z2 − 1)

Y1, Y2 7→ πZ1, πZ2

Au niveau des fibres spéciales, on a donc :

κ[Y1, Y2]/(Y1Y2)
ϕ
→ κ[Z1, Z2]/(Z1Z2 − 1)

Y1, Y2 7→ 0, 0

Autrement dit, on a la factorisation : (πGm,R)κ → Spec(κ)→ Spec(OU (R))κ.
Le morphisme πGm,R → Spec(OU (R)) ne peut donc pas être une immersion ouverte,

puisque cela n’est pas le cas sur κ.

2. Techniques d’approximations

Dans cette partie, K désigne un corps infini (non nécessairement le corps de fractions
d’un anneau de Dedekind semi-local). Soit G un groupe algébrique réductif sur K.

On considère Σ un ensemble non vide (éventuellement infini) de valuations discrètes de K
deux à deux non équivalentes. Posons RΣ :=

∏
v∈Σ Rv et KΣ :=

∏
v∈Σ Kv, où les Kv sont des

https://stacks.math.columbia.edu/tag/0AP5
https://stacks.math.columbia.edu/tag/0APK
https://stacks.math.columbia.edu/tag/01SM
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corps henséliens contenant K pour la valuation v et les Rv, les anneaux d’entiers associés.
On suppose par ailleurs que K est dense dans chacun des Kv. Posons alors G(KΣ) :=∏

v∈Σ G(Kv). Pour tout v ∈ Σ, on voit également G(Kv) dans G(KΣ) en l’identifiant avec
G(Kv)×

∏
w∈Σ\{v}{1}.

Notons d’ailleurs que les G(Kv) sont munis de la topologie adique (cf. [GGMB14, 3.1]).
Rappelons que la notation G(K)+ désigne le sous-groupe de G(K) engendré par les K-

points des groupes de racines de G (réduit à {1} s’il y en a pas), ou encore par les K-points
des sous-groupes unipotents déployés de G, et que RG(K) désigne l’ensemble des éléments
R-équivalents à l’élément neutre dans G(K). Notons alors G(KΣ)

+ :=
∏

v∈Σ G(Kv)
+ et

RG(KΣ) :=
∏

v∈Σ RG(Kv).

L’objectif de cette partie est de montrer que G(KΣ)
+ ⊂ G(K). La motivation sous-jacente

étant que G(KΣ)
+ est un objet à la fois très maniable et suffisamment grand dans G(KΣ)

pour nous aider à montrer la trivialité du double quotient de la partie précédente. On a
même mieux. Désignons par RG(K) l’adhérence de RG(K) dans G(KΣ). On va montrer
que G(KΣ)

+ ⊂ RG(K).

Pour cela, on va d’abord montrer le résultat dans le cas où G est semi-simple simplement
connexe puis ensuite en déduire le cas général. Supposons donc dans toute la suite (jusqu’à
la preuve de la proposition 2.6) que G est semi-simple simplement connexe.

Pour tout v ∈ Σ, écrivons donc GKv =
∏

iGv,i où les Gv,i sont Kv-presque simples.

La proposition suivante de Prasad va jouer un rôle crucial :

Proposition 2.1 ([KP23, Proposition 2.2.14]). Soit L un corps valué discrètement hensélien
et H un L-groupe L-presque simple. Tout sous-groupe ouvert non borné de H(L) contient le
sous-groupe H(L)+.

On va donc montrer que l’on est bien dans le cadre de validité de cette proposition. Pour
cela, on a besoin de montrer quelques lemmes.

Commençons par le lemme suivant bien connu dont on rappelle la preuve.

Lemme 2.2. Soit H un groupe réductif sur un corps infini L et T un tore maximal de H.
Il existe h1, .., hn ∈ H(L) tel que Lie(H) =

∑n
i=1

hiLie(T ).

Démonstration. Dans la suite, on utilisera le gras pour désigner le schéma vectoriel sous-
jacent à un espace vectoriel. Considérons l’application :

H × Lie(T )
ϕ
→ Lie(H)

(g, t) 7→ ad(g)(t)

et montrons que l’application est dominante. Pour cela, il suffit de montrer que les éléments
semi-simples réguliers de Lie(H)(La) sont dans l’image de ϕ. Cela est simple car sur La,
tous les tores maximaux sont conjugués et donc l’image de ϕ contient les algèbres de Lie de
tous les tores de HLa, et donc en particulier tous les éléments semi-simples réguliers.

D’après la discussion précédente, la H-enveloppe de Lie(T ), - c’est à dire le plus petit sous-
schéma vectoriel de Lie(H) contenant Lie(T ) sur lequel H agit -, est exactement Lie(H).

Notons E :=
∑

h∈H(L)
hLie(T ). C’est la H(L)-enveloppe de Lie(T ). Montrons alors que

E est H-stable. Par définition, E est H(L)-stable. Comme la H-stabilité est une condition
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fermée et que H(L) est dense dans H (puisque H est unirationnel), on a la H-stabilité de
E comme voulu.

Par conséquent, E = Lie(H), et donc E = Lie(H). Comme Lie(H) est de dimension finie,
la somme définissant E0 contient un nombre fini de termes. Ceci prouve le résultat. �

Montrons maintenant que Gv,i(Kv) ∩RG(K) est ouvert pour tous les Gv,i.

Lemme 2.3. Soit v ∈ Σ. Le sous-groupe RG(K) ∩G(Kv) est ouvert dans G(Kv)

(et donc RG(K) est ouvert dans G(KΣ) quand Σ est fini).
En particulier, pour tout i, Gv,i(Kv) ∩RG(K) est un sous-groupe ouvert de Gv,i(Kv).

Démonstration. On utilise la technique de Raghunathan (qui provient de [Rag94, 1.2]).
Considérons un K-tore maximal T de G. D’après 2.2, il existe g1, ..gn tel que Lie(G) =∑n

i=1
giLie(T ). Prenons une suite exacte de tores 1 → S → E

π
→ T → 1 où E est quasi-

trivial (par ex. une résolution flasque de T ).

On peut donc considérer le morphisme (seulement de schémas !) :

f : En −→ G

(xi) 7−→
g1π(x1) · ... ·

gnπ(xn)

On a alors le diagramme commutatif suivant :

Lie(En) Lie(G)

Lie(T n)

Lie(f)

Lie(πn)
(xi)7→

∑n
i=1

gixi

où l’on sait d’une part que Lie(E) → Lie(T ) est surjectif puisque π est lisse car S l’est ; et
d’autre part Lie(T n)→ Lie(G) est surjectif puisque Lie(G) =

⊕n
i=1

giLie(T ). On en déduit
alors que Lie(f) l’est. Cela montre que f est lisse au voisinage de l’élément neutre.

D’après [GGMB14, 3.1.2 Lemme], pour tout v ∈ Σ, il existe un ouvert Ωv ⊂ G(Kv) tel
que f−1(Ωv)→ Ωv admette une section. Donc Ωv ⊂ f(E(Kv)

n).

Comme E(K) est dense dans
∏

v∈Σ E(Kv), f(E(K)n) est également dense dans
∏

v∈Σ f(E(Kv)
n).

Donc comme f(E(K)n) ⊂ RG(K), RG(K) contient
∏

v∈Σ f(E(Kv)
n) et en particulier∏

v∈Σ Ωv.

Comme RG(K) ∩ G(Kv) contient l’ouvert non vide Ωv, c’est un sous-groupe ouvert de
G(Kv). �

Montrons ensuite que Gv,i(Kv) ∩ RG(K) est non borné pour un éventuel Gv,i isotrope
sur Kv.
Pour cela, on va s’aider des tores :

Lemme 2.4. Soit T un K-tore. On a RT (KΣ) ⊂ RT (K).

Démonstration. Prenons une résolution flasque 1 → S → E → T → 1 de T . On sait
que E(K) est dense dans E(KΣ) par quasi-trivialité. Comme l’image de E(K) dans T (K)

(resp. de E(KΣ) dans T (KΣ)) est RT (K) (resp. RT (KΣ)), on a RT (KΣ) ⊂ RT (K) (car
E(KΣ)→ T (KΣ) est continu pour la topologie adique d’après [GGMB14, 3.1.(ii)]). �
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Corollaire 2.5. Si Gv,i est isotrope, alors RG(K) ∩Gv,i(Kv) est non borné.

Démonstration. Prenons Ti ⊂ Gv,i un tore isotrope de Gv,i. Il est inclus dans un tore maxi-
mal T de GKv . Comme G est défini sur K, par approximation faible des tores (cf. par ex.
la preuve de [Guo22, Lemma 2.]), il existe g ∈ G(Kv) tel que T ′ := gTg−1 soit défini sur
K. Notons T ′

i := gTig
−1. Comme Gv,i est normal dans Gv , T ′

i est un tore de Gv,i qui est
d’ailleurs isotrope puisque Ti l’est. Prenons un Gm inclus dans T ′

i . Comme Gm est déployé,
il est R-trivial. Par conséquent, on a la suite d’inclusions d’après le lemme 2.4 :

K×
v = Gm(Kv) ⊂ RT ′

i (Kv) ⊂ RT ′
i (KΣ) ⊂ RT ′(KΣ) ⊂ RT ′(K)

Comme T ′(KΣ) est fermé dans G(KΣ), la notation RT ′(K) désigne le même objet, que
l’on se place dans T ′(KΣ) ou bien dans G(KΣ). Comme on a évidemment RT ′(K) ⊂ RG(K),
on a RT ′(K) ⊂ RG(K). Mais donc, K×

v appartient à RG(K) ∩Gv,i(Kv), on en déduit que
ce dernier est non borné comme voulu ! �

On a donc enfin prouvé les lemmes nécessaires au cas semi-simple simplement connexe :

Proposition 2.6. Soit G un K-groupe semi-simple simplement connexe. On a :

G(KΣ)
+ ⊂ RG(K) ⊂ G(KΣ).

Démonstration. Prenons v ∈ Σ. On a que Gv,i(Kv)∩RG(K) est sous-groupe ouvert (d’après
2.3) non borné (d’après 2.5) de Gv,i(Kv) pour tout Gv,i isotrope. Ceci implique alors que
Gv,i(Kv)

+ ⊂ RG(K) d’après 2.1. Comme G(Kv)
+ =

∏
iGv,i(Kv)

+ (et que pour Gv,i

anisotrope, Gv,i(Kv)
+ = {1}), on a finalement G(Kv)

+ ⊂ RG(K), et donc G(KΣ)
+ ⊂

RG(K). �

Remarque 2.7. De toute évidence, RG(K) et donc RG(K) est inclus dans
∏

v∈Σ RG(Kv)
(produit infini de fermés est fermé). Par conséquent, le théorème précédent dit que, si pour
tout v ∈ Σ, GKv est strictement isotrope, alors

∏
v∈Σ RG(Kv) = G(KΣ)

+ = RG(K) (d’après
[Gil09, Théorème 7.2.]). Dans le cas où on a un Gv,i anisotrope, on ne sait pas si RGv,i(Kv) ⊂

RG(K) ; cela impliquerait l’égalité
∏

v∈Σ RG(Kv) = RG(K) en toute généralité.

On obtient alors la généralisation suivante pour les groupes réductifs :

Théorème 2.8. Soit G un K-groupe réductif. On a

G(KΣ)
+ ⊂ RD(G)(K) ⊂ RG(K) ⊂ G(K) ⊂ G(KΣ).

Démonstration. Notons Gsc, le revêtement simplement connexe de D(G). L’application natu-
relle Gsc → D(G) induit un morphisme RGsc(K)→ RD(G)(K), un morphisme Gsc(KΣ)→
D(G)(KΣ) et un morphisme Gsc(KΣ)

+ → D(G)(KΣ)
+, le tout étant compatibles. Ce dernier

morphisme est d’ailleurs surjectif en utilisant [BT73, Corollaire 6.3.] avec Gsc → D(G).
Par ailleurs, RGsc(K) s’envoie sur RD(G)(K). En effet, Gsc(KΣ) → D(G)(KΣ) est

continu pour la topologie adique d’après [GGMB14, 3.1.(ii)], et donc les limites commutent
à l’application.

