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REsUME: L'etudedesmathematiques de la prehistoire ne peutetrefondee unique
ment sur lesdocuments archeologiques bruts, souspeine de sterilite ; ellea toutinte
ret ales mettre en situation grace au comparatisme ethnographique, selonlequelles
societes primitives actueIles ou recemment disparues nous renseignent sur nos
ancetres de la prehistoire. D'abordutilisee spontanement parquelques historiens des
mathematiques, cette methode est de nos jours rejetee en principe par le courant
recent des ethnomathematiciens, 11 s'agit de montrer par quelques exemples que la
methode est pourtant feconde, d'une part parce qu'elle ruine les constructions fan
tastiques dont raffolent certains mathematiciens, et d'autre part parce qu'eUe ouvre
un vaste champ de recherches pratiquement inexplore,
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ABSTRACT: Thestudy of the mathematics of prehistory cannotbe founded on bare
archeological data alone; it may be useful to set the archeological documents in
context, with the help of comparative ethnogaphy, according to which our own
contemporaray or near-contemporary primitive societies can help us understand
ourprehistoric ancestors. Although once used spontaneously by several historians
of mathematics; this approach has beenrejected onprinciple by therecentschoolof
ethnomathematicians. Thispaper setsout to show, by means of a certain numberof
examples, that the methodcan nonetheless yield rewards: on theonehand because
it demolishes thefantastic theories sofondly constructed by certain mathematicians,
and on the otherbecause it opensup a vastfield of research which has so far been
vitually unexplored.
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ZUSAMMENFASSUNG: Beim Studium der Mathematik der Vorgeschichte tritt das
grundsiitzliche Problem der Forchungsquellen auf. Wenn man sich damit benugt,
nur die archaologischen Quellen als Forschungsmaterialen anzusehen, dann sind
zwei extrem verschiedene Einstellungen zu dem Thema durchaus vorstellbar: ent
weder fehlt dem Forscher das Interpretationsvermogen, oder er wird die Mate
rialen deuten wollen, auch wenn das nur mit Hilfe einer ungebiindigten Fantasie
geschehen mag. Es gibt aberauch einen Weg, der darin besteht, die vergleichende
Methode der Ethnographie anzuwenden. Die Forschungen ilber die noch in der
Welt lebenden oder vor kurzem verschwundenen primitiven Gesellschaften liefern
uns interessante Informationsmaterialien uber unsere Vorfahren aus der vor
geschichtlichen Periode. Nach der hier erwdhnte Methode haben zundchst einige
Mathematikhistoriker gearbeitet, sie habenjedoch diesem Thema nur einigeZeilen
oderSeiten gewidmet. Anhandeiniger Beispiele soli hier gezeigt werden, wie viel
versprechend die ethnographische Methode seinkann. Sie ermogliciu es unterande
rem, die Quellenmaterialien aus der Vorgeschichte gut einschatzen und sie in ihre
wirkliche Umwelt einzusetzen. Gleichzeitig wirdhierversucht, einen kritischen Ein
blick in die Fachliteratur zu diesem Thema zu geben. Im heute noch kaum
erforschten Bereich der vorgeschichtlichen Mathematik eroffnet sich somit ein
weites Untersuchungsfeld.

STlCHWt'JRTER : Archiiologie, vergleichende Ethnographie, Ethnomathematik, Ethnographie,
Geschichte der Mathematik, Mathematik, Vorgeschichte, primitive Gesellschaft:

OIivier KELLER, ne en 1943, agrege de mathematiques, docteur de I'Ecole des hautes etudes
en sciences sociales, est specialiste de la geometrie de la prehistoire,

Adresse: lREM,Universite Claude-Bemard LyonI, 43 bd du 11 novembre 1918,69622Vil
leurbanne Cedex.

Courrier electromque : olivier.keller.1yon@Wanadoo.fr



O. KELLER: ETHNOGRAPHIE ET MATHEMATIQUES DE lA PREHISTOIRE 547

L'usage veut que l'on qualifie de prehistorique tout ce qui precede
l'invention de l'ecriture, et nous nous y confonnerons. Etudier les mathe
matiques de la prehistoire, c'est par consequent faire des recherches sur la
naissance et l' evolution des concepts de nombre et de figure geometrique,
avant et jusqu'a l'apparition dans des civilisations diverses des premiers
documents mathematiques ecrits en Egypte (le papyrus Rhind, date d'envi
ron -1600, lui-meme inspire d'un original d'environ-1800), en Mesopota
mie (tablettes babyloniennes de l'epoque de la dynastie d'Hammurapi, de
-1800 a-1600), en lode (les Sulbasutras, rediges probablement au IV" ou au
ve siecle avant notre ere) et en Chine (le Jiuzhang suanshu, « Neuf cha
pitres sur l'art du calcul » de la dynastie des Han, mais generalement consi
dere comme une compilation de textes anterieurs, le Zhoubi suan jing,
«Classique mathematique du gnomon des Zhou », lui aussi considere
comme une compilation et le Suanshu shu, plus ancien et recemment
decouvert),

Que de telles mathematiques de la prehistoire ait existe ne fait aucun
doute. 11 n'est pas pensable que les connaissances revelees par exemple par
le papyrus Rhind, a savoir l'arithmetique des quatre operations, le calcul
fractionnaire, les figures geometriques de base et leurs mesures (Iongueurs,
aires, volumes) soient premieres, consubstantielles a l'humanite en tant que
telle. Une preuve panni d'autres en est I'existence de peuples n'ayant
meme pas de noms de nombres, ou disposant de noms de nombres mais pas
de systemes de numeration, ou de systemes de numeration purement addi
tifs pour les cinq ou six premiers nombres, et qui n' ont aucune idee de
mesure lineaire et encore moins superficielle. Mais la n'est pas notre pro
pos dans cet article. Notre probleme est celui des sources: puisqu'i1 n'y a
pas de sources ecrites, a quoi se fier? Innombrables sont les documents
archeologiques qui font penser a une activite implicitement mathematique,
comme les os stries ou les gravures et peintures de symboles geometriques,
mais comment les interpreter puisque, par definition, iI est exclu de pouvoir
les lire un jour? On pourrait certes declarer forfait : on ne saura jamais,
mieux vaut le dire et passer a autre chose. Mais « tous les hommes desirent
naturellement savoir » et sont fascines par leur propre origine et celle de
leur pensee, encore enveloppees de mystere et terrain propice aux delires
de l'imagination.

Certains ont essaye de faire parler les documents de la prehistoire sans
chercher ales relier a quoi que ce soit d'autre, par des analyses purement
« internes », Dans la premiere partie quelques tentatives seront examinees
en ce sens; elles montreront que I'analyse purement interne des documents,
presentee quelquefois comme antidote aux interpretations delirantes,
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peut aussi y mener tout droit. Une deuxieme attitude face aux sources
archeologiques est en quelque sorte de les ressusciter grace aux peuples
primitifs aetuels ou ayant recemment existe : puisque ceux-ci font egale
ment des incisions sur os ou sur bois, puisque eux aussi dessinent des
motifs geometriques, on prendra la documentation ethnographique eomme
une source de premiere importance. La methode, communement appelee
comparatisme ethnographique, fut spontanement utilisee par les historiens
des mathematiques du debut du siecle avant d'etre radiealement remise en
cause par le nouveau courant des « ethnomathematiciens »; eette question
fera l'objet de la deuxieme partie de eet article. Dans la troisieme et der
niere, enfin, seront exposes les grands services que peut rendre le eompara
tisme ethnographique, s'il est correctement utilise, a la connaissance des
mathematiques de la prehistoire et de la pensee humaine en general.

I. - EXEMPLES D' ANALYSE PUREMENT INI'ERNE DES DOCUMENTS ARCHEOLOGIQUES

Les documents prehistoriques qui permettent de penser a une activite
numerique ou geometrique sont tres nombreux, et leur interpretation risque
d'etre arbitraire, et d'autant plus arbitraire qu'il s'agit de mathematiques,
Un nombre est en effet, par definition, un nombre de tout ce que l'on vou
dra; il est la negation de toute qualite, Si des stries ou des encoches sur un
os sont des nombres, elles peuvent presenter, ala fantaisie de chacun, une
table numerique, c'est-a-dire un nombre pur, ou des marques de chasse, un
calendrier, etc.

