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SUR LES AUTOMORPHISMES DE U+
q (g)

NICOLÁS ANDRUSKIEWITSCH ET FRANÇOIS DUMAS

Abstract. Soit g une algèbre de Lie simple. L’objet principal de cet article est de montrer
que, pour g de type B2 et q non racine de l’unité, le groupe des automorphismes de l’algèbre
enveloppante quantique U+

q (g) de la partie nilpotente positive se réduit à l’action canonique

du tore (k∗)2. Pour g quelconque de rang n, on démontre par ailleurs que le groupe des
automorphismes d’algèbre de Hopf tressée pour la structure d’algèbre de Nichols sur U+

q (g)
déduite de la matrice de Cartan de g se réduit à un produit semi-direct du tore (k∗)n par le
groupe des automorphismes de diagramme associé. On en déduit que pour g de type A2 ou B2,
tout automorphisme d’algèbre de U+

q (g) est un automorphisme d’algèbre de Hopf.

Introduction

Soit g une algèbre de Lie simple complexe de dimension finie et g = n−⊕h⊕n+ une décomposition
triangulaire de g, avec h une sous-algèbre de Cartan. La structure du groupe AutUq(g) des
automorphismes d’algèbre de l’algèbre enveloppante quantique Uq(g) ne semble être connue
dans la littérature que dans le cas élémentaire où g est de type A1 (voir [1] ou [2]). Le groupe
des automorphismes de la forme augmentée Ǔq(b

+) de l’algèbre enveloppante quantique de la
sous-algèbre de Borel b+ = h ⊕ n+ est quant à lui calculé en toute généralité dans [7]. Cet
article est consacré à l’étude du groupe des automorphismes de l’algèbre enveloppante quantique
U+
q (g) = Uq(n

+) de la partie nilpotente positive. Des résultats partiels sur le groupe AutU+
q (g)

pour g quelconque figurent dans [6] mais, à notre connaissance, ce groupe n’est explicitement
déterminé que pour g de type A2. Dans ce cas, il est démontré à la proposition 2.3 de [2]
ainsi qu’à la proposition 4.4 de [6] que AutU+

q (sl3) est le produit semi-direct du tore (C∗)2

opérant canoniquement sur les générateurs naturels de U+
q (sl3) par une involution permutant

ces générateurs.

La première partie de cet article est consacrée à l’algèbre U+ = U+
q (g) pour g de type B2 sur

un corps k de caractéristique nulle algébriquement clos et pour q ∈ k
∗ non racine de l’unité. En

l’absence d’automorphisme de diagramme non trivial (contrairement au type A2), on montre
que le groupe AutU+ des automorphismes d’algèbre de U+ se restreint à l’action canonique
du tore (k∗)2. Les preuves connues pour le type A2 reposaient essentiellement sur l’étude de
l’action d’un automorphisme quelconque de U+

q (sl3) sur le centre de l’algèbre d’une part, et sur
les éléments normalisants non-centraux d’autre part. Ce second argument n’est plus exploitable
pour g de type B2, car tout élément normalisant de U+ est alors central. Le point de départ de
la démonstration est ici l’étude de l’action d’un automorphisme quelconque de U+ sur le spectre
premier de U+ tel qu’il est décrit en [10]. L’unique idéal premier non maximal de hauteur 1
de U+ est engendré par un élément z central dans U+, d’où l’on tire que tout θ ∈ AutU+

vérifie θ(z) = λz pour un certain λ ∈ k
∗. Une première conséquence est que la restriction

de θ au centre Z(U+) de U+ (qui est un anneau de polynômes k[z, z′] pour une autre variable
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centrale z′ explicitement déterminée) apparâıt comme un automorphisme triangulaire de k[z, z′].
Une seconde conséquence est que l’on peut considérer le morphisme de groupes Φ : AutU+ →
Aut (U+/zU+) canoniquement défini par le passage au quotient de tout automorphisme de U+.
Or le quotient U+/zU+ est isomorphe à l’algèbre de Heisenberg quantique U+

q (sl3) pour laquelle
le groupe des automorphismes est connu comme on vient de le rappeler ci-dessus. Ceci permet
de démontrer que le groupe ImΦ est isomorphe au tore (k∗)2. Le plus délicat consiste à prouver
ensuite que Φ est injective, ce qu’on l’on obtient à partir des identités traduisant le caractère
triangulaire des restrictions au centre k[z, z′] des automorphismes de U+, par des considérations
techniques sur certains degrés dans l’algèbre polynomiale U+.

On s’intéresse dans la seconde partie aux automorphismes d’algèbre de Hopf tressée des algèbres
de Nichols, dont les algèbres U+

q (g) pour g simple quelconque sont un exemple correspondant au
cas particulier d’un tressage sous-jacent diagonal de type Drinfeld-Jimbo (voir [3], [9], [12]). On
démontre que, sous certaines hypothèses sur le tressage, le groupe des automorphismes d’algèbre
de Hopf d’une algèbre de Nichols de rang n à tressage diagonal est produit semi-direct du tore
(k∗)n par le groupe des automorphismes de diagramme associé au tressage. Ceci s’applique
en particulier à U+

q (g) pour g simple de rang n, et on formule la conjecture selon laquelle

AutU+
q (g) = AutHopfalg U

+
q (g). Le théorème principal de la première partie, et les résultats de

[2] et [6] rappelés ci-dessus, montrent que cette conjecture est vérifée pour g de type A2 ou B2.

Nous tenons à remercier Jacques Alev pour de nombreuses et fructueuses conversations sur les
questions étudiées dans cet article.

1. Automorphismes de l’algèbre U+
q (g) de type B2

1.1. Quelques propriétés préliminaires de l’algèbre U+.

1.1.1. Données. Dans tout l’article, k est un corps commutatif de caractéristique nulle al-
gébriquement clos. On fixe un paramètre de quantification q ∈ k, q 6= 0 non racine de l’unité.
Soit g une algèbre de Lie simple complexe de dimension finie de rang n. Soit g = n−⊕h⊕n+ une
décomposition triangulaire de g, avec h une sous-algèbre de Cartan. Soit C = (ai,j)1≤i,j≤n la ma-
trice de Cartan associée et (d1, . . . , dn) les entiers premiers entre eux symétrisant C. L’algèbre
enveloppante quantique sur k de la partie nilpotente positive n+ de g, notée U+

q (g), est (cf.
[4],[8],[9]) l’algèbre engendrée sur k par n générateurs e1, . . . , en vérifiant les relations de Serre
quantiques:

∑1−ai,j
ν=0

[
1−ai,j

ν

]
qdi
e
1−ai,j−ν

i ej(−ei)
ν = 0 pour tous 1 ≤ i 6= j ≤ n.