Par conséquent, la proposition 2.6 donne que Gsc(KΣ)
+ est inclus dans RGsc(K) et donc

s’envoie dans RD(G)(K). Or son image est exactement D(G)(KΣ)
+ comme on l’a dit plus

haut. Par conséquent, D(G)(KΣ)
+ ⊂ RD(G)(K).
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Il suffit ensuite de voir que D(G)(KΣ)
+ et G(KΣ)

+ sont les mêmes groupes dans G(KΣ)
grâce à [BT73, Corollaire 6.3.], d’utiliser que RD(G)(K) ⊂ RG(K) ⊂ G(K) et que les
inclusions passent à l’adhérence pour en déduire le théorème. �

On a également la proposition suivante en complément :

Proposition 2.9. Soit T un tore de G. On a RT (KΣ) ⊂ RG(K). En particulier, pour tout
K-tore R-trivial de G (par ex. un tore déployé), on a T (KΣ) ⊂ RG(K).

Par ailleurs, pour T un KΣ-tore inclus dans GKΣ
(c’est à dire la donnée de tores dans

chaque GKv), on a RT (KΣ) ⊂ 〈〈RG(K)〉〉 (cette dernière notation désignant le sous-groupe
distingué engendré). En particulier, pour tout KΣ-tore R-trivial (par ex. un tore déployé),
on a T (KΣ) ⊂ 〈〈RG(K)〉〉.

Démonstration. Soit T un K-tore de G. On sait déjà d’après le lemme 2.4 que RT (KΣ) ⊂

T (K). Comme T (KΣ) est fermé dans G(KΣ), la notation RT (K) désigne le même objet, que
l’on se place dans T (KΣ) ou bien dans G(KΣ). Comme on a évidemment RT (K) ⊂ RG(K),
on a RT (K) ⊂ RG(K). D’où RT (KΣ) ⊂ RG(K).

Prenons maintenant T un KΣ-tore de GKΣ
. On écrit T =

∏
v∈Σ Tv tel que pour tout

v ∈ Σ, Tv est un Kv-tore. Prenons v ∈ Σ. Par approximation faible des tores (cf. par ex. la
preuve de [Guo22, Lemma 2.]), il existe gv ∈ G(Kv) tel que T ′

v := gTvg
−1 soit défini sur K.

Observons alors d’après le début de la preuve que gvRTv(Kv)g
−1
v = RT ′

v(Kv) ⊂ RT ′
v(KΣ) ⊂

RG(K) ⊂ 〈〈RG(K)〉〉. D’où RTv(Kv) ⊂ 〈〈RG(K)〉〉 et donc RT (KΣ) ⊂ 〈〈RG(K)〉〉. �

Remarque 2.10. On ignore en général si RG(K) (ou G(K)) est un sous-groupe distingué de
G(KΣ).

Terminons cette partie avec le lemme général suivant.

Lemme 2.11. Soit H un groupe topologique, E une partie de H et U un sous-groupe ouvert
de H.

(1) L’ensemble EU := {eu | (e, u) ∈ E × U} est ouvert et fermé dans H.

(2) On a EU = EU , où E est l’adhérence de E dans H.

Démonstration. D’après [Bou42, Chapitre III, §, 5., Proposition 14.], H/U vu en tant qu’es-
pace topologique homogène est discret. Notons p : H → H/U la projection. En particulier,
p(E) est ouvert et fermé dans H/U . Par conséquent, EU = p−1(p(E)) est ouvert et fermé
dans H par continuité de p.

Le second point provient du précédent. En effet, on a alors : EU ⊂ EU ⊂ EU = EU . �

Comme on le verra dans la suite, ce lemme nous permettra de faire le pont entre G(K)
et le double quotient obtenu par les méthodes de recollements.

3. Cas complet

Dans cette partie, on souhaite comprendre dans quelle mesure la question 0.2 est satisfaite
lorsque R = R̃. Notons que R̃ est un produit d’anneaux de valuations discrètes henséliens.
Par conséquent, la question se ramène à l’étude de chaque facteur. On suppose donc dans
cette partie que R est de plus local et hensélien, donc en particulier R = R̃ et K = K̃. Ici
G est un groupe réductif sur K̃.
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Cette partie va tenter de produire une généralisation partielle à [BT87, 3.9. Lemme] et
va prouver le cas des modèles réductifs déjà obtenus par Nisnevich et Guo en généralisant
[BT84, 5.2.14. Proposition.].

3.1. Quelques généralités.

Faisons quelques rappels et fixons le cadre d’étude que l’on va adopter par la suite. Pour
plus d’informations, on renvoie à l’appendice A.

On rappelle que tout groupe réductif sur un corps hensélien discrètement valué arbitraire
admet un immeuble de Bruhat-Tits étendu et bornologique (cf. A.1).

Rappelons également qu’une facette F désigne la réalisation géométrique ouverte du poly-
simplexe qu’il représente, autrement dit, l’intérieur de la réalisation géométrique habituelle.
Son adhérence topologique F dans B(G) est exactement l’union de ses sous-polysimplexes
ouverts (donc de ses sous-facettes) d’après [BT72, (2.5.10.)]. Une facette F est dite incidente
à une facette F ′ si l’on a l’inclusion F ⊂ F ′.

Par ailleurs, toute facette est incluse dans un unique domaine fondamental, c’est à dire
l’adhérence d’une chambre (qui est une facette maximale pour l’incidence, ou encore de
dimension maximale). Un domaine fondamental est en correspondance naturelle avec le
diagramme de Dynkin affine relatif de G. Le type d’une facette est alors défini comme étant
son image sous cette correspondance.

Comme indiqué dans A, l’existence d’un immeuble B(G) pour G est équivalente à l’exis-
tence d’une donnée radicielle valuée pour G. Cette dernière permet d’en déduire un double
système de Tits muni d’un morphisme adapté dont l’immeuble associé est exactement B(G)
d’après [BT72, 6.5. Théorème.].

On en déduit donc un morphisme "type" ξ de G(K̃) dans le groupe des automorphismes
du diagramme de Dynkin affine relatif d’après [BT72, 1.2.16]. Son image est notée Ξ et
son noyau est noté G(K̃)c. Il y a donc un isomorphisme G(K̃)/G(K̃)c ∼= Ξ. On peut aussi
restreindre à G(K̃)1 ce morphisme. Son image est notée Ξ1 et son noyau est noté G(K̃)b :=

G(K̃)c ∩G(K̃)1. On en déduit un isomorphisme G(K̃)1/G(K̃)b ∼= Ξ1.

Le morphisme "type" permet de savoir comment le type d’une facette change par action
sous un élément de G(K̃). Autrement dit, une facette F de type T est tel que g · F est de
type ξ(g) · T pour tout g ∈ G(K̃). Notons ΞT le sous-groupe des w ∈ Ξ tels que w · T = T .
On peut également vérifier que G(K̃)F se surjecte dans ΞT et que son noyau vaut G(K̃)cF .
D’où un isomorphisme G(K̃)F /G(K̃)cF

∼= ΞT . On définit également tout cela de manière
analogue pour G(K̃)1 et Ξ1. Cf. [BT72, 1.2.13 - 1.2.20] et [BT72, 2.7.].

Le type d’une facette peut être aussi donné comme étant l’orbite de cette facette sous un
groupe agissant transitivement sur les chambres tout en préservant les types. C’est notam-
ment le cas de G(K̃)c, G(K̃)b et même de G(K̃)+ (cf. A.6).

Remarque 3.1. L’isomorphisme G(K̃)/G(K̃)c ∼= Ξ permet d’ailleurs d’obtenir que Ξ est
abélien fini. Par manque de référence, nous en donnons une preuve. En effet, Ξ est bien
sûr fini car il y a un nombre fini de manières de permuter un nombre fini de sommets. Par
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ailleurs, pour Z le centralisateur d’un tore déployé maximal de G, on a G(K̃) = G(K̃)+Z(K̃)

et G(K̃)+Z(K̃)1 ⊂ G(K̃)c. Par conséquent, il existe une surjection Z(K̃)/Z(K̃)1 → Ξ. Le
premier groupe étant abélien, on a le résultat. Son nombre de générateurs est donc majoré
par celui de Z(K̃)/Z(K̃)1, qui est simplement le rang relatif de G.

Remarque 3.2. On n’a pas nécessairement égalité entre Ξ1 et Ξ. Pour simplifier, considérons
le cas où κ est parfait et où G = GL2. Un calcul immédiat montre que π1(G)I = Z et est donc
sans torsion. Les résultats [KP23, Lemma 11.5.2] et [KP23, Proposition 11.5.4] permettent
donc de conclure G(K̃)0 = G(K̃)1 (où G(K̃)0 est la composante résiduellement neutre de
G(K̃)). Comme G(K̃)0 agit trivialement sur les types, il en est donc de même pour G(K̃)1.
D’où Ξ1 = 0.

Par ailleurs, G(K̃) n’agit pas trivialement sur les types. En effet, les deux parahoriques
suivants sont associés à des points de types différents (cf. [KP23, Chapter 3.1]) :

(
R̃ R̃

R̃ R̃

)
et

(
R̃ tR̃

t−1R̃ R̃

)

alors qu’ils sont conjugués par la matrice

(
t 0
0 1

)
∈ G(K̃).

Dans toute la suite, on va considérer les sous-groupes suivants de G(K̃) :

Définition 3.3. Soit H un sous-groupe de G(K̃).

— On dit que H est un sous-groupe global de G(K̃) si G(K̃)+ ⊂ H.

— On dit de plus que H, supposé global, est conforme si H préserve les K̃-types, ou
de façon équivalente si, H ⊂ G(K̃)c. Par ailleurs, H est dit très conforme si H
préserve les K̃n.r.-types (ou encore si H ⊂ G(K̃n.r.)c).

— On définit également H1, Hb et Hc comme étant les groupes obtenus en prenant
l’intersection de H avec respectivement G(K̃)1, G(K̃)b et G(K̃)c.

— Pour toute partie Ω de B(G), on note HΩ (resp. H f
Ω) le stabilisateur (resp. fixa-

teur) de Ω sous H. Si on prend plusieurs parties (Ωi)i∈I , on note H(Ωi)i∈I
:=

∩i∈IHΩi
. Ce dernier sous-groupe est appelé le multistabilisateur de (Ωi)i∈I sous

H.

Comme on le verra plus loin en 3.17, un sous-groupe global très conforme est conforme,
mais la réciproque est fausse.

Remarque 3.4. La notion de sous-groupe global englobe celle des sous-groupes "H" consi-
dérés dans [BT87, 3.5.].

Remarque 3.5. On ne prend pas la même convention que Bruhat et Tits dans [BT84], et
que Prasad dans [KP23]. Pour Prasad, G(K̃)1Ω désigne le fixateur de Ω sous l’action de
G(K̃)1, tandis que G(K̃)†Ω désigne le stabilisateur de Ω sous l’action de G(K̃)1. Bruhat et
Tits prennent une convention analogue.

Remarque 3.6. Tout fixateur d’une partie Ω de B(G) sous l’action d’un sous-groupe global
H est le multistabilisateur de (x)x∈Ω sous H. Si de plus Ω est une union finie de facettes, il
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s’agit également du multistabilisateur sous H de la famille donnée par les sommets incidents
à Ω (en nombre fini).

Donnons quelques propriétés élémentaires :

Proposition 3.7. On a :

(1) Un sous-groupe global est ouvert dans G(K̃).

(2) Un sous-groupe global est transitif sur les couples (A, C) d’appartements et de chambres
dans cet appartement.

