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CONDITIONS DE KAN SUR LES NERFS DES ω-CATÉGORIES

FÉLIX LOUBATON

Résumé. On montre que le nerf de Street N (C) d’une ω-catégorie stricte C est un complexe
de Kan (respectivement une quasi-catégorie) si et seulement si les n-cellules de C pour n ≥ 1
(respectivement n > 1) sont faiblement inversibles. De plus, on munit N (C) d’une structure
d’ensemble complicial saturé où les n-simplexes marqués correspondent aux morphismes du nième

oriental vers C envoyant l’unique n-cellule non triviale du domaine sur une cellule faiblement
inversible de C.

Abstract. We show that the Street nerve of a strict ω-category C is a Kan complex (respectively a
quasi-category) if and only if the n-cells of C for n ≥ 1 (respectively n > 1) are weakly invertible.
Moreover, we equip N (C) with a structure of saturated complicial set where the n-simplices
correspond to morphisms from the nth oriental to C sending the unique non-trivial n-cell of the
domain to a weakly invertible cell of C.
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Introduction

Dans [3], Grothendieck introduit le foncteur nerf entre la catégorie des petites catégories et celle
des ensembles simpliciaux. Ce foncteur est défini grâce à l’objet cosimplicial qui envoie [n] sur la
petite catégorie suivante :

h0([n]) := 0 // 1 // · · · // n.
1
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2 FÉLIX LOUBATON

Le nerf d’une petite catégorie C est défini par la formule Ncat(C)n := Hom(h0([n]), C). De plus, ce
foncteur admet un adjoint à gauche, qui associe à un ensemble simplicial X , la catégorie h0(X). De
nombreuses notions de la théorie des catégories peuvent alors être ”traduites” dans le langage des
ensembles simpliciaux, ce qui est le point de départ de la théorie des (∞, 1)-catégories. Intéressons
nous en particulier à la notion de groupöıde, et à sa ”traduction” dans les ensembles simpliciaux.

L’inclusion Λ0[2]→ ∆[2] est envoyée par le foncteur h0 sur l’inclusion de catégories :

1 1

	

σ1,2

��❃
❃❃

❃❃
❃❃

0

→֒

σ0,2

//

σ0,1

@@�������
2 0 σ0,2

//

σ0,1

@@�������
2

Ainsi, par adjonction, l’ensemble simplicial Ncat(C) a la propriété de relèvement à droite par rapport
à Λ0[2] → ∆[2], si et seulement si pour tout couple de morphismes (f, g) de C de même domaine,
il existe un morphisme x : t(g) → t(f) tel que f = x ◦ g. Dans le formalisme que l’on développera,
on dira que l’équation Eq(σ02 = x ◦ σ01) admet une solution pour tout choix de paramètre. On peut
alors démontrer simplement que Ncat(C) a cette propriété de relèvement si et seulement si tous
les morphismes de C admettent des inverses à gauche. De façon analogue, Ncat(C) a la propriété
de relèvement à droite par rapport à Λ2[2] → ∆[2], si et seulement si tous les morphismes de C
admettent des inverses à droite, ou dans notre formalisme, si et seulement si l’équation Eq(σ02 =
σ12 ◦x) admet une solution pour tout choix de paramètre. Enfin on en déduit que C est un groupöıde
si et seulement si Ncat(C) a la propriété de relèvement à droite par rapport à Λi[2] → ∆[2] pour
i = 0, 2. Le nerf de C a en fait la propriété de relèvement à droite par rapport à toute les inclusions
de cornets :

Théorème (Boardman & Vogt). Une catégorie C est un groupöıde si et seulement si l’ensemble
simplicial Ncat(C) a la propriété de relèvement par rapport aux inclusions Λi[n] → ∆[n] pour 0 ≤
i ≤ n.

Dans [8], Street définit un nerf de la catégorie des petites ω-catégories 1 vers la catégorie des
ensembles simpliciaux. Ce nerf est construit grâce à l’objet cosimplicial qui à [n], associe le nième

oriental, noté |[n]|. Pour les petites dimensions, on peut en donner une représentation graphique :

[0] 7→ 0

[1] 7→ 0
σ01 // 1

[2] 7→

1
σ12

��❃
❃❃

❃❃
❃❃

0 σ02

//

σ01

@@�������
2

⇒σ012

[3] 7→

1
σ12 // 2

σ23

��❃
❃❃

❃❃
❃❃

1
σ12 //

σ13

❃❃
❃

��❃
❃❃

2

σ23

����
��
��
�

⇛
σ0123

0 σ03

//
σ01

^^❃❃❃❃❃❃❃
σ02���

@@���⇒σ012

3

⇒σ023

0 σ03

//

σ01

@@�������
3

⇒σ013

⇒σ123

Le nerf de Street est alors défini par la formule N (C)n := Hom(|[n]|, C). Par exemple, une
ω-catégorie C a la propriété de relèvement par rapport à l’inclusion Λ0[2] si pour tout couple de
1-cellules de même domaine (f, g), il existe une 1-cellule x ainsi qu’une 2-cellule y : f → x ∗0 g.

1Une ω-catégorie est la donnée d’un ensemble de 0-cellule, pour tout couple de 0-cellules d’un ensemble de 1-
cellules, pour tout couple parallèle de 1-cellules, un ensemble de 2-cellules, etc..., muni de compositions vérifiant des
lois d’associativité et de distributivité strictes. Cette notion est précisément définie dans la définition 1.1.4.
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On dira alors que l’équation Eq(y : σ03 → x ∗0 σ03) admet une (pré)-solution pour tout choix de
paramètre. De même, C a la propriété de relèvement par rapport à l’inclusion Λ0[3]→ ∆[3] si pour
tout sextuplet de 1-cellules (f, g, h, i, j, k), et tout triplet de 2-cellules (α, β, γ) telles que α : g → i∗0f ,
β : h→ k ∗0 g, et γ : h→ j ∗0 f , il existe une 2-cellule x : j → k ∗0 i, ainsi qu’une 3-cellule

y : (k ∗0 α) ∗1 β → (x ∗0 f) ∗1 γ.

On dira alors que l’équation

Eq(y : (σ23 ∗0 σ012) ∗1 (σ023)→ (x ∗0 σ01) ∗1 σ013)

admet une (pré-)solution pour tout choix de paramètre.
L’objectif premier est d’étudier les équations définies par les inclusions de cornets, afin d’en déduire

le théorème suivant :

Théorème A (4.3.8). Soit C une ω-catégorie. L’ensemble simplicial N (C) a la propriété de
relèvement par rapport aux inclusions Λi[n+ 1]→ ∆[n+ 1] pour tout n > 0 et tout 0 ≤ i ≤ n
(resp. pour tout n > 1 et tout 0 < i < n) si et seulement si les cellules de C de dimension supérieure
ou égale à 1 (resp strictement supérieur à 1) sont faiblement inversibles.

Une propriété importante du nerf catégorique est que l’on peut caractériser son image : un en-
semble simplicial y appartient si et seulement si il a la propriété de relèvement unique à droite par
rapport aux inclusions de cornets intérieurs. Cependant, pour le nerf de Street, il n’existe pas d’en-
semble de monomorphismes S tel qu’un ensemble simplicial soit le nerf de Street d’une ω-catégorie
si et seulement si il a la propriété de relèvement unique à droite par rapport aux morphismes de S.
Le problème provient du fait que pour une ω-catégorie C, il est impossible de distinguer des autres
les n-simplexes qui correspondent à des morphismes |[n]| → C qui envoient l’unique n-cellule non
triviale du domaine sur une unité. Pour pallier ce problème, Robert, puis Street considérèrent un
nerf à valeur dans la catégorie des ensembles simpliciaux stratifiés. Cette catégorie a pour objet les
couples (K, tK) où K est un ensemble simplicial et tK est un sous ensemble des simplexes de K
comprenant les simplexes dégénérés. Les morphismes entre (K, tK) et (L, tL) sont les morphismes
f : K → L tel que f(tK) ⊂ tL. Un simplexe dans tK est dit marqué. On munit alors N (C) de
la stratification composée des simplexes |[n]| → C qui envoient l’unique n-cellule non triviale du
domaine sur une unité. Robert conjecturas alors l’existence d’un ensemble de monomorphismes S
tel qu’un ensemble simplicial stratifié soit le nerf de Street d’une ω-catégorie si et seulement si il
a la propriété de relèvement unique à droite par rapport aux morphismes de S. Cette conjecture
a finalement été démontrée par Verity ([9]). Il est intéressant de noter qu’au niveau des ensembles
simpliciaux, ces morphismes sont des inclusions de cornets.

De la même façon que les ensembles simpliciaux ayant la propriété de relèvement à droite par
rapport aux inclusions de cornets intérieurs, c’est à dire les quasi-catégories, forment un modèle
des (∞, 1)-catégories, on voudrait que les ensembles simpliciaux stratifiés ayant la propriété de
relèvement à droite par rapport aux morphismes de S, appelés ensembles compliciaux, soient un
modèle des (∞, ω)-catégories. Dans ce contexte, les simplexes marqués correspondraient à des n-
cellules (faiblement) inversibles. Cependant, pour que cette interprétation des simplexes marqués
soit correcte, il faut ajouter une condition supplémentaire sur la stratification, qui correspond à un
analogue de la propriété (2 parmi 6)2 que doivent vérifier les n-cellules faiblement inversibles. Cela
amène à considérer la notion d’ensemble complicial saturé (définition 5.1.9). Cependant, bien que la
stratification évoquée au paragraphe précédent munisseN (C) d’une structure d’ensemble complicial,
elle n’est pas saturée en général.

Dans [6], Riehl évoque la possibilité de considérer d’autres stratifications sur le nerf d’une ω-
catégorie, afin d’obtenir une structure d’ensemble complicial saturé. Si C est une 1-catégorie, une telle
stratification est obtenue en marquant les 1-simplexes qui correspondent à des 1-cellules inversibles
([6, proposition 3.1.5]). De plus, Ozornova et Rovelli ont montré que si C est une 2-catégorie, une

2Si C est une catégorie, une classe W de morphismes vérifie la propriété (2 parmi 6) lorsque pour tout triplet de
morphismes f, g, h tel que gf et hg soient dans W , alors f, g, h et hgf sont dans W .
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telle stratification est obtenue en marquant les n-simplexes qui correspondent à des morphismes
|[n]| → C qui envoient l’unique n-cellule non triviale du domaine sur une 1-cellule 2-inversible si
n = 1, sur une 2-cellule inversible si n = 2 et sur une identité si n ≥ 3 ([5, théorème 5.2]). Gagna,
Harpaz et Lanari démontre un résultat analogue pour les ensembles simpliciaux échelonnées dans
[2]. Grâce à l’étude des inclusions de cornets qu’on se propose d’effectuer, on pourra montrer une
généralisation de ces résultats :

Théorème B (5.2.12). Soit C une ω-catégorie. Si on définit tN (C) comme étant l’ensemble des
simplexes de C correspondant aux morphismes |∆[n]| → C qui envoient l’unique n-cellule non triviale
du domaine sur une cellule faiblement inversible (définition 1.1.7), l’ensemble simplicial stratifié
(N (C), tN (C)) est un ensemble complicial saturé.

Si on appelle n-trivial une ω-catégorie (resp. un ensemble complicial) dont toutes les cellules
de dimension strictement supérieures à n sont faiblement inversibles (resp. tous les simplexes de
dimension strictement supérieur à n sont marqués), on peut en déduire un analogue du théorème A
pour les ensembles simpliciaux stratifiés :

Corollaire C. Soit C une ω-catégorie. L’ensemble complicial (N (C), tN (C)) est n-trivial si et
seulement si C est n-trivial.

Malheureusement, comme en témoignent les diagrammes présents dans l’article de Street, les
orientaux deviennent rapidement très compliqués lorsque la dimension augmente. On doit donc
réaliser un important travail préliminaire avant de pouvoir démontrer ces deux théorèmes.

La première étape va être d’étudier la théorie développée dans [7]. Dans cet article, Steiner
construit un foncteur ν : CDA → ω-cat entre une catégorie composée de complexes de châınes
munis d’une structure additionnelle, appelés les complexes dirigés augmentés, et la catégorie des ω-
catégories strictes. Il montre de plus que ce foncteur admet un adjoint à gauche. Restreint aux com-
plexes dirigés augmentés libres admettant une ”bonne” base, il devient une équivalence de catégorie
dont le codomaine est composé des ω-catégories admettant un ”bon” ensemble de générateurs.

Nous allons construire un autre foncteur µ, entre la catégorie des complexes dirigés augmentés
admettant une ”bonne” base et la catégorie des ω-catégories admettant un ”bon” ensemble de
générateurs, isomorphe à ν, qui utilisera le formalisme des châınes. C’est alors un cadre adapté pour
définir un ”algorithme” qui exprime les cellules de νK ∼= µK en un composé de générateurs, où K
est un complexe dirigé augmenté.

Les orientaux correspondent alors à l’objet cosimplicial défini par le composé des foncteurs sui-
vants :

∆
C•−−→ CDAB

µ
−→ ω-cat

où le premier foncteur envoie un ensemble simplicial sur le complexe de châıne réduit associé, muni
d’une structure de complexe dirigé augmenté admettant une ”bonne” base. Grâce à l’algorithme de
décomposition, on pourra alors exprimer les équations que doivent vérifier les ω-catégories pour que
leur nerf verifient la condition de relèvement à droite par rapport aux inclusions de cornets, et après
un examen attentif de ces équations, on en déduira le théorème A.

Cette étude approfondie des équations de cornets nous permettra alors de définir la structure
d’ensemble complicial saturé sur le nerf de Street d’une ω-catégorie.

Organisation de l’article. On rappelle dans la première section quelques définitions et résultats
sur les ω-catégories et on expose la théorie de Steiner.

L’objectif de la deuxième section est de construire le foncteur µ et de donner l’algorithme de
décomposition (théorème 2.2.17).

Dans la troisième section, on présente deux développements. Le premier est un théorème qui
donne des conditions suffisantes pour qu’une somme amalgamée dans la catégorie des complexes
dirigés induise une somme amalgamée dans les ω-catégories (théorème 3.2.7). Le deuxième est la
présentation de la notion d’équation dans une ω-catégorie.

Dans la quatrième section, on se sert du théorème de décomposition et de la notion d’équation
pour montrer que le nerf de Street d’une ω-catégorie C a la propriété de relèvement par rapport
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aux inclusions de cornets si et seulement si on peut toujours y résoudre des équations d’une certaine
forme. L’étude précise de ces équations permet alors de montrer que le nerf de C est un complexe
de Kan (respectivement une quasi-catégorie) si et seulement si les n-cellules de C pour n ≥ 1
(respectivement n > 1) sont faiblement inversibles (théorème 4.3.8).

Enfin, la dernière section présente une généralisation de ces résultats aux ensembles compliciaux.
On y montre qu’on peut munir N (C) d’une stratification vérifiant les axiomes des ensembles com-
pliciaux saturés (théorème 5.2.12). L’ensemble complicial N (C) est alors n-trivial si et seulement si
les k-cellules de C pour k ≥ n sont faiblement inversibles.

Remerciements. Je tiens à remercier Georges Maltsiniotis, sans qui cet article n’aurait pu
exister. C’est lui qui m’a proposé ce problème, et qui, par ses nombreuses relectures attentives, m’a
appris à rédiger proprement et rigoureusement.

Je tiens aussi à remercier François Metayer pour m’avoir communiqué ses notes sur la coinduction,
et la.le raporteur.teuse pour les nombreuses, précises et toujours justes remarques et corrections.

1. Quelques définitions et rappels

1.1. ω-Catégories. Dans cette partie, on va définir les ω-catégories (strictes) et en donner quelques
propriétés. Cette partie est très inspirée de [4], la seule différence est qu’on n’utilise pas le principe
de co-induction pour les définitions et résultats liés aux cellules faiblement inversibles.

Définition 1.1.1. On définit la petite catégorie O dont les objets sont les entiers naturels 0, 1, 2, ...
et dont les morphismes sont engendrés par δ−

n , δ
+
n : n→ n+ 1 sujets aux équations :

δ+
n+1 ◦ δ

+
n = δ−

n+1 ◦ δ
+
n ;

δ+
n+1 ◦ δ

−
n = δ−

n+1 ◦ δ
−
n .

Définition 1.1.2. Un ensemble globulaire est un préfaisceau sur O. On définit la catégorie des
ensembles globulaires :

Glob := SetOop

.

Un ensemble globulaire X est donc la donnée d’une famille d’ensembles Xn := X(n) pour n ≥ 0,
et de morphismes d+

n := X(δ+
n ) : Xn+1 → Xn et d−

n := X(δ−
n ) : Xn+1 → Xn qui vérifient les

équations :
d+

n ◦ d
+
n+1 = d+

n ◦ d
−
n+1;

d−
n ◦ d

+
n+1 = d−

n ◦ d
−
n+1.

Une cellule est un élément de l’ensemble
∐

n∈NXn. Pour une cellule c, sa dimension est l’entier

n tel que c ∈ Xn. On dit alors que c est une n-cellule. Les morphismes d−
n et d+

n sont appelés
respectivement n-sources et n-buts.

Pour un couple d’entiers (n > m) et pour α ∈ {−,+}, on étend l’application dα
m à Xn :

Xn → Xm

dα
m : x 7→ dα

m ◦ d
α
m+1 ◦ ... ◦ d

α
n−1x

Soient c une n-cellule de dimension strictement positive et m un entier strictement inférieur à n.
La m-cellule a := d−

mc (resp. la m-cellule b := d+
mc) est appelée la m-source (resp. m-but) de c, et

on écrit alors c : a→m b. Dans le cas où m = n− 1, la cellule a (resp. b) est simplement appelée la
source (resp. le but) de c et on écrit alors c : a→ b.

Définition 1.1.3. Pour deux entiers n > m et deux n-cellules c et d, on dit que les cellules c et d sont
m-composables lorsque d+

mc = d−
md. Elle sont m-parallèles lorsque d+

mc = d+
md et d−

mc = d−
md. Deux

n-cellules (n− 1)-composables (resp. (n− 1)-parallèles) sont dites composables (resp. parallèles).

On peut maintenant définir la notion de ω-catégorie (stricte).
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Définition 1.1.4. Une ω-catégorie (stricte) est un ensemble globulaire muni d’opérations de com-
position

Ci ×Cj
Ci → Ci 0 ≤ j < i

associant à deux i-cellules j-composables c et d, une i-cellule d ∗j c ainsi que des unités

Cj → Ci 0 ≤ j < i

associant à une j-cellule c, une i-cellule 1i
c. On définit 1c := 1j+1

c . De plus, les compositions et unités
doivent satisfaire les axiomes suivants :

(1) (Associativité) Pour tout couple d’entiers n > m et pour tout triplet de n-cellules (c, d, e)
telles que les couples (c, d) et (d, e) soient m-composables :

e ∗m (d ∗m c) = (e ∗m d) ∗m c;

(2) (Distributivité) Pour tout triplet d’entiers n > m > k et pour toutes n-cellules c, d, e et f
telles que les couples (c, d) et (e, f) soient m-composables et que les couples (c, e) et (d, f)
soient k-composables :

(f ∗m e) ∗k (d ∗m c) = (f ∗k d) ∗m (e ∗k c);

(3) (Unité I) Pour tout couple d’entiers n > m et toute n-cellule c : a→m b :

1n
b ∗m c = c ∗m 1n

a = c;

(4) (Unité II) Pour tout triplet d’entiers n > m > k et tout couple de m-cellules (c, d) qui sont
k-composables :

1n
d ∗k 1n

c = 1n
d∗kc;

(5) (Unité III) Pour tout triplet d’entiers n > m > k et toute k-cellule a :

1n
1m

a
= 1n

a .

Notation 1.1.5. Pour des entiers n > m > k, une n-cellule c : a→k b et une m-cellule d : b→k e,
on note d ∗k c la k-composition 1n

d ∗k c. De façon symétrique, pour une m-cellule c : a →k b et une
n-cellule d : b→k e, on note d ∗k c la k-composition d ∗k 1n

c .

Définition 1.1.6. La catégorie ω-cat a comme objets les ω-catégories, et comme morphismes les
morphismes d’ensembles globulaires qui préservent les compositions et les unités.

Définition 1.1.7. Soit C une ω-catégorie. Un ensemble d’inversibilité est un ensemble E ⊂
∐

n>0 Cn

tel que pour tout n et toute (n+1)-cellule b ∈ E, il existe b̃, c, c′ ∈ E telles que b̃ ∈ Cn+1, c, c′ ∈ Cn+2

et
c : 1d−

n b → b̃ ∗n b

c′ : 1d+
n b → b ∗n b̃

Une cellule de dimension strictement positive a est faiblement inversible s’il existe un ensemble
d’inversibilité E tel que a ∈ E. La cellule ã est alors appelée un inverse faible de a.

Lemme 1.1.8. Une n-cellule a est faiblement inversible si et seulement si il existe une n-cellule
ã : d+

n−1a→ d−
n−1a ainsi que deux (n+ 1)-cellules faiblement inversibles c, c′ telles que :

c : 1d−
n−1

a → ã ∗n−1 a

c′ : 1d+

n−1
a → a ∗n−1 ã.

Démonstration. Supposons tout d’abord que a est faiblement inversible. Il existe donc un ensemble
d’inversibilité E comprenant a. Par définition des ensembles d’inversibilité, il existe ã, c, c′ ∈ E ayant
les sources et buts désirés. Enfin, c et c′ étant comprises dans E, elles sont faiblement inversibles.

Réciproquement, supposons qu’il existe ã, c, c′ vérifiant les conditions voulues. Soient E et E′

deux ensembles d’inversibilité tels que c ∈ E et c′ ∈ E′. Remarquons alors que

E′′ := {a, ã} ∪ E ∪ E′

est un ensemble d’inversibilité comprenant a. La cellule a est donc faiblement inversible. �
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Remarque 1.1.9. Le lemme précédent implique que l’ensemble des cellules faiblement inversibles
est un ensemble d’inversibilité. Il est alors l’ensemble d’inversibilité maximal.

Lemme 1.1.10. Les unités sont faiblement inversibles.

Démonstration. Il suffit de remarquer que l’ensemble des unités est un ensemble d’inversibilité. �

Lemme 1.1.11. Soient k un entier, et a et b deux cellules faiblement inversibles de dimension
strictement supérieures à (k+ 1). Si a et b sont k-composables, alors b ∗k a est faiblement inversible.

Démonstration. Soient E un ensemble d’inversibilité comprenant a et E′ un ensemble d’inversibilité
comprenant b. On définit E′′ comme étant l’ensemble des cellules pouvant s’écrire sous la forme
f ∗k e où e (resp. f) est une cellule dans E (resp. dans E′), de dimension strictement supérieure à
(k + 1). La cellule b ∗k a est comprise dans E′′, et il suffit donc de montrer que ce dernier est un
ensemble d’inversibilité. On se donne donc une (n+ 1)-cellule g ∈ E′′. Par définition, il existe e ∈ E
et f ∈ E′ telles que g := f ∗k e. Il existe donc ẽ, c, c′ ∈ E et f̃ , d, d′ ∈ E telles que

c : 1d−
n e → ẽ ∗n e d : 1d−

n f → f̃ ∗n f

c′ : 1d+
n e → e ∗n ẽ d′ : 1d+

n f → f ∗n f̃ .

Si on définit

g̃ = f̃ ∗k ẽ, l := d ∗k c, l′ := d′ ∗k c
′

on a alors :
l : 1d−

n g → g̃ ∗n g

l′ : 1d+
n g → g ∗n g.

On a donc montré que E′′ est un ensemble d’inversibilité, ce qui implique que b ∗k a est faiblement
inversible. �

Lemme 1.1.12. Soient n un entier, et a et b deux (n+ 1)-cellules faiblement inversibles. Si a et b
sont n-composables, alors b ∗n a est faiblement inversible.

