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DIAGRAMMES DE TEMPERLEY-LIEB COLORÉS ET GROUPES

QUANTIQUES

TEODOR BANICA

Un diagramme de Temperley-Lieb est un diagramme planaire formé de m points en
haut, n points en bas et de k ficelles les unissant deux par deux, qui ne s’intersectent
pas. On doit avoir m+ n = 2k. Quelques exemples (sans les points).

u = ∩ m = | ∪ | e =
∪
∩
| f = |

∪
∩

On rencontre les diagrammes de Temperley-Lieb dans des contextes variés.
1. Topologie du plan : par définition.
2. Abstraction : on peut définir avec générateurs et relations des structures du genre

algèbres, catégories etc. et puis montrer que ce sont les mêmes que celles obtenues sur
les diagrammes de Temperley-Lieb en faisant des opérations topologiques.
3. Algèbre : les axiomes des algèbres disent que l’unité U et la multiplication M

d’une algèbre doivent vérifier des conditions similaires à celles satisfaites par u et m
dans un sens topologique.
4. Représentations : si π est une représentation alors les projections E et F sur

les copies de la représentation triviale dans π ⊗ π̂ et dans π̂ ⊗ π vérifient des formules
similaires à celles vérifiées par e et f dans un sens topologique.
5. Sous-facteurs : si N ⊂ M est une inclusion de facteurs de type II1 alors les

projections orthogonales E : M → N et F :< M,E >→ M vérifient des relations
similaires à celles vérifiées par e et f dans un sens topologique.
6, 7,... Autres : voir par exemple le livre de Jones [10].
On va construire des groupes quantiques dont la combinatoire des représentations

est decrite par les diagrammes de Temperley-Lieb colorés de Bisch et Jones ([8]).
Le résultat généralise celui de [4] et répond à une question posée dans [6]. Il vient

ainsi se rajouter à deux séries de travaux récents : 〈〈groupes quantiques compacts et
leurs représentations 〉〉 et 〈〈relations entre groupes quantiques et sous-facteurs 〉〉.
A cette occasion, on doit revoir trois autres constructions reliant diagrammes de

Temperley-Lieb, algèbre abstraite, algèbre concrète et groupes quantiques.
Dans les sections 1, 2, 3 et 4-5-6 on présente les quatre constructions, qui sont de

plus en plus élaborées. La septième section est sur les sous-facteurs.
(Pour le spécialiste : tout ce qu’on fait est dans le cas 〈〈autodual 〉〉 ; on utilise un

langage du type 〈〈catégories avec peu d’objets 〉〉.)
Ce travail a été fait à Berkeley, le résultat a été annoncé à South Lake Tahoe et

l’article a été ecrit à Jussieu. Je tiens a remercier Vaughan Jones.

1. Projection

Rappelons brièvement le formalisme des diagrammes planaires (qui nous convient).
1
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On met des points en haut, des points en bas, et entre eux un dessin. En tant que
topologues, on ne s’intéresse pas à la signification du dessin.

· · · · · ·
|| ✷
· · ·

=
· · · · · ·
)(♥
· · ·

Il y’a quatre opérations de base : la composition, le produit tensoriel

W ·O =
O
W

S⊗V = SV

le renversement (vertical) et la considération de combinaisons linéaires.

K 7→ K∗ α E+ β F+ γ G

(Le nombre de points en haut de W est égal au nombre de points en bas de O. Les
diagrammes E, F et G ont les mêmes nombres de points en haut et en bas.)
On fixe un réel positif δ et on a la règle suivante. Effacer un petit cercle qui flotte

est la même chose que de multiplier par δ.

Y ◦ = δ Y

Le diagramme 1 est un point en haut, un point en bas, et entre eux le segment.

1 = |

La projection de Jones est formée de quatre points, unis par deux demi-cercles.

e = δ−1 ∪
∩

Les diagrammes 1 et δe sont des exemples de diagrammes de Temperley-Lieb

∩ ∩ \∪

qui sont par définition formés de m points en haut, n points en bas et de k ficelles les
unissant deux par deux, qui ne s’intersectent pas, avec m+ n = 2k.
La théorie de e est composée de deux résultats, connus depuis Jones et Kauffman.

Théorème 1. En appliquant à 1 et e les quatre opérations on obtient les combinaisons
linéaires de diagrammes de Temperley-Lieb entre m points et m points.
On voit sur les dessins que e2 = e∗ = e et que

(e⊗ 1)(1⊗ e)(e⊗ 1) = δ−2(e⊗ 1) (1⊗ e)(e⊗ 1)(1⊗ e) = δ−2(1⊗ e)

et par manipulation algébrique on peut, à partir de ces trois formules, en fabriquer une
infinité. On obtient ainsi toutes les relations satisfaites par e.