(3) Tout sous-groupe global H admet un plus grand sous-groupe global (resp. très) conforme
donné par Hc (resp. H ∩G(K̃n.r.)c).

(4) Si Hn.r. est un sous-groupe global (resp. et conforme) Γn.r.-invariant de G(K̃n.r.),
alors H := (Hn.r.)Γ

n.r.

est un sous-groupe global (resp. et très conforme) de G(K̃).

(5) Prenons deux facette F et F ′ dans B(G) et H un sous-groupe global. Si HF ′ ⊂ HF ,
alors F ⊂ F ′. La réciproque est vraie si H est de plus conforme.

(6) Prenons deux facette F et F ′ dans B(G) et H un sous-groupe global. On a HF ′ = HF

si et seulement si F = F ′.

Démonstration. Le premier point est trivial, puisque G(K̃)+ est ouvert dans G(K̃).
Le second point est une conséquence de A.6. Le troisième point est vrai par définition des

sous-groupes globaux.
Pour le troisième point, on a : G(K̃)+ ⊂ G(K̃n.r.)+∩G(K̃) ⊂ G(K̃n.r.)c ∩G(K̃) ⊂ G(K̃)c

d’après A.6, A.8 et 3.18, et G(K̃)+ ⊂ H par définition.
Le quatrième point est une conséquence de A.8 (resp. et 3.18).
Pour le cinquième et sixième point, observons que HF ′ ⊂ HF implique G(K̃)+F ′ ⊂ G(K̃)+F .

Comme G(K̃)+ induit un système de Tits dont l’immeuble est exactement B(G) (A.7), on a
donc une correspondance entre les paraboliques du système de Tits pour l’inclusion (qui sont
les stabilisateurs de facettes) et les facettes de l’immeuble pour l’incidence. D’où F ⊂ F ′ si
et seulement si G(K̃)+F ′ ⊂ G(K̃)+F . Le même raisonnement s’applique également à n’importe
quel sous-groupe conforme. �

Définition 3.8. Soit H un sous-groupe global et F une facette de type T . Notons :

— ΞH , l’image de H par ξ (qui induit donc H/Hc ∼= ΞH).

— ΞH
T , l’image de HF par ξ (qui induit donc HF/H

c
F
∼= ΞH

T ). C’est aussi l’ensemble
{w ∈ ΞH | w · T = T} puisque Hc ⊂ H agit transitivement et de manière conforme
sur les chambres.

— Orb(F )H , l’orbite de F par H.

— Orb(T )H , l’orbite de T par ΞH .

— pF,H := Orb(F )H → Orb(T )H , la flèche naturelle donnée par g · F 7→ ξ(g) · T , pour
g ∈ H.

Généralisons maintenant la notion de facette et les objets associés. Cette généralisation est
peu coûteuse pour la suite et ajoute une richesse supplémentaire à notre problème général.
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Définition 3.9. Appelons multifacette toute union de facettes incluse dans un même do-
maine fondamental. Pour un tel objet, on peut définir le type (ou multitype, pour insister
sur le fait que cela est relatif à une multifacette) comme étant l’ensemble des types des diffé-
rentes facettes la composant. Le morphisme ξ s’étend également de manière naturelle et les
résultats en début de partie s’étendent également.

On dit qu’une multifacette est fortement invariante par l’action d’un groupe si cha-
cune des facettes la composant est invariante (il ne suffit donc pas que la multifacette soit
invariante en tant qu’objet géométrique).

Si F est une multifacette de décomposition en facettes ⊔i∈IFi, alors pour tout sous-groupe
global H de G(K̃), on notera H(F) := H(Fi)i∈I

:= ∩i∈IHFi
. Ce groupe est appelé sous-

groupe multistabilisateur de la multifacette F relativement à H.

Remarque 3.10. On voit donc que l’utilisation de multifacettes permet de comprendre des
groupes plus riches que les stabilisateurs de facettes. En particulier, cela permet de com-
prendre les fixateurs de facettes, en prenant par exemple la multifacette associée aux sommets
incidents à une facette.

Remarque 3.11. Comme pour les facettes, l’adhérence topologique d’une multifacette F :=
⊔iFi est exactement la réunion des sous-facettes des Fi. En effet, cela est une conséquence
du fait que F = ∪iFi = ∪iF i. On définit également la relation d’incidence comme étant une
inclusion au niveau des adhérences.

Rappelons que, d’après Rousseau dans [Rou77, Proposition 2.4.6], Γn.r. agit sur B(G
K̃n.r.)

de manière compatible avec l’action de G(K̃n.r.) et que l’ensemble des points fixés est exac-
tement B(G) d’après le théorème de descente non ramifiée. La métrique de B(G) en tant
qu’immeuble coïncide d’ailleurs avec celle induite par B(G

K̃n.r.). C’est également un fermé
convexe de ce dernier. En effet, Γn.r. agit continûment sur B(G

K̃n.r.) (puisque agit par iso-
métries polysimpliciales, cf. [Pra20, 1.14.]), d’où le caractère fermé. Le caractère convexe
provient ensuite du second paragraphe de [Pra20, 1.16.].

Rappelons aussi que le théorème de descente non ramifiée a été montré originalement par
Bruhat et Tits (dans [BT84, 5.]) et généralisé par Prasad (dans [Pra20, Theorem 3.8.]).

On se propose de rajouter quelques éléments à ce théorème. Avant cela, on a besoin de
montrer le lemme suivant :

Lemme 3.12. Soit F une multifacette de B(G
K̃n.r.) fortement Γn.r.-invariante.

On a l’égalité : F ∩B(G) = F ∩B(G).

Démonstration. Prouvons d’abord le cas où F est une facette.
Observons déjà que F ∩B(G) ⊂ F ∩B(G). Par conséquent, F ∩B(G) ⊂ F ∩B(G).
Montrons l’inclusion réciproque. On prouve ce résultat par récurrence sur la dimension

de la facette F . Si F est un point, il n’y a rien à faire puisque l’adhérence d’un point est
lui-même. Supposons maintenant F quelconque et le résultat vrai pour les facettes de plus
petite dimension.

Écrivons en somme disjointe F = ⊔iFi avec les Fi non nécessairement Γn.r.-invariants. Un
point x de (F)Γ

n.r.

appartient nécessairement à un Fi qui est Γn.r.-invariant. En effet, par
Γn.r.-invariance, il appartient donc aux σ(Fi). Mais x appartient à au plus une seule facette.
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Donc Fi est Γn.r.-invariant. Par conséquent, F ∩B(G) = (F)Γ
n.r.

= ⊔jF
Γn.r.

j avec les Fj qui
sont Γn.r.-invariants.

Prenons maintenant x ∈ F∩B(G). Il appartient donc à une facette F ′. Si cette facette est
F , alors x ∈ F ∩B(G) ⊂ F ∩B(G) et on est bon. Sinon, F ′ est plus petit et par hypothèse
de récurrence F ′ ∩B(G) = F ′ ∩B(G). Donc :

x ∈ F ′ ∩B(G) = F ′ ∩B(G) ⊂ F ∩B(G)

D’où finalement F ∩B(G) = F ∩B(G) et le résultat par récurrence.

Montrons maintenant le cas général. Notons F = ⊔iFi la décomposition en facettes de
F . On a :

F ∩B(G) = (∪iFi) ∩B(G)

= ∪i(Fi ∩B(G)) = ∪iFi ∩B(G) = ∪i(Fi ∩B(G)) = (∪iFi) ∩B(G)

= F ∩B(G)

D’où le résultat. �

On a ainsi :

Proposition 3.13. On a la correspondance G(K̃)-équivariante
croissante pour l’inclusion (et même pour l’incidence) suivante :

{
K̃n.r.-multifacettes

fortement Γn.r.-invariantes de B(G
K̃n.r.)

}
∼=

{
K̃-multifacettes

de B(G)

}

⊔iFi 7→ ⊔iF
Γn.r.

i = ⊔iFi ∩B(G)

⊔iF̃i ← [ ⊔iFi

où F 7→ F̃ associe à une K̃-facette l’unique K̃n.r.-facette contenant son barycentre.

Démonstration. Pour alléger la preuve, on écrira seulement le cas des facettes. Il suffit es-
sentiellement de raisonner facette à facette pour avoir le cas des multifacettes.

Le théorème [Pra20, Theorem 3.8.] énonce explicitement la bonne définition et même
la surjectivité de la flèche directe au niveau des facettes. Réciproquement, pour une K̃-
facette F , la K̃n.r.-facette F̃ est Γn.r.-invariante puisqu’est l’unique K̃n.r.-facette contenant
le barycentre de F , lui-même fixé par Γn.r.. D’où la bonne définition de la flèche réciproque.

Observons alors que F̃Γn.r. = F car les deux facettes contiennent le barycentre de FΓn.r.

.
Réciproquement, (F̃ )Γ

n.r.

= F car les deux facettes contiennent le barycentre de F .
Notons que les deux ensembles sont G(K̃)-stables. La flèche directe est evidemment G(K̃)-

équivariante puisque tout élément de G(K̃) est fixé par Γn.r. et puisque l’action de Γn.r. sur
B(G

K̃n.r.) est compatible à l’action de G(K̃n.r.). La flèche réciproque l’est donc également.
La croissance pour l’inclusion est bien sûr évidente dans les deux sens.
Regardons l’incidence pour la flèche directe. D’après le lemme 3.12 , on a F ∩B(G) =

F ∩B(G). Par conséquent, si une facette Γn.r.-invariante F ′ est dans F , alors F ′ ∩B(G) ⊂

F∩B(G) = F ∩B(G). Autrement dit, F ′Γ
n.r.

est incident à FΓn.r.

. C’est ce que l’on voulait.
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Pour la flèche réciproque, si F ⊂ F ′, alors le barcentre de F est contenu dans F ′ ⊂ F̃ ′.

Donc F̃ ⊂ F̃ ′ puisque F̃ l’unique K̃n.r.-facette contenant le barycentre. �

On a également le même résultat au niveau des types :

Proposition 3.14. La correspondance précédente préserve les types.
En particulier, l’orbite par l’action d’un sous-groupe global très conforme H de G(K̃)

d’une K̃n.r.-multifacette Γn.r.-fortement invariante (resp. d’une K̃-multifacette) décrit exac-
tement les K̃n.r.-multifacettes Γn.r.-fortement invariantes de même K̃n.r.-type (resp. les K̃-
multifacettes de même K̃-type).

On a donc la correspondance naturelle Ξ-équivariante et croissante pour l’inclusion sui-
vante : {

Ensembles de K̃n.r.-multifacettes

fortement Γn.r.-invariantes de même K̃n.r.-type

}
∼=

{
K̃-multitypes

de B(G)

}

Démonstration. Considérons deux K̃n.r.-multifacettes Γn.r.-fortement invariantes F et F ′.
Supposons que (F)Γ

n.r.

et (F ′)Γ
n.r.

soient de même K̃-type. Alors, F et F ′ ont même
K̃n.r.-types. En effet, il existe g ∈ H tel que g · (F)Γ

n.r.

= (F ′)Γ
n.r.

. Par bijectivité et G(K̃)-
équivariance de la correspondance de 3.13, on a g · F = F ′. D’où le résultat puisque H ne
change pas les K̃n.r.-types.

Supposons maintenant que F et F ′ sont de même K̃n.r.-type. On sait qu’il existe g ∈ H

tel que g · (F)Γ
n.r.

et (F ′)Γ
n.r.

vivent dans le même K̃-domaine fondamental. Notons C la
K̃n.r.-facette Γn.r.-invariante correspondante. Or, (g · F)Γ

n.r.

= g · (F)Γ
n.r.

