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Résumé

Nous présentons toutes les algèbres de Lie réelles, résolubles et
algébriquement rigides de dimension inférieure ou égale à 8. Nous
soulignerons les différences qui distinguent cette classification de celle
des algèbres complexes résolubles rigides.

Mots clefs : algèbre de Lie, rigide, résoluble.

1 Définitions et propriétés préliminaires

Soit un corps commutatif K de caractéristique nulle et Ln la variété
algébrique des K-algèbres de Lie de dimension n. On dit qu’une K-algèbre
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bourse prédoctorale.

†e-mail: ancochea@mat.ucm.es
‡e-mail: rutwig@mat.ucm.es
§e-mail: lucigarcia@mat.ucm.es
¶e-mail: M.Goze@uha.fr

1

http://arxiv.org/abs/math/0605300v1


de Lie g est rigide si son orbite dans Ln, sous l’action du groupe GL(n,K),
est ouverte. Selon le critère de rigidité de Nijenhuis et Richardson [12], l’an-
nulation du deuxième groupe de cohomologie H2(g, g) entrâıne la rigidité.
La réciproque ne se vérifie pas en général et il existe des contre-exemples
pour K = C,R et n > 11. Par contre toute algèbre de Lie rigide sur C de
dimension n ≤ 8 vérifie H2(g, g) = 0.

Soit g un algèbre de Lie réelle. Elle est appelée forme réelle d’une algèbre
de Lie complexe g′ si g′ est isomorphe sur C à l’algèbre g ⊗R C. Dans ce
cas il existe une base de g′ par rapport à laquelle les constantes de structure
sont réelles. Si {Y1, .., Yn} est une telle base de g′, alors [Yi, Yj] = Ck

ijXk avec
Ck

ij ∈ R. L’algèbre de Lie réelle définie par les mêmes constantes de structure
est une forme réelle de g′.

Définition 1 Soit g une algèbre de Lie réelle de dimension n. On appelle
tore extérieur de dérivations toute sous-algèbre abélienne dont les éléments
sont semi-simples.

Ceci signifie que les endomorphismes complexes f ⊗ Id ∈ End(gC) com-
mutent et sont simultanement diagonalisables sur C. On en déduit que tous
les tores extérieurs maximaux de g ont la même dimension. Cette dimension
est le rang de g.
Dans le cas complexe, le théorème de Mal’cev [11] précise que tous les tores
sont conjugés par un automorphisme interne de l’algèbre de Lie. Sur le corps
réel ceci n’est plus le cas.

Exemple 1 Soit g = h1 l’algèbre de Heisenberg de dimension 3. Elle est
définie par [X1, X2] = X3. Soit f ∈ Der(g). Alors la matrice de f sur cette
base s’écrit :





a1 b1 0
a2 b2 0
a3 b3 a1 + a2





et f est C-diagonalisable si et seulement si le mineur
(

a1 b1
a2 b2

)

est diagonalisable. Ainsi le tore complexe est engendré par




λ1 0 0
0 0 0
0 0 λ1



 et





0 0 0
0 λ2 0
0 0 λ2



 ,
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Dans le cas réel on a les tores suivantes :

t1 = R











λ1 0 0
0 0 0
0 0 λ1



 ,





0 0 0
0 λ2 0
0 0 λ2











,

t2 = R











a 0 0
0 a 0
0 0 2a



 ,





0 −b 0
b 0 0
0 0 0











, (1)

et ces deux tores ne sont pas conjugés par rapport à Aut(h1). Notons que si
g est réelle de rang non nul le nombre de classes d’automorphisme des tores
est fini et c’est un invariant de g. On appellera ce nombre l’indice toröıdal de
g. Ici il vaut 2, et plus généralement pour l’algèbre de Heisenberg réelle hp il
vaut p+ 1.

Notons enfin que si l’algèbre de Lie complexe g′ admet une forme réelle
g, alors

dimRH
2(g, g) = dimC H

2(g′, g′).

En effet, si {X1, .., Xn} est une base de g, les constantes de structure de g′

sur la base {Yi := Xi ⊗ 1, 1 ≤ i ≤ n} sont égales à ceux de g. Il s’en suit que
le système linéaire définissant les cocycles (et les cobords) de g et g′ ont le
même rang.