Dans toute cette section, on supposera g de type B2 et on notera simplement U+ = U+
q (g). On

a donc n = 2, C =
(

2 −1
−2 2

)
, et (d1, d2) = (2, 1). Les relations ci-dessus deviennent alors:

∑2
ν=0 [

2
ν ]q2e

2−ν
i ej(−ei)

ν = 0 pour i = 1, j = 2, ai,j = −1, di = 2,
∑3

ν=0 [
3
ν ]qe

3−ν
i ej(−ei)

ν = 0 pour i = 2, j = 1, ai,j = −2, di = 1.

Le calcul des coefficients binomiaux quantiques donne de façon immédiate:

[ 20 ]q2 = [ 22 ]q2 = 1, [ 21 ]q2 = q2 + q−2, [ 30 ]q = [ 33 ]q = 1, [ 31 ]q = [ 32 ]q = q2 + 1 + q−2.

En résumé, U+ est l’algèbre engendrée sur k par deux générateurs e1 et e2 soumis aux relations
de commutation:

e21e2 − (q2 + q−2)e1e2e1 + e2e
2
1 = 0 (S1)

e32e1 − (q2 + 1 + q−2)e22e1e2 + (q2 + 1 + q−2)e2e1e
2
2 − e1e

3
2 = 0. (S2)
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1.1.2. Expression de U+ comme extension de Ore itéré. A partir des générateurs naturels e1 et
e2 de U+, on introduit suivant la méthode de [14], les q-crochets:

e3 = e1e2 − q2e2e1 et z = e2e3 − q2e3e2,

de sorte que les relations de Serre (S1) et (S2) conduisent directement à: e1e3 = q−2e3e1,
e1z = ze1 et e2z = ze2. En particulier, z appartient au centre de U+. D’après [14], une base de

PBW de U+ est formée par les monômes (ziej3e
k
1e

l
2)(i,j,k,l)∈N4. Ainsi U+ est l’algèbre engendrée

sur k par e1, e2, e3, z soumis aux relations:

e3z = ze3,
e1z = ze1, e1e3 = q−2e3e1,
e2z = ze2, e2e3 = q2e3e2 + z, e2e1 = q−2e1e2 − q−2e3.

En d’autres termes U+ est l’extension de Ore itérée (cf. [4]):

U+ = k[e3, z][e1 ; σ][e2 ; τ, δ]
avec:
σ l’automorphisme de k[e3, z] défini par σ(z) = z et σ(e3) = q−2e3,
τ l’automorphisme de k[e3, z][e1 ; σ] défini par τ(z) = z, τ(e3) = q2e3, et τ(e1) = q−2e1,
δ la τ -dérivation de k[e3, z][e1 ; σ] définie par δ(z) = 0, δ(e3) = z, et δ(e1) = −q−3e3.

Dans toute la suite, on notera S l’extension de Ore:

S = k[e3, z][e1 ; σ],

de sorte que la sous-algèbre S de U+ vérifie: U+ = S[e2 ; τ, δ].

1.1.3. Une graduation de U+. On construit à partir de la base (ziej3e
k
1e

l
2)(i,j,k,l)∈N4 de U+ sur

k une graduation U+ =
⊕

n≥0 Un telle que e1, e2, e3, z soient homogènes de degrés respectifs
1, 1, 2, 3. Il suffit pour cela de poser pour tout n ∈ N :

Un =
⊕

3i+2j+k+l=n kz
iej3e

k
1e

l
2.

On notera dans la suite I =
⊕

n≥1 Un, qui n’est autre que l’idéal bilatère engendré par e1, e2, e3, z.

1.1.4. Une localisation de U+. On introduit d’abord dans U+ l’élément: w = e2e3 − e3e2 =
z + (q2 − 1)e3e2 ∈ U3. Il résulte des relations de commutation vues en 1.1.2 que: e1w =
we1 + (1− q−2)e23, e2w = q2we2, et e3w = q−2we3. On pose enfin:

z′ = e1w − q−4we1 ∈ U4,

et l’on vérifie que: z′e1 = e1z
′ et z′e2 = e2z

′, d’où l’on déduit que z′ appartient au centre de
U+. Calculons:

z′ = e1w − q−4we1
= (1− q−4)we1 + (1− q−2)e23
= (1− q−4)(ze1 + (q2 − 1)e3e2e1) + (1− q−2)e23
= (1− q−4)(q2 − 1)e3(q

−2e1e2 − q−2e3) + (1− q−4)ze1 + (1− q−2)e23
= (1− q−4)(1− q−2)e3e1e2 − (1− q−4)(1− q−2)e23 + (1− q−4)ze1 + (1− q−2)e23
= (1− q−4)(q2 − 1)e1e3e2 + q−4(1− q−2)e23 + (1− q−4)ze1.

La sous-algèbre de U+ engendrée sur k par e1 et e3 est un plan quantique (avec e3e1 = q2e1e3),
que l’on notera donc simplement kq2 [e3, e1]. Son localisé suivant les puissances de e3 et e1 est le

tore quantique kq2 [e
±
3 , e

±
1 ]. D’où le plongement:

U+ = k[e3, z][e1 ; σ][e2 ; τ, δ] = kq2 [e3, e1][z][e2 ; τ, δ] ⊂ kq2 [e
±
3 , e

±
1 ][z][e2 ; τ, δ],
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où l’on désigne encore par τ et δ les prolongements canoniques de τ et δ à kq2 [e
±
3 , e

±
1 ]. Notons

V = kq2 [e
±
3 , e

±
1 ][z][e2 ; τ, δ]. Il résulte du calcul développé ci-dessus que z′ est de la forme:

z′ = s1e2+s0, avec s0 = q−4(1−q−2)e23+(1−q−4)ze1 ∈ kq2 [e3, e1][z], et s1 = (1−q−4)(q2−1)e1e3
non-nul dans kq2 [e3, e1][z]. On a donc dans V l’égalité: e2 = s−1

1 z′ − s−1
1 s0, avec s

−1
1 et s−1

1 s0
dans kq2 [e

±
3 , e

±
1 ][z]. On peut expliciter:

e2 =
1

(1−q−4)(q2−1)
e−1
3 e−1

1 z′ + 1
q4−1

e−1
3 z − 1

q2−1
e−1
1 e3 (1)

On conclut que:
U+ ⊂ V = kq2 [e

±
3 , e

±
1 ][z, z

′].

Soulignons que, dans V , les générateurs z et z′ sont centraux, et que donc la seule relation entre
générateurs qui n’est pas une commutation est la q2-commutation e3e1 = q2e1e3.

1.1.5. Centre et éléments normalisants de U+. Notons Z(U+) le centre et N(U+) l’ensemble
des éléments normalisants de U+

Lemme 1.1. N(U+) = Z(U+) = k[z, z′].