. Ceci signifie que
g · F et F ′ sont dans C par croissance. En particulier, ils vivent dans le même K̃n.r.-domaine
fondamental. Comme g ne change pas les K̃n.r.-types, cela signifie que g · F = F ′. En
particulier, g · (F)Γ

n.r.

et (F ′)Γ
n.r.

sont égaux. Comme g ne change pas non plus les K̃-types,
on en déduit que (F)Γ

n.r.

et (F ′)Γ
n.r.

ont le même K̃-type. D’où le résultat. �

Remarque 3.15. Attention, l’ensemble de gauche ne correspond pas nécessairement à l’en-
semble des K̃n.r.-types des K̃n.r.-multifacettes. Il peut y avoir des multifacettes non Γn.r.-
fortement invariantes de même K̃n.r.-type qu’une multifacette Γn.r.-fortement invariantes.

Remarque 3.16. Les résultats précédents sont donc en particulier vrai au niveau des facettes
et des types.

On en déduit alors immédiatement :

Corollaire 3.17. Tout sous-groupe global de G(K̃) très conforme est conforme. En parti-
culier, G(K̃n.r.)b ∩G(K̃) ⊂ G(K̃)b et G(K̃n.r.)c ∩G(K̃) ⊂ G(K̃)c.

Remarque 3.18. Attention ! Il est possible que l’inclusion G(K̃n.r.)b ∩ G(K̃) ⊂ G(K̃)b soit
stricte, et donc qu’un sous-groupe global conforme ne soit pas très conforme. Un contre-
exemple est donné en [KP23, Example 2.6.31].

3.2. Résultats cohomologiques.

Montrons maintenant le théorème suivant, qui est le cœur de cette partie 3 :
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Théorème 3.19. Soit Ω̃ une union de parties ⊔i∈IΩ̃i de B(G
K̃n.r.) où chaque Ω̃i est Γn.r.-

invariant.
Prenons Hn.r. ⊂ G(K̃n.r.) global Γn.r.-invariant et posons H := (Hn.r.)Γ

n.r.

.

(1) On a les isomorphismes naturels (où les quotients considérés sont des quotients d’ac-
tions) :

(a) (Orb((Ω̃i)i∈I)Hn.r.)Γ
n.r.

/H
∼
→ Ker

(
H1(Γn.r., (Hn.r.)

(Ω̃i)i∈I
)→ H1(Γn.r.,Hn.r.)

)

(b) (Orb((Ω̃i, ∗i)i∈I)Hn.r.)Γ
n.r.

/H
∼
→ Ker

(
H1(Γn.r., (Hn.r.)1

(Ω̃i)i∈I

)→ H1(Γn.r.,Hn.r.)
)

où (∗)i∈I est un choix de points quelconque de la partie vectorielle VG de B
e(G).

L’action sur les familles est celle terme à terme.

(2) Supposons cette fois que Ω̃ = ⊔i∈IΩ̃i est une multifacette de type (T̃i)i∈I . On a de
plus :

(Orb((Ω̃i)i∈I)Hn.r.)Γ
n.r.

/H
∼
→ Im((p

(Ω̃i)i∈I ,Hn.r.)
Γn.r.

)/ΞH →֒ (Orb((T̃i)i∈I)Hn.r.)Γ
n.r.

/ΞH

où la flèche (p(Ω̃i)i∈I ,Hn.r.)
Γn.r.

désigne (Orb((Ω̃i)i∈I)Hn.r.)Γ
n.r.

→ (Orb((T̃i)i∈I)Hn.r.)Γ
n.r.

.
En particulier, les trois ensembles sont finis.

Démonstration. Le résultat provient de [Ser94, I.§5.4., Corollaire 1.].
En effet, il suffit d’appliquer le tout au Γn.r.-morphisme (Hn.r.)

(Ω̃i)i∈I
→ Hn.r., et d’observer

que Hn.r./(Hn.r.)
(Ω̃i)i∈I

∼= Orb((Ω̃i)i∈I)Hn.r. . en tant que Γn.r.-ensemble muni de d’une action

de Hn.r. (terme à terme). Le second point se prouve de la même manière. En effet, il suffit
d’observer que (Hn.r.)1

(Ω̃i)i∈I

= (Hn.r.)(Ω̃i,∗i)i∈I
.

Occupons-nous maintenant du cas des multifacettes.
Montrons alors que (Orb(Ω̃)Hn.r.)Γ

n.r.

→ Im((pΩ̃,Hn.r.)
Γn.r.

) → Im((pΩ̃,Hn.r.)
Γn.r.

)/ΞH in-

duit un isomorphisme (Orb(Ω̃)Hn.r.)Γ
n.r.

/H ∼= Im((pΩ̃,Hn.r.)
Γn.r.

)/ΞH . Observons déjà que

(Orb(Ω̃)Hn.r.)Γ
n.r.

/H → Im((p
Ω̃,Hn.r.)

Γn.r.

)/ΞH est bien défini puisque (Orb(Ω̃)Hn.r.)Γ
n.r.

→

Im((p
Ω̃,Hn.r.)

Γn.r.

) est compatible aux actions respectives. La surjectivité est d’ailleurs évi-

dente par définition de Im((p
Ω̃,Hn.r.)

Γn.r.

).

Enfin, montrons l’injectivité. Prenons g, g′ ∈ Hn.r. tels que g · Ω̃ et g′ · Ω̃ soient Γn.r.-
fortement invariants. Supposons également qu’il existe h ∈ H tel que h · (g · Ω̃) et g′ · Ω̃

aient même K̃n.r.-type (modulo un élément de ΞH , mais comme H → ΞH est surjectif, cela
revient au même).

D’après 3.14, cela signifie qu’il existe hb ∈ H ∩G(K̃n.r.)b tel que (hbhg) · Ω̃ et g′ · Ω̃ soient
égaux. Puisque hbh ∈ H, cela signifie donc que g · Ω̃ et g′ · Ω̃ sont dans la même orbite par
H. D’où l’injectivité.

Pour ce qui est de la finitude, c’est une conséquence immédiate de la finitude du nombre
de types différents. �

Remarque 3.20. Il n’y a pas de raison a priori que (p
(Ω̃i)i∈I ,Hn.r.)

Γn.r.

soit surjectif.

Remarque 3.21. [BT84, 5.2.13] donne un exemple de groupe quasi-déployé adjoint G de type
2A3 et déployé par une extension non ramifiée avec une K̃n.r.-facette Γn.r.-invariante F̃ tel
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que (Orb(F̃)G(K̃n.r.))
Γn.r.

/G(K̃) est non trivial, et donc, d’après la (1)(a) de 3.19, tel que

Ker(H1(Γn.r., (Hn.r.)1
F̃
)→ H1(Γn.r.,Hn.r.)) est non trivial.

Remarque 3.22. Si G est semi-simple simplement connexe, quasi-déployé sur K̃n.r., il a déjà
été prouvé dans [BT84, 5.2.10.(ii)] que (Orb(F̃ )

G(K̃n.r.)
)Γ

n.r.

/G(K̃) = 1 pour toute K̃-facette

F . On peut aussi le déduire de [BT84, 5.2.10.(i)] (qui dit que G(K̃n.r.) est conforme) et du
(2) de 3.19.

En particulier :

Corollaire 3.23. Soit Ω une K̃-multifacette de B(G).
Prenons Hn.r. ⊂ G(K̃n.r.) global, Γn.r.-invariant, et conforme, et posons H := (Hn.r.)Γ

n.r.

.
On a :

Ker
(
H1(Γn.r.,Hn.r.

(Ω̃)
)→ H1(Γn.r.,Hn.r.)

)
= 1

Démonstration. C’est une conséquence immédiate de 3.19. En effet, (Orb(T̃ )Hn.r.)Γ
n.r.

est
trivial puisque Hn.r. préserve les types sous son action. �

Remarque 3.24. La trivialité du noyau est vraie en toute généralité pour Hn.r. lorsque Ω̃
est une chambre (et on retrouve donc un cas donné par [BT87, 3.9. Lemme]), ou plus
généralement lorsque T̃ est fixe par ΞHn.r. .

On a également ce cas particulier suivant :

Corollaire 3.25. Prenons Hn.r. ⊂ G(K̃n.r.) global Γn.r.-invariant et posons H := (Hn.r.)Γ
n.r.

.
Supposons que G soit tel que D(G) est K̃-anisotrope. Soit x l’unique point dans B(G). On
a :

Ker
(
H1(Γn.r., G(K̃n.r.)x̃)→ H1(Γn.r., G(K̃n.r.))

)
= 1

Démonstration. Il suffit d’observer que (Orb(x̃)Hn.r.)Γ
n.r.

= {x} puisque B(G) est réduit à
ce point. On conclut alors grâce à la (1)(a) de 3.19. �

Intéressons-nous maintenant au cas des points hyperspéciaux. Il existe une preuve relati-
vement simple du cas des tores qui semble être connue de certains spécialistes mais dont on
ne trouve pas de référence dans la littérature. C’est l’objet du lemme suivant :

Lemme 3.26. Soit T un K̃-tore déployé sur K̃n.r.. Il admet donc un modèle torique sur R̃

que l’on note toujours T . Notons T̂ ◦ = HomR̃n.r.(Gm,R̃n.r. , TR̃n.r.). C’est un Γn.r.-groupe.
On a un isomorphisme canonique de Γn.r.-modules :

T (K̃n.r.)1 × T̂ ◦ = T (R̃n.r.)× T̂ ◦ ∼= T (K̃n.r.)

En particulier, pour tout i ≥ 1,

Ker
(
H i(Γn.r., T (K̃n.r.)1)→ H i(Γn.r., T (K̃n.r.))

)
= 1

Démonstration. On a la suite exacte naturelle de Γn.r.-groupes :

0 (R̃n.r.)× (K̃n.r.)× Z 0
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Elle est scindée par 1 7→ π (où π est l’uniformisante de K̃n.r.). Cette section est Γn.r.-
invariante.

En tensorisant la suite exacte précédente par T̂ ◦, on obtient la suite exacte de Γn.r.-
groupes :

0 T (R̃n.r.) T (K̃n.r.) T̂ ◦ 0

car on a des isomorphismes canoniques T̂ ◦ ⊗Z (R̃n.r.)× ∼= T (R̃n.r.) et T̂ ◦ ⊗Z (K̃n.r.)× ∼=
T (K̃n.r.) donnés par θ⊗ x 7→ θ(x). Elle est aussi scindée par θ 7→ θ⊗ π ∼= θ 7→ θ(π), section
qui est aussi Γn.r.-invariante. D’où l’isomorphisme de Γn.r.-modules.

Notons d’ailleurs que, par définition de la suite exacte, T (R̃n.r.) = T (K̃n.r.)1.

La dernière assertion provient alors du fait que cet isomorphisme induit l’isomorphisme
canonique :

H i(Γn.r., T (R̃n.r.))×H i(Γn.r., T̂ ◦) ∼= H i(Γn.r., T (K̃n.r.))

et donc l’injectivité voulue. �

Notons que Bruhat et Tits ont déjà traité le cas des points hyperspéciaux lorsque G est
semi-simple dans [BT84, 5.2.14. Proposition.]. On peut en fait généraliser leur résultat pour
inclure le cas réductif :

Proposition 3.27. Si G est déployé sur K̃n.r., et x est un point hyperspécial, on a :

Ker
(
H1(Γn.r., G(K̃n.r.)1x̃)→ H1(Γn.r., G(K̃n.r.))

)
= 1

Démonstration. Comme x est hyperspécial, il s’agit d’un sommet à la fois dans B(G) et
dans B(GK̃n.r.). On identifie alors x et x̃. Prenons x = (x, λ), un point de B

e(G). Grâce à

3.19, la question revient à montrer que (Orb(x)G(K̃n.r.))
Γn.r.

/G(K̃) = 1.

Prenons alors un point y = (y, µ) de B
e(G) tel qu’il existe g ∈ G(K̃n.r.) tel que g · x = y.

