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Résumé
La théorie de Toda continue pour ŝl2 est la considération de deux

opérateurs de Vertex V±(z) = o
oexp

(
±βϕ(z)

)o
o
sur des modules de

Fock, où ϕ(z) est un champ libre. Ces opérateurs vérifient pour |z| = 1
et q = exp(iπβ2) des relations de q−commutation remarquables. En
outre, leurs modes zéro, V± =

∮
V±(z)dz satisfont les relations de

Serre quantiques ([1]). Ceci conduit à l’étude du système sur réseau
correspondant dont la limite classique a été traitée dans [2]. Succin-
tement, on considère des opérateurs xi et yi soumis à des lois de q-
commutation. Les sommes Σ+ =

∑
xi et Σ− =

∑
yi sont les ana-

logues discrets de V+ et V−. Sur l’algèbre engendrée par les variables

xi et yi, on a une action de Uq(b̂−), où b̂− est la sous-algèbre de

Borel négative de ŝl2. On obtient ainsi une structure de Uq(b̂−)-algèbre-
module. Un des problèmes qui se pose, est de caractériser cette algèbre-
module en termes de Uq(b̂−), ou, du moins de caractériser au moyen

du groupe quantique Uq(b̂−) uniquement, une sous Uq(b̂−)-algèbre-
module de C[x±1

i , y±1

i , 1 ≤ i ≤ n]q qui soit intègre et qui possède le
même corps de fractions que C[x±1

i , y±1

i , 1 ≤ i ≤ n]q. A isomorphisme
près, nous obtiendrons cette sous-algèbre module comme un espace ho-
mogène quantique sur B̂−. Les résultats démontrés généralisent ceux
de [2].

Abstract

The continuous Toda theory for ŝl2 is the consideration of two
vertex operators V±(z) =

o
oexp

(
±βϕ(z)

)o
o
on Fock modules where ϕ(z)

is a free field. These operators satisfy for |z| = 1 and q = exp(iπβ2)
some remarkable q−commutations relations. Furthermore, their zero
modes, V± =

∮
V±(z)dz satisfy the quantum Serre relations ([1]). This

leads to the study of the corresponding system on lattice whose classical
limit has been treated in [2]. Briefly, we consider some operators xi and
yi which obey to some laws of q− commutations. The sums Σ+ =

∑
xi

and Σ− =
∑
yi are the discrete analogous of V+ and V−. On the

algebra spanned by these variables, we have an action of Uq(b̂−), where

b̂− is the negative sub-Borel algebra of ŝl2. Thus we get a structure of

Uq(b̂−)-module-algebra. One of the problems we have, is to understand

this module-algebra in terms of Uq(b̂−), or, at least, to caracterize

by means of the quantum group Uq(b̂−) only, a sub Uq(b̂−)-module-
algebra of C[x±1

i , y±1

i , 1 ≤ i ≤ n]q which possesses the same fration
field as C[x±1

i , y±1

i , 1 ≤ i ≤ n]q. We shall obtain this sub-module-

algebra as a quantum homogeneous space over B̂−. The results proved
below generalize [2].

Classification AMS : 35Q53, 81R50.
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0 Introduction

Une version quantique du système sur réseau de sinus-Gordon a été intro-
duite pour la première fois par Izergin et Korepin ([3] et [4]). Ce système a
depuis été étudié et développé par de nombreux auteurs. Voir par exemple
[5], [6], [7] et [8]. Au niveau classique, B. Enriquez et B. Feigin ont montré
une bijection entre l’espace des phases du système sur réseau et le groupe
de Lie-Poisson ŜL2. Nous nous proposons dans cet article de généraliser ces
résultats, et d’établir une bijection entre l’espace des phases quantique du
système sur réseau et un espace homogène quantique pour le groupe quan-
tique Uq(ŝl2) que nous caractériserons entièrement dans le cas où q n’est pas
une racine de l’unité.

1 Le système sur réseau

1.1 Définition de A
(n)
q .

Soient n ∈ N
∗ un entier fixé, et q une indéterminée. On s’intéresse à l’algèbre

A
(n)
q engendrée sur C[q, q−1] par les x±1

i et y±1
i , 1 ≤ i ≤ n soumis aux

relations : xixj = qxjxi, yiyj = qyjyi, xiyj = q−1yjxi, yixj = q−1xjyi pour
i < j, et xiyi = q−1yixi.

En utilisant par exemple des extensions de Ore ([9]), on montre que A
(n)
q

est un anneau intègre (non commutatif) qui possède un corps de fractions,
et que c’est un C[q, q−1] module libre dont une base est donnée par la famille
n∏
1
xaii y

bi
i , avec ∀i, (ai, bi) ∈ Z

2.

Pour i ∈ {1, . . . , n}, soit C[xi, x
−1
i ] (resp. C[yi, y

−1
i ]) l’algèbre engendrée

sur C[q, q−1] par xi (resp. yi) et son inverse, que l’on rend graduée par
∂oxi = 1 (resp. ∂oyi = −1). Alors, en notant :

C[x1, x
−1
1 ]⊗̄C[y1, y

−1
1 ]⊗̄ . . . ⊗̄C[xn, x

−1
n ]⊗̄C[yn, y

−1
n ]

le produit tensoriel q−1 tordu (ordonné) de ces algèbres graduées, on montre
que l’application :

f : C[x1, x
−1
1 ]⊗̄ . . . ⊗̄C[yn, y

−1
n ] −→ A

(n)
q

u1⊗̄ . . . ⊗̄vn 7−→ u1 . . . vn
(1.1)

est un isomorphisme d’algèbres (voir appendice).

L’algèbre A
(n)
q est graduée en posant

∂oxi = −∂oyi = 1. (1.2)

L’ isomorphisme f ci-dessus est gradué.
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On posera pour a et b homogènes,

[a, b]q = ab− q(∂
oa)(∂ob)ba. (1.3)

On note également Σ+ =
∑
xi et Σ

− =
∑
yi.

1.2 L’algèbre Uq(b̂−) ⊂ Uq(ŝl2).

Soit Uq(b̂−) l’algèbre de Hopf engendrée sur C[q, q−1] par e±, k, k
−1 et les

relations : kk−1 = k−1k = 1, ke±k
−1 = q±1e±, ainsi que les relations de

Serre quantique entre e± et e∓ :

e3±e∓ − (q + 1 + q−1)(e2±e∓e± − e±e∓e
2
±)− e∓e

3
± = 0

La comultiplication sur Uq(b̂−) est donnée par :

∆e± = k±1 ⊗ e± + e± ⊗ 1, et ∆k±1 = k±1 ⊗ k±1.

Nous n’utiliserons pas l’antipode dans cet article.
On dispose d’une graduation sur Uq(b̂−) définie par :

∂oe± = ±1 et ∂ok±1 = 0.

1.3 L’algèbre Uq(n̂−) ⊂ Uq(b̂−).

Par définition, Uq(n̂−) est la sous-algèbre de Uq(b̂−) engendrée par e±.
En notant par Uq(n̂−)⊗̄Uq(n̂−) le produit tensoriel q−1 tordu de Uq(n̂−)

par lui même (voir appendice), on dispose d’une comultiplication tordue sur
Uq(n̂−) qui est un morphisme d’algèbres :

∆̄ : Uq(n̂−) −→ Uq(n̂−)⊗̄Uq(n̂−)
e± 7−→ 1⊗̄e± + e±⊗̄1

(1.4)

On peut montrer que l’existence de ∆̄ équivaut aux relations de Serre quan-
tique.

1.4 Action de Uq(b̂−) sur A
(n)
q .

Pour i ∈ {1, . . . , n}, on dispose de deux morphismes d’algèbres graduées :

ϕi : Uq(n̂−) −→ C[xi, x
−1
i ]

e+ 7−→ xi
e− 7−→ 0

et
ψi : Uq(n̂−) −→ C[yi, y

−1
i ]

e+ 7−→ 0
e− 7−→ yi
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Donc, en composant avec ∆̄(2n−1) et en utilisant l’isomorphisme f de (1.1),
on obtient un morphisme d’algèbres graduées :

ϕ : Uq(n̂−) −→ A
(n)
q

e± 7−→ Σ± (1.5)

Par suite, les opérateurs Σ± satisfont les relations de Serre quantique. Donc,
les relations de Serre quantique étant homogênes en e+ et e−, on peut définir

pour (λ, µ) ∈ C
2, deux actions σλ et τµ de Uq(n̂−) sur A

(n)
q par :

∀P ∈ A(n)
q homogène, σλ(e±).P = λΣ±P,

et :
∀P ∈ A(n)

q homogène, τµ(e±).P = µq±∂
oPPΣ±.

On remarque que :

∀(x, y) ∈ Uq(n̂−)
2 homogènes, σλ(x) ◦ τµ(y) = q−∂

ox∂oyτµ(y) ◦ σλ(x).

Par suite, on peut définir une action σλ⊗̄τµ de Uq(n̂−)⊗̄Uq(n̂−) sur A
(n)
q ,

par :
∀(x, y) ∈ Uq(n̂−)

2, (σλ⊗̄τµ)(x⊗̄y) = τµ(y) ◦ σλ(x).

En composant avec ∆̄ qui est un morphisme d’algèbres, on obtient une action

fλ,µ de Uq(n̂−) sur A
(n)
q . En prenant λ = −µ = 1, cette action est donnée

par :
∀P ∈ A(n)

q homogène, f1,−1(e±).P = [Σ±, P ]q.

On peut étendre fλ,µ en une action de Uq(b̂−) sur A
(n)
q par :

∀P ∈ A(n)
q homogène, k.P = q∂

oPP

Il est facile de voir que l’on obtient ainsi une structure de Uq(b̂−)-algèbre

module sur A
(n)
q . Le calcul montre que pour i ∈ {1, . . . , n}, f1,−1(e±). xi

tout comme f1,−1(e±). yi est une somme de termes tous divisibles par q− 1.

Par suite, en posant pour P ∈ A
(n)
q homogène :

k.P = q∂
oPP (1.6)

e±.P =
1

q − 1
[Σ±, P ]q, (1.7)

on obtient encore une action de Uq(b̂−) sur A
(n)
q . Cette action est graduée

pour ∂o, et munit A
(n)
q d’une structure de Uq(b̂−)-algèbre module. Dans

toute la suite, nous allons nous intéresser à décrire cette structure.
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1.5 Définitions élémentaires des q nombres et factorielles
quantiques.

On définit successivement :

– pour n ∈ N, [n] =
qn − 1

q − 1
=

n−1∑

k=0

qk ∈ Z[q, q−1] ;

– pour n ∈ N, [n]! =
n∏

k=1

[k] ;

– pour (n, p) ∈ Z
2,

[
n
p

]
=





0, si p < 0 ou si p > Max(0, n) ;
1, si p = 0 ;

[n]!

[p]![n− p]!
, si 0 < p ≤ n ;

– pour des entiers N, a1, . . . , aN ,

Fq(a1, . . . , aN ) =
N−1∏

i=1

[
ai + ai+1 − 1

ai+1

]
.

1.6 Définition des ui et de U
(n)
q .

Pour i ∈ N, soit ui l’élément de A
(n)
q défini par :

ui =
∑

α1,... , α2n−1
α1+...+α2n−1=i−1

Fq(α2n−1, . . . , α1)(x1y1)
−α1 . . . (xnyn)

−α2n−1y−1
n (1.8)

Cette définition a bien un sens car s’il existe i ∈ {1, . . . , N} tel que αi < 0,
alors Fq(α1, . . . , αN ) = 0.

On note U
(n)
q la sous-algèbre de A

(n)
q engendrée par les ui pour

i ∈ {1, . . . , 2n}.

Nous verrons que les éléments

2n∏

i=1

uαi

i , αi ∈ N forment une base de U
(n)
q .

1.7 Définition de Aq ≃ C[N̂+]q.

Soient k = C[q
1
4 , q−

1
4 ],

H =




q−
1
4 0 0 0

0 q
1
4 0 0

0 0 q
1
4 0

0 0 0 q−
1
4


 ∈M4(k) ≃M2(k)

⊗2
, (1.9)

7



R(λ, µ) =




1 0 0 0

0 λ−µ

q−
1
2 λ−q

1
2 µ

(q−
1
2 −q

1
2 )µ

q−
1
2 λ−q

1
2 µ

0

0 (q−
1
2−q

1
2 )λ

q−
1
2 λ−q

1
2 µ

λ−µ

q−
1
2 λ−q

1
2 µ

0

0 0 0 1




∈M4(k) ≃M2(k)
⊗2
, (1.10)

et A l’algèbre libre sur C[q, q−1] engendrée par les a
(r)
i,j pour i, j ∈ {1, 2} et

r ∈ N.
On pose :

ai,j(λ) =

+∞∑

r=0

a
(r)
i,j λ

r,

L(λ) = [ai,j(λ)],

L1(λ) = L(λ)⊗ Id,

et L2(µ) = Id⊗ L(µ).

Par définition, Aq est l’algèbre quotiente de A par l’idéal engendré par les
relations :

a
(0)
2,1 = 0, a

(0)
1,1 = a

(0)
2,2 = 1, (1.11)

ainsi que

R(λ, µ)L1(λ)HL2(µ) = L2(µ)HL1(λ)R(λ, µ), (1.12)

et

a1,1(qλ)
[
a2,2(λ)− a2,1(λ)a1,1(λ)

−1a1,2(λ)
]
= 1. (1.13)

Le calcul montre que ces relations sont à coefficients dans C[q, q−1]. Donc,
ceci a bien un sens. La dernière relation est celle du déterminant quantique.

On montre que l’on peut définir une graduation sur Aq par ∂
oa

(r)
i,j = i−j.

Il suffit pour cela de considérer l’opérateur λ
∂

∂λ
.

On peut également définir une comultiplication tordue sur Aq par :

∆̄ : Aq −→ Aq⊗̄Aq

L(λ) 7−→ L(λ)⊗̄L(λ)

Pour une démonstration de ce fait, voir l’appendice.
L’algèbre Aq est isomorphe à Uq(n̂−) par l’isomorphisme gradué :

Uq(n̂−) −→ Aq

e+ 7−→ a
(1)
2,1

e− 7−→ a
(0)
1,2.

(1.14)

Cet isomorphisme respecte les comultiplications tordues.
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1.8 Définition de A
(n)
q .

On définit tout d’abord l’algèbre Ā
(n)
q comme étant le quotient de Aq par

l’idéal engendré par les éléments : a
(r−1)
1,1 , a

(r−1)
1,2 , a

(r)
2,1, a

(r)
2,2 pour r > n.

L’algèbre A
(n)
q est l’algèbre engendrée par générateurs :

a
(k)
i,j , 0 ≤ k ≤ n, a

(n−1)
1,1

′
, a

(n−1)
1,2

′
, a

(n)
2,1

′
, a

(n)
2,2

′
,

et relations :

a
(0)
2,1 = a

(n)
1,1 = a

(n)
1,2 = 0,

a
(0)
1,1 = a

(0)
2,2 = 1,

(1.12) et (1.13) avec L(λ) = [ai,j(λ)] et ai,j(λ) =

n∑

k=0

a
(k)
i,j λ

k,

a
(n−1)
1,1 a

(n−1)
1,1

′
= a

(n−1)
1,1

′
a
(n−1)
1,1 = 1,

a
(n−1)
1,2 a

(n−1)
1,2

′
= a

(n−1)
1,2

′
a
(n−1)
1,2 = 1,

a
(n)
2,1a

(n)
2,1

′
= a

(n)
2,1

′
a
(n)
2,1 = 1,

a
(n)
2,2a

(n)
2,2

′
= a

(n)
2,2

′
a
(n)
2,2 = 1.

L’algèbre A
(n)
q est trop grosse pour que l’on puisse espérer obtenir une cellule

de Schubert quantique. Il faudrait imposer en plus les relations entre les a
(k)
i,j ,

et a
(n−1)
1,1

′
, a

(n−1)
1,2

′
, a

(n)
2,1

′
, a

(n)
2,2

′
. Bien que ce ne soit pas notre sujet d’étude,

nous reviendrons sur ce point à la fin de notre article en énonçant une
conjecture.

Quoiqu’il en soit, l’algèbre A
(n)
q définie ci-dessus contient la sous-algèbre

U
(n)
q définie ci-dessous, et c’est cette dernière algèbre qui va nous intéresser.
Notons que l’on a une flèche naturelle :

Ā(n)
q −→ A(n)

q ,

et que si C est une algèbre et

f : Ā(n)
q −→ C

est un morphisme tel que f
(
a
(n−1)
1,1

)
, . . . , f

(
a
(n)
2,2

)
soient inversibles, alors, il

existe :
g : A(n)

q −→ C,

un morphisme rendant commutatif le diagramme :

Ā
(n)
q −→ A

(n)
q

f ց ւ g
C

9



1.9 Définition de U
(n)
q .

Par définition, U
(n)
q est la sous-algèbre de A

(n)
q engendrée par les 2n premiers

coefficients de a2,2(λ)
−1a2,1(λ) développé en puissances de λ−1. Ceci a bien

un sens car a2,2(λ) est un polynôme en λ de degré n dont le coefficient

dominant a
(n)
2,2 est inversible.

