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Abstract. L’objet de cet article est de donner une preuve complète de résultats de

Harish-Chandra liant l’irréductibilité de l’induite parabolique d’une représentation
cuspidale d’un groupe p-adique aux propriétés analytiques de la fonction µ de Harish-

Chandra et de montrer que celle-ci reste valable dans le cas d’une extension centrale.

Les résultats de Harish-Chandra qui mettent en lien l’irréductibilité de l’induite
parabolique d’une représentation cuspidale d’un groupe p-adique et les propriétés
analytiques de la fonction µ de Harish-Chandra jouent un rôle central dans la
théorie des représentations d’un groupe p-adique ainsi que dans leur lien avec celle
des algèbres de Hecke affines (cf. [H2], [H3]). Une preuve de ces résultats figure dans
l’article [Si2] qui est basé sur le livre [Si1]. Un ingrédient important est la simplicité
des pôles de la fonction µ de Harish-Chandra dans le cas cuspidal qui figure dans
[Si1], mais dont la preuve est malheureusement erronnée comme l’auteur l’avait
reconnu lui-même. Ceci avait déjà été signalé dans [H2] lors d’une remarque à la
preuve de la proposition 4.1, tout en mentionnant l’existence d’une autre preuve
communiquée par J.-L. Waldspurger.

L’objet de cette note est de rassembler à un seul endroit les preuves de ces
résultats de Harish-Chandra y compris celle de la simplicité des pôles. La présenta-
tion générale reprend par ailleurs le langage plus récent de [W], bien que les preuves
soient essentiellement celles dans [Si2]. L’autre motivation est de montrer que tout
cela reste valable au cas d’une extension centrale d’un groupe réductif p-adique.

1. On se fixe un corps local non-archimédien F , un groupe réductif connexe

défini sur F dont le groupe des points sera noté G et une extension centrale G̃ de
G donnée par un groupe cyclique d’ordre fini m, noté µm. Nous écrirons q pour le
cardinal du corps résiduel de F et | · |F pour sa valeur absolue normalisée.

On a donc une suite exacte

0→ µm →ι G̃→p G→ 0,

Typeset by AMS-TEX

1



2 VOLKER HEIERMANN

l’image de µm étant contenue dans le centre de G̃. Si H est un sous-ensemble de

G, on notera H̃ son image réciproque dans G̃.

On se fixe un sous-groupe parabolique minimal P0 = M0U0 et un sous-groupe

parabolique maximal P = MU de G, P ⊇ P0. On aura P̃0 = M̃0Ũ0 et P̃ = M̃Ũ .
On notera A0 (resp. A) le tore déployé maximal dans le centre de M0 (resp. M). On
se fixe par ailleurs un sous-groupe compact maximal K en bonne position relative à
A0 par la théorie de Bruhat-Tits. On notera P le sous-groupe parabolique opposé

de P , on écrira souvent P̃ à la place de P̃ , et on désignera par w l’unique élément
du groupe de Weyl de G (relatif à A0) tel que wP ⊇ P0. (Ici et dans la suite,
wP désigne l’action du groupe de Weyl sur l’ensemble des sous-groupes de G par

conjugaison. Ce sera également valable pour les sous-groupes de G̃.) On a wP = P ,
si et seulement si wM = M . On se fixe par ailleurs un représentant w̃ de w dans

K̃. Remarquons que la conjugaison par w̃ dans G̃ ne dépend que de w. On aura

de même wM̃ = M̃ et wP̃ = P̃ .

Au moyen d’une section P̃0-équivariante U0 → Ũ0 (cf. [Li, 2.2]), on a les

décompositions de Levi P̃0 = M̃U0 et P̃ = M̃U . Cela définit également une section
pour wU , et on prend pour U la section conjuguée par w. Les foncteurs d’induction

paraboliques unitaires iG̃
P̃

et iG̃
P̃

peuvent donc être définis comme dans le cas d’un

groupe réductif, et on notera rG̃
P̃

et rG̃
P̃

les foncteurs adjoints à gauche. Si (π̃, Ṽ )

est une représentation lisse de G̃, on écrira parfois plus simplement (π̃P̃ , ṼP̃ ) et

(π̃
P̃
, Ṽ
P̃

) à la place de (rG̃
P̃
π̃, rG̃

P̃
Ṽ ) et (rG̃

P̃
π̃, rG̃

P̃
Ṽ ).

On fixe un sous-groupe ouvert fermé A† de A vérifiant les propriétés de [Li1,

2.1.1]. En particulier, Ã† est central dans Ã et M̃ . (On peut par exemple choisir
A† = Am.)

Lorsque H est un sous-groupe algébrique de G, X∗(H) (resp. X∗(H)) désignera
le groupe des cocaractères (resp. caractères) F -rationnels de H.

On pose aM0 = X∗(M0)⊗R, a∗M0
= X∗(M0)⊗R et analogue pour M à la place de

M0. On a une décomposition a∗M0
= a∗M⊕aM∗M0

, où aM∗M0
est le sous-espace orthogonal

à aM . On vérifie aisément que a∗M s’identifie à X∗(A) ⊗ R par l’homomorphisme
de restriction X∗(M) → X∗(A). L’espace aG∗M est donc de dimension 1, engendré
par la restriction à A de l’unique racine simple positive de A0 dans G relative à P0

qui n’est pas une racine pour M . On notera cette racine (ou plutôt sa restriction à
A) par α dans la suite. On dira qu’un élément de aG∗M est > 0, s’il est un multiple
de α par un nombre réel > 0.

Pour λ ∈ C, on notera χλα le caractère m 7→ |α(m)|λF de M et χ̃λα celui de M̃

égal à χλα ◦ p. Si τ (resp. τ̃) est une représentation de M (resp. M̃), on écrira τλα
(resp. τ̃λα) pour la représentation de M (resp. M̃) égale à τ ⊗χλα (resp. τ̃ ⊗ χ̃λα).

La fonction µ de Harish-Chandra, λ 7→ µ(τ̃λα), est définie dans [W] pour les
groupes p-adiques et dans [Li1] pour leurs extensions centrales, de même l’opérateur



SUR QUELQUES RÉSULTATS DE HARISH-CHANDRA 3

d’entrelacement J
P̃ |P̃

(τ̃λα) : iG̃
P̃
τ̃λα → iG̃

P̃
τ̃λα. Les deux dépendent méromorphique-

ment de λ. En fait, ils peuvent être vus comme applications rationnelles comme on
le rappelera ci-dessous.

Le résultat suivant est dû à Harish-Chandra [Si1, Si2] dans le cas des groupes
p-adiques. (En fait, comme déjà rappelé dans l’introduction, seule la simplicité du
pôle est à reprendre.)