Par définition, x et y (resp. x et y) sont à la fois des sommets hyperspéciaux dans B(G)
et dans B(GK̃n.r.) (resp. un point dans B

e(G) et dans B
e(GK̃n.r.)). D’après 3.14, il existe

g′ ∈ G(K̃)+ tel que x′ := g′ · x et y soient dans le même K̃-domaine fondamental (et
donc K̃n.r.-domaine fondamental de chambre associée C). Par ailleurs, g′ · λ = λ puisque
G(K̃)+ ⊂ G(K̃)1. Quitte à remplacer x := (x, λ) par (x′, λ), on peut donc supposer cela. On
peut en fait supposer que x et y vivent dans un K̃n.r.-appartement spécial (de telle sorte à ce
que le K̃n.r.-tore déployé maximal associé soit défini sur K̃ et contienne un K̃-tore déployé
maximal).

Notons I := G(K̃)+C . Notons N(K̃n.r.) le normalisateur associé à un appartement où
se trouve cette chambre, et Z(K̃n.r.) le centralisateur. La décomposition de Bruhat (A.11)
donne alors que G(K̃n.r.) = IN(K̃n.r.)I . On peut donc écrire g = ini′ avec des notations
évidentes. Par conséquent, ini′ · x = y. Donc n · x = y puisque I fixe x et y (car fixant la
chambre où ils sont et I ⊂ G(K̃n.r.)1).

Par ailleurs, puisque x est spécial sur K̃n.r., G(K̃n.r.)bx∩N(K̃n.r.) se surjecte sur le groupe
de Weyl (vectoriel) de GK̃n.r. , c’est à dire N(K̃n.r.)/Z(K̃n.r.). Il existe donc n′ ∈ G(K̃n.r.)bx ∩

N(K̃n.r.) tel que n′ et n ont même image dans le groupe de Weyl. Autrement dit, z :=

nn′−1 ∈ Z(K̃n.r.). Or, n′−1 · x = x. Donc z · x = n · x.
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Comme G est déployé sur K̃n.r., le centralisateur sur K̃n.r. est exactement le tore déployé
maximal, qui par hypothèse est défini sur K̃. Considérons σ 7→ z−1σ(z). Il s’agit d’un cobord
dans B1(Γn.r., Z(K̃n.r.)) et également d’un cocycle dans Z1(Γn.r., Z(K̃n.r.)1). En effet :

z · x = y = σ(y) = σ(z · x) = σ(z) · x

puisque x et y sont Γn.r.-invariants. Par conséquent, z−1σ(z) fixe x. Or, Z(K̃n.r.) agit par
translation sur l’appartement (étendu). Donc s’il fixe x, il fixe l’appartement (étendu). Cela
signifie que l’on a en fait z−1σ(z) ∈ Z(K̃n.r.)1. La classe de cohomologie associée vit donc
dans

Ker
(
H1(Γn.r., Z(K̃n.r.)1)→ H1(Γn.r., Z(K̃n.r.)

)

Ce noyau est en fait trivial d’après le lemme 3.26. Par conséquent, il existe z′ ∈ Z(K̃n.r.)1

tel que σ 7→ z−1σ(z) = σ 7→ z′−1σ(z′), ou encore tel que zz′−1 est Γn.r.-invariant, et donc
vit dans G(K̃). Par conséquent, zz′−1 · x = z · x = y. Donc x et y sont dans la même orbite
sous G(K̃). �

Remarque 3.28. On a la factorisation H1(Γn.r., G(K̃n.r.)1x̃)→ H1(Γn.r., G(K̃n.r.)1)→ H1(Γn.r., G(K̃n.r.)).
Le théorème précédent implique donc :

Ker
(
H1(Γn.r., G(K̃n.r.)1x̃)→ H1(Γn.r., G(K̃n.r.)1)

)
= 1

On pouvait aussi obtenir ce résultat en reprenant la preuve précédente avec l’immeuble
réduit.

Remarque 3.29. Il n’est toutefois pas toujours vrai que

Ker(H1(Γn.r., G(K̃n.r.)1)→ H1(Γn.r., G(K̃n.r.))) = 1,

même si G admet un point hyperspécial. Considérons l’exemple suivant :

Soit D une algèbre à division de degré d sur un corps k. Considérons ici K̃ = k((t)). Grâce
à A.13 appliqué à GL1(D ⊗k k[[t]]), l’algèbre D définit une algèbre à division D ⊗k k((t))

sur k((t)). Elle est par ailleurs déployée sur K̃n.r. ⊂ ks((t)). Prenons ici G = GL1(D)
K̃

(qui admet d’ailleurs le modèle réductif G = GL1(D)k[[t]]). Le groupe GL1(D)
K̃n.r. admet

un unique caractère donné par la norme réduite. Par conséquent, GL1(D)(K̃n.r.)1 est donné
par le noyau de la valuation de la norme réduite sur K̃n.r. (qui est surjectif puisque D est
déployée sur K̃n.r.).

Or, on a la décomposition :

(D ⊗k k((t)))
× = k((t))×(D ⊗k k[[t]])

×

En effet, un élément de D ⊗k k((t))× s’écrit tix avec x de réduction modulo t non nulle,
x0 ∈ k×. Par conséquent, (tix0)(x

−1
0 x) est la décomposition voulue. En effet, tix0 ∈ k((t))×

et x−1
0 x est de la forme 1− ty ∈ D⊗k k[[t]]

×, d’inverse donné par
∑+∞

k=0(ty)
k ∈ D⊗k k[[t]]

×.
Par conséquent, l’image de (D⊗k k((t)))

× par la valuation de la norme réduite est donnée
par k((t))× puisque (D⊗k k[[t]])

× est borné. Comme la norme sur k((t)) est compatible avec
la norme réduite de Dk((t)), on a que l’image est finalement dZ (cf. [TW15, Theorem 1.4.]).

Comme ce n’est pas Z, la suite exacte de cohomologie implique Ker(H1(Γn.r., G(K̃n.r.)1)→

H1(Γn.r., G(K̃n.r.))) 6= 1.
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Remarque 3.30. Il s’avère que Ker(H1(Γn.r., G(K̃n.r.)x̃) → H1(Γn.r., G(K̃n.r.))) n’est pas
toujours trivial. Un contre-exemple est donné dans [BT84, 5.2.15. Remarque.]. Explicitons
cela.

Prenons l’extension L̃/K̃ = C((t))/R((t)) de groupe Γ′, et h la forme hermitienne donnée
par z1z1− z2z2. On prend G = U(h) (aussi noté U(1, 1)). C’est une forme quasi-déployée de
GL2 qui vérifie d’une part D(G) = SU(h) ∼= SL2, et d’autre part Z(G) ∼= R1

L̃/K̃
(Gm), qui

n’est pas déployé.
D’après 3.19, il suffit de trouver deux L̃-points hyperspéciaux Γ′-invariants dans la même

orbite par G(L̃) et dont les L̃-types ne sont pas conjugués par G(K̃) pour que le noyau soit
non nul.

L’immeuble de G est exactement celui de SL2. Son diagrame de Dynkin affine relatif est
composé d’un unique segment dont les deux sommets sont spéciaux (cf. [BT84, 4.2.23.] et
[BT72, (1.4.6)]).

Ces deux points ne sont cependant pas conjugués dans G(K̃). En fait, ce dernier agit
en préservant les types. En effet, d’une part G(K̃) = G(K̃)1 puisque le radical de G est
anisotrope. D’autre part, comme GK̃n.r. = GL2, le morphisme de Kottwitz de G (cf. [KP23,
Chapter 11]) est obtenu en restreignant celui de GL2. Or, un calcul immédiat montre que
π1(GL2)I = Z et est donc sans torsion. Les résultats [KP23, Lemma 11.5.2] et [KP23, Pro-
position 11.5.4] permettent donc de conclure G(K̃)0 = G(K̃)1 (où G(K̃)0 est la composante
résiduellement neutre de G(K̃)). Comme G(K̃)0 agit trivialement sur les types, il en est
donc de même pour G(K̃).

Pour GL2, on a le même digramme de Dynkin. Les deux sommets du diagramme sont
d’ailleurs fixes par galois, car dans le cas contraire, la descente non ramifiée nous dirait que
le diagramme de G serait composé d’un unique point. Les deux sommets du diagramme de
G sont donc hyperspéciaux.

Il suffit maintenant de trouver deux sommets de types différents conjugués par GL2(L̃).
Cela a déjà été fait en 3.2. Ceci conclut donc.

4. Conclusion

Reprenons maintenant le contexte de l’énoncé, c’est à dire R semi-local de Dedekind,
K son corps de fractions, R̃ et K̃, etc. Toutes les définitions de la partie précédente se
généralisent à K̃ =

∏
m∈Specm(R) K̃m en considérant tout facteur par facteur.

Commençons par récolter des informations relatives au double quotient.

Lemme 4.1. Soit G un schéma en groupes sur R̃. Supposons que G := G
K̃

soit réductif.

Prenons H un sous-groupe global de G(K̃), un appartement A de B(GK̃) et C est une

chambre dans A. Supposons que H(A,C) soit inclus dans G(R̃).

(1) H est inclus dans G(K̃)+G(R̃).

(2) Si de plus G est défini sur R, et donc G sur K, pour g ∈ G(K̃), on a également
G(K)gG(R̃) = G(K)gG(R̃), gG(K̃)+G(R̃) ⊂ G(K)gG(R̃), et gH ⊂ G(K)gG(R̃).
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Démonstration. Notons que G(K̃)+G(R̃) est un sous-groupe de G(K̃) puisque G(K̃)+ est
distingué dans G(K̃). On a donc H = G(K̃)+H(A,C) ⊂ G(K̃)+G(R̃) d’après A.9.

D’après 2.11, on a G(K)gG(R̃) = G(K)gG(R̃) = G(K)gG(R̃). En effet, il suffit de voir
que G(R̃) est un sous-groupe ouvert de G(K̃). C’est bien le cas car les G(R̃m) sont ouverts
dans les G(K̃m) d’après [GMB23, 3.5.1 Lemme.].

Ceci étant, on peut utiliser 2.8 qui nous dit que G(K̃)+ ⊂ G(K). En particulier,

gG(K̃)+G(R̃) = G(K̃)+gG(R̃) ⊂ G(K)gG(R̃) = G(K)gG(R̃)

D’où le résultat d’après la première partie du lemme. �

On en déduit donc :

Proposition 4.2. Reprenons le contexte du lemme précédent (G supposé défini sur R).
Lorsque cela a du sens (par exemple quand G(K)G(R̃) est un sous-groupe de G(K̃)), on note
O(G) := G(K̃)/G(K)G(R̃). Supposons que D(Z(K̃)) ⊂ H, où Z est un sous-groupe de Levi
de GK̃ .

(1) G(K)H est un sous-groupe distingué de G(K̃).
On note OH(G) := G(K̃)/G(K)H le quotient. Il est abélien.

(2) Si H(A,C) ⊂ G(R̃), alors G(K)G(R̃) est un sous-groupe distingué de G(K̃) contenant
G(K)H et de quotient abélien. D’où une flèche surjective OH(G) ։ O(G).
De plus, on a une bijection canonique G(K)\G(K̃)/G(R̃)

∼
→ G(K̃)/G(K)G(R̃) =

O(G).

Démonstration. Observons que D(G(K̃)) = G(K̃)+D(Z(K̃)) ⊂ H ⊂ G(K)H. Comme
l’image de G(K)H dans G(K̃)ab est un groupe distingué (car abélien), il en est de même
pour G(K)H, et son quotient par G(K̃) est bien sûr abélien.

D’après le lemme 4.1, on a H ⊂ G(K̃)+G(R̃). On observe alors que D(G(K̃)) ⊂ H ⊂

G(K̃)+G(R̃) ⊂ G(K)G(R̃) = G(K)G(R̃). On conclut alors comme précédemment.

