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Le Cqlcul
en Clqsse de fin d'études

(Ar i thmét ique ;  Système métr ique;  Géométr ie)

I .  tES TEXTES OFFICIELS

I  o  PROGRAMME DE 1938

Le Programme de rg38 tenait en six l ignes :
< Application du calcul: uti l isation des connaissances déjà acquises à la réso-

lution de problèmes concrets de la r.rie pratique relatifs :
rr - à la vie sociale et aux activités familiales, dans toutes les écoles;
rt - à la vie rurale et aux activités agricoles, à la vie urbaine et aux activités

industrielles selon le milieu où vit I 'enfant. l

Un tel programme ne prévoyait donc, pour les enfants âgés de treize à qua-
torze ans, aucune étude de notion nouvelle de calcul : i l  s'agissait aniqaement de
laire appliquer les notions acquises au Cours moyen (g-rr ans) et dans les deux

. classes de Cours supérieur (rr-r3 ans). Ce travail d'application devait d'ail leurs
\uxl.\:srrzcîàr-çroliqu, àr .uppo.î étroit avec la iie courante et les actiuités

.lo,' iLes. Lt-l*l*é t rêrne du programme et les paraglaphes d et 5 des Instractions
du zo septen'rbre rl i{ pour I 'enseignement du calcul (r) encourageaient le maître
à rr faire r de l 'arithn)rtique à propos de certains centres d'intérêt au l ieu de révi-
ser méthodiquement le.r.: lotions d'alithmétique : ainsi, au cours d'une séance de
travail consacrée à la cultu}�s-{'un champ, rien ne s'opposait à ce que Ic maître
fît appel à des notions de calcNnqriées pour trouver I 'aire du champ, le poids
d'engrais à employer, connaissant la feneur en potasse de celui-ci, la durée approxi-
mative du travail, le prix de vente de la récolte, le rendement de celle-ci, etc.

2 o PROGRAMME DE 1947

Le Programme de calcul du24 juil let 191t7 pour laClasse de fin d'étades, s' i l
est beaucoup plus long que celui de rg38, ne diffère pas, quant à I 'esprit, de
celui-ci : i l  s'agit encore de laire appliquer par les enfants u à des problèmes

(t) o Iæ maîtro renoncera à toute suile systématique de leçons oùr le souci de la logique ou du
mécanisme nuirait à celui de l'intérèt ou de I'utilit6. Il ne reviendra à I'explication théoriquo
qu'occasionnellement et pour répondre à un désir manifeste des élèves.

< En revanche, il cherchera, autour de sujets particulièremeni opportuns, à établir une liai-
son étroite entre les enseignements de tous ordres... >
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c.'Jrtcrets de.1a i ' ie pratirlue r les notions antérieurement acquises. NIais l 'énuméra-
ti ' ,,n détail lée de ces notions est une invitation à en or.goniier méthodiqu.ement àt
-r.r ',rf. i7, ' ir l l iqpstnent Ia rét' is,ion avant de p,_asser aux appl"ications. En outie, ce pro-
sranlnre de rlt l7 prescrit l 'étude de sin éIéments noiieaun :

- représentation figurée des grandeurs;
- tracé et interprétation des graphiques;
-  not ions d 'arpentage;
- notions de latitude et de lonsitude d,un l ieu:
- init iation au tracé et à la leciure d'un croquis coté;
- unités d'énergie et de puissance électriquei 1r;.

La nécessité de ménager ainsi une placc importante aun réuisions et d.'organi-
s.er celles-ci de laç_on méthodique est àpparue peu après la mise en applicit ion
{9s programmes de 10^38 : la 

-plupart 
àès enfints fiéquentant la ctasià de fia

d'études n'ont pas sufl lsamment assimilé les notions d'e calcul mentionnées au
cours mo]en, pour que le maître.puisse. l imiter son enseignement à celui des appli-
catiols. Sans doute, calcul et vie pratique doivent être"étroitement l iés. Xfaii 'au
lieu_ de _u laire du calcal r à propos-de la vie sociale, de la vie familiale, aes aciivi-
tés locales, on se pr'éoccupera de ces activités, de la vie familiale et de la vie sociale
à l 'occasion de leçons de calcul systématiquement organisées. En somme, l 'ordre
des termes est inversé _:..ce n'est plus-la 

^tte 
prattqu"e qui provoque, suiiant un

ordre qu 'e l le_ inrpose,  I ' in tervent ion de not ions vâr iées de^calcul ,  c 'est  I 'é tade
méthodique du calcul, le plus souvent sous forme de révision d'ail leurs. qui con-
duit à aborder, dans un ordre rt arithmétique l, des applications variées à la vie
pratique.

Quant a.ar--sir é-Iéments noLtueaufi dortt I 'étude est prescrite par les program-
tnes^dn 24 juil let.1947, i ls cons{ituent un complément'qu'imposi le sorici inême
de faire de l 'enseignement prirnaire unc préparation à ia vie : ra représentation
ftgarée des gi'and,eurs et les oraphiques i l lustrent chaque jour les journaux; les
moyens actuels de l ' information sont tels que I ' indiviciu stintér'esse" chaque jour
dav_antage aux événeme1!,s qui se déroulcnt dans les régions les plus dit irsei du
globe;. l 'uti l isation de l 'énergie éIectrique est niaintenant à peu près générale et
iatervient pour beaucoup ̂de gens à ch_aque instant : comment pouir-ait-àn négliger
de donner aux élèves de Iin d'études le supplément de connai3sances nécessiiràs?

3  o  INSTRUCTIONS DE 1938

Cette mise au point faite, il convient de noter gue les Instructicut,s cjffr.cielles
du.zo septembre Ig38 demeurent  u l re sor l rce de suggest  ions l rès prdc ieusr . i  en ce
qui concerne l 'enseignement du calcul en classe de- Iïn d'études primaires. ces
Instructions n'ont été jusqu'à présent remplacées par aucune Instruètion nouvelle,
mais les circulaires ministérielles du r3 rnÀi rg1r6 èt du ro décembre rg4g contien-
nent des directives très uti les. La première définit ce que doit être un problème
pratiq_ue, la seconde, bien-que ne se rapportant pas spéclalement à l 'enseignement
du calcul, précise ce que doivent être en général I 'adàptation au milieu to1al etla
préparation .à Ia uie pratique :

- < L'adaptation au milieu local aura pour objet un enseignement concret ct t ié ù, Ia
aie locale cussi soulent rlue possible sans qu'on soit en droit-rl 'cxiger, sur les probièmes
r ég ionaux ,  dcs  conna i ssances  de  pu re  é rud i t i on .  l e  l e rn re  de  c  m i l i c t r  l o ca l  , ,  [ 16n1  p l i g
dans l 'accept ion la p lus large.