1.1 Théorème: Soit σ̃ une représentation cuspidale unitaire de M̃ .
Alors,

i) Si wM̃ 6= M̃ ou wσ̃ 6' σ̃, alors iG̃
P̃
σ̃λα est irréductible pour tout λ ∈ R et

l’application λ 7→ µ(σ̃λα) est régulière et non nulle pour λ ∈ R.

ii) Supposons wM̃ = M̃ et wσ̃ ' σ̃. Alors,

a) il existe un unique λ ≥ 0 tel que iG̃
P̃
σ̃λα soit réductible, et alors iG̃

P̃
σ̃−λα est

également réductible.

b) la représentation iG̃
P̃
σ̃ est irréductible, si et seulement si µ(σ̃) = 0. Si µ(σ̃) 6=

0, elle est la somme de deux représentations irréductibles non isomorphes.
c) soit λ > 0. Alors, la fonction inverse de µ est définie en σ̃λα. La représenta-

tion iG̃
P̃
σ̃λα est réductible, si et seulement si λ est un pôle de l’application λ 7→

µ(σ̃λα). Ce pôle est simple.
(iii) Les pôles de l’opérateur d’entrelacement J

P̃ |P̃
sont exactement les zéros de

la fonction µ. Ils sont tous simples.
(iv) Si l’opérateur d’entrelacement J

P̃ |P̃
est régulier en σ̃, alors il est bijectif en

σ̃λα pour tout λ ∈ R.

Notons M1 = ∩χ∈X∗(M) ker(|χ|F ), G1 = ∩χ∈X∗(G) ker(|χ|F ) et posons B =

C[M/M1]. Écrivons Xnr(M) pour le groupe des homomorphismes M → C∗, dont
le noyau contient M1, Xnr(G) pour le groupe des homomorphismes G→ C∗, dont

le noyau contient G1, Xnr(M̃) = Xnr(M)◦p et Xnr(G̃) = Xnr(G)◦p. Les caractères

χλα, λ ∈ C, sont triviaux sur le centre de G̃ et appartiennent à Xnr(M̃). L’anneau

B s’identifie à l’anneau des polynômes sur la variété Xnr(M̃). Pour m ∈ M , bm
désignera l’élément de B supporté en mM1. Pour m ∈ M̃ , on écrira par abus
de notation bm = bp(m). On définit bm(χ) = χ(m). Il a été prouvé dans [W]
pour les groupes p-adiques (et vérifié dans [Li1] pour leurs extensions centrales)
que la fonction µ(σ̃ ⊗ ·) et l’opérateur d’entrelacement J

P̃ |P̃
(σ̃ ⊗ ·) sont rationnels

en χ ∈Xnr(M̃). En fait, ils ne dépendent que des classes modulo Xnr(G̃)|M̃ .

On a choisi dans [H3, 1.5] un élément particulier hα ∈ M associé à α et défini

Yα = bhα ∈ B. On a χ(hα) = 1, si χ ∈Xnr(G̃). Notons tα le plus petit entier > 0 tel

que, pour χ̃ ∈ Xnr(M̃), χ̃(htαα ) = 1 équivaut à l’existence de χ̃′ ∈ Xnr(G̃) vérifiant

σ̃⊗ χ̃χ̃′ ' σ̃. Posons Xα = Y tαα . On écrira ici simplement Y et X. Remarquons que
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X(χ̃λα) = q−tλ pour un certain nombre réel t > 0 et que la valeur X(χ) détermine

la classe d’isomorphie de σ̃ ⊗ χ à torsion par un caractère de Xnr(G̃)|M̃ près.

1.2 Lemme: Avec les notations du théorème, supposons wM̃ = M̃ et wσ̃ ' σ̃.

Si χ ∈ Xnr(M̃) vérifie w(σ̃ ⊗ χ) ' σ̃ ⊗ χ, alors X(χ) ∈ {±1}. À isomorphisme
près, il existe au plus un σ̃− de la forme σ̃ ⊗ χλα, λ ∈ C, tel que X(χλα) = −1 et
wσ̃− ' σ̃−. Il est unitaire.

Preuve: Si X(χ) = 1, alors il existe par définition χ′ ∈ Xnr(G̃) tel que σ̃ ⊗
χχ′
−1 ' σ̃ et donc

w(σ̃⊗χ) = w(σ̃⊗χχ′−1χ′) ' w(σ̃⊗χ′) = (wσ̃)⊗χ′ ' σ̃⊗χ′ ' σ̃⊗χχ′−1χ′ ' σ̃⊗χ.

Supposons maintenant X(χ) 6= 1 et écrivons χ = χ′χλα avec χ′ ∈ Xnr(G̃) et
λ ∈ C. Alors,

w(σ̃ ⊗ χ′χλα) ' σ̃ ⊗ χ′χ−λα,

et, par conséquence, w(σ̃ ⊗ χ) ' σ̃ ⊗ χ équivaut à σ̃ ⊗ χλα ' σ̃ ⊗ χ−λα ou encore
à σ̃ ⊗ χ2λα ' σ̃, d’où 1 = X(χ2λα) = X(χλα)2 et λ ∈ iR. Comme par hypothèse
X(χλα) = X(χ) 6= 1, on a bien −1 = X(χλα) = X(χ). 2

1.3 Remarque: Ayant X(χ̃λα) = q−tλ avec t un nombre réel > 0, on peut tou-
jours trouver λ0 ∈ C tel queX(χλ0α) = −1, mais cela n’implique pas nécessairement
w(σ̃⊗χ) ' σ̃⊗χ et alors aucun χ avec X(χ) = −1 n’a cette propriété: prenons par
exemple G = GL2n(F ), M = GLn(F )×GLn(F ) et σ̃ = σ0 ⊗ σ0, σ0 représentation
cuspidale unitaire de GLn(F ). Alors, σ0|detn |x ⊗ σ0|detn |−x est invariant par
w si et seulement si σ0|detn |2x ' σ0, mais alors σ0|detn |x ⊗ σ0|detn |−x '
σ0|detn |x ⊗ σ0|detn |x ' (σ0 ⊗ σ0)|det2n |x. Donc, X(|detn |x ⊗ |detn |−x) = 1
par définition de X.

Il est clair par la rationnalité remarquée ci-dessus que µ(σ̃⊗ ·) est rationnelle en
X et que J

P̃ |P̃
(σ̃ ⊗ ·) est rationnelle en Y . On a un résultat plus précis qui résulte

du théorème 1.1 (pour les groupes p-adiques, c’est dans [Si2]):

1.4 Corollaire: Il y a des nombres réels a, a− ≥ 0 et c > 0 tels que

µ(σ̃ ⊗ ·) = c
(1−X(·))(1−X−1)(·)

(1−X(·)q−a)(1−X−1(·)q−a)

(1 +X(·))(1 +X−1)(·)
(1 +X(·)q−a−)(1 +X−1(·)q−a−)

.

Preuve: On sait que µ est une fonction rationnelle en X. On voit que a corre-
spond à l’unique pôle > 0 (s’il y en a) sur la droite réelle σ̃λα et b correspond à
l’unique pôle > 0 (s’il y en a) sur la droite réelle (σ̃−)λα.
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S’il n’y a pas de pôles, alors, par le théorème 1.1, il n’y a pas non plus de zéros,
i.e. µ est un monôme en X. Mais, comme les valeurs de µ sur l’axe unitaire sont
réelles et ≥ 0 (cf. [W, V.2.1], [Li1, 2.4.3]) et que µ n’est pas non plus identiquement
nulle, on trouve bien que µ ≡ c avec c réel > 0 et on a a = a− = 0.