Nous verrons que U
(n)
q est isomorphe à U

(n)
q et s’identifie à un espace

homogène quantique dont on exprimera la limite classique.

2 Le théorème principal

Nous allons montrer le théorème suivant :

Théorème 2.1

T1. Les ui, i ≥ 1 peuvent s’obtenir comme développement de la fraction
continue quantique suivante :

(
1 +

(
1 +

(
1 + . . .

(
1 + (λx1y1)

−1
)−1

(λy1x2)
−1
)−1

. . .

. . . (λyn−1xn)
−1

)−1

(λxnyn)
−1

)−1

y−1
n (2.1)

=
∞∑

k=0

(−1)kuk+1λ
−k

T2. La sous-algèbre U
(n)
q engendré par les ui pour i ∈ {1, . . . , 2n} est une

sous Uq(b̂−)-algèbre-module de A
(n)
q qui possède le même corps de frac-

tions que A
(n)
q . Elle est isomorphe à l’algèbre définie par générateurs :

ti, 1 ≤ i ≤ 2n, et relations :

∀i < j, q[ti, tj ] = (q − 1)

j−1∑

k=i

tkti+j−k

T3. La sous-algèbre U
(n)
q de A

(n)
q s’identifie à un espace homogène quan-

tique et est isomorphe à U
(n)
q .

T4. Spécialisons q en un nombre complexe non nul, non racine de l’unité,

et adjoignons à Uq(b̂−) une racine carrée de k, de sorte que A
(n)
q reste

une Uq(b̂−)-algèbre-module, en posant, en plus de (1.6) et (1.7) :

k
1
2 .P = q

1
2
∂oPP,

10



pour P homogène. Alors, il existe I
(n)
q un idéal de Hopf à droite gradué

de Uq(b̂−), et un couplage de Hopf gradué non dégénéré :

Uq(b̂−)/I
(n)
q × U (n)

q −→ C

qui induisent un monomorphisme d’algèbres :

U (n)
q →֒

(
Uq(b̂−)/I

(n)
q

)∗

tel que
(
Uq(b̂−)/I

(n)
q

)∗
soit la complétion formelle de U

(n)
q . Autrement

dit, U
(n)
q est un module coinduit :

U (n)
q ≃

(
C⊗

I
(n)
q

Uq(b̂−)
)∗

où C est muni d’une structure de I
(n)
q -module à droite triviale.

T5. En termes de nouvelles réalisations de Drinfeld ([10]), I
(n)
q est l’idéal à

droite engendré par : h[0]−1, h[−k], k > 0; e[−l], l ≥ 1; f [−m],m ≥ 2n.

3 Plan de la démonstration

La démonstration se fera en sept étapes, É1,...,É7.

É1. Etude du cas classique.

Celle-ci nous conduira naturellement à considérer les limites classiques
des ui définis ci-dessus.

É2. Démonstration de T1.

É3. Calcul de l’action de Uq(b̂−) sur les ui, 1 ≤ i ≤ 2n.

En vu de montrer que U
(n)
q est un Uq(b̂−)-module, nous calculons

directement l’action de e± sur les ui, 1 ≤ i ≤ 2n.

É4. Construction d’un morphisme d’algèbres de A
(n)
q dans A

(n)
q .

Nous construisons d’abord un morphisme de Aq dans A
(n)
q . Ce mor-

phisme n’est rien d’autre que l’application ϕ de (1.5) lue de manière
groupique grace à l’isomorphisme (1.14).

É5. Relations de commutations entre les ui, 1 ≤ i ≤ 2n.

Celles-ci sont obtenues grace aux relations de commutation dans U
(n)
q

via le morphisme précédent et le plongement de U
(n)
q dans A

(n)
q .

É6. Démonstration de T2 et de T3.

On montre qu’une base de U
(n)
q est donnée par la famille

2n∏

i=1

uαi

i pour

αi ∈ N.
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É7. Calcul de I
(n)
q et fin de la démonstration.

L’algèbre Uq(b̂−) étant isomorphe à C[B̂+]q, on cherche I
(n)
q dans

C[B̂+]q. Nous y parvenons après avoir mis en évidence le fait que l’ac-

tion de Uq(b̂−) dans A
(n)
q est bi-graduée, et examiné l’action des a

(k)
i,j

dans U
(n)
q .

É1 Le cas classique (voir également [2])

Nous rappelons le procédé utilisé dans [2] pour obtenir une sous-algèbre de
C[x±1

i , y±1
i ] ayant le même corps des fractions que C[x±1

i , y±1
i ], stable par

l’action de b̂− et facilement exprimable en termes de U b̂−.

É1.1

Soit λ une indéterminée, et Ĝ = SL2

(
C
(
(λ−1)

))
. On pose :

e =

(
0 1
0 0

)
, f =

(
0 0
1 0

)
, h =

(
1 0
0 −1

)

et

ĝ = sl2 ⊗C C
(
(λ−1)

)
;

b̂− =
(
e⊗ λ−1

C[[λ−1]]
)
⊕
(
f ⊗ C[[λ−1]]

)
⊕
(
h⊗ C[[λ−1]]

)
;

n̂+ =
(
e⊗ C[λ]

)
⊕
(
f ⊗ λC[λ]

)
⊕
(
h⊗ λC[λ]

)
;

B̂− = exp(b̂−) et N̂+ = exp(n̂+).

On a :

ĝ = b̂− ⊕ n̂+. (É1.1)

Soit P0 le bichamp de Poisson défini sur Ĝ par P0 = rg − rd où r est la
r-matrice trigonométrique standard :

r =
1

2

λ+ µ

λ− µ
h⊗ h+

2

λ− µ
(λe⊗ f + µf ⊗ e).

Soit P1 le bichamp défini par P1 = hg ⊗ hd − hd ⊗ hg. Le crochet de Lie
[hg, hd] est nul. Par suite, le crochet de Schouten [P1, P1] = 0. De même, le
fait que r soit adh-invariant entrâıne que le crochet de Schouten [P0, P1] = 0.

D’où une structure de Poisson sur Ĝ donnée par P = −
1

2
P0 +

1

4
P1.

Le sous-groupe B̂− est une sous-variété de Poisson pour la structure
définie par P0 comme pour celle définie par P . Le sous-groupe N̂+ n’est
pas une sous-variété de Poisson pour la structure définie par P0. Par contre,
il l’est pour celle définie par P . Dans la suite, lorsque nous parlerons de
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structure de Poisson sur Ĝ ( ou sur l’une de ses sous-variétés), il s’agira
toujours de la structure définie par P .

En généralisant un résultat de DeConcini, Kac et Procesi [11] qui découle
lui même d’un théorème de Semenov-Tian-Shansky [12], on montre que les
feuilles symplectiques de N̂+ sont les B̂−wB̂− ∩ N̂+ où w ∈W,W désignant
le groupe de Weyl de Ĝ.

Notons wn =

(
λ−n 0
0 λn

)
, S = B̂−∩w−1

n B̂−wn, U
(n) =

S�̂
B− l’ensemble

de ses classes à gauche dans B̂−, et

π : B̂−wnB̂− −→
B̂−

�̂B−wnB̂−
∼
−→

S�̂
B− = U (n)

awnb 7−→ cl(awnb) 7−→ cl(b)

Posons également A(n) = B̂−wnB̂−∩ N̂+. On vérifie que A(n) est l’ensemble
des matrices (

a b
c d

)
∈ SL2

(
C[λ]

)

telles que

a(0) = d(0) = 1, c(0) = 0, (É1.2)

et

∂oa = ∂ob = n− 1 ;
∂oc = ∂od = n.

(É1.3)

On montre facilement que la restriction π′ de π à A(n) est injective, et que

S =
{( a , λ−1b

λ−2nc d

)
, a, b, c, d ∈ C[[λ−1]]

}
.

D’où l’on voit que U (n) s’identifie à C2n−1[λ
−1] = C[[λ−1]]/λ−2n

C[[λ−1]] en

associant à ρ ∈ C2n−1[λ
−1] la classe de la matrice

(
1 0
ρ 1

)
dans U (n).

Dans cette identification, l’application π′ n’est autre que :

M =

(
a b
c d

)
−→ cl(

c

d
) (mod λ−2n) (É1.4)

Le sous-groupe S étant une sous-variété de Poisson de B̂−, on peut munir
l’espace homogène U (n) =

S�̂
B− d’une structure de Poisson telle que π et π′

soient de Poisson.
L’action d’habillage de b̂− sur N̂+ est définie par :

∀x ∈ b̂− ∀n ∈ N̂+, Xx(n) = (nxn−1)+n,
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en notant par y+ la projection de y ∈ ĝ sur n̂+ parallèlement à b̂−, suivant
la décomposition (É1.1).

Par π′, la restriction de cette action d’habillage de b̂− sur la feuille sym-
plectique A(n) = B̂−wnB̂−∩N̂+ de N̂+ se retrouve en l’action par translation
à droite de b̂− sur

B̂−
�̂B−wnB̂− ≃

S�̂
B− = U (n).

Soit s l’algèbre de Lie de S, et I
(n)
cl l’idéal à droite de U b̂− engendré par

s. Tous les éléments de b̂− étant primitifs dans U b̂− muni de sa structure

d’algèbre de Hopf naturelle, I
(n)
cl est un idéal de Hopf. De plus, d’après la

forme de S, on a

I
(n)
cl =< h− 1, h⊗ λ−k, k > 0; e ⊗ λ−l, l ≥ 1; f ⊗ λ−m,m ≥ 2n > . (É1.5)

Si X est un champ de vecteur engendré par translation à droite d’un élément
de s, alors clairement :

∀f ∈ C[U (n)], evS(X.f) = 0,

en posant evS(g) = g(S) pour g ∈ C[
S�̂
B−]. De plus, on a un couplage

non-dégénéré :

U b̂−/
I
(n)
cl

× C[U (n)] −→ C

(x̄, P ) 7−→ evS(x.P )
(É1.6)

avec un plongement d’algèbres :

C[U (n)] →֒
(
U b̂−/

I
(n)
cl

)∗

tel que
(
U b̂−/

I
(n)
cl

)∗
soit la complétion formelle de C[U (n)].

É1.2

On munit C
2n d’une structure de Poisson par la limite pour q → 1 du

q-crochet [ , ]q et nous ne nous intéresserons qu’à cette structure.
Explicitement, si xi et yi désignent les fonctions coordonnées (1 ≤ i ≤

n), on a : {xi, xj} = xixj , {yi, yj} = yiyj, {xi, yj} = −xiyj, {yi, xj} =
−yixj pour i < j, et {xi, yi} = −xiyi.

La structure de Uq(b̂−)-algèbre-module sur An se traduit en une action

par champ de vecteurs de b̂− sur C2n. Pour tout P ∈ C[xi, yi, 1 ≤ i ≤ n]
homogène (∂oxi = −∂oyi = 1), on a :

k.P =
1

2
(∂oP )P et e±.P = {Σ±, P}
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É1.3

Soit maintenant ϕcl l’application suivante :

ϕcl : C
2n −→ N̂+ ⊂ Ĝ

(x1, . . . , yn) 7−→
n∏

i=1

(
1 0
λxi 1

)(
1 yi
0 1

)

On montre que ϕcl est un morphisme de Poisson. Or, C∗2n est une feuille
symplectique de C

2n. Donc, d’après ce qui précède,

∃w ∈W, φ
(
C
∗2n
)
⊂ B̂−wB̂− ∩ N̂+.

En regardant précisément l’image de C
∗2n par l’application ϕcl, on voit que

nécessairement w = wn.
Par ailleurs, en notant ϕ∗

cl le comorphisme associé à ϕcl, on a avec des

notations évidentes, ϕ∗
cl(a

(1)
2,1) = Σ+ et ϕ∗

cl(a
(0)
1,2) = Σ−. Après calculs, il en

résulte que l’action de b̂− sur C
∗2n par champs de vecteurs se retrouve en

l’action d’habillage de b̂− sur N̂+.
On est dans la situation suivante où toutes les flèches sont des mor-

phismes de Poisson, et leurs comorphismes des morphismes de U b̂−- mod-
ules :

C
∗2n ϕcl−→ A(n)

π′ ◦ ϕcl ց ւ π′

U (n)

(É1.7)

Grace à l’identification entre U (n) et C2n−1[λ
−1], notons αi ∈ C[U (n)] la

fonction coordonnée qui donne le coefficient devant λ−i+1. Alors,

C[α1, . . . , α2n] = C[U (n)],

et, d’après (É1.4), l’application (π′ ◦ ϕcl)
∗ n’est autre que :

C[U (n)] −→ C[x±1
i , y±1

i ]

αi 7−→ ui,cl = coeff devant λ−i+1 de ϕ∗
cl

(
a2,1(λ)

a2,2(λ)

)
(É1.8)

Notons U (n) la sous-algèbre de C[x±1
i , y±1

i ] engendrée par les ui,cl. C’est un

U b̂−-sous-module de C[x±1
i , y±1

i ].
Le calcul montre que

a2,1
a2,2

(
ϕcl(x1, . . . , yn)

)
=

1

1 +
(λxnyn)

−1

1 +
(λyn−1xn)

−1

. . . (λy1x2)
−1

1 + (λx1y1)−1

y−1
n . (É1.9)
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Proposition É1.1 Soient ti, 1 ≤ i ≤ n des variables commutatives. Alors,
dans C[[ti, 1 ≤ i ≤ n]], on a :

1

1−
t1

1−
t2

. . .
tn−1

1− tn

=
∑

α1,... ,αn

F (α1, . . . , αn)t
α1
1 . . . tαn

n

avec par définition, F (α1, . . . , αn) =

n−1∏

i=1

(
αi + αi+1 − 1

αi+1

)
.

Démonstration. Par récurrence sur n à partir de la formule :

( 1

1 +X

)n
=

∞∑

p=0

(−1)p
(
n+ p− 1

p

)
Xp

vraie dans C[[X]] pour tout n ∈ N. ✷

Il en résulte que pour i ∈ {1, . . . , 2n},

ui,cl =
∑

α1,... , α2n−1
α1+...+α2n−1=i−1

F (α2n−1, . . . , α1)(x1y1)
−α1 . . . (xnyn)

−α2n−1y−1
n .

(É1.10)

De plus, en définissant par la même formule ui,cl pour i > 2n, on a :

a2,1
a2,2

(
ϕcl(x1, . . . , yn)

)
=

∞∑

k=0

(−1)kuk+1,clλ
−k. (É1.11)

On constate que pour k ∈ {1, . . . ,E(
n− 1

2
)},

u2k ∈ C[x−1
n−k+1, y

−1
n−k+1, . . . , y

−1
n ] et u2k+1 ∈ C[y−1

n−k, x
−1
n−k+1, . . . , y

−1
n ].

En particulier, on voit que (π′◦ϕcl)
∗ est injective et birationnelle. Donc U (n)

possède le même corps des fractions que C[x±1
i , y±1

i ] et est un U b̂−-module
isomorphe à C[U (n)].

De plus, (π′ ◦ ϕcl)
∗ injective entrâıne que π′ ◦ ϕcl est dense. Or π′ est

injective. Donc, ϕcl et π′ sont denses. Par suite, en termes d’algèbres de
fonctions, le diagramme (É1.7) peut se réecrire en le diagramme commutatif
suivant où toutes les flèches sont injectives :

C[U (n)]
π′∗

−→ C[A(n)]
(π′ ◦ ϕcl)

∗ ց ւ ϕ∗
cl

C[x±1
i , y±1

i ]

(É1.12)
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L’image de C[U (n)] est U (n). On peut caractériser explicitement les algèbres
de Poisson C[A(n)] et C[U (n)] :
- Pour C[A(n)], on définit tout d’abord l’algèbre (commutative) sur C donnée
par générateurs :

a
(0)
1,1, . . . , a

(n−1)
1,1 , a

(0)
1,2, . . . , a

(n−1)
1,2 , a

(0)
2,1, . . . , a

(n)
2,1 , a

(0)
2,2, . . . , a

(n)
2,2 ,

et relations :

∀i, i′, j, j′, k, k′, a
(k)
i,j a

(k′)
i′,j′ = a

(k′)
i′,j′a

(k)
i,j

a
(0)
1,1 − 1 = a

(0)
2,2 − 1 = a

(0)
2,1 = 0

a1,1(λ)a2,2(λ)− a2,1(λ)a1,2(λ) = 1,

avec
∀i, j, ai,j(λ) =

∑

k

a
(k)
i,j λ

k.