. . .  (E.  ce qui  concerne) la préparat ion à la u ie prat ique,  i l  y  a sans doutc l ieu de
mettre les inst i tuteurs des Classes t le f in d 'études en garde contre une intcrprétat ion
un peu étro i te : i l  ne s 'agi t  pas de donner à l 'é lève des rudiments c lc techniqùe ou de
vagues recet tes,  mais de d.éuelopper en lu i  toutes les fact t l tés r lu i  I 'a i r leronL ù la i re face

(r)  Signalons que le programme de sciences appl iquées du :4 iu i l le t  rq l t  pour la c lasse de { in
d'étude_s pres_crit do faire utili-ser par les garçons aès écbles urbaines te piecl à'côulisse, le palmer et
les calibres. Lo programme de Sciences appliquécs du 3o juillet 1953^ pour \es écoies rïrales ne
cont ient  pas cet te prescr ipt ion.
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attt  problèmes de la uie courante et cl 'en clominer les C,i f f icuttés. Si la tâchc r les maî-tres, dans les classes de În.d'études est une préparati .on'â la uie prat ir lue, clu,el le n,ensoit p_as_moins et auant tout une æut)re de cult ire générale. qu' i is n;y uôiônt pas sur-
tout I 'obl igatton de l imiter. Ieur enseignement ù clei appl icat i . 'oÀs 

-atroites 
insy,, i ïées àesbesogrre-s. cluotidtennes, mais I 'occasion de l 'élargir por , t ï .  i l t .É.[ i1' ; .  sur clËs champs

d'activi tés variés. r

I I .  LEs CONDITIONS AETUEILES

Nous sommes maintenant.renseignés-suf ce.que doivent être, d'après les textes
offic^iels, la n-iatière, I 'esprit et la mèthode de l 'enseig".-."t a" cafcul en crassô
de lin d'érudes. Le maître,,pour organiser c_et ..rs.îg.re-ent, doit teni. co."pià
non seulenrent  . t les l ins .qu 'ôn / r r i  o ]s i , lne.  dcs nro.n?ns qu 'on Iu i  rccommartde
d  emp tove t ' .  mars  l uss i  des  cond i l i o r r s  de  son  t ra l r i [ .

( )uel les sont  ces condi t ions?

4 O RECRUTEMENT DES ÉLÈVES

Une dcs di{f icultés avec lesqlelles doit compter le maîl.re chargé d'une classe
de iin d'étudcs tient à la naturc du recrutement des éIèues. so"s i inô'to.rn., .,, p.,
schématique, - et qrri ne saurait prétendre traduire fidèlement la variété des cas
d especes, - nous croyons pouvoir écrire qu'i l  est deux catégories cle classes de
fin d'études :

- Les classes tle fin_d'étucles cles con'tntynes pourlues d,e lycées, collèges ou
cour.s-comy.tlémetttaire-s :le plus s-ou1.ent, à l 'âge ae aix, onze, do"uze ou treiie ans,
les élèves les mieur clo^ués pour les études quïttent "; ù;;â "à-nru l,ocotÀ p.i i
maire.pour entrer en classè de sixième. Et' i l  en résulie "" orrù"u.issement^en
quantité.et en qualité des classes de l in cl 'étudcs. Drns les très'g^rosses écoles pri-
maires, i l  est possible.de groupel dans une classe de l in d,étuâes les elèvÀs'qui
pourront en fin d'année être présentés à i 'eramen du c.E.p. et dans une ou dùx
autres classes les élèves-t.op j lunes (rr-rz ans) o. trop médiocreÀent doués pour
être en fin d'année ca.ndidats à cet examen. Dans les autres écoles, la classe dà fin
d'études est généralement une classe < écrémée r dont te maitrà se plaini atr.ere-
ment de n'avoirà instruire que très peu d'élèves au moins moyennedent doués.

- Les closses ott sections d.e ftn d'étucles d.es communes clépoartsues d,e lycé.es,
col iè '1es o i ,  cor / rs  complém-cnto i r is  :  en l 'é tat  actuel  de nol re o i "ganrs i r t ion socia le,
à I exceptio_n des enlants riches, à I 'exception de quelques bouréiers, les élèves, à
leur sortie du Cours mo)en (r), entrcnt toirs en clasie ori, le plus solvent, en scction
de fin d'études. Le pourcentage d'élèves au moins -oyen.reinent doués est nolmal
rlans ces classes ou sections. \{ais la tâche du maître est le plus souvent dif l ici le
du fait de la n:r_lt iplicité des divisions ou sections que ce -uit.e doit faire simul-
tanément travail ler.

I  e  EXAMEN DU C.E.P.