Dans les trois sections suivantes on va présenter trois résultats du même type.
Les quatre opérations font penser aux catégories, groupöıdes, algèbres graduées et

autres 〈〈valeurs 〉〉. On pourrait dire par exemple que les entiers positifs sont des objets
et que les combinaisons linéaires de diagrammes planaires entre m points et n points
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sont les flèches entre m et n. Le produit tensoriel induirait une structure tensorielle
sur cette C-catégorie et le renversement, une structure involutive.

Hom(m,n) =




∑

α

· · · · · · ← m points
✷ ← dessin
· · · ← n points





Réciproquement, si O est un objet d’une C∗-catégorie tensorielle C, on pourrait dire
que les flèches de Hom(O⊗m, O⊗n) sont des diagrammes entre m points en haut et n
points en bas. Le produit tensoriel des diagrammes serait alors le produit tensoriel de
C et le renversement des diagrammes serait la conjugaison de C.

Diagrammes =




· · · · · · ← m points
↓ ← flèche de O⊗m vers O⊗n

· · · ← n points





Ceci étant dit, on va appeler N-algèbres les C∗-catégories tensorielles ayant pour
objets les entiers positifs (additifs). Si C est une N-algèbre on utilise les notations

C(m,n) = Hom(m,n) C(m) = End(m)

On considère la N-algèbre des diagrammes de Temperley-Lieb.

TL(m,n) =




∑

α

· · · · · · ← m points
✷ ← m+n

2
ficelles

· · ← n points





Soit ∆TL sa diagonale, obtenue en effacant les TL(m,n) avec m 6= n.

∆TL(m,n) = ∅ pour m 6= n ∆TL(m) = TL(m)

Les deux résultats sur e se traduisent comme suit.

Théorème 1. La N-algèbre ∆TL n’a pas de sous-N-algèbre propre contenant e.
Si C est une N-algèbre et f ∈ C(2) vérifie les trois relations satisfaites par e alors il

existe un (unique) morphisme de N-algèbres ∆TL→ C qui envoie e 7→ f .

Ceci fait penser aux 〈〈générateurs et relations 〉〉 pour les groupes, algèbres etc.

Théorème 1. Les relations e2 = e∗ = e et

(e⊗ 1)(1⊗ e)(e⊗ 1) = δ−2(e⊗ 1) (1⊗ e)(e⊗ 1)(1⊗ e) = δ−2(1⊗ e)

sont une présentation de ∆TL par e ∈ ∆TL(2).

On peut trouver des projections de Jones dans les algèbres End(O⊗O), avec O objet
autodual d’une C∗-catégorie tensorielle C : espace de Hilbert, bimodule autoadjoint,
représentation autoadjointe, etc. (En effet, O est audodual s’il existe un demi-cercle
u ∈ Hom(1, O⊗O). On pose alors e = uu∗. Voir la section suivante.) On obtient ainsi
un morphisme ∆TL→ C, c’est à dire des représentations de C∗-algèbres

TL(n)→ End(O⊗n)

ou encore une représentation de ∗-algèbre graduée TL(∞) → End(O⊗∞) au niveau
des catégories de limites inductives. Ces applications sont bien connues.
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2. Décomposition

La projection de Jones est formée de deux demi-cercles : on a e = uu∗, avec

u = δ−
1

2 ∩

On voit que (u∗ ⊗ 1)(1⊗ u) = (1⊗ u∗)(u⊗ 1) = δ−11 et que u∗u = 1.

Théorème 2. Les relations (u∗ ⊗ 1)(1⊗ u) = (1⊗ u∗)(u⊗ 1) = δ−11 et u∗u = 1 sont
une présentation de TL par u ∈ TL(0, 2).

Ce résultat s’obtient facilement à partir du théorème 1. Voir par exemple [1].
Pour les applications, rappelons qu’un objet O d’une C∗-catégorie tensorielle C est

autodual s’il existe une flèche U ∈ Hom(1, O ⊗O) et un nombre δ > 0 tels que

(U∗ ⊗ idO)(idO ⊗ U) = (idO ⊗ U
∗)(U ⊗ idO) = δ−1idO U∗U = 1

(On peut montrer que ce nombre δ est unique. Si O est un espace de Hilbert ou une
représentation de groupe compact alors δ est sa dimension. Si O est une représentation
de groupe quantique compact alors δ est sa dimension quantique. Si O est un bimodule
alors δ est la racine carrée de son indice. Si O est l’objet 1 de TL alors ce δ est le vieux
δ, c’est à dire la valeur du cercle. En général, δ est appelé 〈〈dimension de O 〉〉.)
On voit que U satisfait les mêmes equations que u, donc on obtient un morphisme

TL→ C u 7→ U

Réciproquement, si on veut appliquer le théorème 2 on a besoin d’une N-algèbre C
et d’un U ∈ C(0, 2) vérifiant les equations de u, ce qui veut dire que 1 = 1̂ dans C.
La conclusion est que le théorème 2 a une seule application, à laquelle il s’identifie.