Pour le dernier point, il suffit d’observer que, étant donné g ∈ G(K̃), on a :

G(K)
(
gG(K̃)+G(R̃)

)
= G(K)

(
G(K̃)+gG(R̃)

)
= G(K)G(K̃)+gG(R̃) = G(K)gG(R̃)

D’où finalement :

G(K)gG(R̃) = G(K)gG(R̃) = G(K)g
(
G(R̃)G(K̃)+

)
=

(
G(R̃)G(K̃)+

)
G(K)g = G(R̃)G(K)g = G(R̃)G(K)g

puisque G(K̃)+G(R̃) est un sous-groupe distingué de G(K̃) (car contient D(G(K̃))) et
G(K)gG(R̃) = G(K)gG(R̃) d’après le lemme 4.1. �

Remarque 4.3. Observons que les résultats précédents s’appliquent pour H = G(K̃)b et donc
H(A,C) = Z(K̃)1, d’après A.10. Dans ce cas de figure, O

G(K̃)b
(G) est noté Ob(G).

Lemme 4.4. Soit S un K̃-tore déployé de G et Z := ZG
K̃
(S) (Z désigne donc cette fois un

sous-groupe de Levi de G non nécessairement minimal). Notons p : Z(K̃)→ (Z/S)(K̃).
Prenons également H, un sous-groupe global de G(K̃) tel que D(Z(K̃)) ⊂ H.
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(1) Le sous-groupe H ∩ Z(K̃) est ouvert (donc global) dans Z(K̃).
De plus, p est ouvert et p(H ∩ Z(K̃)) est ouvert (donc global) dans (Z/S)(K̃).

(2) On a :

(Z/S)(K̃)/p(H ∩ Z(K̃)) ∼= Z(K̃)/S(K̃)(H ∩ Z(K̃)) ։ OH(G)

(3) Si de plus S est défini sur K, alors Z également, et on a :

Op(H∩Z(K̃))(Z/S)
∼= (Z/S)(K̃)/(p(H ∩ Z(K̃))(Z/S)(K)) ∼= Z(K̃)/((H ∩ Z(K̃))Z(K)S(K̃)) ∼= OH∩Z(K̃)(Z) ։ OH(G)

Démonstration. Le sous-groupe H ∩Z(K̃) est bien sûr ouvert dans Z(K̃) puisque ce dernier
est muni de la topologie induite par celle de G(K̃) et H est ouvert dans G(K̃).

Par ailleurs, p est ouvert d’après [GGMB14, 3.1.2 Lemme] puisque Z → Z/S est lisse (car
son noyau S est lisse). Par conséquent, p(H ∩ Z(K̃)) est ouvert dans (Z/S)(K̃).

Hilbert 90 montre que (Z/S)(K̃) = Z(K̃)/S(K̃). Le premier isomorphisme est donc une
conséquence du troisième théorème d’isomorphisme.

Par ailleurs, d’après 2.9, on a S(K̃) ⊂ G(K)H = G(K)H. Donc (H ∩ Z(K̃))S(K̃) ⊂

G(K)H. La surjectivité Z(K̃) ։ O(G) vient du fait que G(K̃) = G(K̃)+Z(K̃) et que
G(K̃)+ ⊂ H. Il suffit donc de quotienter par (H ∩ Z(K̃))S(K̃) pour obtenir le résultat
voulu.

Pour la seconde assertion, Hilbert 90 et le troisième théorème d’isomorphisme donne
encore le premier isomorphisme. Il suffit ensuite de voir que S(K̃) ⊂ (H ∩ Z(K̃))Z(K) =

(H ∩Z(K̃))Z(K) d’après 2.11 et 2.9 pour obtenir le second isomorphisme. Enfin, la dernière
flèche se construit comme précédemment en observant que (H ∩Z(K̃))Z(K) ⊂ HG(K). �

Faisons ensuite le pont entre la cohomologie galoisienne et la cohomologie étale par le
lemme simple suivant :

Lemme 4.5. Soit G un schéma en groupes localement de présentation finie et lisse sur R̃.
Notons G := GK̃ . On a :

Ker
(
H1

ét(R̃,G)→ H1
ét(K̃,G)

)
= Ker

(
H1(Γn.r.,G(R̃n.r.))→ H1(Γn.r., G(K̃n.r.))

)

Démonstration. Observons que H1(Γ, G(K̃s)) = H1
ét(K,G) d’après [MA64, VIII, Corol-

laire 2.3.] (où Γ est le groupe de galois absolu de K̃). Par ailleurs, H1(Γn.r.,G(R̃n.r.)) vaut
H1

ét(R̃,G). Cela est une conséquence de [Gil15, 2.9.2.(2)] et du fait que H1
ét(R̃

n.r.,G) ∼=
H1

ét(κ
s,G) = 0 d’après [SGA3, XXIV, Proposition 8.1.].

Observons ensuite que l’application naturelle H1(Γn.r.,G(R̃n.r.))→ H1(Γ, G(K̃s)) se fac-
torise par H1(Γn.r., G(K̃n.r.)). D’après inflation-restriction ([Ser94, I.§5.8.a)]), on a l’injection
H1(Γn.r., G(K̃n.r.))→ H1(Γ, G(K̃s)). Ceci permet de conclure. �

Montrons également un résultat au sujet des groupes de Bruhat-Tits et de la torsion :

Proposition 4.6. Soit G un groupe réductif sur K̃, Hn.r. un sous-groupe global Γn.r.-
invariant de G(K̃n.r.). Posons H := (Hn.r.)Γ

n.r.

. Prenons Ω une multifacette de B(G) et
σ ∈ Z1(Γn.r., (Hn.r.)(Ω̃)). Écrivons Ω = ⊔i∈IΩi, sa décomposition en facettes. Le cocycle σ
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définit pour tout i ∈ I un cocycle dans Z1(Γn.r., (Hn.r.)Ωi
) et également dans Z1(Γn.r.,Hn.r.)

et Z1(Γn.r., G(K̃n.r.)). Par abus de notation, on notera également ces classes σ. Alors :

(1) G(K̃n.r.) est muni d’une autre action de Γn.r. donnée par l’isomorphisme (σG)K̃n.r.
∼=

GK̃n.r.. Cette action en induit une sur B(GK̃n.r.) tel que l’ensemble des points fixes
est B(σG).

(2) La multifacette Ω̃ associée à Ω est Γn.r.-fortement invariante pour cette action. Ce
Γn.r.-ensemble est noté σΩ̃ et l’ensemble des fixes est noté σΩ. Ce dernier est une
multifacette de B(σG) et admet la décomposition en facettes σΩ = ⊔i∈I

σΩi.

(3) Le sous-groupe σH := (σHn.r.)Γ
n.r.

est global dans (σG)(K̃) et très conforme si Hn.r.

est conforme.

(4) Le groupe σH(Ω) := (σHn.r.
(Ω̃)

)Γ
n.r.

est exactement le multistabilisateur de σΩ (dans

B(σG)) relativement à σH. Autrement dit, σH(Ω) = (σH)(σΩ).

(5) Si de plus H(Ω) admet un modèle de Bruhat-Tits H(Ω), alors (σH)(σΩ) également et
un est donné par σH(Ω).

Démonstration. Le premier point est évident d’après ce qui a été déjà rappelé en partie 4.
Observons que les groupes tordus σHn.r.

(Ω̃)
, σHΩi

pour tout i ∈ I, σHn.r. et σG(K̃n.r.) sont

munis de Γn.r.-actions compatibles.
Comme σHn.r. est global (son groupe sous-jacent est Hn.r.), σH est aussi global d’après

3.7. Le caractère très conforme lorsque Hn.r. est conforme s’obtient également ainsi.
Prenons i ∈ I. La Γn.r.-invariance de σHn.r.

Ω̃i

donne que (Hn.r.)
Ω̃i

= (Hn.r.)
τ(Ω̃i)

pour tout

τ ∈ Γn.r..
D’après 3.7, l’égalité précédente implique que Ω̃i = τ(Ω̃i) pour tout τ ∈ Γn.r. (pour la

nouvelle action). Par conséquent, Ω̃ est Γn.r.-fortement invariante.
La descente étale (3.13) nous dit alors que σΩ est une multifacette de B(σG) de décom-

position ⊔i∈IσΩi.
Pour ce qui est du multistabilisateur, on observe d’après 3.13 et la compatibilité des

Γn.r.-groupes :
(σH)(σΩ) =

σH ∩ σHn.r.
(Ω̃)

= (σHn.r.
(Ω̃)

)Γ
n.r.

= σH(Ω)

Supposons maintenant que HΩ admet un modèle de Bruhat-Tits HΩ. Observons alors
que le groupe σHΩ a comme R̃n.r.-points (muni de sa Γn.r.-action) σHn.r.

Ω̃
et donc comme

R̃-points σHΩ = (σH)σΩ. C’est donc bien le schéma en groupes voulu. �

Généralisons maintenant la définition 0.1 :

Définition 4.7. Soit G un groupe algébrique réductif sur K et G un schéma en groupes lisse
et localement de présentation finie sur R tel que G := GK . On dit que G est un schéma en
groupes multistabilisateur d’une multifacette de G si GR̃ est un schéma en groupes
multistabilisateur d’une multifacette (cf. A.2) dans l’immeuble de Bruhat-Tits B(GK̃).

La composante de l’identité G◦ est appelé schéma en groupes multiparahorique de G.
C’est également un schéma en groupes tel qu’il soit multiparahorique sur R̃.

On peut enfin en déduire le théorème suivant :
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Théorème 4.8. Soit G un groupe réductif sur K tel que G(K̃n.r.) est conforme.
L’application suivante est injective :

H1
ét(R,G)→ H1

ét(K,G)

où G est un R-schéma en groupes stabilisateur d’une multifacette de G.

Démonstration. D’après 1.15, il suffit de montrer que la classe des groupes de Bruhat-Tits
étudiée est stable par torsion, que le double quotient est trivial pour tout élément de cette
classe, et que la trivialité du noyau de l’application est réalisée sur R̃.

La stabilité provient essentiellement de 4.6. Il suffit juste d’observer également que, pour
un cocycle σ ∈ Z1(R,G), σG est un schéma en groupes de fibre générique σKG. Ce dernier
groupe est d’ailleurs isomorphe sur K̃n.r. à GK̃n.r.. En particulier, (σKG)(K̃n.r.) = G(K̃n.r.)
est conforme.

Le double quotient est trivial. En effet, prenons C, une chambre de B(GK̃) contenant

la multifacette de l’énoncé du théorème. Comme G(K̃n.r.) est conforme, G(K̃) est donc
K̃-conforme. Par conséquent, G(K̃)C fixe C et donc la multifacette. Donc G(K̃)C ⊂ G(R̃).
D’après 4.1, G(K̃) ⊂ G(K)G(R̃).

Enfin, montrons que la trivialité du noyau est réalisée sur R̃. Il suffit de combiner 3.23,
puisque G(K̃n.r.) est conforme, avec 4.5. �

On en déduit de 4.8 :

Corollaire 4.9. Soit G un groupe semi-simple simplement connexe quasi-déployé sur K̃n.r..
L’application suivante est injective :

H1
ét(R,G)→ H1

ét(K,G)

où G est un schéma en groupes stabilisateur d’une facette de G (ou encore parahorique de
G, les deux coïncident).

Démonstration. D’après 4.8, il suffit de voir que G(K̃n.r.) est conforme. C’est une consé-
quence de [BT84, 5.2.10.(i)]. le résultat [BT84, 5.2.9.] assure également que G est à fibres
connexes. �

Remarque 4.10. En utilisant le théorème de Steinberg, on en déduit 0.3.
Il est raisonnable de se demander si le corollaire s’étend à des groupes semi-simple sim-

plement connexes non quasi-déployés sur K̃n.r.. Cela est une question délicate qui nécessite
une étude séparée qui va être réalisée dans un article ultérieur.