L’algèbre C[A(n)] s’obtient alors en localisant suivant la partie multiplicative

engendrée par a
(n−1)
1,1 , a

(n−1)
1,2 , a

(n)
2,1 , a

(n)
2,2 . Ceci est du au fait que dans A(n), les

degrés sont fixés ǵaux à n− 1 ou n.
Par ailleurs, après calculs, on vérifie que les crochets de Poisson entre les

a
(k)
i,j sont donnés par les formules suivantes :

∀i, j, {ai,j(λ), ai,j(µ)} = 0

(λ− µ){a1,1(λ), a1,2(µ)} = λa1,1(λ)a1,2(µ)− λa1,1(µ)a1,2(λ)

(λ− µ){a1,1(λ), a2,1(µ)} = −λa1,1(λ)a2,1(µ) + µa1,1(µ)a2,1(λ)

(λ− µ){a1,1(λ), a2,2(µ)} = −λa1,2(λ)a2,1(µ) + µa1,2(µ)a2,1(λ)

(λ− µ){a1,2(λ), a2,1(µ)} = −µa1,1(λ)a2,2(µ) + µa1,1(µ)a2,2(λ)

(λ− µ){a1,2(λ), a2,2(µ)} = −µa1,2(λ)a2,2(µ) + µa1,2(µ)a2,2(λ)

(λ− µ){a2,1(λ), a2,2(µ)} = µa2,1(λ)a2,2(µ)− λa2,1(µ)a2,2(λ). (É1.13)

- L’algèbre C[U (n)] des fonctions sur l’espace homogène U (n) s’identifie par
l’application injective (π′)∗ à la sous-algèbre de C[A(n)] engendrée par les

2n premiers coefficients du développement en λ−1 de v(λ−1) :=
a2,1(λ)

a2,2(λ)
. Ces

coefficients sont les images des αi définis plus haut. Ils sont algébriquement
indépendants, et on a C[U (n)] = C[α1, . . . , αn] (en identifiant les αi avec
leurs images).

En exploitant l’égalité (É1.13) et la propriété de Leibnitz du crochet de
Poisson, on obtient la relation :

(λ− µ)
{
v(λ−1), v(µ−1)

}
=
(
µv(λ−1)− λv(µ−1)

)(
v(λ−1)− v(µ−1)

)
,

(É1.14)
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ce qui donne après développement :

∀i < j, {αi, αj} =

j−1∑

k=i

αkαi+j−k. (É1.15)

Ces formules décrivent l’algèbre de Poisson C[U (n)].

Revenons au diagramme (É1.12). La fonction (π′ ◦ ϕcl)
∗ envoie evS ∈

C[U (n)] sur la fonction ev ∈ C[x±1
i , y±1

i ] qui à tout polynôme P ∈ C[x±1
i , y±1

i ]

associe son terme constant. Donc, d’après (É1.6), on obtient le couplage non-
dégénérée suivant :

U b̂−/
I
(n)
cl

× U (n) −→ C

(x̄, P ) 7−→ ev(x.P )
(É1.16)

avec un plongement d’algèbres :

U (n) →֒
(
U b̂−/

I
(n)
cl

)∗

tel que
(
U b̂−/

I
(n)
cl

)∗
soit la complétion formelle de U (n). Autrement dit, U (n)

est le module coinduit :

U (n) ≃
(
C⊗

I
(n)
cl

U b̂−
)∗

(É1.17)

Ceci clôture le cas classique. Passons au cas quantique.

É2 Démonstration de T2

Elle découle de la proposition suivante qui est une généralisation de la propo-
sition É1.1 :

Proposition É2.1 Soit q une indéterminée, et An = C[q, q−1]. Alors, dans
A{{t1, . . . , tn}}/In, où In est l’idéal engendré par les éléments titi+1−qti+1ti
pour i ∈ {1, . . . , n} et les titj − tjti pour |i− j| ≥ 2, on a :

(
1−

(
1−

(
1− . . . (1− tn)

−1tn−1

)−1
. . . t2

)−1
t1

)−1

=
∑

α1,... ,αn

Fq(α1, . . . , αn)t
αn
n . . . tα1

1 .
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Démonstration. Pour la définition de An = A{{t1, . . . , tn}}/In, voir l’ap-
pendice.
Dans le cas classique où q = 1, on retrouve la proposition É1.1.

Démontrons la propriété par récurrence sur n.

• Si n = 1, le résultat est clair.

• Supposons la propriété vraie au rang n. Notons pour tout k, vk la valuation
sur Ak correspondant à la graduation telle que ∀i, ∂oti = 1, et Fk la fraction
en question. Clairement, l’application :

ιn :
An−1 −→ An+1

ti 7−→ ti+1

est un plongement d’algèbres valuées. Par conséquent, l’hypothèse de
récurrence montre que :

vn+1

(
ιn(Fn)

)
= vn(Fn) ≥ 0.

D’où :
vn+1

(
ιn(Fn)t1

)
≥ 1.

D’après l’appendice, il s’ensuit que 1− ιn(Fn)t1 est inversible dans An+1, ce
qui prouve l’existence de Fn+1.

Posons :
v1 = t1, . . . , vn−1 = tn−1, vn = (1− tn+1)

−1tn.

Alors,
∀i, j, |i− j| ≥ 2 =⇒ vivj = vjvi.

De plus,

vn−1vn = tn−1(1− tn+1)
−1vn

= (1− tn+1)
−1tn−1tn

= q(1− tn+1)
−1tntn−1

= qvnvn−1.

Donc, en appliquant l’hypothèse de récurrence,

Fn+1 :=

(
1−

(
1−

(
1− . . . (1− tn+1)

−1tn
)−1

. . . t2

)−1
t1

)−1

=

(
1−

(
1−

(
1− . . . (1− vn)

−1vn−1

)−1
. . . v2

)−1
v1

)−1

=
∑

α1,... ,αn

Fq(α1, . . . , αn)v
αn
n . . . vα1

1 .
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On a
vαn
n =

[
(1− tn+1)

−1tn
]αn ,

et, par récurrence sur k, on montre que

[
(1− tn+1)

−1tn
]k

= (1− tn+1)
−1 . . . (1− qk−1tn+1)

−1tkn.

Ceci vient de la relation

(1− tn+1) t
−k
n = t−kn (1− qktn+1).

Donc,

Fn+1 =

(
1−

(
1−

(
1− . . . (1− tn+1)

−1tn
)−1

. . . t2

)−1
t1

)−1

=
∑

α1,... ,αn

Fq(α1, . . . , αn)
[
(1− tn+1)

−1tn
]αn . . . tα1

1

=
∑

α1,... ,αn

Fq(α1, . . . , αn)(1− tn+1)
−1 . . . (1− qαn−1tn+1)

−1tαn
n . . . tα1

1 .

On utilise ensuite la relation classique :

n−1∏

s=0

(1− qst)−1 =
∑

k≥0

[
n+ k − 1

k

]
tk,

pour obtenir :

Fn+1 =
∑

α1,... ,αn

Fq(α1, . . . , αn)
(∑

αn+1

[
αn + αn+1 − 1

αn

]
t
αn+1

n+1

)
tαn
n . . . tα1

1

=
∑

α1,... ,αn+1

Fq(α1, . . . , αn+1)t
αn+1

n+1 . . . tα1
1 .

✷

De la même façon, on montrerait la proposition suivante :

Proposition É2.2 Soit q une indéterminée, et A = C[q, q−1]. Alors, dans
A{{t1, . . . , tn}}/Jn, où Jn est l’idéal engendré par les éléments ti+1ti −
qtiti+1 pour i ∈ {1, . . . , n} et les titj − tjti pour |i− j| ≥ 2, on a :

(
1− t1

(
1− t2

(
. . . (1− tn)

−1
)−1

. . .
)−1

)−1

=
∑

α1,... ,αn

Fq(α1, . . . , αn)t
α1
1 . . . tαn

n .
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É3 Action de Uq(b̂−) sur les ui, 1 ≤ i ≤ 2n

Tout est résumé dans la proposition suivante :

Proposition É3.1 Pour tout i ∈ {1, . . . , 2n}, on a :

k.ui = qui, (É3.1)

e+.ui =
∑

r+s=i

urus, (É3.2)

e−.ui = q−1δ1i . (É3.3)

Démonstration.
La première égalité est triviale puisque ∂oui = 1.

Pour la démonstration des deux autres égalités nous aurons besoin en par-
ticulier du lemme suivant :

Lemme É3.1 Pour tous N, a1, . . . , a2N , k tels que k ∈ {1, . . . , N + 1}, on
pose :

YN (k, a1, . . . , a2N ) = k − 1 +
2k−2∑

j=1

(−1)jaj

et

ΦN (k, a1, . . . , a2N ) = qYN (k,a1,... ,a2N )(q−(a2k−2+1) − q−a2k−1)

× Fq(a1 − 1, a2 + 1, . . . , a2k−2 + 1, a2k−1, . . . , a2N ). (É3.4)

avec la convention que a0 = a2N+1 = 0. Alors,

N+1∑

k=1

ΦN (k, a1, . . . , a2N ) = 0.

Preuve. La démonstration se fait par récurrence sur N .

• Si N = 1, et si (a1, a2) ∈ N
2 − {0},

2∑

k=1

Φ(k, a1, a2) = (q−1 − q−a1)Fq(a1, a2)

+ q−a1+a2+1(q−(a2+1) − 1)Fq(a1 − 1, a2 + 1)

soit

2∑

k=1

Φ(k, a1, a2) = (q − 1)q−a1 ×

× ([a1 − 1]Fq(a1, a2)− [a2 + 1]Fq(a1 − 1, a2 + 1)) .
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L’assertion découle alors de l’identité suivante :

∀ (x, y) ∈ N
2 − {0}, [x− 1]Fq(x, y) = [y + 1]Fq(x− 1, y + 1).

• Supposons la propriété vraie jusqu’au rang N − 1, avec N ≥ 2.
Soit (a1, · · · , a2N ) ∈ N

2N − {0}. On a

N+1∑

k=1

ΦN (k, a1, . . . , a2N ) =

N−1∑

k=1

ΦN (k, a1, . . . , a2N ) + ΦN (N, a1, . . . , a2N ) + ΦN (N + 1, a1, . . . , a2N )

(É3.5)

De plus, on note que pour k ∈ {1, . . . , N − 1}, on a

ΦN (k, a1, . . . , a2N ) = ΦN−1(k, a1, . . . , a2N−2)Fq(a2N−2, a2N−1, a2N )

Donc, l’hypothèse de récurrence nous montre que

N−1∑

k=1

ΦN (k, a1, . . . , a2N ) = −ΦN−1(N, a1, . . . , a2N−2)Fq(a2N−2, a2N−1, a2N )

d’où

N−1∑

k=1

ΦN (k, a1, . . . , a2N ) = qYNFq(a1 − 1, a2 + 1, . . . , a2N−2 + 1)

× (1− q−(a2N−2+1))Fq(a2N−2, a2N−1, a2N )

(É3.6)

Par ailleurs, on a également

ΦN (N, a1, . . . , a2N ) = qYNFq(a1 − 1, · · · , a2N−2 + 1)

× (q−(a2N−2+1) − q−a2N−1)Fq(a2N−2 + 1, a2N−1, a2N ) (É3.7)

et

ΦN (N + 1, a1, . . . , a2N ) = qYNFq(a1 − 1, a2 + 1, . . . , a2N−2 + 1)

× q−a2N−1+a2N+1(q−(a2N+1) − 1)Fq(a2N−2 + 1, a2N−1 − 1, a2N + 1).
(É3.8)

Donc, en rassemblant (É3.5), (É3.6), (É3.7) et (É3.8), on obtient

N+1∑

k=1

ΦN (k, a1, . . . , a2N ) = qYNFq(a1 − 1, a2 + 1, . . . , a2N−2 + 1)×A
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avec

A = (1− q−(a2N−2+1))Fq(a2N−2, a2N−1, a2N )

+ (q−(a2N−2+1) − q−a2N−1)Fq(a2N−2 + 1, a2N−1, a2N )

+ q−a2N−1+a2N+1(q−(a2N+1) − 1)Fq(a2N−2 + 1, a2N−1 − 1, a2N + 1)

Si a2N−1 = 0, le résultat est clair.
Sinon, on a

q−(a2N+1) − 1 = −q−(a2N+1) [a2N + 1] (q − 1)

et

[a2N + 1]Fq(a2N−1 − 1, a2N + 1) = [a2N−1 − 1]Fq(a2N−1, a2N ).

Posons x = a2N−2, y = a2N−1 et z = a2N . Alors, A = Fq(y, z)B, avec

B =(1− q−(x+1))

[
x+ y − 1

y

]
+(q−(x+1) − q−y)

[
x+ y
y

]

− q−y(qy−1 − 1)

[
x+ y − 1
y − 1

]

En utilisant la relation
[
x+ y
y

]
= qy

[
x+ y − 1

y

]
+

[
x+ y − 1
y − 1

]
,

on obtient

B = q−(x+1)(qy − 1)

[
x+ y − 1

y

]
− q−(x+1)(qx − 1)

[
x+ y − 1
y − 1

]
.

Le lemme découle alors de la simple égalité :

[y]

[
x+ y − 1

y

]
= [x]

[
x+ y − 1
y − 1

]
.

Démonstration de l’égalité (É3.3) :

Preuve.

Soit k ∈ {1, . . . , 2n}. Nous allons calculer e−.uk.
• Si k = 1, le calcul est immédiat.
• Supposons k ≥ 2. On a :

e−.uk =
1

q − 1

∑

|α|=k−1

Fq(α2n−1, . . . , α1)U(α),
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avec

U(α) = Σ−(x1y1)
−α1 . . . (xnyn)

−α2n−1y−1
n

− q−1(x1y1)
−α1 . . . (xnyn)

−α2n−1y−1
n Σ−.

En adoptant la convention α2n = 1, et en utilisant les règles de commutation
entre les xi et les yj, on a d’abord :

U(α) =

n∑

j=1

(
q−α2j−1 − q−α2j

)
(x1y1)

−α1 . . . (xjyj)
−α2j−1 ×

yj(yjxj+1)
−α2j . . . (xnyn)

−α2n−1y−1
n .

Puis, toujours à l’aide des relations de commutation,

U(α) =
n∑

j=1

qXj,α(q−α2j−1 − q−α2j )(x1y1)
−α1 . . . (xjyj)

−α2j−1 ×

(yjxj+1)
−(α2j−1)(xj+1yj+1)

−(α2j+1+1) . . . (xnyn)
−(α2n−1+1)

avec pour notation {x} = 1 + 2 + . . .+ x, et :

Xj,α = {α1}+ . . .+ {α2n−1}

−
(
{α1}+ . . .+ {α2j−1}+ {α2j − 1}+ {α2j+1 + 1}+ . . . {α2n−1 + 1}

)

= α2j − (α2j+1 + 1) + . . .− (α2n−1 + 1)

= j − n+

2n−j∑

k=2j

(−1)kαk

Donc, e−.uk est une combinaison linéaire de termes de la forme

(x1y1)
−β1 . . . (xnyn)

−β2n−1

tels que
β1 + . . .+ β2n−1 = k − 1.

Le coefficient correspondant est obtenu en regroupant tous les entiers
j, α1, . . . , α2n−1 tels que :





α1 = β1
...
α2j−1 = β2j−1

α2j − 1 = β2j
...
α2n−1 + 1 = β2n−1
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On a :

j − n+

2n−1∑

k=2j

(−1)kαk = j − n+

2n−1∑

k=2j

(−1)k(βk + (−1)k)

= n− j +

2n−1∑

k=2j

(−1)kβk.

Par suite, ce coefficient A vaut

A =
1

q − 1

n∑

j=1

qX
′
j (q−β2j−1 − q−(β2j+1))×

Fq(β2n−1 − 1, β2n−2 + 1, . . . , β2j+1 − 1, β2j + 1, β2j−1, . . . , β1),

avec

X ′
j = n− j +

2n−1∑

k=2j

(−1)kβk.

Posons γj = β2n−j pour j ∈ {1, . . . , 2n − 1}, et γ0 = 0. Alors,

X ′
j = n− j +

2(n−j)∑

k=1

(−1)kγk

et

A =
1

q − 1

n∑

j=1

qX
′
j (q−γ2(n−j)+1 − q−(γ2(n−j)+1))×

Fq(γ1 − 1, γ2 + 1, . . . , γ2(n−j)−1 − 1, γ2(n−j) + 1, γ2(n−j)+1, . . . , γ1).

Soit, après le changement de variables s = n− j,

A = −
1

q − 1

n−1∑

s=0

qYs+1
(
q−(γ2s+1) − q−(γ2s+1)

)
×

Fq(γ1 − 1, γ2 + 1, . . . , γ2s−1 − 1, γ2s + 1, γ2s+1, . . . , γ2n−1),

avec

Ys+1 = s+
2s∑

t=1

(−1)tγt.