Démonstration. On va montrer que l’ensemble E, composé des éléments de la forme a ∗k b où k
est un entier quelconque et a et b sont des (k + 1)-cellules faiblement inversibles, est un ensemble
d’inversibilité. Cela impliquera le résultat. Soit e une (k+1)-cellule de E. Il existe donc deux (k+1)-
cellules faiblement inversibles a et b telles que e := b ∗k a. Soient ã, c, c′ et b̃, d, d′ vérifiant :

c : 1d−
k

a → ã ∗k a d : 1d−
k

b → b̃ ∗k b

c′ : 1d+

k
a → a ∗k ã d′ : 1d+

k
b → b ∗k b̃.

On définit alors

ẽ = ã ∗k b̃, l := (ã ∗k d ∗k a) ∗k+1 c, l′ := (b ∗k c
′ ∗k b̃) ∗k+1 d

′.

Le lemme 1.1.11 implique que ã∗k d∗k a et b∗k c
′ ∗k b̃ sont faiblement inversibles. Les (k+ 2)-cellules

l et l′ étant des (k + 1)-compositions de (k + 2)-cellules faiblement inversibles, elles sont dans E.
Enfin, par construction on a :

l : 1d−
k+1

e → ẽ ∗k+1 e

l′ : 1d+

k+1
e → e ∗k+1 ẽ.

L’ensemble E est donc bien un ensemble d’inversibilité. �

Définition 1.1.13. Deux n-cellules parallèles a, b sont ω-équivalentes s’il existe une (n+ 1)-cellule
inversible c : a→ b. On note cette relation ∼.

Proposition 1.1.14. Soient deux entiers n > m ≥ 0. La relation ∼ satisfait les propriétés sui-
vantes :

(1) (Réflexivité) Pour toute n-cellule a,

a ∼ a;
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(2) (Symétrie) Pour tout couple de n-cellules parallèles (a, b),

a ∼ b implique b ∼ a;

(3) (Transitivité) Pour tout triplet de n-cellules (a, b, c) deux à deux parallèles,

a ∼ b et b ∼ c implique a ∼ c;

(4) (Compatibilité avec les compositions) Pour tout couple de n-cellules m-composables (a, b) et
(c, d),

b ∼ d et a ∼ c implique b ∗m a ∼ d ∗m c.

Démonstration. La réflexivité est une conséquence du lemme 1.1.10, le symétrie est immédiate, le
transitivité provient du lemme 1.1.12, et enfin, le lemme 1.1.11 implique la compatibilité de ∼ avec
les compositions. �

Lemme 1.1.15. Une (n + 1)-cellule a est faiblement inversible si et seulement si il existe une
(n+ 1)-cellule ã : d+

n a→ d−
n a telle que 1d−

n a ∼ ã ∗n a et 1d+
n a ∼ a ∗n ã.

Démonstration. C’est une conséquence immédiate de la définition de ∼ et du lemme 1.1.8. �

Remarque 1.1.16. Dans [4], la notion de cellule faiblement inversible est défini par co-induction,
et les propriétés basiques que les cellules faiblement inversibles vérifient sont aussi démontrées par
co-induction. Cependant, il n’est pas précisé quelles sont les règles pour utiliser ce principe de
déduction. C’est une note non publiée de Metayer, dont l’objet est d’expliciter ce principe, qui a
inspiré la présentation alternative donnée dans cet article.

Définition 1.1.17. Soit c : a→ b une n-cellule de dimension strictement positive.

(1) La cellule c est faiblement inversible à gauche lorsqu’il existe c̃ : b→ a telle que c̃∗n−1 c ∼ 1b.
La cellule c̃ est alors un inverse faible à gauche de c.

(2) La cellule c est faiblement inversible à droite lorsqu’il existe c̃ : b→ a telle que c∗n−1 c̃ ∼ 1a.
La cellule c̃ est alors un inverse faible à droite de c.

Remarque 1.1.18. Une cellule faiblement inversible à droite et à gauche est faiblement inversible.
En effet, soient n un entier strictement positif et c : a→ b une n-cellule admettant un inverse faible
à droite c̃ et un inverse faible à gauche c̃′. On a alors

c̃ ∗n−1 c ∼ c̃
′ ∗n−1 c ∗n−1 c̃ ∗n−1 c ∼ c̃

′ ∗n−1 c ∼ 1a.

La cellule c̃ est donc aussi un inverse à gauche, et c est donc faiblement inversible.

Proposition 1.1.19. Une n-cellule a faiblement inversible a la propriété de division à droite :

(1) Pour toute n-cellule b telle que d−
n−1a = d−

n−1b, il existe une n-cellule x telle que

x ∗n−1 a ∼ b.

De plus si y vérifie la même relation, alors y ∼ x. On dit alors que la solution est faiblement
unique.

(2) Soit m > n. Pour toute m-cellule b et tout couple de (m − 1)-cellules parallèles s, t tel que
s ∗n−1 a = d−

m−1b et t ∗n−1 a = d+
m−1b, il existe une m-cellule x : s→ t qui vérifie :

x ∗n−1 a ∼ b.

De plus la solution est faiblement unique.

Similairement, la n-cellule a a la propriété de division à gauche.

Démonstration. Pour a une n-cellule faiblement inversible, on définit les propositions suivantes :

En,m(a) :≡ La cellule a a la proriété de division à droite et à gauche pour les m-cellules ;

En,m :≡ Pour toute n-cellule faiblement inversible a, En,m(a) ;

Un,m(a) :≡ La division à droite et à gauche des m-cellules par a est faiblement unique ;

Un,m :≡ Pour n-cellule faiblement inversible a, Un,m(a).
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Le premier point de la proposition correspond donc à la conjonction de En,n et Un,n pour tout n, et
le deuxième à la conjonction de En,m et Un,m pour tout n < m.

On peut démontrer directement En,n et Un,n pour tout n. En effet, soient a et b deux n-cellules
vérifiant les conditions du premier point. On note ã un inverse faible de a. On a alors

x ∗n−1 a ∼ b si et seulement si x ∼ b ∗n−1 ã.

Cela prouve alors à la fois l’existence et l’unicité faible de la solution.
On va maintenant montrer En,n+k et Un,n+k pour tout n et tout k par récurrence sur k. L’initia-

lisation correspond au cas k = 1. Donnons nous une n-cellule a et une (n+ 1)-cellule b vérifiant les

conditions voulues. Soient ã un inverse faible de a et r : a ∗n−1 ã
∼
−→ 1d+

n−1
a une cellule faiblement

inversible.
Commençons par montrer Un,n+1(a). On suppose donc qu’il existe une (n + 1)-cellule x : s → t

qui vérifie x ∗n−1 a ∼ b. On a alors

x ∗n (s ∗n−1 r) = (t ∗n−1 r) ∗n (x ∗n−1 a ∗n−1 ã) ∼ (t ∗n−1 r) ∗n (b ∗n−1 ã).

Les cellules x et s ∗n−1 r sont de même dimension et la cellule s ∗n−1 r est faiblement inversible.
On peut donc utiliser Un+1,n+1(s ∗n−1 r) qui implique que la cellule x, si elle existe, est faiblement
unique. De façon analogue, on montre l’unicité faible de la division à gauche par a. On a donc prouvé
pour tout n, Un,n+1.

Montrons maintenant En,n+1(a). Remarquons que l’on a :

d−
n ((t ∗n−1 r) ∗n (b ∗n−1 ã)) = d−

n (b ∗n−1 ã) = s ∗n−1 ∗a ∗n−1 ã
d−

n (s ∗n−1 r) = s ∗n−1 ∗a ∗n−1 ã

On peut alors utiliser En+1,n+1(s ∗n−1 r), qui implique l’existence d’une (n+ 1)-cellule y : s→ t
vérifiant

y ∗n (s ∗n−1 r) ∼ (t ∗n−1 r) ∗n (b ∗n−1 ã).

Or

y ∗n (s ∗n−1 r) = (t ∗n−1 r) ∗n (y ∗n−1 a ∗n−1 ã)

Les cellules y∗n−1a∗n−1 ã et t∗n−1r sont de même dimension, et t∗n−1r est faiblement inversible. La
proposition Un+1,n+1(t ∗n−1 r) implique que (y ∗n−1 a ∗n−1 ã) ∼ (b ∗n−1 ã). Or, comme la dimension
de ã est n, on peut utiliser Un,n+1(ã) qui implique alors que y ∗n−1 a ∼ b. La cellule y est donc bien
une solution. On a donc prouvé En,n+1 pour tout n.

Supposons maintenant En,n+k et Un,n+k pour tout n. Donnons nous une n-cellule a et une

(n+ k + 1)-cellule b vérifiant les conditions voulues. Soient ã un inverse faible de a et r : a∗n−1 ã
∼
−→

1d+

n−1
a une cellule faiblement inversible.

Commençons par montrer Un,n+k+1(a). Pour cela, on suppose qu’il existe une (n+ k + 1)-cellule
x : s→ t qui vérifie x ∗n−1 a ∼ b. On a alors, pour tout α ∈ {−,+}, dα

n−1x = dα
n−1s = dα

n−1t, et

x ∗n (d−
n−1s ∗n−1 r) = (d+

n−1t ∗n−1 r) ∗n (x ∗n−1 a ∗n−1 ã) ∼ (d+
n−1t ∗n−1 r) ∗n (b ∗n−1 ã).

La cellule d−
n−1s ∗n−1 r est de dimension n + 1 et est faiblement inversible. La proposition

Un+1,n+k+1(d−
n−1s ∗n−1 r) implique alors que x, s’il existe, est faiblement unique. On a donc montré

Un,n+k+1 pour tout n.
Prouvons maintenant En,n+k+1(a). Remarquons cette fois qu’on a :

d−
n+k((d+

n−1t ∗n−1 r) ∗n (b ∗n−1 ã)) = (d+
n−1t ∗n−1 r) ∗n (s ∗n−1 a ∗n−1 ã)

= (d+
n−1s ∗n−1 r) ∗n (s ∗n−1 a ∗n−1 ã)

= s ∗n−1 r = s ∗n (d−
n−1s ∗n−1 r)

d+
n+k((d+

n−1t ∗n−1 r) ∗n (b ∗n−1 ã)) = (d+
n−1t ∗n−1 r) ∗n (t ∗n−1 a ∗n−1 ã)

= t ∗n−1 r

= t ∗n (d−
n−1t ∗n−1 r) = t ∗n (d−

n−1s ∗n−1 r)
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Par hypothèse de récurrence, on peut utiliser En+1,n+k+1(d−
n−1s ∗n−1 r) qui implique qu’il existe

y : s→ t vérifiant

y ∗n (d−
n−1s ∗n−1 r) ∼ (d+

n−1t ∗n−1 r) ∗n (b ∗n−1 ã).

Or

y ∗n (d−
n−1s ∗n−1 r) = (d+

n−1t ∗n−1 r) ∗n (y ∗n−1 a ∗n−1 ã).

La proposition Un+1,n+k+1(d+
n−1t ∗n−1 r) implique que (y ∗n−1 a ∗n−1 ã) ∼ (b ∗n−1 ã). La cellule ã

est de dimension n. On peut donc utiliser Un,n+k+1(ã) et on obtient y ∗n−1 a ∼ b. La cellule y est
donc une solution. On a donc prouvé En,n+k+1. �

Corollaire 1.1.20. Soient deux entiers m ≥ n > 0, a une n-cellule faiblement inversible et b une
m-cellule telles que a et b soient (n − 1)-composables. Alors si b ∗n−1 a est faiblement inversible, b
est aussi faiblement inversible.

Démonstration. On se place tout d’abord dans le cas où m = n. Soit ã un inverse faible de a. On a
alors b ∼ (b ∗n−1 a) ∗n−1 ã. La propriété d’être faiblement inversible étant stable par composition,
cela prouve que b est faiblement inversible. Supposons maintenant que m > n. Notons c un inverse
faible de la m-cellule b ∗n−1 a. On a donc d−

m−1c = d+
m−1b ∗n−1 a et d+

m−1c = d−
m−1b ∗n−1 a. Par

l’existence de la division à droite par a, il existe b′ : d+
m−1b→ d−

m−1b telle que b′∗n−1a ∼ c. On a alors
(b ∗m−1 b

′) ∗n−1 a = (b ∗n−1 a) ∗m−1 (b′ ∗n−1 a) ∼ 1d+

m−1
b ∗n−1 a. Par l’unicité de la division à droite

par a, cela implique que b ∗m−1 b
′ ∼ 1d+

m−1
b. On montre de façon analogue que b′ ∗m−1 b ∼ 1d−

m−1
b.

La m-cellule b est donc bien faiblement inversible. �

On a en fait montré quelque chose d’un peu plus fort : en reprenant les notations de l’énoncé, si
b ∗n−1 a est faiblement inversible à droite (resp. à gauche) alors b est faiblement inversible à droite
(resp. à gauche)

Définition 1.1.21. Une ω catégorie est n-triviale lorsque toutes les cellules de dimension strictement
supérieure n sont faiblement inversibles.

1.2. Rappel de la théorie de Steiner. Tous les résultats de cette section sont dus à Steiner [7].

Définition 1.2.1. Un complexe dirigé augmenté (K,K∗, e) est la donnée d’un complexe de groupes
abéliens K, avec une augmentation e :

Z
e
←− K0

∂0←− K1
∂1←− K2

∂2←− K3
∂3←− ...

et d’un ensemble gradué K∗ = (K∗
n)n∈N tel que pour tout n, K∗

n est un sous-monöıde de Kn. Un
morphisme de complexes dirigés entre (K,K∗, e) et (L,L∗, e′) est la donnée d’un morphisme de
complexes augmentés de groupes abéliens : f : (K, e)→ (L, e′) tel que f(K∗

n) ⊂ L∗
n pour tout n. On

note CDA la catégorie des complexes dirigés augmentés.

Steiner construit alors une adjonction

λ : ω-cat
%%

CDAdd : ν.

Le foncteur λ est le plus simple à définir :

Définition 1.2.2. Soit C une ω catégorie. On note (λC)n le groupe abélien engendré par l’ensemble
{[x]n : x ∈ Cn} et les relations

[x ∗m y]n ∼ [x]n + [y]n pour m < n .

On définit le morphisme ∂n : (λC)n+1 → (λC)n sur les générateurs par la formule :

∂n([x]n+1) := [d+
n x]n − [d−

n x]n.
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Le morphisme ∂ est alors une différentielle. On définit une augmentation e : (λC)0 → Z en posant
sur les générateurs : e([x]0) = 1. Soit (λC)∗

n le sous-monöıde additif engendré par les éléments [x]n.
Ces données définissent un complexe dirigé augmenté λC := ({(λC)n}n∈N, {(λC)∗

n}n∈N, e). Cette
assignation se relève en un foncteur :

λ : ω-cat → CDA

C 7→ λC.

On va maintenant définir le foncteur ν. Dans la suite, on se fixe un complexe dirigé augmenté
(K,K∗, e).

Définition 1.2.3. Un tableau de Steiner (ou plus simplement tableau) de dimension n est la donnée
d’une double suite finie :

(

x−
0 x−

1 x−
2 x−

3 ... x−
n

x+
0 x+

1 x+
2 x+

3 ... x+
n

)

telle que

(1) x−
n = x+

n ;
(2) Pour tout i ≤ n et α ∈ {−,+}, xα

i est un élément de K∗
i ;

(3) Pour tout 0 < i ≤ n, ∂i−1(xα
i ) = x+

i−1 − x
−
i−1 ;

Un tableau est dit cohérent si e(x+
0 ) = e(x−

0 ) = 1.

Définition 1.2.4. On définit l’ensemble globulaire νK dont les n-cellules sont les tableaux cohérents
de dimension n. Les applications sources et buts sont définies pour k < n par la formule :

dα
k

(

x−
0 x−

1 x−
2 ... x−

n

x+
0 x+

1 x+
2 ... x+

n

)

=

(

x−
0 x−

1 x−
2 ... x−

k−1 xα
k

x+
0 x+

1 x+
2 ... x+

k−1 xα
k

)

On munit l’ensemble globulaire νK d’une structure de ω-catégorie :

Définition 1.2.5. On a une structure évidente de groupe sur les tableaux :
(

x−
0 x−

1 ... x−
n

x+
0 x+

1 ... x+
n

)

+

(

y−
0 y−

1 ... y−
n

y+
0 y+

1 ... y+
n

)

=

(

x−
0 + y−

0 x−
1 + y−

1 ... x−
n + y−

n

x+
0 + y+

0 x+
1 + y+

1 ... x+
n + y+

n

)

• Pour deux tableaux cohérents x et y tels que d−
k (x) = d+

k (y) = z, on définit leur k-
composition par la formule suivante :

x ∗k y := x− z + y.

Plus explicitement :
(

x−
0 ... x−

n

x+
0 ... x+

n

)

∗k

(

y−
0 ... y−

n

y+
0 ... y+

n

)

:=

(

y−
0 ... y−

k y−
k+1 + x−

k+1 ... y−
n + x−

n

x+
0 ... x+

k y+
k+1 + x+

k+1 ... y+
n + x+

n

)

• Pour un entier m > n, on définit le tableau 1m
x de taille m :

1m
x :=

(

x−
0 ... x−

n 0 ... 0
x+

0 ... x+
n 0 ... 0

)

L’ensemble globulaire νK, muni des compositions et unités de la définition 1.2.5 est alors une
ω-catégorie.

Définition 1.2.6. On définit le foncteur ν : CDAB → ω-cat qui associe à un complexe dirigé
augmenté K, la ω-catégorie νK, et à un morphisme de complexes dirigés augmentés f : K → L, le
morphisme de ω-catégories

νf : νK → νL
(

x−
0 ... x−

n

x+
0 ... x+

n

)

7→

(

f0(x−
0 ) ... fn(x−

n )
f0(x+

0 ) ... fn(x+
n )

)



12 FÉLIX LOUBATON

Théorème 1.2.7. Les foncteurs λ et ν sont adjoints l’un de l’autre :

λ : ω-cat
,,

⊥ CDAll : ν.

Pour une ω-catégorie C, l’unité de l’adjonction est donnée par la transformation naturelle :

η : C → νλC

x ∈ Cn 7→

(

[d−
0 (x)]0 ... [d−

n−1(x)]n−1 [x]n
[d+

0 (x)]0 ... [d+
n−1(x)]n−1 [x]n

)

Pour un complexe dirigé augmenté K, la co-unité est donnée par :

π : λνK → K
[x]n ∈ (λνK)n 7→ x+

n = x−
n

Démonstration. Voir [7, théorème 2.11]. �

On va maintenant s’intéresser à une sous catégorie des complexes dirigés augmentés correspondant
à ceux qui admettent une ”bonne base”.

Définition 1.2.8. Une base pour un complexe dirigé augmenté (K,K∗, e) est la donnée d’un en-
semble gradué B = (Bn)n∈N tel que pour tout n, Bn soit à la fois une base du monöıde K∗

n et du
groupe Kn.

Remarque 1.2.9. Les éléments de Bn peuvent être caractérisés comme les éléments minimaux de
K∗

n\{0} pour la relation d’ordre suivante :

x ≤ y ssi y − x ∈ K∗
n

Cela prouve que si une base existe, elle est unique.

Tout élément de Kn peut alors s’écrire de façon unique comme une somme Σb∈Bn
λbb. Cela nous

incite à définir de nouvelles opérations :

Définition 1.2.10. Pour un élément x :=
∑

b∈Bn
λbb de Kn, on définit la partie positive et la partie

négative :
(x)+ :=

∑

b∈Bn,λb>0 λbb

(x)− :=
∑

b∈Bn,λb<0−λbb

On a alors x = (x)+ − (x)−. Un élément x est positif (resp. négatif ) lorsque x = (x)+ (resp. lorsque
x = −(x)−). Soit y =

∑

b∈Bn
µbb, on définit :

x ∨ y :=
∑

b∈Bn
max(λb, µb) b

x ∧ y :=
∑

b∈Bn
min(λb, µb) b

x�y := (x− (y)+)+

En utilisant ces notations, on pose :

∂+
n ( ) := (∂n( ))+ : Kn+1 → K∗

n

∂−
n ( ) := (∂n( ))− : Kn+1 → K∗

n

Lorsqu’un élément b de la base est dans le support de x, c’est-à-dire que λb 6= 0, on dit que b
appartient à x, ce que l’on note b ∈ x.

Définition 1.2.11. Soit a ∈ K∗
n. On définit par récurrence descendante sur k ≤ n :

〈a〉αk := a si k = n
:= ∂α

k 〈a〉
α
k+1 sinon

Le tableau associé à a est alors :

〈a〉 :=

(

〈a〉−0 ... 〈a〉−n−1 a
〈a〉+0 ... 〈a〉+n−1 a

)

Définition 1.2.12. La base est dite unitaire lorsque pour tout b ∈ B, le tableau 〈b〉 est cohérent.
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On définit la relation ⊙n sur B comme étant la plus petite relation transitive et réflexive telle
que pour tout couple d’élément de la base a, b de dimension supérieure ou égale à n :

a⊙n b si 〈a〉−n ∧ 〈b〉
+
n 6= 0

Définition 1.2.13. Une base est dite sans boucles lorsque pour tout n, la relation ⊙n est un ordre
(partiel) sur B.

On définit maintenant la sous-catégorie CDAB de CDA composée de complexes dirigés aug-
mentés qui admettent une base unitaire et sans boucles. On va maintenant décrire l’analogue de la
notion de base pour les ω-catégories.

Définition 1.2.14. Une ω-catégorie C est générée par composition par un ensemble E ⊂ C lorsque
toute cellule peut s’écrire comme une composition d’éléments de E et d’unités itérées d’éléments de
E. Cet ensemble est une base si {[e]d(e)}e∈E est une base du complexe dirigé augmenté λC.

On donne maintenant les analogues des notions de base sans boucles et unitaire.

Définition 1.2.15. Une base E d’une ω-catégorie est :

(1) Sans boucles lorsque {[e]d(e)}e∈E l’est.

(2) Atomique lorsque [d+
n e]n ∧ [d−

n e]n = 0 pour tout e ∈ E et tout entier n strictement inférieur
à la dimension de e.

Proposition 1.2.16. Si une base sans boucles E est atomique alors {[e]}e∈E est unitaire.

Démonstration. Voir [7, proposition 4.6] �

On définit alors la catégorie ω-catB comme étant la sous-catégorie pleine de ω-cat composée
des ω-catégories admettant une base atomique et sans boucles.

Théorème 1.2.17. Une fois restreinte, l’adjonction

λ : ω-catB

--
⊥ CDABmm : ν.

devient une équivalence adjointe, c’est-à-dire que :

λ ◦ ν ∼= idCDAB
idω-catB

∼= ν ◦ λ

Démonstration. Voir [7, théorème 5.11]. �

Si K est un complexe dirigé augmenté admettant une base unitaire et sans boucles B, alors la
ω-catégorie νK admet une base atomique et sans boucles donnée par l’ensemble 〈B〉 := {〈b〉, b ∈ B}.
Réciproquement si une ω-catégorie C admet une base atomique et sans boucles E, alors le complexe
dirigé augmenté λC admet une base unitaire et sans boucles donné par la famille d’ensembles
[En] := {[e]d(e), e ∈ En}. Les isomorphismes

λνK ∼= K et C ∼= νλC

induisent des isomorphismes :
[〈B〉] ∼= B et E ∼= 〈[E]〉.

Les bases, si elles existent, sont uniques pour les complexes dirigés augmentés, elles le sont donc
aussi pour les ω-catégories admettant une base atomique et sans boucles.

2. Châınes

2.1. Définition et propriétés des châınes. On fixe un complexe dirigé augmenté K admettant
une base sans boucles et unitaire B.

Définition 2.1.1. Une châıne est une somme
∑

b∈B λbb telle que la famille {λb}b∈B soit composée
d’entiers positifs, nuls sauf un nombre fini.

