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Résumé

Après avoir traduit le problème de résolution du Rubik’s Revenge en
termes d’actions de groupes, on utilise le résultat de structure des trans-
formations licites de [3] pour dénombrer les états du Rubik’s Revenge à
transformations licites et indiscernables près, en présence et en l’absence
de contraintes mécaniques. On retrouve également par une nouvelle mé-
thode le calcul réalisé dans [4] de la probabilité de pouvoir résoudre le
Rubik’s Revenge en l’ayant monté au hasard, encore une fois en présence
et en l’absence de contraintes mécaniques.

Introduction
Le Rubik’s Revenge est un casse-tête similaire au célèbre Rubik’s Cube : il

consiste en un cube dont les faces sont divisées en 4×4 cellules carrées que l’on
doit (presque, en raison de l’existence de pièces dont les coloriages les rend
indiscernables) remettre dans leur position initiale après les avoir mélangées.
Pour les mélanger et les remettre dans leur état initial on ne considère comme
licite que l’utilisation des rotations des tranches du casse-tête. Ces transforma-
tions engendrent un groupe que nous noterons L. Ce groupe a été calculé dans
[1] pour le Rubik’s Cube, dans [3] pour le Rubik’s Revenge, et pour des cubes
de taille arbitraire dans [5].

Le Rubik’s Revenge possède en outre une structure mécanique interne suf-
fisamment complexe pour ne pas permettre de le monter dans toutes les confi-
gurations imaginables. La prise en compte ou non de cette mécanique conduit
naturellement à des résultats différents lorsqu’on étudie le casse-tête.

On peut alors légitimement se poser les questions suivantes : (A) combien y
a-t-il de configurations du cube, à transformations licites et des pièces indiscer-
nables près si on ne prend pas en compte les contraintes imposées par la méca-
nique du Rubik’s Revenge? Et (B) en démontant et remontant le casse-tête au
hasard sans s’intéresser aux contraintes mécaniques, quelles sont les chances
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de l’avoir remonté dans une configuration où on peut le résoudre? (A’) Qu’en
est-il de la qestion (A) si on prend en compte ces contraintes? (B’) De même,
de quelle façon le résultat de la question (B) est-il modifié si on s’intéresse aux
contraintes?

Les questions (B) et (B’) ont été résolues dans [4] mais on va utiliser ici
une approche différente pour les résoudre.

Dans le cas du Rubik’s Cube, la première observation à faire est qu’il n’y
a pas de contraintes mécaniques particulières en raison de la confection des
pièces. Les questions (A) et (A’) sont donc équivalentes, demêmeque les ques-
tions (B) et (B’). De plus, comme il n’existe pas de pièces indiscernables, les
deux questions (A) et (B) sont en réalité équivalentes et on peut les traiter
comme suit. Si on dispose d’un couple d’objets isomorphes d’une catégorie C,
on peut lui associer un torseur (l’ensemble des isomorphismes entre ces deux
objets) ; dans la suite C sera la catégorie des fibrés principaux discrets (introduits
dans la section I). On introduit des objets ArGeom,ArMat, SomGeom, SomMat
de C (désignant respectivement les arêtes géométriques et matérielles et les
sommets géométriques et matériels), avec ArGeom ∼= ArMat et SomGeom ∼=
SomMat, et les torseurs associés sont donc les ensembles Iso(ArGeom,ArMat)
et Iso(SomGeom, SomMat). On introduit aussi un groupeL ⊂ Aut(ArGeom)×
Aut(SomGeom), et le cardinal recherché dans (A) est alors celui de :

(Iso(ArGeom,ArMat)× Iso(SomGeom, SomMat))/L,

qui est également celui de (Aut(ArGeom) × Aut(SomGeom))/L. Ce cardinal
est calculé dans [1] (Théorème 1). D’autre part on répond à la question (B) en
montrant que la probabilité recherchée est donnée par l’inverse de ce cardinal
(l’utilisation de l’expression "au hasard" sous-entend que l’on considère la loi
uniforme sur Iso(ArGeom,ArMat)× Iso(SomGeom, SomMat)).

La situation est plus compliquée dans le cas du Rubik’s Revenge. En plus de
devoir remplacer le produit Iso(ArGeom,ArMat) × Iso(SomGeom, SomMat)
par le produit :

Iso(ArGeom,ArMat)× Iso(SomGeom, SomMat)× Iso(CentGeom,CentMat)

(où CentGeom,CentMat sont des objets de C isomorphes représentant respec-
tivement les centres géométriques et les centres matériels, pour tenir compte
des pièces centrales), certaines des pièces ont un coloriage qui les rend indis-
cernables (les 24 arêtes sont regroupées en 12 paires d’arêtes indiscernables
et les 24 centres sont regroupés en 6 ensembles de 4 centres indiscernables),
et la confection des pièces rend certaines configurations impossibles à réali-
ser sans casser le Rubik’s Revenge. Pour prendre en compte les pièces indis-
cernables, on les numérote, mais on doit maintenant prendre en considération
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les transformations qui peuvent permuter ces pièces indiscernables. Pour ré-
pondre aux questions (A) et (B) on est alors amené à modifier le cadre de
travail en remplaçant les torseurs par des bitorseurs en ajoutant une action à
gauche deAut(ArMat)×Aut(SomMat)×Aut(CentMat). Pour pouvoir résoudre
les questions (A’) et (B’) on doit en plus se restreindre à l’action à droite et à
gauche de sous-groupes des produits d’automorphismes des structures au dé-
part et à l’arrivée.