Supposons que γ2n−1 ≥ 2. Alors, pour tout s ∈ {0, . . . , n− 1}, on a :

Fq(γ1 − 1, γ2 + 1, . . . , γ2s−1 − 1, γ2s + 1, γ2s+1, . . . , γ2n−1) = 0.
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En effet, sinon, il existe s ∈ {0, . . . , n− 1} tel que





γ1 − 1 ≥ 1
γ3 − 1 ≥ 1

...
γ2s−1 − 1 ≥ 1
γ2s+1 ≥ 1

...
γ2n−2 ≥ 1

Donc,





γ1 + . . .+ γ2s−1 ≥ 2s
γ2s+1 + . . .+ γ2n−2 ≥ 2n− 2− (2s + 1) + 1 = 2n − 2s− 2
γ2n−1 ≥ 2

D’où
k − 1 = γ1 + . . .+ γ2n−1 ≥ 2n

ce qui est impossible, vu que k ≤ 2n. Par suite, γ2n−1 ≤ 1, et, en posant
γ2n = 0, on a :

Fq(γ1 − 1, γ2 + 1, . . . , γ2n−1 − 1, γ2n + 1) = 0

et

Fq(γ1 − 1, γ2 + 1, . . . , γ2s−1 − 1, γ2s + 1, γ2s+1, . . . , γ2n−1)

= Fq(γ1 − 1, γ2 + 1, . . . , γ2s−1 − 1, γ2s + 1, γ2s+1, . . . , γ2n−1, γ2n).

Donc,

A = −
1

q − 1

n∑

s=0

qYs+1
(
q−(γ2s+1) − q−(γ2s+1)

)
×

Fq(γ1 − 1, γ2 + 1, . . . , γ2s−1 − 1, γ2s + 1, γ2s+1, . . . , γ2n−1, γ2n).

On utilise ensuite le lemme É3.1 pour conclure : A = 0.

Pour la démonstration de l’égalité (É3.2), nous aurons besoin des deux
lemmes supplémentaires suivants :

Lemme É3.2 Soient t1, . . . , tn les variables q-commutatives définis dans la
proposition É2.2 et B l’algèbre qu’elles engendrent. Alors,

1. L’algèbre B est un C[q, q−1]-module libre dont une base est donnée par
la famille tα1

1 . . . tαn
n , avec ∀i, αi ∈ N.
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2. Pour tout k ∈ {1, . . . , n}, l’application

φk : B −→ B

ti 7−→

{
ti, si i 6= k ;

qtk, si i = k .

est un morphisme d’algèbres grauduées.

3. Pour tout u ∈ B, on posera

φk(u) = u(t1, . . . , qtk, . . . , tn),

et

∂ku =
1

q − 1
[u(t1, . . . , qtk, . . . , tn)− u(t1, . . . , tk, . . . , tn)].

Alors, pour tous u et v dans B, on a :

∂k1 = 0 (É3.9)

∂k(t
α1
1 . . . tαn

n ) = [αk]t
α1
1 , . . . , tαn

n (É3.10)

∂k(u+ v) = ∂k(u) + ∂k(v) (É3.11)

∂k(uv) = (∂ku)v + u
(
t1, . . . , qtk, . . . , tn

)
∂kv. (É3.12)

De plus, si u est inversible, alors

∂k(u
−1) = −u−1

(
t1, . . . , qtk, . . . , tn

)
(∂ku)u

−1
(
t1, . . . , tk, . . . , tn).

(É3.13)

Démonstration. Pour le point 1, on utilise l’appendice avec q changé en
q−1. Pour le reste, il suffit d’effectuer les calculs. En particulier, les égalités
É3.9 et É3.10 montrent que l’expression ∂ku a bien un sens, i.e., que l’on
peut légitimement diviser par q − 1. ✷

Lemme É3.3 Pour toute suite d’entiers α = (α1, . . . , αn), on a :

[α1 + 1]Fq(α1, . . . , αn) =
∑

β,γ

β+γ=α

qβ1+β2γ1+...+βnγn−1Fq(β)Fq(γ).

Preuve.
Dans le cas classique, en posant

f(t1, . . . , tn) =
1

1−
t1

1−
t2

. . .
tn−1

1− tn
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la relation signifie simplement que ∂1(t1f) = f2.
Dans le cas général, posons

f :=

(
1− t1

(
1− t2

(
. . . (1− tn)

−1
)−1

. . .
)−1

)−1

= (1− t1g)
−1 = h−1,

avec h = 1− t1g. Alors, par (É3.13),

∂1f = −f
(
qt1, t2, . . . , tn

)
(∂1h)f(t1, . . . , tn).

D’après le lemme et du fait que g ne dépend pas de t1, on a :

∂1h = −(∂1t1)g − (qt1)(∂1g)

= −t1g

= h− 1.

Donc,

∂1f = −f
(
qt1, t2, . . . , tn

)
(h− 1)f

= −f
(
qt1, t2, . . . , tn

)(
1− f(t1, . . . , tn)

)

= −f
(
qt1, t2, . . . , tn

)
+ f

(
qt1, t2, . . . , tn

)
f(t1, . . . , tn).

D’où,

t1(∂1f) + t1f
(
qt1, t2, . . . , tn

)
= t1f

(
qt1, t2, . . . , tn

)
f(t1, . . . , tn). (É3.14)

Par ailleurs, d’après la proposition É2.2, on a :

f(t1, . . . , tn) =
∑

α1,... ,αn

Fq(α1, . . . , αn)t
α1
1 . . . tαn

n .

Donc, l’application de dérivation ∂1 étant continue pour la graduation définie
par la valuation sur B, on a :

t1(∂1f) + t1f
(
qt1, t2, . . . , tn

)
= t1

∑

α1,... ,αn

[α1]Fq(α1, . . . , αn)t
α1
1 . . . tαn

n

+
∑

α1,... ,αn

qα1Fq(α1, . . . , αn)t
α1+1
1 . . . tαn

n

=
∑

α1,... ,αn

[α1 + 1]Fq(α1, . . . , αn)t
α1+1
1 . . . tαn

n .

(É3.15)

D’autre part,

f
(
qt1, t2, . . . , tn

)
f(t1, . . . , tn) =

{∑

β

Fq(β)q
β1tβ11 . . . tβnn

}
×

×
{∑

γ

Fq(γ)t
γ1
1 . . . tγnn

}
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Soit,

f
(
qt1, t2, . . . , tn

)
f(t1, . . . , tn) =

∑

β,γ

Fq(β)Fq(γ)q
β1tβ11 . . . tβnn tγ11 . . . tγnn .

Mais, vu les relations de commutativité entre les ti, on a :

tmi+1t
n
i = qmntni t

m
i+1.

Donc,

f
(
qt1, t2, , . . . , tn

)
f(t1, . . . , tn)

=
∑

(β,γ)

Fq(β)Fq(γ)q
β1 × qβ2γ1 × . . .× qβnγn−1tβ1+γ11 . . . tβn+γnn .

Soit,

t1f
(
qt1, t2, . . . , tn

)
f(t1, . . . , tn) =

∑

α

{ ∑

(β,γ)

β+γ=α

qβ1+β2γ1+...βnγn−1Fq(β)Fq(γ)
}
tα1+1
1 . . . tαn

n . (É3.16)

Il suffit ensuite d’identifier (É3.15) et (É3.16) à l’aide de (É3.14) pour obtenir
le résultat.

Démonstration de l’égalité (É3.2) :

Soit k ∈ {1, . . . , 2n}. On a ;

e+.uk =
1

q − 1

∑

(α1,... ,α2n−1)

α1+...+α2n−1=k−1

Fq(α2n−1, . . . , α1)×

n∑

i=1

xi(x1y1)
−α1 . . . (xnyn)

−α2n−1y−1
n − q(x1y1)

−α1 . . . (xnyn)
−α2n−1y−1

n xi.

Les relations de commutation entre les xi et yi montrent que xi commute
avec (yj−1xj)

−α2j−2 et (xjyj)
−α2j−1 , pour j 6= i. De plus,





qy−1
n xi = xiy

−1
n

xi(yi−1xi)
−α2i−2 = q−α2i−2(yi−1xi)

−α2i−2xi
(xiyi)

−α2i−1xi = q−α2i−1xi(xiyi)
−α2i−1

Donc,

e+.uk =
1

q − 1

∑

(α1,... ,α2n−1)

α1+...+α2n−1=k−1

Fq(α2n−1, . . . , α1)×

n∑

i=1

(q−α2i−2 − q−α2i−1)(x1y1)
−α1 . . . (yi−1xi)

−α2i−2xi(xiyi)
−α2i−1 . . .

. . . (xnyn)
−α2n−1y−1

n
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En notant {x} =
x(x+ 1)

2
=

x∑

t=1

t, et en utilisant plusieurs fois les relations

{
(xjyj)

−n = q{n}x−nj y−nj
(yj−1xj)

−n = q{n}y−nj−1x
−n
j

valables pour tous j et n, on obtient :

e+.uk =
1

q − 1

∑

(α1,... ,α2n−1)

α1+...+α2n−1=k−1

Fq(α2n−1, . . . , α1)×

n∑

i=1

q{α1}+...+{α2n−1}−
(
{α1}+...+{α2i−2}+{α2i−1−1}+{α2i+1}+...+{α2n−1−1}

)
×

(q−α2i−2 − q−α2i−1)(x1y1)
−α1 . . . (yi−1xi)

−α2i−2 ×

(xiyi)
−(α2i−1−1)(yixi+1)

−(α2i+1) . . . (xnyn)
−(α2n−1−1)y−2

n

Il s’ensuit que e+.uk est une combinaison linéaire de termes de la forme

(x1y1)
−β1 . . . (xnyn)

−β2n−1y−2
n ,

avec,
β1 + . . .+ β2n−1 = α1 + . . .+ α2n−1 − 1 = k − 2.

Le coefficient de (x1y1)
−β1 . . . (xnyn)

−β2n−1y−2
n est obtenu pour chaque

multi-indice α = (α1, . . . , α2n−1) et chaque i ∈ {1, . . . , n} tels que :





α1 = β1
...
α2i−2 = β2i−2

α2i−1 = β2i−1 + 1
α2i = β2i − 1
...
α2n−2 = β2n−2 − 1
α2n−1 = β2n−1 + 1

Par suite,

e+.uk =
1

q − 1

∑

|β|=k−2

n∑

i=1

q
n−i+1+

2n−1∑
t=2i−1

(−1)t+1βt(
q−β2i−2 − q−(β2i−1+1)

)
×

Fq(β2n−1 + 1, β2n−2 − 1, . . . , β2i − 1, β2i−1 + 1, β2i−2, . . . , β1)

(x1y1)
−β1 . . . (xnyn)

−β2n−1y−2
n ,
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avec la notation que |α| =
∑
αi.

Le lemme É3.1 appliqué à a1 = 2 et ∀i ∈ {2, . . . , 2n}, ai = α2n−i+1 entrâıne :

(qα2n−1+1 − 1)Fq(α2n−1, . . . , α1)

=

n∑

i=1

q
n−i+1+

2n−1∑
t=2i−1

(−1)t+1αt(
q−α2i−2 − q−(α2i−1+1)

)
×

Fq(α2n−1 + 1, α2n−2 − 1, . . . , α2i − 1, α2i−1 + 1, α2i−2, . . . , α1)

Donc,

e+.uk =
∑

(α)
|α|=k−2

[α2n−1 + 1]Fq(α2n−1, . . . , α1)×

(x1y1)
−α1 . . . (xnyn)

−α2n−1y−2
n .

D’où à l’aide du lemme É3.3,

e+.uk =
∑

i+j=k

∑

(β,γ)

|β|=i−1;|γ|=j−1

qβ2γ1+...+β2n−1γ2n−2+γ2n−1 ×

Fq(β2n−1, . . . , β1)Fq(γ2n−1, . . . , γ1)×

(x1y1)
−(β1+γ1) . . . (xnyn)

−(β2n−1+γ2n−1)y−2
n .

Or, d’après les relations de commutation entre les xi et yj, on vérifie sans
problème que

(x1y1)
−β1 . . . (xnyn)

−β2n−1y−1
n (x1y1)

−γ1 . . . (xnyn)
−γ2n−1y−1

n

= qβ2γ1+...+β2n−1γ2n−2+γ2n−1 ×

(x1y1)
−(β1+γ1) . . . (xnyn)

−(β2n−1+γ2n−1)y−2
n

Donc,

e+.uk =
∑

i+j=k

[ ∑

β

|β|=i−1

Fq(β2n−1, . . . , β1)(x1y1)
−β1 . . . (xnyn)

−β2n−1y−1
n

]

×
[ ∑

γ

|γ|=j−1

Fq(γ2n−1, . . . , γ1)(x1y1)
−γ1 . . . (xnyn)

−γ2n−1y−1
n

]

Soit, finalement :

e+.uk =
∑

i+j=k

u
(n)
i u

(n)
j .

✷
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É4 Le morphisme d’algèbres de A
(n)
q dans A

(n)
q

Bien que cette section soit courte, nous voulons mettre en évidence le mor-

phisme de A
(n)
q dans A

(n)
q dont la restriction donne le plongement de U

(n)
q

dans A
(n)
q .

Vu l’isomorphisme (1.14) entre Uq(n̂−) et Aq, de manière groupique, les
morphismes ϕi et ψi de 1.4 sont les suivants :

ϕi : Aq −→ A
(n)
q

L(λ) 7−→

(
1 0
λxi 1

)
,

et :
ψi : Aq −→ A

(n)
q

L(λ) 7−→

(
1 yi
0 1

)
.

Donc, par composition, et en utilisant (1.1), le morphisme ϕ de (1.5) n’est
autre que :

ϕ : Aq −→ A
(n)
q

L(λ) 7−→
n∏

i=1

(
1 0
λxi 1

)(
1 yi
0 1

)
.

(É4.1)

Il apparâıt que ϕ est l’analogue quantique de l’application ϕcl classique de
É1.3, rendant naturel son introduction.

Il est clair que pour k > n, a
(k−1)
1,1 , a

(k−1)
1,2 , a

(k)
2,1 , a

(k)
2,2 appartiennent à

kerϕ. De plus,

ϕ
(
a
(n−1)
1,1

)
= y1x2 . . . yn−1xn,

ϕ
(
a
(n−1)
1,2

)
= y1x2 . . . yn−1xnyn,

ϕ
(
a
(n)
2,1

)
= x1y1 . . . xn−1yn−1xn,

ϕ
(
a
(n)
2,2

)
= x1y1 . . . xn−1yn−1xnyn,

et chacun des termes de droite est inversible dans A
(n)
q . Par suite, d’après

1.8, on en déduit l’existence d’un morphisme que l’on note encore ϕ par abus
de notation :

ϕ : A(n)
q −→ A(n)

q

Contrairement au cas classique, on ne sait pas si cette application est injec-
tive.
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É5 Relations de commutations entre les ui

Dans le cas quantique, par restriction du morphisme ϕ précédent à U
(n)
q , on

a un diagramme commutatif équivalent à (É1.12), sauf que l’on ne sait pas
que les flèches en diagonales sont injectives (mais nous montrerons que celle
de gauche l’est effectivement) :

U
(n)
q −→ A

(n)
q

ց ւ

A
(n)
q

(É5.1)

Soit λ une indéterminée, et v(λ−1) = a2,2(λ)
−1a2,1(λ). Par analogie avec le

cas classique, on posera :

v(λ−1) =

+∞∑

i=0

(−1)iαi+1λ
−i (É5.2)

avec ∀i ∈ N
∗, αi ∈ A

(n)
q et ∀i ∈ {1, . . . , 2n}, αi ∈ U

(n)
q . L’algèbre U

(n)
q est

par définition l’algèbre engendrée par les αi, 1 ≤ i ≤ 2n (voir 1.9 et la fin
de É1.3 pour le cas classique).

Nous allons établir une relation de commutation entre v(λ−1) et v(µ−1)
qui n’est autre que l’analogue quantique de (É1.13), pour λ et µ deux
indéterminées. Celle-ci nous fournira les relations de commutations voulues
entre les ui pour 1 ≤ i ≤ 2n, en utilisant le morphisme ϕ.

Proposition É5.1 L’égalité suivante est vérifiée dans A
(n)
q ((λ−1, µ−1)) :

q(λ− µ)
[
v(λ−1), v(µ−1)

]
= (q − 1)

(
µv(λ−1)− λv(µ−1)

)(
v(λ−1)− v(µ−1)

)
.