Preuve. Le calcul de Z(U+) peut être déduit des résultats généraux de [5]. L’égalité N(U+) =
Z(U+) pour le type B2 est déjà observée à la remarque 2.2.(iii) de [6]. Pour la commodité du
lecteur, indiquons ici comment on peut retrouver ces résultats en calculant dans la localisation
V de U+. Soit f ∈ N(U+) non-nul. D’après la proposition 2.1 de [6], f est q-central dans U+,
ce qui signifie qu’il existe m,n ∈ Z tels que fe1 = qme1f et fe2 = qne2f , d’où fe3 = qm+ne3f .
Développons f dans V sous la forme d’une somme finie:

f =
∑

i,j∈Z fi,j(z, z
′)ei1e

j
3 avec fi,j(z, z

′) ∈ k[z, z′].

Parce que les fi,j(z, z
′) sont centraux dans V , les identités fe1 = qme1f et fe3 = qm+ne3f

conduisent par identification aux égalités 2j = m et 2i = −m − n pour tous i, j tels que
fi,j(z, z

′) 6= 0. L’élément f de U+ apparâıt donc dans V comme un terme de la forme f =

fi,j(z, z
′)ei1e

j
3, où i = −m+n

2 et j = m
2 . Il résulte alors de la relation (1) du paragraphe 1.1.4 et

de la q-commutation fe2 = qne2f que −2j + 2i = 2i = −2j − 2i = n. D’où i = j = n = 0, ce
qui prouve que f = f0,0(z, z

′) ∈ k[z, z′]. On a ainsi prouvé que N(U+) ⊆ k[z, z′]. Comme il est
clair que k[z, z′] ⊆ Z(U+) ⊆ N(U+), on obtient les égalités voulue. �

1.1.6. Forme conjuguée de certains générateurs. On a introduit au paragraphe 1.1.2, à partir
des générateurs naturels e1 et e2, l’élément e3 homogène de degré 2 défini par: e3 = e1e2−q

2e2e1,
qui vérifie: e1e3 = q−2e3e1 et e2e3 − q2e3e2 = z. On définit ici de même:

e3 = e1e2 − q−2e2e1,

et on montre sans difficulté que: e1e3 = q2e3e1 et e2e3 − q−2e3e2 = q−4z. Il résulte directement
des relations définissant e3 et e3 que:

e3 = (1− q−4)e1e2 + q−4e3,

et donc: e3e3 = (1 − q−4)q2e1e3e2 + q−4e23. Dès lors, on obtient immédiatement à partir du
calcul de z′ effectué au paragraphe 1.1.4 l’expression:

z′ = (1− q−2)(e3e3 + (1 + q−2)ze1).

Donnons pour être complet les relations e3e3 − e3e3 = (q−4 − 1)ze1 et e3e3 − q−2e3e3 = z′, qui
ne seront pas utilisées directement dans la suite, et dont la vérification est laissée au lecteur.
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1.2. Action d’un automorphisme sur le centre de U+.

. On note AutU+ le groupe des automorphismes de k-algèbre de U+. On a vu ci-dessus en
1.1.5 que le centre de U+ est l’anneau de polynômes k[z, z′]. Tout θ ∈ AutU+ se restreint donc
en un automorphisme de k[z, z′]. Le lemme 1.2 suivant précise la forme d’une telle restriction.
Le lemme 1.3 est un résultat technique qui sera utilisé dans les preuves ultérieures.

Lemme 1.2. Pour tous θ ∈ AutU+, il existe λ, µ ∈ k
∗ et p(z) ∈ k[z] tels que θ(z) = λz et

θ(z′) = µz′ + p(z).

Preuve. Rappelons d’abord quelques éléments de la description du spectre premier de U+ donnée
en [10]. Les idéaux premiers dont l’intersection avec k[z] est nulle sont tous maximaux de hauteur
1 (cf. dans la section 4 de [10], la preuve du théorème 2 et le point (3) de la proposition 3).
Parmi les idéaux premiers dont l’intersection avec k[z] est non-nulle, ceux qui ne contiennent pas
z sont maximaux, de la forme (z − α)U+ pour α ∈ k

∗ (cf. théorème 1 de [10]). Le diagramme
de ceux qui contiennent zU+ est décrit à la proposition 1 de la section 4 de [10], et ceux d’entre
eux qui sont maximaux sont de hauteur 2 ou 4. On retiendra que zU+ est le seul idéal premier
non maximal de hauteur 1 de U+.

Soit θ ∈ AutU+. D’après ce qui précède, l’idéal zU+ est stable par θ. Il existe donc u ∈ U+

non-nul tel que θ(z) = uz. Mais θ(z) est central dans U+ puisque z l’est. Donc u ∈ Z(U+) par
intégrité de U+. En considérant de même l’automorphisme θ−1, il existe v ∈ Z(U+) non-nul tel
que θ−1(z) = vz. Ainsi z = θ(θ−1(z)) = θ(v)uz. On a v ∈ Z(U+) donc θ(v) ∈ Z(U+). L’égalité
θ(v)u = 1 dans Z(U+) = k[z, z′] implique u ∈ k

∗. On note u = λ. On a montré que θ(z) = λz
avec α ∈ k

∗.

La restriction de θ à Z(U+) est un k-automorphisme de k[z, z′] tel que θ(z) = λz. Par surjectivité
de θ, le degré en z′ de θ(z′) est nécessairement égal à 1. Notons θ(z′) = r(z)z′ + p(z) avec
r(z), p(z) ∈ k[z], r(z) 6= 0. En considérant une expression analogue pour θ−1(z′), on déduit
comme ci-dessus de l’égalité z′ = θ(θ−1(z′)) que r(z) est nécessairement inversible dans k[z]. On
note r(z) = µ ∈ k

∗ pour aboutir à l’énoncé voulu. �

Lemme 1.3. Soit θ ∈ AutU+. Si θ fixe e1, e3 et z, alors θ = idU+ .

Preuve. D’après le lemme 1.2, il existe µ ∈ k
∗ et p(z) ∈ k[z] tels que θ(z′) = µz′+ p(z). Or on a

vu au paragraphe 1.1.4 que z′ est de la forme: z′ = q1e1e3e2 + q2e
2
3 + q3ze1, où l’on a posé, pour

simplifier les écritures:

q1 = (1− q−4)(q2 − 1), q2 = q−4(1− q−2), q3 = (1− q−4).

Ces trois scalaires sont non-nuls car q n’est pas racine de l’unité dans k. Parce que θ fixe e1, e3, z
et vérifie θ(z′) = µz′ + p(z), on a alors:

q1e1e3θ(e2) + q2e
2
3 + q3ze1 = µq1e1e3e2 + µq2e

2
3 + µq3ze1 + p(z).