Théorème 2. Au choix :
– Si C est une N-algèbre dans laquelle l’objet 1 est autodual alors il existe un (unique)

morphisme TL→ C qui envoie u sur le demi-cercle de C(0, 2).
– Si O est un objet autodual d’une C∗-catégorie tensorielle C alors il existe un

(unique) morphisme TL→ C qui envoie u sur le demi-cercle de Hom(1, O ⊗O).

De plus, le morphisme TL→ C est injectif.
(La simplicité de TL est bien connue : si J : TL→ C est un morphisme alors

φn : TL(n)→ TL(n− 1) x 7→ (1⊗(n−1) ⊗ u∗)(x⊗ 1)(1⊗(n−1) ⊗ u)

ψn : C(n)→ C(n− 1) x 7→ (1⊗(n−1) ⊗ J(u)∗)(x⊗ 1)(1⊗(n−1) ⊗ J(u))

font commuter le diagramme suivant

TL(n)
J
−→ C(n)

φn ↓ ↓ ψn

TL(n− 1)
J
−→ C(n− 1)

et en collant ces diagrammes on obtient une factorisation par J de la composition à
gauche d’espérances conditionnelles, c’est à dire de la trace de Markov ; la positivité
montre que J est injectif sur ∆TL et on conclut en utilisant la reciprocité de Frobenius.)
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Si on prend O la représentation fondamentale de SU(2), ou de SU(2)q avec q > 0, ou

encore du groupe quantique Âo(F ), l’image du plongement de TL dans C est la sous-
catégorie pleine ayant 1 = O. On obtient ainsi la classification des représentations de
SU(2) et les formules de Clebsch-Gordan de leurs produits. Voir [1].
Pour finir, un mot sur le cas 〈〈non-autodual 〉〉. La 〈〈vraie 〉〉 notion de projection de

Jones, qu’on rencontre dans les sous-facteurs, est plus générale. Voir Jones [11]. On

trouve de telles projections dans les algèbres End(O ⊗ Ô), avec O objet d’une C∗-
catégorie tensorielle avec duaux. Voir par exemple [3]. Pour formuler un résultat
similaire au théorème 2 on doit utiliser des 〈〈N ∗ N-algèbres 〉〉, c’est à dire des C∗-
catégories tensorielles ayant comme objets tous les mots sur deux lettres. Voir [2],
ou on fait ce genre de combinatoire avec la représentation fondamentale du groupe

quantique Âu(F ) (c’est la représentation la plus 〈〈 libre 〉〉 qui puisse exister).

3. Dédoublement

Pour des raisons 〈〈d’algèbre quantique 〉〉 on fait la modification suivante : on ne
regarde que les diagrammes planaires entre m points et n points, avec m et n pairs.
Le diagramme 1, qui n’existe plus, sera remplacé par deux segments verticaux :

1 = ||

Une conséquence immédiate de ces modifications est que les diagrammes

u = δ−
1

2 ∩ m = δ
1

2 | ∪ |

ne vérifient plus 1 ⊗ u∗ ⊗ 1 = δ−1m. Pire, on peut montrer que m n’est pas dans la
N-algèbre engendrée par u et réciproquement. Se pose donc la question de comprendre
la N-algèbre engendrée par u et m. On se rend compte en faisant quelques dessins que
ca doit être la N-algèbre TL2, version 〈〈dédoublée 〉〉 de TL.

TL2(m,n) =




∑

α

· · · · · · ← 2m points
✷ ← m+ n ficelles
· · ← 2n points





Notons que le 〈〈plongement 〉〉 de TL2 dans TL n’est pas unital.

Théorème 3. Les relations mm∗ = δ21 et

u∗u = 1 (m⊗ 1)(1⊗m∗) = (1⊗m)(m∗ ⊗ 1) = m∗m

m(m⊗ 1) = m(1⊗m) m(1 ⊗ u) = m(u⊗ 1) = 1

sont une présentation de TL2 par u ∈ TL2(0, 1) et m ∈ TL2(2, 1).