De même, le théorème 1.1 montre que, s’il n’y a pas de pôle sur la droite réelle
σ̃λα (resp. sur la droite réelle (σ̃−)λα), il n’y a pas non plus de zéro sur cette droite,
et inversement. On pose a = 0 (resp. a− = 0), s’il n’y a pas de zéro.

Ceci prouve que la fonction µ a la forme indiquée à multiplication avec un
monôme près avec un coefficient complexe de valeur absolue 1. Toutefois, l’expres-
sion à droite dans l’égalité de l’énoncé est ≥ 0 et non identiquement nulle sur l’axe
unitaire comme l’est la fonction µ. Mais, pour qu’un monôme de la forme c′Xk

avec c′ complexe de valeur absolue 1 et k ∈ Z prenne uniquement des valeurs réelles
> 0 sur l’axe unitaire, il faut et il suffit que c′ = 1 et k = 0. 2

La preuve du théorème 1.1 se fera dans la section 4. après plusieurs résultats
intermédiaires.

2. Fixons une représentation irréductible cuspidale unitaire (σ̃, Ẽ) de M̃ et

notons χσ̃ son caractère central. Suivant [W, I.5], posons ẼB = Ẽ ⊗ B et notons

σ̃B la représentation de M̃ dans ẼB donnée par σ̃B(m)(e ⊗ b) = σ̃(m)e ⊗ bbm.

Remarquons que ẼB est un (M̃,B)-module, l’action de M̃ et l’action naturelle de
B sur le deuxième facteur commutant.

2.1 Proposition: Le semisimplifié de rG̃
P̃

(iG̃
P̃
σ̃λα) (resp. rG̃

P̃
(iG̃
P̃
σ̃λα)) est σ̃λα si

wM̃ 6= M̃ , et σ̃λα ⊕ σ̃−λα si wM̃ = M̃ .

Preuve: Cela résulte de [BZ, 5.2]. 2

2.2 L’opérateur d’entrelacement J
P̃ |P̃

(σ̃λα) est défini pour λ > 0 par

iG̃
P̃
σ̃λα → iG̃

P̃
σ̃λα, v 7→ {g 7→

∫
U

v(ug)du}

et pour tout λ par prolongement analytique, remarquant que les coefficients ma-
triciels sont des fonctions rationnelles en Y . La preuve dans [W] se généralise au cas

des extensions centrales avec les notations dans [Li1], remplaçant A par Ã†. Lors
de cette preuve [W, IV.1.1, p. 282-3], il est notamment prouvé le résultat suivant:

Lemme: Supposons wP̃ = P̃ . Posons F1 = {v ∈ iG̃
P̃
ẼB |supp(v) ⊆ P̃ P̃}. Fixons

a ∈ Ã† tel que waw−1 6= a et notons b = χσ̃(a)ba − (wχσ̃)(a)wba.
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L’endomorphisme d’espaces vectoriels p1 : F1 → ẼB, v 7→ (J
P̃ |P̃

(σ̃B)v)(1) est

bien défini. Il se factorise en un homomorphisme de (M̃,B)-modules q1 : (F1)
P̃
→

ẼB, v 7→ (J
P̃ |P̃

(σ̃B)v)(1).

L’opérateur bJ
P̃ |P̃

appartient à HomG̃,B(iG̃
P̃
ẼB1 , iG̃

P̃
ẼB) et vient par réciprocité

de Frobénius de l’élément j ∈ HomG̃,B((iG̃
P̃
ẼB)

P̃
, ẼB) défini par q1 ◦(rG̃

P̃
(iG̃
P̃
σ̃B)(a−

(wχσ̃)(a) wba)).

Remarquons que ba = Y ta pour un certain entier ta et que l’on peut choisir a tel
que ta > 0. Alors, le b dans l’énoncé du lemme s’écrit χσ̃(a)Y ta − (wχσ̃)(a)Y −ta .

2.3 Corollaire: L’opérateur d’entrelacement J
P̃ |P̃

est régulier en tout σ̃λα avec

λ réel non nul. Il est régulier en σ̃ si wM̃ 6= M̃ ou si wσ̃ 6' σ̃. Si wM̃ = M̃ et
wσ̃ ' σ̃, alors cet opérateur a au plus un pôle simple en σ̃.

Preuve: Pour les deux premiers points, on renvoie à [W, IV.2.1] et [W, IV.1.2]

qui sont basés sur le lemme précédent ou son analogue si wP̃ 6= P̃ et se généralisent
sans problème aux extensions centrales. Le deuxième point résulte directement du
lemme. 2

2.4 Rappelons que la fonction µ de Harish-Chadra est donnée par la formule

γ(G̃/M̃)µ(σ̃λα)−1 = J
P̃ |P̃

(σ̃λα)J
P̃ |P̃

(σ̃λα) avec γ(G/M) une constante (cf. [W,

V.2, I.1 (3)] et [Li1, 2.4 (7)] qui ne met pas cette constante).

Ceci fait bien du sens: le produit des deux opérateurs d’entrelacement est cer-
tainement scalaire par le lemme de Schur si la représentation induite est irréductible.

Par ailleurs, la composée est rationnelle en χ. Choisissons H̃ comme dans [BD, 3.9
(ii)] qui s’applique également aux extensions centrales (cf. remarque en bas de

la page 16 de [BD]). L’irréductibilité peut alors se lire sur le sous-espace des H̃-
invariants qui est de dimension finie. L’opérateur d’entrelacement y correspond à
une matrice qui est, par ce qui précède, scalaire si la représentation est irréductible.
Par les lemmes 3.1 et 3.2 ci-dessous (parties qui n’utilisent pas la fonction µ),
la représentation induite est irréductible dans l’ouvert de Zarisky donné par la
non-nullité du numérateur du déterminant de cette matrice. Par conséquence, la
composée est scalaire sur un ouvert de Zarisky, donc scalaire partout par prolonge-

ment analytique. Ceci étant vrai pour des H̃ arbitrairement petits , la composée
est bien un opérateur scalaire.

Proposition: Le résidu de µ en tout pôle σ̃λα avec λ > 0 est > 0.
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Preuve: Par [H3, 8.6, bas p. 51], ce résidu est proportionnel au degré formel
d’une représentation de carré intégrable par une constante > 0, remarquant que ici
P est maximal ce qui simplifie la situation beaucoup. Le tout peut alors aussi se
déduire plus directement de la première partie de [H1] qui est basée sur des formules
analogues à 2.5 ci-après qui se généralisent bien au cas d’un recouvrement central
et il est clair que cela ne dépend pas du théorème 1.1. 2

2.5 La proposition ci-dessous sera utilisée une seule fois dans la preuve du lemme
3.4 (ii). Elle résulte de la formule d’approximation de Casselman [H1, 1.3.1], basée
sur l’accouplement de Casselman [W, I.4.1]. Cela reste valable pour les recouvre-

ments centraux si on passe à Ã†: en effet, pour l’accouplement de Casselman cela a
été vérifié dans [KS, preuve de 3.10], alors que les autres arguments sont en bonne
partie combinatoires utilisant les propriétés des opérateurs d’entrelacement ou le
foncteur de Jacquet.