Dans les section II à IV, nous introduisons les objets dont il est question
(pièces géométriques et matérielles) et l’ensemble des coloriages Revmarq (sec-
tion II), les sous-groupes I ⊂ Tmat correspondant aux transformations des
pièces indiscernables (section III) et L ⊂ Tgeom des transformations licites (sec-
tion IV). Dans la section V, nous reformulons en ces termes et nous résolvons
les questions (A) et (B) ; plus précisément on résout (A) en calculant le cardi-
nal du double quotient I\Revmarq/L, puis si x0 désigne l’état initial du Rubik’s
Revenge, on répond à (B) en calculant #I·x0·L

#Revmarq
, ce qui donne la probabilité

recherchée. Enfin, dans la section VI nous reformulons les contraintes méca-
niques en termes d’actions de groupes et nous répondons à la question (A’)
en calculant le cardinal d’un autre double quotient, I ′\Revmeca/L, où I ′ est un
sous-groupe de I et Revmeca est un sous-ensemble de Revmarq contenant tous
deux les informations des contraintes mécaniques, et on répond à la question
(B’) en calculant #I′·x0·L

#Revmeca
.

I Préliminaires algébriques
Si C est une catégorie et A,B sont deux objets de C isomorphes, alors les

groupes Aut(A) et Aut(B) agissent respectivement à droite et à gauche sur
l’ensemble Iso(A,B) de façon libre et transitive, et les actions commutent. En
faisant agir un seul de ces groupes on obtient un torseur, et en faisant agir les
deux groupes on obtient un bitorseur. Dans cette section nous allons détailler les
propriétés des torseurs et nous construisons une catégorie, celle des fibrés prin-
cipaux discrets, une structure qui sera adaptée à l’étude du Rubik’s Revenge.
Notations. Etant donné un ensemble E doté d’une action à gauche d’un groupe
G et d’une action à droite d’un groupe G′, on notera G\E = {G · e|e ∈ E}. De
façon analogue on notera E/G′ les orbites de l’action à droite.

Si B est un ensemble, on notera G oS(B) le produit en couronne de G par
S(B).

I.1 Torseurs et bitorseurs
Définition I.1. Soient G un groupe et E un ensemble non vide. On dit que E
est un G-torseur à gauche (resp. à droite) si G agit librement et transitivement
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à gauche (resp. à droite) sur E.
SiG′ est un groupe, on dit queE est un (G,G′)-bitorseur siE est unG-torseur

à gauche et un G′-torseur à droite et si les actions de G et G′ commutent.

Définition I.2. Soient G un groupe et E,F des G-torseurs à gauche. Un mor-
phisme de G-torseurs est une application ϕ : E −→ F telle que pour tous g ∈
G, e ∈ E, ϕ(g · e) = g · ϕ(e).

Si ϕ est une bijection on dit que c’est un isomorphisme de G-torseurs. On note
IsoG−tor(E,F ) l’ensemble des isomorphismes de G-torseurs E −→ F .

Un isomorphisme de G-torseurs E −→ E est appelé un automorphisme de
G-torseur. On note AutG−tor(E) le groupe des automorphismes deG-torseur de
E.

Ondéfinit demême la notiondemorphismede torseurs pour desG-torseurs
à droite.

Définition I.3. SoitG un groupe. On définit une loi de groupe ∗ surG en posant
pour tous g, h ∈ G, g ∗ h = hg. Le groupe (G, ∗) est appelé groupe opposé de G et
est noté Gop.

Remarque. L’application g 7−→ g−1 est un isomorphisme de groupes G −→ Gop.

Proposition I.4. (i) SoitE unG-torseur. AlorsE est un (G,AutG−tor(E)op)-bitorseur.
(ii) Si E est un (G,G′)-bitorseur, alors G′ ∼= AutG−tor(E)op.

Démonstration. (i) Voir [2], chapitre III paragraphe 1.5.3.1.
(ii) Voir [2], chapitre III proposition 1.5.4.

Proposition I.5. (i) SiE est unG-torseur, alors le choix d’un élément e ∈ E induit
un isomorphisme AutG−tor(E) ∼= Gop.

(ii) Si E est un (G,G′)-bitorseur, alors le choix d’un élément e ∈ E induit des iso-
morphismes inverses l’un de l’autre Ade : G −→ G′ et Ad′e : G′ −→ G tels que
pour tous g ∈ G, g′ ∈ G′, e ·Ade(g) = g · e et Ad′e(g′) · e = e · g′.

Démonstration. (i) On vérifie immédiatement que poser, pour g ∈ G, Φe(g)
l’unique automorphisme de torseurs vérifiant Φe(g)(e) = g · e définit un iso-
morphisme de groupes Gop −→ AutG−tor(E).
(ii) Découle de (i) et de I.4.(ii).

Proposition I.6. Soient E un (G,G′)-bitorseur, H ′ ⊂ G′ un sous-groupe et e ∈ E.
Alors e ·H ′ est un (Ad′e(H ′), H ′)-bitorseur.
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I.2 Isomorphismes de bitorseurs
Définition I.7. Soient E un (G,G′)-bitorseur et F un (H,H ′)-bitorseur. On dit
que E et F sont isomorphes s’il existe des isomorphismes de groupes ϕ : G −→
H,ϕ′ : G′ −→ H ′ et une bijection ψ : E −→ F tels que pour tous x ∈ E, g ∈
G, g′ ∈ G′ on ait ψ(g · x) = ϕ(g) · ψ(x) et ψ(x · g′) = ψ(x) · ϕ′(g′).

On dira alors que (ϕ, ψ, ϕ′) est un isomorphisme de bitorseurs entre E et F .