Ce résultat est démontré en [4]. En fait dans [4] l’indice δ2 est un entier et u et m
sont des opérateurs explicites, mais ces données supplémentaires ne sont pas utilisées.
Soit B une C∗-algèbre de dimension finie et ϕ une forme linéaire positive unitale sur

B. On a un produit scalaire < x, y >= ϕ(y∗x), donc une N-algèbre

X(m,n) =
{
applications linéaires de B⊗m vers B⊗n

}

On voudrait comprendre la N-algèbre engendrée par l’unité et par la multiplication.

u ∈ X(0, 1) m ∈ X(2, 1)
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On montre comme dans [4] que les relations du théorème 3 sont satisfaites si et
seulement si la première d’entre elles, à savoir mm∗ = δ21, est satisfaite. Si B = ⊕Mnγ

est la decomposition de B en somme d’algèbres de matrices on doit avoir Tr(Q−1
γ ) = δ2

pour tout bloc Qγ de l’élément Q ∈ B tel que ϕ = Tr(Q.).
Une telle forme linéaire ϕ sera appelée δ-forme.
On verra dans la sixième section que ceci montre que si ϕ est une δ-forme alors la

catégorie des représentations du groupe quantique compact Gaut(B,ϕ) est la complétion
de TL2. Le cas ϕ = trace a éte étudié dans [4]. Signalons le cas particulier assez
mystérieux de Gaut(C

n), qui est par définition un 〈〈analogue quantique de Sn 〉〉, mais,
par le résultat, est plutôt une 〈〈déformation de SO(3) 〉〉. Voir [17], [4], [5] et [7].

4. Coloriage

Pour des raisons 〈〈d’algèbre quantique 〉〉 on doit colorer les diagrammes.
On fait les modifications suivantes. Les deux suites de points seront colorées de

gauche à droite de la manière standard suivante :

noir, bleu, bleu, noir, noir, bleu, bleu, noir, noir, . . .

On ne regarde que les diagrammes de Temperley-Lieb colorés entre 4m et 4n points.
1, mort à nouveau, sera désormais quatre segments : noir, bleu, bleu, noir.

1 = ||||

Le cercle bleu est égal à β et le noir, à ν.

bleu→© = β noir→© = ν

Pour des raisons de 〈〈couleur 〉〉, on ne peut plus dessiner les deux demi-cercles. Ce
qu’on peut faire de mieux est de regarder leurs versions 〈〈dédoublées 〉〉.

u = (νβ)−
1

2

⋂
∩ m = (νβ)

1

2 ||
⋃
∪ ||

Le théorème 3, avec δ = νβ, reste une présentation de la N-algèbre engendrée par u
et m. Nous, on veut trouver une présentation de la N-algèbre de tous les diagrammes
TL4c (qu’on peut appeler, en suivant Bisch et Jones, 〈〈N-algèbre de Fuss-Catalan 〉〉).

TL4c(m,n) =





∑
α

nbbnnbbn ← 4m points colorés
m+ n ficelles bleues

✷ ← et
m+ n ficelles noires

nbbn ← 4n points colorés





On introduit pour cela les projections de Jones bleue et noire :

e = β−1 |
∪
∩
| f = ν−1 |||

∪
∩
|||

On voit que f = ν−2(1⊗me)m∗, donc on n’a pas besoin de f pour présenter TL4c.
Enfin, pour simplifier l’ecriture on va identifier x et x⊗ 1 pour tout x.

Théorème 4. Les relations suivantes (avec f = ν−2(1⊗me)m∗) :
(1) les relations du théorème 3, avec δ = νβ

(2) e = e2 = e∗, f = f ∗ et (1⊗ f)f = f(1⊗ f)



DIAGRAMMES ET GROUPES 7

(3) eu = u

(4) mem∗ = m(1⊗ e)m∗ = ν21
(5) mm(e⊗ e⊗ e) = emm(e⊗ 1⊗ e)

sont une présentation de TL4c par m ∈ TL4c(2, 1), u ∈ TL4c(0, 1) et e ∈ TL4c(1).

Les relations se vérifient en dessinant.
Montrons que la sous-N-algèbre C =< m, u, e > est égale à TL4c. Tout d’abord, C

contient les suites de projections de Jones bleues, noires et dédoublées

p1 = e, p2 = f, p3 = 1⊗ e, p4 = 1⊗ f, . . .

e1 = uu∗, e2 = δ−2m∗m, e3 = 1⊗ uu∗, e4 = δ−2(1⊗m∗m), . . .

qui par [8] engendrent l’algèbre graduée de Fuss-Catalan, union des TL4c(n), i.e. en-
gendrent la N-algèbre diagonale ∆TL4c. On a donc des inclusions

∆TL4c ⊂ C ⊂ TL4c

ce qui nous permet d’utiliser l’argument standard suivant. Tout d’abord, on a ∆TL4c =
∆C. Ensuite, la présence des demi-cercles montre que les objets de C et de TL4c sont
autoduaux, et par réciprocité de Frobenius on obtient

dim(C(m,n)) = dim

(
C

(
m+ n

2

))
= dim

(
TL4c

(
m+ n

2

))
= dim(TL4c(m,n))

pour m+ n pair. En utilisant la tensorisation par u et par u∗ on peut plonger

C(m,n) ⊂ C(m,n+ 1) TL4c(m,n) ⊂ TL4c(m,n+ 1)

ce qui montre que les égalités de dimensions ont lieu pour tous les m et n. Avec les
inclusions ∆TL4c ⊂ C ⊂ TL4c, ceci montre que C = TL4c.
Pour la dernière partie, soient U ,M et E dans une N-algèbre C vérifiant les relations