Un bon exemple nous est foumi par l'os d'Ishango (Congo) date d'envi
ron -9000, decouvert par Jean de Heinzelin qui en a tente une lecture. 11
s'agit d'un manche d'outil en os recouvert de stries paralleles, et voici ce
qu'en dit de Heinzelin cite par Alexander Marshack 1 :

«Considerons la premiere colonne, par exemple: 11, 13, 17 et 19 sont tous
des nombres premiers [...] en ordrecroissant, et ils sont les seulsnombres pre
miers entre 10 et 20. Prenons maintenant la troisieme colonne : 11, 21, 19et 9
representent respectivement 10 + 1, 20 + 1,20 - 1, 10 - 1. »

L'auteur analyse une autre colonne comme une table de doubles:
3 stries suivies de 6, 4 suivies de 8, 10 de 5, sans etre d'ailleurs
aucunement gene par les paquets de stries qui viennent ensuite : 5 et 7. Puis
il conclut hardiment que ces dispositions « pourraient representer une sorte

1. MARsHACK, 1972, p, 23.
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de jeu de nature arithmetique invente par une peuplade possedant un sys
teme numeral base sur 10 ainsi qu'une connaissance de la duplication et
des nombres premiers 2 », Enthousiasme par sa decouverte, l'auteur voit
deja a Ishango le berceau des mathematiques, diffusees de la en Egypte
puis en Grece : « Il n'est pas impossible que le monde modeme soit rede
vable d'une de ses plus grandes dettes aux hommes qui vivaient a
Ishango'.» Pourquoi pas en effet? L'ennui, c'est que I'on peut multiplier a
I'infini ce genre de trouvaille. Ainsi, Georges Ifrah fait etat d'un os entaille
du Magdalenien - done anterieur de plusieurs milliers d'annees a I'os
d'Ishango -, qui presente 3 et 7 encoches sur une ligne, 9 et 5 sur la sui
vante, et it ne peut s'empecher de fabuler:

« En raison de la disposition des nombres 3, 5, 7 et 9 et de l'importance qui
leurest accordee sur bon nombre de documents de cette periode, it est permis
d'avancer une premiere explication [...] Ce poineon auraitalors constitue une
sorte d'instrument arithmetique donnant une representation graphique des pre
miers nombres impairs, ainsi qu'un arrangement de ces nombres permettant
d'en retrouver rapidement quelques proprietes elementaires '. »

Ces soi-disant proprietes, qu'il est inutile de citer ici, sont du meme aca
bit que celles enoncees par De Heinzelin. En outre, avec un peu d'imagina
tion, on pourrait surement fabriquer des quantites de telles « tables de cal
cui », et des beaucoup plus anciennes, en jouant avec les os entailles
nombreux des l'Aurignacien - entre -33000 et -26000 en Europe.

Marshack, peu convaincu par I'analyse de De Heinzelin, propose une
autre piste: I'os d'Ishango, ainsi que toute une serie d'objets prehisto
riques, seraient aanalyser comme des calendriers lunaires. Nous ne rentre
rons pas ici dans le detail de la critique des constructions ingenieuses de
Marshack. Seulement, le groupage des encoches parait tres force, voire tra
fique ; et surtout certains de ces « calendriers » sont un tel embrouillamini
de lignes ou de points allant dans tous les sens que l'on voit mal quelle
pouvait etre leur utilite, Mais, supposons meme que l'os d'Ishango, orne de
stries visibles bien alignees, 60 au total sur deux rangees et 48 sur une troi
sieme, represente respectivement deux lunaisons et un peu plus d'une
lunaison et demie : aquoi pouvait done servir un tel marquage? Le calen
drier se fait a partir du moment oil l'on s'est rendu compte de la periodicite
de certains phenomenes, ici les lunaisons, et it doit par consequent pouvoir
etre relu; cela signifie que si telle ou telle activite doit prendre place atel
moment du cycle lunaire, il faut pouvoir reperer ce moment sur l'os -

2. MARSHACK, 1972, p. 23.
3. MARSHACK, 1972, p. 24.
4. IFRAH, 1994, p. 159.
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sans le microscope de Marshack! - par une indication bien nette. Or ce
qui pourrait passer pour de telles indications est la plupart du temps absent
des documents presentes par l'auteur, et en tout cas de notre os. Si l'on
admet meme que le groupement reel, visible a l'ceil, des 11 premieres
stries, represente les 11 premiers jours du mois aI'issue desquels doit avoir
lieu une action donnee, il faut alors pouvoir suivre ces jours, comme on
arrache les feuilles de certains calendriers; or il est impossible de ficher
quoi que ce soit dans les encoches de I'os d'Ishango, elles ne sont pas assez
profondes, ni meme d'y enrouler une sorte de ficelle qui sauterait une strie
chaque jour, parce que les differents rangs d'encoches ne sont pas assez
larges et se chevauchent. Des auteurs ont d'ailleurs recemment, et amon
avis definitivement, refute la theorie de Marshack en se placant sur son
propre terrain, celui de l' interpretation des vues des stries au microscope 5.

Dans le meme ordre d'idees, on peut citer la fameuse theorie du yard
megalithique, inventee par Alexander Thorn dans les annees 1960 et reprise
par B. L. Van der Waerden 6

• Selon cette theorie, fondee sur des mesures
faites en grand nombre sur des megalithes de Bretagne, d' Angleterre et
d'Bcosse, on aurait utilise acette epoque - entre -4 000 et -1000 - une
unite commune de mesure, baptisee yard megalithique, equivalente a
0,829 metres: une precision au millimetre pour mesurer des megalithes l
En torturant un peu les figures, Thorn leur fait meme avouer des triangles
dits «pythagoriciens », triangles rectangles dont les longueurs des cotes
sont des nombres entiers - ou des rationnels, ce qui revient mathema
tiquement au meme - a, b, et c qui doivent verifier, d'apres le theoreme
bien connu du carre de l'hypotenuse, la relation a2 + b2 = c2

; I'un d'eux a
pour cOtes 6, 18.5 et 17.5 yards megalithiques. Mais si I'on pretend qu'il
s'agit de tels triangles, il faut que les mesures soient parfaitement exactes,
sinon toute la theorie tombe, et un demi-yard megalithique est de
0,4145 metre. L'exactitude de cette theorie depend done de la mesure des
distances d'enormes blocs de pierre au demi-millimetre pres l

De telles speculations peuvent susciter I' enthousiasme; I' antecedent bien
connu est celui de la pyramide de Cheops, a qui on a fait avouer: le
nombre 3t le nombre d'or, et d'autres merveilles encore. Comme le dit
George Gheverghese Joseph 7, il est extremement invraisemblable qu'une
population neolithique ait eu le niveau mathematique eleve suppose par les
speculations de Thorn. Tout le probleme est la : si I'on examine les docu
ments eux-memes, tout nus, independamment du contexte humain, on aura
du mal a eviter les theories souvent sophistiquees et talentueuses, mais
vaines. Dans le pire des cas, on joue avec les documents qui ne sont la

5. MOHEN, 1989, p.46-47.
6. VAN DER WAERDEN, 1983.
7. JOSEPH, 1991.



O. KELLER: ETHNOGRAPHIE ET MATHEMATIQUES DE lA PREHISTOlRE 551

que comme piste d'envol pour une imagination plus ou moins feconde.
Dans le meilleur des cas, on croit etre en securite en s'en tenant au mate
riau brut : en realite, en fabriquant du fantastique mathematique, on plaque
sur des documents anciens les illusions produites par le contexte humain
actuel, ou I'extreme division du travail a produit des mathematiciens se
livrant en apparence aux speculations les plus gratuites.