Remarque. Si G = H (resp. si G′ = H ′) et si ϕ = IdG (resp. si ϕ′ = IdG′) alors
ψ est un isomorphisme de G-torseurs à gauche (resp. un isomorphisme de G′-
torseurs à droite).

Proposition I.8. Soit E un (G,G′)-bitorseur. Le choix d’un élément e ∈ E fournit :
(i) un isomorphisme de bitorseurs (IdG, ψe,Ad′e) entre E et le (G,G)-bitorseur tri-

vial G vérifiant pour tous x ∈ E, g′ ∈ G′, ψe(x) · e = x ;
(ii) un isomorphisme de bitorseurs (Ade, ψ′e, IdG′) entre E et le (G′, G′)-bitorseur

trivial G′ vérifiant pour tous x ∈ E, g ∈ G, e · ψ′e(x) = x.

Démonstration. Immédiat.

Remarque. Si on dispose d’un isomorphisme de groupes G −→ H , alors on a
un isomorphisme de bitorseurs entre E et le (H,H)-bitorseur trivial H .

I.3 Ensembles cycliques
Soit n ∈ N∗. Dans toute la suite on notera Cn = Z/nZ.

Définition I.9. Un ensemble cyclique est un couple (E, σ) où E est un ensemble
fini et où σ ∈ S(E) est un #E-cycle.

Si E = {e1, . . . , en} et σ = (e1, . . . , en) on note (E, σ) = [e1, . . . , en].

Ex. Tout ensemble à deux éléments possède une unique structure d’ensemble
cyclique.

Proposition I.10. Soient E un ensemble fini. La donnée d’une structure cyclique sur
E est équivalente à la donnée d’une structure de C#E-torseur.

Démonstration. Immédiat.

I.4 Fibrés principaux discrets
Soit G un groupe.
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Définition I.11. Un fibré discret est la donnée de deux ensemblesE etB appelés
respectivement l’espace total et la base et d’une application surjective p : E −→
B. Dans toute la suite on parlera de fibrés à la place de fibrés discrets.

Si x ∈ B, on appelle fibre au dessus de x l’ensemble Ex = p−1({x}). Un mor-
phisme de fibrés entre deux fibrés (E,B, p) et (E ′, B′, p′) est un couple (ϕ,Φ) où
ϕ : B −→ B′ et Φ : E −→ E ′ sont deux applications telles que ϕ ◦ p = p′ ◦ Φ.

Dans la suite, s’il n’y a pas d’ambiguïté, on se référera aux fibrés seulement
par leur base ou par leur espace total.

Remarque. On définit ainsi la catégorie des fibrés (discrets). Un morphisme
(ϕ,Φ) est alors un isomorphisme si et seulement si ϕ et Φ sont des bijections.

Définition I.12. On notera Isofib((E,B, p), (E
′, B′, p′)) l’ensemble des isomor-

phismes de fibrés (E,B, p) −→ (E ′, B′, p′) (resp. Autfib(E,B, p) l’ensemble des
automorphismes de fibré de (E,B, p)).

Lemme I.13. Soit (ϕ,Φ) : (E,B, p) −→ (E ′, B′, p′) un morphisme de fibrés. Alors
pour tout x ∈ B,Φ(Ex) ⊂ E ′ϕ(x).

Démonstration. Évidente.

Définition I.14. Un G-fibré (E,B, p) est un fibré où les fibres de E sont des G-
ensembles. Si les fibres sont des G-torseurs, on dit que (E,B, p) est un G-fibré
principal.

Unmorphisme deG-fibrés est un morphisme de fibrés (ϕ,Φ) tel que la restric-
tion de Φ à chaque fibre est un G-morphisme.

Remarques. � La catégorie desG-fibrés principaux (discrets) est équivalente à la
catégorie des G-ensembles libres.
� Si (E,B, p) est un G-fibré transitif (i.e. si l’action de G sur chaque fibre de E
est transitive), alors B s’identifie à G\E.

Définition I.15. Soit (E,B, p) un fibré. Un marquage de (E,B, p), ou une section
de (E,B, p) est une application s : B −→ E telle que p ◦ s = IdB
Proposition I.16. Soit (E,B, p) un G-fibré principal. La donnée d’un marquage s de
(E,B, p) donne un isomorphisme de groupes ϕs : AutG−fib(E) −→ S(B) n GB tel
qu’en notant ϕs(σ,Φ) = (σ, (gx)x∈B) ((σ,Φ) ∈ AutG−fib(E)), pour tout x ∈ B, gx
soit l’unique élément de G vérifiant Φ(gx · s(x)) = s(σ(x)).

Démonstration. Immédiat.

Corollaire I.17. Soit (E,B, p) un G-fibré principal. La donnée d’un marquage s de
(E,B, p) donne un isomorphisme de groupes φs : AutG−fib(E) −→ G o S(B) tel
qu’en notant φs(σ,Φ) = ((g′x)x∈B, σ) ((σ,Φ) ∈ AutG−fib(E)), pour tout x ∈ B, g′x
soit l’unique élément de G vérifiant g′σ(x) · Φ(s(x)) = s(σ(x)).

Démonstration. Immédiat.
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II Pièces géométriques et pièces matérielles du Ru-
bik’s Revenge

Dans cette section nous allons mettre en évidence la structure de bitorseur
duRubik’s Revenge. Plus précisément nous allons définir séparément les pièces
géométriques (arêtes, sommets et centres agencés dans l’espace mais non co-
loriés) et les pièces matérielles (arêtes, sommets et centres coloriés mais non
agencés dans l’espace). Ces pièces (géométriques et matérielles) vont former
des produits de fibrés principaux dont nous nous servirons dans la suite.