(1–5). On doit construire un morphisme TL4c → C qui envoie

u 7→ U, m 7→M, e 7→ E

La construction se fait en deux étapes. Dans la première, on se restreint aux diago-
nales : on se propose de construire un morphisme ∆TL4c → ∆C qui envoie

uu∗ 7→ UU∗, m∗m 7→M∗M, e 7→ E

En construisant les projections de Jones Ei et Pi comme en haut, on doit envoyer

ei 7→ Ei, pi 7→ Pi (i = 1, 2, 3, . . . )

ce qui, par le résultat de présentation de ∆TL4c de Bisch et Jones ([8]), revient à un
calcul algébrique. Plus précisement, il est montré en [8] que les relations suivantes

(a) e2i = ei, eiej = ejei si |i− j| ≥ 2 et eiei±1ei = δ−2ei
(b) p2i = pi et pipj = pjpi
(c) eipi = piei = ei et piej = ejpi si |i− j| ≥ 2
(d) e2i±1p2ie2i±1 = ν−2e2i±1 et e2ip2i±1e2i = β−2e2i
(e) p2ie2i±1p2i = ν−2p2i±1p2i et p2i±1e2ip2i±1 = β−2p2ip2i±1

sont une présentation de ∆TL4c. Il nous reste donc à vérifier que

(1− 5) =⇒ (a− e)

où u, m et e sont des objets abstraits et on n’a plus le droit de dessiner.
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En utilisant en+2 = 1⊗ en et pn+2 = 1⊗ pn ces relations se réduisent à :

(a) e2i = ei pour i = 1, 2, e1e2e1 = δ−2e1 et e2e1e2 = δ−2e2.
(b) p2i = pi pour i = 1, 2 et [p1, p2] = [1⊗ p1, p2] = [1⊗ p2, p2] = 0
(c) [e2, 1⊗ p2] = [p2, 1⊗ e2] = 0 et eipi = piei = ei pour i = 1, 2
(d) e1p2e1 = ν−2e1, (1⊗ e1)p2(1⊗ e1) = ν−2(1⊗ e1) et e2p1e2 = e2(1⊗ p1)e2 = β−2e2
(e) ν2p2e1p2 = β2p1e2p1 = p1p2 et ν2p2(1⊗ e1)p2 = β2(1⊗ p1)e2(1⊗ p1) = (1⊗ p1)p2
Avec e1 = uu∗, e2 = δ−2m∗m, p1 = e et p2 = f on voit que la plupart d’entre elles

sont triviales. Ce qui reste peut être formulé de la manière suivante.

em∗me = ν2f ∗e (1⊗ e)m∗m(1⊗ e) = ν2f ∗(1⊗ e) f ∗ = f ∗f

[e, f ] = [1⊗ e, f ] = [m∗m, 1⊗ f ] = [f, 1⊗m∗m] = 0

En multipliant (5) par u et par 1⊗ 1⊗ u à droite on obtient une formule utile.

m(e⊗ e) = em(1⊗ e) = eme

Vérifions ce qui reste de (a–e). On a ν2f ∗e = m(e⊗e)(1⊗m∗), on remplace lem(e⊗e)
par eme et on trouve em∗me. On a (1 ⊗ e)m∗m(1 ⊗ e) = m(1 ⊗ (em(1 ⊗ e))∗), on
remplace le em(1⊗e) par eme on obtient ν2f ∗(1⊗e). On a f ∗f = ν−4m(1⊗em∗me)m∗,
on remplace le em∗me par eme(1⊗m∗), puis le eme par m(e⊗ e) et on tombe sur f ∗.
Les deux premiers commutateurs sont nuls, car fe et f(1⊗e) sont auto-adjoints. Pareil
pour les deux autres, parce que mm∗(1⊗ff ∗) = ν−4(1⊗1⊗me)m∗m∗mm(1⊗1⊗em∗)
et (1⊗m∗m)ff ∗ = ν−4(1⊗m∗me)m∗m(1⊗ em∗m).
La conclusion est qu’on a construit un certain morphisme de N-algèbres

∆J : ∆TL4c → ∆C

qu’on doit étendre en un morphisme J : TL4c → C qui envoie u 7→ U et m 7→ M . On
va utiliser un argument standard (voir [13]). Pour w plus grand que k et l on définit

φ : TL4c(l, k)→ TL4c(w) x 7→ (u⊗(w−k) ⊗ 1k) x ((u
∗)⊗(w−l) ⊗ 1l)