Proposition: Supposons wM̃ = M̃ et wσ̃ = σ̃. Notons λ(w̃) l’isomorphisme

iG̃
P̃
σ̃ → iG̃

w̃P
w̃σ̃ défini par translation à gauche par w̃ dans l’espace des fonctions

G̃→ E dans l’espace induit.

Soient v ∈ iK̃
P̃∩K̃

Ẽ et v∨ ∈ iK̃
P̃∩K̃

Ẽ∨. Il existe ε > 0, de sorte que, pour tout

χ ∈Xnr(M) et tout a ∈ Ã†, tel que |α(a)| ≤ ε, on ait

〈iG̃
P̃

(σ̃λα)(a)v, v∨〉

=γ(G̃|M̃)−1δ
1/2

P̃
(a) {χσ̃(a) |α(a)|λ 〈v|M̃ , (JP̃ |P̃ (σ̃∨−λα)v∨)|M̃ 〉M̃

+ χwσ̃(a) |α(a)|−λ 〈(λ(w̃)J
P̃ |P̃

(σ̃λα)v)|M̃ , v
∨
|M̃ 〉M̃}.

En particulier, si λα > δ
1/2

P̃
, alors | < iG̃

P̃
(σ̃λα)(a)v, v∨ > | tend vers l’infini lorsque

|α(a)|F → 0.

2.6 Supposons wσ̃ ' σ̃. Notons RP̃ (σ̃λα, w̃) l’opérateur d’entrelacement nor-
malisé [Li1, 5.4], [Ar, 2.1]. Il s’écrit sous la forme r(σ̃λα)ρwλ(w̃)J

P̃ |P̃
(σ̃λα) avec

ρw un isomorphisme wσ̃→̃σ et r(σ̃λα) une fonction scalaire méromorphe en λ, non
nulle et régulière pour λ > 0, de telle sorte que RP̃ (σ̃λα, w̃) est régulier non nul en

λ = 0. Il donne, si défini, un homomorphisme G̃-équivariant iG̃
P̃

(σ̃λα)→ iG̃
P̃

(σ̃−λα).

Observons que iG̃
P̃

(σ̃−λα) s’identifie au dual hermitien de iG̃
P̃

(σ̃λα) modulo le choix

d’un produit scalaire M̃ -invariant sur Ẽ.

Proposition: Supposons wσ̃ ' σ̃. Fixons 〈·, ·〉σ̃ une forme hermitienne M̃ -
invariante définie positive sur l’espace de σ̃. Soit λ > 0 un point régulier de
RP̃ (σ̃λα, w̃).
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L’image par RP̃ (σ̃λα, w̃) de l’espace de iG̃
P̃
σ̃λα est une représentation unitaire, si

et seulement si le produit hermitien

(v, v′) 7→
∫
P̃\G̃
〈v(g), (RP̃ (σ̃λα, w̃)v′)(g)〉σ̃dg

- qui ne dépend que de l’image de v, v′ dans l’espace quotient - est défini (positif ou
négatif).

Preuve: Par la réciprocité de Frobénius et 2.1, la représentation induite iG̃
P̃
σ̃λα

est ou bien irréductible ou bien de longueur 2. Donc, l’opérateur d’entrelacement
normalisé établit, pour λ > 0, un isomorphisme entre le quotient irréductible et le

dual hermitien de celui-ci. Ainsi, on obtient une forme sesquilinéaire G̃-invariante
sur ce quotient irréductible. Elle est hermitienne grâce à la propriété d’adjonction
de l’opérateur d’entrelacement normalisé [A 2.1 R4], [Li1, 3.1 R2]1 . Une telle forme
est uniquement déterminée à une constante près. Donc, l’unitarité équivaut à dire
que le produit est défini positif ou négatif. 2

Remarque: On constate que la proposition 2.6 et les propriétés de RP̃ (σ̃λα, w̃)
rappelées avant son énoncé ne dépendent pas du théorème 1.1.

3. Cette section est consacrée à la démonstration de résultats préliminaires à la
preuve du théorème 1.1.

3.1 Lemme: La représentation iG̃
P̃
σ̃ est irréductible, si et seulement si wM̃ 6=

M̃ , wσ̃ 6= σ̃ ou si l’opérateur d’entrelacement J
P̃ |P̃

a un pôle en σ̃. Ce pôle est

alors simple.

Supposons iG̃
P̃
σ̃ réductible. Alors, cette représentation est somme directe de deux

représentations irréductibles non-isomorphes. Fixons un isomorphisme ρw : w̃σ̃ →
σ̃ et rappelons l’isomorphisme λ(w̃) défini dans la proposition 2.5. L’opérateur

ρwλ(w̃)J
P̃ |P̃

(σ̃) est un automorphisme de iG̃
P̃
σ̃ qui agit sur chacune des sous-repré-

sentations irréductibles par un scalaire, ces deux scalaires différant par un facteur
−1.

Remarque: On verra lors de la preuve que l’on peut normaliser l’isomorphisme
ρw de telle sorte que le scalaire soit de carré égal à l’inverse de µ(σ̃).

1Cela utilise la propriété d’adjonction de l’opérateur d’entrelacement standard [W, IV.1 (11)]

dont la preuve ne figure pas dans [W]: c’est en fait une simple vérification utilisant les propriétés
de la mesure de Haar quotient.



SUR QUELQUES RÉSULTATS DE HARISH-CHANDRA 9

Preuve: Comme σ̃ est unitaire, iG̃
P̃
σ̃ l’est également, et, pour que iG̃

P̃
σ̃ soit

irréductible, il faut et il suffit que HomG̃(iG̃
P̃
σ̃, iG̃

P̃
σ̃) soit de dimension 1. Par

réciprocité de Frobénius et le lemme géométrique 2.1, ceci est certainement le cas

si wM̃ 6= M̃ ou wσ̃ 6= σ̃.

Supposons donc maintenant wM̃ = M̃ et wσ̃ = σ̃. Alors, par la réciprocité de

Frobénius et lemme géométrique 2.1, HomG̃(iG̃
P̃
σ̃, iG̃

P̃
σ̃) est de dimension 1, si et

seulement si la suite exacte

0→ σ̃ → (iG̃
P̃
σ̃)
P̃
→ σ̃ → 0

n’est pas déployée.

Remarquons que, pour λ ∈ R l’application spλα : ẼB → E, e ⊗ b 7→ b(χλα)e,

définit un homomorphisme M̃ -équivariant σ̃B → σ̃λα. Rappelons l’homomorphisme
q1 du lemme 2.2 et posons q1,λ = spλα ◦ q1.