Le maître chargé de l 'enseignement
comple des ex igences de la  prépàrat ion à

_ _ (r )  Ou du cours supér ' ieur (celu i -c i  ne peui
écoles possédant au moins c inq c lasses).

de fin d'études doit nécessairement tenir
l 'examen du C.E.P. qui est actuellement

exister ,  facul tat ivement d 'a i l lcurs,  que dans les

:
r
I
l
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subi au terme de la scolarité primaire. Ces exigences_ ou l. idée qu,on s,en fait _
sont telles que l- ' instituteur he peut en rout; l iberté a,.rpii i-aËnner aux érèvescette formation à la fois-éducative et pratiqu. q"'on fui-â;;rnd" de dispenser.
L'enseignement du calcul. comme cetri i aed sciences appliquées ï '. i l l . ;;:"JËi;
du fait deces..exigences 

10cltq; ou supposées un aommaâô-.Ëniiào.rHu ,-iu'pruoc-
cupation de l 'eranren conduit trop sôuvent le maitre i * p.op"rer comme fin
gt?gl]] lt i : p:!r ne pas.dire exclusive, de son enseignemôni, l i  piapr.rt ion direcre
à I  examen.  comme celu i -c i  ne comporte d 'autre é l reuve ae catcrr i  gu 'un grouDe
de deux problèmes et _cin-q questions de carcul -. int"r,;;;ù;r;h;1"î. i i 'àr'",
la plupart des classes de n-n à'otudes la trace a. Ce. tr,iràu*-i;;;;q"r, a. ,ystoàÀ
mét'iq'e donr. nous avons signalé r' importance. on " rrnai"ôà'a ". prâpàrË,
i,":- :tr_qr.g,le 

des,problèmes-d'examen'de C.E.p. : i l  ny au."it q", db-ï;; l
st ceul-ci elaient rédigés de telle manière que I 'élève dùt iecherchei certains élé-
men.rs numenques dans des documents ânnexes (c f .  c i rcu la i re du r3 mai  rg1r6) ;
malheureusement, les p.roblèm.es prgposés. aux examens du c.E.p. t."ar"i ar"pËi
en p lus à reprendrc la  forme t radi t ionnel le .

6  O  QUESTIONS POSÉES PAR L 'ENSEIGNEMENT DU CALCUL

r,^-J:.:,-r":3rlques 
que nous ïenons de formuler nous conduisent à poser les ques_

nons surYantes :

En ce qui  concerne lo mot ière de l ,enseignement du colcul

,. .9) I, 'e.nseignement du calcul en Classe de fin d'études doit-i l  continuer de se
l ln l l ler  à la  r iv is ion, .à la  consol idat ion,  à I 'appl icat ion des not ions acquises au
Cours moy'en ou au Cours supérieur ?

Dans le cas oùr  l 'école ne-possède pas de c-ours supér icur ,  faut- i l  in tégrer  dans
Ie prog 'arnme c le f in  d 'études ' le  p.ogràrnme de carcuï  t ; ; ; 'pàu,  res .o i r ,  . "pé-
rieurs ?

b) Si on estime devoir enrichir le programme de calcul pour les classes de fin
d'études. quelles notions complémentaires" de calcul faut-it Ëtudier dans ces clas-
ses ? En particulier doit-on souhaiter que -les élèves de nn a;etuaes ;pp;;;"; i l ,
selon.l 'expression de Jules Gal, < la modeste uti l isation d'une ou dôùx lettres
cornbinée aux.s ignes + -  x  :  :  ,?  Doi l -on souhai ter  que ies enfants soient
d-o lcs ( (  r lc  ce l .angage.  par t icu l ie '  admirable de-précis ion et  àe s impl ic té ( r )  u  qui
leur permettrait de résoudre aisément les problèmes ?

c) Dans le cas où une réorganisation de l'enseignemcnt permettrait de grouper
les élèves âgés de douze à quatàrze ans dans des cefitres i"tri.-iul..s ou intercom-
munaux et de constituer.dans chaque centre une classe d,élèves nien Jà"as, nL
Sol^n1.n1rui!:r] 

pas d'établir des programmes différenrs pour les claisei ; i lbgr;;
à 

!î lt j  gr- d'une part.,et po-ur les_autres classes de Iïn à'études d'autre parti ce(( pluralrsme , n'est-i l  pas la condition de tout enseignement ell icace? 
^

En ce gui  concerne l ,espr i t  de t ,enseignement du colcul

. . a) Doit-on penser que le recours à peu près exclusif aux problèmes concrets
de la ù)re prqttque peut permettre de développer les lacultés int'ellectuelles de l 'en-
fant ?

b) Ce recours aux problèmes de la oie pratique constitue-t-i l  d'ail leurs un
moyen authentique de préparation à la uie?

, r ,^ ! : )  9:_ l : : .1_11"11 
que I 'usage des le l t res et  dcs s ignes.  arrxquci les i l  taut  a jouler  lcs paren.

l hèscs ,  suppose  uno  conna i ssancc .  a t r  mo ins  i n l u i l i ve  dés  p rop r i é i , l s  des  opé ra l i ons :  assoc ià t i v i t é€t  co-mmutat iv i té,  d ist r ibut iv i té.  de.  la mul t ip l icat ion re lat ivemànt à I 'addi t ion.  i f  . "ppoÀÀ à.o."que les sens des opérat ions sont  b ien connui .
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En ce qui concerne lo méthode et les procédés employés

o) Faut-il continuer de fonder l'acquisition et la consolidation des notions de
calcul en faisant uniquement appel au concret, à l ' intuit ion, à la uérif icationT
Dans I'aflirmative, peut-on espérer que l'on éveillera et que I'on développera ainsi
l 'actiuité tnentale, le raisonn,ement et un minimum d'esprit crit iqueT

b) Comment peut-on concevoir les travaux pratiques de calcul en classe de fin
d'études? Quels sont parmi ces travaux pratiques ceux qui peuvent a épauler l
l 'enseignement de l ' instruction civique et celui des sciences appliquées? Quel
matériel, quels documents (catalogues, barèmes, indicateurs, etc.) sont nécessaires
pour les travaux pratiques ? Comment peut-on organiser ces travaux pratiques pour
indiuidaaliser l 'enseignement ou au contraire pour en faire des trauau.n d'équipes?

c) Quels avantages retire l'élève, en ce qui concerne son déyeloppement intel-
lectuel, des rédactions d'énoncés de problèmes, des exercices de mise en forme de
raisonnement, des exercices de calcul mental ?

Én ce qui concerne l'orgonisotion des Clqsses de Fin d'Études

a) Au système actuel dont nous avons signalé les inconvénients, ne faudrait-il
pas substituer une organisation qui permettrait aux enfants bien doués sortant du
cours moyen (ou du cours supérieur) et ne poursuivant pas leurs études dans les
lycées, collèges ou cours complémentaires, de recevoir un enseignement à valeur
éducative dominante ?