Pour une châıne a, on note supp(a) ⊂ B son support. Le degré d’une châıne non nulle a est le
maximum de l’ensemble {|b|, b ∈ supp(a)} et est noté |a|. On étend le degré à toutes les châınes en
posant |0| = −1.
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Définition 2.1.2. Pour une châıne quelconque a :=
∑

b∈B λbb, et un élément b ∈ B, l’entier λb sera
appelé l’indice de b dans a, et noté λa

b . Un élément est dans le support de a quand son indice est
non nul. Pour deux châınes a, a′, un élément b ∈ B, et µ ∈ N on a :

λµa
b = µλa

b

λa+a′

b = λa
b + λa′

b

λa∧a′

b = min(λa
b , λ

a′

b )

λa∨a′

b = max(λa
b , λ

a′

b )

λa�a′

b = |λa
b − λ

a′

b |+

où pour un entier relatif k, |k|+ := max(k, 0).
On peut alors définir une relation d’ordre sur les châınes :

a ≤ a′ ssi ∀b ∈ B, λa
b ≤ λ

a′

b

On définit aussi a ≤ 1 lorsque ∀b ∈ B, λa
b ≤ 1. Cette relation d’ordre vérifie alors les propriétés

suivantes : pour toutes châınes a, a′, a′′,

a′ ≤ a et a′′ ≤ a ⇒ a′ ∧ a′′ ≤ a′ ∨ a′′ ≤ a

a ≤ a′ et a ≤ a′′ ⇒ a ≤ a′ ∧ a′′ ≤ a′ ∨ a′′ ≤ a′ + a′′

a′ ≤ a et a′′ ≤ a et supp(a′) ∩ supp(a′′) = ∅ ⇒ a′ + a′′ ≤ a

Définition 2.1.3. Soient
∑

b∈B λbb une châıne et k un entier. Le k-reste de a, noté rk(a), est défini
par

rk(a) :=
∑

b∈B

ξk
b λbb,

où ξk
b = 1 lorsque |b| ≤ k et nul sinon.

La partie k-homogène de a, notée (a)k, est définie par

(a)k :=
∑

b∈B

σk
b λbb,

où σk
b = 1 lorsque |b| = k et nul sinon.

Une châıne a vérifiant a = (a)|a| est dite homogène.

Tout élément de K∗ correspond à une châıne homogène, réciproquement, toute châıne homogène
correspond à un élément de K∗.

Définition 2.1.4. On définit alors les applications sources et buts par co-induction. Pour un entier
n et α ∈ {−,+} :

dα
n(a) :=

{

a si |a| ≤ n
∂α

n ((dα
n+1a)n+1 ) + rn(dα

n+1a) sinon

Pour une châıne quelconque a, un entier n et α ∈ {−,+}, le degré de dα
n(a) est inférieur ou égal à

n et on a donc par construction
dα

n(a) = dα
n(dα

n+1(a)).

Remarque 2.1.5. Pour une châıne a, n un entier et α ∈ {−,+}, on a l’égalité :

rn(a) = rn(dα
n+1(a)).

Remarque 2.1.6. Si a est une châıne homogène, dα
n(a) est aussi une châıne homogène et on a alors

dα
na = ∂α

n ((dα
n+1a)) pour tout n < |a|. Il est alors intéressant de remarquer la ressemblance avec la

définition 1.2.11. On a en effet pour tout k ≤ n et α ∈ {−,+},

dα
k (a) = 〈a〉αk .

Définition 2.1.7. Deux châınes a et b sont n-parallèles lorsque

d−
n (a) = d−

n (b) et d+
n (a) = d+

n (b).
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Lemme 2.1.8. Soit a une châıne de degré n+ 1. On a alors

d+
n−1 ◦ d

+
n (a) = d+

n−1 ◦ d
−
n (a) et d−

n−1 ◦ d
+
n (a) = d−

n−1 ◦ d
−
n (a).

Démonstration. En appliquant la définition des applications sources et buts, on obtient :

d+
n−1 ◦ d

+
n (a) = d+

n−1

(

∂+
n ((a)n+1) + rn(a)

)

= ∂+
n−1

(

∂+
n ((a)n+1) + (a)n

)

+ rn−1

(

∂+
n ((a)n+1) + rn(a)

)

= ∂+
n−1

(

∂+
n ((a)n+1) + (a)n

)

+ rn−1(a)

de même :

d+
n−1 ◦ d

−
n (a) = ∂+

n−1

(

∂−
n ((a)n+1) + (a)n

)

+ rn−1(a)

Or

∂n−1

(

∂+
n ((a)n+1) + (a)n

)

− ∂n−1

(

∂−
n ((a)n+1) + (a)n

)

= ∂n−1

(

∂+
n ((a)n+1)− ∂−

n ((a)n+1)
)

= ∂n−1∂n((a)n+1) = 0

d’où

∂+
n−1

(

∂+
n ((a)n+1) + (a)n

)

= ∂+
n−1

(

∂−
n ((a)n+1) + (a)n

)

⇔ d+
n−1 ◦ d

+
n (a) = d+

n−1 ◦ d
−
n (a)

On montre de façon analogue l’égalité d−
n−1 ◦ d

+
n (a) = d−

n−1 ◦ d
−
n (a). �

Proposition 2.1.9. Pour tout entier n > 0,

d+
n−1 ◦ d

+
n = d+

n−1 ◦ d
−
n et d−

n−1 ◦ d
+
n = d−

n−1 ◦ d
−
n .

Démonstration. Soit a une châıne quelconque. Si n est supérieur ou égal au degré de a alors d−
n (a) =

d+
n (a) = a, et l’égalité est donc trivialement vraie. On va montrer le résultat dans le cas général pour

toute châıne a et un entier n, par récurrence sur k := |a| − n.
Le lemme précédent correspond au cas |a| − n = 1 ⇔ |a| = n + 1, et est donc l’initialisation de

notre récurrence.
Supposons maintenant le résultat vrai au rang k, et donnons nous une châıne a et un entier n

vérifiant |a| − n = k + 1. On a donc |a| − (n + 1) = k et l’hypothèse de récurrence nous permet
d’affirmer que d−

n (d+
n+1(a)) = d−

n (d−
n+1(a)). La définition des applications sources et buts implique

quant à elle que pour α ∈ {−,+}, dα
n(a) = dα

n(dα
n+1(a)). Comme |d+

n+1(a)| = n + 1, le lemme
précédent indique que

d+
n−1 ◦ d

+
n (d+

n+1(a)) = d+
n−1 ◦ d

−
n (d+

n+1(a)).

En mettant tout ensemble, on obtient le résultat voulu :

d+
n−1 ◦ d

+
n (a) = d+

n−1 ◦ d
+
n (d+

n+1(a)) = d+
n−1 ◦ d

−
n (d+

n+1(a)) = d+
n−1 ◦ d

−
n (d−

n+1(a)) = d+
n−1 ◦ d

−
n (a)

L’autre égalité se montre de façon analogue. �

On va se servir de la proposition précédente pour définir une augmentation.

Proposition 2.1.10. Soit a une châıne quelconque, alors d+
0 (a) et d−

0 (a) sont des châınes homogènes
de degré zero, et

e(d+
0 a) = e(d−

0 a).

Démonstration. La proposition 2.1.9 indique que pour tout α ∈ {−,+}, dα
0 (a) = dα

0 (d+
1 a). Quitte à

remplacer a par d+
1 a, on peut supposer que a est de degré 1. On définit alors r := r0(a) et a′ := a−r.

On a alors

e(d+
0 a) = e(∂+

0 (a′) + r)

= e(∂+
0 (a′)) + e(r)

= e(∂−
0 (a′)) + e(r)

= e(d−
0 a).
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�

Définition 2.1.11. Pour une châıne quelconque a, on définit e(a) := e(d+
0 a) = e(d−

0 a).

Lemme 2.1.12. Soient a, c deux châınes, n un entier tel que |a| ≥ n > |c| et α ∈ {−,+}. Alors
dα

n(a+ c) = dα
n(a) + c.

Démonstration. On va procéder par une récurrence descendante sur |c| < n ≤ |a|. Si n = |a|, alors
dα

n(a+ c) = a+ c = dα
n(a) + c. Supposons maintenant le résultat vrai pour n > |c|+ 1 . On a alors

dα
n−1(a+ c) = ∂α

n−1

(

(dα
n(a+ c))n

)

+ rn(dα
n(a+ c))

= ∂α
n−1

(

(dα
na+ c)n

)

+ rn(dα
na+ c)

= ∂α
n−1

(

(dα
na)n

)

+ rn(dα
na) + c

= dα
n−1(a) + c.

Ainsi, le résultat est vrai pour (n− 1), ce qui conclut la preuve. �

Proposition 2.1.13. Soient a, c deux châınes, n := min(|a|, |c|) et α ∈ {−,+}. On suppose de plus
que rn−1(a+ c) = 0. On a alors

dα
n−1(a+ c) = (dα

n−1(a)�d−α
n−1(c)) + (dα

n−1(c)�d−α
n−1(a)).

Démonstration. On prouve cette formule pour α := +, l’autre cas étant similaire. Supposons tout
d’abord que |a| = |c|. Les deux châınes sont alors homogènes. On a alors :

d+
n−1(a+ c) = ∂+

n−1(a+ c)

= (∂n−1(a+ c))+

= (∂+
n−1(a)− ∂−

n−1(a) + ∂+
n−1(c)− ∂−

n−1(c))+

Comme les supports de ∂+
n−1(a) et ∂−

n−1(a) (resp. ∂+
n−1(c) et ∂−

n−1(c)) sont disjoints par construction,
on a bien

dα
n−1(a+ c) = (∂+

n−1(a)− ∂−
n−1(c))+ + (∂+

n−1(c)− ∂−
n−1(a))+

= (∂+
n−1(a)�∂−

n−1(c)) + (∂+
n−1(c)�∂−

n−1(a)),

et comme d+
n−1(a) = ∂+

n−1(a) et d+
n−1(c) = ∂+

n−1(c), cela démontre la formule.
Supposons maintenant que |a| > |c|. On a donc par définition :

d+
n−1(a+ c) = ∂+

n−1(d+
n (a+ c))

= ∂+
n−1(d+

n (a) + c) (2.1.12)

= d+
n−1(d+

n (a) + c)

Or |d+
n (a)| = |c| = n, on s’est donc ramené au cas précédent, et on obtient :

dα
n−1(a+ c) = (∂+

n−1(d+
n (a))− ∂−

n−1(c))+ + (∂+
n−1(c)− ∂−

n−1(d+
n (a)))+

= (d+
n−1(a)− d−

n−1(c))+ + (d+
n−1(c)− d−

n−1(a))+

= (d+
n−1(a)�d−

n−1(c)) + (d+
n−1(c)�d−

n−1(a)).

�

En particulier, pour deux châınes a et c vérifiant les hypothèses de la proposition, dα
n−1(a+ c) ne

dépend que de d+
n−1(a), d−

n−1(a) et d+
n−1(c), d−

n−1(c).

Lemme 2.1.14. Soient a une châıne, n un entier inférieur ou égale au degré de a. On a alors
rn−1(a) = d−

n−1(a) ∧ d+
n−1(a).
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Démonstration. L’égalité d+
n−1d

+
n (a) = d+

n−1d
−
n (a), prouvée en 2.1.9, implique que

∂+
n−1((d+

n a)n) + rn−1(d+
n a) = ∂+

n−1((d−
n a)n) + rn−1(d−

n a)

et donc

d−
n−1(a) ∧ d+

n−1(a) =
(

∂−
n−1((d−

n a)n) + rn−1(d−
n a)

)

∧
(

∂+
n−1((d+

n a)n) + rn−1(d+
n a)

)

=
(

∂−
n−1((d−

n a)n) + rn−1(d−
n a)

)

∧
(

∂+
n−1((d−

n a)n) + rn−1(d−
n a)

)

.

Or ∂−
n−1((d−

n a)n) ∧ ∂+
n−1((d−

n a)n) = 0, et on en déduit donc :

d−
n−1(a) ∧ d+

n−1(a) = rn−1(d−
n a).

Enfin, on a remarqué en 2.1.5 que rn−1(d−
n a) = rn−1(a), et cela conclut donc la preuve. �

Corollaire 2.1.15. Soient a et a′ deux châınes de même degré, et c une châıne quelconque. Soient

α ∈ {−,+} et n := min(|a|, |c|). On suppose que pour tout β ∈ {−,+}, dβ
n−1(a) = dβ

n−1(a′). On a
alors :

dα
n−1(a+ c) = dα

n−1(a′ + c).

Démonstration. Donnons nous trois châınes a, a′, c vérifiant les conditions du corollaire. Supposons
tout d’abord que rn−1(a+ c) = rn−1(a′ + c) = 0. On a donc :

dα
n−1(a+ c) = (dα

n−1(a)�d−α
n−1(c)) + (dα

n−1(c)�d−α
n−1(a))

= (dα
n−1(a′)�d−α

n−1(c)) + (dα
n−1(c)�d−α

n−1(a′))

= dα
n−1(a′ + c)

Plaçons nous maintenant dans le cas général. Le lemme 2.1.14 implique que

rn−1(a) = d−
n−1(a) ∧ d+

n−1(a) = d−
n−1(a′) ∧ d+

n−1(a′) = rn−1(a′).

En posant

ã := a− rn−1(a)
ã′ := a′ − rn−1(a′)
c̃ := c− rn−1(c),

on a alors dα
n−1(ã+ c̃) = dα

n−1(ã′ + c̃) et donc

dα
n−1(a+ c) = dα

n−1(ã+ c̃) + rn−1(a) + rn−1(c) = dα
n−1(ã′ + c̃) + rn−1(a′) + rn−1(c) = dα

n−1(a′ + c).

�

Définition 2.1.16. Pour une châıne a, on définit le degré de composition |a|c :

|a|c = sup{n ∈ N ∪ {−1}|∃b, b′ ∈ supp(a) tels que b 6= b′, |b| ≥ |b′| > n}

où on choisit la convention sup(∅) := −1.

Remarque 2.1.17. Si le support d’un châıne est vide ou réduit à un seul élément, son degré de
composition sera −1. Dans le cas contraire, pour obtenir le degré de composition, on soustrait 1 au
degré de l’élément du support admettant le deuxième plus grand degré. Par exemple, si λ, λ′ sont
deux entiers non nuls, et b, b′ deux éléments de la base, le degré de composition de la châıne λb+λ′b′

est ((min(|b|, |b′|)− 1).
Pour une châıne a, il existe au plus un b dans le support de a tel que |b| > |a|c + 1.

Lemme 2.1.18. Soient a :=
∑

i≤m λibi une châıne dont le |a|c-reste est nul, et α ∈ {−,+}. On a
l’inégalité suivante :

dα
|a|c

(
∑

i≤m

λibi) ≤
∑

i≤m

λid
α
|a|c

(bi)
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Démonstration. Supposons tout d’abord que a est une châıne homogène. Cela implique en particulier
que |a| − 1 = |a|c. On peut alors montrer le résultat par récurrence sur m en utilisant la proposition
2.1.13.

Supposons maintenant que a n’est pas une châıne homogène. Il existe donc un unique élément de
la base b de degré strictement supérieur à (|a|c + 1), un entier non nul λ, et une châıne homogène a′

de degré |a|c + 1 tels que

a := a′ + λb.

De plus, on a |b| > |ac|+ 1. La proposition 2.1.13 implique alors que

dα
|a|c

(a) = dα
|a|c

(a′ + λb) ≤ dα
|a|c

(a′) + λdα
|a|c

(b).

Enfin, on remarque que |a′|c = |a|c, et en appliquant la formule à la châıne homogène a′, on conclut
la preuve. �

Remarque 2.1.19. Pour a :=
∑

i≤m λibi une châıne dont le |a|c-reste est nul, et α ∈ {−,+}, on
peut déduire du lemme 2.1.18 l’inclusion suivante des supports :

supp(dα
|a|c

(
∑

i≤m

λibi)) ⊂
⋃

i≤m

supp(dα
|a|c

(bi)).

Définition 2.1.20. Soit (E, ⊳) un ensemble muni d’une relation d’ordre partiel. Soit F un sous
ensemble de E. Un élément v ∈ F est un minimum partiel de F si pour tout u ∈ F , u ⊳ v est faux.
Un tel élément n’est pas forcement unique.

On dit qu’une suite finie {un}n<m dans E est ordonnée, si pour tout k < m, uk est un minimum
partiel du sous ensemble {un, k ≤ n < m}. Remarquons que pour tout sous ensemble fini F de E, il
existe au moins une suite u : {0, 1.., |F |−1} → F bijective et ordonnée. Cette suite n’est cependant
pas unique.

Définition 2.1.21. Soit a une châıne. Alors il existe un entier n et une suite ordonnée {bi}i≤n pour
l’ensemble B muni de la relation d’ordre partiel ⊙|a|c

et tel que

a =
∑

i≤n

λibi + r|a|c
(a)

où les λi sont des entiers non nuls. On dira alors que la châıne est écrite sous forme ordonnée.
Pour 0 ≤ k ≤ n + 1 on définit alors a<k :=

∑

i<k λibi et a≥k :=
∑

k≤i≤n λibi. Ces deux châınes
vérifient l’égalité suivante :

a = a<k + a≥k + r|a|c
(a)

Remarque 2.1.22. Soit a :=
∑

i≤n λibi + r|a|c
(a) une châıne écrite sous forme ordonnée. En

déroulant les définitions, cela implique que pour tout j < k ≤ n, il n’existe pas de suite finie
{di}i≤m, composée d’éléments de B, et telle que

bk ⊙|a|c
d0 ⊙|a|c

d1 ⊙|a|c
...⊙|a|c

dm ⊙|a|c
bj .

Proposition 2.1.23. Soit a :=
∑

i≤m λibi + r|a|c
(a) une châıne sous forme ordonnée de degré de

composition supérieur ou égal à 0. On a alors

e(a) = e
(

d−
|a|c

(a<k) ∨ d+
|a|c

(a≥k) + r|a|c
(a)

)

,

et pour tout α ∈ {−,+}, pour tout 0 ≤ k ≤ m+ 1 et pour tout n < |a|c

dα
na = dα

n

(

d−
|a|c

(a<k) ∨ d+
|a|c

(a≥k) + r|a|c
(a)

)

.

Pour démontrer ce résultat, on a besoin d’un lemme :
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Lemme 2.1.24. Soient a :=
∑

i≤m λibi une châıne sous forme ordonnée de degré de composition

supérieur ou égal à 0 telle que r|a|c
(a) = 0, et k ≤ m+ 1 un entier. On a alors

d+
|a|c

a = d+
|a|c

(a<k) + (d+
|a|c

(a≥k)�d−
|a|c

(a<k)).

Ce résultat peut aussi s’exprimer de la façon suivante : pour tout élément b de la base,

λ
d+

|a|c
a

b = λ
d+

|a|c
(a<k)

b + |λ
d+

|a|c
(a≥k)

b − λ
d−

|a|c
(a<k)

b |+.

Démonstration. Pour k égal à 0 où m+ 1, l’égalité que l’on cherche à montrer est immédiatement
vérifiée car une des châınes a<k et a≥k est égale à a et l’autre est nulle. Supposons donc 0 < k ≤ m.
Cela implique notamment qu’aucune des châınes a<k et a≥k n’est nulle et que a = a<k + a≥k n’est
pas réduite à un seul élément.

Selon la remarque 2.1.17, on sait qu’il existe au plus un i tel que |bi| > |a|c+1, et que tous les autres
bi sont de degré |a|c +1. On a donc une des châınes a<k et a≥k qui est de degré (|a|c +1) et l’autre de
degré supérieur ou égal. Cela peut se résumer dans l’égalité suivante : |a|c = min(|a<k|, |a≥k|) − 1.
On peut donc appliquer la proposition 2.1.13 et on obtient

d+
|a|c

a = (d+
|a|c

(a<k)�d−
|a|c

(a≥k)) + (d+
|a|c

(a≥k)�d−
|a|c

(a<k))

Intéressons nous maintenant à la châıne d+
|a|c

(a<k)�d−
|a|c

(a≥k). Par hypothèse, la châıne a :=
∑

i≤m λibi est écrite sous forme ordonnée, et donc pour tout i < j, d+
|a|c

(bi) ∧ d
−
|a|c

(bj) = 0. En

appliquant l’inégalité du lemme 2.1.18, on obtient :

d+
|a|c

(a<k) ∧ d−
|a|c

(a≥k) ≤
∑

i<k d
+
|a|c

(λibi) ∧
∑

i≥k d
−
|a|c

(λibi)

≤
∑

i<k≤j d+
|a|c

(λibi) ∧ d
−
|a|c

(λjbj)

≤ 0.

Cela implique que d+
|a|c

(a<k)�d−
|a|c

(a≥k) = d+
|a|c

(a<k). On obtient donc le résultat voulu :

d+
|a|c

a = d+
|a|c

(a<k) + (d+
|a|c

(a≥k)�d−
|a|c

(a<k))

�

Preuve de la proposition 2.1.23. Donnons nous une châıne a :=
∑

i≤m λibi + r|a|c
(a), écrite sous

forme ordonnée. Supposons tout d’abord que |a|c ≥ 1. On commence par démontrer le résultat pour
n = |a|c − 1. Remarquons tout d’abord que

d−
|a|c

(a<k) ∨ d+
|a|c

(a≥k) = d−
|a|c

(a<k) + (d+
|a|c

(a≥k)− d−
|a|c

(a<k))+.

De plus, on sait que les châınes d−
|a|c

(a<k) et d+
|a|c

(a<k) sont (|a|c − 1)- parallèles. En appliquant

consécutivement le lemme 2.1.24 et le corollaire 2.1.15, on obtient :

dα
|a|c−1

(

d−
|a|c

(a<k) ∨ d+
|a|c

(a≥k)
)

= dα
|a|c−1

(

d−
|a|c

(a<k) + (d+
|a|c

(a≥k)− d−
|a|c

(a<k))+

)

= dα
|a|c−1

(

d+
|a|c

(a<k) + (d+
|a|c

(a≥k)− d−
|a|c

(a<k))+

)

= dα
|a|c−1

(

d+
|a|c

((a)|a|c
)
)

= dα
[a|c−1((a)|a|c

)

En utilisant une dernière fois le corollaire 2.1.15 on obtient bien que

dα
|a|c−1

(

d−
|a|c

(a<k) ∨ d+
|a|c

(a≥k) + r|a|c
(a)

)

= dα
[a|c−1((a)|a|c

+ r|a|c
(a))

On a donc montré que les châınes a et (d−
|a|c

(a<k)∨d+
|a|c

(a≥k) + r|a|c
(a)) étaient (|a|c−1)-parallèles.

Cela implique donc que pour tout m < |a|c, elles sont m-parallèles.
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Plaçons nous maintenant dans le cas où |a|c = 0. En utilisant la linéarité de e, l’égalité e ◦ d+
0 =

e ◦ d−
0 et le lemme 2.1.24, on obtient :

e
(

d−
0 (a<k) ∨ d+

0 (a≥k)
)

= e
(

d−
0 (a<k) + (d+

0 (a≥k)− d−
0 (a<k))+

)

= e
(

d−
0 (a<k)

)

+ e
(

(d+
0 (a≥k)− d−

0 (a<k))+

)

= e
(

d+
0 (a<k)

)

+ e
(

(d+
0 (a≥k)− d−

0 (a<k))+

)

= e
(

d+
0 ((a)|a|c

)
)

Et donc

e
(

d−
0 (a<k) ∨ d+

0 (a≥k) + r0(a)
)

= e
(

d−
0 (a<k) ∨ d+

0 (a≥k)
)

+ e(r0(a))

= e
(

d+
0 ((a)|a|c

)
)

+ e(r0(a))

= e(d+
0 (a)

On a donc obtenu le résultat voulu. �

Définition 2.1.25. Une châıne a est cohérente lorsque e(a) = 1.