Ce résultat donne en particulier le cas semi-simple simplement connexe du théorème de
Nisnevich-Guo. Avec un peu plus d’efforts, on peut également prouver le cas réductif :

Théorème 4.11. Soit G un groupe réductif sur R. Alors, l’application suivante est injective :

H1
ét(R,G)→ H1

ét(K,G)

Démonstration. Comme précédemment, grâce à 1.15, il suffit de montrer que la classe des
groupes réductifs sur R est stable par torsion, que le double quotient est trivial pour tout
élément de cette classe, et que l’injectivité de l’application est réalisée sur R̃.
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La stabilité vient du fait qu’être réductif est locale pour la topologie étale (cf. [SGA3,
Exp. XIX, Définition 2.7.]).

Montrons maintenant que le double-quotient est trivial. Comme G est réductif sur R, on
peut prendre un R-tore déployé maximal S (de fibre générique S) et Z (de fibre générique
Z) le Levi minimal associé (et Z est un Levi minimal de GK pour S). Le quotient Z/S
est alors un modèle réductif de Z/S et (Z/S)(R̃) = (Z/S)(K̃) = (Z/S)(K̃) d’après A.12,
de telle sorte à ce que Hilbert 90 donne que Z(R̃)S(K̃) = Z(K̃). Or, A.12 donne que
Z(R̃) = Z(K̃)1. Donc D(Z(K̃)) ⊂ D(Z)(K̃) ⊂ Z(K̃)1 = Z(R̃) ⊂ G(R̃) ⊂ G(K̃)+G(R̃).
D’après 4.4 et la décomposition obtenue, on a donc G(K̃) = G(K̃)+G(R̃). Mais 4.1 donne
que G(K̃)+G(R̃) ⊂ G(K)G(R̃). D’où finalement G(K̃) = G(K)G(R̃) comme voulu.

Enfin, montrons le cas hensélien. D’après A.12, on peut revenir à l’étude de points hyper-
spéciaux. Le résultat est alors une conséquence de 3.27 et de 4.5. �

Terminons maintenant la partie avec quelques contre-exemples :

Proposition 4.12. Soit G un groupe réductif sur K et G schéma en groupes de Bruhat-Tits
G sur R. Alors on a

Ker
(
H1

ét(R,G)→ H1
ét(K,G)

)
6= 1

pour les cas suivants :

(1) G est un groupe quasi-déployé adjoint de type 2A3 déployé par une extension non
ramifiée et G est le schéma en groupes stabilisateur d’une certaine facette (cf. 3.21).

(2) G est le groupe quasi-déployé réductif U(1, 1) (de type A1 et de centre anisotrope) et
G est le schéma en groupes stabilisateur d’un point hyperspécial (cf. 3.30).

et des anneaux R de valuations discrètes henséliens appropriés pour chacun des cas.

Démonstration. Le lemme 4.5 montre que l’on peut revenir à un énoncé de cohomologie
galoisienne. Il suffit donc d’utiliser 3.21 pour le premier point et 3.30 pour le second point. �

Annexe A. Quelques compléments sur la théorie de Bruhat-Tits

On suppose dans cette partie que K̃ désigne un corps hensélien pour une valuation discrète
v avec un corps résiduel κ non nécessairement parfait. Son anneau de valuation est noté R̃.
On note également K̃n.r. l’extension maximale non ramifiée de K̃ et R̃n.r. son anneau de
valuation. Soit G un groupe réductif sur K̃. On pose D := G/D(G).

A.1. Existence de l’immeuble.

Dans [Rou77, Définitions 2.1.12], Rousseau propose une définition d’un immeuble associé
à un groupe réductif G. Comme prouvé dans le [Rou77, Théorème 2.1.14], cet immeuble
existe si et seulement si l’immeuble au sens de [BT72], c’est à dire construit à partir d’une
donnée radicielle valuée, existe ; et il est unique à isomorphisme près.

Par ailleurs, comme indiqué dans [Rou77, Théorème 2.1.14.2)c)] et [Rou77, Théorème
2.1.15.c)], il est possible de canoniser cet immeuble en le construisant comme le produit de
l’immeuble du groupe dérivé D(G) avec une partie vectorielle donnée par le radical R(G).
Sous cette forme, l’immeuble est unique à unique isomorphisme près.
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Notons que l’immeuble construit à partir d’une donnée radicielle valuée associée à G
s’identifie avec l’immeuble de D(G).

L’immeuble proposé par Rousseau pour G est exactement l’immeuble étendu sous la
terminologie moderne. On le note B

e(G). Il se décompose en un produit VG ×B(G) où VG

est la partie vectorielle de l’immeuble et B(G) est l’immeuble de D(G) (ou l’immeuble au
sens d’une donnée radicielle valuée de G comme dans [BT72]).

En particulier, lorsque G est semi-simple, Be(G) = B(G) est unique à unique isomor-
phisme près et correspond exactement à l’immeuble au sens d’une donnée radicielle valuée
de G.

Un autre point important à considérer est de savoir si l’immeuble est bornologique, c’est
à dire si les stabilisateurs de parties bornées sont bornées, ou plus précisément s’il vérifie les
conditions équivalentes données en [Rou77, Théorème 2.2.11]. Il s’avère que d’après [Rou77,
Corollaire 5.2.4.], un immeuble est toujours bornologique.

Comme indiqué en [Rou77, Exemples 2.2.14.f)], la question de l’existence se ramène au
cas presque-simple ou au cas des tores. Or, le cas des tores est traité en [Rou77, Proposition
2.4.8.2)]. Par ailleurs, [Rou77, Proposition 2.3.9.] nous dit que la question se ramène au cas
où K̃ est complet.

Notons que la preuve de [Rou77, Proposition 5.1.5.] montre exactement que l’immeuble
d’une restriction de Weil séparable d’un groupe est naturellement un immeuble de ce dernier
groupe. En particulier, le cas presque-simple se ramène au cas absolument presque-simple.

Enfin, rappelons d’après Struyve ([MSVM14] et [Str14, Main Corollary.]) que la conjecture
[Tit86, 13. Conjecture] est vérifiée. Cela signifie donc que tout groupe algébrique absolument
presque simple sur un corps valué discrètement complet arbitraire admet une donnée radi-
cielle valuée compatible avec la valuation du corps. On en déduit donc un immeuble associé
à ce type de groupe d’après [BT72], et donc un immeuble au sens de Rousseau d’après la
discussion précédente.

En conclusion, on a :

Théorème A.1. Soit G un groupe réductif sur un corps hensélien valué discrètement K̃.
Alors G admet un immeuble étendu unique à unique isomorphisme près. Il est par ailleurs
bornologique.

Terminons la partie avec quelques informations sur la partie vectorielle VG.

Cette dernière est donnée par X∗(R(G)) ⊗Z R ou encore X∗(D) ⊗Z R et G(K̃) agit par
translation grâce à la règle g · χ = −v(χ(g)) (où χ ∈ X∗(G) = X∗(D)). On note donc
G(K̃)1 le fixateur sous G(K̃) de VG (ou de manière équivalente, d’un point de VG). C’est
aussi le noyau du morphisme g 7→ (χ 7→ v(χ(g))) où χ parcours l’ensemble des caractères
K̃-rationnels de G.

On en déduit immédiatement que G(K̃)1 est distingué dans G(K̃) et que le quotient est
isomorphe à Zr où r est le rang du groupe des K̃-caractères de G (donc de D ou de R(G)).

La définition de G(K̃)1 est fonctorielle en G et sa construction est compatible aux ex-
tensions galoisiennes (en particulier le groupe G(K̃n.r.)1 est Γn.r.-invariant (G(K̃n.r.)1)Γ

n.r.

=
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G(K̃n.r.)1 ∩G(K̃) = G(K̃)1). Par ailleurs, G(K̃)1 peut également être défini comme l’image
réciproque de D(K̃)1 par G(K̃) 7→ D(K̃) (cf. [KP23, Lemma 2.6.16]). En conséquence,
puisque D est isogène à R(G), on a G(K̃)1 = G(K̃) si et seulement si R(G) (ou D) ne
contient aucun K̃-sous-tore déployé (c’est en particulier le cas pour les groupes semi-simples).

A.2. Modèles de Bruhat-Tits.

Intéressons nous aux modèles apparaissant dans la théorie de Bruhat-Tits. On renvoie à
la partie 3.1 pour la définition de certaines notions utilisées dans la suite de cette section.

Rappelons que d’après [Rou77, Théorème 5.1.1.], on a un plongement galoisien de B(G)
vers B(G

K̃n.r.) qui induit une correspondance B(G) = B(G
K̃n.r.)

Γn.r.

.
On introduit alors la définition suivante :

Définition A.2. Prenons Hn.r. un sous-groupe global Γn.r.-invariant de G(K̃n.r.). Posons
H := (Hn.r.)Γ

n.r.

.

(1) Considérons Ω, une partie de B(G) ⊂ B(G
K̃n.r.).

(a) On dit qu’un R̃-modèle lisse et séparé de G ayant comme R̃n.r.-points le groupe
(Hn.r.)Ω (resp. (Hn.r.)fΩ) est un schéma en groupes stabilisateur (resp.
fixateur) de Ω relativement à H. Il est aussi appelé un modèle de Bruhat-
Tits de HΩ (resp. H

f
Ω).

(b) Son groupe des R̃-points est donné par ((Hn.r.)Ω)
Γn.r.

= HΩ (resp. ((Hn.r.)fΩ)
Γn.r.

=

H f
Ω).

(c) Prenons ∗ ∈ {∅, 1}. Dans le cas Hn.r. = G(K̃n.r.)∗, on note G∗Ω (resp. G∗,fΩ ) un
modèle de Bruhat-Tits de G(K̃)∗Ω (resp. G(K̃)∗,fΩ ) lorsqu’il existe.

(2) Considérons (Ωi)i∈I , une famille de de parties de B(G) ⊂ B(G
K̃n.r.).

(a) On dit qu’un R̃-modèle lisse et séparé de G ayant comme R̃n.r.-points le groupe
Hn.r.

(Ωi)i∈I
est un schéma en groupes multistabilisateur de (Ωi)i∈I relati-

vement à H. Il est aussi appelé un modèle de Bruhat-Tits de H(Ωi)i∈I
.

(b) Son groupe des R̃-points est donné par (Hn.r.
(Ωi)i∈I

)Γ
n.r.

= H(Ωi)i∈I
.

(c) Prenons ∗ ∈ {∅, 1}. Dans le cas Hn.r. = G(K̃n.r.)∗, on note G∗(Ωi)i∈I
un modèle

de Bruhat-Tits de G(K̃)∗(Ωi)i∈I
lorsqu’il existe.

Si Hn.r. = G(K̃n.r.), "relativement à H" peut être omis dans les définitions précédentes.

Remarque A.3. Un R̃-schéma lisse et affine est unique si l’on fixe ses R̃n.r.-points (cf. [KP23,
Corollary 2.10.11]). Par conséquent, en reprenant les notations de la définition, les modèles
de Bruhat-Tits sont uniquement déterminés par le choix de Hn.r. et de Ω (ou (Ωi)i∈I).

La question de l’unicité dans le cas où le modèle n’est pas affine sera discuté dans un
article ultérieur.

Remarque A.4. Cette définition inclut en particulier les schémas en groupes définis par
Bruhat et Tits dans [BT84] et également les schémas en groupes définis dans [KP23]. Il
inclut également les modèles de Néron des tores (qui donne donc un exemple de situation
où le modèle n’est pas forcément affine).
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On peut également définir la notion de schéma en groupes (multi)parahoriques :

Définition A.5. On définit le schéma en groupes (multi)parahorique (resp. le sous-
groupe (multi)parahorique) associé à une (multi)facette Ω comme étant (G1Ω)

◦ (resp.
G(K̃)0Ω := (G1Ω)

◦(R̃)). On utilisera tout de même la notation G(K̃)0Ω := (G1Ω)
◦(R̃) lorsque Ω

est quelconque (pourvu que G1Ω existe).