Si J
P̃ |P̃

n’a pas de pôle en σ̃, alors q1,0 se prolonge à tout (iG̃
P̃
σ̃)
P̃

, et cela définit

un déploiement.
Inversement, si la suite exacte se déploie, alors q1,λ admet un prolongement q̃1,λ

pour tout λ ∈ R, et, alors, observant que wχσ̃ = χσ̃ sous nos hypothèses,

spλα(q1 ◦ ((iG̃
P̃
σ̃B)

P̃
(a− χσ̃(a) wba)))

=q̃1,λ ◦ ((iG̃
P̃
σ̃B)

P̃
(a− χσ̃(a) wba)))

=(χλαχσ̃)(a)− (χ−λαχσ̃)(a),

et on voit que cette expression s’annule en λ = 0.
Donc, s’il y a un déploiement, l’opérateur (χσ̃(a)ba− (wχσ̃)(a)wba)J

P̃ |P̃
s’annule

en χ = 1. Mais, χσ̃(a)ba− (wχσ̃)(a)wba ayant un zéro simple en χ = 1, cela signifie
que J

P̃ |P̃
est régulier en σ̃.

Il a déjà été prouvé dans 2.2 que J
P̃ |P̃

peut au plus avoir un pôle simple.

Supposons maintenant iG̃
P̃
σ̃ réductible. Comme EndG̃(iG̃

P̃
σ̃) est de dimension 2

par réciprocité de Frobénius, iG̃
P̃
σ̃ doit être somme directe de deux représentations

non-isomorphes. L’opérateur d’entrelacement ρwλ(w̃)J
P̃ |P̃

(σ̃) agit sur chacune

d’elle par un scalaire. Il reste à voir que ces deux scalaires sont distincts. S’ils étaient
égaux, ρwλ(w̃)J

P̃ |P̃
(σ̃) serait un multiple scalaire de l’isomorphisme d’identité.

Autrement dit, J
P̃ |P̃

(σ̃) serait un multiple scalaire de ρ−1w λ(w̃−1). Or, par réciproci-

té de Frobénius, ρ−1w λ(w̃−1) correspond à l’homomorphisme (iG̃
P̃
σ̃)
P̃
→ σ̃ induite

par v 7→ ρ−1w (v(w̃−1)). Cet homomorphisme est nul sur le sous-espace des éléments

de iG̃
P̃
Ẽ à support dans P̃ P̃ . De l’autre côté, par la proposition 2.2, J

P̃ |P̃
(σ̃) vient
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par réciprocité de Frobénius d’un homomorphisme qui n’est pas identiquement nul
sur ce sous-espace.

Composons l’automorphisme ρwλ(w̃)J
P̃ |P̃

(σ̃) avec lui-même, on trouve

ρwλ(w̃)ρwλ(w̃)J
P̃ |P̃

(σ̃)J
P̃ |P̃

(σ̃) = ρ2wλ(w̃2)γ(G̃/M̃)µ(σ̃)−1.

On observe que ρ2wλ(w̃2) est un automorphisme de iG̃
P̃
σ̃ qui vient par fonctorialité

d’un automorphisme de σ̃. Il est donc scalaire, et on peut normaliser ρw de telle

sorte que ce scalaire soit γ(G̃/M̃)−1. Dans ce cas, ρwλ(w̃)J
P̃ |P̃

(σ̃) agit donc sur les

deux sous-espaces par des scalaires de signe opposé de carré égal à µ(σ̃)−1. Ceci
termine la preuve de la proposition. 2

3.2 Lemme: Soit λ > 0, tel que iG̃
P̃
σ̃λα soit réductible.

Alors, wM̃ = M̃ et wσ̃ = σ̃.

La représentation induite iG̃
P̃
σ̃λα est de longueur 2.

Elle a une unique sous-représentation irréductible qui est de carré intégrable et
un unique quotient irréductible. Les deux ne sont pas isomorphes.

La représentation iG̃
P̃
σ̃−λα est également réductible (et vice-versa sa réductibilité

implique celle de iG̃
P̃
σ̃λα). Son quotient irréductible est la sous-représentation irré-

ductible de iG̃
P̃
σ̃λα, et le quotient irréductible de iG̃

P̃
σ̃λα est la sous-représentation

irréductible de iG̃
P̃
σ̃−λα.

En particulier, iG̃
P̃
σ̃λα n’est pas semi-simple et l’opérateur J

P̃ |P̃
(σ̃λα) est bien

défini, mais pas bijectif.

Preuve: Si wM̃ 6= M̃ , alors l’irréductibilité de iG̃
P̃
σ̃λα dans le cas G̃ réductif

est prouvé dans [Cs, 7.1]. On ne va pas recopier cette preuve ici dont les idées
sont semblables à ce qui suivra dans le cas où cette induite est réductible, mais
cette preuve n’utilise que le lemme géométrique 2.1, les propriétés du foncteur de
Jacquet, du lemme géométrique et le critère de Casselman pour les représentations
de carré intégrable qui se généralisent tous au cas d’un recouvrement central.

Si iG̃
P̃
σ̃λα est réductible, par le lemme géométrique 2.1, il est nécessairement

de longueur 2, et (iG̃
P̃
σ̃λα)P a deux sous-quotients irréductibles cuspidaux non-

isomorphes σ̃λα et (wσ̃)−λα. La réciprocité de Frobénius montre alors que iG̃
P̃
σ̃λα

ne peut pas être semisimple et par le critère de Casselman (cf. [W, III.1.1] et [Li,
2.3.1]) l’unique sous-représentation irréductible π̃1 est de carré intégrable. Notons
π̃2 l’unique quotient irréductible. Alors, (π̃1)P̃ = σ̃λα, (π̃2)P̃ = w(σ̃λα) et on a une

suite exacte 0 → π̃1 → iG̃
P̃
σ̃λα → π̃2 → 0. Comme π̃1 est de carré intégrable, la
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représentation conjuguée π̃1 est isomorphe à la représentation contragrédiente π̃1
∨

de π̃1.
On a (π̃1)P̃ = σ̃λα et (π̃1

∨
)P̃ ' (π̃1)∨

P̃
= (w(σ̃λα))∨ ' (wσ̃)λα (voir aussi [KS,

preuve de 3.10]). Comme les deux sont isomorphes, on en déduit σ̃ ' wσ̃ et donc
σ̃ ' wσ̃.