Définition 2 Une algèbre de Lie réelle g est dite algébriquement rigide si

dimR H
2(g, g) = 0.

On en déduit que g′ = g⊗ C est algébriquement rigide.

Conséquence 1 Si dim g ≤ 8, alors g est rigide si et seulement elle est
algébriquement rigide.

Le problème qui se pose alors est de savoir s’il existe des formes réelles g1
et g2 non isomorphes d’une algèbre de Lie rigide complexe qui soient toutes
les deux rigides. L’exemple suivant montre que cette situation apparâıt dès
la dimension 4.
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2 Exemples

2.1 Dimension 4

Soit a2 l’algèbre de Lie abélienne réelle de dimension 2. Elle admet deux
tores non conjugés :

t1 = R

{(

λ1 0
0 0

)

,

(

0 0
0 1

)}

, (2)

t2 = R

{(

1 0
0 1

)

,

(

0 −1
1 0

)}

. (3)

Soit g1 l’algèbre de Lie résoluble définie par l’extension de a2 par t1 : g1 =
t1 ⊕ a2. Les constantes de structure sont données par

[X1, Y1] = Y1, [X1, Y2] = 0, [X2, Y1] = 0, [X2, Y2] = Y2. (4)

Elle est isomorphe à l’algèbre r22 [10].
Soit g2 l’extension de a2 par t2, g2 = t2 ⊕ a2. Dans ce cas, les constantes de
structure sont données par

[X1, Y1] = Y1, [X1, Y2] = Y2, [X2, Y1] = Y2, [X2, Y2] = −Y1. (5)

Les deux algèbres sont algébriquement rigides et non isomorphes. Elles ad-
mettent comme algèbre complexifiée r22.

2.2 Dimension 5

Soit N5,3 l’algèbre de Lie nilpotente réelle de dimension 5 définie par :

[Y1, Y2] = Y3, [Y1, Y3] = Y4, [Y2, Y3] = Y5.

Par rapport à cette base, les dérivations extérieures s’écrivent comme












f 1
1 f 1

2 0 0 0
f 2
1 f 2

2 0 0 0
0 0 f 1

1 + f 2
2 0 0

0 f 4
2 0 2f 1

1 + f 2
2 f 1

2

f 5
1 f 5

2 0 f 2
1 f 1

1 + 2f 2
2













. (6)

Le tore de N5,3 ⊗C est de dimension 2 et l’indice toröıdal de N5,3 est égal à
2. En effet, elle admet les deux tores suivantes qui ne sont pas conjugés :
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1. le tore t1 est engendré par deux dérivations diagonales :

t1 = R



































1 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 1 0 0
0 0 0 2 0
0 0 0 0 1













,













0 0 0 0 0
0 1 0 0 0
0 0 1 0 0
0 0 0 1 0
0 0 0 0 2



































(7)

2. Le tore t2 est engendré par

t2 = R



































1 0 0 0 0
0 1 0 0 0
0 0 2 0 0
0 0 0 3 0
0 0 0 0 3













,













0 1 0 0 0
−1 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 1
0 0 0 −1 0



































(8)

Comme les matrices

(

f 1
1 f 1

2

f 2
1 f 2

2

)

et

(

2f 1
1 + f 2

2 f 1
2

f 2
1 f 1

1 + 2f 2
2

)

ont le même

polynôme caractéristique, elles admettent les mêmes valeurs propres. On en
déduit que t1 et t2 sont les seuls tores à conjugaison près. Considérons les
deux algèbres réelles de dimension 7

g1 = t1 ⊗N5,3,

g2 = t2 ⊗N5,3.

Elles sont algébriquement rigides et non isomorphes dans R. Les constantes
de structure de g2 sont données par :

[X1, X2] = X3, [X1, X3] = X4, [X2, X3] = X5, [Y,X1] = −X2,
[Y,X2] = X1, [Y,X4] = −X5, [Y,X5] = X4, [Z,X1] = X1,
[Z,X2] = X2, [Z,X3] = 2X3, [Z,X4] = 3X4, [Z,X5] = 3X5.