Il ne faut pas necessairement tout rejeter de ce que nous venons de pas
ser en revue. Par exemple, I'idee de jeu mise en avant par de Heinzelin 
voir plus haut - est meme interessante : it est tout a fait pensable, sinon
encore demontrable, que le jeu ait ete un moyen pour les mathematiques
primitives de se degager de leur gangue d'activite utilitaire, rituelle par
exemple, pour se transformer en mathematiques pures, uniquement pre
occupies d'elles-memes. Les sona africains" pourraient etre l'un des
repondants ethnographiques contemporains de ce phenomene : les sona
sont des traces a realiser autour de certains points par une ligne continue,
fermee, sans repasser deux fois au meme endroit :

« Au centre du village ou dans le campement de chasse [...] les Tchokwe
passent leur temps dans des conversations qu'ils illustrent avec des dessins
dans le sable (les sona). Beaucoup de ces dessins appartiennent it une vieille
tradition. lIs se rapportent it des proverbes, it des fables, it des jeux, it des ani
maux et ils jouent un role important dans la transmission des connaissances et
de la sagesse d'une generation it une autre 9. »

Il est difficile aussi de pretendre qu'il faille abandonner l'etude purement
« interne» des documents de la prehistoire. C'est plutot le contraire qui est
vrai; it n'existe meme pas encore de simple releve systematique de tout ce
qui peut interesser l'histoire des mathematiques, De plus, Emmanuel Anati,
responsable du projet «World Archives of Rock Art» patronne par
l'Unesco ", affirme qu'il y a dans le monde vingt millions de peintures et
gravures rupestres connues, dont les trois quarts ont ete decouvertes ces
quinze dernieres annees, Or ces documents fourmillent de signes geome
triques et peut-etre numeriques : cercles concentriques, figures trapezoi
dales ou triangulaires, rectangles subdivises, etc. La frequence statistique
de telles figures, par rapport a d'autres symboles ou aux dessins figuratifs,
en fonction aussi de leurs dates et de leurs lieux, n'a jamais ete etudiee. Il y
a la de quoi faire travailler pas mal de monde pendant pas mal de temps.
Dans un autre domaine, celui de I'interpretation de l'art parietal, la
methode de l'analyse interne, chaudement recommandee par Andre Leroi-

8. AsCHER, 1991; GERDES, 1991; ZAsLAVSKY, 1973.
9. GERDES, 1991, p. 5.
10. ANATI, 1989.
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Gourhan, est activement mise en oeuvre. Il faut seulement souligner que
I'analyse purement « interne» ne met en aucune facon aI'abri des inter
pretations arbitraires. De Heinzelin, face ason unique os, s'imagine etre en
presence du berceau des mathematiques. Marshack etudie quelques docu
ments, et en donne une interpretation unique qui ne convainc personne.
Thorn etudie une masse de megalithes et n'en fait qu'une mathematique
fiction, que I'on peut tout de meme saluer pour son ingeniosite. Meme
Leroi-Gourhan, maitre de l'interpretation «interne» de l'art parietal,
donne dans le meme travers avec sa traduction «sexuelle» des signes
parietaux, Leroi-Gourhan se demandait, pour s'opposer au comparatisme
ethnographique, si «plutot que d'essayer [...] de broder sur le totemisme
heteroclite des Australiens, des Eskimos, des Boshimans ou des Fuegiens,
[il ne valait] pas mieux recevoir directement du Paleolithique superieur ce
qu'il apporte directement 11 ».

Ainsi est-il aussi possible de broder facilement sur ce que le Paleoli
thique superieur offre spontanement.

n, - LES HISTORIENS DES MAmEMATIQUES ET L'ETIlNOGRAPHIE

Utilisation spontanee du comparatisme ethnographique
Les premiers historiens des mathematiques de ce siecle qui s'interessent

a la prehistoire utilisent spontanement le comparatisme ethnographique.
Jusqu'a recemment, il etait implicitement admis que les primitifs contem
porains etaient des survivants, si I'on peut dire, de l'epoque prehistorique,
Selon Martin P. Nillson 12, pour connaitre les systemes de calcul du temps
qui ont precede les premiers calendriers connus, on ne peut qu'utiliser la
« methcde ethnologique », c'est-a-dire examiner ceux des peuples «dont
les methodes de compte du temps en sont encore a un stade primitif »,
David Eugene Smith, en 1923, dans un court chapitre introductif sur la pre
histoire 13, cite aplusieurs reprises « certains types de sauvages inferieurs
etudies au cours du siecle dernier ». Henri Lebesgue lui-meme, dans les
annees 1930, fait allusion acette methode :

«On imagine volontiers, et les constatations faites chez certaines peuplades
primitives semblent confirmer cette hypothese, que par un mecanisme ana
logue les hommes en sontarrives, quand ils veulent comparer deuxcollections,

11. Cite in MOHEN, 1989, p. 60.
12. NlllSON, 1920.
13. SMITH, 1958.
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acompter; c'est-a-dire acomparerles deux collectionsaune meme collection
type, la collection des mots d'une eertaine phrase14. »

Tobias Dantzig, en 1931 :

« La genese du nombreest cachee derriere le voile impenetrable des ages pre
historiques [...] Aen juger par l' etat mental des tribus sauvages actuelles, nous
ne pouvons eviter de conclure que les debuts de nos ancetres, dans eet ordre
d'idees, ont ete extremement modestes15. »

George Sarton, en 1952:

« Les problemes peuvent etre imagines, paree que nous connaissons les
besoins de l'homme [...] Notre imagination n'est pas arbitraire, etant guidee
par un grand nombre de faits d'observation. En premier lieu, les recherches
archeologiques [...] puis l'etude des langues qui revele des mots anciens,
temoins fossiles d'objets ou d'idees anciennes. Puis les anthropologues nous
ont familiarises avec les us et coutumesd'hommes primitifsqu'ils avaient sous
les yeux. Et enfin les psychologues ont analyse les reactions d'enfants ou
d'esprits sous-developpes devant les problemes que les hommes primitifs
avaientaresoudre16. »

Sarton est l'un des rares, sinon le seul, panni les historiens des mathema
tiques 17, a prendre le demier element cite comme «fait d'observation»
pour ce qui nous interesse ici. Si l' on admet, en effet, que le developpe
ment individuel, ou ontogenese, reproduit en accelere le developpement de
l'espece humaine, ou phylogenese, l'observation de l'apprentissage mathe
matique de l'enfant peut foumir des renseignements essentiels pour notre
sujet, mais nous nous bomerons ici acette allusion. Karl Menninger 18, dans
son magnifique ouvrage sous-titre « Une histoire culturelle des nombres »,

adopte la meme demarche : « A-t-on toujours compte comme aujourd'hui?
Nous trouverons la reponse a cette question en descendant les degres de
culture jusqu'aux plus bas niveaux [...] 19. » 11 fait ensuite un large usage des
documents ethnographiques usuels : Abipones - Indiens d' Amerique -,
lies Fiji, Wedda de Ceylan, etc. Recemment, Lucas Bunt, en 1976:

« Il y a deux moyens d'apprendre quelque chose sur l'esprit et la culture de
l'humanite prehistorique. Nous sommes renseignes par la decouverte d'objets

14. LEBESGUE, 1975, p.3.
15. DANTZIG, 1931, p. 13.
16. SARTON, 1993, p.3.
17. Sauf aqualifier Piaget d'historien des mathematiques,
18. MENNlNGER, 1977.
19. MENNINGER, 1977, p. 9.
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anciens, mis au jour et interpretes par les archeologues. Nous avons aussi
appris quelque chose sur la civilisation prehistorique en observant les cultures
primitives du monde modeme eten en deduisant comment la pensee et lescou
tumes prehistoriques se sont developpees 20. »