A.3. Propriétés immobilières de G(K̃)+.

Montrons quelques propriétés utiles de G(K̃)+ relatives à la théorie de Bruhat-Tits.

Lemme A.6. G(K̃)+ agit transitivement sur les couples (A, C) d’appartements et de chambres
incluses dans cet appartement. Il agit également en préservant les types.

Démonstration. On peut revenir au cas semi-simple adjoint. En effet, l’action sur l’immeuble
se factorise par Z(G)(K̃) et [BT73, Corollaire 6.3.] implique que G(K̃)+ → Gad(K̃)+ est
surjective.

On sait qu’il s’existe une donnée de racine valuée associé à G(K̃). Les parahoriques (au
sens de [BT72], c’est à dire les stabilisateurs de facettes sous l’action de G(K̃)b) sont décrits
dans [BT72, (7.1.1.)] et engendrent donc G(K̃)+Z(K̃)1 ("H" vaut Z(K̃)1, avec Z un sous-
groupe de Levi minimal, et les groupes de racines affines engendrent G(K̃)+). Mais par
définition, ce groupe vaut également G(K̃)b. Il agit donc transitivement sur les couples
appartements-chambres qui nous intéressent. Comme G(K̃)+ ⊂ G(K̃)+Z(K̃)1 = G(K̃)b, on
en déduit en particulier que G(K̃)+ agit en préservant les types.

Pour montrer le résultat, il suffit de montrer que G(K̃)+ agit transitivement sur les
appartements et que, étant donné un appartement A, G(K̃)+A agit transitivement sur les
chambres de A.

Prenons donc un appartement A et montrons qu’il peut s’envoyer sur un autre apparte-
ment A′ par l’action de G(K̃)+. On sait qu’il existe g ∈ G(K̃)b tel que g ·A = A′. Prenons Z
relativement à A et écrivons la décomposition g = g+z donnée par G(K̃)b = G(K̃)+Z(K̃)1.
Puisque Z(K̃)1 fixe A, on a :

g+ · A = g+ · (z · A) = g · A = A′

D’où la transitivité de G(K̃)+ sur A.
Fixons un appartement A, et deux chambres C et C′ dans A. Il existe g ∈ G(K̃)b tel que

g · (A, C) = (A, C′). De toute évidence, G(K̃)+Z(K̃)1 ne dépend pas du centralisateur choisi,
et on peut donc choisir Z relativement à A. Écrivons la décomposition de g en g = g+z.
Puisque Z(K̃)1 agit trivialement sur A, z · (A, C) = (A, C). Par conséquent,

g+ · (A, C) = g+ · (z · (A, C)) = g · (A, C) = (A, C′)

D’où la transitivité de G(K̃)+A sur les chambres de A. �

Proposition A.7. Choisissons un appartement A et une chambre C ⊂ A. Tout sous-groupe
K de G(K̃) contenant G(K̃)+ et préservant les types (c’est à dire un sous-groupe global
conforme, cf. 3.3) définit une BN -paire saturée en posant B = KC et N = KA, les stabilisa-
teurs de C et A sous l’action de K. L’immeuble associé est exactement B(G) et son groupe
de Weyl est le groupe de Weyl affine de l’immeuble.
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Modulo conjugaison par K, cette BN -paire ne dépend pas du choix du couple (A, C).

Démonstration. D’après le lemme précédent, on rentre dans le cadre d’application de [Tit74,
3.11. Proposition], qui nous donne le résultat. �

Lemme A.8. Le sous-groupe G(K̃n.r.)+ est Γn.r.-invariant et on a G(K̃)+ ⊂ (G(K̃n.r.)+)Γ
n.r.

.

Démonstration. La première assertion provient de [BT73, 6.1.]. En effet, σ ∈ Γn.r. définit
un isomorphisme σ : G

K̃n.r. → G
K̃n.r., et donc envoie G(K̃n.r.)+ vers G(K̃n.r.)+. D’où la

Γn.r.-invariance.
D’autre part, [BT73, 6.1.] donne aussi G(K̃)+ ⊂ G(K̃n.r.)+. On a donc le résultat en

utilisant la Γn.r.-invariance. �

Lemme A.9. Soit H, tel que G(K̃)+ ⊂ H (c’est à dire un sous-groupe global, cf. 3.3).
On a H = G(K̃)+H(A,C), où A est un appartement de B(G) et C est une chambre dans A.

En particulier, on a G(K̃)b = G(K̃)+Z(K̃)1 pour Z un sous-groupe de Levi minimal de G.

Démonstration. L’inclusion réciproque est évidente. Étudions l’inclusion directe.
Soit h ∈ H. Par transitivité de G(K̃)+ sur les couples appartements-chambres, il existe

g ∈ G(K̃)+ tel que g · C = h · C et g · A = h · A. Donc h′ := g−1h ∈ HC ∩ HA. Donc
h = gh′. �

Corollaire A.10. G(K̃)b est un sous-groupe distingué de G(K̃) dont le quotient est abélien
de type fini. Par ailleurs, G(K̃)1/G(K̃)b est abélien fini.

Démonstration. On a D(Z(K̃)) ⊂ D(Z)(K̃) ⊂ Z(K̃)1. Par ailleurs, on vérifie immédiate-
ment que D(G(K̃)) ⊂ G(K̃)+D(Z(K̃)) (sachant G(K̃)+ distingué et G(K̃) = G(K̂)+Z(K̃)).
C’est même une égalité puisque G(K̃)+ est parfait. En particulier, D(G(K̃)) ⊂ G(K̃)+Z(K̃)1

et donc ce dernier sous-groupe est nécessairement distingué (car l’est dans G(K̃)ab). Par
ailleurs, il y a une surjection Z(K̃)/Z(K̃)1 → G(K̃)/G(K̃)+Z(K̃)1 de telle sorte à ce que
G(K̃)/G(K̃)+Z(K̃)1 soit abélien de type fini puisque Z(K̃)/Z(K̃)1 l’est.

Le fait que G(K̃)1/G(K̃)b soit abélien fini provient du fait que G(K̃)b est aussi caractérisé
comme étant le noyau du morphisme "type" associé à G(K̃)1 (cf. 3.1). �

Proposition A.11 (Décomposition de Bruhat). Prenons A un appartement de B(G) et C
une chambre de A. Soit H un sous-groupe global de G(K̃). On a : H = G(K̃)+C HAG(K̃)+C .
En particulier, G(K̃) = G(K̃)+C N(K̃)G(K̃)+C .

Démonstration. D’après [KP23, Proposition 1.4.5.(1)], il existe une décomposition de Bruhat
pour G(K̃)+ (puisque détermine un système de Tits, cf. A.7). Par conséquent, G(K̃)+ =

G(K̃)+C G(K̃)+AG(K̃)+C .
Observons que HC = H(A,C)G(K̃)+C = G(K̃)+C H(A,C) puisque G(K̃)+C agit transitivement

sur les appartements contenant C d’après A.6.
Ensuite, constatons que HA = H(A,C)G(K̃)+A puisque G(K̃)+A agit transitivement sur les

chambres de A d’après également A.6.
Comme d’après A.9, H = H(A,C)G(K̃)+, on a donc finalement :

H = H(A,C)(G(K̃)+C G(K̃)+AG(K̃)+C ) = G(K̃)+C

(
H(A,C)G(K̃)+A

)
G(K̃)+C = G(K̃)+C HAG(K̃)+C
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�

A.4. Autour des modèles réductifs.

Concluons l’annexe avec les résultats suivants :

Lemme A.12. Soit G un groupe réductif sur K̃ et x un point hyperspécial de B(G) (G est
donc déployé sur K̃n.r.). Alors le modèle associé à G(K̃)1x est réductif (à fibres connexes) sur
R̃.

Réciproquement, tout modèle réductif de G s’obtient de cette manière.
En particulier, si G est un R̃-groupe réductif, alors D(G) (resp. G) est K̃-anisotrope si et

seulement si G(R̃) = G(K̃)1 (resp. G(R̃) = G(K̃)).

Démonstration. Le point x est également spécial dans B(G
K̃n.r.). D’après [BT84, 4.6.22.] et

[BT84, 4.6.28.(ii)], le modèle associé à G(K̃n.r.)1x est réductif (à fibres connexes). Comme le
modèle de G(K̃)1x est simplement le descendu à R̃, on a le résultat.

Réciproquement, [BT84, 4.6.31.] nous dit qu’un modèle réductif G de G est isomorphe sur
R̃n.r. au schéma associé à G(K̃n.r.)1x pour un certain point spécial x ∈ B(GK̃n.r.). Comme

G est défini sur R̃, G(K̃n.r.)1x est Γn.r.-invariant et donc G(K̃n.r.)1x = G(K̃n.r.)1σ(x) pour tout
σ ∈ Γn.r.. D’après [BT84, 4.6.29.(ii)], x est donc aussi Γn.r.-invariant. Il provient donc d’un
point sur B(G) qui est donc hyperspécial et alors G(R̃) = G(K̃)1x.

Enfin, si D(G) est anisotrope, G(R̃) est le stabilisateur sous l’action de G(K̃)1 de l’unique
point (hyperspécial) de B(G). C’est donc exactement G(K̃)1. Si de plus G est anisotrope,
G(K̃)1 = G(K̃) et on a le résultat.

Réciproquement, si G(R̃) = G(K̃), alors G(K̃) est borné, et donc ne peut pas contenir
l’image d’un K̃-cocaractère (qui est non borné). Donc G est K̃-anisotrope. Si cette fois
G(R̃) = G(K̃)1, alors D(G)(K̃) ⊂ G(K̃)1 est borné et on raisonne comme précédemment.

�

On en déduit donc :

Proposition A.13. Soit G, un groupe réductif sur R̃. Les propriétés suivantes sont équiva-
lentes :

(1) D(G) (resp. G) est anisotrope sur κ.

(2) D(G) (resp. G) est anisotrope sur K̃.

(3) G(R̃) = G(K̃)1 (resp. G(R̃) = G(K̃)1).

Démonstration. L’équivalence entre (2) et (3) est une conséquence de A.12. Montrons main-
tenant que (1) et (2) sont équivalents.

Rappelons que G est isogène à D(G)×R(G), de telle sorte à ce qu’il y a une correspondance
entre les cocaractères non centraux de G et les cocaractères de D(G), et les cocaractères
centraux et les cocaractères de R(G).

Rappelons d’après la décomposition de [SGA3, Exp. XXVI, Corollaire 3.5.] que le R̃-
schéma des sous-groupes paraboliques propres de G, noté Par(G)+ est lisse et projectif.
D’après le critère valuatif de propreté, on a Par(G)+(R̃) = Par(G)+(K̃). Or, on a une flèche
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naturelle Par(G)+(R̃) → Par(G)+(κ). Par conséquent, si Par(G)+(K̃) est non vide, alors
Par(G)+(κ) aussi. Donc si G a un cocaractère non central sur K̃, alors il en a un sur κ.

Or, la lissité permet également d’utiliser le lemme de Hensel, de telle sorte que la flèche
Par(G)+(R̃)→ Par(G)+(κ) est surjective. On a donc finalement :

Par(G)+(K̃) = Par(G)+(R̃) ։ Par(G)+(κ)

Par conséquent, si G n’admet aucun parabolique propre sur K̃, alors il n’en admet pas
non plus sur κ. Autrement dit, si G n’a pas de cocaractère non central sur K̃, alors il n’en
admet pas non plus sur κ.

Maintenant, occupons-nous des caractères centraux. On peut revenir au cas d’un tore T .
C’est une conséquence immédiate du fait que :

HomK̃n.r.(Gm,K̃n.r., TK̃n.r.)
∼
← HomR̃n.r.(Gm,R̃n.r. , TR̃n.r.)

∼
→ Homκs(Gm,κs , Tκs)

en tant que Gal(κs/κ)-groupes, puisque T est déployé sur R̃n.r.. �
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