(9)

Ces deux exemples nous montrent le résultat suivant :

Théorème 1 Soit n une algèbre de Lie nilpotente de rang non nul k et
d’indice toröıdal p. Alors, si t1, .., tp sont les tores non conjugés par rap-
port au groupe Aut(n) les algèbres de Lie gi := ti ⊕ n sont non isomor-
phes. Si gC := gi ⊕ C est algèbriquement rigide, les algèbres réelles gi sont
algèbriquement rigides et non isomorphes. Ce sont les seules, à isomorphisme
près, ayant gC comme algèbre complexifiée.
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Conséquence 2 Le théorème de décomposabilité de Carles [6] n’est plus
valable pour les algèbres de Lie rigides réelles. Rappelons que cet résultat dit
que toute algèbre de Lie rigide est la somme semi-directe du nilradical1 et un
tore extérieur formée par des éléments diagonalisables.

3 La classification réelle jusqu’à dimension 8

Les exemples ci-dessus montrent que les classifications réelle et complexe
diffèrent. Nous pouvons pour chacune des algèbres nilpotentes réelles de di-
mension 5 reprendre la preuve précedente. Dans ce paragraphe nous pro-
posons la classification des algèbres de Lie réelles résolubles rigides de di-
mension n ≤ 8 en se basant d’une part sur la classification complexe [10],
et d’autre part sur la classification des algèbres de Lie réelles nilpotentes de
dimension m ≤ 6 [7, 13].

Lemme 1 Soit g une algèbre de Lie résoluble réelle algébriquement rigide de
dimension 8 dont le tore contient au moins une dérivation non-diagonalisable.
Alors le nilradical n est de dimension m ≤ 6.

Démonstration. Supposons que g soit de rang 1, c’est-à-dire, dim n = 7.
Alors l’espace complémentaire de n dans g est de dimension 1, donc engendré
par un vecteur X tel que l’opérateur adjoint ad (X) est diagonalisable sur C.
D’après [1], pour toute algèbre de Lie résoluble complexe rigide, il existe une
base du tore extérieur t telle que les valeurs propres des opérateurs adjoints
sont entières. On en déduit l’existence d’un vecteur Y , tel que X = λY
où λ ∈ C et la forme canonique est diag(n1, . . . , n7, 0), où n1, . . . , n7 ∈ Z.
De plus, les valeurs propres sont non nulles d’après [10]. L’opérateur ad(X)
n’étant diagonalisable que sur le corps complexe implique que l’existence
d’une suite de nombres entiers {n1, .., n7} et la partie réelle de λ est nulle.
Alors ad (X) = diag(λn1, . . . , λn7, 0) sur C. Des propriétés des polynômes
à coefficients réels d’ordre impair on déduit que λni et λ̄ni sont des valeurs
propres de ad (X), d’où ad(X) = diag(λn1, λ̄n1, λn2, λ̄n2, λn3, λ̄n3, λn4, λ̄n4).
Ceci implique qu’il existe au moins un λni = 0, d’où la contradiction.

D’après le lemme le problème est alors réduit à déterminer les formes
réelles des algèbres de Lie rigides complexes.

1C’est-à-dire, le idéal nilpotent maximal

6



Proposition 1 Toute algèbre de Lie rigide réelle de dimension n ≤ 8 possedant
au moins une dérivation non diagonale est isomorphe à une des algèbres suiv-
antes :

– Dimension 4 :

g24 : [X1, X3] = X2, [X3, X2] = X1, [X4, X1] = X1, [X4, X2] = X2.

– Dimension 5 :

g25 : [X1, X2] = X3, [X4, X1] = X1, [X4, X2] = X2, [X4, X3] = 2X3,
[X5, X1] = −X2, [X5, X2] = X1.

– Dimension 6 :

g46 : [X1, X3] = X2, [X3, X2] = X1, [X4, X1] = X1, [X4, X2] = X2,
[X5, X6] = X5.