Une telle organisation supposerait le groupement des élèves de fin d'études
dans des centres interscolaires ou intercommunaux dans lesquels fonctionneraient
des classes homogènes : les unes destinées à donner cet enseignement à valeur
éducative dominante, les autres destinées à donner un enseignement essentielle-
ment pratique (r).

b) Ne faudrait-il pas aussi que I'organisation actuelle soit conservée ou modi-
fiée, ôter aux maîtres et aux élèves de tn d'études ces soucis d'examen qui -
quelles que soient les fins assignées à l 'enseignement - nuisent toujours_à la
vàleur et à I 'efl icacité de celui-ci? En fixant à ônze ou douze ans l 'âse du C.E.P.,
on permettrait aux maîtres de consacrer deux ou trois ans à un enséignemett de
{in d'études libéré des contlaintes - et par conséquent des déformations - que
fait naître la hantise de l 'examen.

c) Dans le cadre de I'organisation et du programme actuels, il faudrait, cha-
que fois qu'elle sera nécessaire, adopter dans les classes hétérogènes la solution
suivante :

- grouper les élèves bien doués en une section normale et les autres en une
section faible:

- âonner I'enseignement du calcul en commun, mais ne prévoir pour la sec-
tion faible que des exercices faciles, constituant la simple et directe application des
notions étudiées ou révisées:

- enseigner chaque dnnée Id totalité du programme de calcul, car plusieurs
élèves, entrés à treize ans seulement dans la classe ou section de Iin d'études, n'y
séjourneront qu'un an, mais proposer chaque année d,e noauelles séries de trauaun
pratiqaes, d'enercices et de problèr'nes afin que Ie travail des enfalts qui passent
deux ou trois ans en classe de fin d'études ne soit jamais une répétition ennuyeuse
et stérile.

(r) À Paris fonctionnent de telles classes dans plusieurs écoles. Dans ces classes irnproprement
appelees classes de préapprentissage, on donne aux enfants une formation pratique bien adaptée à
leurs possibilités et, par conséquent, très elIicace,
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I I I .  tEs PROBTÈMEs EN CLASSE DE FIN D'ÉTUDEs

7 C L 'OBJET DES ÉNONCÉS DE PROBLÈMES

Les,.Progra-mmes-du r7 octobre rg4b prescrivent de proposer aux élèves du
cours é lémentai re et  d-u cours molen è ies problèmrr  rÀi , i iù i  à  la , . ic  courantc
el les lnslructions olficielles du 7 decemÉre rgl5 m;rôu.rï-. ru volont,é d.une
relation él'roite entre les malhémaiiques de I 'écoie et tes itaieisilés de lo uie rr. Les
élèves.  q.u i  entrenr  en c lasse de f in 'd 'études sont  aon" 'p; ; ; ; ; ; ,  à  résoudre cesu problèmes concrels. de Ia uie pralique r qu'à trois repiise's àifférenres los pro-
gr .amnles du 21r  ju i l le t  r917 denrandent  expressément  âe fa i .e  résoudre pr , :  lË,
é lèves de f in  d 'études.

Que faut-il entendre par problèmes _d,e .ra uie pratiqae? La réponse à cette
question est donnée en termes-presque identiques pâ. q"âii. teites ofliciels :

- Irt 'stractions da 30 septembre 1938 pour l 'enseignement du calcul dans les
classes de sixième.

- Instructions da 20 septembre 1938 pour I 'enseignement du calcul âu cours
supérieur.

- Instractions da 7 décembre 1945 pour I 'enseignement du calcul au cours
moyen (IV).

- circulaire du 13 mai 1gL6 rerative au choix des épreuves du c.E.p.
Rappelons, en les résumant, les idées essentielles contenues dans ces textes,

problèmes de la uie courante sont des problèmes uraisemblables dont
l 'élèYe a vu ou verra des exemples autour de lui : avant de faire tr.aiter un exercice,
le maître doit se demand_er si celui-ci peut se présenter rai.siniablement dans la
pratique.^Pour connaître le diamètre d'ùn clou,'on ne commence pas par mesurer
la circonférence : il est plus immédiat, donc pius pratiqu., a. -rrrr.eï ce diamè-
tre avec un pied-à coulisse. En revanche, il esl p"atique, pour connaître le diamè-
tre d'un tronc d'arbre, de mesurer la circonférËnce hu'tionc, puis de calculer le
diamètre à partir de -celle-ci. Dans le pqrtage d'une succession, îe premier nombre
connu est en général le montant de l 'hériiage et le nombre de pârts, i l  est donc
logrque de prop_oser_aux élèves le calcul d'une part, i l  est invraisèmblable de faire
calculer le nornbre de- pa_rts ouia valeur de l 'héritage connaissant celle d'une part.
En revanche, un.poids de conliture pegt se calculàr d'avance d'après t. poiai aé
chacun des constituants,- compte tenu des déchets et de la réduction du pôids à la
cuisson (Instructions, IV, Z).

I l faut,donc proscrire ces exercices artif iciels plus ou moins travestis en pro-
blèmes de la vie pratique, ce3 problèmes où les dônnées sont l iées entre elleË de
façon invraisemblable : pièces. de drap que l 'on débite par fractions successives;
fers marchand_s ayant des seclions incbnnues_ dans le commerce; héritag.r ai.t i i-
bués suivan^t des règles extravagantes, etc. (d'après la circulaire ministZrielle du
r3 mai  rq46) .

. ,.c.e ug'il faut encourager, c'est le choix de prollèmes, étroitement inspirés de
réalités rég,ionales et des actiudtés économiques locales (ibid.).

ce qu'i l  faut encourager aussi, c'est la mise à la disposition des élèves de
documents (catalogues, barèmes, mercuriales, tarifs, indicateurs, calendriers, etc.).
dans Jesquels i ls puiseront les données numériques d,es problèmes (ibid.).