Démonstration. On a :
[
v(λ−1)− v(µ−1)

]
=
[
a2,2(λ)

−1a2,1(λ), a2,2(µ)
−1a2,1(µ)

]

=
[
a2,2(λ)

−1a2,1(λ), a2,2(µ)
−1] a2,1(µ)

+ a2,2(µ)
−1[a2,2(λ)−1a2,1(λ), a2,1(µ)

]

= a2,2(λ)
−1[a2,1(λ), a2,2(µ)−1]a2,1(µ)

+
[
a2,2(λ)

−1, a2,2(µ)
−1] a2,1(λ)a2,1(µ)

+ a2,2(µ)
−1a2,2(λ)

−1[a2,1(λ), a2,1(µ)
]

+ a2,2(µ)
−1[a2,2(λ)−1, a2,1(µ)

]
a2,1(λ)

Mais,
[
a2,1(λ), a2,1(µ)

]
=
[
a2,2(λ)

−1, a2,2(µ
−1)
]
= 0 d’après (1.11). Donc,

[
v(λ−1)− v(µ−1)

]
= a2,2(λ)

−1[a2,1(λ), a2,2(µ)−1] a2,1(µ)
+ a2,2(µ)

−1[a2,2(λ)−1, a2,1(µ)
]
a2,1(λ)

= −a2,2(λ)
−1a2,2(µ)

−1[a2,1(λ), a2,2(µ)
]
a2,2(µ)

−1a2,1(µ)

+ a2,2(λ)
−1a2,2(µ)

−1[a2,1(µ), a2,2(λ)
]
a2,2(λ)

−1a2,1(λ)
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Or, on peut montrer que (1.11) conduit aux relations :

[a2,1(λ), a2,2(µ)] = [a2,1(µ), a2,2(λ)]

q(λ− µ)[a2,1(λ), a2,2(µ)] = (q − 1)
(
µa2,2(µ)a2,1(λ)− λa2,2(λ)a2,1(µ)

)

Par suite, on obtient :

[
v(λ−1)− v(µ−1)

]
= a2,2(λ)

−1a2,2(µ)
−1[a2,1(λ), a2,2(µ)

]

×
(
a2,2(λ)

−1a2,1(λ)− a2,2(µ)
−1a2,1(µ)

)

En utilisant la relation :

a2,2(λ)a2,2(µ) = a2,2(µ)a2,2(λ),

qui provient de (1.11), on obtient le résultat. ✷

De la proposition précédente, nous pouvons en déduire les lois de commu-

tation dans U
(n)
q . Le corollaire suivant est l’analogue quantique de (É1.15) :

Corollaire É5.1 Soient 1 ≤ i < j ≤ 2n deux entiers. On a :

q [αi, αj ] = (q − 1)

j−1∑

k=i

αkαi+j−k.

Démonstration. Soient k et l deux entiers positifs. En prenant le coef-
ficient de λk−1µl−1 dans chacun des membres de l’égalité exprimée par la
proposition É5.1, on obtient :

q
(
[αk+1, αl]− [αk, αl+1]

)
= (q − 1)(−αkαl+1 − αlαk+1). (É5.3)

En faisant k = l, on voit que :

∀i ∈ N
∗, q[αi, αi+1] = (q − 1)αiαi+1. (É5.4)

ce qui est le résultat demandé avec j − i = 1. La formule générale se prouve
alors par récurrence sur j − i à l’aide de (É5.3). ✷

Relions maintenant les αi aux ui. Le lemme suivant généralise l’égalité
classique (É1.11) :

Lemme É5.1 Pour tout i ∈ N
∗, ϕ(αi) = ui. Autrement dit,

ϕ
(
v(λ−1)

)
=

+∞∑

k=0

(−1)kuk+1λ
−k.
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Démonstration. Posons :

Ln =

(
an bn
cn dn

)
:=

n∏

i=1

(
1 0
λxi 1

)(
1 yi
0 1

)
,

et Un := d−1
n cn.

• Dans le cas où n = 1, on vérifie sans problème que d1 = λ(x1y1) est
inversible, et :

U1 =
(
1 + (λx1y1)

−1
)−1

y−1
1 .

Le résultat en découle.
• Supposons n > 1. On a :

Ln = Ln−1

(
1 yn
λxn λxnyn + 1

)
.

Donc, {
cn = cn−1 + λdn−1xn
dn = cn−1yn + dn−1(λxnyn + 1)

Donc, dn ∈ C[x±1
i , y±1

i ]q[λ] et son coefficient dominant ωn vérifie :

ωn = ωn−1(xnyn).

Une récurrence immédiate nous prouve alors que ωn ∈ C[x±1
i , y±1

i ]q est in-
versible. Par suite, dn est inversible. De plus,

Un =
(
cn−1yn + dn−1(λxnyn + 1)

)−1
(cn−1 + λdn−1xn)

=
(
(cn−1 + λdn−1xn)

−1
(
cn−1yn + dn−1(λxnyn + 1)

))−1

=
(
(cn−1 + λdn−1xn)

−1(d−1
n−1)

−1d−1
n−1

(
cn−1yn + dn−1(λxnyn + 1)

))−1

=
(
(d−1
n−1cn−1 + λxn)

−1
(
d−1
n−1cn−1yn + λxnyn + 1

))−1

=
(
yn
(
d−1
n−1cn−1yn + λxnyn

)−1(
d−1
n−1cn−1yn + λxnyn + 1

))−1

=
((
d−1
n−1cn−1yn + λxnyn

)−1(
d−1
n−1cn−1yn + λxnyn + 1

))−1
y−1
n

=
(
1 +

(
d−1
n−1cn−1yn + λxnyn

)−1
)−1

y−1
n

=
(
1 +

(
d−1
n−1cn−1λ

−1x−1
n (λxnyn) + (λxnyn)

)−1
)−1

y−1
n
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=
(
1 + (λxnyn)

−1
(
1 + d−1

n−1cn−1λ
−1x−1

n

)−1
)−1

y−1
n

=
(
1 + (λxnyn)

−1
(
1 + d−1

n−1cn−1yn−1λ
−1y−1

n−1x
−1
n

)−1
)−1

y−1
n

=
(
1 + (λxnyn)

−1
(
1 + q−1(d−1

n−1cn−1yn−1)(λyn−1xn)
−1
)−1
)−1

y−1
n

car
y−1
n−1x

−1
n = q−1(yn−1xn)

−1.

Donc, en posant Vn = Unyn, et W
(k)
n =

(
1+ qkVn−1(λyn−1xn)

−1
)−1

, on voit
que

Vn =
(
1 + (λxnyn)

−1W (−1)
n

)−1
.

De là, on en déduit par récurrence que ∀k > n, (xkyk) et Vn commutent.
Puis,

∀p ∈ N, (λxnyn)
−pW (k)

n =W (k+p)
n (λxnyn)

−p.

D’où :

Vn =
(
1 +W (0)

n (λxnyn)
−1
)−1

=
(
1 +

(
1 + Vn−1(λyn−1xn)

−1
)−1

(λxnyn)
−1
)−1

.

Soit, à la suite d’une nouvelle récurrence,

Vn =

(
1 +

(
1 +

(
1 + . . .

(
1 + (λx1y1)

−1
)−1

(λy1x2)
−1
)−1

. . .

. . . (λyn−1xn)
−1

)−1

(λxnyn)
−1

)−1

Le résultat découle alors de T1 et de (É4.1). ✷

Corollaire É5.2 Soient 1 ≤ i < j ≤ 2n deux entiers. On a :

q [ui, uj ] = (q − 1)

j−1∑

k=i

ukui+j−k.

Démonstration. Il suffit d’appliquer le corollaire É5.1, le lemme É5.1 et
le morphisme d’algèbres ϕ.

✷
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É6 Démonstration de T2 et de T3

D’ores et déja, d’après la proposition É3.1 et le corollaire É5, nous savons

que U
(n)
q est une sous Uq(b̂−)-algèbre-module de A

(n)
q . Il faut voir que les

relations du corollaire É5 sont les seules entre les ui, 1 ≤ i ≤ 2n.

Soit N ∈ N
∗, et considérons M

(N)
q l’algèbre engendrée sur C[q, q−1] par

générateurs : t1, . . . , tN et relations :

∀i < j, q [ti, tj ] = (q − 1)

j−1∑

k=i

tkti+j−k.

Alors, d’après le corollaire É5, il existe un morphisme d’algèbres noté φ2n :

φ2n : M
(2n)
q −→ A

(n)
q

ti 7−→ ui

Considérons également la simple application linéaire entre espace vectoriels :

ψN : C[X1, . . . ,XN ] −→ M
(N)
q∑

α
aαX

α1
1 . . . XαN

N 7−→
∑
α
aαcl

(
tα1
1 . . . tαN

N

)

Posons i2n = φ2n ◦ψ2n. Le diagramme suivant est évidemment commutatif :

C[X1, . . . ,X2n]
ψ2n
−→ M

(2n)
q

i2n ց ւ φ2n

A
(n)
q

(É6.1)

Lemme É6.1 Pour tout N , l’application ψN est surjective.

Démonstration. Par récurrence sur j − i, en utilisant plusieurs fois la
formule :

∀k < l, q [tk, tl] = (q − 1)

l−1∑

α=k

tαtk+l−α,

on montre que si i < j, alors tjti est une combinaison linéaire de termes de la
forme tutv avec i ≤ u ≤ v ≤ j. D’où le résultat. En particulier, remarquons
que l’on a l’égalité :

∀i, titi+1 = qti+1ti (É6.2)

✷

Proposition É6.1 L’application i2n est injective.
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Démonstration. Pour k ∈ {1, . . . , 2n}, notons C[x±1
k , . . . , y±1

n ]q la sous-

algèbre de A
(n)
q engendrée par x±1

k , . . . , y±1
n . De même, C[y±1

k , . . . , y±1
n ]q

désigne la sous-algèbre de A
(n)
q engendrée par y±1

k , . . . , y±1
n . Alors, d’après

1.1, la sous-algèbre C[x±1
k , . . . , y±1

n ]q est un C[y±1
k , . . . , y±1

n ]q-module libre
(à gauche ou à droite) dont une base est donnée par la famille (xpk)p∈N.

De même, la sous-algèbre C[y±1
k , . . . , y±1

n ]q est un C[x±1
k+1, . . . , y

±1
n ]q-module

libre (à gauche ou à droite) dont une base est donnée par la famille (ypk)p∈N.

Toujours pour k ∈ {1, . . . , 2n}, notons jk la restriction de l’application
i2n à C[X1, . . . ,Xk], et montrons par récurrence sur k que jk est injective.
• Si k = 1, c’est clair car i1(X1) = u1 = y−1

n et la famille (y−kn )k∈N est libre

dans A
(n)
q .

• Soit k ≥ 2, et supposons le résultat vrai jusqu’au rang k − 1. Pour fixer
les idées, supposons k pair, k = 2r. Prenons :

x ∈ C[X1, . . . ,Xk] \ C[X1, . . . ,Xk−1],

et montrons que jk(x) 6= 0. Posons α = ∂okx. Il existe des polynômes
P0, . . . , Pα dans C[X1, . . . ,Xk−1] tels que Pα(X1, . . . ,Xk−1) 6= 0 et :

x = P0(X1, . . . ,Xk−1) + . . .+ Pα(X1, . . . ,Xk−1)X
α
k . (É6.3)

Par ailleurs, en examinant la forme des ui, on constate que :

∀i ∈ {1, . . . , k − 1}, ui ∈ C[y−1
n−r+1, . . . , x

−1
n , y−1

n ]q,

et,

uk = v + (xn−r+1yn−r+1)
−1 . . . (xnyn)

−1y−1
n (É6.4)

avec v ∈ C[y−1
n−r+1, . . . , x

−1
n , y−1

n ]q. Donc, par (É6.3),

jk(x) = i2n(x) ∈ C[x−1
n−r+1, . . . , x

−1
n , y−1

n ]q,

et le coefficient de jk(x) sur x−αn−r+1 dans C[x±1
n−r+1, . . . , y

±1
n ]q considéré

comme C[y±1
n−r+1, . . . , y

±1
n ]q-module est jk−1

(
Pα(X1, . . . ,Xk−1)

)
qui est non

nul d’après l’hypothèse de récurrence. Donc, jk(x) 6= 0. Le même raison-
nement s’adaptant au cas k impair, on en déduit que jk est injective. Puisque
j2n = i2n, la proposition est démontrée. ✷

Corollaire É6.1 L’application φ2n est injective.

Démonstration. La surjectivité de ψ2n, l’injectivité de i2n et la commu-
tativité du diagramme (É6.1) entrâıne immédiatement l’injectivité de φ2n.

✷
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Corollaire É6.2 Pour tout N , l’application ψN est un isomorphisme de
C-espace vectoriel.

Démonstration. Le même raisonnement que précédemment montre que
ψ2n est bijectif.

Reste à montrer que ψ2n−1 est bijectif pour n ≥ 1. Soit n ≥ 1. On a un
morphisme d’algèbres :

r : M
(2n−1)
q −→ M

(2n)
q

ti 7−→ ti

ce qui nous permet de définir le morphisme d’algèbres :

φ2n−1 : M(2n−1)
q −→ C[x±1

1 , . . . , y±1
n ]q

par φ2n−1 := φ2n ◦ r. Alors, clairement, r ◦ ψ2n−1 est la restriction de
ψ2n à C[X1, . . . ,X2n−1]. De plus, en notant comme dans la démonstration
précédente j2n−1 la restriction de i2n à C[X1, . . . ,X2n−1], on a le diagramme
commutatif suivant :

C[X1, . . . ,X2n−1]
ψ2n−1
−→ M

(2n−1)
q

r
−→ M

(2n)
q

j2n−1 ց ↓ φ2n−1 ւ φ2n
C[x±1

1 , . . . , y±1
n ]q

(É6.5)

Par suite, l’injectivité de j2n−1 entrâıne celle de ψ2n−1. D’où le résultat. ✷

Etant donné que l’image de M
(2n)
q par φ2n n’est autre que U

(n)
q , nous

avons presque démontré T2. Il nous reste à voir que U
(n)
q a le même corps

de fractions que A
(n)
q . Ceci découle du lemme suivant :

Lemme É6.2 Pour tout k ∈ {1, . . . , 2n}, le corps de fractions de l’algèbre
engendrée par u1, . . . , uk est le même que celui de C[x±1

n−r+1, . . . , y
±1
n ]q si

k = 2r et C[y±1
n−r, . . . , y

±1
n ]q si k = 2r + 1.

Démonstration. Cela découle de la formule (É6.4) si k = 2r et d’une
relation analogue si k = 2r + 1. ✷

Par suite, T2 est démontré. De plus, d’après le corollaire É6.2, on voit

qu’une base de U
(n)
q est donnée par la famille

2n∏

i=1

uαi

i , αi ∈ N.

Il nous reste à vérifier T3.

Proposition É6.2 La restriction de ϕ à U
(n)
q est un isomorphisme de U

(n)
q

sur U
(n)
q .

Démonstration. D’après le corollaire É5.1 et le fait que φ2n soit un iso-

morphisme de M
(2n)
q sur U

(n)
q , on a un morphisme d’algèbres :

ψ : U
(n)
q −→ U

(n)
q

ui 7−→ αi
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Ce morphisme ψ n’est autre que l’inverse recherché. ✷

Ainsi, une base de U
(n)
q est donnée par la famille

2n∏

i=1

αaii , avec ai ∈ N. Le

corollaire É5.1 et la formule (É1.15) donnant le crochet de Poisson sur U (n)

achève la preuve de T3.

É7 Fin de la démonstration

Dorénavant, q désignera un nombre complexe non nul, non racine de l’unité,
et Uq(b̂−) désignera l’algèbre obtenue à partir de l’“ancienne” algèbre de

Hopf Uq(b̂−) en adjoignant une racine carrée de k : k
1
2 , ainsi que son inverse

k−
1
2 .
Alors, Uq(b̂−) reste une algèbre de Hopf en posant :

k
1
2 e±k

− 1
2 = q±

1
2 e±,

et A
(n)
q reste une Uq(b̂−)-algèbre de Hopf en posant :

k±
1
2 .P = q±

1
2
∂oPP,

pour P homogène.
Par ailleurs, pour (i, j) ∈ {1, . . . , 2n}2, avec i < j, nous noterons par

C[ui, . . . , uj ]q la sous-algèbre de A
(n)
q engendrée par uk pour i ≤ k ≤ j.

C’est une Uq(b̂−)-sous-algèbre-module de U
(n)
q .

É7.1 Graduation principale sur A
(n)
q et Uq(b̂−).

En plus de la graduation utilisée jusqu’ici, nous disposons d’une graduation

principale sur A
(n)
q et Uq(b̂−) définie de la façon suivante :

∂opxi = ∂opyi = 1,

et :
∂ope± = 1, ∂opk

± 1
2 = 0.

Cette graduation (principale) est intéressante car l’action de Uq(b̂−) sur A
(n)
q

est graduée (pour cette graduation comme pour l’autre).
Il est facile de voir que :

∀i ∈ {1, . . . , 2n}, ∂oui = 1 et ∂opui = 1− 2i.

Par suite, en posant ∂o1 = ∂o, et ∂o2 =
1

2
(∂o−∂op), on obtient deux graduations

sur U
(n)
q et Uq(b̂−) telles que :

∀i ∈ {1, . . . , 2n}, ∂o1ui = 1 ∂o2ui = i,
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et :
∂o1e± = ±1, ∂o2e+ = 0, ∂o2e− = −1, ∂o1k

± 1
2 = ∂o2k

± 1
2 = 0.

Lemme É7.1 Soient k ∈ {1, . . . , 2n} et P ∈ C[u1, . . . , uk]q homogène.
Alors,

∂o1P ≤ ∂o2P ≤ k ∂o1P.

Démonstration. C’est clair, car si P = uα1
1 . . . uαk

k , alors :

∂o1P = α1 + α2 + . . .+ αk,

et ∂o2P = α1 + 2α2 + . . .+ kαk.

✷

É7.2 L’idéal I
(n)
q .