II.1 Pièces géométriques
Définition II.1. Le Rubik’s Revenge non colorié est appelé le Rubik’s Revenge
géométrique. Les pièces non coloriées duRubik’s Revenge sont appelées les pièces
géométriques. On note ArGeom (resp. SomGeom, resp. CentGeom) l’ensemble
des pièces géométriques d’arête (resp. les pièces géométriques de sommet, resp. les
pièces géométriques de centre).

On note Faces l’ensemble des faces des pièces géométriques du Rubik’s Re-
venge et on note p l’application de Faces dans l’ensemble des pièces géomé-
triques qui à une face F associe la pièce géométrique qu’elle borde. On notera
encore p les restrictions de p à ArGeom, SomGeom et CentGeom.

On notera FacesArGeom = p−1(ArGeom),FacesSomGeom = p−1(SomGeom) et
FacesCentGeom = p−1(CentGeom).

Lemme II.2. Faces est partitionné en 56 sous-ensembles suivant la pièce que les faces
bordent.

Démonstration. Évidente.

Définition II.3. Si α est une pièce géométrique du Rubik’s Revenge, on note
Facesα l’ensemble des faces qui bordent la pièce α.

Remarque. Si α ∈ ArGeom (resp. si α ∈ SomGeom, resp. α ∈ CentGeom),
#Facesα = 2 (resp. #Facesα = 3, resp. #Facesα = 1).

Lemme II.4. Les triplets (FacesArGeom,ArGeom, p), (FacesSomGeom, SomGeom, p)
et (FacesCentGeom,CentGeom, p) sont des fibrés. Plus précisément FacesArGeom est un
C2-fibré principal, FacesCentGeom est un fibré principal trivial et la structure deC3-fibré
principal de SomGeom est donnée comme suit. Soit β ∈ SomGeom. On définit un
axe orienté de β vers le centre du Rubik’s Revenge, et alors la rotation d’un tiers de
tour (dans le sens direct) autour de cet axe induit un 3-cycle σβ ∈ S(Facesβ) (voir la
figure 1).

On identifiera le fibré (FacesCentGeom,CentGeom, p) à l’ensemble CentGeom.
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Démonstration. Comme les fibres deArGeomsont toutes de cardinal 2, il n’existe
qu’une seule structure de C2-torseur sur chaque fibre.

Figure 1 – 3-cycle induit par la rotation du sommet géométrique

II.2 Pièces matérielles
Définition II.5. Le Rubik’s Revenge colorié, où on oublie les informations sur
les positions des pièces entre elles, est appelé le Rubik’s Revenge matériel. Quitte
à numéroter les pièces coloriées pour les différencier, on note ArMat (resp.
SomMat, resp. CentMat) l’ensemble des pièces matérielles d’arête (resp. les pièces
matérielles de sommet, resp. les pièces matérielles de centre).

Remarque. Les mêmes résultats s’appliquent exactement de la même façon aux
piècesmatérielles qu’aux pièces géométriques. Demême que pour les sommets
géométriques, pour doter SomMat d’une structure fibrée principale sur C3, il
suffit de choisir une structure cyclique sur chaque fibre.

Définition II.6. On choisira les structures cycliques suivantes sur les sommets
matériels : [Bla,Ble,R], [Bla,O,Ble], [Bla,V,O], [Bla,R,V], [J,V,O], [J,Ble,O],
[J,V,R] et [J,O,V].

Remarque. À la différence des pièces géométriques, certaines pièces matérielles
sont indiscernables.

Définition II.7. On note Coul l’ensemble Coul = {Bla, J,Ble,V,O,R}.
On note πA : ArMat −→ P2(Coul) l’application qui à une arête matérielle

associe l’ensemble de ses couleurs. De même on note πC : CentMat −→ Coul
l’application qui à un centre matériel associe sa couleur.

Deux pièces matérielles de même(s) couleur(s) (i.e. telles que πA(α) =
πA(α′) pour deux arêtes matérielles α et α′, ou πC(γ) = πC(γ

′) pour deux centres
matériels γ et γ′) sont dites indiscernables.

Remarque. Il n’existe pas de sommets matériels indiscernables.
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II.3 Les coloriages du Rubik’s Revenge comme produit d’iso-
morphismesdefibrés principaux entre pièces géométriques
et pièces matérielles

Nous allons maintenant définir ce qu’est un coloriage du Rubik’s Revenge en
nous servant des structures de fibrés que nous avons construites précédem-
ment.

Définition II.8. Un coloriage marqué du Rubik’s Revenge est un triplet (f, g, h) où
f : ArGeom −→ ArMat, g : SomGeom −→ SomMat et h : CentGeom −→
CentMat sont des isomorphismes de fibrés principaux.

On note Revmarq l’ensemble des coloriagesmarqués duRubik’s Revenge. On
notera dans la suite T ArGeom = AutC2−fib(ArGeom), T ArMat = AutC2−fib(ArMat),
T SomGeom = AutC3−fib(SomGeom), et T SomMat = AutC3−fib(SomMat).

Enfin, on appelle groupe des transformations géométriques le groupe Tgeom =
T ArGeom×T SomGeom×S(CentGeom), et on appelle groupe des transforma-
tions matérielles le groupe Tmat = T ArMat× T SomMat×S(CentMat).

Remarques. �CentGeometCentMat étant des fibrés principaux sur le groupe tri-
vial, un isomorphisme de fibrés principaux entre eux n’est rien d’autre qu’une
bijection.
� Les coloriages sont dits marqués car on a numéroté les pièces matérielles pour
pouvoir les distinguer.