θ : TL4c(w)→ TL4c(l, k) x 7→ ((u∗)⊗(w−k) ⊗ 1k) x (u
⊗(w−l) ⊗ 1l)

où 1k = 1⊗k et où on n’utilise plus la convention x = x⊗1. On définit par des formules
analogues Φ et Θ dans C. On a θφ = ΘΦ = Id. On définit une application J par

TL4c(l, k)
J
−→ C(l, k)

φ ↓ ↑ Θ

TL4c(w)
∆J
−→ C(w)

et comme J(a) ne dépend pas du choix de w, on peut voir ces J comme étant les
composantes d’une application J : TL4c → C. On voit que J étend ∆J et qu’elle
envoie u 7→ U et m 7→ M . Il nous reste à vérifier que c’est un morphisme. On a

Im(φ) = {x ∈ TL4c(w) | x = ((uu∗)⊗(w−k) ⊗ 1k) x ((uu
∗)⊗(w−l) ⊗ 1l)}

ainsi qu’une description similaire de Im(Φ) et on en déduit que J envoie Im(φ) dans
Im(Φ). D’autre part on a ΘΦ = Id, donc ΦΘ = Id sur Im(Φ). On en déduit que

TL4c(l, k)
J
−→ C(l, k)

φ ↓ ↓ Φ

TL4c(w)
∆J
−→ C(w)
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commute, ce qui montre que l’application J est multiplicative.

J(ab) = Θ(∆Jφ(a)∆Jφ(b)) = Θ(ΦJ(a)ΦJ(b)) = ΘΦ(J(a)J(b)) = J(a)J(b)

Il nous reste a prouver que J(a ⊗ b) = J(a) ⊗ J(b). On a a ⊗ b = (a ⊗ 1s)(1t ⊗ b)
pour certains s et t, donc il suffit de le montrer pour des paires (a, b) de la forme (1t, b)
ou (a, 1s). Pour (a, 1s) ceci est clair. Il nous reste à montrer que l’ensemble

B =
{
b ∈ TL4c | J(1t ⊗ b) = 1t ⊗ J(b), ∀ t ∈ N

}

est égal à TL4c. Tout d’abord, l’application ∆J étant tensorielle, on a ∆TL4c ⊂ B.
D’autre part on obtient par calcul que J(1t ⊗ u ⊗ 1s) = 1t ⊗ U ⊗ 1s. Enfin, J étant
involutive et multiplicative, B est stable par involution et par multiplication. On en
déduit que B contient les compositions d’éléments de ∆TL4c avec des 1t ⊗ u ⊗ 1s et
des 1t ⊗ u

∗ ⊗ 1s. Mais tout b dans TL4c est égal à θφ(b), donc est de cette forme.

5. Plongement

Soit N ⊂ B un plongement de C∗-algèbres de dimension finie et ϕ une forme linéaire
positive unitale sur B. Pour des raisons 〈〈d’algèbre quantique 〉〉, on se demande si la
multiplication de B, l’unité de B et la projection orthogonale de B sur N

m : B ⊗B → B u : C→ B e : B → B

vérifient les relations (1–5). (On se place dans la N-algèbre X de la troisième section).
Rappelons qu’une δ-forme ϕ est une forme linéaire positive unitale telle que mm∗ =

δ21, oùm est la multiplication et l’adjoint est pris par rapport aux structures de Hilbert
induites par le produit scalaire < x, y >= ϕ(y∗x). Voir la fin de la troisième section.

Théorème 5. m, u et e vérifient les relations (1–5) si et seulement si :
– ϕ est une νβ-forme sur B
– sa restriction ϕ|N est une ν-forme sur N
– la projection e est un morphisme de N −N bimodules.

Une telle forme linéaire sera appelée (ν, β)-forme.
Pour commencer, (3) et la formule e = e2 = e∗ de (2) sont vraies, (1) est équivalente

au fait que ϕ est une νβ-forme (voir la fin de la troisième section) et (5) dit qu’on a

e(b)e(c)e(d) = e(e(b)ce(d))

pour tous les b, c, d dans B, c’est à dire que e est un morphisme de N −N bimodules.
Soit {b−i}i∈N une base orthonormale de N et soit {bj}j∈N une base orthonormale de

N⊥. On note {bn}n∈Z la base orthonormale {b−i, bj}i,j∈N de B. On a

m∗(b) =
∑

k,s∈Z

bk ⊗ bs < b, bkbs >=
∑

k,s∈Z

bk ⊗ bs < b∗kb, bs >=
∑

k∈Z

bk ⊗ b
∗
kb

d’où le fait que ϕ est une δ-forme ssi
∑
bkb

∗
k = δ21. D’autre part, on obtient

mem∗(b) = m

(
∑

k∈Z

e(bk)⊗ b
∗
kb

)
=

(
∑

k∈Z

e(bk)b
∗
k

)
b =

(
∑

i∈N

b−ib
∗
−i

)
b
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donc la conditionmem∗ = ν21 de (4) est équivalente au fait que ϕ|N est une ν-forme sur
N . La conclusion est qu’on a montré l’une des implications du théorème et que pour
l’autre il nous reste à vérifier les trois formules suivantes (avec f = ν−2(1⊗me)m∗) :

f = f ∗ (1⊗ f)f = f(1⊗ f) m(1⊗ e)m∗ = ν21 (⋆)