Nous cherchons à généraliser l’isomorphisme (É1.17) qui provient du cou-
plage non-dégénérée (É1.16). Nous sommes donc amener à considérer l’idéal

à droite I
(n)
q de Uq(b̂−) défini par :

I(n)q :=
{
x ∈ Uq(b̂−)/ ε(x.P ) = 0 ∀P ∈ U (n)

q

}
,

où ε désigne l’évaluation du terme constant dans A
(n)
q comme dans U

(n)
q

(c’est la même chose). Notons que la fonction ε est un morphisme d’algèbres

et que si P ∈ U
(n)
q est homogène pour ∂o1 ou ∂o2 de degré strictement positif,

alors ε(P ) = 0.

L’idéal à droite I
(n)
q se décrit difficilement dans l’algèbre Uq(b̂−). Par

contre, nous allons voir qu’il s’exprime aisément comme idéal de C[B̂+]q
ainsi qu’en termes de nouvelles réalisations de Drinfeld.

É7.3 Définition de C[B+]q.

C’est l’algèbre engendrée sur C[q
1
2 , q

−1
2 ] par les générateurs : a

(k)
i,j et les

relations :

R(λ, µ)L1(λ)L2(µ) = L2(µ)L1(λ)R(λ, µ), (É7.1)

où R(λ, µ) est la R-matrice de (1.10), et :

a
(0)
2,1 = 0, (É7.2)

ainsi que :

a1,1(qλ)
[
a2,2(λ)− a2,1(λ)a1,1(λ)

−1a1,2(λ)
]
= 1. (É7.3)
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La dernière relation est celle du déterminant quantique. On a en particulier :

a
(0)
1,1a

(0)
2,2 = a

(0)
2,2a

(0)
1,1 = 1 (É7.4)

∀ i, j, α, β, a
(α)
i,j a

(β)
i,j = a

(β)
i,j a

(α)
i,j (É7.5)

On peut également définir une antipode qui ne nous sera pas utile ici. On
montre que l’on obtient une algèbre de Hopf. La comultiplication est donnée
par :

∆ : C[B+]q −→ C[B+]q
L(λ) 7−→ L(λ)⊗ L(λ)

L’algèbre C[B̂+]q est bigraduée naturellement :

- par ∂o
(
a
(k)
i,j

)
= k correspondant à la dérivation :

d
(
L(λ)

)
= λ

∂

∂λ
L(λ)

- par ∂′o
(
a
(k)
i,j

)
= 2(j − i) correspondant à la dérivation :

d′
(
L(λ)

)
= ad(h)

(
L(λ)

)
.

Nous poserons ∂o1 = −
1

2
∂′
o
et ∂o2 = −

1

2
∂′
o
− ∂o. Donc,

∀ i, j, k, ∂o1
(
a
(k)
i,j

)
= i− j et ∂o2

(
a
(k)
i,j

)
= i− j − k. (É7.6)

Nous admettrons la proposition :

Proposition É7.1 L’application suivante entre Uq(b̂−) et C[B̂+]q est un
isomorphisme d’algèbres de Hopf bigradué pour ∂o1 et ∂o2 :

Uq(b̂−) −→ C[B̂+]q

e+ −→ a
(1)
2,1a

(0)
2,2

e− −→ a
(0)
1,2a

(0)
1,1

k
1
2 −→ a

(0)
2,2

k−
1
2 −→ a

(0)
1,1

Nous allons maintenant nous intéresser à l’action de C[B̂+]q sur U
(n)
q via

l’isomorphisme de la proposition précédente. Commençons par calculer l’ac-

tion des a
(k)
i,j sur U

(n)
q .

É7.4 Action de a
(k)
2,1 sur U

(n)
q .

Soit k ≥ 1. On a ∂o1
(
a
(k)
2,1

)
= 1. Donc, si P ∈ A

(n)
q est homogène pour

∂o1 , a
(k)
2,1.P est homogène de degré strictement positif pour ∂o1 . Par suite,

a
(k)
2,1 ∈ I

(n)
q .
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É7.5 Action de a
(1)
1,1 et a

(1)
2,2 sur les ui, 1 ≤ i ≤ 2n.

On a ∂o1
(
a
(1)
1,1

)
= 0 et ∂o2

(
a
(1)
1,1

)
= −1. Donc , a

(1)
1,1 ∈ I

(n)
q et :

∀i, ∃αi, a
(1)
1,1.ui = αiui−1.

Notons φ l’isomorphisme de la proposition É7.1. Il est bigradué. Donc,

∃λ, µ, r, s, a
(1)
1,1 = φ

[
λkre+e− + µkse−e+

]
.

Par suite, αi est indépendant de i. Notons que (É5.4) peut se réecrire :

∀k, ukuk+1 = quk+1uk. (É7.7)

En appliquant a
(1)
1,1 aux deux membres de l’égalité précédente pour k = 1,

et en utilisant la structure de C[B̂+]q algèbre-module, on constate que αi =
α 6= 0.

De la même façon, on prouve que a
(1)
2,2 ∈ I

(n)
q et que :

∃ β 6= 0 ∀i, a
(1)
2,2.ui = βui−1.

Le calcul montre que α =
q−

1
2

q − 1
et β = −

q−
1
2

q − 1
.

É7.6 Action de a
(k−1)
1,2 , k > 2n sur U

(n)
q .

Soit k > 2n. On a ∂o1a
(k−1)
1,2 = −1 et ∂o2a

(k−1)
1,2 = −k. Donc,

∀ j ∈ {1, . . . , 2n}, a
(k−1)
1,2 .uj = 0.

Par ailleurs, si P et Q sont homogènes dans U
(n)
q , alors :

ε
[
a
(k−1)
1,2 .(PQ)

]
=

∑

α+β=k−1

ε
[
a
(α)
1,1 .P

]
ε
[
a
(β)
1,2 .Q

]
+

∑

α+β=k−1

ε
[
a
(α)
1,2 .P

]
ε
[
a
(β)
2,2 .Q

]
.

Or, si k > 0, a
(k)
1,1 ∈ I

(n)
q et a

(k)
2,2 ∈ I

(n)
q . Ceci vient du fait que ∂o1

(
a
(k)
1,1

)
= 0 et

∂o2
(
a
(k)
1,1

)
= −k.

Donc,

ε
[
a
(k−1)
1,2 .(PQ)

]
= ε
[
a
(0)
1,1.P

]
ε
[
a
(k−1)
1,2 .Q

]
+ ε
[
a
(k−1)
1,2 .P

]
ε
[
a
(0)
2,2.Q

]
.

Par suite, on montre par récurrence sur ∂o1P , que si P est homogène, alors

ε
[
a
(k−1)
1,2 .P

]
= 0 d’ou l’on déduit que a

(k−1)
1,2 ∈ I

(n)
q .
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É7.7 Action de a
(k−1)
1,2 , k ≤ 2n sur U

(n)
q .

Soit k ≤ 2n. On a toujours ∂o1a
(k−1)
1,2 = −1 et ∂o2a

(k−1)
1,2 = −k. Donc,

∃Ck ∀i, a
(k−1)
1,2 .ui = Ckδ

k
i . (É7.8)

D’après les propositions É3.1 et É7.1, on a C1 6= 0. De plus, en appliquant

a
(k)
1,2 à (É7.7), on constate que :

∃r 6= 0∀k, Ck+1 = rCk.

Par suite, Ck 6= 0. En particulier, a
(k−1)
1,2 /∈ I

(n)
q . Le calcul montre que

r = −
1

(q − 1)2
et C1 = q−

1
2 .

É7.8 Action de a
(k)
1,1 et a

(k)
2,2, k ≥ 1 sur U

(n)
q .

Soit k ≥ 1. Comme on l’a déja remarqué précédemment, on a ∂o1
(
a
(k)
1,1

)
= 0

et ∂o2
(
a
(k)
1,1

)
= −k. Donc, a

(k)
1,1 ∈ I

(n)
q et :

∀ i∃λi,k, a
(k)
1,1 .ui = λi,kui−k.

En appliquant a
(1)
1,1 aux deux membres de l’équation et en utilisant (É7.5),

on constate que λi,k est une constante λk indépendante de i. Par ailleurs, en

appliquant a
(k)
1,1 à (É7.7), et en regardant le coefficient devant u1uk suivant la

base
2n∏

i=1

uαi

i , αi ∈ N de U
(n)
q , on peut calculer cette constante, et on constate

que λk =
Ck
q − 1

6= 0.

De la même façon, on montre que a
(k)
2,2 ∈ I

(n)
q et que :

∃µk 6= 0∀ i, a
(k)
2,2.ui = µkui−k,

avec µk = −
Ck
q − 1

6= 0.

É7.9 Calcul de I
(n)
q .

Notons I0 l’idéal à droite engendré par les éléments :

a
(0)
1,1 − 1, a

(0)
2,2 − 1, a

(α)
2,1 , α > 0, a

(β)
1,2 , β ≥ 2n.

D’après ce qui précède, on a I0 ⊂ I
(n)
q . Nous allons montrer qu’en fait,

I0 = I
(n)
q . Pour cela, nous aurons besoin de la série de lemmes suivants :
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Lemme É7.2 Pour r ∈ {1, . . . , 2n} (i, j) ∈ {1, 2}2, et k ∈ N, on a :

∀P ∈ C[u1, . . . , ur]q, a
(k)
i,j .P ∈ C[u1, . . . , ur]q.

Démonstration. Cela veut juste dire que C[u1, . . . , ur]q est un Uq(b̂−)-
module. ✷

Lemme É7.3 ∀k ∈ {1, . . . , 2n}, ∀P ∈ C[uk+1, . . . , u2n]q, a
(k−1)
1,2 .P = 0.

Démonstration. Par récurence sur ∂o1P , et en utilisant la formule :

a
(k−1)
1,2 .(PQ) =

k∑

u=1

(
a
(k−u)
1,1 .P

)(
a
(u−1)
1,2 .Q

)
+

k∑

u=1

(
a
(u−1)
1,2 .P

)(
a
(k−u)
2,2 .Q

)
.

✷

Lemme É7.4 Pour r ∈ N, k ∈ {1, . . . , 2n}, α ∈ {1, . . . , k − 1} et
i ∈ {0, . . . , r − 1}, il existe Pi,α ∈ C[u1, . . . , uk−1]q tel que :

a
(α)
2,2 .u

r
k =

r−1∑

i=0

Pi,αu
i
k.

Démonstration. La démonstration se fait par récurrence sur r. Soit
k ∈ {1, . . . , 2n}, et α ∈ {1, . . . , k − 1}. On a :

a
(α)
2,2 .u

r+1
k = a

(α)
2,2 .(uku

r
k)

=
∑

u+v=α

(
a
(u)
2,1 .uk

)(
a
(v)
1,2.u

r
k

)
+
∑

u+v=α

(
a
(u)
2,2 .uk

)(
a
(v)
2,2.u

r
k

)

Donc, d’après le lemme précédent, le fait que a
(0)
2,1 = 0, et l’hypothèse de

récurrence, on a avec les notations de la section É7.8,

a
(α)
2,2 .u

r+1
k = q

r
2µαuk−αu

r
k +

α∑

x=1

µα−xuk+x−α

r−1∑

i=0

Pi,xu
i
k.

Il suffit ensuite d’utiliser les relations de commutation entre uk et ui, i < k
(lorsque x = α) pour obtenir le résultat. ✷

Lemme É7.5 Pour k ∈ {1, . . . , 2n}, j ∈ {1, . . . , k − 1}, r ∈ N, et
P ∈ C[u1, . . . , uk−1]q, ils existent des Pi ∈ C[u1, . . . , uk−1]q tels que :

a
(j−1)
1,2 .(Purk) =

r∑

i=0

Piu
i
k.

Ces Pi sont uniques. De plus, Pr = q
r
2 a

(j−1)
1,2 .P .
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Démonstration. On a :

a
(j−1)
1,2 .(Purk) =

∑

α+β=j−1

(
a
(α)
1,2 .P

)(
a
(β)
2,2 .u

r
k

)
+

∑

α+β=j−1

(
a
(α)
1,1 .P

)(
a
(β)
1,2 .u

r
k

)
.

La derniere somme est nulle en vertu du lemme É7.3. Donc,

a
(j−1)
1,2 .(Purk) =

(
a
(j−1)
1,2 .P

)
q

r
2urk +

j−1∑

p=1

(
a
(j−1−p)
1,2 .P

)(
a
(p)
2,2.u

r
k

)
.

Il suffit ensuite d’appliquer les lemmes É7.4 et É7.2 pour obtenir l’existence
des Pi. L’unicité est claire car C[u1, . . . , uk]q est un C[u1, . . . , uk−1]q-module
libre. ✷

Lemme É7.6 ∀k ∈ 1, . . . , 2n ∀l ∈ N
∗ ∃Ck,l 6= 0 a

(k−1)
1,2 .ulk = Ck,lu

l−1
k .

Démonstration. On a ∆(l−1)
(
a
(k−1)
1,2

)
=
∑
a
(α1)
i1,i2

⊗ . . .⊗ a
(αl)
il,il+1

, la somme
portant sur les indices i1, . . . , il+1, α1, . . . , αl tels que i1 = 1, il+1 = 2 et∑
αi = k − 1.

Soient i1, . . . , il+1, α1, . . . , αl de tels indices, et notons r le plus petit entier
vérifiant ir = 2, de telle sorte que iu = 1 si u < r. D’après (É7.8), on a

a
(αr−1)
ir−1,ir

.uk = a
(αr−1)
1,2 .uk = 0 sauf si αr−1 = k − 1, auquel cas on a ∀j 6=

r − 1, αj = 0 car
∑

v αv = k − 1. Faisons l’hypothèse qu’il existe s ≥ r tel
que is = 1, et soit s0 le plus petit entier ≥ r vérifiant cette propriété. Alors,

on a s0 > r, et a
(αs0−1)
is0−1,is0

= a
(0)
2,1 = 0. Par suite, pour calculer a

(k−1)
1,2 .

(
ulk
)
, on

peut se restreindre à sommer sur les indices i1, . . . , il+1, α1, . . . , αl tels qu’il
existe r ∈ {1, . . . , l} vérifiant :

i1 = . . . = ir = 1; ir+1 = . . . = il = 2; αr = k − 1 et ∀j 6= r, αj = 0.

Donc, avec les notations de la sous-section É7.7,

a
(k−1)
1,2 .ulk =

l∑

r=1

(
a
(0)
1,1.uk

)
. . .
(
a
(0)
1,1.uk

)
a
(k−1)
1,2 .uk︸ ︷︷ ︸
rème tèrme

(
a
(0)
2,2.uk

)
. . .
(
a
(0)
2,2.uk

)

=
l∑

r=1

(
q−

r−1
2 ur−1

k

)
Ck

(
q

1
2
(l−r)ul−rk

)

= q
(l+1)

2

( l∑

r=1

q−r
)
Cku

l−1
k (É7.9)

D’où le résultat, car q n’est pas une racine de l’unité. ✷
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Lemme É7.7 Soit k ∈ {1, . . . , 2n}. Alors, ∀αk ∃Λαk
6= 0 tel que :

∀ βk ∀P ∈ C[u1, . . . , uk−1]q, ε
[(
a
(k−1)
1,2

)αk

.
(
Puβkk

)]
= Λαk

ε(P )δβkαk
.

Démonstration. On peut supposer que P est un monôme en les ui,

1 ≤ i ≤ k − 1. Posons ni = ∂oi P, i ∈ {1, 2}. Si ε
[(
a
(k−1)
1,2

)αk

.
(
Puβkk

)]
6= 0,

alors :
∂oi a

(k−1)
1,2

αk

+ ∂oi Pu
βk
k = 0,

pour i ∈ {1, 2}. Donc,

n1 + βk = αk

n2 + kβk = kαk

D’où n2 = kn1. Mais d’après le lemme É7.1, ceci entraine n1 = n2 = 0. Donc
P est une constante et αk = βk. Réciproquement, si αk = βk et P = ε(P ),
en utilisant plusieurs fois le lemme É7.6, on a :

ε
[(
a
(k−1)
1,2

)αk

.
(
Puαk

k

)]
= ε(P )ε

[(
a
(k−1)
1,2

)αk

.uαk

k

]
= ε(P )Λαk

,

avec Λαk
6= 0. ✷

Idéalement, on aimerait obtenir une base duale dans l’algèbre engendrée par

les a
(k−1)
1,2 , (avec k ∈ {1, . . . , 2n}) aux

2n∏

i=1

uαi

i pour la forme bilinéaire :

C[B̂+]q/I0 × U
(n)
q −→ C

(x̄, P ) 7−→ ε(x.P ).

Mais ceci n’est pas tout à fait évident car on a par exemple les égalités :

ε
[(
a
(2)
1,2

)2
.
(
u2u4

)]
6= 0

et
ε
[(
a
(1)
1,2a

(3)
1,2

)
.
(
u2u4

)]
6= 0.

Donc, il serait illusoire de croire que les

2n∏

i=1

(
a
(i−1)
1,2

)αi

est la base duale des

2n∏

i=1

uαi

i comme pourrait nous le laisser supposer la formule (É7.8).