Il est done clair que le comparatisme ethnographique est utilise sponta
nement par un grand nombre d'historiens de ce siecle ; mais spontanement
signifie sans reflexion, et on comprend bien pourquoi : selon le point de
vue que l' on adopte couramment, les vraies mathematiques commencent
soit avec les Elements d'Euclide (vers 300 avant notre ere), soit avec les
premiers textes ecrits mentionnes au debut de cet article. Aussi la prehis
toire n'interesse-t-elle que tres peu les mathematiciens curieux de l'histoire
de leur discipline; au mieux, elle n'est qu'un theme secondaire dans leurs
developpements - Nillson, Menninger, Ifrah -, mais le plus souvent ils
n'y consacrent qu'un court chapitre introductif - Smith, Sarton, Bunt. Il
faut done se toumer vers les philosophes et les sociologues si l'on souhaite
un minimum de justification. C'est un philosophe, Leon Brunschvicg, qui
resume le mieux, des 1920, l'attitude des historiens que nous venons de
citer, et qui, au moins, pose le probleme de la pertinence de leur demarche :

« [Pour] remonter jusqu'aux premieres lueurs quimanifestent dans l'humanite
l'eveilde la pensee scientifique [oo.] notre seule ressource estde toumer la dif
ficulte, de substituer aux recherches sur l'ere primitive de nos civilisations, les
observations que, de nos jours, on fait directement sur les societes inferieures,
L'ethnographie [oo.] permet de combler en une large mesure les lacunes de la
prehistoire et, parune hypothese quiest assurement inverifiable, mais quia du
moins pourelle la vraisemblance, de retablir dans ses grandes lignes le cours
naturel de l'evolution humaine 21. »

Il poursuit un peu plus loin :

« Tout recemment le sujet a ete renouvele par M. Levy-Bruhl dans le cha
pitre v de sonouvrage surlesFonctions mentales dans les socieus inferieures
(1910), chapitre intitule : "La mentalite prelogique dans ses rapports avec la
numeration" [...] Nous mettons a contribution la moisson de faits qui est
recueillie dans ces trois ouvrages22; mais nous sommes particulierement rede
vable aM.Levy-Bruhl qui a foumi l'indication initiale dont toute etude eth
nographique doit proceder, en insistant sur l'opposition entre nos habitudes
logiques et la mentalite primitive 23. »

Tels sont les fondements, generalement accompagnes de la meme
« moisson de faits », que l'on retrouve plus ou moins explicitement chez

20. BUNT, JONES, et BEDIENT, 1988, p. 2.
21. BRUNSCHVICG, 1922, p. 4.
22. Les deux premiers sont de E. B. Tylor et de L. L. Conant.
23. BRUNSCHVICG, 1922, p.7.
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nos spontaneistes du comparatisme ethnographique. 11 nous faut en discuter
un instant, pour au moins deux raisons. La premiere, c'est qu'en acceptant
sans critique des presupposes philosophiques ou sociologiques, on est
desarme face aceux qui les rejettent sans plus de critique, comme les eth
nomathematieiens dont nous reparlerons. La deuxieme raison, c'est que
grace au « pret-a-penser » de la « mentalite primitive », nos auteurs se sont
dispenses, paradoxalement, de faire de l'histoire. Pour Lucien Levy-Bruhl,
l'evolution des societes ne se fait pas « de facon ininterrompue [...] depuis
les croyances animistes des societes les plus basses jusqu'a la conception
du systeme du monde chez un Newton », mais plutot sur le modele de
I'evolution des especes animales. Chaque espece a sa mentalite, irreduc
tible acelle des autres, et la mentalite primitive a pour caracteristique prin
cipale d'etre prelogique, ce qu'il definit comme suit;

«C'est pourquoi la mentalite des primitifs peut etre dite prelogique aaussi
juste titre que mystique [...] En I'appelant prelogique, je veux seulement dire
qu'elle ne s'astreint pas avant tout, comme notre pensee, as'abstenir de la
contradiction 24. »

Ce point de vue abondamment critique, et apparemment abandonne en
partie par Levy-Bruhl lui-meme ", a le merite de poser un probleme reel et
redoutable. Que I'on parle, en effet, de « mentalite prelogique », ou msme
de «pensee sauvage » comme Claude Levi-Strauss 26, ou encore de
«conscience mythique » comme Emst Cassirer ", on reconnait que I'esprit
humain a fait un bond en avant en passant de la sagesse primitive a la pen
see civilisee, Le defaut de ces classifications n'est pas, semble-t-il, d'exis
ter mais de se contenter de leur existence ; des hommes ont, ou ont eu dans
un passe lointain une pensee primitive, d'autres ont une pensee civilisee, et
voila tout. L'historien des mathematiques s'installe alors dans cette dicho
tomie et I' etaye par des anecdotes croustillantes, mais denuees de sens.
Mais le passage de I'un a I'autre de ces types de pensee, de conscience ou
de mentalite, car il a bel et bien eu lieu - on ne peut le nier a moins de
croire au miracle grec -, comment a-t-il eu lieu? Comment, c'est-a-dire
sous I'action de quelles forces et sous quelles formes nos connaissances
mathematiques ont-elles bien pu progresser dans le cadre de cette « menta
lite primitive », car ce progres a bel et bien eu lieu, pour aboutir aux pre
miers textes mathematiques puis au bond en avant euclidien, ce saut dans la
pensee modeme? Tel est le probleme ; si I'on veut faire ceuvre d'historien,

24. LEVY-BRUHt., 1910, p. 79.
25. WYD, 1993.
26. LEVI-STRAUSS, 1962.
27. CASSlRER, 1972.
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iI faut le poser et chercher a le resoudre, et c'est precisement ce que nos
auteurs n'ont pas fait.

La theorie diffusionniste d'Abraham Seidenberg
Apres ces remarques sur les historiens du premier type, ceux qui utilisent

la documentation ethnographique spontanement et en colportant les points
de vue de Levy-Bruhl et de Brunschvicg, une place a part doit etre reservee
a Seidenberg, dont les travaux n' ont pas fait ecole, Pour la premiere fois
avec Seidenberg, le but explicite est de chercher l'origine des mathema
tiques et des concepts mathematiques fondamentaux : le nombre, le cercle
et le carre. Ce que l'auteur entend par origine est ceci:

«Notre point de vue est que les pratiques"sauvages"ne sont que d'anciennes
pratiquescivilisees qui n'ont pas encore ete supplantees par des pratiquescivi
lisees plus recentes [...] de sorte que les pratiques "sauvages" sont des docu
ments vivants d'une civilisation archalque".»

QueUe est cette civilisation archaique qui aurait produit les concepts fon
damentaux destines a etre diffuses ensuite dans le monde entier, voila qui
reste totalement mysterieux. On ne peut s'empecher de voir, dans cette
manie de toujours chercher ailleurs l'origine des phenomenes, une facon
d'evacuer le probleme, comme l'avoue ingenument l'auteur lui-meme :

« En etudiant la diffusion, seule la structure du phenomene en question et sa
distribution sur la terre doiventetre prises en compte. La psychologie [...] est
automatiquement exclue; l'etre humain est It peine utile, mis It part ses doigts
et ses orteils. Nous n'avons pas besoin non plus de considerer les relations
entre les faits; et aucune theorie n'est necessaire 29. »

Ne pas rechercher de relations entre les faits, voila une attitude rejetee a
priori par toute personne qui veut faire de l'histoire; par ailleurs, comme
beaucoup de gens qui croient eviter les problemes theoriques, il arrive a
Seidenberg la mesaventure de defendre des theories absurdes :

« C'est It cause de telles identites [entre le recit de la creationchez les Indiens
d'Amerique et celui de la Genese] que des gens ont pense que les Indiens
d'Amerique sont les dix tribusperduesd'Israel. Cette explication est, bien sur,
beaucoupplus plausible que celle, familiere dans les cerclesd'anthropologues
americains, selon laquelle de telles identitesproviennent de productions sem
blables de l'esprit humain dans des conditions semblables", »