Il en résulte que, dans l’extension de Ore U+ = S[e2 ; τ, δ], le degré en e2 de θ(e2) est 1 et, en
notant θ(e2) = ue2 + v avec u, v ∈ S, u 6= 0, on a par identification les égalités suivantes dans
S = k[e3, z][e1 ; σ] :

q1e1e3u = µq1e1e3, q1e1e3v + q2e
2
3 + q3ze1 = µq2e

2
3 + µq3ze1 + p(z).

Par intégrité de S, on tire de la première égalité que u = µ ∈ k
∗. On écrit la seconde sous la

forme:

q1q
−2e3e1v + (1− µ)q3ze1 + q2(1− µ)e23 − p(z) = 0.
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Si, dans l’extension de Ore S, l’élément v était de degré en e1 supérieur ou égal à 1, le premier
membre de cette égalité serait de degré en e1 supérieur ou égal à 2, ce qui contredirait sa
nullité. Donc v ∈ k[e3, z]. Mais alors l’identification conduit à q1q

−2e3σ(v) − (1 − µ)q3z = 0 et
q2(1−µ)e23 − p(z) = 0, qui impliquent µ = 1 et v = p(z) = 0. On a ainsi montré que θ(e2) = e2,
et on conclut que θ = idU+ . �

1.3. Action d’un automorphisme sur le quotient U+/zU+.

1.3.1. Certains automorphismes de U+. Il est clair que, pour tous α, β ∈ k
∗, il existe un unique

automorphisme de U+, que l’on notera ψα,β, tel que:

ψα,β(e1) = αe1 et ψα,β(e2) = βe2.

On introduit dans AutU+ le sous-groupe:

G := {ψα,β ; α, β ∈ k
∗} ≃ (k∗)2.

1.3.2. Rappels sur le type A2. Notons H l’algèbre de Heisenberg quantique U+
q (sl3), c’est-à-dire

U+
q (g) pour g simple de type A2. Il s’agit donc de la k-algèbre engendré par e1 et e2 soumis aux

relations de Serre: e21e2 − (q2 + q−2)e1e2e1 + e2e
2
1 = 0 et e22e1 − (q2 + q−2)e2e1e2 + e1e

2
2 = 0

Pour tous α, β ∈ k
∗, il existe un unique automorphisme de H, que l’on notera ψ̃α,β , tel que:

ψ̃α,β(e1) = αe1 et ψ̃α,β(e2) = βe2.

On introduit dans AutH le sous-groupe:

G̃ := {ψ̃α,β ; α, β ∈ k
∗} ≃ (k∗)2.

Notons par ailleurs ω l’automorphisme de diagramme de H défini par ω(e1) = e2 et ω(e2) = e1.
La proposition 2.3 de [2], ainsi que la proposition 4.4 de [6], établissent que AutH est produit

semi-direct de G̃ par le sous-groupe d’ordre 2 engendré par ω.

1.3.3. Principe de la preuve du théorème principal. Il est clair (et cela est déjà observé en
remarque dans la section 3 de [10]) que U+/zU+ est k-isomorphe à H, via l’identification
π(e1) = e1 et π(e2) = e2, où π est la surjection canonique U+ → U+/zU+. D’après le lemme
1.2, tout θ ∈ AutU+ vérifie θ(z) = λz avec λ ∈ k

∗, et détermine donc par passage au quotient

un automorphisme θ̃ ∈ AutH défini par: θ̃(e1) = π(θ(e1)) et θ̃(e2) = π(θ(e2)). On convient de
noter Φ le morphisme de groupes :

Φ : AutU+ → AutH ; θ 7→ θ̃

ainsi défini. Les notations introduites aux remarques 1.3.1 et 1.3.2 sont cohérentes puisque:

Φ(G) = G̃.

Lemme 1.4. Avec les notations introduites ci-dessus, on a ImΦ = G̃.

Preuve. Soit θ ∈ AutU+ et θ̃ = Φ(θ). D’après la structure du groupe AutH rappelée en

1.3.2, il existe α, β ∈ k
∗ et i ∈ {0, 1} uniques tel θ̃ = ψ̃α,βω

i. Il s’agit de montrer que l’on a
nécessairement i = 0. Pour cela, raisonnons par l’absurde en supposant que i = 1. On aurait
alors ω = Φ(θ′) pour l’automorphisme θ′ = ψα−1,β−1θ de U+. Cet automorphisme θ′ vérifierait
donc:

π(θ′(e1)) = ω(e1) = e2 et π(θ′(e2)) = ω(e2) = e1.

En d’autres termes, il existerait deux éléments a, b ∈ U+ tels que:
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θ′(e1) = e2 + za et θ′(e2) = e1 + zb.

En appliquant θ′ à la première relation de Serre (S1) dans U+, on aurait:

(e2 + za)2(e1 + bz)− (q2 + q−2)(e2 + za)(e1 + bz)(e2 + za) + (e1 + bz)(e2 + za)2 = 0.

Développons cette identité. En rappelant que, pour la graduation de U+ introduite au para-
graphe 1.1.3, les éléments e1 et e2 sont homogènes de degré 1, alors que z est homogène de degré
3, on obtient une expression de la forme s + t = 0, avec s = e22e1 − (q2 + q−2)e2e1e2 + e1e

2
2,

et la somme t des termes restants qui appartient à ⊕n≥5Un. Puisque s est dans la composante
homogène U3, on aurait alors forcément s = 0. Or les relations établies au paragraphe 1.1.6 per-
mettent de calculer: s = e2(e2e1−q

2e1e2)−q
−2(e2e1−q

2e1e2)e2 = −q2e2e3+e3e2 = −q−2z 6= 0,
d’où la contradiction voulue. �

1.4. Groupe des automorphismes de U+.

. Le point délicat est d’établir l’injectivité de Φ. C’est l’objet du lemme suivant.

Lemme 1.5. Le morphisme de groupes Φ : AutU+ → AutH défini en 1.3.3 est injectif.

Preuve. La démonstration, assez longue et technique, sera subdivisée en 4 étapes. Dans toute
la preuve, on fixe θ ∈ AutU+ tel que θ ∈ KerΦ.

Etape 1: certaines notations et relations utiles pour la suite.

(i) Par définition même de KerΦ, il existe a, b ∈ U+ tels que:

θ(e1) = e1 + za et θ(e2) = e2 + zb.

(ii) On a en 1.2 défini e3 = e1e2−q
2e2e1. D’où: θ(e3) = (e1+za)(e2+zb)−q

2(e2+zb)(e1+za) =
e3 + z(e1b− q2be1) + z(ae2 − q2e2a) + z2(ab− q2ba). On pose donc:

c = (e1b− q2be1) + (ae2 − q2e2a) + z(ab− q2ba),

de sorte que:
θ(e3) = e3 + zc.