Il est immédiat que pour une châıne cohérente a et un entier quelconque n, les châınes d+
n (a) et

d−
n (a) sont aussi cohérentes. De plus si deux châınes sont n-parallèles pour un entier n quelconque,

l’une est cohérente si et seulement si l’autre l’est. Enfin la proposition précédente implique qu’une
châıne a :=

∑

i≤m λibi + r|a|c
(a) écrite sous forme ordonnée et de degré de composition supérieur à

zéro est cohérente si et seulement si d−
|a|c

(a<k) ∨ d+
|a|c

(a≥k) + r|a|c
(a) l’est.

Proposition 2.1.26. Soit b ∈ B. Le singleton b est une châıne cohérente.

Démonstration. Cela découle de la remarque 2.1.6. �

Proposition 2.1.27. Une châıne cohérente non nulle de degré de composition −1 est réduite à un
élément.

Démonstration. Soit a :=
∑

0≤i≤n bi une châıne cohérente de degré de composition −1. On sait qu’il
existe au plus un élément de dimension supérieure à 0 et, quitte à changer l’indexation, on peut
donc supposer que pour tout i > 0, bi est de dimension 0.

On a alors d+
0 (a) = d+

0 (b0) +
∑

1<i≤n bi et donc e(d+
0 (a)) = n. Par hypothèse a est cohérente, et

donc n = 1. �

Proposition 2.1.28. Soit a une châıne cohérente. Alors a ≤ 1 (au sens de la définition 2.1.2).

Démonstration de la proposition 2.1.28. On va montrer le résultat par récurrence sur le degré de
composition. Pour l’initialisation, plaçons nous dans le cas où |a|c = −1. Selon la proposition 2.1.27,
la châıne a est réduite à un singleton et on a donc a ≤ 1.

Supposons maintenant le résultat vrai pour les châınes de degré de composition m, et montrons
le résultat pour celles de degré de composition m + 1. On se donne donc une châıne cohérente
a :=

∑

i≤n λibi écrite sous forme ordonnée et vérifiant |a|c = m+ 1, et un entier k ≤ n quelconque.
On veut montrer que λk = 1. Selon la proposition 2.1.23 la châıne

c := d−
|a|c

(a<k) ∨ d+
|a|c

(a≥k) + r|a|c
(a)

est cohérente car a l’est. Comme son degré de composition est égal à m, on peut appliquer l’hypothèse
de récurrence qui implique que c ≤ 1.

Cependant, c ≥ d+
|a|c

(a≥k) et selon le lemme 2.1.24,

d+
|a|c

(a≥k) = d+
|a|c

(λkbk) + (d+
|a|c

(a≥k+1)�d−
|a|c

(λkbk)) ≥ d+
|a|c

(λkbk) = λkd
+
|a|c

(bk).

On obtient donc λkd
+
|a|c

(bk) ≤ c ≤ 1 et donc λk = 1. �
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Remarque 2.1.29. La proposition précédente montre que pour une châıne cohérente a, son écriture
ordonnée est de la forme a =

∑

i≤n bi + r|a|c
(a). Deux châınes cohérentes sont donc égales si et

seulement si elles ont le même support.

Proposition 2.1.30. Soit a :=
∑

i≤n bi + r|a|c
(a) une châıne cohérente écrite sous forme ordonnée

de degré de composition supérieur ou égal à 0. Alors

(1) Pour tout (k < l) et pour tout α ∈ {−,+}, dα
|a|c

bk ∧ dα
|a|c

bl = 0 ;

(2) Pour tout k et pour tout α ∈ {−,+}, dα
|a|c

bk ∧ r|a|c
(a) = 0.

Démonstration. Donnons nous une châıne a :=
∑

i≤m λibi + r|a|c
(a), écrite sous forme ordonnée, et

un entier k ≤ n. Selon la proposition 2.1.23 la châıne

c := d−
|a|c

(a<k) ∨ d+
|a|c

(a≥k) + r|a|c
(a)

est cohérente car a l’est et donc la proposition 2.1.28 indique que c ≤ 1. D’où l’inégalité,

(1) 1 ≥ c ≥ d+
|a|c

(a≥k) + r|a|c
(a).

Donnons nous maintenant un élément b′ dans le support de d+
|a|c

(bk). Par hypothèse, pour tout k < l,

d−
|a|c

(bl) ∧ d
+
|a|c

(bk) = 0. De plus, on a forcément d−
|a|c

(bk) ∧ d+
|a|c

(bk) = 0. Pour tout k ≤ l, on a donc

λ
d−

|a|c
(bl)

b′ = 0.
Cependant, le lemme 2.1.24, implique que pour tout élément b de la base,

λ
d+

|a|c
(a≥l)

b = λ
d+

|a|c
(bl)

b + |λ
d+

|a|c
(a≥l+1)

b − λ
d−

|a|c
(bl)

b |+.

Appliquée à l’élément b′ ∈ supp(d+
|a|c

(bk)) et à un entier k ≤ l, cette égalité devient

λ
d+

|a|c
(a≥l)

b′ = λ
d+

|a|c
(bl)

b′ + λ
d+

|a|c
(a≥l+1)

b′

et par suite

λ
d+

|a|c
(a≥k)

b′ = λ
d+

|a|c
(bk)

b′ + λ
d+

|a|c
(bk+1)

b′ + ...+ λ
d+

|a|c
(bm)

b′ = 1 +
∑

k<l

λ
d+

|a|c
(bl)

b′

L’inégalité 1 appliquée à b′ devient alors

1 ≥ λc
b′ ≥ 1 +

∑

l>k

λ
d+

|a|c
(bl)

b′ + λ
r|a|c

(a)

b′ et donc







λ
r|a|c

(a)

b′ = 0

λ
d+

|a|c
(bl)

b′ = 0 pour tout k < l

Ce calcul étant vrai pour tout élément b′ du support de d+
|a|c

(bk), on a pour tout k < l

supp(d+
|a|c

(bk)) ∩ supp(d+
|a|c

(bl)) = ∅ et supp(d+
|a|c

(bk)) ∩ supp(r|a|c
(a)) = ∅,

et donc

d+
|a|c

bk ∧ d
+
|a|c

bl = 0 et d+
|a|c

bk ∧ r|a|c
(a) = 0.

La démonstration dans le cas α = − est analogue. �

2.2. La ω-catégorie des châınes. On va utiliser les châınes cohérentes pour décrire une autre
façon d’associer à un complexe dirigé augmenté K admettant une base sans boucles et unitaire, une
ω-catégorie µK. On démontrera le théorème 2.2.15 qui affirme que cette assignation est un foncteur
isomorphe à ν, c’est-à-dire que µ ∼= ν : CDAB → ω-cat. L’intérêt de ce nouveau formalisme est
qu’il sera plus simple d’exprimer et de démontrer le théorème 2.2.17 de décomposition des cellules
de µK ∼= νK en éléments de la base.

Définition 2.2.1. On définit l’ensemble globulaire µK, dont les cellules de dimension n sont les
châınes cohérentes de degré inférieur ou égal à n. Les morphismes sources et buts sont ceux définis
en 2.1.4.
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On fixe un complexe dirigé augmenté K admettant une base sans boucles et unitaire B. On veut
maintenant montrer que l’on peut munir l’ensemble globulaire des châınes cohérentes d’une structure
de ω-catégorie. Il est facile de définir les k-compositions et les unités. Pour montrer qu’elles vérifient
les conditions de distributivité et d’associativité, on va construire un isomorphisme entre les châınes
cohérentes et les tableaux cohérents, qui respectera les sources, les buts et les compositions, ce qui
impliquera le résultat.

Définition 2.2.2. Soit n un entier. On définit :

φn : νKn → µKn

x 7→ x+
n +

∑

k<n(x+
k − ∂

+
k (x+

k+1))
= x−

n +
∑

k<n(x−
k − ∂

−
k (x−

k+1))

ψn : µKn → νKn

a 7→ ψ(a)

où le tableau ψ(a) est défini par :

ψ(a) :=

(

(d−
0 (a))0 ... (d−

n−1(a))n−1 (a)n

(d+
0 (a))0 ... (d+

n−1(a))n−1 (a)n

)

Il est immédiat que l’image par ψ d’une châıne cohérente est un tableau cohérent. La propriété
analogue pour φ découle de la proposition suivante.

Proposition 2.2.3. φ et ψ commutent avec les applications sources et buts.

Démonstration. Soient x un tableau de dimension n et α ∈ {−,+}.

φn−1(dα
n−1(x)) = xα

n−1 +
∑

k<n−1(x+
k − ∂

+
k (x+

k+1)) = xα
n−1 +

∑

k<n−1(x−
k − ∂

−
k (x−

k+1))

= (∂α
n−1xn) + xα

n−1 − (∂α
n−1xn) +

∑

k<n−1(xα
k − ∂

α
k (xα

k+1))

= dα
n−1(xn + xα

n−1 − (∂α
n−1xn) +

∑

k<n−1(xα
k − ∂

α
k (xα

k+1)))

= dα
n−1(φn(x))

Il est immédiat que ψ respecte les sources et buts. En effet, pour une châıne de degré inférieur ou
égal à n et pour k < n et α, β ∈ {−,+},

si k < n− 1 (ψn−1(dβ
n−1a))α

k = dα
k (dβ

n−1a) = dα
k (a) = (ψn(a))α

k = (dβ
n−1(ψn(a)))α

k

si k = n− 1 (ψn−1(dβ
n−1a))α

n−1 = dβ
n−1a = (ψn(a))β

n−1 = (dβ
n−1(ψn(a)))α

n−1

�

On peut donc en déduire directement la proposition suivante :

Proposition 2.2.4. Les applications φ et ψ définissent des morphismes d’ensembles globulaires.

Proposition 2.2.5. Les morphismes φ et ψ sont des inverses l’un de l’autre.

Démonstration. Soit x un tableau de dimension n. Montrons que pour tout k ≤ n et α ∈ {−,+},
(

ψ ◦ φ(x)
)α

k
= xα

k .
Le cas k = n est simple :

(

ψ ◦ φ(x)
)α

n
= (x+

n +
∑

k<n(x+
k − ∂

+
k (x+

k+1)))n

= x+
n .

Remarquons que pour k < n, on a :

(

ψ ◦ φ(x)
)α

k
= (dα

k

(

ψ ◦ φ(x)
)

)α
k

=
(

ψ ◦ φ(dα
kx)

)α

k
.
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Le tableau dα
kx est de dimension k. En utilisant le calcul précédent, on obtient

(

ψ ◦ φ(dα
kx)

)

= (dα
kx)α

k = xα
k .

Montrons maintenant par récurrence sur les degrés des châınes cohérentes que φ ◦ ψ est égal à
l’identité. Pour une châıne de degré 0, le résultat est immédiat. Supposons le vrai pour les châınes
de degré strictement inférieur à n et donnons nous a une châıne cohérente de degré n. Par hypothèse
de récurrence, φ(ψ(d+

n−1a)) = d+
n−1a, et donc

(d+
n−1a)n−1 +

∑

k<n−1

((d+
k a)k − ∂

+
k ((d+

k+1a)k+1)) = d+
n−1a.

On a donc :

φ(ψ(a)) = (a)n +
∑

k<n((d+
k a)k − ∂

+
k ((d+

k+1a)k+1))

= (a)n + (d+
n−1a)n−1 − ∂

+
n−1((a)n) +

∑

k<n−1((d+
k a)k − ∂

+
k ((d+

k+1a)k+1))

= (a)n + d+
n−1a− ∂

+
n−1((a)n)

= (a)n + rn−1(a)

= a.

�

Remarque 2.2.6. La proposition précédente implique donc qu’un tableau x est cohérent si et
seulement si son image par ψ est cohérente. On peut alors déduire de la proposition 2.1.28 que pour
tout entier n inférieur à la dimension de x et pour tout α ∈ {−,+}, xα

n ≤ 1. De plus la châıne
∂α

n−1(xα
n) est inférieure à xα

n−1, on a donc aussi ∂α
n−1(xα

n) ≤ 1.

On peut maintenant promouvoir l’assignation µ en un foncteur.

Définition 2.2.7. On définit le foncteur

µ : CDAB → Glob

K 7→ µK
f : K → K ′ 7→ ψ ◦ ν(f) ◦ φ : µK → µK ′.

Pour un morphisme f : K → K ′, on a alors

µ(f) : µK → µK ′

a 7→ f|a|(a|a|) +
∑

n<[a|

(

fn

(

(d+
n a)n

)

− ∂+
n fn+1

(

(d+
n+1a)n+1)

)

)

= f|a|(a|a|) +
∑

n<[a|

(

fn

(

(d−
n a)n

)

− ∂−
n fn+1

(

(d−
n+1a)n+1)

)

)

Définition 2.2.8. Pour a et a′ deux châınes telles que d−
k (a) = d+

k (a′) =: c, on définit leur k-
composition de la façon suivante :

a ∗k a
′ := (a− c+ a′)+.

Remarque 2.2.9. Soient a et a′ deux châınes telles que d−
k (a) = d+

k (a′), on a alors pour tout n > k,

(a ∗k a
′)n = (a)n + (a′)n,

et donc pour tout élément b de la base de dimension strictement supérieure à k :

λa∗ka′

b = λa
b + λa′

b .

Proposition 2.2.10. Les morphismes φ et ψ préservent les compositions.

Pour démontrer cette proposition, on a besoin de plusieurs lemmes :

Lemme 2.2.11. Soient k < n deux entiers, et a et a′ deux châınes cohérentes telles que n + 1 ≥
max(|a|, |a′|), et telles que d−

k (a) = d+
k (a′). Alors, pour tout α ∈ {−,+},

∂α
n ((a)n+1) ∧ ∂−α

n ((a′)n+1) = 0.
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Démonstration. Si n ≥ |a| ou n ≥ |a′|, la formule est trivialement vraie. On se place donc dans le
cas où |a| = |a′| = n + 1. Supposons qu’il existe un élément de la base b de dimension n inclus
dans ∂α

n ((a)n+1) ∧ ∂−α
n ((a′)n+1), et montrons que cela mène à une contradiction. Tout d’abord,

remarquons que cela implique :

λ
∂−α

n ((a)n+1)
b = 0 λ

∂α
n ((a′)n+1)

b = 0.

La châıne ∂α
n ((a)n+1) étant incluse dans (dα

n(a))n, cela implique que

λ
(dα

n(a))n

b = 1.

De plus, le lemme 2.1.18 appliqué à la châıne ∂α
n ((a)n+1) implique qu’il existe un élément b′ ∈ (a)n+1

tel que b appartienne à ∂α
n (b′).

Intéressons nous à la châıne d définie par la formule :

d := φ(ψ(a) ∗k ψ(a′)).

Étant l’image d’un tableau cohérent, cette châıne est cohérente. De plus, par la définition de φ et ψ,
elle vérifie l’égalité suivante :

d := (a)n+1 + (a′)n+1 + (dα
n(a))n + (dα

n(a′))n − ∂
α
n ((a)n+1 + (a′)n+1) + rn−1(d).

On a alors

λd
b ≥ λ

(dα
n(a))n

b − λ
∂α

n ((a)n+1+(a′)n+1)
b

≥ λ
(dα

n(a))n

b − |λ
∂α

n ((a)n+1)
b − λ

∂−α
n ((a′)n+1)

b |+ − |λ
∂α

n ((a′)n+1)
b − λ

∂−α
n ((a)n+1)

b |+

≥ 1− |1− 1|+ − |0− 0|+ = 1,

et on a donc b ∈ rn(d). Par la définition de b′, on a alors :

∂α
n (b′) ∧ rn(d) ≥ b

6= ∅

L’élément b′ étant dans le support de d, c’est en contradiction avec le deuxième point de la proposition
2.1.30. �

Lemme 2.2.12. Soient k < n deux entiers, et a et a′ deux châınes cohérentes telles que d−
k (a) =

d+
k (a′) := c. Alors, pour tout α ∈ {−,+},

dα
n(a ∗k a

′) = (dα
n(a) ∗k d

α
n(a′)).

Démonstration. Si n ≥ max(|a|, |a′|), l’égalité est vérifiée. Plaçons nous maintenant dans le cas où
n = max(|a|, |a′|)− 1. On a alors

dα
n((a+ a′ − c)+) := ∂α

n ((a)n+1 + (a′)n+1) + rn((a+ a′ − c)+)

:= (∂α
n ((a)n+1)�∂−α

n ((a′)n+1)) + (∂α
n ((a′)n+1)�∂−α

n ((a)n+1)) + rn((a+ a′ − c)+)

Or le lemme 2.2.11 implique que

∂α
n ((a)n+1)�∂−α

n ((a′)n+1) = ∂α
n ((a)n+1) ∂α

n ((a′)n+1)�∂−α
n ((a)n+1) = ∂α

n ((a′)n+1)

et on remarque de plus que

rn((a+ a′ − c)+) = (a)n + (a′)n + rn−1((a+ a′ − c)+).

On en déduit :

dα
n((a+ a′ − c)+) := (∂α

n ((a)n+1) + (∂α
n ((a′)n+1) + (a)n + (a′)n + rn−1((a+ a′ − c)+)

:= (dα
n(a) + dα

n(a′)− c)+

d’où

dα
n(a ∗k a

′) = dα
n(a) ∗k d

α
n(a′).



CONDITIONS DE KAN SUR LES NERFS DES ω-CATÉGORIES 25

Pour le cas n < max(|a|, |a′|)− 1, en utilisant le cas déja démontré, on a alors :

dα
n(a ∗k a

′) = dα
nd

α
n+1...d

α
m(a ∗k a

′) = dα
nd

α
n+1...d

α
m(a) ∗k d

α
nd

α
n+1...d

α
m(a′) = dα

n(a) ∗k d
α
n(a′),

où m = max(|a|, |a′|)− 1. �

Lemme 2.2.13. Soient n un entier, et a et a′ deux châınes cohérentes telles que max(|a|, |a′|) = n+1
et telles que d−

n (a) = d+
n (a′). Alors, ∂+

n ((a)n+1) ∧ ∂−
n ((a′)n+1) = 0.

Démonstration. La démonstration de ce lemme est très similaire à celle du lemme 2.2.11. Si n ≥ |a|
ou n ≥ |a′|, l’égalité est vérifiée. On se place donc dans le cas où |a| = |a′| = n+ 1. Supposons qu’il
existe un élément de la base b de dimension n inclus dans ∂+

n ((a)n+1) ∧ ∂−
n ((a′)n+1), et montrons

que cela mène à une contradiction. Tout d’abord, remarquons que cela implique :

λ
∂−

n ((a)n+1)
b = 0 λ

∂+
n ((a′)n+1)

b = 0.

La châıne ∂+
n ((a)n+1) étant incluse dans (d+

n (a))n, cela implique que

λ
(d+

n (a))n

b = 1.

De plus, le lemme 2.1.18 appliqué à la châıne ∂α
n ((a)n+1) implique qu’il existe un élément b′ ∈ (a)n+1

tel que b appartienne à ∂α
n (b′).

Intéressons nous à la châıne d définie par la formule :

d := φ(ψ(a) ∗n ψ(a′)).

Étant l’image d’un tableau cohérent, cette châıne est cohérente. De plus, par la définition de φ et ψ,
elle vérifie l’égalité suivante :

d := (a)n+1 + (a′)n+1 + (d+
n (a))n − ∂

+
n ((a)n+1 + (a′)n+1) + rn−1(d).

On a alors

λd
b = λ

(d+
n (a))n

b − λ
∂+

n ((a)n+1+(a′)n+1)
b

≥ λ
(d+

n (a))n

b − |λ
∂+

n ((a)n+1)
b − λ

∂−
n ((a′)n+1)

b |+ − |λ
∂+

n ((a′)n+1)
b − λ

∂−
n ((a)n+1)

b |+

≥ 1− |1− 1|+ − |0− 0|+ = 1,

et on a donc b ∈ rn(d). Par la définition de b′, on a alors :

∂+
n (b′) ∧ rn(d) ≥ b

6= ∅

L’élément b′ étant dans le support de d, c’est en contradiction avec le deuxième point de la proposition
2.1.30. �

Lemme 2.2.14. Soient n ≤ k un entier, et a et a′ deux châınes cohérentes telles que d−
k (a) =

d+
k (a′) := c. Alors,

d+
n (a ∗k a

′) = d+
n (a) d−

n (a ∗k a
′) = d−

n (a′).

Démonstration. Si k = n et n ≥ max(|a|, |a′|), les formules sont trivialement vraies. Plaçons nous
maintenant dans le cas où n = max(|a|, |a′|)− 1 et k = n. On a alors

d+
n (a ∗n−1 a

′) := d+
n ((a+ a′ − c)+)

= ∂+
n ((a)n+1 + (a′)n+1) + rn((a+ a′ − c)+)

:= (∂+
n ((a)n+1)�∂−

n ((a′)n+1)) + (∂+
n ((a′)n+1)�∂−

n ((a)n+1)) + rn((a+ a′ − c)+)

Or le lemme 2.2.11 implique que

∂+
n ((a)n+1)�∂−

n ((a′)n+1) = (∂+
n ((a)n+1).
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On remarque de plus que

rn((a+ a′ − c)+) = (rn(a) + rn(a′)− d−
n (a))+

= (rn(a′)− ∂−
n ((a)n+1))+

= rn(a′)�∂−
n ((a)n+1),

et donc

d+
n (a ∗n−1 a

′) = ∂+
n ((a)n+1) + (∂+

n ((a′)n+1 + rn(a′))�∂−
n ((a)n+1)

= ∂+
n ((a)n+1) + (d+

n (a′))�∂−
n ((a)n+1)

= ∂+
n ((a)n+1) + (d−

n (a))�∂−
n ((a)n+1)

= ∂+
n ((a)n+1) + rn(a)

= d+
n (a)

Pour le cas n ≤ k et n ≤ max(|a|, |a′|) − 1, en utilisant le lemme 2.2.12 et le cas que l’on a déja
prouvé, on a

d+
n (a ∗k a

′) = d+
n d

+
k d

+
k+1(a ∗k a

′)

= d+
n d

+
k (d+

k+1(a) ∗k d
+
k+1(a′))

= d+
n d

+
k d

+
k+1(a) = d+

n (a)

Pour tout n ≤ k, on montre de façon analogue l’égalité

d−
n (a ∗k a

′) = d−
n (a).

�

Démonstration de la proposition 2.2.10. Comme on sait que φ et ψ sont inverses l’une de l’autre,
il suffit de montrer que ψ préserve les compositions. On se donne donc deux entiers m > k, deux
châınes cohérentes a, a′ ∈ (µK)m, tels que d−

k (a) = d+
k (a′). Pour tout α ∈ {−,+}, pour tout n > k,

le lemme 2.2.12 implique que

ψ(a ∗k a
′)α

n := (dα
n(a ∗k a

′))n

= (dα
n(a) ∗k d

α
n(a′)))n

= (dα
n(a))n + (dα

n(a′))n

= ψ(a)α
n + ψ(a′)α

n .

Pour tout n ≤ k, le lemme 2.2.14 implique que

ψ(a ∗k a
′)+

n := (d+
n (a ∗k a

′))n

= (d+
n (a))n

= ψ(a)+
n

ψ(a ∗k a
′)−

n := (d−
n (a ∗k a

′))n

= (d−
n (a′))n

= ψ(a)−
n .

On a donc ψ(a ∗k a
′) = ψ(a) ∗k ψ(a′). �

Théorème 2.2.15. L’ensemble globulaire µK est muni d’une structure de ω-catégorie, où les com-
positions sont celles de la définition 2.2.8. En tant que ω-catégorie, µK est isomorphe à νK. Enfin,
le foncteur µ se relève en un foncteur à valeur dans ω-cat, que l’on note aussi µ, et qui est isomorphe
à ν restreint à CDAB .