– Dimension 7 :

g97 : [X1, X2] = X3, [X1, X3] = X4, [X2, X3] = X4 , [X6, X1] = −X2,
[X6, X2] = X1, [X6, X4] = −X5, [X6, X5] = X4, [X7, X1] = X1,
[X7, X2] = X2, [X7, X3] = 2X3, [X7, X4] = 3X4, [X7, X5] = 3X5.

g107 : [X5, X1] = X1, [X5, X2] = X2, [X5, X3] = 2X3, [X6, X1] = −X2,
[X6, X2] = X1, [X7, X4] = X4, .

– Dimension 8 :

g348 : [X1, X3] = X2, [X3, X2] = X1, [X4, X1] = X1, [X4, X2] = X2,
[X5, X7] = X6, [X7, X6] = X5, [X8, X5] = X5, [X8, X6] = X6.

g358 : [X1, X3] = X2, [X3, X2] = X1, [X4, X1] = X1, [X4, X2] = X2,
[X5, X6] = X6, [X7, X8] = X8.

g368 : [X1, X2] = X4, [X1, X3] = X5, [X6, Xi] = Xi (i = 1, 4, 5) ,
[X7, X2] = −X3, [X7, X3] = X2, [X7, X4] = −X5, [X7, X5] = X4,
[X8, Xi] = Xi (i = 2, 3, 4, 5) .

g378 : [X1, X2] = X5, [X3, X4] = X5, [X6, Xi] = Xi (i = 1, 2) ,
[X6, X5] = 2X5, [X7, X1] = −X2, [X7, X2] = X1, [X8, X3] = −X4,
[X8, X4] = X3 .
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g388 : [X1, X2] = X5, [X3, X4] = X5, [X6, Xi] = Xi (i = 1, 2) ,
[X6, X5] = 2X5, [X7, X1] = X1, [X7, X2] = −X2, [X8, X3] = −X4,
[X8, X4] = X3 .

g398 : [X1, Xi] = Xi+1, (2 ≤ i ≤ 4) , [X3, X2] = X6, [X6, X2] = X5,
[X7, X1] = X1, [X7, X2] = X2, [X7, X3] = 2X3, [X7, X4] = 3X4,
[X7, X5] = 4X5, [X7, X6] = 3X6, [X8, X1] = X2, [X8, X2] = −X1,
[X8, X4] = −X6, [X8, X6] = X4.

g408 : [X1, Xi] = Xi+2, (2 ≤ i ≤ 4) , [X2, X3] = X6, [X4, X2] = X5,
[X7, X1] = X1, [X7, X2] = X2, [X7, X3] = 2X3, [X7, X4] = 2X4,
[X7, X5] = 3X5, [X7, X6] = 3X6, [X8, X1] = X2, [X8, X2] = −X1,
[X8, X5] = X6, [X8, X6] = −X5.

De plus, les algèbres sont deux-à-deux non isomorphes.

Théorème 2 Soit g une algèbre de Lie réelle, résoluble et algébriquement
rigide de dimension inférieure ou égale à 8. Alors g est isomorphe à l’une
des algèbres gji décrites par les lois µ

j
i de la liste [10] (celles ci sont les formes

réelles obtenues par restriction des scalaires des algèbres complexes résolubles
rigides de dimension inférieure ou égale à 8) ou bien à l’une des algèbres du
lemme précédent. De plus, toutes ces algèbres sont deux-à-deux non isomor-
phes.

Démonstration. Soit g une algèbre vérifiant les hypothèses du théorème.
Si la dimension du niradical est inférieure ou égale à 6, les algèbres possédant
des dérivations non diagonalisables sont données par le lemme précédent, et
ceux ayant un tore formé par des dérivations diagonalisables sont classifiées
dans [10]. Si la dimension du niradical est égale à 7, alors nécessairement
dim g = 8 et le tore est engendré par une seule dérivation f . D’après le lemme
ci-dessus, f est diagonale et donc g est obtenue par restriction des scalaires
des algèbres complexes de la liste [10] qui ont un nilradical de dimension 7.