(iii) La relation e1e3 = q−2e3e1 implique alors (e1 + za)(e3 + zc) = q−2(e3 + zc)(e1 + za), d’où
en développant et identifiant:

(e1c− q−2ce1) + (ae3 − q−2e3a) + z(ac − q−2ca) = 0.

(iv) Considérons maintenant la relation e2e3 − q2e3e2 = z. Puisque, d’après le lemme 2.2, θ(z)
est de la forme λz pour un certain λ ∈ k

∗, on obtient de la même façon en appliquant θ et en
développant, l’égalité: z + z(e2c − q2ce2) + z(be3 − q2e3b) + z2(bc − q2cb) = λz. On la réécrit
(e2c−q

2ce2)+(be3−q
2e3b)+z(bc−q

2cb) = λ−1 après simplification par z. Le premier membre
appartient à l’idéal I défini en 1.3, alors que le second membre est dans k = U0. Donc λ = 1.
On a montré ainsi, d’une part que:

θ(z) = z,

et d’autre part que:

(e2c− q2ce2) + (be3 − q2e3b) + z(bc− q2cb) = 0.

(v) Interessons-nous maintenant au générateur conjugué e3 introduit en 1.1.6. A partir de
e3 = e1e2 − q−2e2e1, on pose:

c = (e1b− q−2be1) + (ae2 − q−2e2a) + z(ab− q−2ba),

de sorte que:

θ(e3) = e3 + zc.
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Observons que la relation e3 = (1− q−4)e1e2 + q−4e3 établie en 1.1.6 conduit alors à: e3 + zc =
(1−q−4)(e1+za)(e2+zb)+q

−4(e3+zc) = e3+(1−q−4)zae2+(1−q−4)ze1b+q
−4zc+(1−q−4)z2ab,

d’où:

c = (1− q−4)ae2 + (1− q−4)e1b+ q−4c+ (1− q−4)zab.

(vi) Posons enfin, en rappelant le calcul de z′ effectué au paragraphe 1.1.6:

z′′ = e3e3 + (1− q−2)ze1 = (1− q−2)−1z′.

D’après le lemme 1.2, il existe µ ∈ k
∗ et r(z) ∈ k[z] tels que θ(z′′) = µz′′ + r(z). Avec les

notations introduites ci-dessus, on a donc:

(e3 + zc)(e3 + zc) + (1 + q−2)z(e1 + za) = µe3e3 + µ(1 + q−2)ze1 + r(z),

d’où encore:

(1− µ)e3e3 + (1− µ)(1 + q−2)ze1 + z(e3c+ ce3 + zcc+ (1 + q−2)za)− r(z) = 0.

En particulier: (1− µ)e3e3 − r(z) ∈ zU+. Puisque e3e3 = (1− q)q2e1e3e2 + q−4e23 comme on l’a
vu en 1.1.6, ceci n’est possible que si µ = 1 et si r(z) ∈ zk[z]. En notant s(z) le polynôme de
k[z] tel que r(z) = zs(z), on a alors: s(z) = e3c + ce3 + zcc + (1 + q−2)za. En rappelant que
e3 = (1− q−4)e1e2 + q−4e3, on a finalement obtenu que le polynôme s(z) ∈ k[z] tel que:

θ(z′′) = z′′ + zs(z)
vérifie l’identité:

s(z) = (1 + q−2)za+ zcc+ e3c+ q−4ce3 + (1− q−4)ce1e2. (2)

Etape 2: raisonnement sur les degrés en e2.

Dans toute la suite, on note deg le degré en e2 naturellement défini dans l’extension de Ore
U+ = S[e2 ; τ, δ]. On adopte en particulier la convention usuelle deg 0 = −∞. On peut donc
considérer les quatre entiers naturels suivants:

d = deg θ(e1), d′ = deg θ(e2), d′′ = deg θ(e3), d′′′ = deg θ(e3).

Puisque θ(e1) = e1 + za et θ(e3) = e3 + zc, il est clair que:

d =

{
0 si a = 0
deg a si a 6= 0

d′′ =

{
0 si c = 0
deg c si c 6= 0

,

alors que les identités θ(e2) = e2+ zb et θ(e3) = e3+ zc = (1− q−4)e1e2+ q
−4e3+ zc impliquent:

d′ =

{
1 si deg b ≤ 0
deg b si deg b ≥ 1

d′′′ =

{
1 si deg c ≤ 0
deg c si deg c ≥ 1

,

Remarquons en particulier que d′ et d′′′ ne sont jamais nuls. Ceci étant, notons qu’il résulte de
l’égalité θ(z′′) = z′′ + s(z) établie à l’étape précédente, et de l’identité z′′ = (1− q−4)q2e1e3e2 +
q−4e23 + (1− q−2)ze1, que:

deg[(1− q−4)q2θ(e1)θ(e3)θ(e2) + q−4θ(e3)
2 + (1− q−2)zθ(e1)] = 1.

En notant m = Max{d + d′ + d′′, 2d′′, d}, on a donc m ≥ 1. Les trois entiers naturels d + d′ +
d′′, 2d′′, d ne peuvent pas être égaux (car on aurait sinon d = d′ = d′′ = 0, d’où m = 0, ce qui
contredirait m ≥ 1). Il ne peuvent pas non plus être deux à deux distincts (car on aurait sinon
m = 1, et on ne peut pas avoir trois entiers naturels distincts dont le maximum vaut 1). C’est
donc que l’on est forcément dans l’un des six cas suivants:

(C1) d+ d′ + d′′ = d > 2d′′, (C4) d+ d′ + d′′ = 2d′′ < d = 1,
(C2) d+ d′ + d′′ = d < 2d′′ = 1, (C5) d = 2d′′ > d+ d′ + d′′,
(C3) d+ d′ + d′′ = 2d′′ > d, (C6) d = 2d′′ < d+ d′ + d′′ = 1.
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Le cas (C1) implique d′ = 0, ce qui est exclu comme on l’a vu ci-dessus. Le cas (C2) est
impossible puisqu’on ne peut pas avoir 2d′′ = 1. Les cas (C4) et (C5) sont aussi impossibles
puisque qu’on ne peut pas avoir d > d + d′ + d′′. Les seuls cas restants sont donc: (C3) qui
implique d+ d′ = d′′, et (C6) qui implique d = d′′ = 0 et d′ = 1.

Etape 3: impossibilité du cas (C3).