En utilisant le fait que e est un morphisme de bimodules on obtient succesivement

σ(N) = N e∗ = ∗e

où σ : B → B est tel que ϕ(ab) = ϕ(bσ(a)). En utilisant la formule de m∗ on a

f(x⊗ y) = ν−2(1⊗me)m∗(x⊗ y) = ν−2
∑

k∈Z

bk ⊗ e(b
∗
kbm)bn

Ceci permet de verifier la première formule (⋆), parce qu’on obtient

< f(bm ⊗ bn), bM ⊗ bN >= ν−2ϕ(b∗Ne(b
∗
Mbm)bn) =< bm ⊗ bn, f(bM ⊗ bN ) >

pour tous les m,n,M,N . La deuxième formule (⋆) résulte des égalités suivantes

< (1⊗ f)f(x⊗ y ⊗ z), bk ⊗ bs ⊗ w >= ν−4 < e(b∗say)z, w >

< f(1⊗ f)(x⊗ y ⊗ z), bk ⊗ bs ⊗ w >= ν−4
∑

t∈Z

< abt, bs >< e(b∗t y)z, w >

avec a = e(b∗kx), pour tous les x, y, z, w, k, s. Enfin, pour la troisième égalité (⋆) on a

m∗(b) =
∑

k,s∈Z

bk ⊗ bs < b, bkbs >=
∑

k,s∈Z

bk < bσ(b∗s), bk > ⊗bs =
∑

s∈Z

bσ(b∗s)⊗ bs

ce qui donne m(1 ⊗ e)m∗(b) = bq avec q donné par la formule

q =
∑

s∈Z

σ(b∗s)e(bs) =
∑

i∈N

σ(b∗−i)b−i = mNm
∗
N (1) = ν21

où mN est la multiplication de N , pour laquelle on a fait le même calcul, à l’envers.

6. Dualisation

Soit N ⊂ B une inclusion de C∗-algèbres de dimension finie et ϕ une forme linéaire
positive unitale sur B. On a le produit scalaire < x, y >= ϕ(y∗x) sur B.
En suivant Wang ([17]) on définit la C∗-algèbre universelle Aaut(N ⊂ B,ϕ) engendrée

par les coefficients wij d’une matrice unitaire w vérifiant les conditions

m ∈ Hom(w⊗2, w) u ∈ Hom(1, w) e ∈ End(w)

où m : B ⊗ B → B est la multiplication, u : C → B est l’unité et e : B → B est la
projection orthogonale de B sur N et où les relations sont prises dans le sens le plus
évident qu’on puisse leur donner. Par universalité on construit ∆ : wij 7→

∑
wik ⊗wkj

et on voit que Aaut(N ⊂ B,ϕ) est une C∗-algèbre de Hopf unitale. Voir [5] pour les
détails. La matrice w est une coreprésentation unitaire sur l’espace de Hilbert B

(Id⊗∆)w = w12w13

et les trois conditions de type 〈〈Hom 〉〉 se traduisent par le fait que w correspond à une
coaction sur la C

∗-algèbre B, qui laisse ϕ et N invariantes. Voir [4].
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A noter qu’en utilisant les dualités bien connues de géometrie non commutative

{groupes quantiques compacts} ←→ {C∗ − algèbres de Hopf unitales}
{
fibrations d’espaces finis non
commutatifs de probabilité

}
←→

{
objets de la forme

(N ⊂ B,ϕ)

}

qui disent que 〈〈 les catégories de gauche sont par définition celles de droite avec les
flèches renversées 〉〉 on obtient des interpretations géometriques de Aaut(N ⊂ B,ϕ).

