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Travail interdisciplinaire londé sur
I'histoire des mathématiques et qui re-
présente un exemple du rapport dyna-
mique entre programmes et choix des
maîtres. Ce travail concerne des as-
pects des mathématiques médiévales
et leur «entrelacement» avec certains
itinéraires didactiques.

- L'organlsatlon scolalre :

l'école maternelle (3-5 ans) non obliga-
toire, le primaire (6-10 ans) et l'école
moyenne (collège) (11-13/14 ans) , obli-
gatoires, l'école supérieure (14-18/19
ans)non obligatoire.

- Les programmes (les réformes)
ll y a quelques années, d'importantes

réformes de I'enseignement ont été intro-
duites en ltalie.

En 1 979, la réforme pour l'école moyenne
est entrée en vigueur, tandis que c'est en
1985 qu'a débuté la réforme pour l'école
primaire. Depuis 1986 une réforme par-
tielle pour l'école secondaire supérieure
est en cours.

Les programmes de mathématiques pour
l'école moyenne ont représenté un mo-
ment londamental pou r I'enseigne ment des
mathématiques en ltalie ; à savoir la ratifi-
cation d'un renouvellement
méthodologique qui était dans I'air depuis
longtemps.

On peut dire que les réformes nous
olfrent une chance d'enseigner d'une fa-

çon renouvelée et dynamique. Le næud
de la question est maintenant celui qui
concerne un recyclage adéquat des maî-
lres.

- lndlcation des contenus et sugges-
tions méthodologlques

Dans la désignation des contenus des
dillérents programmes et les suggestions

L'Histoire des mathématiques
Une expérience interdisciplinaire

fondée sur l'Histoire des mathématiques

méthodologiques s'y rapportant, on trouve
plusieurs éléments essentiels tels que :

. I'indication des temps à bref et moyen
termes dans lesquels les contenus pour-
ront être concrétisés ;

. la suggestion de méthodologies ap-
propriées ;

. I'ouverture vers de nouvelles lormes
de collaboration didactique entre les diffé-
rentes disciplines, ce qui donne donc un
caractère concret au
d'inte rd isciplinarité.

Des programmes
au travail en classe

Dans les programmes de l'école
moyenne on trouve, entre autres, la phrase
suivante :

*On suggère de diriger l'élève vers une
première réflexion sur la dimension histo-
rique de la science..."

Comment lalre?
*Pour un esprit scientifique toute con-
naissance
est une réponse à une question.
S'il n'y a pas eu de question,
il ne peut y avoir connaissance scientifi-
que.
Rien ne va de soi
Rien n'est donné.
Tout est construit."
(Bachelard in *La formation de la pen-

sée scientifique).

On est certainement tous d'accord que
l'élève doit non seulement être capable de
redire ou de refaire, mais ausside réinvestir
dans des situations nouvelles (pour lui),
d'adapter, de transférer ses connaissan-
ces pour résoudre des problèmes nou-
veaux (pour lui). Tout ceci nous a amené
à considérer I'importance des problè
mes:

. dans l'histoire

. dans le domaine de la didactique.
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Le problème dans l'hlstoire
Sion refait, même à grands traits, l'his-

toire des mathématiques à partir des
Babyloniens et des anciens Egyptiens,
I'importance attribuée au problème comme
chemin préférentiel pour la transmission
du savoir apparaît clairement.

Les mathématiques ont été construites
en réponse à des questions qui se sont
traduites en autant de problèmes.

L'actlvité de résolution de problèmes
a été au cæur même de l'élaboration de la
science mathématique (Charnay, 1 988).

Par le parcours suivant :

les problèmes (dans I'histoire)
J

les stratégies (utilisées à différentes
époques)

J
les raisons de ces stratégies

J
le contexte culturel, socio-économi-

que...
on peut essayer de donner du sens au

travail historique.