On raisonne par l’absurde en supposant dans toute cette étape que d+ d′ = d′′. Rappelons que
l’on a toujours d′ 6= 0, et donc ici, d′′ 6= 0 et d′′ > d. Reprenons alors la relation (2) obtenue à
la fin de la première étape.
On ne peut pas avoir c = 0, car sinon d′′ = 0 comme on l’a vu à l’étape 2, ce qui exclu ici comme
on vient de le voir. On ne peut pas voir non plus c 6= 0 et c = 0, car sinon le membre de droite
de (2) serait la somme de trois termes de degré en e2 respectifs d, d

′′, d′′+1, ce qui est impossible
puisque nous sommes dans un cas où d′′ + 1 > d′′ > d et que le membre de gauche de (2) est de
degré en e2 nul ou −∞. On a donc forcément c 6= 0 et c 6= 0. Le membre de droite de (2) est
la somme de cinq termes de degrés en e2 respectifs: d ou −∞, d′′ + d′′′, d′′′, d′′ et d′′ + 1. Avec
les hypothèses faites dans cette étape, on a: d′′ + 1 > d′′ > d, d′′ + d′′′ > d′′′ et d′′ + d′′′ > d′′.
Comme le membre de gauche de (2) est de degré nul ou −∞, le seul cas possible est donc que
d′′ + d′′′ = d′′ + 1. D’où d′′′ = 1, alors que d′′ ≥ 1. Dans l’extension de Ore U+ = S[e2 ; τ, δ],
notons:

c =
∑d′′

i=0 cie
i
2 et c = c1e2 + c0 avec ci, c1, c0 ∈ S, cd′′ 6= 0, c1 6= 0.

En identifiant les termes de plus haut degré d′′ + 1 des deux membres de (2), on obtient:

zcd′′τ
d′′(c1) + (1− q−4)cd′′τ

d′′(e1) = 0.

En rappelant que τd
′′

(e1) = q−2d′′e1 et en simplifiant par cd′′ , on obtient que e1 ∈ zS, ce qui est
faux dans S = k[z, e3][e1 ; σ]. Ceci achève l’étape 3, et prouve que le cas (C3) dégagé à la fin de
l’étape 2 est impossible.

Etape 4: conclusion de la preuve.

D’après les étapes précédentes, on est forcément dans le cas noté (C6) à la fin de l’étape 2,
c’est-à-dire que d = d′′ = 0 et d′ = 1. En d’autres termes:

θ(e1) = e1 + za, θ(e2) = e2 + z(b1e2 + b0), θ(e3) = e3 + zc, avec a, b1, b0, c ∈ S.

Ceci étant vrai pour tout θ ∈ KerΦ, et donc aussi pour θ−1, il en résulte en particulier que
la restriction θS de θ à S est un automorphisme de S. Il fixe z (on a vu que θ(z) = z à
l’étape 1). C’est donc un k[z]-automorphisme de S = k[z][e3][e1 ; σ]. Posons K = k(z) et
T = k[e3][e1 ; σ] ⊇ S. Il est clair que θS se prolonge de façon unique en un automorphisme
θT de T . Mais T n’est autre qu’un plan quantique sur k (avec e1e3 = q−2e3e1), et donc,
d’après la proposition 1.4.4 de [1], le k-automorphisme θT vérifie θ(e1) = fe1 et θ(e3) = ge3
pour certains f, g ∈ k

∗ uniquement déterminés. Parce que θ(e1) et θ(e3) appartiennent à la
sous-algèbre S = k[z][e3][e1 ; σ] de T = k(z)[e3][e1 ; σ], on a en fait f, g non-nuls dans k[z]. En
appliquant le même raisonnement à θ−1, il existe f ′, g′ ∈ k[z] non-nuls tels que θ−1(e1) = f ′e1
et θ−1(e3) = g′e3. Il suffit de composer θ et θ−1 pour obtenir ff ′ = gg′ = 1, d’où f, g ∈ k

∗. En
résumé, en renotant f = α et g = γ, on obtenu αe1 = e1 + za et γe3 = e3 + zc. Ces égalités
dans S impliquent (α− 1)e1 ∈ zS et (γ− 1)e3 ∈ zS avec α, γ ∈ k

∗, d’où α = γ = 1 et a = c = 0.
On a montré que θ(e1) = e1 et θ(e3) = e3. On avait déjà prouvé à l’étape 3 que θ(z) = z. On
applique le lemme 1.3 pour conclure que θ = idU+. �

On peut maintenant énoncer le théorème principal:
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Théorème 1.6. Le groupe AutU+ des automorphismes de k-algèbre de U+ est isomorphe au

tore (k∗)2. Plus précisément, pour tout θ ∈ AutU+, il existe α, β uniques dans k
∗ tels que

θ(e1) = αe1 et θ(e2) = βe2.

Preuve. Le morphisme Φ définit un isomorphisme de groupes de AutU+ sur ImΦ d’après le
lemme 1.5. Mais ImΦ = Φ(G) d’après le lemme 1.4. D’où AutU+ = G. �

Remarque. Soit θ ∈ AutU+, défini par θ(e1) = αe1 et θ(e2) = βe2. L’action de θ sur Z(U+) =
k[z, z′] est donnée par θ(z) = αβ2z et θ(z′) = α2β2z′. Le morphisme de restriction AutU+ →
AutZ(U+) considéré au paragraphe 4.1 de [6] n’est donc pas injectif, son noyau étant engendré
par l’involution e1 7→ e1, e2 7→ −e2.

2. Automorphismes d’algèbres de Hopf des algèbres de Nichols

2.1. Automorphismes d’espace vectoriel tressé.

2.1.1. Espace vectoriel tressé. Un espace vectoriel tressé (V, c) est la donnée d’un espace vectoriel
V de dimension finie sur k et d’un isomorphisme c : V ⊗V → V ⊗V qui est solution de l’équation
des tresses (c⊗ id)(id⊗c)(c⊗ id) = (id⊗c)(c⊗ id)(id⊗c).

2.1.2. Tressage diagonal. Soit (V, c) un espace vectoriel tressé de dimension n ≥ 1. On dit que
le tressage c : V ⊗ V → V ⊗ V est diagonal s’il existe une base x1, . . . , xn de V et une matrice
(qij)1≤i,j≤n à coefficients dans k telle que c(xi ⊗ xj) = qijxj ⊗ xi pour tous 1 ≤ i, j ≤ n.

2.1.3. Automorphismes d’un espace vectoriel tressé de type diagonal. Soit (V, c) un espace vec-
toriel tressé de dimension n ≥ 1. On appelle automorphisme d’espace vectoriel tressé de (V, c)
tout g ∈ GL(V ) tel que g ⊗ g commute avec c. On note GL(V, c) le sous-groupe GL(V ) formé
des automorphismes d’espace vectoriel tressé.
Supposons de plus que c est de type diagonal pour une base x1, . . . , xn de V et une matrice
(qij)1≤i,j≤n. On considère dans le groupe symétrique Sn le sous-groupe:

Autdiag (c) := {σ ∈ Sn : qij = qσ(i),σ(j), 1 ≤ i, j ≤ n}.