Et, bien entendu,,i l  convient de.prendre Ie terme miriea locol dàns sân accep-
tion la plus large, afin de- ne pas interdire aux élèves des perspectives sur dôs
champs d'activités variées ({'qn1ès, la circulaire ministérielle du ro àécembre rglrg).
- Nous ajouterons que choisir. les données d'qn problème de telle manière"qïe
les réponses <r tombent juste. r, c'e.st -une façon de tburner le dos à la vie pratique
et qu'i l  convient, au contraire, d'habituer les élèves à ne pas considérer^comme
fa.usse ulre réponse qui. 1 ne- tombe pas juste_u..I l faut que lès élèves en possession
d'une telle réponse arithmétique sachent substituer à ôelle-ci la réponse pratique
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qu'exige la vie courante : c'est ainsi que si le calcul indique que 5,d voyages seront
nécessàires pour transporter une marchandise, on répondra que le nombre de
voyâges sera 6.

On a signalé d'aul.re part les méfaits des < problèmes-types r. Nous ne revien-
drons pas ièi sur cette question. Nous nous bornerons à dire qu'en classe de fin
d'étudès, comme dans lès cours pr'écédents, s' i l  est indispensable que l 'étude de
chaque notion arithmétique nouvelle soit suivie d'exercices et de problèmes consti-
tuani un moyen de contrôle et un moyen d'application, i l  faut éviter de créer
autant de catégories de problèmes qu'i l eriste de difl icultés possibles, chaque caté-
gorie ayant une ( recette l particulère.- 

Nous ne reviendrons pàs davantage sur la nécessité de ne pas introduire de
préctsion illusoire d,ans lel données. (Comment peut-on écrire que le poids d'un
inorceau de viande est de 34o,75 g alors que les balances du commerce ne fournis-
sent que des indications valables à r g près? Pourquoi indiquer Ia valeur de r (pi)
avec quatre chiffres décimaux, alors qu'i l  sufl it, en praiique, de prendre x:3;l+?).

8  T  LA  D IFF ICULTÉ OTS PROBLÈMES

Les problèmes proposés aux candidats à l 'examen d'entrée en sixième com-
portent en général quafre opérations, exceptionnellement cinq. Nous pensons que
ie norlbre àes opéraiions qùe l'élève doit éffectuer en résolvant un problème doit
être lui aussi égal à quatre ou cinq.

En ce qui" concôrne plus paiticulièrement les problèmes proposés lors. des
examens au t.n.p., on peùt se demander s' i l  n'y auràit pas avantage- à substityer
au premier problème trôis ou quatre opérations indépendantes alin de rechercher
si tËs candidits sont bien en possession-des mécanismès opératoires indispensables.

9 O LA FORME DES ÉNONCÉS

Le contenu d'un énoncé de problème étant choisi, i l  convient de se préoccuper
de la forme à donner à cet énoncé :

Auec ht. Jules Gal, recommandons de marquer les étapes et de graduer les d'ifftcultés.
Les dcux formes ci-dessous d'un problème proposé par J. Tannery sont bien loin d'être
pédagogiquement équivalentes :

A

Un pré rectangulaire de 16o m de long Un-pré_rectangulaire a 16o m de long
sur 4fm de largè a produit zfo kg de foin sur 45 m de large.
par are. On demande quelle-est la valeur ro On clemande de calculersa superf icie :
de la récolte du foin de cc. pré, ̂ sachant que _ en mètres ca'és.
le foin yaut r roo F le quintal? _ en ares.

zo Ce pré nroduit :4o kg de foin Par
are. Le fôin r:aut r too F le quintal '  Quel

â:tî"i;T..t^-t-on 
de la vente de la récolte

Manifestement la rédaction B guide les enfants dans leur travail et perm^et à tous de
résoudre au moins partiellement le problème. Le maître pqut mieux connailrc l'acqurs
;t le;:aptitudes de ihaque élève, et âulsi découvrir éventuellement quelles notions sont

insulTisâmment comprises par l 'ensemblc des enfants.

IO O LA RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

Formulons maintenant quelques remarques au sujet de la résolution des pro-
blèmes :

r. - I l  est indispensable rl 'étudier collectiuement en classe au moins un pro-
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blème chaque jour : on peut ainsi, en même temps qu'on crée l,émuration, mon-trer aux enfants comment on utilise tel document et comment on résout telle dif-Iiculté. Il est non moins indispe-nsabl. qu.. chaLqui- àâii--rZ-iàti,i chaque jour anproblème su' son cahier-, étani bien entôndu q,i.-", 
'piàÉé.i, 

,..u différent, aumoins par les données, de celui qui a été étudié cottectiueÀenï. 
'

?. - Au sujet des méthodes de résolution.
Les mélhodes de résolu.tion des problèmes_ en classe de fin d'études n'appellentaucune remargue particulière : comme les élèves au co".s-.noyen, les eièïes de{in d'ét udes peirverit employer r 

- ---

- sort la méthode de traduction Drooressiue (le I 'énoncé appelée encot.e mé-tho* synthétique : c'est la < méthode riaivË , que préconisait l\t. ' i , inspectzur géni_ral Gal:
- soit Ia méthode régresstue oq. analytique dont i\r. Bocquet a r.enté de faireun empl.oi systématique (Bbcquer, I lne noïueil, ^atioa, i i  ,âii l"t io" d;r-ir;; i ;_

mes.  Col in) .

Le recours à l 'une ou I 'autre de ces méthodes peut être éventuellement assortide l 'emploi de traits f igarant -les grandeurs, c'esi-à-dire dÀ "à q,r. l,;n "tp;i leimpropremest u méthode graphiqué n.
Nous rem.arquerons simpiemènt que la prupart des probrèmes dc fin d'étudescomportent plusieu-rs q.uestiôns et, de ce fait, incitent p.rrquu u"tomatiquement

à recourir à la tradaction.p.r'ogressiue d,e r'énonru, ";.itla-âiià-elu *oit"'aà ,jii:thétique (exemple : le prolilème B ci-dessus).

*^,_E^r -:.I11:lr; 
l : pio.cédé onalytique inrôrviendra à peu près à coup sûr, aumolns au cours du travarl de recherche, quand une question unique esl,-posée au

début du problème.

^ 3. -.Que.la résolution soit collective et orale ou individuelle et par écrit, le
pgîtr,q doit exiger .une mise e.n.lorme co*ecte et eflecti ie di i.àisonnement : i lrnterdrra donc les tour-nures ui_cieuses (telles que <t i[ 'reste de mètres ,) ainsi que
$l^r:ly1::_{11nqs uui ne r,raduisent absorument pas res àorn"..i.àrï.'rî.Trri'ï
e-xrgera t 'emploi des mots Q{, puisque,_donc, etc.,  qui marrluent les art icuiat ions
de la pensée et permettent d'eipliciier Ie raisonnement.