28. SEIDENBERG, 1962b.
29. SEIDENBERG, 1962b. Souligne par moi,
30. SEIDENBERG, 1962b.
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Le merite de Seidenberg est d'avoir cherche un motif principal de I'acti
vite mathematique primitive, et il la voit dans le rituel, La documentation
ethnographique et historique rassemblee par lui est bien plus importante
que celle utilisee par le courant evoque plus haul. De plus, il a pour la pre
miere fois fait des recherches systematiques sur les activites geometriques
alors que ses predecesseurs se sont essentiellement consacres ala numera
tion. Mais la pauvrete de ses conclusions est bien illustree par sa theorie de
I' origine des nombres : « Ce qui est necessaire avant tout pour compter est
une suite bien definie de mats employee dans une activite familiere. Le
rituel de creation nous donne precisement une telle suite de mots et une
telle activite, » Et plus loin: « Le comptage fut invente [...] en elaborant le
rituel de la creation, comme un moyen d'appeler une fois et une seule fois
sur scene les participants, et fut ensuite diffuse 31. » La riche documentation
qui vient etayer cette theorie ne peut cacher son aveugiante faiblesse : car il
n'est pas vrai que I'on ait besoin avant tout de mots pour compter. Des
bouts de bois, des cordes nouees, des entailles, des cailloux, des parties
ordonnees du corps humain font parfaitement I' affaire; certains peuples
primitifs n'ont que quelques noms de nombres, au-dela ils disent «beau
coup », mais ils savent parfaitement compter plus loin que leur demier nom
de nombre, en utilisant une suite standard de parties de leur corps. D'apres,
Menninger, les Wedda de Ceylan n'ont meme aucun nom de nombre et
savent pourtant parfaitement utiliser le nombre cardinal en utilisant des
batonnets. Autre faiblesse : les noms de nombres des primitifs, quand ils
existent, commencent assez souvent par un petit nombre de noms originaux
- qui seraient d'apres Seidenberg des noms de personnes, personnes dont
I'ordre d'arrivee sur la scene rituelle determinerait I'ordre numerique -, et
se poursuivent par des combinaisons purement arithmetiques des premiers :
par exemple, on dira « une main et un » pour 6 et « un homme et un » pour
21. Comme il ne peut etre question en I'occurrence de noms de personnes,
Seidenberg avance l'Idee que «le denombrement superieur (the higher
counting) doit avoir commence comme une methode de prise en compte de
processions de plus en plus longues, mais cependant sans l'Idee de les
compter" », On aurait fabrique des nombres pour « prendre en compte»
des objets mais non pas pour les compter?

Seidenberg est un enthousiaste de sa propre decouverte, ce qui donne un
caractere force et unilateral aI'ensemble de ses travaux, mais il ne faut pas
les rejeter en bloc pour autant, En s'attaquant ades questions aussi redou-

31. SEIDENBERG, 1962b.
32. SElDENBERG, 1962b.
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tables que l'origine des nombres, et en tentant en outre d'expliquer des
phenomenes aussi universels et difficiles a elucider que le culte et le tabou
des nombres, il a reuni une riche documentation et essaye d'aller au-dela
d'une simple categorisation des sauvages «prelogiques », 11 a de plus tente
de replacer les activites mathematiques anciennes dans leur contexte social,
methode generalement preconisee de nos jours. Mais lui non plus ne fait
pas d'histoire; il ecarte, en effet, le probleme essentiel du passage d'une
forme de mathematiques a une autre, puisque pour lui toute forme apercue
chez un peuple n'est la que comme chose diffusee, venue d'ailleurs, et le
seul probleme digne d'interet est alors de suivre la diffusion a la trace.
Mais ce n'est la qu'un tour de passe-passe: car si, comme le pretend Sei
denberg, l'origine avec un grand 0 se trouve dans une civilisation
archaique - indo-europeenne ? -, et si on en trouve la trace un jour, le
meme probleme se reposera a son sujet: comment, pourquoi, et sous
l'action de quelles forces y a-t-il eu creation et developpement de concepts
mathematiques, au sein de cette civilisation archaique dont, cette fois-ci, on
ne pourra plus s'echapper ?

Les ethnomathematiciens
Ce tour d'horizon des historiens s'achevera par les ethnomathematiciens,

representants d'un courant recent ne a la fin des annees 1970 : «L'etude
des idees mathematiques des peuples traditionnels est une partie d'une nou
velle branche appelee ethnomathematique 33. » Les rapports de ce courant
avec notre probleme et avec l'histoire en general sont assez embrouilles,
Pour Marcia Ascher, en effet, toute idee selon laquelle les peuples « tradi
tionnels » sont des vestiges qui nous renseignent sur les mathematiques de
la prehistoire est aproscrire absolument; ces peuples, dit-elle, developpent
simplement des « cultures » differentes de la culture occidentale dominante
et tout aussi valables que celle-ei, y compris dans le domaine scientifique.
Par exemple, « le concept Navajo d'espace-temps n'est ni meilleur ni pire
que celui de la culture occidentale 34 »; un peu plus loin, M. Ascher expose
la metaphore d'un globe fait de multiples facettes miroirs representant cha
cune un type de mathematiques : «Chacune du millier de facettes est
connexe de certaines, mais tres eloignee des autres. Savoir laquelle de ces
facettes recoit et reflechit la lumiere an'importe quel moment depend de
l'endroit ou l'on est situe dans la piece", » Toujours sur le meme theme:

« 11 y a plusieursdistinctions entre les cultures: certainesproduisent leur nour
riture par la chasse, d'autres par l'agriculture, d'autres par la peche ; certaines

33. AsCHER, 1991, p. 1.
34. AsCHER, 1991, p. 186.
35. AsCHER, 1991, p. 186.
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ontbeaucoup de machines, d'autresen ont peu [...] certaines sont preoccupees
par un voyage sur Mars et d'autrespar l'entree au paysdes morts. Toutes ces
differences [...] affectent l'expression et le contenu des idees mathema
tiques 36. »

Chasseurs-cueilleurs ou cultivateurs, sans ecriture ou avec, le voyage sur
Mars ou chez les morts, de simples differences que tout cela! Le concept
Navajo d'espace-temps ou la theorie de la relativite, ce n'est qu'une ques
tion de point de vue, et d'ailleurs : « Nos concepts d'espace et de temps ne
sont, apres tout, que nos idees et non la realite objective 37. » On ne voit pas
tres bien comment un relativisme aussi categorique peut conduire a une
histoire des mathematiques, et pourtant M. Ascher affirme que «1' eth
nomathematique telle qu'on la conceit ici a pour but d'elargir I'histoire des
mathematiques dans une perspective globale multiculturelle " », Doit-on
comprendre que chaque « culture » a sa propre histoire, et qu' il faut done
envisager des histoires des mathematiques qui peuvent a la rigueur se ren
contrer fortuitement? En tout cas, le comparatisme ethnographique est
absolument condamne et c'est logique: puisque les peuples traditionnels
ont une culture scientifique egale - « ni meilleure ni pire » - a la notre,
la difference n' etant que de forme, il ne peut etre question d' evolution de
I'une a l'autre. Les uns ont choisi de cueillir ce que leur offre la nature, les
autres de fabriquer des machines et voila tout. 11 n'est donc pas etonnant
que dans le livre de M. Ascher qui relate de nombreux faits ethno
graphiques, il ne soit jamais question d'histoire; mais son point de vue
pourrait etre extremement utile s'il etait suivi avec consequence: «Dans
tous les exemples que nous avons presentes, il y a interconnexion entre les
idees mathematiques et la culture. On ne peut les separer I'une de
I'autre ", » Mais je ne crois pas que M. Ascher ait tenu ses promesses de
nous devoiler ces connexions, comme Seidenberg avait tente de le faire
avec sa theorie des appels rituels. Ce qui la passionne plutot, c'est d'analy
ser certaines pratiques traditionnelles du point de vue du mathematicien
contemporain, et les details ethnographiques donnes en introduction ne
jouent en realite qu'un role decoratif, et pas du tout explicatif. Son
deuxieme chapitre, par exemple, est consacre aux sona africains (voir plus
haut) et aux nitus oceaniens qui posent le meme genre de probleme.
M. Ascher ne cherche guere a savoir comment et pourquoi un tel type
d'activite a pu jouer un role si determinant - mythique, initiatique,
ludique - chez ces peuples, mais elle se livre a une longue analyse pure-