Tout σ de Autdiag (c) induit naturellement un automorphisme g ∈ GL(V, c) défini par g(xj) =
xσ(j) pour 1 ≤ j ≤ n. On appelle automorphisme de diagramme de (V, c) tout g ∈ GL(V, c)
de ce type. Il est clair par ailleurs que le tore (k∗)n agit sur V par automorphismes d’espace
vectoriel tressé. Le lemme suivant donne des conditions suffisantes pour que ces deux sous-
groupes engendrent GL(V, c).

Lemme 2.1. Soit (V, c) un espace vectoriel tressé de type diagonal, pour une base x1, . . . , xn
de V et une matrice de scalaires (qij)1≤i,j≤n. Si l’une au moins des conditions suivantes est

vérifiée:

(i) pour tous i 6= j, il existe h tel que qih 6= qjh,
(ii) pour tous i 6= j, il existe h tel que qhi 6= qhj,

(iii) pour tous i 6= j, la matrice
( qii qij
qji qjj

)
n’est pas de la forme ( q q

q q ),

alors on a

GL(V, c) ≃ (k∗)n ⋊Autdiag (c).
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Preuve. Soit g ∈ GL(V ); notons g(xi) =
∑

s λs,ixs, 1 ≤ i ≤ n. Alors:

d’une part (g ⊗ g)(c(xi ⊗ xj)) = (g ⊗ g)(qij(xj ⊗ xi)) =
∑

1≤r,s≤n qijλr,jλs,i xr ⊗ xs,

d’autre part c(g ⊗ g)(xi ⊗ xj) = c(
∑

1≤r,s≤n λr,jλs,i xs ⊗ xr) =
∑

1≤i,j≤n qsrλr,jλs,i xr ⊗ xs.

Donc g ∈ GL(V, c) si et seulement si

qijλr,jλs,i = qsrλr,jλs,i, pour tous 1 ≤ i, j, r, s ≤ n. (3)

Supposons que g ∈ GL(V, c). Puisque g est inversible, il existe σ ∈ Sn tel que λσ(h),h 6= 0 pour
tout 1 ≤ h ≤ n. On déduit alors de (3) que qij = qσ(i),σ(j) pour tous 1 ≤ i, j ≤ n.
Supposons d’abord que (i) soit vérifiée, et choisissons i, s ∈ {1, . . . , n} tels que λs,i 6= 0. Ap-
pliquons (3) avec j quelconque et r = σ(j). On obtient qs,σ(j) = qij = qσ(i),σ(j), pour tous
1 ≤ j ≤ n; donc s = σ(i). Ceci implique que g(xi) = λσ(i),ixσ(i) pour tout 1 ≤ i ≤ n, ce qui
prouve dans ce cas le résultat voulu.
Supposons maintenant que (ii) soit vérifiée, et choisissons j, r ∈ {1, . . . , n} tels que λr,j 6= 0.
Appliquons (3) avec i quelconque et s = σ(i). On obtient qσ(i),r = qij = qσ(i),σ(j), pour tout
1 ≤ i ≤ n; donc r = σ(j) et on conclut comme ci-dessus.
Supposons enfin que l’on ait (iii), et prenons i = j dans (3). Si λs,i 6= 0 alors qii = qσ(i),s =
qs,σ(i) = qσ(i),σ(i); donc s = σ(i) et l’on conclut encore comme précédemment. �

2.2. Algèbres de Nichols.

2.2.1. Modules de Yetter-Drinfeld. Un exemple important d’espace vectoriel tressé est constitué
par les modules de Yetter-Drinfeld, qui jouent un rôle fondamental dans les problèmes relatifs
à la classification des algèbres de Hopf. Rappelons qu’un module de Yetter-Drinfeld V sur une
algèbre de Hopf H à antipode bijective S est à la fois un H-module et H-comodule à gauche,
tel que l’action H⊗V → V et la coaction δ : V → H⊗V vérifient la condition de compatibilité:
δ(h.v) = h(1)v(−1)Sh(3) ⊗ h(2).v(0) pour tous h ∈ H, v ∈ V . L’isomorphisme c : V ⊗ V → V ⊗ V
défini par c(v ⊗ w) = v(−1).w ⊗ v(0), est alors une solution de l’équation des tresses, et (V, c)

est un espace vectoriel tressé. On note H
HYD la catégorie des modules de Yetter-Drinfeld sur H.

C’est une catégorie monöıdale tressée (voir par exemple [3]), dont les morphismes préservent à
la fois l’action et la coaction de H.

2.2.2. Notion d’algèbre de Nichols. Soit V ∈ H
HYD. Une algèbre de Hopf tressée graduée R =

⊕n≥0R(n) dans H
HYD est appelée une algèbre de Nichols de V si k ≃ R(0) et V ≃ R(1) dans

H
HYD, et si:

(1) R(1) est égal au sous-espace P(R) des éléments primitifs de R,
(2) R est engendrée en tant qu’algèbre par R(1).

L’algèbre de Nichols de V existe et est unique à isomorphisme près; on la note B(V ). Elle ne
dépend, en tant qu’algèbre et cogèbre, que de l’espace vectoriel tressé sous-jacent (V, c). On
identifiera dans la suite V avec le sous-espace des éléments homogènes de degré un de B(V ).
Pour tous i, j ≥ 0, on notera ∆i,j : R(i + j) → R(i) ⊗ R(j) la composante (i, j)-graduée du
coproduit ∆ de R = B(V ). Nous renvoyons à [3] ou [12] pour plus de détails.

Rappelons la construction explicite suivante de B(V ). Pour tout entier m ≥ 2, on désigne
toujours par Sm le groupe symétrique sur m éléments, et l’on note Bm le groupe des tresses à
m brins. Une présentation de Bm est donnée par des générateurs σ1, . . . , σm−1 avec les relations
σiσj = σjσi si |i − j| ≥ 2 et σiσi+1σi = σi+1σiσi+1 pour tout 1 ≤ i ≤ m − 2. Il existe une
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projection naturelle π : Bm → Sm envoyant σi sur la transposition τi := (i, i + 1) pour tout i.
La projection π admet une section ensembliste s : Sm → Bm déterminée par

s(τi) = σi, 1 ≤ i ≤ n− 1,

s(τω) = s(τ)s(ω), si ℓ(τω) = ℓ(τ) + ℓ(ω),

où ℓ désigne la longueur dans Sm relativement au système de générateurs τ1, . . . , τm−1. Cette
application s est appelée la section de Matsumoto. En d’autres termes, si ω = τi1 . . . τij est une
forme réduite de ω ∈ Sm, alors s(ω) = σi1 . . . σij . Grâce à la section s, on peut définir dans
l’algèbre de groupe kBm les éléments particuliers suivants:

Sm :=
∑

σ∈Sm

s(σ), Si,j :=
∑

σ∈Xi,j

s(σ),

où Xi,j ⊂ Sm désigne l’ensemble de tous les (i, j)-battages. Par abus de notation, on désigne
encore par Sm et Si,j les images de ces éléments dans Tm(V ) = V ⊗m via la représentation
ρm : Bm → Aut (V ⊗m) définie par ρm(σi) = id⊗ . . . ⊗ id⊗c ⊗ id⊗ . . . ⊗ id, où c agit sur le
produit tensoriel des copies d’indices i et i+1 de V . On montre alors (voir par exemple [3], [11]
ou [12]) que B(V ) = T (V )/J où J = ⊕m≥0KerSm, et ∆i,j = Si,j .