Exemple :

un ouvrier paie Ie r€r avri l  à son hôtel ier sa pension pour Ie mois de.mars. Le prix
de  _ la  pens ion  es t  de  65o I  par . jour .  En mars ,  

' r ' ouwier ià  
i .o " . i i i J - r "  Jours  e t  a  ga_gné r 5oo. F par jour. Quel a été le gain de I'ouvrier pour le -ol. à.'*â.s?-oe ùejies_omme dispose-t-il après avoir payé l'hôtelier? Il.conùrve g 35o F pàur ragler di;erses

dépenses et place la somme restànte à la Caisse d'Épargne. Cif".rf"t'ù--ontant du pla-
c€ment.

Raisonnement non mis en lorme
(Raisonnement implicite)

Prix de la pension :
6 5 o  F x 3 r  :  z o  r 5 o  F .

Gain mensuel :
r  5 o o  F x z S : 3 ?  5 o o  F .

Somme dont dispose I'ouvrier :
37  5oo F  -  zo  r5o  F :  17  35o F .

Montant du placement :
1 7 3 5 o F - 8 3 5 o F : 9 o o o F .
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Raisonnement mis en torme
(Raisonnernent expliiite)

Le mois de rnars comprend 3r jours,
donc le prix de la pension est de : '

ô 5 o  F x 3 r  :  2 6  1 5 o  P '
or le gain mensuel a été de :

r  5 o o  F x z S : 3 ?  5 o o  F .

Par conséquenl, la pension payée, l 'ou-
vrier dispose d'une somme de :

3 7  5 o o  F  -  : o  r 5 o  F =  1 7  3 5 o  F .

Puisque I'ouvrier conserve 8 35o F, le
montant du placcment est de :

1 7 3 5 o F - 8 3 5 o F - 9 o o o F .



, h.;\a.ppelons po.ur mémoire, que l 'élève de fin d'études doit conserver les
Donnes nablrudes,qu l l- a acquises au cours moyen : ne pas rechercher dans les
calculs \tne préctsion i l lusoire, lrouver mentalement I 'ordie de srandeur du résul-
tat de chaque.opération ainsi que l 'ordre de-grandeur des rOpôrises successives, se
demander si lc réponse tro,uuée est plausibli, l ,racer les ".ô["i i a" goo-a1.iË'e"
!:tLi:!!! l  

l :: 
l io!.gltbns des fig.urei.représentées; réserver uie l igne"pour chaque

lndrcatron.d'opération, disposer les signe.s d'égalité les uns sous lei auires, sépaier
pal ul trait soigneusement tracé la rr-solutiori r des tt opérations ", i"ai("à.îà"
netteté - en les encadrant au besoin - les réponses.

IV. EXEMPLES DE TRAVAUX PRATIGIUES DE CATCUL
(Closse de fin d'Erudes)

I  t  o ARTTHMÉTIQUE

Quelques grophiques d 'ospect  inhobi tuel

I .  REPRÉSENTATION GRAPHIQUE DU TARIF D 'AFFRANCHISSEMENT
DES LETTRES

Poros

o à  z o g

: o à  5 o g

5 o à r o o g

roo à 3oo g

3oo à 5oo g

Anrnax-
cElIS!

1 5 F

: 5 F

3 5 F

5 o F

6 5 F

r o o  f  
- - - - -

o u ' L - -

. ro l -

rr janvier
gr février
9r  mars
rr avri l
: r  ma i
r r  ju in
r r jui l let
r r  août
: r  septembre
rr octobre
zr novembre
rr décembre

2.  REPRËSENTATION GRAPHIQUE DE LA DURÉE DU IOUR

DunÉn nu .roun

8 h 5 z m n
r o h r B m n
r : h  g m n
r 3 h 5 8 m n
r b h z T m n
1 6 h  8 m n
r S h S r m n
1 4 h  3 m n
r z h r S m n
r o h : o m n
8 h 5 3 m n
8  h  r r  m n

t 6 t

rzn

g x

1

J F M A M J J A S O N O
2t 2t 2t 2t ?t 2t 2t 2t Zt 2t 2t 2r

Les 12 mois de t 'année

- . - l - .  - - L .  - - l -  -  |
t a o  2 O O  3 o o  + O O

Poids exp"imâ en gramnes
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3.  RERRESEN]ATION GRAPHIQUE DES HEURES DE LEVER
ET DE COUCHER DE SOLEIL

t 6  '

coucher

Lever

I
M A l v î J J
2 t  2 t  Z \  2 l  2 l

Les 12 mois de

(zr de chaque mois) Lrvrn Coucson

z r  j a n r i e r  . . . . . . . .  8  h  3 6  , 7 î  , l
zr février 7 h 5r 18 h rg
2 r m a r s  6 h 5 4  r g h 3
: r  avr i l  5  h  5 r  r9  h  49
z r m a i  5 h 4  r o h 3 r
z r j u i n  4 h 4 8 : o h 5 6
: r  j r r i l l e t  5  h  r r  zo  h  4z
: r a o û t  5 h 5 r  r g h 5 5
z r  s e p t e m b r e  . . . . .  6  h  3 6  1 8  h  5 r
: r  oc tobre  t  h  z r  17  h  5o
: r  n o v e m b r e  . . . . . .  B  h  r o  r ?  h  3
z r  d é c e m b r e  . . . . . .  8  h  4 S  1 6  h  5 4

A Granville (N{anchc) le vent
a sou{f lé durant  une année :

pendant 3o jours
:5 jours
go jours

roo jours
z5 jours
zo jours
z5 jours
5o jours

Rose des vents locaux à Granville,

(Le vent a soufllé 3o jours du nord : on
porte à partir du o une longueur repré-
sentant 3o jours sur la direction nord, etc.)

t Z '