36. AsCHER, 1991, p. 191.
37. AsCHER, 1991.
38. AscHER, 1991, p. 188.
39. AsCHER, 1991, p. 186.
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ment mathematique de ces dessins, avec notre theorie des graphes qui
remonte a Leonhard Euler, au XVIII" siecle, pour conclure en substance
qu'entre la pratique de ces peuples et la theorie d'Euler it n'y a que des
«differences d'elaboration »; les Africains et les Oceaniens ont simple
ment «d'autres idees geometriques et topologiques ». De meme, dans son
chapitre sur les structures de parente, eUe en reprend la description clas
sique avec la theorie des groupes finis et en tire la lecon suivante : « 11 est
frappant pour moi de decouvrir qu'une structure logique etudiee abstraite
ment et completement par les mathematiciens occidentaux joue un role
central dans la vie de tous les jours de certains peuples", » 11 est difficile
de comprendre ce qu'a voulu dire ici I'auteur; car it n'y a rien d'etonnant a
ce qu'une « structure» ait joue un « role central» avant d'etre etudiee abs
traitement, et c'est meme la regie generate. Mais dans la logique generale
de M. Ascher du «ni meilleur ni pire », et en le rapprochant du passage
suivant a propos de l'interpretation d'un sona :

« Peu importe la version, ce qui est crucial est que la figure, une courbe plane
simple fermee, determine deux regions dont elle est la frontiere, C'est ce que
les mathematiciens appellent le theoreme de Jordan41 »,

nous comprenons que, pour nous faire admirer les connaissances mathema
tiques des peuples etudies, I'auteur abandonne en realite son point de vue
« culturel », Au lieu de nous faire saisir, comme promis, la force du lien
spontane entre mathematiques et culture traditionneUe, eUe monte en chaire
professorale americaine et nous montre... la theorie des groupes, la topolo
gie, le calcul des probabilites, ce qui est un contresens complet. De tout
temps, en effet, on a pratique les mathematiques avant de les penser pour
en faire une theorie coherente, sans que I'idee vienne apersonne d'identi
fier ces deux etapes et de nier qu'il y ait progression de l'une a l'autre :
ainsi du laborieux calcul fractionnaire egyptien ala theorie eudoxienne des
rapports de grandeur; des pratiques geometriques mythiques, d'arpentage
ou d'architecture ala construction axiomatique euclidienne; du calcul infi
nitesimal du XVIII" siecle aAugustin Cauchy et a Karl Weierstrass, etc.

Une autre personnalite eminente du courant ethnomathematique, Paulus
Gerdes, a un point de vue assez different. Tout d'abord, it donne a la
recherche ethnomathematique des buts extremement ambitieux :

« Dans le domaine de I'enseignement, elle contribue a l'harmonisation de
I'enseignement mathematique avec les traditions africaines [...] Elle stimule la
philosophie areflechirsur les questions importantes commeles relationsentre

40. Asc!fER, 1991, p. 81.
41. Asorss, 1991, p. 39.
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le penser et le mondemateriel [...] Elle stimule le developpement de nouveaux
domaines de la recherche mathematique, comme dans le cas de l'analyse de la
tradition de dessin SOM. La recherche ethnomatbematique et ethnoscientifique
en generalcontribueIt renforcer la confianceen l'heritage scientifiqueet cultu
rei d'Afrique pour le futur du continent42. »

On remarquera qu'il n'est pas question d'histoire dans ce passage, mais
eIle apparait quelques pages plus loin:

« Commeproduitculturella mathematique a son histoire.Elle est nee dans des
conditions economiques, sociales et culturelies determinees; si elle etait nee
dans d'autres conditions, elle se developperait dans d'autres directions. En
d'autres termes, le developpement de la mathematique n'est pas unili
neaire ", »

Il Ya done, pour Gerdes des histoires des mathematiques puisque chaque
« culture et chaque sous-culture developpe sa propre mathematique, dans
une certaine mesure, specifique », Cependant:

« Dans la realite, une grande partie des contenus de cette mathematique sco
laire44 sont d'origine africaine et asiatique. Les populations dominees
d'Afrique et d'Asie ont ete desappropriees de ces connaissances dans le pro
cessus de la colonisation qui a detruit une grande partie de la culture scienti
fique ". »

Gerdes commence done par dire que les mathematiques naissent et se
developpent au sein d'une culture; ensuite, il affirme que les mathema
tiques occidentales, done d'une culture bien determinee, ont leur origine
dans une autre culture, ce qui contredit la premiere affirmation. S'il est
vrai, en outre, que les mathematiques actueIles ont une origine africaine et
asiatique, et I'on pense bien sur al'Egypte antique, aBabylone et al'Inde,
le transfert vers l'Occident de ces connaissances origineIles s'est fait bien
avant la periode de la colonisation modeme de I'Afrique et de I'Asie, car
c'est manifestement acela que pense I'auteur. Cette conception historique
bizarre peut gacher des enquetes et conduire ades extrapolations hasar
deuses. En voici un exemple :

« Au sud du Mozambique on ferme en general le couvercle d'un panier avec
un petit lacet autour d'un bouton carre entrelace. Le bouton carre, entrelace

42. GERDES, 1993, p. 9, 10.
43. GERDES, 1993, p. 24.
44. 11 s'agit de mathematique scolaire en provenance de l'Occident et transplantee dans le

tiers-monde,
45. GERDES, 1993, p. 24.
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avecses deux bandelettes, cachecertainesconsiderations geometriques et phy
siques considerables 46. »

Il se trouve en effet que ce bouton, vu de face, offre une ressemblance
avec une figure - attribuee a Baskhara, xn" siecle de notre ere - de
decomposition d'un carre, utilisee pour demontrer le theoreme de Pytha
gore. En partant de cette figure, Gerdes fait demontrer le dit theoreme ases
etudiants et poursuit :

« Un des etudiantsobserve: "Si Pythagore n'avait pas decouvert ce theoreme
[...] nous on l'aurait fait." Exactement! On stimule le developpement de la
necessaire confiance en soi mathematique culturelle quandon explicite la pen
see geometrique "culturellement congelee" dans les boutons cartes entrelaces
et, encore plus, quand on l'explore en revelant son potentiel [oo.] Le debat
commence: "Nos ancetres auraient-ils pu decouvrir le theoreme de Pytha
gore? L'ont-ils decouvert?Pourquoi, nous ne le savonspas? Esclavage, colo
nialisme [oo.] Quand on decongele la pensee mathematique "congelee" on sti
mule la reflexionsur l'impact du colonialisme dans les dimensions historiques
et politiques de I'enseignement des mathematiques 47. »

Il est clair que Gerdes prend son propre raisonnement mathematique, qui
lui permet d'analyser cette figure et bien d'autres avec beaucoup de talent,
pour une demarche historique. Lui qui insiste sur les liens qui unissent la
science et la culture d'une societe donnee, il se contredit ici en donnant a
ses etudiants l'illusion que la demarche mathematique - conduisant par
exemple au theoreme de Pythagore - se developpe toute seule pourvu
qu'une figure de depart lui en donne l'occasion; il fait croire en particulier
que I' idee de demonstration est naturelle, spontanee, hors contexte 48. Le
fait que cette idee soit apparue dans une societe determinee, aune epoque
determinee, au sein d'une « culture» bien precise et sans precedent histo
rique, celle de la Grece antique, il I'ignore et prefere accuser le colonia
lisme d'une etrange facon : car si reellement des peuples africains avaient
decouvert le theoreme de Pythagore, cela n'aurait pas echappe aux nom
breux missionnaires et ethnologues qui ont sillonne le continent depuis le

46. GERDES, 1993, p. 36.
47. GERDES, 1993, p. 39, 40.
48. Le theoreme de Pythagore est au fondement des mathematiques vediques des Sulbasu

tras, ainsi que des mathematiques babyloniennes et chinoises des Han; cependant, aucune des
trois ne I'ont reellement demontre, en depit d'une duree de vie qui se compte au moins en sie
des. Nous sommes pourtant, dans ces textes antiques, en presence d'une veritable connais
sance de ce fameux resultat sur le «carte de I'hypotenuse », aux antipodes du bouton de
panier decrit par Gerdes et qui offre une ressemblance, probablement par hasard, avec une des
figures de demonstration du theoreme. Cela montre bien que l'elaboration de systemes
demonstratifs est une voie ardue, nullement spontanee, et dont I'inachevement n'a en
l'occurrence, dans I'histoire reelle, rien avoir avec l'esclavage ou le colonialisme.
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XiX" siecle. La colonisation n'a pas reussi adetruire l'art des sona, en sup
posant qu'elle ait seulement pense a le faire; pourquoi aurait-elle detruit
l' art des triangles rectangles?