On en déduit directement le corollaire suivant :

Corollaire 2.2.16. Les foncteurs λ|ω-catB
et µ forment une équivalence adjointe

λ : ω-catB

--
⊥ CDABmm : µ.
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Pour une ω-catégorie C, l’unité de l’adjonction est donnée par la transformation naturelle :

η : C → µλC

x ∈ Cn 7→ [x]n +
∑

k<n([d+
k x]k − ∂

+
k ([d+

k+1x]k+1))

= [x]n +
∑

k<n([d−
k x]k − ∂

−
k ([d−

k+1x]k+1))

Pour un complexe dirigé augmenté K, la co-unité est donnée par :

π : λµK → K
[a]n ∈ (λµK)n 7→ (a)n

Dans son article, Steiner montre que pour un complexe K admettant une base sans boucles et
unitaire, la ω-catégorie νK est engendrée par composition. La proposition suivante va donner une
forme d’algorithme pour créer une telle décomposition.

Théorème 2.2.17. Soit a :=
∑

i≤m bi + r|a|c
(a) une châıne cohérente écrite sous forme ordonnée

(au sens de la définition 2.1.21). On a alors une décomposition de la cellule a de la forme

a = b0 + (d+
|a|c

(
∑

0<i≤m bi)�d
−
|a|c

b0) + r|a|c
(a)

∗|a|c
...

∗|a|c
bk + (d−

|a|c
(
∑

i<k bi)�d
+
|a|c

bk) ∨ (d+
|a|c

(
∑

k<i≤m bi)�d
−
|a|c

bk) + r|a|c
(a)

∗|a|c
...

∗|a|c
bm + (d−

|a|c
(
∑

i<m bi)�d
+
|a|c

bm) + r|a|c
(a)

Démonstration. On définit :

βk := bk + (d−
|a|c

(a<k)�d+
|a|c

bk) ∨ (d+
|a|c

(a≥k+1)�d−
|a|c

bk) + r|a|c
(a)

Pour montrer qu’on a la décomposition voulue, il suffit de vérifier les trois points suivants :

(1) Les compositions sont bien définies, c’est-à-dire d−
|a|c

βk = d+
|a|c

βk+1 ;

(2) Les châınes βk sont cohérentes ;
(3) On a bien a = β0 ∗|a|c

β1 ∗|a|c
... ∗|a|c

βm.

Pour le point (1), on calcule que pour k < m :

d−
|a|c

βk = d−
|a|c

(bk + (d−
|a|c

(a<k)�d+
|a|c

bk) ∨ (d+
|a|c

(a≥k+1)�d−
|a|c

bk) + r|a|c
(a))

= d−
|a|c

bk + (d−
|a|c

(a<k)�d+
|a|c

bk) ∨ (d+
|a|c

(a≥k+1)�d−
|a|c

bk) + r|a|c
(a)

= (d−
|a|c

bk + d−
|a|c

(a<k)�d+
|a|c

bk)) ∨ d+
|a|c

(a≥k+1) + r|a|c
(a)

= d−
|a|c

(a<k+1) ∨ d+
|a|c

(a≥k+1) + r|a|c
(a)

De façon analogue, pour k > 0,

d+
|a|c

βk = d−
|a|c

(a<k) ∨ d+
|a|c

(a≥k) + r|a|c
(a)

Cela prouve donc le point (1). De plus, selon la proposition 2.1.23 les châınes d−
|a|c

(a<k) ∨

d+
|a|c

(a≥k) + r|a|c
(a) sont cohérentes, et donc les βk le sont aussi. Cela prouve le point (2).

Enfin pour le point (3), on a :

β0 ∗|a|c
... ∗|a|c

βm =
∑

k≤m bk +
(

∑

k≤m(d−
|a|c

(a<k)�d+
|a|c

bk) ∨ (d+
|a|c

(a≥k+1)�d−
|a|c

bk)

−
∑

1≤k≤m d−
|a|c

(a<k) ∨ d+
|a|c

(a≥k) + r|a|c
(a)

)

+
.

Or selon le lemme 2.1.18,

(d−
|a|c

(a<0)�d+
|a|c

b0) ∨ (d+
|a|c

(a≥1)�d−
|a|c

b0) = (d+
|a|c

(a≥1)�d−
|a|c

b0) ≤
∑

1≤k

d+
|a|c

(bk),

et pour k > 0,

(d−
|a|c

(a<k)�d+
|a|c

bk) ∨ (d+
|a|c

(a≥k+1)�d−
|a|c

bk) + d+
|a|c

bk = d−
|a|c

(a<k) ∨ d+
|a|c

(a≥k),
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et donc
∑

k≤m

(d−
|a|c

(a<k)�d+
|a|c

bk) ∨ (d+
|a|c

(a≥k+1)�d−
|a|c

bk) ≤
∑

1≤k≤m

d−
|a|c

(a<k) ∨ d+
|a|c

(a≥k).

Le point 2 de la proposition 2.1.30 indique que pour tout k et pour α ∈ {−,+}, r|a|c
(a)∧dα

|a|c
(bk) = 0,

et le lemme 2.1.18 implique alors que r|a|c
(a) ∧ dα

|a|c
(a<k) ≤

∑

i<k r|a|c
(a) ∧ dα

|a|c
(bi) = 0, et on a

de même r|a|c
(a) ∧ dα

|a|c
(a≥k) = 0 et donc pour tout k, r|a|c

(a) ∧ (d−
|a|c

(a<k) ∨ d+
|a|c

(a≥k)) = 0. En

combinant tout on obtient

(

∑

k≤m

(d−
|a|c

(a<k)�d+
|a|c

bk)∨(d+
|a|c

(a≥k+1)�d−
|a|c

bk)−
∑

1≤k≤m

d−
|a|c

(a<k)∨d+
|a|c

(a≥k) +r|a|c
(a)

)

+
= r|a|c

(a),

et donc enfin,

β0 ∗|a|c
... ∗|a|c

βm =
∑

k≤m

bk + r|a|c
(a) = a.

�

Corollaire 2.2.18. Soit a une châıne cohérente. Alors a est une composition d’éléments de la base.
De plus, les |a|-cellules apparaissant dans cette décomposition sont les b ∈ (a)|a|.

Démonstration. On va montrer le résultat par récurrence sur le degré de composition de a. L’initia-
lisation correspond au cas où le degré de composition est égal à −1, et la proposition 2.1.27 implique
directement le résultat.

Supposons donc le résultat vrai pour n − 1 et donnons nous une châıne a :=
∑

i≤m bi + r|a|c
(a)

de degré de composition n. On définit alors

βk := bk + (d−
|a|c

(a<k)�d+
|a|c

bk) ∨ (d+
|a|c

(a≥k+1)�d−
|a|c

bk) + r|a|c
(a)

Selon le théorème 2.2.17, on a l’égalité

a = β0 ∗|a|c
β1 ∗|a|c

... ∗|a|c
βm.

Les châınes βk sont de degré de composition strictement inférieur à n et on peut donc leur appli-
quer l’hypothèse de récurrence. On en déduit que a aussi peut s’exprimer comme une composition
d’éléments de la base. �

Exemple 2.2.19. On note C•(∆[4]) le complexe de châınes réduit associé à ∆[4] :

Cn(∆[4]) := Z{σv : v ∈ ∆[4]n et v non dégénéré }

∂n+1 : Cn+1(∆[4]) → Cn(∆[4])
v 7→

∑

(−1)idiv

où par convention dans cette somme div = 0 si div est un simplexe dégénéré.
On définit aussi, pour tout n, le monöıde additif C∗

n(∆[4]) engendré par les n-simplexes non
dégénérés, et une augmentation e : C0(∆[4]) → Z qui envoie les 0-simplexes sur 1. Le triplet
(Cn(∆[4]), C∗

n(∆[4]), e) est alors un complexe dirigé augmenté. De plus, ce complexe admet une
base, donnée par l’ensemble des simplexes non dégénérés de ∆[4].

Dans [7, Exemple 3.8], Steiner montre que cette base est unitaire et sans boucles.
Servons nous du théorème précédent pour décomposer la source et le but de la 4-cellule

σ01234 ∈ µ(C•(∆[4]))4) en composition d’éléments de la base.

σ01234 : σ0234 + σ0124 → σ1234 + σ0134 + σ0123
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Calculons les sources et buts des 3-cellules correspondant aux 3-simplexes apparaissant dans la
formule précédente.

σ0234 : σ034 + σ023 → σ234 + σ024 : σ04 → σ02 + σ23 + σ34 : σ0 → σ4

σ0124 : σ024 + σ012 → σ124 + σ014 : σ04 → σ01 + σ12 + σ24 : σ0 → σ4

σ1234 : σ134 + σ123 → σ234 + σ124 : σ14 → σ12 + σ23 + σ34 : σ1 → σ4

σ0134 : σ034 + σ013 → σ134 + σ014 : σ04 → σ01 + σ13 + σ34 : σ0 → σ4

σ0123 : σ023 + σ012 → σ123 + σ013 : σ03 → σ01 + σ12 + σ23 : σ0 → σ3

et donc

σ0124 ⊙2 σ0234 σ1234 ⊙2 σ0134 ⊙2 σ0123.

En appliquant le théorème 2.2.17, on obtient :

σ0234 + σ0124 = (σ0124 + σ234) ∗2 (σ0234 + σ012)
σ1234 + σ0134 + σ0123 = (σ1234 + σ014) ∗2 (σ0134 + σ123) ∗2 (σ0123 + σ034).

Calculons les sources et buts des 2-cellules correspondant aux 2-simplexes apparaissant dans les
formules précédentes.

σ234 : σ24 → σ23 + σ34 : σ2 → σ4

σ012 : σ02 → σ01 + σ12 : σ0 → σ2

σ014 : σ04 → σ01 + σ14 : σ0 → σ4

σ123 : σ13 → σ12 + σ23 : σ1 → σ3

σ034 : σ04 → σ03 + σ34 : σ0 → σ4

et donc

σ234 ⊙1 σ0124 σ012 ⊙1 σ0234

σ1234 ⊙1 σ014 σ123 ⊙1 σ0134

σ0123 ⊙1 σ034.

En appliquant le théorème 2.2.17, on obtient :

σ0124 + σ234 = (σ234 + σ01 + σ12) ∗1 σ0124

σ0234 + σ012 = (σ012 + σ23 + σ34) ∗1 σ0234

σ1234 + σ014 = (σ1234 + σ01) ∗1 σ014

σ0134 + σ123 = (σ123 + σ01 + σ34) ∗1 σ0134

σ0123 + σ034 = (σ0123 + σ34) ∗1 σ034.

Calculons les sources et buts des 1-cellules correspondant aux 1-simplexes apparaissant dans les
formules précédentes.

σ01 : σ0 → σ1

σ12 : σ1 → σ2

σ23 : σ2 → σ3

σ34 : σ3 → σ4

et donc
σ234 ⊙0 σ12 ⊙0 σ01 σ34 ⊙0 σ23 ⊙0 σ012

σ1234 ⊙0 σ01 σ34 ⊙0 σ123 ⊙0 σ01

σ34 ⊙0 σ0123.

En appliquant le théorème 2.2.17, on obtient :

σ234 + σ01 + σ12 = σ234 ∗0 σ12 ∗0 σ01

σ012 + σ23 + σ34 = σ34 ∗0 σ23 ∗0 σ012

σ1234 + σ01 = σ1234 ∗0 σ01

σ123 + σ01 + σ34 = σ34 ∗0 σ123 ∗0 σ01

σ0123 + σ34 = σ34 ∗0 σ0123.
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En regroupant tout on obtient :

σ0234 + σ0124 = ((σ234 ∗0 σ12 ∗0 σ01) ∗1 σ0124) ∗2 ((σ34 ∗0 σ23 ∗0 σ012) ∗1 σ0234)
σ1234 + σ0134 + σ0123 = ((σ1234 ∗0 σ01) ∗1 σ014) ∗2 ((σ34 ∗0 σ123 ∗0 σ01) ∗1 σ0134)

∗2((σ34 ∗0 σ0123) ∗1 σ034)).

3. Développements sur les ω-catégories et les complexes dirigés augmentés

3.1. Carrés cocartésiens de complexes dirigés augmentés.

Définition 3.1.1. Soit f : M → N un morphisme entre deux complexes dirigés augmentés admet-
tant des bases unitaires et sans boucles BM et BN . Le morphisme f est quasi-libre si pour tout n et
tout b ∈ (BM )n,

fn(b) 6= 0 ⇒ fn(b) ∈ (BN )n.

Si deux morphismes sont quasi-rigides, alors leur composition l’est aussi.

L’objectif de cette partie est de démontrer le théorème suivant :

Théorème 3.1.2. Soit un carré commutatif dans CDA tel que tous les complexes dirigés augmentés
admettent des bases unitaires et sans boucles :

(c0) K
k1

//

k0

��

M1

l1

��
M0

l0

// M

et tel que tous les morphismes soient quasi-libres. On note BK , BM0
, BM0

, BM les bases de
K, M0, M1, M . Alors, le carré c0 est cocartésien si et seulement si le carré induit dans les en-
sembles :

(c1) BK ∪ {0}
k0

//

k1

��

BM0
∪ {0}

l0

��
BM1

∪ {0}
l1

// BM ∪ {0}

.

est cocartésien.

Jusqu’à la fin de cette partie, on fixe un carré commutatif dans CDA tel que tous les complexes
dirigés augmentés admettent des bases unitaires et sans boucles :

K
k1

//

k0

��

M1

l1

��
M0

l0

// M.

et tel que tous les morphismes soient quasi-libres. On fixe pour la suite un entier n.

Définition 3.1.3. On définit le morphisme γ : Kn → Z qui envoie tous les éléments de la base sur
1. Si a est un élément de K, sa taille, noté t(a), est l’entier γ((a)+) + γ((a)−).

Définition 3.1.4. On définit ∼ comme la plus petite relation transitive, réflexive et symétrique sur
(BM0

)n ∪ {0}
∐

(BM1
)n ∪ {0} telle que pour a ∈ (BK)n ∪ {0}, k0

n(a) ∼ k1
n(a). Pour un entier k, on

définit la relation ∼k sur les éléments de (M0)n ⊕ (M1)n :

a ∼k a
′ :≡ il existe c ∈ Kn tel que t(c) = k et a− a′ = k0

n(c)− k1
n(c)

Enfin, on définit la relation transitive, réflexive et symétrique∼∞ sur les éléments de (M0)n⊕(M1)n :

a ∼∞ a′ :≡ il existe c ∈ Kn tel que a− a′ = k0
n(c)− k1

n(c)

Remarquons que a ∼∞ a′ si et seulement si il existe k ∈ N tel que a ∼k a
′.
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Remarque 3.1.5. Par définition des sommes amalgamées dans les groupes et dans les ensembles,
on a des isomorphismes :

(BM0
)n ∪ {0}

∐

(BK)n∪{0}

(BM1
)n ∪ {0} ∼= ((BM0

)n ∪ {0}
∐

(BM1
)n ∪ {0}

)

/∼

et

M0

∐

K

M1
∼= (M0 ⊕M1)/∼∞

.

Lemme 3.1.6. Soient b, b′ ∈ (BM0
)n ∪ {0}

∐

(BM1
)n ∪ {0}. Alors b ∼ b′ si et seulement si b ∼∞ b′.

Démonstration. Tout d’abord, remarquons que pour tout b ∈ (BK)n∪{0}, k0
n(b) ∼∞ k1

n(b). De plus,
la relation ∼∞ est transitive, réflexive et symétrique, et donc b ∼ b′ implique b ∼∞ b′.

Pour la contraposée, on va montrer par récurrence sur k que b ∼k b
′ implique b ∼ b′. Donnons

nous b et b′ telles que b ∼0 b
′. Il existe donc c ∈ Kn de taille 0, et tel que b− b′ = k0

n(c)− k1
n(c). Or,

la taille de c étant zéro, c est nul, et donc b = b′. La relation ∼ étant réflexive, on a bien b ∼ b′.
Supposons maintenant la propriété démontrée au rang k. On se donne donc b et b′ telles que

b ∼k+1 b
′. Par définition, il existe donc c ∈ Kn de taille (k + 1), tel que b − b′ = k0

n(c) − k1
n(c). Si

b = b′, alors on a bien b ∼ b′. Supposons donc que b 6= b′. Quitte à échanger b et b′, on peut supposer
que b 6= 0. L’élément b est donc dans le support de k0

n((c)+) ou dans celui de k1
n((c)−). Plaçons nous

dans le premier cas, l’autre étant analogue. Le morphisme k0 étant quasi-libre, il existe un élément
d de (BM0

)n, appartenant au support de (c)+, et tel que k0
n(d) = b. Si on définit c̃ := c− d, la taille

de c̃ est k, et

k1
n(d)− b′ = k0

n(c̃)− k1
n(c̃).

On a alors

b = k0
n(d) ∼ k1

n(d) ∼k b
′,

et l’hypothèse de récurrence ainsi que la transitivité de ∼ implique b ∼ b′. Cela conclut la preuve. �

Démonstration du théorème 3.1.2. Supposons tout d’abord que le carré c0 est cocartésien. Pour que
le carré c1 soit cocartésien, la remarque 3.1.5 indique qu’il suffit que pour tout entier n, pour tout

b, b′ ∈ (BM0
)n ∪ {0}

∐

(BK)n∪{0}

(BM1
)n ∪ {0},

b ∼∞ b′ si et seulement si b ∼ b′. C’est exactement ce que stipule le lemme 3.1.6.
Réciproquement, supposons que le carré c1 est cartésien. Notons l := l0 − l1 : M0 ⊕M1 → M le

morphisme induit par l0 et l1. Pour que le carré c0 soit cocartésien, la remarque 3.1.5 indique qu’il
suffit de montrer que pour tout entier n, pour tout a ∈ (M0 ⊕M1)n tel que ln(a) = 0, on a a ∼∞ 0.
Donnons nous donc un entier n et un élément a vérifiant ces conditions.

On va procéder par récurrence sur t(a). Si t(a) = 0 alors a est nul. On a alors a ∼ 0, et le lemme
3.1.6 implique a ∼∞ 0.

Supposons maintenant que t(a) = k + 1. Quitte à remplacer a par −a, on peut supposer que
(a)+ 6= 0. Soit b un élément de la base appartenant au support de (a)+. Deux cas sont alors à
envisager.

Le premier est celui ou l(b) = 0. Le lemme 3.1.6 implique alors b ∼∞ 0. De plus, l’élément
ã := a − b vérifie t(ã) = k, et ln(ã) = 0. L’hypothèse de récurrence implique alors que ã ∼∞ 0. On
peut alors en déduire que a = ã+ b ∼∞ 0.

Le deuxième cas correspond à celui où l(b) est un élément de la base non nul. Cependant l(a) = 0,
et il existe donc un élément de la base b′ qui appartient au support de (a)− tel que l(b′) = l(b). Le
lemme 3.1.6 implique donc b′ ∼∞ b. L’élément ã := a − b + b′ vérifie t(ã) = k − 1, et ln(ã) = 0.
L’hypothèse de récurrence implique alors que ã ∼∞ 0, et donc a = ã− b+ b′ ∼∞ 0. �
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3.2. Quasi-rigidité. L’objectif de cette partie est de donner des conditions suffisantes pour que ν
préserve les sommes amalgamées.

Définition 3.2.1. Soit f : M → N un morphisme entre deux complexes dirigés augmentés admet-
tant des bases unitaires et sans boucles BM et BN . Le morphisme f est quasi-rigide si pour tout n,
et tout b ∈ (BM )n,

fn(b) 6= 0 ⇒ fn(b) ∈ BN et ν(f)〈b〉 = 〈fn(b)〉.

Remarque 3.2.2. Si deux morphismes sont quasi-rigides, alors leur composition l’est aussi. De
plus, on peut remarquer que les morphismes quasi-rigides sont quasi-libres.

Remarque 3.2.3. Dans [1, §3.2], Ara et Maltsiniotis définissent la notion de morphisme rigide qui
correspond aux morphismes f tel que pour tout b ∈ (BM )n,

fn(b) ∈ BN et ν(f)〈b〉 = 〈fn(b)〉.

Ainsi, tout morphisme rigide est quasi-rigide, et un morphisme quasi-rigide f est rigide si, pour tout
élément b ∈ (BM )n, fn(b) 6= 0. Les deux notions cöıncident donc pour les monomorphismes.

Remarque 3.2.4. Un morphisme quasi-libre f : M → N est quasi-rigide si et seulement si pour
tout élément b ∈ (BM )n, tel que fn(b) 6= 0, pour tout α ∈ {−,+} et pour tout k < n, fk(dα

k (b)) =
dα

k (fn(b)).

Proposition 3.2.5. Soit f : M → N un morphisme entre deux complexes dirigés augmentés ad-
mettant des bases BM et BN . Alors les deux conditions suivantes sont équivalentes :

(1) f est quasi-rigide ;
(2) pour tout n, et tout b ∈ (BM )n,

fn(b) 6= 0 ⇒ fn(b) ∈ BN et ∀k < n, fk(〈b〉−k ) ∧ fk(〈b〉+k ) = 0.

Démonstration. Supposons tout d’abord que f est quasi-rigide. On a directement fn(b) ∈ BN et
pour tout k < n et b ∈ (BM )n tels que fn(b) 6= 0 :

fk(〈b〉−k ) ∧ fk(〈b〉+k ) = 〈fn(b)〉−k ∧ 〈fn(b)〉+k = 0.

Supposons maintenant que f vérifie la deuxième condition. On a fn(b) ∈ BN et pour tout k < n
et b ∈ (BM )n, tels que fn(b) 6= 0,

fk(〈b〉+k )− fk(〈b〉−k ) = ∂kfk+1(〈b〉+k+1)

et comme fk(〈b〉−k ) ∧ fk(〈b〉+k ) = 0,

fk(〈b〉+k ) = (∂kfk+1(〈b〉+k+1))+ = ∂+
k fk+1(〈b〉+k+1)

fk(〈b〉−k ) = (∂kfk+1(〈b〉+k+1))− = ∂−
k fk+1(〈b〉+k+1).

Par une récurrence simple, on en déduit que ν(f)(〈b〉) = 〈fn(b)〉. �

Remarque 3.2.6. La proposition précédente implique qu’un morphisme f : M → N qui induit une
injection sur les bases est quasi-rigide.

Le reste de cette partie est dédié à la démonstration du théorème suivant :

Théorème 3.2.7. Soit une somme amalgamée dans CDA telle que tous les complexes dirigés
augmentés admettent des bases unitaires et sans boucles :

K
k1

//

k0

��

M1

l1

��
M0

l0

// M

❴✤
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et telle que tous les morphismes soient quasi-rigides. Alors le carré induit dans ω-cat :

νK
νk1

//

νk0

��

νM1

νl1

��
νM0

νl0

// νM

est une somme amalgamée.

Jusqu’à la fin de cette partie, on fixe une somme amalgamée dans CDA telle que tous les
complexes dirigés augmentés admettent des bases unitaires et sans boucles, et vérifiant les conditions
du théorème précédent.

K
k1

//

k0

��

M1

l1

��
M0

l0

// M.

❴✤

On note BK , BM0
, BM0

, BM les bases de K, M0, M1, M . La quasi-rigidité des morphismes
implique l’existence, pour tout n, d’un carré commutatif dans la catégorie des ensembles, qui est
cartésien selon le théorème 3.1.2 :

(BK)n ∪ {0}
k0

n //

k1
n

��

(BM0
)n ∪ {0}

l0
n

��
(BM1

)n ∪ {0}
l1
n

// (BM )n ∪ {0}

.

Les morphismes induits ln : (BM0
)n ∪ {0}

∐

(BM1
)n ∪ {0} → (BM )n ∪ {0} sont des surjections et

admettent donc des sections sn.
On note N la somme amalgamée du diagramme suivant :

νK
νk1

//

νk0

��

νM1

j1

��
νM0

j0

// N

❴✤

.

et on a donc par la propriété universelle de la somme amalgamée, un morphisme φ : N → νM .
Rappelons que si B est une base unitaire et sans boucles pour un complexe dirigé augmenté L, on
note 〈B〉 l’ensemble {〈b〉, b ∈ B}.