2.2.3. Automorphismes d’algèbre de Hopf d’une algèbre de Nichols. Avec les données ci-dessus,
et en rappelant la notation introduite en 2.1.3, on a le théorème suivant.

Théorème 2.2. Le groupe AutHopfalg B(V ) des automorphismes d’algèbre de Hopf tressée d’une

algèbre de Nichols B(V ) est isomorphe au groupe GL(V, c) des automorphismes d’espace vectoriel

tressé de V .

Preuve. Pour tout g ∈ GL(V ), on note g̃ le prolongement canonique de g en un automorphisme
d’algèbre de T (V ). Si g commute avec c, alors g̃ commute avec

∑
m≥2 Sm, et induit donc

un automorphisme d’algèbre du quotient B(V ) = T (V )/J . Pour montrer que g̃ est aussi un
morphisme de cogèbre de B(V ), il s’agit de même de montrer que g̃ préserve le coproduit de
T (V ), c’est-à-dire que:

((g̃ ⊗ g̃) ◦∆)(v) = (∆ ◦ g̃)(v) pour tout v ∈ T (V ),

où le coproduit ∆ : T (V ) → T (V )⊗ T (V ) est défini par ∆(v) = v ⊗ 1 + 1⊗ v pour tout v ∈ V .
Il est clair que l’assertion ci-dessus est vérifiée si v ∈ V . Il suffit donc de montrer que g̃ ⊗ g̃
est un morphisme pour la structure d’algèbre de T (V )⊗ T (V ), dont le produit est tordu par le
prolongement canonique c̃ de c en un tressage de T (V ). Pour cela, considérons u, v, x, y ∈ T (V ).
Posons en utilisant la notation symbolique de Sweedler c̃(y ⊗ u) = u′ ⊗ y′. Par définition du
produit tordu dans T (V ), on a (x⊗ y)(u⊗ v) = xu′ ⊗ y′v, donc:

(g̃ ⊗ g̃)((x⊗ y)(u⊗ v)) = g̃(x)g̃(u′)⊗ g̃(y′)g̃(v).

Par ailleurs, on vérifie aisément que l’hypothèse g ∈ GL(V, c) implique g̃ ∈ GL(T (V ), c̃), de
sorte que: (g̃ ⊗ g̃)(u′ ⊗ y′) = c̃(g̃(y)⊗ g̃(u)), et donc:

(g̃ ⊗ g̃)(x⊗ y)(g̃ ⊗ g̃)(u⊗ v) = (g̃(x)⊗ g̃(y))(g̃(u)⊗ g̃(v)) = g̃(x)g̃(u′)⊗ g̃(y′)g̃(v).

On a ainsi établi que (g̃ ⊗ g̃)((x ⊗ y)(u ⊗ v)) = (g̃ ⊗ g̃)(x ⊗ y)(g̃ ⊗ g̃)(u ⊗ v), ce qui montre le
résultat voulu et achève de prouver l’inclusion GL(V, c) ⊆ AutHopfalg B(V ).
Réciproquement, soit u : B(V ) → B(V ) un automorphisme linéaire préservant à la fois la
structure d’algèbre et de cogèbre. Alors u(V ) = V puisque V n’est autre que le sous-espace
des éléments primitifs de B(V ). Par ailleurs, il est démontré dans [13] que le tressage d’une
algèbre de Hopf tressée peut être exprimée uniquement à l’aide du produit, du coproduit, et de
l’antipode. Ainsi u préserve c, ce qui achève la preuve. �
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2.3. Cas des algèbres de Nichols de type Drinfeld-Jimbo.

2.3.1. Automorphismes d’algèbre de Hopf tressée de U+
q (g). Il résulte de 2.1 et 2.2 que, dès lors

que V admet un tresssage diagonal c satisfaisant les hypothèses de 2.1, on a AutHopfalg B(V ) ≃
(k∗)n ⋊ Autdiag (c). Ceci s’applique entre autres aux algèbres U+

q associées aux matrices de
Cartan généralisées symétrisables, d’après le corollaire 33.1.5 de [9] ou le théorème 15 de [12] (voir
aussi théorème 4.2 de [3]). En particulier pour toute algèbre de Lie simple g de rang n, l’algèbre
U+
q (g) telle que nous l’avons définie en 1.1.1 n’est autre que B(V ) pour V = ke1 ⊕ . . . ⊕ ken

et pour le tressage diagonal c défini à partir de la matrice de Cartan C = (ai,j)1≤i,j≤n et des
entiers (d1, . . . , dn) symétrisant C par:

c(ei ⊗ ej) = qdiai,jej ⊗ ei.

On a donc démontré:

Corollaire 2.3. AutHopfalg U
+
q (g) ≃ (k∗)n ⋊Autdiag (c).

2.3.2. Remarque. Avec la description donnée en [7] du groupe des automorphismes de la forme
augmentée Ǔq(b

+) de l’algèbre enveloppante quantique de la partie borélienne positive, il en
résulte que les éléments de AutHopfalg U

+
q (g) sont exactement les restrictions à U+

q (g) des auto-

morphismes pour la structure usuelle d’algèbre de Hopf sur Ǔq(b
+).

2.3.3. Conjecture. Nous formulons la conjecture que le groupe AutU+
q (g) des automorphismes

d’algèbre de U+
q (g) est égal au groupe AutHopfalg U

+
q (g). Cette égalité serait une propriété

spécifique des algèbres U+
q (g), clairement fausse pour d’autres algèbres de Nichols comme l’algèbre

symétrique S(V ). Cette conjecture est maintenant démontrée pour g de type A2 d’après [2] et
[6], et pour g de type B2 d’après le théorème 1.6 ci-dessus.
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+), J. Algebra 178 (1995), 444–457.

[7] O. Fleury, Automorphismes de Ǔq(b
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