Aaut(N ⊂ B,ϕ) = Ĝaut(N ⊂ B,ϕ) = Ĝaut((B̂, ϕ̂)→ (N̂ , ϕ̂|N̂))

On peut comprendre la C∗-catégorie tensorielle des coreprésentations de dimension
finie de Aaut(N ⊂ B,ϕ) en utilisant la dualité tannakienne de Woronowicz

{
C∗ − algèbres de
Hopf unitales

}
←→

{
C∗ − catégories tensorielles

concrètes, semisimples, avec duaux

}

où 〈〈concrète 〉〉 signifie 〈〈plongée dans la C∗-catégorie tensorielle des espaces de Hilbert
de dimension finie 〉〉. En effet, cette dualité fait correspondre

Aaut(N ⊂ B,ϕ)←→ complétion de la N− algèbre engendrée par m, u, e

où 〈〈complétion de 〉〉 signifie 〈〈plus petite C∗-catégorie tensorielle semisimple concrète
contenant 〉〉. Voir [17] pour la dualité tannakienne et [5] pour sa version utilisée ici.
D’autre part, dans la cinquième section on est arrivé à la notion de (ν, β)-forme sur

une innclusion N ⊂ B : c’est une νβ-forme sur B telle que sa restricition à N est une
ν-forme et telle que la projection e est un morphisme de N − N bimodules. Si ϕ est
une telle forme, en combinant les théorèmes 4 et 5 on obtient un morphisme surjectif
de N-algèbres TL4c →< m, u, e >. L’argument de la deuxième section montre que
TL4c est simple, donc ce morphisme est injectif et on obtient le résultat suivant.

Théorème 6. Si ϕ est une (ν, β)-forme sur une inclusion de C∗-algèbres de dimension
finie N ⊂ B alors la C∗-catégorie tensorielle des coreprésentations de dimension finie
de la C∗-algèbre de Hopf unitale Aaut(N ⊂ B,ϕ) est la complétion de TL4c.

Le cas A = C et ϕ = trace a été étudié dans [4]. Dans ce cas on a TL4c = TL2.
Le résultat dit essentiellement qu’on a Hom(w⊗m, w⊗n) = TL4c(m,n) pour tous les

m et n, ce qui suffit pour la suite. Bien entendu, on peut aller plus loin : en utilisant
l’article de Bisch et Jones [8] on peut classifier les coreprésentations irréductibles de
Aaut(N ⊂ B,ϕ), trouver leur formules de fusion etc. Par exemple le graphe de w dans
le sens de [5] est le graphe de Fibonacci de la vie des lapins ([8]).

7. Conclusion

Si B est une C∗-algèbre de dimension finie alors il existe une unique δ-trace (tous δ
confondus) sur B : c’est la trace dite canonique, qui vient de la trace unique sur les

matrices via la représentation régulière gauche. On a δ =
√
dim(B). Voir [4].

Dans [6] on construit des inclusions de la forme (P ⊗ N)K ⊂ (P ⊗ B)K , où P est
un facteur de type II1, N ⊂ B est une inclusion de C∗-algèbres de dimension finie
munie d’une trace tr, et K est un groupe quantique compact qui agit minimalement
sur P et qui agit sur B en laissant N et tr invariantes. Cette inclusion est un sous-
facteur si et seulement si les actions sur N et B sont ergodiques sur les centres. Enfin,
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on montre que cette double condition d’ergodicité force N ⊂ B à commuter avec les
traces canoniques de N et de B (et tr a être la trace canonique de B) et on se demande
si on a là toutes les restrictions sur l’inclusion N ⊂ B.
(Voir [6] pour les détails, qui sont techniques et qu’on ne va pas expliquer ici.)

Théorème 7. Pour une inclusion de C∗-algèbres de dimension finie N ⊂ B les con-
ditions suivantes sont équivalentes :
– il existe des sous-facteurs de points fixes (P ⊗N)K ⊂ (P ⊗ B)K

– N ⊂ B commute avec les traces canoniques de N et de B.

On vient de le dire, par [6] la première condition implique la deuxième. Dans l’autre
sens, en munissant N ⊂ B de la trace canonique tr de B, le théorème 6 s’applique et
montre que la double condition d’ergodicité est satisfaite avec K = Gaut(N ⊂ B, tr).
L’existence d’un P avec action minimale de K a été démontrée par Ueda ([15]).
En utilisant [6] on peut montrer que PK ⊂ (P ⊗ B)K est un sous-facteur ayant

l’algèbre de Fuss-Catalan comme algèbre des symétries, ou encore que PK ⊂ (P ⊗
N)K ⊂ (P ⊗B)K est une composition libre de sous-facteurs A∞ (d’indices entiers).
Dans [6] on associe des systèmes de Popa aux données de la forme (N ⊂ B, tr) : les

systèmes des commutants relatifs des sous-facteurs (P ⊗N)K ⊂ (P ⊗B)K . Dans [3] on
fait une construction similaire avec des données de la forme (C ⊂ Mn, ϕ), où ϕ n’est
plus necessairement une trace. Les conditions sur (N ⊂ B,ϕ) qu’on trouve ici peuvent
être regardées comme un point de départ pour une unification de [3] et [6] au niveau
algébrique ([14]) ou géometrique ([11]). Peut-être aussi comme un point de départ pour
une unification des constructions de Ueda ([16]) et de [6] au niveau analytique.

References
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