III Le groupe des automorphismes des piècesmaté-
rielles et le sous-groupe des transformations des
pièces indiscernables

La différence notable entre le Rubik’s Cube et le Rubik’s Revenge est que,
contrairement au Cube, le Rubik’s Revenge possède des pièces indiscernables.
Un groupe agit naturellement sur ces pièces, en les permutant.

Définition III.1. On note ĨA le sous-groupe deS(ArMat) des éléments σ véri-
fiant πA ◦ σ = πA.

Dans la suite, si deux arêtes matérielles α et α′ (resp. deux centres matériels
γ et γ′) sont indiscernables, on identifiera les fibres au dessus de α et α′ à deux
copies de πA(α) = πA(α′).

Lemme III.2. Soit ϕ : ĨA −→ T ArMat, σ 7−→ (σ,Φ), où pour tout α ∈ ArMat,
Φ|p−1({α}) = IdπA(α). Alors ϕ est un morphisme de groupes injectif.
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Démonstration. Par définition si σ ∈ ĨA, on peut identifier les fibres au dessus
de α et de σ(α) pour toute arête α et donc le relèvement d’une permutation
σ ∈ ĨA en un morphisme de la forme (σ,Φ) a bien un sens puisque IdπA(α) est
un isomorphisme de C2-torseurs πA(α) −→ πA(σ(α)) (et donc l’application ϕ
est bien définie). De plus ϕ est un morphisme de groupes, si π : T ArMat −→
S(ArMat) est la projection canonique, alors la composée π ◦ ϕ est l’injection
canonique ĨA −→ S(ArMat), ce qui montre l’injectivité de ϕ.

Définition III.3. On appelle groupe des transformations indiscernables des arêtes et
on note I(ArMat) le groupe ϕ(ĨA).

Le groupe des transformations indiscernables des centres, noté I(CentMat), est
le sous-groupe de S(CentMat) des éléments φ vérifiant πC ◦ φ = πC .

On appelle groupe des transformations indiscernables le sous-groupe de Tmat
I = I(ArMat)× {1} × I(CentMat).

Remarque. On a les isomorphismes I(ArMat) ∼= S12
2 , I(CentMat) ∼= S6

4, et I ∼=
S12

2 ×S6
4.

IV Le groupe des automorphismes des pièces géo-
métriques et le sous-groupe des transformations
licites

Demême qu’un groupe agit naturellement sur les pièces indiscernables, un
autre groupe agit naturellement sur les pièces géométriques, en les transfor-
mant en respectant les règles du jeu.

IV.1 Définition des générateurs des transformations licites
Dans toute la suite nous considérerons le marquage s des arêtes géomé-

triques que l’on peut observer sur la figure 2, et on prendra ς un marquage
quelconque des sommets.
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Figure 2 – Choix du marquage des arêtes

Les choix de ces marquages nous permettent d’identifier Tgeom au groupe
(C2 oS(ArGeom))× (C3 oS(SomGeom))×S(CentGeom).

Définition IV.1. Les mouvements élémentaires de tranche du Rubik’s Revenge sont
notés B,MB,MF, F, L,ML,MR,R,D,MD,MU,U .

Ils engendrent un sous-groupe de Tgeom, noté L et appelé le groupe des trans-
formations licites du Rubik’s Revenge.

Onnote T ′geom =
{(

(σ,Φ), (τ,Ψ), φ) ∈ Tgeom
∣∣∀α ∈ ArGeom,Φ(s(α)) = s(σ(α))

}
,

le sous-groupe de Tgeom des transformations qui préservent le marquage s.

Proposition IV.2. L est un sous-groupe de T ′geom.

Démonstration. Les générateurs du groupe L sont des éléments de T ′geom.

Définition IV.3. On note T ogeom = (C2 o S(ArGeom)) × (C3 o S(SomGeom)) ×
S(CentGeom).

On note T ′ogeom = ({0}oS(ArGeom))×(C3 oS(SomGeom))×S(CentGeom) ⊂
T ogeom.

Lemme IV.4. L’isomorphisme Tgeom −→ T ogeom induit par les choix des marquages
des arêtes géométriques et des sommets géométriques se restreint en un isomorphisme
T ′geom −→ T ′ogeom.

Démonstration. Évidente.

Définition IV.5. On note Lo l’image de L par l’isomorphisme Tgeom −→ T ogeom
induit par les choix des marquages.

Dans toute la suite on travaillera avec Lo plutôt qu’avec L.
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IV.2 Caractérisation des transformations licites
Définition IV.6. On appellemorphisme caractéristique et on note χ le morphisme
χ : T ′ogeom −→ C3 × {−1, 1}, (σ, (θ, τ), φ) 7−→

(∑
β θβ, ε(τ)ε(φ)

)
.

Théorème IV.7 (Caractérisationdes transformations licites duRubik’s Revenge).
Le morphisme χ caractérise Lo, dans le sens où Lo = ker(χ).

Démonstration. Voir [3].

Corollaire IV.8. L est un sous-groupe de T ′geom d’indice 6.

Corollaire IV.9. L est un sous-groupe de Tgeom d’indice 6.224.

Corollaire IV.10. La restriction de l’action de Tgeom surRevmarq àL donne une action
libre à 6.224 orbites, toutes de même cardinal.

V Une première réponse aux problématiques
Dans les sections précédentes nous avons décrit le Rubik’s Revenge en termes

d’actions de groupes. C’est donc en termes d’actions de groupes que nous al-
lons répondre aux questions (A) et (B). Ainsi (A) se reformule de la manière
suivante : quel est le cardinal de I\Revmarq/L?