On définit l’application

j : 〈BM0
〉
∐

〈BM1
〉 → N

b 7→ j0(〈b〉) si b ∈ BM0

b 7→ j1(〈b〉) si b ∈ BM1
.

Pour tout n, on définit
En := {j(〈sn(b)〉), b ∈ (BM )n}

et on pose alors E≤n := ∪k≤nEn et E = ∪n∈NEn. On note Ẽn l’ensemble des cellules de N générées
par composition par E≤n. Remarquons que la restriction à En du morphisme φ induit une bijection
En
∼= 〈B〉.

Définition 3.2.8. Pour un complexe dirigé augmenté L, on note τn(L) le complexe dirigé augmenté
défini par :

(τn(L))k := Lk si k ≤ n
:= 0 si k > n
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Cette assignation s’étend en un foncteur :

τn : CDA → CDA

L 7→ τn(L).

Si B est une base unitaire et sans boucles pour L, alors B≤n := ∪k≤nBk est une base unitaire et
sans boucles pour τn(L).

Pour une ω-catégorie C, on note τn(C) la ω-catégorie vérifiant pour k ≤ n,

(τn(C))k := Ck

et dont toutes les k-cellules pour k > n sont des unités. Cette assignation s’étend en un foncteur :

τn : ω-cat → ω-cat

C 7→ τn(C).

Si E est une base atomique et sans boucles pour C, alors E≤n := ∪k≤nEk est une base atomique et
sans boucles pour τn(C). On a enfin :

λ ◦ τn = τn ◦ λ
ν ◦ τn = τn ◦ ν.

Remarque 3.2.9. Un morphisme f : K → L entre deux complexes dirigés augmentés (resp. un
morphisme f : C → D entre deux ω-catégories) est un isomorphisme si et seulement si τn(f) est un
isomorphisme pour tout n.

Proposition 3.2.10. Soit n un entier. Les assertions suivantes sont équivalentes :

(1) Pour tout b ∈ (BM0
)≤n

∐

(BM1
)≤n, j(〈b〉) est dans Ẽn ;

(2) La ω-catégorie τn(N) est générée par composition par E≤n ;
(3) L’ensemble E≤n est une base atomique et sans boucles pour τn(N) ;
(4) Le morphisme τn(φ) : τn(N)→ τn(νM) est un isomorphisme.

Démonstration. On a directement (3)⇒ (2)⇒ (1). L’implication (4)⇒ (3) provient du fait que le
foncteur φ induit pour tout n une bijection entre En et 〈(BM )n〉.

Supposons (1). Les ω-catégories τn(νM0) et τn(νM1) sont générées par composition par les en-
sembles 〈(BM0

)≤n〉 et 〈(BM1
)≤n〉. Par la construction de la somme amalgamée dans les ω-catégories,

τn(νN) est donc générée par composition par j0(〈(BM0
)≤n〉) et j1(〈(BM1

)≤n〉). L’assertion (1) stipule
que ces éléments sont eux-mêmes générés par E≤n, qui génère donc τn(N).

Supposons maintenant (2). Le foncteur λ est un adjoint à gauche et préserve donc les sommes

amalgamées. Le morphisme φ̃ : λN
∼
−→M est alors une équivalence et induit, pour tout k, une bijec-

tion entre [Ek] et Bk, qui est une base sans boucle. L’ensemble E≤n est donc une base sans boucles
pour τn(N). Il reste à montrer qu’elle est atomique. Donnons nous donc m ≤ n et j(〈sm(b)〉) ∈ Em.
On peut supposer sans perte de généralité que sm(b) appartient à (BM0

)m. On a alors, pour tout
k < m,

φ̃([d−
k (j0(〈sm(b)〉)]k ∧ [d+

k (j0(〈sm(b)〉)]k) = φ̃([d−
k (j0(〈sm(b)〉)]k) ∧ φ̃([d+

k (j0(〈sm(b)〉)]k)

= φ̃λj0([d−
k (〈sm(b)〉)]k) ∧ φ̃λj0([d+

k (〈sm(b)〉)]k)

= l0k(〈sm(b)〉−k ) ∧ l0k(〈sm(b)〉+k )

Le morphisme l0 étant quasi-rigide, la proposition 3.2.5 implique que l0k(〈sm(b)〉−k )∧l0k(〈sm(b)〉+k ) = 0.
On a alors

φ̃([d−
k (j0(〈sm(b)〉)]k ∧ [d+

k (j0(〈sm(b)〉)]k) = 0

d’où

[d−
k (j0(〈sm(b)〉)]k ∧ [d+

k (j0(〈sm(b)〉)]k = 0.

L’ensemble E≤n est donc une base atomique et sans boucles pour τn(N).
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Supposons enfin (3). Le morphisme τn(φ) est la composition des deux morphismes suivants :

τn(N)→ νλτn(N)
ντn(φ̃)
−−−−→ τn(νM).

Comme τn(N) admet une base atomique et sans boucles, le premier est un isomorphisme. De plus,
on a remarqué plus haut que τn(φ̃) est un isomorphisme, et donc ντn(φ̃) l’est aussi. �

Lemme 3.2.11. Soit n un entier. Soient b, c deux éléments de (BM0
)n+1

∐

(BM1
)n+1.

(1) Si ln+1(b) = ln+1(c) 6= 0, alors j(〈b〉) = j(〈c〉) ;
(2) Si ln+1(b) = 0, alors j(〈b〉) est une unité.

Démonstration. On se donne deux éléments b et c, et on suppose que ln+1(b) = ln+1(c) 6= 0. Le
théorème 3.1.2 et la remarque 3.1.5 impliquent alors que b ∼ a. Par définition de la relation ∼, il
existe une famille finie {cp}p<m d’éléments de (BK)n+1, qui ne sont envoyés sur 0 ni par k0 et ni
par k1, ainsi que α ∈ {0, 1} tel que

b = kα
n+1(c0) k

αp+1

n+1 (cp) = k
αp+1

n+1 (cp+1) c = kαm

n+1(cm−1),

où (αp)p≤m est la suite qui alterne entre 0 et 1 en commençant par α. On a alors pour tout p < m−1,

j(〈k
αp

n+1(cp)〉) = j(〈k
αp+1

n+1 (cp)〉) = j(〈k
αp+1

n+1 (cp+1)〉)

et par suite,

j(〈b〉) = j(〈k
αm−1

n+1 (cm−1)〉) = j(〈kαm

n+1(cm−1)〉) = j(〈c〉).

Supposons maintenant que ln+1(b) = 0. Pour les mêmes raisons que plus haut, il existe une famille
finie {cp}p<m d’éléments de (BK) qui ne sont envoyés sur 0 ni par k0 et ni par k1, ainsi qu’un entier
α ∈ {0, 1} tel que

b = kα
n+1(c0) k

αp+1

n+1 (cp) = k
αp+1

n+1 (cp+1) kαm

n+1(cm−1) = 0,

où (αp)p≤m est la suite qui alterne entre 0 et 1 en commençant par α, et on a encore une fois :

j(〈k
αp

n+1(cp)〉) = j(〈k
αp+1

n+1 (cp+1)〉)

Le fait que kαm

n+1(cm−1) = 0 implique que νkαm (〈cm−1〉) est une identité, et donc

j(〈b〉) = j(〈k
αm−1

n+1 (cm−1)〉) = j(νkαm−1〈cm−1〉) = j(νkαm〈cm−1〉)

l’est aussi. �

Démonstration du théorème 3.2.7. Montrons par récurrence sur n que le morphisme τn(φ) est un
isomorphisme.

Pour l’initialisation, remarquons qu’on a des isomorphismes M0
∼= E0

∼= (νM)0, et donc τ0(φ) est
un isomorphisme. Supposons maintenant la propriété vraie au rang n. Selon la proposition 3.2.10, il
suffit de montrer que pour tout b ∈ (BM0

)n+1

∐

(BM1
)n+1, j(〈b〉) est dans Ẽn.

Supposons tout d’abord que ln+1(b) = 0. Le lemme 3.2.11 indique que j(〈b〉) est une unité et est
donc de la forme 1n+1

x où x est une n-cellule. L’hypothèse de récurrence implique alors que x ∈ Ẽn

et donc j(〈b〉) ∈ Ẽn ⊂ Ẽn+1.
Supposons maintenant que ln+1(b) n’est pas nul. Comme l0 et l1 sont quasi-rigides, cela im-

plique que ln+1(b) est un élément de (BM )n+1. On a donc, selon le lemme 3.2.11, l’égalité
j(〈b〉) = j(〈sn+1ln+1(b)〉) et donc ji(〈b〉) ∈ Ẽn+1, ce qui conclut la preuve. �



36 FÉLIX LOUBATON

3.3. Équations dans une ω-catégorie. Dans cette partie, on va formaliser une notion d’équation
dans une ω-catégorie. On se fixe pour la suite une ω-catégorie C.

Définition 3.3.1. On définit In comme la ω-catégorie qui, pour tout k < n, possède deux k-cellules
n’étant pas des unités, notées e+

k , e
−
k , une n-cellule qui n’est pas une unité, notée en, et dont toutes

les cellules de dimension strictement supérieure à n sont des unités. Les applications sources et buts

sont définies par : dα
l e

β
k = eα

l pour l < k < n et dα
l en = eα

l pour l < n et α, β ∈ {−,+}. Il y a alors
une bijection canonique entre les cellules de dimension n de C et les morphismes In → C.

On définit aussi la ω-catégorie ∂In obtenue de In en enlevant la cellule en. Posons alors

i− : In−1 ≃ In−1

∐

∅ → In−1

∐

∂In−1

In−1 i+ : In−1 ≃ ∅
∐

In−1 → In−1

∐

∂In−1

In−1

Il existe alors un unique isomorphisme

φ : In−1

∐

∂In−1

In−1
∼
−→ ∂In tel que φ ◦ iα(en−1) = eα

n−1 pour α ∈ {−,+}

Par abus de langage la compostion φ ◦ iα : In−1 → ∂In pour α ∈ {−,+} sera aussi notée iα.

Définition 3.3.2. Soient P une ω-catégorie et a, b deux (n−1)-cellules parallèles de P . Ces données
définissent un morphisme

(a, b) : ∂In = In−1

∐

∂In−1

In−1

a
∐

b
−−−→ P.

La somme amalgamée suivante est notée P [axb] :

∂In
(a,b) //

��

P

��
In

(x)
// P [axb].

❴✤

Définition 3.3.3. Soient P une ω-catégorie, a, b deux (n− 1)-cellules parallèles de P , et c, d deux
n-cellules parallèles de P [axb]. On définit alors

EqP (y : c(x)→ d(x)) := (P [axb])[cyd].

On dit que cette ω-catégorie est une équation lorsqu’elle admet une base atomique et sans boucles.

Définition 3.3.4. Soit C une catégorie admettant une base atomique et sans boucles. On définit
par induction la notion de décomposition d’une cellule c ∈ C en éléments de la base, notée dec(c) :

(1) Si e est un élément de la base, {e} est une décomposition en éléments de la base de a, et
pour tout n > d(e), {(1n

e )} est une décomposition en éléments de la base de 1n
e .

(2) Si a et b sont deux cellules k-composables, dec(a) et dec(b) sont respectivement des
décompositions en éléments de la base de a et de b, le 5-uplet (b, k, a,dec(b), dec(a)) est
une décomposition en éléments de la base de b ∗k a.

Comme C est générée par composition par les éléments de la base, toute cellule admet une
décomposition en éléments de la base. Si e est un élément de la base, on définit par induction

l’occurrence de e dans une décomposition en éléments de la base dec(c), noté λ
dec(c)
e :

(1) Si dec(c) = {f} où f est un élément de la base, λ
dec(c)
e := 1 si e = f , et λ

dec(c)
e := 0 sinon.

(2) Si dec(c) = {1n
f} où f est un élément de la base et n > d(f), λ

dec(c)
e := 0.

(3) Si dec(c) = (a, k, b,dec(a), dec(b)), λ
dec(c)
e := λ

dec(a)
e + λ

dec(b)
e .

L’élément e n’apparâıt pas dans une décomposition en éléments de la base dec(c) de c si λ
dec(c)
e = 0.
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Remarque 3.3.5. Soient n un entier et C une ω-catégorie admettant une base atomique et sans
boucles. Selon le corollaire 2.2.16, on a un isomorphisme

η : C → µλC.

Soient e un élément de la base et c une cellule telle que d(e) = d(c) = n. Pour toute décomposition

de c en éléments de la base dec(c), on peut déduire de la remarque 2.2.9 que λ
dec(c)
e = λ

η(c)
[e]n

.

Proposition 3.3.6. Soit EqP (y : c(x) → d(x)) une équation et E une base de cette ω-catégorie.
Alors x et y sont des éléments de la base, et

(1) Pour toute décomposition dec(c) et dec(d) de c et d en éléments de la base, λ
dec(c)
x ≤ 1 et

λ
dec(d)
x ≤ 1.

(2) La cellule x ne peut pas apparâıtre à la fois dans les décompositions de c et dans celles de d.

Démonstration. Par la définition des sommes amalgamées dans les ω-catégories, x et y ne peuvent
ni s’exprimer comme compositions de deux cellules qui ne sont pas toutes deux des unités, ni comme
unités d’autres cellules. Ainsi, x et y sont compris dans tout ensemble qui génère par composition
EqP (y : c(x)→ d(x)). En particulier, x et y appartiennent à E.

Soient dec(c) et dec(d) des décompositions de c et d en éléments de la base. Selon le corollaire
2.2.16, on a un isomorphisme

η : EqP (y : c(x)→ d(x))→ µλEqP (y : c(x)→ d(x))

qui envoie les n-cellules b sur des châınes cohérentes η(b). En utilisant la remarque 3.3.5 et la
proposition 2.1.28, on en déduit :

λdec(c)
x = λ

η(c)
[x]n
≤ 1 λdec(d)

x = λ
η(d)
[x]n
≤ 1.

Interressons nous maintenant à la deuxième assertion. La cellule y étant un élément d’une base
atomique, on a

[c]n ∧ [d]n = [d+
n y]n ∧ [d−

n y]n = 0

d’où

λdec(c)
x = λ

η(c)
[x]n

= λ
[c]n

[x]n
= 0 ou λdec(d)

x = λ
η(d)
[x]n

= λ
[d]n

[x]n
= 0,

ce qui conclut la preuve. �

Définition 3.3.7. Une équation à paramètres dans C est la donnée d’une equation EqP (y : c(x)→
d(x)) ainsi que d’un diagramme :

P
p //

��

C

EqP (y : c(x)→ d(x)) .

Une pré-solution de l’équation EqP (y : c(x)→ d(x)) avec paramètre p dans C est un relèvement

l : EqP (y : c(x)→ d(x))→ C

faisant commuter le triangle induit. Une présolution est une solution lorsque y est envoyé sur une
cellule faiblement inversible.

On dit que l’équation EqP (y : c(x) → d(x)) admet toujours des pré-solutions dans C lorsqu’il
existe une pré-solution pour tout choix de paramètre p : P → C.

On dit que l’équation EqP (y : c(x)→ d(x)) admet toujours des solutions dans C lorsqu’il existe
une solution pour tout choix de paramètre p : P → C.

Remarque 3.3.8. La terminologie provient du fait qu’une équation étant définie par des sommes
amalgamées, trouver une solution consiste à exhiber des cellules x et y vérifiant les conditions voulues.
Il y a donc une vraie analogie avec la notion habituelle d’équation.
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Définition 3.3.9. Par abus de langage on note encore iα la composition In−1
iα

→ ∂In → In pour
α ∈ {−,+}. On définit P+ comme étant la somme amalgamée :

In−1
i+

//

i+

��

In

i1

��
In

i2

// P+.

❴✤

On note eα
k les cellules de P+ dans l’image de i1 et fα

k celles dans l’image de i2. On a alors
f+

n−1 = e+
n−1 et fα

k = eα
k pour k < n− 1 et α ∈ {−,+} et on définit :

an−1 := f−
n−1

bn−1 := e−
n−1

cn−1 := f+
n−1 = e+

n−1

iαk := fα
k = eα

k pour k < n− 1 et α ∈ {−,+}

pour k < n− 1 et α ∈ {−,+}

On définit l’équation Eq(y : fn → en ∗n−1 x) de paramètre P+ :

∂In

(f−
n−1

,e−
n−1

)
//

��

P+

��
In

// P+[f−
n−1

xe−
n−1

]

❴✤

∂In

(fn,en∗n−1x)//

��

P+[f−
n−1

xe−
n−1

]

��
In

// Eq(y : fn → en ∗n−1 x).

❴✤

De façon symétrique, on définit l’équation :

P− → Eq(y : fn → x ∗n−1 en).

Remarque 3.3.10. On peut expliciter les cellules de ces ω-catégories qui ne sont pas des unités.

Eq(y : fn → en ∗n−1 x)n+1 = {y}
Eq(y : fn → en ∗n−1 x)n = {fn, en, x, en ∗n−1 x}
Eq(y : fn → en ∗n−1 x)n−1 = {an−1, bn−1, cn−1}
Eq(y : fn → en ∗n−1 x)l = {i−l , i

+
l } pour l < n− 1

Et les applications sources et buts sont définies par :

d−
n (y) = fn d+

n (y) = en ∗n−1 x
d−

n−1(fn) = an−1 d+
n−1(fn) = cn−1

d−
n−1(en) = bn−1 d+

n−1(en) = cn−1

d−
n−1(x) = an−1 d+

n−1(xn) = bn−1

d−
n−2(an−1) = i−n−2 d+

n−2(an−1) = i+n−2

d−
n−2(bn−1) = i−n−2 d+

n−2(bn−1) = i+n−2

d−
n−2(cn−1) = i−n−2 d+

n−2(cn−1) = i+n−2

d−
l−1(iαl ) = i−l−1 d+

l−1(iαl ) = i+l−1

pour l < n− 1 et α ∈ {−,+}
On vérifie aisément que {y, fn, en, an−1, bn−1, cn−1}∪{i

−
l , i

+
l , l < n−1} est une base sans boucles

et atomique pour Eq(y : fn → en ∗n−1 x).

Proposition 3.3.11. Une ω-catégorie C est k-triviale si et seulement si les équations
Eq(y : fn → en ∗n−1 x) admettent toujours des pré-solutions pour n > k. Ces pré-solutions sont
alors des solutions.
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Démonstration. Supposons donc que les équations Eq(y : fn → en ∗n−1 x) admettent toujours des
pré-solutions pour n > k et donnons nous une n-cellule a avec n > k. On va construire par récurrence
une suite d’ensembles {Em}m∈N telle que E := ∪m∈NE

m soit un ensemble d’inversibilité comprenant
a.

On définit donc E0 := {a}. Supposons Em construit. Soit b une (n+m) cellule de Em. Comme les
équations Eq(y : fn+m → en+m ∗n+m−1 x) admettent des pré-solutions pour tout choix de paramètre
p : P+ → C, il existe des éléments x, x′, y, y′, y′′, z vérifiant :

y : 1d−
n+m−1

b → x ∗n+m−1 b

y′ : 1d+

n+m−1
b → x′ ∗n+m−1 x

z : 1d−
n+m

y′ → y′′ ∗n+m y′

On définit enfin la cellule ỹ comme la (n+m)-composition :

1d+

n+m−1
b

ỹ //

y′

&&▼▼
▼▼

▼▼
▼▼

▼▼
b ∗n+m−1 x

x′ ∗n+m−1 x
x′∗n+m−1y∗n+m−1x

// x′ ∗n+m−1 x ∗n+m−1 b ∗n+m−1 x

y′′∗n+m−1b∗n+m−1x

44❥❥❥❥❥❥❥❥❥❥❥❥❥❥❥❥❥

On pose alors (Em)b := {x, y, ỹ} et on définit Em+1 comme la réunion de Em et des ensembles
(Em)b pour toute (n+m)-cellule b ∈ Em.

Enfin, on définit E := ∪m∈NE
m. Cet ensemble vérifie bien les conditions voulues. Toutes les

cellules de C de dimension strictement supérieure à k sont donc faiblement inversibles, c’est-à-dire
que C est k-triviale.

Réciproquement, supposons que C est k-triviale. Le point (1) de la proposition 1.1.19 implique
directement le résultat. �

4. Nerf de Street

4.1. Nerf d’une ω-Catégorie. Dans la partie précédente, on a construit un foncteur ν : CDA →
ω-cat et un foncteur µ : CDAB → ω-cat tel que ν|CDAB

∼= µ. On va s’en servir pour construire

une adjonction entre la catégorie des ensembles simpliciaux et la catégorie des ω-catégories.

Notation 4.1.1. Lorsque C est une ω-catégorie admettant une base atomique et sans boucles, et e
un élément de la base, on notera aussi e l’élément [e]d(e) ∈ (λC)d(e).

Définition 4.1.2. Soit X un ensemble simplicial. On note C•(X) le complexe de châınes réduit
associé à X :

Cn(X) := Z{v ∈ Xn : v non dégénéré }

∂n+1 : Cn+1(X) → Cn(X)
v 7→

∑

(−1)idiv

où par convention dans cette somme div = 0 si div est un simplexe dégénéré.
On définit aussi, pour tout n, le monöıde additif C∗

n(X) engendré par les n-simplexes non
dégénérés, et une augmentation e : C0(X) → Z qui envoie les 0-simplexes sur 1. Le triplet
(Cn(X), C∗

n(X), e) est alors un complexe dirigé augmenté. De plus, ce complexe admet une base,
donnée par l’ensemble des simplexes non dégénérés de X .

Dans [7, Exemple 3.8], Steiner montre que cette base est unitaire et sans boucles.

On définit alors l’objet cosimplicial suivant dans ω-cat :

[n]→ µC•(∆[n]).

et cela nous permet alors de définir une adjonction

| | : Sset
++
ω-catjj : N .
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4.2. Résolution d’équations et relèvements. Dans cette partie, on va montrer comment on
peut déduire qu’une ω-catégorie est 0 ou 1-triviale grâce aux propriétés de relèvement de son nerf.
L’objectif est de montrer le corollaire 4.2.8. On fixe pour la suite une ω-catégorie C. On utilisera
ici les ω-catégories In et ∂In que l’on a définies en 3.3.1. Dans cette partie, pour un morphisme
f : X → N (C), on notera aussi f : |X | → C le morphisme obtenu par adjonction.

Proposition 4.2.1. L’application suivante est surjective :

N (C)n = Hom(|∆n|, C) → Cn

f 7→ f(〈in〉)

où in est l’unique simplexe non dégénéré de dimension n de ∆[n], vu comme un élément de Cn(∆[n]).

Pour démontrer cette proposition, on a besoin du lemme suivant.

Lemme 4.2.2. Il existe un morphisme de complexes dirigés augmentés

p : C•(∆[n])→ λ(In)

tel que pn(in) = en

Démonstration. Pour un entier l ≤ n et une famille d’entiers décroissante {ki}i≤l, on définit :
dk1,k2,...,kl = dk1

...dkl
in. Tous les simplexes non dégénérés de ∆[n] peuvent s’écrire sous cette forme

d’une unique façon. On définit alors

p : C•(∆[n]) → λ(In)
in 7→ en

dk1,k2,...,kl 7→







e+
n−l si k1 = 0
e−

n−l si k1 = 1
0 si k1 > 1

Il suffit maintenant de vérifier que cela définit bien un morphisme de complexes dirigés augmentés.
La seule vérification non triviale est la compatibilité avec les différentielles. Il faut donc montrer que
pour tout m-simplexe non dégénéré x, on a pm−1(∂m−1(x)) = ∂m−1(pm(x)). Si x = in, on a

pn−1(∂n−1(in)) = pn−1(
∑

0≤i≤n

(−1)idiin) = e+
n−1 − e

−
n−1 = ∂n−1(en) = ∂n−1(pn(in)).