Ainsi, de meme que les auteurs recenses plus haut (p. 554-557), de
meme que Seidenberg, les ethnomathematiciens ne font pas d'histoire,
comme nous l'avons vu a l'instant. Pire que cela, ils decretent implicite
ment qu'il ne faut pas en faire, grace aun proces d'intention contre toute
espece d'evolutionnisme et de comparatisme ethnographique: sous pre
texte que c'est au nom de la civilisation que des colonisateurs ont pille et
massacre des primitifs, ils rejettent 0 priori toute conception fondee sur le
passage de formes inferieures, primitives, ades formes superieures, civili
sees, comme si l' on devait l' oppression acette conception. Us ne voient
dans l'ensemble constitue par la societe civilisee occidentale et les diverses
societes traditionnelles, qu'un patchwork de cultures sans liens entre elles,
ou de simples facettes les unes acote des autres. Ce point de vue represente
amon sens une regression scientifique par rapport au plus simpliste des
evolutionnismes qui, au moins, cherche des liens, une histoire et par la une
unite humaine au lieu d'un saucissonnage « culturel » beaucoup plus
nefaste que la theorie des mentalites prelogiques, L' evolutionnisme est
voue aux gemonies par les ethnomathematiciens, apres qu'ils l'aient carica
ture sous la forme d'evolutiormisme «unilineaire »; puis ils font des
manieres en mettant des guillemets a primitifs, ou en parlant de « societes
traditionnelles » plutot que de societes primitives, ou encore en s'etendant
longuement sur le fait que les primitifs ne manquent pas de pouvoir d'abs
traction, mais de pouvoir... de decontextualisation 49! Toutes ces politesses
« politiquement correctes » ont autant de valeur scientifique que le bapteme
de nos balayeurs en « techniciens de surface », Mais malgre leurs oukases,
fondes sur une conception historique insoutenable, ou plutot sur l'absence
de reelle conception historique, les travaux des ethnomathematiciens 
Marcia Ascher, Anthony Aveni", Michael Closs ", Paulus Gerdes, Claudia
Zaslavsky f et d'autres - sont importants et l'on attend la suite avec impa
tience: par la publication d'enquetes ethnographiques, ils accroissent le
materiel ala disposition du chercheur friand de comparatisme. On ne peut
pas rayer d'un trait de plume, aussi barde de bonnes intentions humani
taires soit-il, les analogies contraignantes bien connues entre les primitifs
actuels et ce que nous savons de nos ancetres de la prehistoire, du Paleoli
thique superieur au Neolithique, Le comparatisme ethnographique, qui
reconnait cette analogie, ouvre une voie de recherche a peine exploree pour

49. AsCHER, 1991, p. 190.
50. AVENI,1990.
51. CLOSS, 1990.
52. ZAsLAVSKY, 1973.
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les mathematiques de la prehistoire, mais riche de promesses puisqu'it per
met, dans une certaine mesure, de faire parler les trouvailles archeo
logiques. Et it impose aussi aux hypotheses et theories fondees uniquement
sur les documents prehistoriques d'etre verifiees par les documents eth
nographiques et inversement.

Ill. - DlFFlCULTEs ET PROMESSES DU COMPARATlSME EllINOGRAPHIQUE

Difficultes et limites
Il ne s'agit pas de nier les difficultes de l'utilisation des sources eth

nographiques. Tout d'abord, ce ne sont par definition que des sources
secondaires puisque les informations sont transmises oralement de genera
tion en generation avant de l'etre aun enqueteur, Or celui-ci peut etre pure
ment et simplement « promene » par des informateurs reticents, et cela
pour une raison de fond: l'une des caracteristiques de la pensee archaique
est, en effet, d'identifier la parole et l'acte, le nom et la chose nommee, en
bref le symbole et la chose symbolisee, Nous dirions que cette pensee
ignore la separation entre theorie et pratique; eIle produit de la theorie,
sous la forme de mythes, de symboles et de combinaisons de symboles, eIle
I'applique sous la forme de rites, mais eIle ne la pense pas comme teIle. Par
consequent, devoiler son systeme symbolique a un etranger, l'enqueteur
ethnologue en I'occurrence, c'est aussi lui donner les moyens d'agir; et on
ne donne pas d'aIlumettes aux enfants! Il y a, par exemple, des differences
notables entre la premiere version de la mythologie Dogon rapportee dans
Dieu d'eau 53 et ceIle qui est donnee dans Le Renard pdle 54

; I'explication
officieIle est que les deux versions correspondent ades stades differents
d'initiation de l'enqueteur Marcel Griaule.

Le comparatisme ethnographique se heurte en outre aune limite chrono
logique absolue : les primitifs actuels ou ayant existe recemment sont des
homo sapiens sapiens, des hommes de notre espece, nee au Paleolithique
superieur, Tout comparatisme ethnographique est done exclu des que I'on
veut exploiter les documents du Paleolithique moyen, epoque des hommes
de Neandertal, ou du Paleolithique inferieur, epoque des homo erectus :
exclu, par consequent, pour toute une periode couvrant au moins 98 % de
la prehistoire l Les deux premieres periodes voient pourtant incontestable
ment naitre une activite humaine de type geometrique. EIle se manifeste
d'abord par la creation d'outits de pierre au Paleolithique inferieur, La

53. GRlAULE, 1966.
54. GRlAULE et DIETERLEN, 1991.
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« civilisation acheuleenne » est caracterisee par les outils bifaces et « le
progres s'exprime avec l'acquisition d'une symetrie qui atteint une reelle
perfection a la fin du Paleolithique inferieur" ».

La documentation montre en effet de splendides outils de formes
diverses mais standardisees : cordiformes (en forme de cceur), ovalaires,
triangulaires d'une grande beaute, ou composes. Des formes spheriques et
rondes sont egalement creees tres tot; parlant d'un site date de
- 1 800 ()()() ans, le lac Turkana en Afrique, Gabriel Camps signale :

« La patience des fouilleurs nousapporte non plus seulement les traces de leur
comportement, os brises et outilsabandonnes, mais()surprise, les restes indu
bitables d'amenagement de l'espace : cercles de pierre limitant vraisemblable
mentdes huttes de branchages dans le niveau le plus anciend'Oldoway; dans
le meme gisement, mais aun niveau plus recent, L. Leakey a mis au jour les
fondations en demi-cercle d'un coupe-vent". »

Il faut tout de meme avoir en tete qu'il s'agit la de l'un des rares cercles
connus de cette epoque, et qu'il n'est pas plus reellement un cercle que les
ronds dessines par les enfants pour representer le soleil. On trouve, en
outre, et en grande quantite cette fois-ci, des « boules polyedriques » 

suivant la curieuse expression des archeologues - et de veritables boules
de pierre des le debut du Paleolithiqne inferieur, avec des traces de I'action
humaine consciente pour passer du polyedre a la sphere:

« Cette piece, entierement spherique, est le plus souvent une boule afacettes
ou polyedre spherique dont les aretesdes facesont ete ecrasees volontairement
par un piquetage regulier plus ou moins systematique, Le diametre de 70 it
80 mm et le poidsde 600 it 800 grammes donnent parfoisI'impression ~ue ces
pieces ont ete calibrees, Elles sont frequentes al'Acheuleen superieur 7.»