ô

2 t  Z l
A S O N D J
2t  2 t  2 l  2 t  2 t  z l

I ' a n n ê e

4.  REPRÉSENTATION GRAPHIQUE DE LA DIRECTION DES VENTS :
lOSE DES VENTS LOCAUX

du nord
de I 'oues t
du norcl-ouest
du sucl-ouest
du  sud
du sud-est
de  l 'es t
du nord-est

5.  LES VARIATIONS EN LONGUEUR ET EN DIRECTION AU COURS
DE LA JOURNEE DE L 'OMBRE SUR LE SOL HORIZONTAL

D'UN BATON VERTICAL DE I M DE HAUT (AU-DESSUS DU SOL)
z  r  décembre 2 r  m a r s  : r  j u i n r r septembre

/'o 
n -th- - ..-,o n

l : \  t
13 h [-j'r3 r

-"\ io n
h

---.:

' (  l6' \

2

I
I

\
\ i 6  h

L'extrérnité mobile de I 'ombre décri t  au cours d'une même journée une courbe que
I 'onpeut marquer directement sur le sol et que l 'on peut aussi déssiner (en ut i l isant une
échelle convenable) sur une feuille de papier.

Nous avons représenté les courbes obtenues les jours de solstice et d'équinoxe. On
remarquera :

- que la < courbe > devient une droite les jours d'équinoxe;
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o cÉomÉrRtE ET sysrÈME mÉrnreue
Relot ion entre l ,o i re d,un terro in et  l ,o i re du plon de ce terro in

Un terrain de forme rectangulaire a pour dimensions 36o
- L9 pl-a1 de ce terrain à l'échelle cle r'o ooo ième (o,r mm
dont les dimensions sont 36 mm et 15 mm.
Ai re  du  te r ra in  :36o mx r5o  m:  b4  ooo m2:

-  que du  : r  sep lembre  au
hâton  e t  que du  z r  mars  au  z r
côté r du bâton.

Aire du plan - 36o m 
I -r5o m -- 51+ ooo m2

ro ooo Io ooo roo ooo ooo
Aire du terrain :  Aire du planx ro ooox ro ooo.

De façon générale, entre I'aire d'un terrain
l'échelle I existe la reJ " l.---_.--'

r L  
t a t t o n  

l s : s x n x n  I

2r mars la conuexité de la courbe est du < côté r du
seplembre c'est Ia concauité de la courbe qui est < du

m e t  r5o  m.
par m) est un rectangle

: 54o rnmz;

S et l'aire s du plan de ce terrain à

I
I

Applicotion de cette relot ion ou colcul d,une oire por pesée

a) Je dessine la carte de ma commune à l'écheile u. 
u.,*; 

sur une feuille de
ca-rton'-Je découpe le carton suivant le contour de la carte. fe"pese fa carte ainsi clécou-pée et je trouve que son poids est p :  ?i À.- 

--

b) Je dessine un décimètre carré sur la partie inutilisée de la feuille de carton. Jedécoupe et je pèse ce décimètre carré. Je trouie que son poids est p _ rzb g.

Superficie de la commune de preiqnev

c) Aire de la carte représentant ma commune

s :  r  d m 2 * l : ,  d m z x i
P 12= 

: o'o dmz'

d) Àire de la commune :
S : sx / t  x r l  :  o,6 dm2x 5o ooo x bo ooo : 15 kmz.
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O GÉOGRAPHIE ET CALCUL
Lo représentotion figurée des grondeurs

REPRÉSENTATION PAR DES FIGURES DE LA RÉPARTITION
DE LA PCPULATION TUNISIENNE ENTRE EUROPÉENs 1Z-IôOOO HABITANTS)

ET tNDtcÈNES (2250000 HABTIANIS\
fous pouvons recourir à l,un des procédés suivants :

" srl,olo'lurrX'"!:Ti":rnments 
d'e d.roite ayant respectiuement t et tz cm; puisque

l-l Européens établis en Tunisïo

c) Tracé de silhouettes < égales r : I'une d,e[es représente un Européen, douzereprésentent les Indigènes.

Æ  f \ f r r i R n g \ A R Â n R . ç lw pttAuuaawaawuu
L( 4rSSbrgrs$ [lH$s$

d) Tracé ù I'intérieur d'un cercle d,e deur rayons iléIimitant un secteur d.e z7o Âr,
_L_ag!19,secteur limité par le_s deux rayons a un aïgle au centie dâ a3ro ,r,, c'estjà-dire
un angte au centre rr fois plus grand.

b) Tracé de deux bandes
tives r cm et rz cm.

Indigènes tunisiens
rectangulaires de même largeur et de longueurs respec-

carr6 de r cm de côt6
aire de r cm2

e) Tracé de 2 carrés dont les cô!és d.oiuent êlre tels que Ie rapport des aires de ces
carrés soit  égal ù 12. (Le rapport des côtés est y' îz: 3,46.)

carré de 3,5 cm de côté
aire d€ rx cm2

t-]
t_t

respectivement rr cm et rRemarque.'  si  I 'on avait donné aux deux carrés
Ie rapport des aires serait  non pas rr mais r((.
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Et l'ceil étant impressionné plus par l'étendue des surfaces que par la longueur des
côtés, ce sont les premières qui suggéreraient la comparaison et l'on àurait une idée très
fausse du rapport des populations européenne et indigène en Tunisie.

f1 Tracé de 2 silhouettes semblables ilont les tailles sont telles qu'e Ie rapport de leurs
volumes sont égal à. 12 : l'æil est en effet impressionné par le rapport des uolumes que
suggère la perspective et non par le rapport des hauteurs dcs silhouettes.