Supposons maintenant que x soit sous la forme x = dk1,k2,...,kl avec l ≤ n. La règle simpliciale

didj = dj−1di , i < j

implique que

di d
k1,...,kl = dk′

1,k′
2,...,k′

l+1

avec

k′
1 =

{

i si i ≥ k1

k1 − 1 si i < k1

et par suite

pn−l−1(di d
k1,...,kl) =























0 si

{

ou
k1 ≥ 3
k1 ≤ 2 et i ≥ 2

e−
n−l−1 si

{

ou
k1 = 2 et i ≤ 1
k1 ≤ 1 et i = 1

e+
n−l−1 si k1 ≤ 1 et i = 0

On en déduit que si k1 = 0 ou k1 = 1, on a

pn−l−1(∂n−l−1(dk1,..,kl)) = pn−l−1(
∑

i≤n−l

(−1)idi d
k1,..,kl) = e+

n−l−1−e
−
n−l−1 = ∂n−l−1(pn−l(d

k1,..,kl)),

si k1 = 2, on a

pn−l−1(∂n−l−1(dk1,..,kl)) = pn−l−1(
∑

i≤n−l

(−1)idi d
k1,..,kl) = e−

n−l−1−e
−
n−l−1 = 0 = ∂n−l−1(pn−l(d

k1,..,kl)),
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et si k1 ≥ 3, on a

pn−l−1(∂n−l−1(dk1,..,kl)) = pn−l−1(
∑

i≤n−l

(−1)idi d
k1,..,kl) = 0 = ∂n−l−1(pn−l(d

k1,..,kl)).

�

Démonstration de la proposition 4.2.1. C’est une conséquence directe du lemme précédent. En effet,
une cellule c : a → b de dimension n correspond à un morphisme f : In → C. Le théorème 1.2.17
implique que µλ(In) ∼= In. On définit le morphisme composé suivant :

⌊c⌋ : |∆[n]|
µ(p)
−−−→ µλ(In) ∼= In

f
−→ C

et on a bien ⌊c⌋(〈in〉) = c. �

Proposition 4.2.3. Si l’ensemble simplicial N (C) a la propriété de relèvement par rapport aux
inclusions Λ2[n + 1] → ∆[n + 1], alors l’équation Eq(y : fn → en ∗n−1 x) admet toujours une
pré-solution dans C.

Pour prouver cette proposition, on a besoin de quelques lemmes. On pose pour la suite P := P+.

Lemme 4.2.4. Il existe un carré commutatif :

C•(Λ2[n+ 1])
q′

//

��

λ(P )

��
C•(∆[n+ 1]) q

// λ(Eq(y : fn → en ∗n−1 x))

tel que qn+1(in+1) = y et qn(d2) = x.

Démonstration. On va réutiliser les notations de la preuve précédente. Pour l ≤ n et {ki}i≤l une
famille décroissante d’entiers positifs, on définit dk1,k2,...,kl = dk1

...dkl
in+1. Rappelons que tous les

simplexes non dégénérés de ∆[n+ 1] peuvent s’écrire sous cette forme de façon unique. On a donné
dans la remarque 3.3.10 la description explicite des cellules de Eq(y : fn → en ∗n−1 x). On définit
alors

q : C•(∆[n + 1]) → λ(Eq(y : fn → en ∗n−1 x))
in+1 7→ y

dk1 7→















en si k1 = 0
fn si k1 = 1
x si k1 = 2
0 sinon

dk1,k2 7→















cn−1 si (k1, k2) = (0, 0)
bn−1 si (k1, k2) = (1, 0)
an−1 si (k1, k2) = (1, 1)

0 sinon

(l > 2) dk1,k2,...,kl 7→







i+n−l+1 si k1 = 0

i−n−l+1 si k1 = 1
0 sinon

Il faut maintenant vérifier que cette application est compatible avec les différentielles.
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qn(∂nin+1) = qn(
∑

i≤n+1(−1)idiin+1) = en + x− fn = ∂n(y) = ∂n(qn+1(in+1))

qn−1(∂n−1d
0) = qn−1(

∑

i≤n(−1)idi,0) = cn−1 − bn−1 = ∂n−1(en) = ∂n(qn(d0))

qn−1(∂n−1d
1) = qn−1(d0,0 +

∑

0<i≤n(−1)idi,1) = cn−1 − an−1 = ∂n−1(fn) = ∂n(qn(d1))

qn−1(∂n−1d
2) = qn−1(d1,0 − d1,1 +

∑

1<i≤n(−1)idi,2) = bn−1 − an−1 = ∂n−1(x) = ∂n(qn(d2))

qn−1(∂n−1d
k) = 0 = ∂n(qn(dk)) pour k > 2

Pour les simplexes de dimension strictement inférieure à n, la vérification est identique à celle
présente dans la preuve du lemme 4.2.2. On remarque de plus que la restriction de q à Λ2[n+ 1] se
factorise par P . On définit donc q′ := q|Λ2[n+1]. Cela conclut la preuve. �

Lemme 4.2.5. Soit a une châıne cohérente de λEq(y : fn → en ∗n−1 x). On a alors (a)|a| = a.

Démonstration. Donnons nous une châıne cohérente a. Selon le corollaire 2.2.16, on a un isomor-
phisme

η : Eq(y : fn → en ∗n−1 x)→ µλEq(y : fn → en ∗n−1 x).

Il existe donc une unique cellule c telle que η(c) = a. Si c est un élément de la base, la châıne η(c) est
alors réduite à un élément, et vérifie donc la propriété voulue. La description explicite des cellules de
cette ω-catégorie donnée dans la remarque 3.3.10 montre que l’unique cellule qui n’est ni une unité,
ni un élément de la base est en ∗n−1 x. Il suffit donc de vérifier que η(en ∗n−1 x) vérifie la propriété.
Or on a :

η(en ∗n−1 x) := [en ∗n−1 x]n +
∑

k<n([d+
k (en ∗n−1 x)]k − ∂

+
k ([(d+

k+1en ∗n−1 x)]k+1))

= en + x+ cn−1 − cn−1 +
∑

k<n−1 i
+
k − i

+
k

= en + x

Et donc

(η(en ∗n−1 x))n = (en + x)n = en + x = η(en ∗n−1 x).

�

Lemme 4.2.6. Les morphismes q et q′ sont quasi-rigides.

Démonstration. On va montrer que pour tout élément b de la base de C•(∆[n+ 1]),

qk(b) 6= 0⇒ µ(q)(b) = qk(b).

Soit b un élément de la base tel que qk(b) 6= 0. La châıne µ(q)(b) vérifie ((µ(q)(b))|b| = qk(b). Or
cette châıne est cohérente, et en appliquant le lemme précédent, on obtient µ(q)(b) = qk(b). �

Lemme 4.2.7. Dans la catégorie des ω-catégories, il existe une somme amalgamée :

|Λ2[n+ 1]|
q̃′

//

��

P

��
|∆[n+ 1]|

q̃
// Eq(y : fn → en ∗n−1 x)

❴✤

telle que q̃n+1(in+1) = y et q̃n(d2) = x.
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Démonstration. Notons BΛ2[n+1], B∆[n+1], BP et BEq les bases de C•(Λ2[n+1]), C•(∆[n+1]), λ(P )
et λ(Eq(y : fn → en ∗n−1 x)). Selon le lemme 4.2.4, il existe un diagramme commutatif :

(2) C•(Λ2[n+ 1])
q′

//

��

λ(P )

��
C•(∆[n + 1]) q

// λ(Eq(y : fn → en ∗n−1 x)).

Ce diagramme induit une carré commutatif d’ensembles :

BΛ2[n+1] ∪ {0}
q′

//

��

BP ∪ {0}

��
B∆[n+1] ∪ {0} q

// BEq ∪ {0}
❴✤

.

Remarquons de plus que

B∆[n+1] ∪ {0} := BΛ2[n+1] ∪ {0} ∪ {in+1, d
2} BEq ∪ {0} := BP ∪ {0} ∪ {y, x}.

Le morphisme q envoie in+1 sur y, et d2 sur x. Le carré précédent est donc une somme amalgamée
dans la catégorie des ensembles. Le théorème 3.1.2 implique alors que le diagramme (2) est une
somme amalgamée dans CDA . De plus, selon la remarque 3.2.6, les morphismes verticaux sont
quasi-rigides car il induisent des injections sur les bases, et les morphismes horizontaux le sont aussi
selon le lemme 4.2.6.

Le corollaire 3.2.7 implique alors que le diagramme suivant est une somme amalgamée :

|Λ2[n+ 1]|
ν(q′) //

��

νλP

��
|∆[n+ 1]|

ν(q)
// νλEq(y : fn → en ∗n−1 x).

❴✤

Enfin, comme P et Eq(y : fn → en ∗n−1 x) sont des ω-catégories admettant des bases sans boucles
et atomiques, on a des isomorphismes :

νλP ∼= P νλEq(y : fn → en ∗n−1 x) ∼= Eq(y : fn → en ∗n−1 x)

�

Démonstration de la proposition 4.2.3. Soit C une ω-catégorie telle que N (C) ait la propriété de
relèvement par rapport aux inclusions Λ2[n + 1] → ∆[n + 1]. Notons L la classe des morphismes
ayant la propriété de relèvement à gauche par rapport à C → 1. Par adjonction, L comprend
|Λ2[n+ 1]| → |∆[n + 1]|. De plus, L est stable par image directe et comprend donc, selon le lemme
4.2.7, le morphisme P → Eq(y : fn → en ∗n−1 x). Cela conclut la preuve. �

Corollaire 4.2.8. Soit C une ω-catégorie.

(1) Si N (C) a la propriété de relèvement par rapport aux inclusions Λ2[n+ 1]→ ∆[n+ 1] pour
tout n > 0, alors C est 0-trivial ;

(2) Si N (C) a la propriété de relèvement par rapport aux inclusions Λ2[n+ 1]→ ∆[n+ 1] pour
tout n > 1, alors C est 1-trivial ;

Démonstration. Supposons tout d’abord que pour tout n > 0, N (C) a la propriété de relèvement
par rapport aux inclusions Λ2[n + 1] → ∆[n + 1]. Alors la proposition 4.2.3 induit que pour tout
n > 0, les équations Eq(y : fn → en ∗n−1 x) admettent toujours des pré-solutions dans C, et donc
selon la proposition 3.3.11, C est 0-trivial.
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De façon analogue, si pour tout n > 1, N (C) a la propriété de relèvement par rapport aux
inclusions Λ2[n+ 1]→ ∆[n+ 1] alors les équations Eq(y : fn → en ∗n−1 x) admettent toujours des
pré-solutions. La proposition 3.3.11 indique que C est alors 1-trivial. �

4.3. Équations représentées par les inclusions de cornets. Soit n un entier quelconque. On
sait déjà que |∆[n]| est une ω-catégorie admettant une base sans boucles et atomique. Le mor-
phisme |Λr[n]| → |∆[n]| est obtenu en ajoutant librement une (n − 1)-cellule, et une n-cellule. La
ω-catégorie |∆[n]| est donc bien une équation au sens de la définition 3.3.3. L’objectif de cette partie
est d’expliciter cette équation. Pour cela, commençons par rappeler la décomposition explicite des
châınes cohérentes du théorème 2.2.17. Soit a :=

∑

i≤m bi + r|a|c
(a) une châıne cohérente sous forme

ordonnée. On définit :

βk := bk + (d−
|a|c

(
∑

i<k

bi)�d
+
|a|c

bk) ∨ (d+
|a|c

(
∑

k<i≤m

bi)�d
−
|a|c

bk) + r|a|c
(a)

on a alors
a = β0 ∗|a|c

β1 ∗|a|c
... ∗|a|c

βm.

Définition 4.3.1. Soient un entier n > 0 et un entier i ≤ n. On pose α := + si i est pair et
α := − si i est impair. La châıne dα

n−1in est de degré de composition n− 2. On peut donc l’exprimer
comme une composition de châınes de degré de composition strictement inférieur, et on définit alors
γ comme étant le facteur comprenant di, et a, b les (n− 1)-cellules vérifiant :

dα
n−1in = a ∗n−2 γ ∗n−2 b.

La châıne γ est alors de degré de composition inférieur à (n − 3). On va répéter ce processus sur γ
afin ”d’isoler” di.

On va définir par une récurrence descendante sur 1 ≤ k ≤ n, une famille (ai
k, b

i
k, γ

i
k)1≤k≤n−1

vérifiant pour tout k,

(1) ai
k et bi

k sont des k-cellules,
(2) γi

k est une châıne cohérente de degré de composition inférieur ou égal à k−2 et rk−2(γi
k) = 0,

(3) γi
k comprend di,

(4)
si k = n− 1 dα

n−1in = ai
n−1 ∗n−2 γ

i
n−1 ∗n−2 b

i
n−1

si k < n− 1 γi
k+1 = ai

k ∗k−1 γ
i
k ∗k−1 b

i
k.

Pour cela, on pose tout d’abord alors (ai
n−1, b

i
n−1, γ

i
n−1) := (a, b, γ). Supposons (ai

k+1, b
i
k+1, γ

i
k+1)

construit pour k < n− 1.
Si |γi

k+1|c < k − 1, on pose (ai
k, b

i
k, γ

i
k) := (1d+

k−1
γi

k+1

, 1d−
k−1

γi
k+1

, γi
k+1).

Si |γi
k+1|c = k − 1, on définit γi

k comme étant le facteur comprenant di dans la décomposition de

γi
k+1. Les cellules ai

k et bi
k sont les k-cellules vérifiant γi

k+1 = ai
k ∗k−1 γ

i
k ∗k−1 b

i
k.

Le faite que γi
k soit une châıne cohérente de degré de composition inférieur ou égal à k − 2 et

que rk−2(γi
k) = 0 provient de la construction explicite de la factorisation présentée dans le théorème

2.2.17. En particulier la châıne cohérente γi
1 est de degré de composition −1, et est donc réduit à un

singleton selon la proposition 2.1.27, d’où γi
1 = di. Enfin, remarquons que par construction, γi

k est
(k − 2)-parallèle à in.

Remarque 4.3.2. Soient n un entier, et p < q ≤ n deux entiers de même parité. Si p et q sont
pairs, on a dp ⊙n−1 d

q, et si p et q sont impairs, dq ⊙n−1 d
p. Si n est pair, on en déduit donc que les

écritures ordonnées de d−
n−1in et d+

n−1in sont

d−
n−1in = dn−1 + dn−3 + ...+ d1 d+

n−1in = d0 + d2 + ...+ dn.

et on a alors par construction

d−
n−1in = γn−1

n−1 ∗n−2 γ
n−3
n−1 ∗n−2 · · · ∗n−2 γ

1
n−1 d+

n−1in = γ0
n−1 ∗n−2 γ

2
n−1 ∗n−2 · · · ∗n−2 γ

n
n−1.

De façon analogue, si n est impair, on a

d−
n−1in = γn

n−1 ∗n−2 γ
n−2
n−1 ∗n−2 · · · ∗n−2 γ

1
n−1 d+

n−1in = γ0
n−1 ∗n−2 γ

2
n−1 ∗n−2 · · · ∗n−2 γ

n−1
n−1
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Exemple 4.3.3. Soient n = 4 et i = 2. On a alors α = +. En se servant des notations et calculs de
l’exemple 2.2.19, on a alors :

a2
3 = σ1234 + σ014 a2

2 = σ123 + σ01 + σ34 a2
1 = 1σ0

γ2
3 = σ0134 + σ123 γ2

2 = σ0134 γ2
1 = σ0134

b2
3 = σ0123 + σ034 b2

2 = 1σ04
b2

1 = 1σ4
.

Remarque 4.3.4. Les cellules ai
k et bi

k sont des compositions de châınes cohérentes dont tous les
éléments sont des simplexes de Λi[n]. Elles sont donc elles-mêmes des cellules de |Λi[n]|. Les châınes
d+

n−1in et dᾱ
k (di) pour ᾱ ∈ {+,−} et k ≤ n− 2 sont composées de simplexes de Λi[n] et sont donc

des cellules |Λi[n]|.

Si i est impair, on a donc un isomorphisme en dessous de |Λi[n]| :

|∆[n]| ∼= Eq+
i,∆[n] := Eq

(

y : (ai
n−1 ∗n−2 (...(ai

1 ∗0 x ∗0 b
i
1)...) ∗n−2 b

i
n−1)→ d+

n−1in
)

,

et si i est pair, on a un isomorphisme en dessous de |Λi[n]| :

|∆[n]| ∼= Eq−
i,∆[n] := Eq

(

y : d−
n−1in → (ai

n−1 ∗n−2 (...(ai
1 ∗0 x ∗0 b

i
1)...) ∗n−2 b

i
n−1)

)

.

Proposition 4.3.5. Soit C une catégorie 0-triviale. Alors N (C) est un complexe de Kan.

Démonstration. L’ensemble simplicial N (C) est un complexe de Kan, si et seulement si pour tout
entier n > 1 et tout entier i ≤ n, C a la propriété de relèvement par rapport aux morphismes
|Λi[n]| → |∆[n]| et donc si et seulement si pour tout entier n > 1 et pour tout entier i ≤ n, dans
le cas où i est impair, l’équation Eq+

i,∆[n] a une pré-solution dans C pour tout choix de paramètre

f : |Λi[n]| → C, et dans le cas où i est pair, l’équation Eq−
i,∆[n] a une pré-solution dans C pour tout

choix de paramètre f : |Λi[n]| → C. Montrons donc cette dernière assertion. On se donne donc un
entier n > 1, un entier impair i ≤ n et un choix de paramètre quelconque f : |Λi[n]| → C.

Considérons les équations suivantes :

Eqk := Eq
(

y : (ai
n−1 ∗n−2 (...(ai

k ∗k−1 x ∗k−1 b
i
k)...) ∗n−2 b

i
n−1)→ d+

n−1in
)

où pour α ∈ {−,+}, dα
n−2(x) = ai

k−1 ∗k−2 (...(ai
1 ∗0 d

α
n−2(di) ∗0 b

i
1)...) ∗k−2 b

i
k−1

On va montrer par une récurrence descendante sur k ≤ n − 1 que les équations Eqk admettent
de telles solutions.

Dans le cas k = n− 1, il faut trouver une (n− 1)-cellule x vérifiant

f(ai
n−1) ∗n−2 x ∗n−2 f(bi

n−1) ∼ f(d+
n−1in).

Les cellules f(ai
n−1) et f(bi

n−1) étant faiblement inversibles, on peut appliquer le premier point de
la proposition 1.1.19 pour obtenir la cellule x recherchée.

Supposons maintenant que l’équation Eqk+1 admet des solutions pour les paramètres f et soit x̃
l’une d’entre elles. Comme comme C est 0-trivial, cette cellule vérifie

(f(ai
n−1) ∗n−2 (...(f(ai

k+1) ∗k x̃ ∗k f(bi
k+1))...) ∗n−2 f(bi

n−1)) ∼ f(d+
n−1in).

On définit alors :

s := f(ai
k−1) ∗k−2 (...(f(ai

1) ∗0 f(d−
n−2(di)) ∗0 f(bi

1))...) ∗k−2 f(bi
k−1)

t := f(ai
k−1) ∗k−2 (...(f(ai

1) ∗0 f(d+
n−2(di)) ∗0 f(bi

1))...) ∗k−2 f(bi
k−1),

et on a
f(ai

k) ∗k−1 s ∗k−1 f(bi
k) = d−

n−2x̃ et f(ai
k) ∗k−1 t ∗k−1 f(bi

k) = d+
n−2x̃.

Comme f(ai
k) et f(bi

k) sont faiblement inversibles, on peut appliquer le deuxième point de la pro-
position 1.1.19 qui assure l’existence d’une cellule x vérifiant f(ai

k−1) ∗k−2 x ∗k−2 f(bi
k−1) ∼ x̃. On

a alors
(f(ai

n−1) ∗n−2 (...(f(ai
k) ∗k−1 x ∗k−1 f(bi

k))...) ∗n−2 f(bi
n−1))→ f(d+

n−1in)

et x est une solution de Eqk pour les paramètres f .
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On peut donc trouver des solutions pour les équations Eqk pour tout choix de paramètre, et en
particulier pour Eq1 qui est égale à Eq+

i,∆[n]. On peut montrer de façon analogue que les équations

Eq−
i,∆[n] admettent des solutions pour tout choix de paramètre. Cela prouve qu’on peut relever les

inclusions de cornets, et donc que N (C) est un complexe de Kan. �

Proposition 4.3.6. Soit C une catégorie 1-triviale. Alors N (C) est une quasi-catégorie.

Lemme 4.3.7. Soit un entier 0 < i < n. Alors ai
1 et bi

1 sont des unités.

Démonstration. On a par définition l’égalité suivante :

γi
2 = a1

i ∗0 d
i ∗0 b

1
i .

Or pour 0 < i < n, d0(di) = 0 et d1(di) = n, comme la ω-catégorie ∆[n] est sans boucles, les cellules
a1

i et b1
i sont forcément des unités. �

Démonstration de la proposition 4.3.6. On va procéder de façon analogue à la preuve de la propo-
sition 4.3.5.

L’ensemble simplicial N (C) est une quasi-catégorie, si et seulement si pour tout entier n > 1 et
tout entier 0 < i < n, C a la propriété de relèvement par rapport aux morphismes |Λi[n]| → |∆[n]|
et donc si et seulement si pour tout entier n > 1 et pour tout entier 0 < i < n, dans le cas où i est
impair, l’équation Eq+

i,∆[n] a une pré-solution dans C pour tout choix de paramètre f : |Λi[n]| → C,

et dans le cas où i est pair, l’équation Eq−
i,∆[n] a une pré-solution dans C pour tout choix de paramètre

f : |Λi[n]| → C.
On se donne un entier n > 1, un entier impair 0 < i < n, une application f : |Λi[n]| → C et

comme plus haut, on définit pour k ≥ 2 :

Eqk := Eq
(

y : (ai
n−1 ∗n−2 (...(ai

k ∗k−1 x ∗k−1 b
i
k)...) ∗n−2 b

i
n−1)→ d+

n−1in
)

où pour α ∈ {−,+}, dα
n−2(x) = ai

k−1 ∗k−2 (...(ai
1 ∗0 d

α
n−2(di) ∗0 b

i
1)...) ∗k−2 b

i
k−1

Pour k ≥ 2, les cellules ai
k et bk

i sont de dimension au moins 2, et donc, par hypothèse, les cellules
f(ai

k) et f(bk
i ) sont faiblement inversibles. On peut alors montrer par une récurrence descendante

sur k, de la même façon que dans la preuve de la proposition 4.3.5, que pour k ≥ 2, l’équation Eqk

admet une solution pour les paramètres f .
Or selon le lemme 4.3.7, ai

1 et bi
1 sont des unités et donc Eq2 = Eq+

i,∆[n]. Cela prouve donc que

cette équation a toujours des solutions dans C. De façon analogue, pour tout entier n > 0 et tout
entier 0 < i < n, l’équation Eq−

i,∆[n] admet toujours des solutions dans C. Cela prouve donc que

N (C) est une quasi-catégorie. �

On peut alors résumer les résultats précédents en un seul théorème :

Théorème 4.3.8. Soit C est une ω-catégorie. Les trois assertions sont équivalentes :

(1) L’ensemble simplicial N (C) a la propriété de relèvement par rapport aux inclusions
Λ2[n+ 1]→ ∆[n+ 1] pour tout n > 0 (resp. pour tout n > 1) ;

(2) L’ensemble simplicial N (C) est un complexe de Kan (resp. une quasi-catégorie) ;
(3) La ω-catégorie C est 0-triviale (resp. 1-triviale).

5. Généralisation au nerf complicial

5.1. Ensembles compliciaux. On ne donnera ici que les définitions et résultats qui nous seront
utiles pour la suite. Pour une introduction détaillée, voir [6].

Définition 5.1.1. Une stratification d’un ensemble simplicial X est un sous-ensemble tX ⊂
∐

n>0 Xn qui contient l’ensemble des simplexes dégénérés.