La question (B) se reformule quant à elle : que vaut #I·x0·L
#Revmarq

?

V.1 Calcul d’isomorphismes
Dans la suite nous allons faire le choix d’un élément x ∈ Revmarq pour pou-

voir utiliser les différents isomorphismes qu’on a construit dans la section I
de manière à préserver la structure de bitorseur de Revmarq. Nous allons donc
choisir l’élément x = x0, état initial, ou résolu, du Rubik’s Revenge.

Définition V.1. On notera I o ⊂ T ogeom l’image de I ⊂ Tmat par l’application
(φs×φ′ς× IdS(CentGeom))◦Adx0 , où φs (resp. φ′ς) est l’isomorphisme T ArGeom ∼=
C2 oS(ArGeom) (resp. l’isomorphisme T SomGeom ∼= C3 oS(SomGeom)) ob-
tenu grâce au corollaire I.17 en prenant le marquage des arêtes géométriques
s décrit précédemment (resp. en prenant le marquage des sommets géomé-
triques quelconque ς).

Remarque. x0 s’écrivant sous la forme x0 = (f, g, h) où f = (f, F ) et g = (g,G)
sont des isomorphismes et h est une bijection, x−10 a bien un sens et alors l’ap-
plication Adx0 est la conjugaison par x−10 .

LemmeV.2. i =
(
((ρα), σ), (0, Id), φ

)
∈ I o si et seulement si les conditions suivantes

sont vérifiées :
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(i) σ ∈ f−1ĨAf ;
(ii) φ ∈ h−1I(CentMat)h ;
(iii) si α 6= α′ sont des arêtes géométriques telles que f(α) et f(α′) sont indiscer-

nables, alors
{
σ|{α,α′} = Id⇒ ρα = ρα′ = 0
σ|{α,α′} 6= Id⇒ ρα = ρα′ = 1

.

Démonstration. Si i ∈ I o, (i) et (ii) sont évidemment vérifiées par définition de
I et I o. Nous allons utiliser l’observation suivante pour montrer que si i ∈ I o,
alors on a (iii) : avec le marquage s des arêtes géométriques que l’on a fait,
pour toute paire d’arêtes géométriques α, α′ telles que f(α) et f(α′) sont indis-
cernables, on a F (s(α)) 6= F (s(α′)).

Or d’après le corollaire I.17, si ((ρα)α∈ArGeom, σ) est l’image d’un isomor-
phisme (σ′,Φ) ∈ I(ArMat), alors σ = f−1σ′f et pour tout α ∈ ArGeom,
ρf−1σ′f(α) ·s(α) = s(f−1σ′f(α)), i.e. pour tout α ∈ ArGeom, ρσ(α) ·s(α) = s(σ(α)),
et comme ρα = ρ−1α pour tout α ∈ ArGeom, cela équivaut à ce que pour toute
arête géométrique α ∈ ArGeom, F (s(α)) = ρσ(α) · F (s(σ(α)).

Donc en utilisant l’observation faite en début de démonstration, si σ|{α,α′} =
Id, alors on doit avoir ρα = ρα′ = 0, et si σ|{α,α′} 6= Id on doit avoir ρα = ρα′ = 1.

Réciproquement si (i) et (ii) sont vérifiées, alors on a bien πA ◦ fσf−1 = πA
et πC ◦ hφh−1 = πC . D’après (i) fσf−1 se relève donc en un automorphisme de
la forme (fσf−1,Ψ) qui s’envoie sur (ρ, σ) si (iii) est vérifiée.
Définition V.3. On note T = (C2 o S24) × (C3 o S8) × S24. On note également
T ′ = ({0} o S24) × (C3 o S8) × S24 ⊂ T et L le sous-groupe des éléments(
(0, σ), (θ, τ), φ

)
∈ T ′ tels que

∑8
i=1 θi = 0 et ε(τ) = ε(φ).

Remarque. Fixer des bijections ArGeom −→ J1, 24K, SomGeom −→ J1, 8K et
CentGeom −→ J1, 24K donne un isomorphisme T ogeom −→ T qui se restreint à
T ′ogeom et à Lo en des isomorphismes T ′ogeom −→ T ′ et Lo −→ L.
Définition V.4. On note I ⊂ T le sous-groupe des éléments ((ρ, σ), (0, Id), φ) ∈
T vérifiant les trois propriétés suivantes :
(i) ∀1 ≤ k ≤ 12, σ({2k − 1, 2k}) = {2k − 1, 2k} ;
(ii) ∀1 ≤ i ≤ 6, φ(J4k − 3, 4kK) = J4k − 3, 4kK ;

(iii) ∀1 ≤ k ≤ 12,

{
σ|{2k−1,2k} = Id⇒ ρ2k−1 = ρ2k = 0
σ|{2k−1,2k} 6= Id⇒ ρ2k−1 = ρ2k = 1

Lemme V.5. On peut choisir des bijections ArGeom −→ J1, 24K et CentGeom −→
J1, 24K de façon à ce que l’isomorphisme T ogeom −→ T se restreigne en un isomorphisme
I o −→ I .
Démonstration. Évidente.
Définition V.6. On note I2 = {((0, 0), Id), ((1, 1), (12))} ⊂ C2 oS2.
Corollaire V.7. On a un isomorphisme I ∼= I122 ×S6

4.
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V.2 Calcul du double quotient : états inéquivalents duRubik’s
Revenge

Définition V.8. On appelle ensemble des états inéquivalents du Rubik’s Revenge le
double quotient Ineq = I\Revmarq/L.