Pour se tirer d’affaires, considérons ≤ la relation d’ordre lexicographique
naturelle sur N2n, R le “renversement” de suites :

R : N
2n −→ N

2n

(ai) 7−→ (a2n−i+1)
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et � la relation d’ordre lexicographique inversée définie par :

∀
(
a b
)
∈
(
N
2n
)2
, a � b ⇐⇒ R(a) ≤ R(b).

Prenons l’exemple n = 2. La suite des coefficients correspondant à u2u4
est β = (0, 1, 0, 1) : u2u4 = u01u

1
2u

0
3u

1
4. La suite des coefficients correspondant

à
(
a
(2)
1,2

)2
est α = (0, 0, 2, 0) :

(
a
(2)
1,2

)2
=
(
a
(0)
1,2

)0(
a
(1)
1,2

)0(
a
(2)
1,2

)2(
a
(3)
1,2

)0
. On a

α ≺ β et ε
[∏(

a
(i−1)
1,2

)αi

.
∏

uβii

]
6= 0

Le lemme suivant montre que ce genre de choses ne peut pas se produire
si β � α.

Lemme É7.8 Soient k ∈ {1, . . . , 2n} et α ∈ N
k. Alors, il existe Mα ∈ C

∗

tel que :

∀β � α, ε
[ k∏

i=1

(
a
(i−1)
1,2

)αi

.

k∏

i=1

uβii

]
=Mαδ

β
α.

Démonstration. Par récurrence sur k. Si k = 1, on applique le lemme É7.7
avec P = 1 et k = 1. Supposons le résultat vrai jusqu’à l’ordre k − 1 ≥ 1.
Soient α et β deux suites finies dans Nk, tels que β � α. Posons :

P = uβ11 . . . u
βk−1

k−1 .

En vertu du lemme É7.5, on a :

a
(0)
1,2.(Pu

βk
k ) =

βk∑

i=0

Pi,0u
i
k,

avec Pi,0 ∈ C[u1, . . . , uk−1]q et Pβk,0 = q
βk
2 a

(0)
1,2.P .

En appliquant de manière répétée a
(0)
1,2, . . . , a

(k−2)
1,2 autant de fois qu’il le

faut aux deux membres de l’équation précédente, et en utilisant les lemmes
É7.2 et É7.5, on voit qu’ils existent des Qi uniques tels que :

Qi ∈ C[u1, . . . , uk−1]q,

Qβk = q
βk
2
(α1+...+αk−1)

(
a
(0)
1,2

)α1
. . .
(
a
(k−2)
1,2

)αk−1
.P

et :
(
a
(0)
1,2

)α1
. . .
(
a
(k−2)
1,2

)αk−1
.(Puβkk ) =

βk∑

i=0

Qiu
i
k.
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D’après (É7.5), les a
(k−1)
1,2 commutent entre eux. Donc, en reprenant la no-

tation de la constante Λαk
6= 0 introduite dans le lemme É7.7, on a :

ε
[ k∏

i=1

(
a
(i−1)
1,2

)αi

.

k∏

i=1

uβii

]
= ε
[(
a
(k−1)
1,2

)αk(
a
(0)
1,2

)α1
. . .
(
a
(k−2)
1,2

)αk−1
.(Puβkk )

]

=

βk∑

i=0

ε
[(
a
(k−1)
1,2

)αk

.(Qiu
i
k)
]

= Λαk
ε(Qi)δ

αk

i .

Or, β � α. Donc, βk ≤ αk. Donc,

ε
[ k∏

i=1

(
a
(i−1)
1,2

)αi

.

k∏

i=1

uβii

]
= Λαk

ε(Qβk)δ
βk
αk

= q
βk
2
(α1+...+αk−1)Λαk

ε
[k−1∏

i=1

(
a
(i−1)
1,2

)αi

.
k−1∏

i=1

uβii

]
δβkαk

Si αk 6= βk, cette quantité est nulle comme attendue. Sinon, on a :

(β1, . . . , βk−1) � (α1, . . . , αk−1),

et on applique l’hypothèse de récurrence. ✷

Nous pouvons à prśent en déduire la proposition :

Proposition É7.2 L’idéal à droite I
(n)
q est engendré (à droite) par les

éléments : a
(α)
1,1 , a

(α)
2,2 , a

(α)
2,1 , a

(2n−1+α)
1,2 , a

(0)
1,1− 1, a

(0)
2,2− 1, avec α > 0. Autrement

dit, I
(n)
q = I0.

Démonstration. Soit x ∈ I
(n)
q . Montrons que x ∈ I0. Pour tous entiers

(i, j, k, l) ∈ N
4, et toutes suites d’entiers α = (αr), 0 ≤ r ≤ i, β = (βs), 0 ≤

s ≤ j, γ = (γt), 0 ≤ t ≤ k, δ = (δu), 0 ≤ u ≤ l, on pose :

xi,j,k,lα,β,γ,δ =
i∏

r=1

(
a
(r)
2,1

)αr
j∏

s=0

(
a
(s)
1,1

)βs k∏

t=0

(
a
(t)
2,2

)γt l∏

u=0

(
a
(u)
1,2

)δu
.

D’après la définition de C[B̂+]q, on peut voir que x est combinaison linéaire
de termes de cette forme. Etant donné i, j, k, l, α, β, γ, δ, chacun des cas
suivants entraine xi,j,k,lα,β,γ,δ ∈ I0 :

– Il existe r tel que αr > 0,

– Il existe s tel que sβs > 0,
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– Il existe t tel que tγt > 0,

– Il existe u ∈ {2n, . . . , l} tel que δu 6= 0.

Par ailleurs, si i ∈ {1, 2}, a
(0)
i,i − 1 ∈ I0. Donc, la formule du binôme montre

que l’on peut supposer que x est en fait une combinaison linéaire de termes

de la forme

2n∏

i=1

(
a
(i−1)
1,2

)αi

. Pour conclure, il suffit de montrer que x = 0.

Supposons le contraire, et posons :

x =
∑

α∈E

λα

2n∏

i=1

(
a
(i−1)
1,2

)αi

,

où E est un ensemble fini non vide tel que ∀α ∈ E λα 6= 0. Soit α le plus
petit élément de l’ensemble E pour la relation d’ordre �. Alors, en utilisant

le lemme É7.8, et en regardant l’action de x sur

2n∏

i=1

uαi

i , on constate que

λα = 0. Contradiction. ✷

Remarques :

1. Sous forme ramassée, l’action de Uq(b̂−) sur les Ui est la suivante :

e+.u(λ) = −λ−1u2(λ),

e−.u(λ) = q−1,

k.u(λ) = qu(λ).

avec u(λ) =

+∞∑

i=0

(−1)iui+1λ
−i.

2. Soit

T : C[u1, . . . , u2n−1]q −→ C[u1, . . . , u2n]q = U
(n)
q

ui −→ ui+1

l’application de translation sur U
(n)
q . On peut vérifier que T est bien

un morphisme d’algèbres.

Alors, pour i ∈ {1, 2}, k ∈ {1, . . . , 2n} et x ∈ C[uk, . . . , u2n−1]q on a

a
(k−1)
i,i ◦ T.x = T ◦ a

(k−1)
i,i .x

De plus, en reprenant la constante r de É7.7, on montre que si k ∈
{1, . . . , 2n− 1} et x ∈ C[uk, . . . , u2n−1]q, alors :

a
(k)
1,2 ◦ T.x = r T ◦ a

(k−1)
1,2 .x
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3. On doit pouvoir remplacer � par ≤ dans le lemme É7.8

4. En reprenant la formule (É7.9), il semblerait que lorsque q est une
racine primitive l−ième de l’unité, l’idéal I soit engendré par I0 et les(
a
(k)
1,2

)l
, avec k ∈ N.

É7.10 Le couplage non dégénéré.

Nous allons nous intéresser à présent au couplage :

B : Uq(b̂−)/I
(n)
q × U

(n)
q −→ C

(x̄, P ) 7−→ ε(x.P )

D’après la forme de I0 = I
(n)
q , il est clair que I

(n)
q est un idéal de Hopf bi-

gradué. Or, l’action de Uq(b̂−) sur U
(n)
q est bigraduée. Donc, Uq(b̂−)/I

(n)
q est

bigradué, ainsi que le couplage B. De plus, la structure de Uq(b̂−)-algèbre-

module sur U
(n)
q , et le fait que ε soit un morphisme d’algèbres entrâıne que

l’application provenant de B :

ξ : U
(n)
q −→

(
Uq(b̂−)/I

(n)
q

)∗

P 7−→
[
x→ ε(x.P )

]

est un morphisme d’algèbres.

Proposition É7.3 L’application ξ est injective.

Démonstration. Soit P ∈ U
(n)
q , P 6= 0. Alors, nous avons vu qu’il existe

F un ensemble fini non vide tel que :

P =
∑

β∈F

λβ

2n∏

i=1

uβii ,

avec ∀β ∈ F, λβ 6= 0. Soit α ∈ F le plus grand élément de F pour la relation
�, et posons :

x =

2n∏

i=1

(
a
(i−1)
1,2

)αi

.

Alors, le lemme É7.8 montre que :

ξ(P ).x = ε(x.P )

=
∑

β∈F

λβε
[
x.

2n∏

i=1

uβii

]

= λαMα 6= 0

ce qui prouve l’injectivité. ✷
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Proposition É7.4 L’application linéaire :

l : Uq(b̂−)/I
(n)
q −→ U

(n)
q

∗

x̄ 7−→ ε(x. )

est injective.

Démonstration. Cela découle de la définition même de I
(n)
q ! ✷

Le couplage B étant (bi)gradué, on peut remplacer le dual normal utilisé
jusqu’ici par le dual restreint (ou gradué). De plus, toutes les composantes
graduées sont de dimension finie. Les deux propositions précédentes en-
trainent alors immédiatement que :

U (n)
q =

(
Uq(b̂−)/I

(n)
q

)′

et :
Uq(b̂−)/I

(n)
q =

(
U (n)
q

)′
,

en notant par ’ le dual restreint. Notons qu’une base du C espace vectoriel

Uq(b̂−)/I
(n)
q est donnée par les cl

[ 2n∏

i=1

(
a
(i−1)
1,2

)αi
]
. Comme espace-vectoriel,

U
(n)
q et Uq(b̂−)/I

(n)
q sont tous les deux isomorphes à C[X1, . . . ,X2n].

Ceci achève la démonstration de T4. En ce qui concerne T5, il suffit d’ap-
pliquer la proposition É7.2 ainsi que l’isomorphisme entre C[B̂+]q et les
nouvelles réalisations mis en évidence dans [13].

RETOUR SUR A
(n)
q

De la même façon que U
(n)
q est une déformation quantique de U (n), on

aimerait pouvoir affirmer que A
(n)
q est une déformation quantique de A(n).

Comme nous l’avons déja remarqué, il faudrait imposer en plus les relations

entre les a
(k)
i,j et a

(n−1)
1,1

′
, a

(n−1)
1,2

′
, a

(n)
2,1

′
, a

(n)
2,2

′
. Mais même après cela, on ne

voit pas trop comment on pourrait démontrer que A
(n)
q est une déformation

quantique de A(n), et que l’application ϕ de É4 est injective (comme c’est
le cas dans le cas classique).

Cela dit, par analogie avec le cas classique, il est plus naturel d’introduire

A
(n)
q comme un localisé de Ā

(n)
q : le localisé suivant la partie multiplicative S

engendrée par a
(n−1)
1,1 , . . . , a

(n)
2,2 . Mais, pour pouvoir localiser dans un anneau

non commutatif, il faut réunir trois conditions exprimées dans [14]. Les deux
premières sont facilement vérifiées sauf la troisième qui exprime que S ne
contient pas de diviseurs de 0.

Par ailleurs, on peut voir que l’application :

ϕ : Ā(n)
q −→ A(n)

q
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définie en É4 est injective si Ā
(n)
q est intègre. Il est donc naturel de conjec-

turer que Ā
(n)
q est intègre.

Etant donné l’isomorphisme entre Uq(n̂−) et Aq, dire que Āq est intègre,
c’est dire que l’algèbre engendrée par les opérateurs d’écrants Σ+ et Σ− est

isomorphe à Ā
(n)
q .

D’autre part, notons que l’application :

ι : A(n) −→ C
2n−2 × (C∗)2(

a b
c d

)
7−→

(
c1, . . . , cn−1, d1, . . . , dn−1, cn, dn

)

est injective car (a, b) est le couple de Bezout unique tel que du− cv = 1 et
∂ou < ∂oc, ∂ov < ∂od. De plus, l’image de A(n) par ι est Res<−1>(C∗) où
Res est l’application Résultant :

Res : C
2n−2 × (C∗)2 −→ C(

c1, . . . , cn−1, d1, . . . , dn−1, cn, dn
)

7−→ Res(c, d),

avec c =

n∑

i=1

ciλ
i, et d = 1+

n∑

i=1

diλ
i. Par suite, C[A(n)] s’identifie au localisé :

C[A(n)] = C[ci, di, 1 ≤ i ≤ n− 1][c±1
n , d±1

n ](Res) (É7.10)

où (Res) est l’idéal engendré par le résultant ”générique” de c et de d. En

outre, il est facile de voir que la restriction de ϕ à la sous algèbre de Ā
(n)
q en-

gendré par les a
(k)
2,1, i ∈ {1, 2}, k ∈ N est injective. Donc l’analogue quantique

C[ci, di, 1 ≤ i ≤ n]q est intègre. Il serait donc satisfaisant de pouvoir intro-

duire un résultant quantique pour généraliser (É7.10), et décrire la cellule
de Schubert quantique.

De manière générale, on conjecture que si N̂+ est la partie nilpotente
positive de ŜLn, et si p est un entier positif, alors le quotient de C[N̂+]q par

l’idéal engendré par les a
(k)
i,j pour k ≥ p est intègre.

REMERCIEMENTS

Tous mes remerciements vont à mon directeur de thèse B. Enriquez.
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APPENDICE

A Sur l’algèbre An de la proposition É2.1

Rigoureusement les algèbres A{t1, . . . , tn}/I et A{{t1, . . . , tn}}/I sont les
suivantes :

• L’espace A{t1, . . . , tn} est par définition le A-module libre dont une base
est donnée par l’ensemble S des suites finies à valeurs dans {1, . . . , n}. Si s
et s′ sont dans S, on définit de manière évidente le produit de s avec s′ que
l’on note ss′, et qui n’est rien d’autre que la juxtaposition de s avec s′.

Fait 1 : ∀t ∈ S,
{
(s, s′) ∈ S2 / t = ss′

}
est un ensemble fini.

On peut donc étendre sans problème le produit dans S à un produit dans
A{t1, . . . , tn} par :

∀x =
∑

s∈S

ass, ∀x
′ =

∑

s′∈S

a′s′ , xx′ :=
∑

t∈S

(∑

ss′=t

asa
′
s′

)
t.

L’unité de A{t1, . . . , tn} est la suite vide ∅. Le A-module A{t1, . . . , tn} muni
de ce produit est une algèbre. C’est l’algèbre (libre) engendrée par la suite
∅ (= 1) et les suites élémentaires ti = (i).

L’ensemble des graduations sur A{t1, . . . , tn} est en bijection avec Zn.
Nous considèrerons celle définie par :

∀i, ∂oti = 1.

Elle munit A{t1, . . . , tn} d’une structure d’algèbre valuée. On note v la val-
uation.

• On montre facilement que l’algèbre quotiente A{t1, . . . , tn}/I est un A-
module libre dont une base est donnée par la famille tα1

1 . . . tαn
n avec αi ∈ N.

C’est donc le A-module libre dont une base est donnée par l’ensemble N des
n-uplets à valeurs dans N.

Dans cette identification, la suite élémentaire ti correspond au n-uplet :

(0, . . . , 0, 1, 0, . . . , 0),

où le 1 est en ième position, et le produit de deux n-uplets α = (α1, . . . , αn)
avec β = (β1, . . . , βn) est défini par :

α.β = q−(α2β1+...+αnβn−1)α+ β,

avec
α+ β = (α1 + β1, . . . , αn + βn).
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La graduation introduite précédemment sur A{t1, . . . , tn} passe au quotient,
faisant de A{t1, . . . , tn}/I une algèbre valuée. De plus, la surjection canon-
ique :

π : A{t1, . . . , tn} −→ A{t1, . . . , tn}/I

est telle que si x ∈ A{t1, . . . , tn}, alors, v
(
π(x)

)
≥ v(x). Donc, π est con-

tinue.

• L’espace A{{t1, . . . , tn}} est par définition, le A-module formé par les
fonctions de S dans A. Si f et g sont dans A{{t1, . . . , tn}}, on définit le
produit fg par :

fg : S −→ A

t 7−→
∑

ss′=t

f(s)g(s′).