De la théorie générale de la rigidité sur le corps complexe on déduit que
toute algèbre de Lie résoluble rigide est determinée de façon biunivoque par
son nilradical, et par conséquent par le système de racines [1]. Par contre, dans
le cas réel le nilradical ne détermine pas la structure du tore. La table suivante
donne les algèbres de Lie réelles rigides non isomorphes de dimension n ≤ 8
qui s’appuient sur un nilradical donné. On appelera forme normale à l’algèbre
de Lie réelle obtenue par réstriction des scalaires de l’algèbre complexe de la
classification dans [10].
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Tab. 1 – Algèbres de Lie réeles rigides ayant le même nilradical.
Dimension Nilradical Formes réelles

4 abélien
g14 (forme normale)
g24

5 N3 = h1
g15 (forme normale)
g25

6 abélien
g36 (forme normale)
g46

7 N3 ⊕ R
g87 (forme normale)
g107

N5,3

g67 (forme normale)
g97

abélien
g338 ≃ g12 ⊕ g12 ⊕ g12 ⊕ g12 (forme normale)
g348
g358

N5,5

g318 (forme normale)
g368

8 N5,6 = h2

g328 (forme normale)
g378
g388

N6,6

g228 (forme normale)
g398

N6,14

g298 (forme normale)
g408
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La raison de l’existence des algèbres rigides réelles s’appuyant sur le même
nilradical est une conséquence de l’invalidité du théorème de décomposabilité,
et plus précisement, de l’existence de dérivations extérieures non diagonal-
isables. Par conséquence, le nombre des algèbres de Lie réelles rigides ayant
le même nilradical est donné précisement par l’indice torôıdal défini dans la
première section.

Exemple 2 L’algèbre de Heisenberg hn est définie par les crochets

[X2i−1, X2i] = X2n+1 i = 1, . . . , n

Sur le corps complexe, il n’existe qu’une algèbre g3n+2 rigide ayant hn pour
nilradical, donnée par le tore de dimension n+1 engendré par {Y1, .., Yn+1} :

[Yi, X2i−1] = X2i−1, [Yi, X2i] = −X2i, 1 ≤ i ≤ n
[Yn+1, Xi] = Xi, [Yn+1, X2n+1] = 2X2n+1, 1 ≤ i ≤ 2n.

Les formes réelles de g3n+2, que nous dénotons par g3n+2,k (où 0 ≤ k ≤ n)
sont données par :

[X2i−1, X2i] = X2n+1, 1 ≤ i ≤ n
[Yi, X2i−1] = X2i, [Yi, X2i] = −X2i−1, 1 ≤ i ≤ k
[Yi, X2i−1] = X2i−1, [Yi, X2i] = −X2i, k + 1 ≤ i ≤ n+ 1
[Yn+1, Xi] = Xi, [Yn+1, X2n+1] = 2X2n+1 1 ≤ i ≤ 2n.

En particulier, la forme réelle g3n+2,k possède k dérivations non diago-
nalisables. Ça montre que l’indice toröıdal est égale a p+1. Cette étude nous
conduit à emettre la conjecture suivante :

Conjecture 1 Toute algèbre de Lie réelle résoluble rigide possède au moins
une dérivation diagonale.

Remarques finales

Dans [3, 5] on montre que les systèmes des poids des algèbres de Lie
nilpotentes [9] peuvent être décrits par des critères combinatoires. En parti-
culier, on montre que toute algèbre de Lie rigide complexe dont l’indice de
résolubilité est deux est décomposable. L’exemple en dimension 4 vu dans
2.1 montre que cette propriété ne s’étend pas au cas réel. Ceci signifie que la
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notion de graphe des poids dôıt être modifiée pour couvrir la classification
des rigides réelles. Une autre propriété caractéristique du cas complexe con-
cerne la résolubilité complète des algèbres rigides. Rappelons qu’une algèbre
de Lie est dite complétement résoluble [8] s’il existe une suite décroissante
d’idéaux

g = I0 ⊃ I1 ⊃ . . . In−1 ⊃ In = 0

telle que dimK Ik/Ik+1 = 1 pour tout k = 0, .., n − 1. Sur le corps C, la
résolubilité et la résolubilité complète sont equivalentes. Par contre, sur R,
on peut seulement dire que la résolubilité complète implique la résolubilité, la
réciproque étant fausse en général. D’ailleurs, si g une algèbre de Lie résoluble
rigide complexe alors seulement la forme réelle obtenue par restriction des
scalaires (le tenseur de structure étant rationnel) est complètement résoluble.
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