Conclusions

a) La représentation ftgurée des grandears permet parfois d'évoquer la nature
des grandeurs représentées (silhouettes, barriques, gerbes, sacs de charbon, etc.).

b) Cette représentation figurée utilise aussi des rr correspondants )) géométri-
ques (segments de droites, bandes rectangulaires, secteurs de cercle).

c) Qu'elle constitue une évocation suggestive de la nature des grandeurs repré-
sentées, ou qu'elle en constitue une représentation conventionnelle, la représenta-
tion figurée a toujours pour objet de laire saisir intuitiuement un rapport entre
des grandeurs : aussi cette représentation comporte-t-elle toujours deux ou plu-
sieurs figures : le dessin d'un tonnelet évoquera peut-être la production de vin en
France métropolitaine, mais on ne pourra se faire directement et intuitivement
une idée de l'importance de cetle prodaction par rapport à la production algé-
rienne que si on a sous les yeux le dessin de deux tonnelets, représentant respecti-
vement les productions de la métropole et celles de l'Algérie.

d) Dans le cas de segments de droite, de bandes de même largeur, de secteurs,
de groupes inégaux de silhouettes rr égales r, l'æil compare des longueurs, des
angles ou des nombres de silhouettes, mais, dans le cas de figures semblables (au
sens géométrique du mot), l 'æil compare instinctivement les oires (si les dessins
sont ( plats r) ou les aolumes (si les dessins sont perspectifs et évoquent trois
dimensions)

Exemple : on représente de façon
figurée le nombre de maisons d'habi-
tation de z vil les :

- à l'aide de z segments de droite
d e r c m e t d e z c m ;

- bandes rectanEulaires de r mm
de large et de longuéurs r cm et 2 cm.

- à l 'aide de z secteurs d'un même
cercle (rzoo et zlroo);

- à I'aide de petites maisonnettes
identiques : r maisonnette et z mai-
sonnettes;

- à l 'aide de z rr façades r plates
sernblables; rapport de similitude : z;

- à l 'aide de r maisonnettes évo-
quant, grâce à la perspective, la con-
tenance de ces maisonnettes. Rapport
de similitude : z.

L'observation des
que le rapport des
sons est :

figures suggère
nombres de mai-

I
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APPLICATIONS

(Exercices exlrai ls de la Géographie de MM.crasse de nn d,étutiei.sà;,ilriiil
a) Comparez les rérm lî: # :r,,tiÉ I iilïj t'j' f': ;' î,î1 "il11i;.et  en-A lgér ie  (p roduc l ion  d ,une annéerrrg'erre : zo mi. l l ionsl.  De.r i . ,er-OÀrl ' i

Hffi f ,El,5:'ry,;;.ffi ;qs*}l**5iff rïî1ïrii'J,;,ïrïî",.,,;J
ir$î:dh{.'.'diiiî':,Ëi.*:,î;i;*ï;ïff r*î[ï,ri,.{#,rîi:i.ii+'"ïîËtr

c) La France conr

::."^'ô.i::i?;hii,idriii*iiJTtrtï:1rir,.g$#.:i:Lî.tii;,eiil.i3iT, .,,.
trl{:Ï-'#,#iielr;iïi:*'",,æ;1î?,"Tn,*l"",,""î:x{tii\m;*.

Substi tuez des sacs de charbon aux rectangles.

*il:'11{Ji.,.'l1t:3 â"]lîX'fii'îl*î il'î,$.:i^:"-{t+. e Li zooooo tonnes de marchan.

f -i;fii*î,'f,î;.;,*'çiiiii1*':,"gï{i:ï,,isçrç'ï*r[111ît:
l**;iil*i::'l*riiirr* jj'*rrïi jlîË'rrif,iiï'Ïï#iï{nr;rî.#rr#,
.  e r  O n  a  c a l c u l é  s r

ill î;:ix'* fi *r m tru lU H" rt ilrùïï ï{,: iî ; r,ï5. f i ; .*i;:
par eau n.t p;.i !;i;;;1";"ll*,Ïffi",iihi Jf,H;:i,l'1"'"'.,ii::-11"""x Ëïîiî",î,'l,**i

;;;,,j;ii:lfll;,,',,î1*ï:î{î!ï{:lï'.:l;îï,,ii",.t,rrlr:ï.#i Tti,,'ï:TiïËiii:*.Iï,3"*:iI;."3î{;,{,,,,ff liffi *l*,*'i*tîîli:{,,;fï4i,*i.,,ïï.{ii

Crresor et Mony.
éditeur).

-È

t"
t-.
I
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Remorques sur I 'enseignelnenf
de lq mult ipl icotion

et de lo division

I .  PRÉAÂ,IBUtE

On trouve dans les Instructions sur l 'enseignement du calcul, parues en décem-
bre rg45, une innovation qui ne paraît pas avoir obtenu beaucoup de succès auprès
des maîtres et des auteurs de manuels. Or elle méritait, nous semble-t-i l , de susci-
ter un plus vif intérêt, car ses répercussions sur I 'enseignement de l 'arithmétique
élémentaire sont importantes.

Voici le paragraphe en question (voir Cours élémentaire) :

rr Quand les élèves notent une multiplication dans leur solution, i l  leur
uti le de rappeler la signification concrète de chaque nombre. Par exemple,
pourront écrire :

F par kg kg

7 5  x  5 : 3 7 5 F .
F p a r h  h

z 5  x f i z :  r o 5 o F .

Et cette nouvelle façon de formuler la multiplication se retrouye à maintes
reprises dans le même texte. Nous lisons en effet (voir Cours moyen) : <r Ces exem-
plês montrent en rnême temps combien peut être suggestif I'emploi de formules
ôù chaque nombre est accof-rpagné de lrindication dï l'unité. ri Cela suffirait à
prouver que ses auteurs y attachaient une certaine importan_ce.' 

Noui avons adopté dès I 'année 1946, et constamment depuis, cette notation
nouvelle. l. lous avons exploité, partout où i ls se présentaient, ses avantages. Après
huit années d'une expéi' ience attentive, même limitée, comme c'est le cas, à un
cours moyen, nous avons acquis la conviction qu'elle améliore grar,rder_r-rent la
compréhension du sens de la multiplication, et, par contre-coup, de la divisio_!'
qu'eile ouvre la voie à un enseignemônt plus aisé et plus sfir de la division, qu'elle
donne enlln au laisonnement d"es ploblèmes élémenlaires, à I 'expression des solu-
tions, plus de rigueur et de fermeté.

est
i ls

I I .  NOTATION

I o NOTATION CONCRÈTE

A Ia notation des /nstructions

DÊ LA fûUtTIPL!CATION

de  ro45  :

I

l e  kg  kg

g o F x 7 , 5 :

191