Le sens d'une connaissance mathéma-
tique se définit :

. non seulement par la collection des
situations où cette connaissance est réali-
sée en tant que théorie mathématique ;

. non seulement par la collection des
situations où le sujet I'a rencontrée comme
moyen de solution,

. mais aussl par l'ensemble des con-
ceptions qu'elle rejette, des erreursqu'elle
évite, des économies qu'elle procure, des
formulations qu'elle reprend, etc... (G.
Brousseau).

Zoom arrière sur le ...
(tcME 7)

L'expérience dans les classes
C'est dans cet esprit qu'on a développé

un travail interdisciplinaire selon le proiet

suivant :

Discipline : histoire

J

Moyen-Age en Europe et lslam :

I'importance de Leonardo Pisano :

le Liber Abbaci

J
la recherche en bibliothèque

(du Liber Abbaci)

les élèves (12 ans)
d'une classe du collège

les prolesseurs de :

langue maternelle,
mathématique,.
éducation technique
(la problématique

historique de I'imprimerie)

J

le problème du langage du Liber Abbaci :

on doit comprendre une autre langue
pour comprsndre les problèmes

de Leonardo Pisano
I\y

. une motivation pour analyser une langue
quia précédé la langue italienne

"Une langue étrangère n'est pas
nécessairement un obstacle pour les

élèves qui se prennent au jeu et ont
plaisir à montrer leurs compétênoes sn

anglais, voire en latin"
(Grégoire, Hallez, 1988)

I\y

. l'analyse des stratégies des élèves
Iü

. I'analyse des stratégies de Leonardo
Pisano

I\y

. la création par les élèves d'un problème
avec une structure similaire à la structure

d'un problème de Leonardo Pisano

Ce projet entre dans le parcours
interdisciplinaire plus ample :

+

l



Plot N" 60

Leonardo Pisano (Pise - 1170-id.1240),
dit Flbonaccl est le premier mathémati-
cien de talent de l'Occident chrétien.

il tut marqué par un séjour à Bougie
(Algérie) et des voyages en Egypte, Syrie,
Grèce et Sicile.

A son retour en ltalie, il publie son Liber
Abbaci dont la première version date de
1202.

ll reprit les méthodes euclidiennes et
progressa en arithmétique ainsique dans
les méthodes de calcul.

Bien délicat est le tri entre ce qui in-

combe à son talent et ce qui revient aux
influences qu'il a reÇues (G. Beaujouan,
1 eB5).

1) Un problème à tradulre :

ln quodam plano sunt due turres,
quarum una est alta passibus 30, altera
40, et distant in solo passibus 50 ; infra
quas est lons, ad cuius centrum uolitant
due aues pariuolatu, dscendentes pariter

ex altitudine ipsarum ; queritur distantia
centriab utraque turri

2) Le problème à résoudre :

"Deux tours, I'une haute de 40 pas et
I'autre de 30 pas, se trouvent à une dis-
tance de 50 pas.

Entre les deux tours se trouve une fon-
taine vers laquelle deux oiseaux, en des-
cendant de chaque tour, se dirigent avec
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la mème vitesse et y arrivent en même
temps.

Quelle est la distance de la fontaine à
chaque tour ?"

3) Les stratégles des élèves et leurs
expllcatlons:

. Les élèves de 14115 ans, qui
connaissent le lhéorème de Pythagore,
I'ont utilisé ;

. Les élèves de 12113 ans ont suivi les
stratégies suivantes :

- stratégies graphiques (par tâtonne-
ments) :

- stratégies additives (évidemment

4) Les stratégies de Leonardo Pisano
(traductlon mot à mot)

"Si la tour la plus haute est à une dis-
tance de '10 de la fontaine, 10 fois 10 lont
100 qui ajouté à la tour plus tongue multi-
pliée par soi-même est 1600, qui donne
1700, ilfaut multiplier la distance qui reste,
par elle-même, qui ajouté à la tour plus
petite multipliée par soi-même, à savoir
900, donne 2500.

Cette somme et la précédente ditfèrent
de 800. ll faut éloignerlalontaine de latour
la plus haule. Par exemple de 5, à savoir
globalement de 15, qui multiptié par soi-
même est 225, qui ajouté à la tour la plus
haute multiplié par soi-même donne 1825.