Ceci définit une structure d’algèbre sur A{{t1, . . . , tn}}. De plus, l’applica-
tion :

S −→ A{{t1, . . . , tn}}

s 7−→ δs =

{
S −→ A
t 7−→ δ ts

où δ ts est le symbole de Kronecker s’étend en un monomorphisme d’algèbres
de A{t1, . . . , tn} dans A{{t1, . . . , tn}} car ∀s, s′ ∈ S, δsδs′ = δss′ et de plus,
l’unité de A{{t1, . . . , tn}} est clairement δ∅. Ceci nous permet d’identifier
A{t1, . . . , tn} à la sous-algèbre de A{{t1, . . . , tn}} formée par les fonctions
à support fini.

On peut étendre à A{{t1, . . . , tn}} la valuation définie sur A{t1, . . . , tn}
par :

∀f ∈ A{{t1, . . . , tn}}, v(f) = Inf
{
v(s)/ s ∈ S et f(s) 6= 0

}
,

avec la convention que Inf ∅ = 0. Le plongement précédent est valué. On
montre que A{{t1, . . . , tn}} est la complétion formelle de A{t1, . . . , tn}.

Notons les résultats suivants :

Fait 2 : Soit f ∈ A{{t1, . . . , tn}}, v(f) ≥ 1. Alors, 1 − f est in-
versible, et (1− f)−1 = 1 + f + . . . + fn + . . .

La série est bien convergente, car ∀n, v(fn) ≥ n.

Fait 3 : ∀s ∈ S ∃ !λs ∈ A∃ !ns =: α ∈ N/s = λst
α1
1 . . . tαn

n (mod I).

Fait 4 : ∀α ∈ N, {s ∈ S, ns = α} est fini.

Fait 5 : L’application :

N −→ S
α 7−→ (1, . . . , 1︸ ︷︷ ︸

α1 fois

, . . . , i, . . . , i︸ ︷︷ ︸
αi fois

, . . . , n, . . . , n︸ ︷︷ ︸
αn fois

)

est injective.
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Fait 6 : ∀α ∈ N,
{
(β, γ) ∈ N2 / β + γ = α

}
est fini.

Ceux-ci sont utiles pour le point suivant.

• L’algèbre A{{t1, . . . , tn}}/I est par définition le quotient de l’algèbre
A{{t1, . . . , tn}} par l’idéal engendré par I dansA{{t1, . . . , tn}}, via le plonge-
ment :

A{t1, . . . , tn} →֒ A{{t1, . . . , tn}}.

L’idéal engendré par I est fermé dans A{{t1, . . . , tn}}. Ceci nous permet de
définir une valuation quotiente (notée encore v) par :

∀x ∈ A{{t1, . . . , tn}}, v(x̄) = sup
{
v(x+ a), a ∈ I

}
.

On montre que A{{t1, . . . , tn}}/I est la complétion formelle de l’algèbre
A{t1, . . . , tn}/I.

Par ailleurs, considérons F(N,A), le A-module des fonctions de N dans
A. Si f et g sont dans F(N,A), on définit le produit de f avec g comme
étant :

f . g : N −→ A

α 7−→
∑

β,γ

β+γ=α

q−(β2γ1+...+βnγn−1)f(β) g(γ).

L’expression a bien un sens d’après le fait 6. Muni de ce produit, F(N,A)
est une A-algèbre.

D’après le fait 5,N se voit comme une partie de S. Notons χN , la fonction
caractéristique de N dans S. Alors, l’application :

F(N,A) −→ A{{t1, . . . , tn}}/I
f 7−→ cl(g)

où g est la fonction :

g : S −→ A
s 7−→ χN (s)f(s)

est un isomorphisme d’algèbres. Son inverse est l’application :

A{{t1, . . . , tn}}/I −→ F(N,A)
cl(f) 7−→ g

où g est la fonction :

g : N −→ A

α 7−→
∑

ns=α

λsf(s).

D’après le fait 4, ceci a bien un sens. Ainsi, A{{t1, . . . , tn}}/I s’identifie à
F(N,A) comme algèbre.
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B Comultiplication tordue

Nous rappelons la définition du produit tensoriel tordu d’algèbres graduées.
Dans toute la suite, k désignera un anneau commutatif unitaire et k∗ l’ensem-
ble de ses éléments inversibles.

Rappel :

Soient A1, A2, deux k−algèbres graduées et q ∈ k∗. Notons i1 (resp. i2)
l’injection canonique de A1 (resp. A2) dans A1 × A2 défini par ∀a1 ∈ A1

(resp. ∀a2 ∈ A2), i1(a1) = (a1, 1) (resp. i2(a2) = (1, a2)). Il existe à isomor-
phisme gradué près, une et une seule algèbre graduée (A, δ) et une unique
application bilinéaire f : A1×A2 −→ A qui vérifient la propriété universelle
suivante :
Soient B une k−algèbre graduée et ϕ : A1 × A2 −→ B une application
bilinéaire balancée (i.e., ∀λ ∈ k ∀(a1, a2) ∈ A1×A2, ϕ(λa1, a2) = ϕ(a1, λa2) =
λϕ(a1, a2)) qui satisfait les deux conditions suivantes :
(1) Pour tout k ∈ {1, 2}, l’application ϕ ◦ ik est un morphisme d’algèbres
graduées de Ak vers B.
(2) Pour tout (a1, a2) ∈ A1×A2, avec ai homogène de degré αi (i ∈ {1, 2}),
on a

(ϕ ◦ i1)(a1)(ϕ ◦ i2)(a2) = ϕ(a1, a2)
et (ϕ ◦ i2)(a2)(ϕ ◦ i1)(a1) = qα1α2ϕ(a1, a2)

Alors, il existe un unique morphisme gradué ϕ̂ : A −→ B tel que le dia-
gramme suivant soit commutatif :

A
ϕ̂

−→ B
f ց ր ϕ

A1 ×A2

Comme espace vectoriel, A est isomorphe à A1⊗kA2. La structure d’algèbre
sur A se définit par : pour tous couples (a1, a2) et (a′1, a

′
2) dans A1 × A2

constitués d’éléments homogènes, on pose :

(a1 ⊗ a2).(a
′
1 ⊗ a′2) = q(∂

◦a′1)(∂
◦a2)a1a

′
1 ⊗ a2a

′
2.

La graduation sur A est alors donnée par l’endomorphisme diagonalisable :
δ = δ1 ⊗ IdA1 + IdA2 ⊗ δ2, δi désignant la dérivation donnant la graduation
sur Ai.
On notera A1 ⊗q A2 le produit tensoriel q−tordu de A1 et de A2, et A1⊗̄A2

le produit tensoriel q−1−tordu de A1 et A2, c’est à dire A1 ⊗q−1 A2.

Par associativité, on montre également que l’on peut définir le produit ten-
soriel q−tordu de plusieurs algèbres graduées. Si n ∈ N

∗, si Ai, i ∈ {1, . . . n}
est une algèbre graduée, et si ai ∈ Ai est homogène de degré αi, alors
a1⊗̄ . . . ⊗̄an est homogène de degré α1 + . . . + αn.
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Soient maintenant A,B,C,D quatre algèbres graduées, g : C×D −→ C⊗qD
l’application bilinéaire naturelle, et u : A −→ C et v : B −→ D deux
morphismes gradués. alors, g ◦ (u × v) : A × B −→ C ⊗q D est une appli-
cation bilinéaire satisfaisant les deux propriétés requises de la proposition
précédente. Par la propriété universelle du produit tensoriel q−tordu, on en
déduit l’existence d’un morphisme gradué noté

u⊗q v : A⊗q B −→ C ⊗q D

tel que
∀(a, b) ∈ A×B, (u⊗q v)(a⊗q b) = u(a)⊗q v(b).

Par associativité, on peut également définir le produit tensoriel q−tordu de
plusieurs morphismes gradués.

Exemples :

• Pour i ∈ {1, . . . , n}, on définit une graduation sur k[xi, x
−1
i ] et k[yi, y

−1
i ],

en décrétant que ∂oxi = 1 et ∂oyi = −1).
Pour i ∈ {1, . . . , n}, on a deux morphismes gradués :

ui : k[xi, x
−1
i ] −→ k[x±1

1 , . . . , y±1
n ]q

x±1
i 7−→ x±1

i

et :
vi : k[yi, y

−1
i ] −→ k[x±1

1 , . . . , y±1
n ]q

y±1
i 7−→ y±1

i

• Sur l’ensemble E :=
{
ui, vi ; i, j ∈ {1, . . . n}

}
, on a une relation d’ordre

total défini par : Pour (α, β) ∈ E2, α ≺ β si et seulement si on est dans l’un
des quatres cas suivants :

1. α = ui, β = uj et i < j

2. α = ui, β = vj et i ≤ j

3. α = vi, β = uj et i < j

4. α = vi, β = vj et i < j.

On montre facilement que si (α, β) ∈ E2, alors

α ≺ β =⇒ ∀x, y, β(y)α(x) = q−(∂ox)(∂oy)α(x)β(y).

Par suite, il existe un morphisme gradué :

φ : k[x1, x
−1
1 ]⊗̄ . . . ⊗̄k[yn, y

−1
n ] −→ k[x±1

1 , . . . , y±1
n ]q

u1⊗̄ . . . ⊗̄vn 7−→ u1 . . . vn
(B.1)

• Il existe sur k{x±1
1 , . . . , y±1

n }, une graduation telle que :

∂ox±1
i = ±1 et ∂oy±1

i = ∓1.
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Le morphisme :

ψ̂ : k{x±1
1 , . . . , y±1

n } −→ k[x1, x
−1
1 ]⊗̄ . . . ⊗̄k[yn, y

−1
n ]

x±1
i 7−→ 1⊗̄ . . . ⊗̄x±1

i ⊗̄ . . . ⊗̄1

y±1
j 7−→ 1⊗̄ . . . ⊗̄y±1

j ⊗̄ . . . ⊗̄1

est gradué et se factorise en un morphisme gradué :

ψ : k[x±1
1 , . . . , y±1

n ]q −→ k[x1, x
−1
1 ]⊗̄ . . . ⊗̄k[yn, y

−1
n ]

x±1
i 7−→ 1⊗̄ . . . ⊗̄x±1

i ⊗̄ . . . ⊗̄1

y±1
j 7−→ 1⊗̄ . . . ⊗̄y±1

j ⊗̄ . . . ⊗̄1

• Il est facile de voir φ et ψ sont inverses l’une de l’autre. Par suite, φ et ψ
sont des isomporphismes gradués.

Revenons à l’algèbre Aq de 1.7.

• On pose : L(λ) = [ai,j(λ)] ∈M2(Aq). On a :

R(
λ

µ
)L1(λ)HL2(µ) = L2(µ)HL1(λ)R(

λ

µ
). (B.2)

Les deux matrices L1(λ) et L2(µ) ne commutent pas dans M4(Aq).

• L’algèbre Aq étant graduée, considérons les deux morphismes d’algèbres
suivants :

g : Aq −→ Aq⊗̄Aq et d : Aq −→ Aq⊗̄Aq

x −→ x⊗̄1 x −→ 1⊗̄x

Pour tout n ∈ N
∗, l’application g (resp. d) se prolonge en un morphisme

d’algèbres de Mn(Aq) dans Mn(Aq⊗̄Aq). On notera Mg (resp. Md) l’image
de M par ce morphisme.

• Il est clair que

∀i ∈ {1, 2} ∀x ∈ {g, d}
(
Li(λ)

)x
=
(
Lx(λ)

)i
.

Par suite, on notera Li,x(λ) pour
(
Li(λ)

)x
.

La relation B.2 entrâıne immédiatement les deux relations suivantes :

R(
λ

µ
)L1g(λ)HL2g(µ) = L2g(µ)HL1g(λ)R(

λ

µ
) (B.3)

R(
λ

µ
)L1d(λ)HL2d(µ) = L2d(µ)HL1d(λ)R(

λ

µ
) (B.4)

Les matrices L1g(λ) et L2d(µ) ne commutent pas dansM4(Aq), pas plus que
L1d(λ) et L2g(µ). Cependant, on a le lemme suivant :
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Lemme B.1 Les relations suivantes sont vérifiées dans M4(Aq) :

Ad(H)
(
L1g(λ)

)
L2d(µ) = L2d(µ)Ad(H)

(
L1g(λ)

)
(B.5)

Ad(H)
(
L2g(λ)

)
L1d(µ) = L1d(µ)Ad(H)

(
L2g(λ)

)
(B.6)

Ad(H)
(
R(
λ

µ
)
)
= R(

λ

µ
) (B.7)

Démonstration. La dernière égalité est claire d’après (1.10) et (1.9). Les
deux autres relations se vérifient matricièlement. Par exemple,

Ad(H)
(
L2g(λ)

)

=




a1,1(λ)⊗̄1 q−
1
2a1,2(λ)⊗̄1 0 0

q
1
2 a2,1(λ)⊗̄1 a2,2(λ)⊗̄1 0 0

0 0 a1,1(λ)⊗̄1 q
1
2 a1,2(λ)⊗̄1

0 0 q−
1
2 a2,1(λ)⊗̄1 a2,2(λ)⊗̄1




et

L1d(µ) =




1⊗̄a1,1(µ) 0 1⊗̄a1,2(µ) 0
0 1⊗̄a1,1(µ) 0 1⊗̄a1,2(µ)

1⊗̄a2,1(µ) 0 1⊗̄a2,2(µ) 0
0 1⊗̄a2,1(µ) 0 1⊗̄a2,2(µ)


 .

Le fait que ces deux matrices commutent est une conséquence de l’égalité :

(
1⊗̄ai,j(µ)

)(
ak,l(λ)⊗̄1

)
= q−(i−j)(k−l)

(
ak,l(λ)⊗̄1

)(
1⊗̄ai,j(µ)

)
,

pour i, j, k, l ∈ {1, 2}. ✷

Nous pouvons à présent en déduire l’existence d’une comultiplication tordue
sur Aq.

Proposition B.1 Soit ∆̄ l’application suivante :

∆̄ : A −→ Aq⊗̄Aq

L(λ) −→ L(λ)⊗̄L(λ) = Lg(λ)Ld(λ)
.

Alors, ∆̄ définit un morphisme d’algèbres graduées tel que Iq ⊂ ker ∆̄. D’où
l’on en déduit un morphisme d’algèbres graduées noté encore ∆̄ :

∆̄ : Aq −→ Aq⊗̄Aq

L(λ) −→ L(λ)⊗̄L(λ)

Démonstration. Le fait que ∆̄ soit gradué est clair. Pour montrer qu’il
définit un morphisme d’algèbres de Aq dans Aq⊗̄Aq, il faut voir que

∆̄
(
R(
λ

µ
)L1(λ)HL2(µ)

)
= ∆̄

(
L2(µ)HL1(λ)R(

λ

µ
)
)
.
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L’application ∆̄ étant un morphisme d’algèbres, on a :

∆̄
(
R(
λ

µ
)L1(λ)HL2(µ)

)
= R(

λ

µ
)∆̄
(
L1(λ)

)
H∆̄

(
L2(µ)

)

= R(
λ

µ
)L1g(λ)L1d(λ)HL2g(µ)L2d(µ)

= R(
λ

µ
)L1g(λ)HH−1L1d(λ)HL2g(µ)L2d(µ)

= R(
λ

µ
)L1g(λ)H

(
Ad(H−1)

(
L1d(λ)

)
L2g(µ)

)
L2d(µ)

Soit, d’après (B.6),

∆̄
(
R(
λ

µ
)L1(λ)HL2(µ)

)
= R(

λ

µ
)L1g(λ)H

(
L2g(µ)Ad(H−1)

(
L1d(λ)

))
L2d(µ)

=
(
R(
λ

µ
)L1g(λ)HL2g(µ)

)
H−1

(
L1d(λ)HL2d(µ)

)

Puis, d’après (B.3) et (B.7),

∆̄
(
R(
λ

µ
)L1(λ)HL2(µ)

)
=
(
L2g(µ)HL1g(λ)R(

λ

µ
)
)
H−1L1d(λ)HL2d(µ)

= L2g(µ)HL1g(λ)H−1
(
R(
λ

µ
)L1d(λ)HL2d(µ)

)

En utilisant ensuite (B.4) et (B.5), on obtient :

∆̄
(
R(
λ

µ
)L1(λ)HL2(µ)

)
= L2g(µ)HL1g(λ)H−1

(
L2d(µ)HL1d(λ)R(

λ

µ
)
)

= L2g(µ)
(
HL1g(λ)H−1L2d(µ)

)
HL1d(λ)R(

λ

µ
)

= L2g(µ)
(
Ad(H)

(
L1g(λ)

)
L2d(µ)

)
HL1d(λ)R(

λ

µ
)

= L2g(µ)
(
L2d(µ)Ad(H)

(
L1g(λ)

))
HL1d(λ)R(

λ

µ
)

= L2g(µ)
(
L2d(µ)HL1g(λ)H−1

)
HL1d(λ)R(

λ

µ
)

= L2g(µ)L2d(µ)HL1g(λ)L1d(λ)R(
λ

µ
)

= ∆̄
(
L2(µ)

)
H∆̄

(
L1(λ)

)
R(
λ

µ
)

= ∆̄
(
L2(µ)HL1(λ)R(

λ

µ
)
)
.

✷
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