Un ensemble stratifié est un couple (X, tX). On dit des simplexes étant dans tX qu’ils sont
marqués. Pour (X, tX) et (Y, tY ) des ensembles stratifiés, un morphisme d’ensembles simpliciaux
f : X → Y est stratifié si f(tX) ⊂ tY . On note Strat la catégorie des ensembles stratifiés.
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Définition 5.1.2. Une inclusion i : U → V entre ensembles stratifiés est :

(1) régulière, notée →r, si un simplexe est marqué dans U si et seulement il l’est dans V ;
(2) pleine, notée →e, si le morphisme est l’identité sur les ensembles simpliciaux sous-jacents.

Notation 5.1.3. Si i : U → V est une inclusion et V ′ est une stratification de V , il existe une
unique stratification de U rendant i régulière. Elle correspond à celle où un simplexe de U est marqué
si et seulement si son image par i l’est. Cette stratification sera notée U◦. On a alors i : U◦ →r V

′.

Définition 5.1.4. Pour 0 ≤ k ≤ n on définit l’ensemble stratifié ∆k[n] dont l’ensemble simplicial
sous-jacent est ∆[n]. Les simplexes marqués sont ceux qui comprennent {k − 1, k, k + 1} ∩ [n].

On définit l’ensemble stratifié ∆k[n]′, obtenu à partir de ∆k[n] et en marquant la (k − 1)- et la
(k + 1)-face. L’ensemble stratifié ∆k[n]′′ est obtenu en marquant tous les simplexes de codimension
1.

Définition 5.1.5. Un ensemble stratifié X est un ensemble complicial, si X → 1 a la propriété de
relèvement par rapport aux morphismes Λk[n]◦ →r ∆k[n] et ∆k[n]′ →e ∆k[n]′′.

Définition 5.1.6. Un ensemble complicial est k-trivial si toutes les cellules de dimension strictement
supérieure à k sont marquées.

Définition 5.1.7. On définit ∆[3]eq comme étant l’ensemble stratifié sur ∆[3] où [02] et [13] sont
marqués ainsi que tous les simplexes de dimension au moins 2. On note ∆[3]# l’ensemble stratifié
où tous les simplexes non dégénérés sont marqués.

Définition 5.1.8. On note ⋆ : Sset × Sset → Sset le joint d’ensembles simpliciaux. On l’étend
aux ensembles stratifiés de la façon suivante : soient U et V deux ensembles stratifiés, un simplexe
v : ∆[n]→ U⋆V est marqué dès lors qu’un des morphismes induit v1 : ∆[i]→ U , v2 : ∆[n−i−1]→ V
l’est. Cela permet donc de définir le joint d’ensembles stratifiés :⋆ : Strat× Strat→ Strat.

Définition 5.1.9. Un ensemble complicial est saturé s’il a la propriété de relèvement par rapport
aux morphismes ∆[3]eq ⋆∆[n]→ ∆[3]# ⋆∆[n] et ∆[n] ⋆∆[3]eq → ∆[n] ⋆∆[3]#.

5.2. Nerfs et ensembles compliciaux.

Définition 5.2.1. On définit une stratification sur N (C). Un simplexe v ∈ N (C)n correspond à
un morphisme entre ω-catégories : v : |∆[n]| → C. On note in l’unique simplexe non dégénéré de
dimension n de ∆[n]. Le simplexe v est marqué si v(in) est une n-cellule faiblement inversible. Par
abus de langage on note aussi N (C) l’ensemble stratifié obtenu.

Le but de cette section est de montrer que N (C) muni de cette stratification est un ensemble
complicial. On va procéder de la même façon que dans les preuves des propositions 4.3.5 et 4.3.6.
Avant cela, on a besoin de plusieurs résultats :

Proposition 5.2.2. Soient K un complexe dirigé augmenté admettant une base sans boucles et
unitaire, C une ω-catégorie, et un morphisme f : µK → C. Soit a une châıne cohérente telle que
tout élément de a de degré |a| soit envoyé par f sur une cellule faiblement inversible. Alors f(a) est
faiblement inversible.

Démonstration. Rappelons que |a| est la dimension maximale des éléments de la base présents dans
a, et donc |a| > |a|c. On va procéder par récurrence sur le degré de composition. Lorsque |a|c = −1,
alors, selon la proposition 2.1.27, a est réduit à un unique élément, et la propriété est trivialement
vraie.

Supposons maintenant le résultat vrai pour les châınes de degré de composition m, et donnons
nous une châıne cohérente a :=

∑

i≤n bi+r|a|c
(a) écrite sous forme ordonnée, de degré de composition

m+ 1 et telle que pour tout i ≤ n, si |bi| = |a|, alors f(bi) est faiblement inversible.
Selon le théorème 2.2.17, on a

a = β0 ∗|a|c
β1 ∗|a|c

... ∗|a|c
βm
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où
βk := bk + (d−

|a|c
(
∑

i<k

bi)�d
+
|a|c

bk) ∨ (d+
|a|c

(
∑

k<i≤m

bi)�d
−
|a|c

bk) + r|a|c
(a).

Pour tout k le degré de composition de βk est inférieur ou égal à m. Deux cas de figure se
présentent alors. Le premier est celui où |βk| = |a|. L’élément bk est le seul de degré |βk| et il est
alors envoyé par f sur une cellule faiblement inversible. On peut donc appliquer l’hypothèse de
récurrence qui implique que f(βk) est faiblement inversible. Le second cas est celui où |βk| < |a|. La
|a|-cellule correspondant à βk est alors une unité, donc inversible et a fortiori faiblement inversible.

La cellule f(a) est donc une composition de |a|-cellules faiblement inversibles et est donc elle-même
faiblement inversible. �

Proposition 5.2.3. Soient x un n-simplexe non dégénéré de ∆[m], et d une k-face de x avec k ≥ 1.
Alors il existe une châıne cohérente a ∈ C•(∆[m]), comprenant d et (k − 1)-parallèle à x.

Démonstration. On va montrer le résultat pour tout couple (x, d) où x est un n-simplexe, et d une
k-face de x, par récurrence sur n− k.

Supposons tout d’abord n− k = 1, c’est-à-dire k = n− 1. On peut se ramener au cas où m = n,
x = in et d est un (n− 1)-simplexe de ∆[n]. Soit i l’entier tel que di = d. On définit α = + si i est
pair, α = − sinon. La châıne dα

n−1in comprend d, et est (n− 2)-parallèle à x.
Supposons maintenant que le résultat est vrai pour n−k = m et montrons le pour n−k = m+1.

On se ramène encore une fois au cas où m = n, x = in et d est un k-simplexe de ∆[n]. Il existe un
entier i tel que d soit une k-face de di. On peut alors appliquer l’hypothèse de récurrence sur (di, d)
et il existe donc une châıne cohérente ã, comprenant d, et (k − 1)-parallèle à di.

Or la châıne γi
k+1, défini en 4.3.1, est de degré de composition k − 1, comprend di, et peut donc

s’exprimer sous la forme γi
k+1 = di + c où c est de degré k. Selon le corollaire 2.1.15, la châıne ã+ c

est donc (k − 1)-parallèle à γi
k+1, et donc (k − 1)-parallèle à in. De plus, elle comprend d et vérifie

donc les conditions voulues. �

Lemme 5.2.4. Soient a une châıne cohérente de C•(∆[m]) et b,b′ ∈ a deux simplexes de ∆[m],
de dimensions strictement supérieures au degré de composition de a. Supposons de plus que b et b′

aient une |a|c-face en commun. On a alors

b⊙|a|c
b′ ou b′ ⊙|a|c

b.

Démonstration. Les éléments b et b′ jouent des rôles symétriques, on peut donc supposer que |b′| ≥
|b|. La châıne a peut s’exprimer sous la forme a = b′ + b + c où |b + c| = |a|c + 1. On sait de plus

qu’il existe une (|a|c + 1)-face b̃ de b′ telle que b̃ et b aient une |a|c-face en commun. Il existe donc

α, β ∈ {−,+} tel que dα
|a|c

b ∧ dβ
|a|c

b̃ 6= 0.

Selon la proposition 5.2.3, il existe une châıne a′, |a|c-parallèle à b′ et qui comprend b̃. Il existe

donc ã tel que a′ = ã+ b̃. Le corollaire 2.1.15 indique que la châıne ã+ b̃+ b+ c est |a|c-parallèle à
a et est donc cohérente. La propriété 2.1.30 appliquée à la châıne ã + b̃ + b + c implique alors que
α = −β. On suppose α = −, l’autre cas étant similaire. On a donc d−

|a|c
b ∧ d+

|a|c
b̃ 6= 0. En utilisant

encore une fois la propriété 2.1.30, on sait que pour tout v ∈ ã on a d−
|a|c

b ∧ d−
|a|c

v = 0, d’où, selon

le lemme 2.1.18 :
d−

|a|c
b ∧ d−

|a|c
(ã) ≤ d−

|a|c
b ∧

∑

v∈ã

d−
|a|c

v = 0.

On a donc

d−
|a|c

b ∧ d+
|a|c

b′ = d−
|a|c

b ∧ d+
|a|c

(ã+ b)

= d−
|a|c

b ∧
(

(d+
|a|c

b̃�d−
|a|c

(ã))+ + (d+
|a|c

(ã)�d−
|a|c

b̃)+

)

≥ d−
|a|c

b ∧ (d+
|a|c

b̃�d−
|a|c

(ã))+

≥ d−
|a|c

b ∧ d+
|a|c

b̃

6= 0.
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On a alors obtenu b⊙|a|c
b′. �

Proposition 5.2.5. Soit i ≤ n un entier. Tout simplexe dans γi
k différent de di comprend {i}.

Démonstration. La châıne γi
k est de degré de composition k − 2 et vérifie rk−2(γi

k) = 0. On peut
donc l’exprimer sous la forme γi

k = di + c où c est homogène de degré k − 1. Donnons nous un
(k − 1)-simplexe v quelconque ne comprenant pas i. C’est donc en particulier une k-face de di, et
donc selon la proposition 5.2.3, il existe une châıne a, (k − 2)-parallèle à di et comprenant v. Le
corollaire 2.1.15 implique alors que la châıne a + c est (k − 2)-parallèle à di, et donc cohérente.
La proposition 2.1.28 implique que v /∈ c. Les simplexes apparaissant dans γi

k et différents de di

comprennent donc {i}. �

Remarque 5.2.6. Un simplexe v ∈ dα
n−1in�d

i est de la forme dk pour k 6= i. Rappelons que

∆[n] ∼= κ∗κ[n], et donc le lemme 5.2.4 appliqué à κ[n] implique que v et di sont comparables pour
la relation ⊙n−2. En posant αv

i := + si i est en position paire dans v, et αv
i = − si i est en position

impaire dans v, on a alors

v ⊙n−2 d
i si αv

i = −
di ⊙n−2 v si αv

i = +.

De même, la proposition 5.2.5 implique que tout v ∈ γi
k�d

i comprend i. Il existe donc un entier
k tel que dkv ne comprenne pas i et donc dkv est une face de di. En posant encore une fois αv

i := +
si i est en position paire dans v, et αv

i = − si i est en position impaire dans v, on a alors

v ⊙k−2 d
i si αv

i = −
di ⊙k−2 v si αv

i = +.

Proposition 5.2.7. Soient i un entier tel que 0 ≤ i ≤ n, et α = + si i est pair, et α = − sinon.
Alors tout simplexe dans dα

n−1in différent de di comprend {i− 1, i, i+ 1} ∩ [n] et tout simplexe dans

γi
k différent de di comprend {i− 1, i, i+ 1} ∩ [n].

On a besoin de deux lemmes :

Lemme 5.2.8. Pour k < n− 1, on a les inégalités suivantes

γi
n−1 ≤ di +

∑

v∈dα
n−1

in�di d
αv

i

n−2(v)

γi
k ≤ di +

∑

v∈γi
k+1

�di d
αv

i

k−1(v).

Démonstration. La châıne γi
n−1 est définie comme étant le facteur comprenant di dans la

décomposition de dα
n−1in. On écrit cette châıne sous forme ordonnée : dα

n−1in =
∑

i≤m bi. On dénote

par l l’entier vérifiant bl = di. Comme la base de C•(∆[n]) est sans boucles, on déduit de la remarque
5.2.6 que pour tout j < l, bj ⊙n−2 d

i et pour tout j > l, di⊙n−2 bj. Selon la décomposition explicite
du théorème 2.2.17, on a donc :

γi
n−1 = di + d+

n−2(
∑v∈dα

n−1in�di

di⊙n−2v v)�d−
n−2(di) + d−

n−2(
∑v∈dα

n−1in�di

v⊙n−2di v)�d+
n−2(di)

≤ di + d+
n−2(

∑v∈dα
n−1in�di

di⊙n−2v v) + d−
n−2(

∑v∈dα
n−1in�di

v⊙n−2di v).

En appliquant le lemme 2.1.18, on obtient bien,

γi
n−1 ≤ d

i +
∑

v∈dα
n−1

in�di

d
αv

i

n−2(v).

De même γi
k est défini comme étant le facteur comprenant di dans la décomposition de γi

k+1. On

écrit cette châıne sous forme ordonnée : γi
k+1 =

∑

i≤m bi et on dénote par l l’entier vérifiant bl = di.
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Comme plus haut, pour tout j < l, bj ⊙k−1 d
i et pour tout j > l, di ⊙k−1 bj . On a donc

γi
k = di + d+

k−1(
∑v∈γi

k+1
�di

di⊙k−1v v)�d−
k−1(di) + d−

k−1(
∑v∈γi

k+1
�di

v⊙k−1di v)�d+
k−1(di)

≤ di + d+
k−1(

∑v∈γi
k+1�di

di⊙k−1v v) + d−
k−1(

∑v∈γi
k+1�di

v⊙k−1di v).

d’où
γi

k ≤ d
i +

∑

v∈γi
k+1

�di

d
αv

i

k−1(v).

�

Lemme 5.2.9. Soit v un k-simplexe comprenant {i−1, i, i+ 1}∩ [n]. Alors les éléments de d
αv

i

k−1(v)
comprennent {i− 1, i+ 1} ∩ [n].

Démonstration. Donnons nous un tel simplexe. On suppose que αv
i = +, c’est-à-dire que i est en

position paire. Les entiers i− 1 et i+ 1 sont donc en position impaire. Or d
αv

i

k−1(v) = d+
k−1(v) = dpv.

Un simplexe ṽ ∈ d
αv

i

k−1(v) est donc de la forme d2jv, et comprend {i− 1, i+ 1} ∩ [n]. �

Démonstration de la proposition 5.2.7. Remarquons tout d’abord que les éléments de dα
n−1in�d

i

sont de la forme dj pour un j de la même parité que i et différent de i. Ils comprennent donc
{i− 1, i, i+ 1} ∩ [n].

Montrons maintenant par une récurrence descendante sur k que tout v ∈ γi
k�d

i comprend
{i− 1, i, i+ 1} ∩ [n]. Commençons donc par le cas k = n − 1, et donnons nous v ∈ γi

n−1�d
i. Selon

le lemme 5.2.8, il existe donc ṽ ∈ dα
n−1in�d

i tel que v ∈ d
αv

i

n−2(ṽ). Le lemme 5.2.9 implique donc que
v comprend {i− 1, i+ 1} ∩ [n] et la proposition 5.2.5 que v comprend i.

Supposons maintenant le résultat vrai pour les simplexes de γi
k+1 et donnons nous v ∈ γi

k�d
i.

Le lemme 5.2.8 implique qu’il existe donc ṽ ∈ γi
k+1�d

i tel que v ∈ d
αv

i

k−1(ṽ). Par hypothèse de
récurrence ṽ comprend {i− 1, i, i+ 1} ∩ [n], et le lemme 5.2.9 et la proposition 5.2.5 impliquent
alors le résultat. �

Proposition 5.2.10. L’ensemble stratifié N (C) est un ensemble complicial.

Rappelons que pour tout entier n > 0 et tout entier i ≤ n, si i est pair, on a un isomorphisme en
dessous de |Λi[n]| :

|∆[n]| ∼= Eq+
i,∆[n] := Eq

(

y : (ai
n−1 ∗n−2 (...(ai

1 ∗0 x ∗0 b
i
1)...) ∗n−2 b

i
n−1)→ d+

n−1in
)

,

et si i est impair, on a un isomorphisme en dessous de |Λi[n]| :

|∆[n]| ∼= Eq−
i,∆[n] := Eq

(

y : d−
n−1in → (ai

n−1 ∗n−2 (...(ai
1 ∗0 x ∗0 b

i
1)...) ∗n−2 b

i
n−1)

)

.

Démonstration. Soient i ≤ n un entier et α = + si i est pair, et α = − sinon. Montrons que N (C)
a la propriété de relèvement par rapport à l’inclusion d’ensembles compliciaux Λi[n]◦ → ∆i[n]. On
se donne un morphisme f : Λi[n]◦ → N (C). Cela correspond à un morphisme f : |Λi[n]| → C qui
envoie tout simplexe de Λi[n] comprenant {i− 1, i, i+ 1} ∩ [n] sur une cellule faiblement inversible.

Soient k ≤ n+1 et v un k-simplexe dans ai
k ou bi

k. La proposition 5.2.7, implique que v comprend
{i− 1, i, i+ 1} ∩ [n], et est donc envoyé par f sur une cellule faiblement inversible. La proposition
5.2.2 implique donc que le morphisme f envoie ai

k et bi
k sur des cellules faiblement inversibles.

On peut donc procéder de la même façon que dans la preuve de la proposition 4.3.5 pour trouver,
pour tout α ∈ {−,+}, une pré-solution à l’équation Eqα

i,∆[n]
∼= |∆[n]| pour les paramètres f :

|Λi[n]| → C.
On veut maintenant montrer que pour tout entier n > 0 et i ≤ n, N (C) a la propriété de

relèvement par rapport à l’inclusion d’ensembles compliciaux ∆i[n]′ → ∆i[n]′′. La donnée d’un
morphisme f : ∆i[n]′ → N (C) est équivalente à celle d’un morphisme f : Eqα

i,∆[n]
∼= |∆i[n]| → C

qui envoie di−1, di+1 et les simplexes comprenant {i − 1, i, i + 1} ∩ [n] sur des cellules faiblement
inversibles. Ce morphisme se factorise par ∆i[n]′′ si et seulement si f(x) est faiblement inversible.
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On définit α = + si i est pair, et α = − sinon. Tous les (n− 1)-simplexes de dα
n−1in sont envoyés

sur des cellules faiblement inversibles et selon la proposition 5.2.2, cela implique que dα
n−1in est

envoyé sur une cellule faiblement inversible. Pour les mêmes raisons que plus haut les châınes ai
k, b

i
k

et dα
n−1in sont envoyées sur des cellules faiblement inversibles.

Donnons nous un tel morphisme f . On a donc

(f(ai
n−1) ∗n−2 (...(f(ai

1) ∗0 f(x) ∗0 f(bi
1))...) ∗n−2 f(bi

n−1)) ∼ f(dα
n−1in)

Une application répétée du corollaire 1.1.20 implique alors le résultat. �

Proposition 5.2.11. L’ensemble complicial N (C) est saturé.

Démonstration. On va montrer par récurrence sur n ≥ −1 que N (C) a la propriété de relèvement
à droite par rapport aux morphismes ∆[3]eq ⋆ ∆[n − 3] → ∆[3]# ⋆ ∆[n − 3], où on définit pour un
ensemble complicial quelconque X , X ⋆∆[−1] := X .

Commençons par se donner un morphisme g : ∆[3]eq → N (C). Cela correspond à un morphisme
g : |∆[3]| → C qui envoie tout simplexe de ∆[3] comprenant {0, 2} ou {1, 3} sur une cellule faiblement
inversible. Ce morphisme se factorise par |∆[3]eq| si et seulement si g([0, 1]), g([0, 3]), g([1, 2]) et
g([2, 3]) sont des cellules faiblement inversibles. Remarquons alors que l’on a

g([1, 2]) ∗0 g([0, 1]) ∼ g([0, 2]) et g([2, 3]) ∗0 g([1, 2]) ∼ g([1, 3])

Les cellules g([0, 2]) et g([1, 3]) étant par hypothèse faiblement inversibles, on en déduit que
g([0, 1]), g([1, 2]) et g([2, 3]) le sont aussi. Enfin, la relation

g([0, 3]) ∼ g([2, 3]) ∗0 g([1, 2]) ∗0 g([0, 1])

implique que g([0, 3]) est aussi faiblement inversible.
Supposons maintenant le résultat vrai pour n ≥ 3. On se donne un morphisme

g : ∆[3]eq ⋆∆[n− 2]→ N (C).

Cela correspond à un morphisme

g : |∆[n+ 1]| ∼= |∆[3] ⋆∆[n− 2]| → C

qui envoie tout simplexe comprenant {0, 2} ou {1, 3} sur une cellule faiblement inversible. De plus,
l’hypothèse de récurrence implique que tout simplexe v de dimension strictement inférieure ou égale à
(n−2) et tel que {0, 1, 2, 3}∩v soit de cardinal au moins 2, est envoyé par g sur une cellule faiblement
inversible. Ce morphisme se factorise par |∆[3]eq ⋆∆[n− 2]| si et seulement si g(d0,1), g(d0,3), g(d1,2)
et g(d2,3) sont des cellules faiblement inversibles.

On va tout d’abord s’intéresser au morphisme induit :

f : |∆[n]| ∼= |∆[2] ⋆∆[n− 2]|
|∆[d3]⋆∆[n−3]|
−−−−−−−−−−→ |∆[3] ⋆∆[n− 2]|

g
−−→ C.

La cellule f(in) est alors faiblement inversible. On a donc f(d−
n−1(in)) ∼ f(d+

n−1(in)). Selon la
remarque 4.3.2, si n est pair, on a alors

f(γn−1
n−1) ∗n−2 f(γn−3

n−1) ∗n−2 · · · ∗n−2 f(γ1
n−1) ∼ f(γ0

n−1) ∗n−2 f(γ2
n−1) ∗n−2 · · · ∗n−2 f(γn

n−1)

et si n est impair,

f(γn
n−1) ∗n−2 f(γn−2

n−1) ∗n−2 · · · ∗n−2 f(γ1
n−1) ∼ f(γ0

n−1) ∗n−2 f(γ2
n−1) ∗n−2 · · · ∗n−2 f(γn−1

n−1).

Pour tout i = 1 ou i > 2, la (n − 1)-cellule f(di) est faiblement inversible, et la proposition 5.2.2
implique que f(γi

n−1) l’est aussi.
Le corollaire 1.1.20 implique alors que f(γ0

n−1) ∗n−2 f(γ2
n−1) est une cellule faiblement inversible.

La cellule f(γ0
n−1) (resp. f(γ2

n−1)) est donc faiblement inversible à gauche (resp. à droite).
Pour i = 0, 2, selon la proposition 5.2.7, tous les simplexes apparaissant dans la décomposition

de γi
n−1 et différents de di sont envoyés sur des cellules faiblement inversibles. Une application

répétée du corollaire 1.1.20 implique alors que g(d0,3) = f(d0) (resp. g(d2,3) = f(d2)) est faiblement
inversible à gauche (resp. à droite).
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En étudiant

|∆[n]| ∼= |∆[2] ⋆∆[n− 2]|
|∆[d0]⋆∆[n−3]|
−−−−−−−−−−→ |∆[3] ⋆∆[n− 2]|

g
−−→ C

on montre de la même façon que g(d0,1) (resp. g(d0,3)) est faiblement inversible à gauche (resp.
à droite). On est déduit donc que g(d1,2) est faiblement inversible, ce qui implique que g(d0,3) et
g(d2,3) le sont aussi. �

Théorème 5.2.12. Soit C une ω-catégorie. La stratification présentée à la définition 5.2.1 munit
N (C) d’une structure d’ensemble complicial saturé qui est k-triviale si et seulement si C l’est.

Démonstration. C’est une application directe des propositions 5.2.10 et 5.2.11. �
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