Proposition V.9. On a une bijection Ineq ∼= I\T/L.

Démonstration. Oncompose tous les isomorphismes de bitorseurs et de groupes
obtenus précédemment.

Lemme V.10. On a #I\T/T ′ = 312.

Démonstration. � On identifie C24
2 à l’ensemble des fonctions J1, 24K −→ C2.S24

agit à gauche sur C24
2 par (σ, c) 7−→ σ · c = c ◦ σ−1 (c’est d’ailleurs cette action

qu’on utilise dans le produit en couronne C2 oS24). Alors C2 oS24 agit à gauche
sur C24

2 par ((ρ, σ), c) 7−→ (ρ, σ) · c = ρ+ σ · c.
En effet on a clairement (0, Id) · c = c pour tout c ∈ C24

2 , et si (ρ, σ), (θ, τ) ∈
C2 oS24 :(

(ρ, σ)(θ, τ)
)
· c = (ρ+ σ · θ, στ) · c = ρ+ σ · θ + (στ) · c = ρ+ σ · (θ + τ · c)

= (ρ, σ) · ((θ, τ) · c)

On fait donc agir I sur C24
2 par

(
((ρ, σ), (0, Id), φ), c

)
7−→ ((ρ, σ), (0, Id), φ) · c =

(ρ, σ) · c.
� Soit f : C24

2 −→ T/T ′, c 7−→ ((c, Id), (0, Id), Id)T ′. f est une bijection, montrons
que c’est unmorphismede I-ensembles. Soient c ∈ C24

2 et i = ((ρ, σ), (0, Id), φ) ∈
I . On a :

i · f(c) = ((ρ, σ), (0, Id), φ)((c, Id), (0, Id), Id)T ′ = ((ρ+ σ · c, σ), (0, Id), φ)T ′

= ((ρ+ σ · c, Id), (0, Id), Id)((0, σ), (0, Id), φ)T ′ = ((i · c, Id), (0, Id), Id)T ′

= f(i · c)

f est donc un isomorphisme de I-ensembles. On a donc #I\T/T ′ = #I\C24
2 .

� Calculons #I\C24
2 . L’action de I sur C24

2 peut être considérée comme la puis-
sance 12-ème de l’action de l’action de I2 sur C2

2 , cette dernière action étant
donnée par ((ρ, σ), c) 7−→ (ρ, σ) · c = ρ+ σ · c.

I2 etC2
2 étant de petits cardinaux, on peut calculer explicitement les orbites :

((1, 1), (12)) · (0, 0) = (1, 1), ((1, 1), (12)) · (1, 1) = (0, 0),
((1, 1), (12)) · (0, 1) = (0, 1), ((1, 1), (12)) · (1, 0) = (1, 0)

L’action de I2 sur C2
2 est donc une action à 3 orbites, dont un système de repré-

sentants est donné par (0, 0), (0, 1) et (1, 0).
Il s’ensuit que l’action de I sur C24

2 est une action à 312 orbites, et donc l’ac-
tion de I sur T/T ′ possède également 312 orbites.
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Théorème V.11. On a #I\T/L = 313.

Démonstration. � Commençons par montrer qu’il existe une bijection T/L −→
C24

2 ×C3×{−1, 1}. NotonsG = C2 oS24 etH = (C3 oS8)×S24. Alors T = G×H ,
et en notant G′ = S24 ⊂ G et H = {((θ, τ), φ) ∈ H|

∑
i θi = 0, ε(τ) = ε(φ)} ⊂ H ,

on a L = G′ ×H ′.
OrH/H ′ ∼= C3×{−1, 1} carH ′ est le noyau d’unmorphisme surjectifH −→

C3 × {−1, 1}. Donc finalement on a une bijection canonique T/L ∼= C24
2 × C3 ×

{−1, 1}. De plus I = IG × IH où IG est un sous-groupe de G isomorphe à I122 et
IH est un sous-groupe de H isomorphe à {(0, Id)} × S6

4. Alors comme T/L =
G/G′ ×H/H ′, on a I\T/L = (IG\G/G′)× (IH\H/H ′).

D’après le lemme V.7, #IG\G/G′ = 312. Reste à calculer #IH\H/H ′. On a
IH\H/H ′ ∼= IH\(H/H ′) ∼= IH\(C3×{−1, 1}). Or l’action de IH sur C3×{−1, 1}
est donnée par (φ, (θ, ε)) 7−→ φ·(θ, ε) = (θ, ε(φ)ε). C’est une action à trois orbites
dont un système de représentants est donné par (−1, 1), (0, 1) et (1, 1).

Donc finalement #I\T/L = 313.

Remarque. On peut déterminer explicitement ces 313 représentants, que l’on
peut distinguer en fonction des orientations des sommets et des arêtes. En effet
il existe essentiellement 3 configurations des sommets :

Figure 3 – Trois configurations des sommets dans des états inéquivalents diffé-
rents (aucune modification n’est appliquée sur les autres sommets)

Deplus, il existe essentiellement trois configurations de chaquepaire d’arêtes
indiscernables :
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Figure 4 – Trois configurations d’arêtes voisines indiscernables dans des états
inéquivalents différents (de droite à gauche on trouve les configurations
(0, 0),(0, 1) et (1, 0) dans C2

2)

Au total on retrouve des représentants des 313 états inéquivalents duRubik’s
Revenge.

V.3 Probabilité depouvoir résoudre leRubik’sRevenge en l’ayant
monté au hasard

Munissons Revmarq de la probabilité uniforme. La question (B) revient alors
à calculer la probabilité de l’événement g ∈ I · x0 · L. Par définition de la pro-
babilité uniforme, cette probabilité vaut #I·x0·L

#Revmarq
.