Par conséquence, (iG̃
P̃
σ̃λα)P̃ ' σ̃λα ⊕ σ̃−λα et (π̃2)P̃ = σ̃−λα. Il résulte alors

du lemme géométrique 2.1 et de la réciprocité de Frobénius que π̃2 est la sous-

représentation irréductible de iG̃
P̃
σ̃−λα et que π̃1 en est le quotient irréductible. La

représentation iG̃
P̃
σ̃−λα n’est donc pas isomorphe à iG̃

P̃
σ̃λα, et ainsi J

P̃ |P̃
(σ̃λα) est

régulier suite au corollaire 2.3, mais il ne peut pas être bijectif. 2

3.3 Pour la preuve du lemme suivant, il sera commode de remplacer l’anneau
des fonctions B du tore complexe Xnr(M) par celui correspondant à sa sous-variété
{χλα|λ ∈ C}: observons d’abord que χα définit un homomorphisme M/M1 → qZ.
Choisissons m0 ∈ M tel que χα(m0) engendre l’image de cet homomorphisme.
Définissons pour tout m ∈ M un élément m′ ∈ mZ

0 par χα(m) = χα(m′). Il
est déterminé de façon unique. L’application m 7→ m′ ainsi défini est un homo-
morphisme de groupes. Posons Z = bm0 , notons B1 l’anneau des polynômes de

Laurent C[Z,Z−1], ẼB1 = E⊗B1 et σ̃B1 la représentation de M̃ dans ẼB1 donnée
par (σ̃B1(m))(e ⊗ b) = σ̃(m)e ⊗ bbm′ . Pour λ ∈ C, écrivons zλ = χλα(m0) et no-
tons mλ l’idéal principal de B1 engendré par Z − zλ. C’est un idéal maximal et

l’application canonique spλ : ẼB1 → Ẽ ⊗ B1/mλ définit un homomorphisme entre
les représentations σ̃B1 et σ̃λα.

Remarquons que, si G est un groupe réductif semi-simple, B1 = B et Z = Y .
En général, Y est un monôme en Z, en particulier la fonction µ et l’opérateur
d’entrelacement JP |P sont rationnelles en B1.

Lemme: Les pôles de la fonction µ de Harish-Chandra sont simples.

Preuve: On a vu en 2.3 que J
P̃ |P̃

est régulier en σ̃λα, si λ 6= 0, et on sait que

µ est régulière en σ̃ (cf. [W, V.2.1], [Li1, 2.4.3]). Donc, si µ a un pôle en σ̃λα,
alors λ 6= 0, et au moins un des deux opérateurs, J

P̃ |P̃
(σ̃λα) ou J

P̃ |P̃
(σ̃λα) n’est

pas bijectif. Mais, comme aucun des deux ne peut être nul, les deux ne sont pas

bijectifs. Donc, iG̃
P̃
σ̃λα est réductible, ce qui implique wσ̃ ' σ̃ par 3.2. Par ailleurs,

par symétrie [W, V.2.1], il suffira de montrer que µ a un pôle au plus simple en
σ̃λα, si λ > 0.

Soit donc λ > 0 tel que µ ait un pôle en σ̃λα. Pour simplifier les notations dans
la suite, posons τ̃ = σ̃λα. Il suffira de montrer que l’opérateur composé J

P̃ |P̃
J
P̃ |P̃

a un zéro simple en τ̃ .

Par 3.2, iG̃
P̃
τ̃ est réductible, nécessairement de longueur 2 et non semi-simple. On
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a une suite exacte 0 → π̃1 → iG̃
P̃
τ̃ → π̃2 → 0, où π̃1 et π̃2 sont des représentations

irréductibles et que π̃1 est de carré intégrable.

Posons Π̃ = iG̃
P̃
σ̃B1 ⊗B1 B1/m2

λ. Notons Ṽ l’espace de Π̃. Remarquons que la

représentation Π̃ est admissible, puisque de longueur finie.
Comme l’idéal mλ est principal, on a une suite exacte

0→ iG̃
P̃
σ̃B1 ⊗B1 mλ/m

2
λ → Π̃→ iG̃

P̃
σ̃B1 ⊗B1 B1/mλ → 0,

où le quotient et la sous-représentation sont tous les deux isomorphes à iG̃
P̃
τ̃ . On

en déduit une filtration de Jordan-Hölder de Π̃ de longueur 4 donnée par

0 ( Ṽ1 ( Ṽ2 ( Ṽ3 ( Ṽ4 = Ṽ ,

où Ṽ1 ' π̃1, Ṽ2/Ṽ1 ' π̃2, Ṽ3/Ṽ2 ' π̃1 et Ṽ4/Ṽ3 ' π̃2.

On montrera tout-à-l’heure que toute décomposition de Jordan-Hölder de Ṽ est

de cette forme. Ceci implique l’énoncé: en effet, les Ṽi seront alors les seuls sous-

modules invariants de G̃, et on aura de même une unique filtration pour Π̃′ =

iG̃
P̃
σB1 ⊗B1 B1/m2

λ que l’on notera 0 ( Ṽ ′1 ( Ṽ ′2 ( Ṽ ′3 ( Ṽ ′4 = Ṽ ′, Ṽ ′ désignant

l’espace de Π̃′, avec les sous-quotients Ṽ ′1 ' π̃2, Ṽ ′2/Ṽ
′
1 ' π̃1, Ṽ ′3/Ṽ

′
2 ' π̃2 et Ṽ ′4/Ṽ

′
3 '

π̃1 par 3.2.
L’opérateur d’entrelacement J

P̃ |P̃
(σ̃B1) tensorisé avec l’identité sur B1/m2

λ en-

voie Ṽ dans Ṽ ′ et, comme J
P̃ |P̃

(τ̃) est non nul [W, IV.1 (10)], il doit envoyer Ṽ1

sur 0, Ṽ2 sur Ṽ ′1 , Ṽ3 sur Ṽ ′2 et Ṽ4 sur Ṽ ′3 . De même, l’opérateur d’entrelacement

J
P̃ |P̃

(σ̃B1) tensorisé avec l’identité sur B1/m2
λ envoie Ṽ ′ dans Ṽ et plus précisément

Ṽ ′1 sur 0, Ṽ ′2 sur Ṽ1, Ṽ ′3 sur Ṽ2 et Ṽ ′4 sur Ṽ3. On en déduit que l’opérateur com-

posé J
P̃ |P̃

(σ̃B1)J
P̃ |P̃

(σ̃B1) tensorisé avec l’identité sur B1/m2
λ envoie Ṽ3 sur Ṽ1 et

Ṽ4 sur Ṽ2. En particulier, il est non nul. Ceci montre que le zéro en τ̃ = σ̃λα est
simple: en effet, sinon les coefficients de J

P̃ |P̃
(σ̃B1)J

P̃ |P̃
(σ̃B1) serait tous divisibles

par (X − X(χλα))2, donc par (Z − zλ)2, puisque X est une puissance de Z. Ce
seraient donc des éléments de m2

λ et, compte tenu du produit tensoriel avec B1/m2
λ,

l’opérateur tensorisé serait effectivement 0.

Reste à montrer que toute décomposition de Ṽ a la forme indiquée. Supposons

par absurde qu’il existe un sous-espace Ũ de Ṽ , 0 6= Ũ 6= Ṽ , différent de Ṽ1, Ṽ2 et

Ṽ3. Alors, Ũ ∩ Ṽ2 ∈ {0, Ṽ1, Ṽ2}.
Si Ũ ∩ Ṽ2 = Ṽ2, alors ou bien Ũ = Ṽ2 ou bien Ũ/Ṽ2 est un sous-espace non trivial

de Ṽ /Ṽ2, donc nécessairement égal à Ṽ3/Ṽ2, i.e. Ũ = Ṽ3. De même, si Ũ ( Ṽ2, on

a nécessairement Ũ = Ṽ1.
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Donc, Ṽ2 6⊆ Ũ , et Ṽ2 + Ũ ∈ {Ṽ3, Ṽ4}. Il existe donc Ũ ′ ⊆ Ũ tel que Ṽ2 + Ũ ′ = Ṽ3.