35 (distance de la rontaine de la tour ptus
petite) multiplié par soi-même est 1225,
qui ajouté à la tour plus petite par soi-

lausses)quiles ont amenés aux résultats
: 35 et 15 ou bien 30 et 20.

même donne 2125.
Les deux sommes diffèrent de 300.
Avant, la ditférence était de 800. Donc,

quand on a ajouté 5 pas, on a diminué la
différence de 500.

Sion multiplie par 300 et on divise par
500, on a3, qui ajouté à 15 pas, donne 18,
qui est la distance de la fontaine à la tour
plus haute."

En utilisant le théorème de Pythagore,
Fibonacci a d'abord supposé que ta dis-
tance de la tour la plus haute était 10, donc

(selon les notations modernes)
102 +4ÿ = 100 + 1600 = 1700 et
(50 - 10)2 + 302 = 4t +3ÿ =
1600+900=2500
("Cette somme et la précédente diffè-

rent de 800").
llcontinue
15 2+ 40 2=225 + 1600 = 1825 et
35 2+ 302 = 1225 + 900 = 2't25.
("les deux sommes dilfèrent de 300")

A ce point-là Fibonacci, comme il I'expli-
que lui-même, utilise un raisonnement pro-
portionnel : oAvant, la diflérence était de
800. Donc quand on a ajouté 5 pas, on a
diminué la diflérence de 500. Sion mutti-
plie 5 par 300 et on divise par 500, on
obtient 3, qui ajouté à 1 5 pas, donne 18. . . ".

Auparavant on a parlé du "sens d'une
connaissance mathématique ", par, entre
autres, les économles qu'elle procure.

La discussion critique, avec les élèves
plus âgés, de la première stratégie de
Leonardo Pisano, met clairement en évi-
dence l'économle des procédures algé-
briques que les élèves utilisent normale-
ment (je dirais mieux mécaniquement) et
qui n'étaient pas encore connues à l'épo-
que de I'auteur du Liber Abbaci.

C'est la bonne occasion d'expliquer aux
élèves qu'en algèbre, l'usage des lettres
est apparu seulement dès le début du
XVle siècle.

- Seconde
Pisano :

stratégle de Leonardo

ê.
cl-
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Après avoir expliqué que le triangle agz
est isocèle sur la base ag (avec ae = eg)
par construction, il ajoute :

40 et 30 font 70 ; la moitié est 35, à savoir
la ligne ef.

Les lignes df et lb ont 25 de longueur, la
différence entre 35 et la tour la plus petite
est 5, qui, multiplié par 35 fait 175, qui,
divisé par la moitié de la distance entre les
deux tours, à savoir 25, donne 7 (la ligne
tz).

Donc dz est 32 et il ne reste que 18 pour
la ligne zb.

On peut proposer aux élèves de l'école
secondaire supérieure d'essayer de com-
prendre le procédé de Leonardo Pisano:
procédé, qui, comme on peut le voir, est
basé sur la similitude du triangle efz et du
triangle ghe où h est I'intersection de ef et
de la parallèle à df passant par g.

La chose la plus importante n'est pas
forcément la réussite, mais plutôt, les hy-

pothèses que les élèves lont et la discus-
sion sur ces hypothèses. En outre on peut
mettre en évidence l'usage des Eléments
d'Euclide dans le Liber Abbaci.

Cet article, concemant mon atelier, est
seulement un exemple du travail qu'on
peut développer en classe en partant de
l'histoire. Etant donné qu'en général la
formation des enseignants de math ne
touche pas le domaine historique, on a
peur d'aborder la question en classe.

Mais si on s'aperçoit que I'histoire et
l'histoire de mathématiques peuvent être
utiles du point de vue didactique, on peut
se laciliter la tâche en commençant par
une période localisée et riche de possibili-
tés d'implications interdisciplinaires.

Mais quelle période historique n'est pas
riche d'idées ?
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