Lemme V.12. On a une bijection I · x0 · L ∼= IL.

Démonstration. x0 est envoyé sur le neutre de T par l’isomorphisme de bitor-
seurs entre Revmarq et T .

Lemme V.13. On a I ∩ L = {((0, Id), (0, Id), φ)|φ ∈ S6
4 ∩ A24}.

Démonstration. D’une part si φ ∈ S6
4 ∩ A24, alors ((0, Id), (0, Id), φ) ∈ I ∩ L.

D’autre part si ((ρ, σ), (θ, τ), φ) ∈ I ∩ L, alors on a (θ, τ) = (0, Id) et donc
φ ∈ S6

4 ∩ A24. Puis ρ = 0 et donc par définition de I , σ = Id. D’où l’autre
inclusion et l’égalité.

Théorème V.14. La probabilité de pouvoir résoudre un Rubik’s Revenge monté au
hasard est 1

3.212
.

Démonstration. D’après le lemme V.12, cette probabilité est donnée par #IL
#T

. Or
on a #IL = #I#L

#I∩L , et d’après le lemme V.13, #I ∩ L = 246

2
. Finalement, comme

L est un sous-groupe de T d’indice 6.224, on a :

#IL

#T
=

#I#L

#I ∩ L.6.224#L
=

212.246.2

246.6.224
=

1

3.212
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VI Prise en compte des contraintes mécaniques

VI.1 Formalisation des contraintes mécaniques
Les calculs réalisés dans la section précédente peuvent ne pas paraître en-

tièrement satisfaisants. En effet ces calculs ne prennent pas en compte la mé-
canique interne du casse tête, en particulier la manière dont il est possible de
remonter les pièces des arêtes.

Contrairement aux pièces des centres qui sont toutes identiques, les pièces
d’arêtes ne peuvent pas être remontées dans n’importe quel sens après avoir
été démontées. Démonter puis remonter le casse-tête préserve en réalité lemar-
quage que l’ont peut observer en figure 2.

Pour tenir compte de ces contraintes mécaniques, on se restreint à l’action à
droite sur Revmarq du sous-groupe de Tgeom de toutes les transformations pré-
servant ce marquage, i.e. au sous-groupe T ′geom. D’après la proposition I.6, on
définit un nouveau bitorseur :

Définition VI.1. On appelle ensemble des états mécaniquement admissibles, et on
note Revmeca l’ensemble Revmeca = x0 · T ′geom ⊂ Revmarq.

Revmeca est alors un (Ad′x0(T
′
geom), T ′geom)-bitorseur sur lequel viennent natu-

rellement agir deux groupes : à droite les transformations licites L, et à gauche
les transformations indiscernables mécaniquement admissibles I ∩Ad′x0(T

′
geom).

Définition VI.2. Dans la suite on notera I ′ = I ∩Ad′x0(T
′
geom).

La question (A’) se reformule ainsi : trouver le cardinal de I ′\Revmeca/L.
La question (B’) revient à calculer #I′·x0·L

#Revmeca
.

VI.2 Calcul du nombre d’états mécaniquement inéquivalents
Définition VI.3. On appelle ensemble des états mécaniquement inéquivalents le
double quotient Ineqmeca = I ′\Revmeca/L.

Lemme VI.4. On a une bijection Ineqmeca ∼= I ∩ T ′\T ′/L.

Démonstration. Évidente.

Théorème VI.5. On a #Ineqmeca = 3.

Démonstration. On a #Ineqmeca = #I ∩T ′\T ′/L = #I ∩T ′\(C3×{−1, 1}), et de
même que dans la démontration du théorème V.11, l’action de I ∩ T ′ possède
trois orbites.

Remarque. Un système de représentants de ces trois états mécaniquement in-
équivalents est donné par les configurations des sommets visibles en figure 3.
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VI.3 Calcul de la probabilité enprenant en compte les contraintes
mécaniques

Lemme VI.6. On a une bijection I · x0 · L ∼= (I ∩ T ′)L.

Démonstration. Évidente.

Théorème VI.7. Tenant compte des contraintes mécaniques du Rubik’s Revenge, la
probabilité de pouvoir résoudre le casse-tête monté au hasard est 1

3
.

Démonstration. On a :

#I ′ · x0 · L
#Revmeca

=
#(I ∩ T ′)L

#T ′
=

#(I ∩ T ′)#L
#I ∩ T ′ ∩ L#T ′

=
#(I ∩ T ′)#L
#I ∩ L#T ′

=
2.246#L

246.6.#L
=

1

3

Remarque. En prenant en compte les contraintes mécaniques du casse-tête, on
pouvait s’attendre à ce que la probabilité de pouvoir le résoudre en l’ayant
monté au hasard soit 1

#Ineqmeca
.

En effet on n’avait pas de résultat analogue dans le cas sans contrainte car
toutes les classes du double quotient I\Revmarq/L n’avaient pas le même car-
dinal ; en réalité le cardinal d’une telle double classe est uniquement déterminé
par la configuration des arêtes d’un état de cette classe. Si on prend en compte
les contraintes mécaniques, toutes les doubles classes de I ′\Revmeca/L ont un
état ayant la même configuration des arêtes que l’état initial x0. Par conséquent
toutes ces doubles classes ont le même cardinal, et donc :

#Revmeca = #(I ′\Revmeca/L).#(I ′ · x0 · L) = 3#I ′ · x0 · L,

d’où #I′·x0·L
#Revmeca

= #I′·x0·L
3#I′·x0·L = 1

3
.
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