Regardons son intersection avec Ṽ2. Il appartient à {0, Ṽ1, Ṽ2}. Si c’était Ṽ2, alors

Ṽ2 ⊆ Ũ ′ ⊆ Ũ , ce qui avait déjà été exclu. Si Ũ ′ ∩ Ṽ2 = 0, alors Ṽ3 = Ṽ2 ⊕ Ũ ′.
Posons alors Ũ ′′ = Ũ ′ ⊕ Ṽ1. C’est un sous-espace semisimple isomorphe à π̃1 ⊕ π̃1.

Finalement, si Ũ ′ ∩ Ṽ2 = Ṽ1, alors Ũ ′/Ṽ1 ' π̃1. On voit donc que Ṽ contient dans

tous les cas une sous-représentation Ũ ′′ dont la semisimplifiée est π̃1 ⊕ π̃1. On va

montrer que Π̃ ne peut pas posséder une telle sous-représentation. Ceci donnera la
contradiction souhaitée.

Observons d’abord que Π̃ possède un caractère central unitaire égal à la restric-

tion de celui de σ̃ au centre de G̃: en effet, le centre de G̃ agit trivialement sur

B1. Il agit donc par la représentation induite iG̃
P̃
σ̃ dont le caractère central a la

forme indiquée. Comme π̃1 est de carré intégrable, Π̃|Ũ ′′ vérifie alors le critère de

Casselman (cf. [W, III.1.1] et [Li, 2.3.1]). On conclut que Π̃|Ũ ′′ est lui-même de

carré intégrable et en particulier unitaire, i.e. Π̃|Ũ ′′ = π̃1 ⊕ π̃1.

Il reste à voir que Π̃ ne peut pas posséder une telle sous-représentation. Par

réciprocité de Frobénius, rG̃
P̃
π̃1 = τ̃ (voir preuve du lemme 3.2), alors que, par le

lemme géométrique [BZ, 5.2], rG̃
P̃

Π̃ = (σ̃B1 ⊗B1 B1/m2
λ)⊕ w(σ̃B1 ⊗B1 B1/m2

λ). Ici,

on a décomposé la représentation en somme directe selon ses exposants (cf. [W,
I.3]) et utilisé le fait que les sous-quotients de la représentation à gauche sont tous
isomorphes à σ̃λα alors que ceux de la représentation à droite sont tous isomorphe à
σ̃−λα. On en déduirait que τ̃⊕ τ̃ ' σ̃B1⊗B1B1/m2

λ par comparaison des exposants.

Or, ceci est absurde: le groupe Ã† agit sur l’espace de τ̃ ⊕ τ̃ par le caractère

central de τ̃ qui est celui de σ̃, alors que l’action de Ã† sur σ̃B1 ⊗B1 B1/m2
λ n’est

pas semi-simple: elle se fait par a 7→ χσ(a)(1 + ba′), et l’action de ba′ n’est pas

semi-simple si a n’est pas dans le centre de G̃: en effet, ba′ est alors de la forme
Zk pour un certain entier k 6= 0 et Zk n’est jamais congru à un nombre complexe
modulo (Z − zλ)2. 2

3.4 Lemme: (i) Si wσ̃ ' σ̃, l’application λ 7→ µ(σ̃λα) est à valeurs réelles pour
tout λ réel en lequel cette application est définie.

(ii) Si µ(σ̃) = 0, alors wM̃ = M̃ , wσ̃ ' σ̃ et l’application λ 7→ µ(σ̃λα) a un

unique pôle λ0 > 0. Il vérifie par ailleurs λ0α ≤ δ
1/2

P̃
. L’unique pôle sur l’axe

négatif est alors −λ0.

(iii) Si µ(σ̃) 6= 0, alors µ(σ̃) > 0 et l’application λ 7→ µ(σ̃λα) est régulière et > 0
pour tout λ ∈ R.

Preuve: Observons d’abord que, pour λ ∈ R, la contragrédiente de σ̃ étant
isomorphe à sa conjuguée et la fonction µ invariante par w et passage à la con-
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tragrédiente [W, V.2.1],

µ(σ̃λα) = µ(σ̃λα) = µ((σ̃∨)λα) = µ(σ̃−λα) = µ(w(σ̃λα)) = µ(σ̃λα),

ce qui prouve µ(σ̃λα) ∈ R.

Supposons maintenant µ(σ̃) = 0. Par 2.3, on a alors wM̃ = M̃ et w̃σ ' σ̃. S’il
n’y avait aucun pôle sur la demi-droite λ > 0, comme il n’y a pas non plus de zéro
pour λ 6= 0, l’opérateur d’entrelacement normalisé RP̃ (σ̃λα, w̃) de 2.6 serait bijectif
pour tout λ ≥ 0. Comme il est positif défini pour λ = 0, il resterait positif défini

pour tout λ ≥ 0, ce qui impliquerait que la représentation iG̃
P̃
σ̃λ est irréductible

unitaire pour tout λ ≥ 0.
Montrons que ceci est impossible et qu’en fait il doit y avoir un pôle. En effet, si

ces représentations étaient toutes unitaires, par l’inégalité de Cauchy-Schwarz, les

coefficients matriciels de iG̃
P̃
σ̃λα seraient bornés pour tout λ > 0. Or, par la formule

d’approximation de Casselman (cf. 2.5), ceci est impossible lorsque λα > δ
1/2

P̃
,

d’où l’existence d’un pôle λ0 qui vérifie par ailleurs λ0α ≤ δ1/2P̃
.

Quant à l’unicité, rappelons que, pour λ > 0, l’unique sous-représentation de

iG̃
P̃
σ̃λα est par 3.2 de carré intégrable, si cette représentation est réductible, ce qui

équivaut à dire que λ est un pôle de µ(σ̃·α). On sait par 3.3 que ce pôle est simple
et que son résidu est > 0. On observe que µ a un zéro d’ordre 2 en σ̃, puisque les
deux opérateurs d’entrelacement qui définissent µ ont alors chacun un pôle simple
en σ̃ par 2.3. De plus, les valeurs de µ(σ̃λα) sont rélles pour λ réel par la partie
(i). Comme le premier résidu est > 0, on en déduit que µ(σ̃λα) < 0 sur l’axe réel
au voisinage de 0 à l’exclusion de λ = 0. Par contre, après ce résidu, vu que le pôle
est simple, on a µ(σ̃λα) > 0 jusqu’au prochain pôle ou prochain zéro. Or, il n’y a
plus de zéro et s’il y avait un pôle qui serait nécessairement simple, on aurait un
changement de signe du positif vers le négatif. Le résidu serait donc < 0. Or, ceci
n’est pas possible par 2.4. Donc, il n’y a qu’un seul pôle.

Reste à considérer le cas µ(σ̃) 6= 0. Alors, µ(σ̃) > 0 par [W, V.2.1]. Comme
λ 7→ µ(σ̃λα) ne s’annule pas pour λ > 0, les valeurs de cette application restent > 0
jusqu’au premier pôle éventuel. Or, celui-ci étant nécessairement simple, on voit
comme ci-dessus que son résidu serait < 0, ce qui contredit 2.4. Par symétrie, on
conclut que µ(σ̃λα) > 0 pour tout λ ∈ R. 2

3.5 Le résultat suivant est bien connu dans le cas p-adique et sa généralisation
ne pose aucun problème.

Corollaire: La représentation iG̃
P̃
σ̃λα est unitaire pour λ = 0. Si µ(σ̃) 6= 0, elle

est irréductible et non unitaire pour λ 6= 0. Si µ(σ̃) = 0, elle est unitaire jusqu’au
premier pôle de µ.
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Preuve: Si wσ̃ 6' σ̃, il résulte de la réciprocité de Frobénius et du lemme

géométrique [BZ, 5.2] que iG̃
P̃
σ̃λα n’est pas hermitienne, donc pas non plus uni-

taire pour λ 6= 0. Supposons maintenant σ̃ ' wσ̃. Si µ(σ̃) 6= 0, alors l’opérateur
d’entrelacement normalisé RP̃ (σ̃, w̃) de 2.6 agit par 3.1 par des scalaires de signe
différent et cela sera ainsi jusqu’au premier pôle de µ(σ·α). Or, il n’y a pas de tel pôle
par 3.4 (iii). Si µ(σ̃) = 0, alors il y a un pôle λ0 par 3.4 (ii), et RP̃ (σ̃, w̃) s’annule

sur l’unique sous-représentation irréductible de iG̃
P̃
σ̃λ0α. Ce zéro est nécessairement

d’ordre 1 par 3.3. Or, la signature de R
P̃ |P̃

(σ̃) sur ce sous-espace devient alors < 0

pour λ > λ0 et reste > 0 sur un complément de sous-espace. Comme il n’y a plus
d’autres pôles ou zéros de µ(σ·α), la représentation ne peut plus redevenir unitaire.

4. Dans cette section, on fera la preuve du théorème qui sera un assemblage des
lemmes prouvés en section 3. ainsi que des résultats rappelés en section 2.:

Preuve du théorème:

Montrons d’abord la propriété (i). Il résulte du lemme 3.2 (resp. lemme 3.1),

pour λ 6= 0 (resp. λ = 0), que l’induite est irréductible si wM̃ 6= M̃ ou si wσ̃ 6' σ̃.
Le corollaire 2.3 dit que l’opérateur d’entrelacement est régulier sous les hypothèse
de (i), donc la fonction µ est non nulle. Ceci montre également que, si µ avait un
pôle, alors au moins un des deux opérateurs d’entrelacement ne serait pas bijectif,
ce qui contredit l’irréductibilité de l’induite.

Quant à (ii), montrons d’abord b) et c): l’irréductibilité de iG̃
P̃
σ̃ dans b) est

équivalent par le lemme 3.1, à ce que l’opérateur d’entrelacement ait un pôle en σ̃.
Or, l’autre opérateur ne pouvant être identiquement nul [W, 4.1 (10)], ceci équivaut
à µ(σ̃) = 0. La deuxième partie de b) correspond à la deuxième partie du lemme
3.1. Quant à c), la simplicité du pôle est l’objet du lemme 3.3 et le fait que la
fonction inverse de µ est définie en σ̃λα résulte du lemme 2.2 qui dit que les deux
opérateurs d’entrelacement qui le composent sont dans ce cas régulier en σ̃λα. Si µ
a un pôle en λ > 0, alors la composé des deux opérateurs d’entrelacment est nulle.
Comme les deux sont réguliers par le corollaire 2.3, au moins un d’eux ne peut pas
être bijectif. Mais, alors l’induite admet un sous-espace propre non nul invariant.
On a donc réductibilité. Réciproquement, s’il y a réductibilité, alors l’induite ne
peut pas être semisimple par 3.2, et il n’est donc pas isomorphe à l’induite à partir

de P̃ , les représentations et quotients irréductibles n’étant pas les mêmes. Donc,
les deux opérateurs d’entrelacement qui sont réguliers par le corollaire 2.3 ne sont
pas bijectifs. Leur composé est donc identiquement nulle, i.e. la fonction µ a un
pôle en ce λ > 0.

Passons maintenant au a): si l’induite est irréductible pour λ = 0, alors on sait
par b) que µ(σ̃) = 0. Il existe alors un unique pôle λ0 > 0 de la fonction µ par le
lemme 3.4 (ii). La réductibilité de l’induite résulte de c) comme l’unicité du point
de réductibilité > 0, compte tenu de l’unicité du pôle que l’on vient de remarquer.
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Reste à montrer l’unicité du point de réductibilité en cas de réductibilité en λ = 0.
Or, par le lemme 3.4 (iii), la fonction µ n’a alors pas de pôle sur l’axe réel et donc
par c) il n’y a pas non plus de point de réductibilité.

(iii) Les pôles de J
P̃ |P̃

sont d’ordre 1 par le lemme 3.1 ou 2.3. Le lemme 2.2

montre que, si J
P̃ |P̃

a un pôle en σ̃λα, λ ∈ R, alors λ = 0 et iG̃
P̃
σ̃ est irréductible

par 3.1, ce qui implique µ(σ̃) = 0 par le ii) b) du théorème. Réciproquement, si

λ ∈ R est un zéro de σ̃λα, alors, par le (i) du théorème, wM̃ = M̃ et wσ̃ = σ̃ et,

par le (ii) c) du théorème, λ = 0. On déduit alors du (ii) b) du théorème que iG̃
P̃
σ̃

est irréductible et ensuite du lemme 3.1 que l’opérateur d’entrelacement J
P̃ |P̃

a un

pôle en σ̃.

(iv) Observons d’abord que, si wM̃ 6= M̃ ou wσ̃ 6= σ̃, alors par la partie a) du

théorème iG̃
P̃
σ̃ est irréductible pour tout λ ∈ R et donc l’opérateur d’entrelacement

J
P̃ |P̃

(σ̃λα) est toujours bijectif, car non nul [W 4.1, (10)]. Maintenant, si l’opérateur

d’entrelacement J
P̃ |P̃

est régulier en tout σ̃λα, λ ∈ R, alors par le (iii) du théorème

la fonction µ est non nulle en tout σ̃λα, λ ∈ R. Par ce qui précédait, il suffit de

considérer le cas où wM̃ = M̃ et wσ̃ = σ̃. Par hypothèse, µ(σ̃) 6= 0. Alors, par

les propriétés (ii) a) et b) du théorème, iG̃
P̃
σ̃λα est irréductible pour tout λ ∈ R,

λ 6= 0. Comme avant, on en déduit que J
P̃ |P̃

(σ̃λα) est bijectif pour λ ∈ R, λ 6= 0.

Quant au cas λ = 0, la bijectivité de J
P̃ |P̃

(σ̃) a été prouvée dans la dernière partie

du lemme 3.1. 2
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