Au Paleolithique moyen, l'industrie lithique montre une perfection des
formes precedentes et l'apparition de formes nouvelles. On connait aussi
quelques vestiges d'habitations rondes, et les premieres traces de sepultures
de formes diverses, mais it est difficile de savoir dans quelle mesure ces
formes sont voulues, comme le sont celles des outils. Ces fameuses sepul
tures mousteriennes, occasions de faire grand bruit sur la naissance de la
religion au Paleolithique moyen, sont peu nombreuses :

«Que sont ces quelques cas [de sepultures decouvertes] par rapport aux mil
Hers de generations et aux millions d'individus que represente limmensite du

55. I'IEL-DESRUISSEAUX, 1990, p. 260.
56. CAMPS,1982.
57. GARANGER, 1992, p.583.
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temps et de I'espace mousteriens, si ce n'est des derogations derisoires a la
regie generate que les mousteriens n'inhumaient pas leurs morts, du moins en
grotte et en abrisS8? »

Et pour en savoir plus,

« 11 nous semble que le comparatisme ethnographique, s'il se borneachercher
les orientations des comportements fondamentaux et les schemas primordiaux
d'elaboration symbolique, peut Iegitimement etre utilise plutot que de s'en
tenirala seule lecture primaire des documents archeologiques et de laisser en
blanc une partie importante de I'histoire de I'esprit de l'homme". »

Voila une affirmation a laquelle on peut souscrire en general, mais ris
quee ici, puisque, comme nous l'avons remarque, iI n'y a plus de represen
tant de I' espece mousterienne sur notre terre. ElIe peut meme conduire a
des conclusions a mon avis anachroniques: Alban Defleur affirme, par
exemple, que vingt corps, dont I'orientation a pu etre observee, sont orien
tes en majorite est-ouest comme, ajoute-t-i1 en note, chez des Indiens de
Colombie. Mais reperer une orientation est-ouest est une operation compli
quee : iI faut avoir en effet observe, jour apres jour et dans un lieu deter
mine, les endroits de lever et de coucher du soleil, et remarque que ces
endroits determinent des lignes paralleles, lesquelles determinent la direc
tion en question. De telles observations sont-elles vraisemblables chez des
groupes de neandertaliens nomades? Mieux vaut pour I'instant, et pour la
periode en question, en rester a la documentation archeologique, c'est-a
dire principalement aux outils lithiques. lIs nous apprennent qu'i1 y a, des
les epoques ancienne et moyenne du Paleolithique, creation de formes vou
lues, c'est-a-dire preexistantes dans le cerveau; et comme iI n'y a aucune
trace d'activite numerique, on peut conjecturer que I'activite geometrique
precede I' activite numerique qui nait, selon toute vraisemblance, au Paleo
lithique superieur.

Promesses du comparatisme ethnographique
Arrives au Paleolithique superieur, nous avons affaire a une explosion

documentaire en quantite et en variete ; nous pouvons aussi, avec plus de
surete, faire des rapprochements avec les primitifs contemporains. 11
semble que le grand bond en avant, a cette periode, soit l' apparition de
l'activite symbolique. Des I'Aurignacien - a partir de - 35000 -, on dis
pose d'une multitude d'os stries'" de facon tres variee et impossibles a

58. DEFLEUR, 1993, p. 277.
59. DEFLEUR, 1993, p. 277.
60. 11 existe un petit nombred'os anterieurs au Paleolithique superieur, dont les stries pre

sentent une certaine regularite, mais on peut fortement douter de leur caraetere intentionneI.
Voir, par ex., KOSLOWSKI, 1992, p. 36; Orrs, 1996, p. 177.
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interpreter. Marshack, it l'aide d'une analyse interne forcee de certains
documents, a cm discerner des calendriers lunaires dont on ne voit pas bien
l'usage (voir plus haut, p.551). Mais la documentation ethnographique
qu'il donne lui-meme aneantit toute tentative d'explication unilaterale,
Ainsi, les Indiens d' Amerique et les aborigenes australiens utilisent les
encoches dans des buts extremement varies: batons-messages indiquant au
destinataire le nombre de «sommeils x ou de « lunes » devant s'ecouler
avant un evenement donne, ou le nombre de personnes attendues, avec des
signes differents suivant qu'il s'agit de femmes, de jeunes gens ou de vieil
lards. On a aussi, bien sur, des « calendriers » pouvant representer plusieurs
annees, mais construits de la facon suivante :

« Chaque encoche non peinte signale une annee, tandis que des ponctuations
ou autres encoches, peintes celles-ci, representent des evenements importants
qui ont marque chaque annee tels qu'un raid,une pluiede meteores, un trem
blement de terre, une inondation ou une tempete de neige 61. »

Un tel document - qu'il serait d'ailleurs plus approprie de nommer
annales, aide-memoire utile it celui qui doit raconter l'histoire de la tribu 
est, comme on le voit, un document lisible, ce qui n'est pas le cas de la plu
part des soi-disant calendriers lunaires prehistoriques de Marshack. On
pourrait multiplier les exemples it l'infini, en utilisant, par exemple, le tra
vail de « benedictin » de Garrick Mallery 62.

La premiere utilite de l' ethnographie est done de nous remettre les pieds
sur terre en bridant les imaginations delirantes. De la meme facon, aucun
document ethnographique ne permet d'etayer la these mentionnee plus haut
(p. 550-551) d'un chasseur-cueilleur fabriquant une table de nombres pre
miers, une table de doubles, ou une table de triplets pythagoriciens. Ou
encore: les peuples primitifs, lorsqu'ils ont besoin de mesures, utilisent
tous, sans exception, des unites fondees sur le corps humain; la tendance
est it la proliferation de telles unites et it leur variation suivant l'individu, et
non it la creation d'une unite standard valable pour une vaste region (Bre
tagne et iles britanniques) telle que le yard megalithique cher it Thorn. Plu
tot done que de se livrer it de telles speculations oiseuses, il sera beaucoup
plus utile de faire une enquete serree associant etroitement les elements
concrets, comme les besoins reels de numeration lies aux premiers
echanges, et les mythologies friandes de nombres sacres chez beaucoup de
primitifs connus.

Dans un premier temps, le comparatisme ethnographique est par
consequent negatif ; it celui qui veut it toute force donner une signification

61. MARSHACK, 1972, p. 140.
62. MAuERY, 1972.
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precise a telIe strie ou a tel dessin, le comparatiste repond immanquable
ment: peut-etre bien que oui, peut-etre bien que non. Comme le dit
Annette Laming-Emperaire, parlant des symboles accompagnant les pein
tures parietales :

« Et quand il ne s'agit plusde representations d'objets ou d'etres, mais de sym
boles, elle63 devientessentiellement arbitraire par natureet tout fil conducteur
de l'interpretationdisparait[...] Le propre d'un symbole est justementde signi
fier exactement ce que I'on veut lui faire signifier, c'est-a-dire n'importe quoi
[oo.] C'est dire que toute interpretation symbolique des ceuvres prehistoriques
est definitivement impossible 64. »

On ne saurait mieux dire, mais I'argument peut se retoumer: I'eth
nographie confirme le caractere symbolique des documents du Paleoli
thique superieur, et c'est ce caractere qui compte, et non le fait de savoir de
quel objet precis telIe strie est le symbole. 11 est a remarquer au passage que
le risque d'arbitraire est tout aussi grand lorsqu'il s'agit de representations
d'objets ou d'etres reconnaissables, qui eux aussi peuvent etre la comme
symboles. L'homme sait desormais representer n'importe quelIe chose 
individu, animal, jour, strophe ou partie d'un recit, evenement marquant 
par une encoche, c'est-a-dire par un signe qui n'a d'autres rapports que
purement intelIectuels avec la chose representee. Le « n'importe quoi » de
Laming-Emperaire, qui est exact, prend maintenant une signification posi
tive et reflete un mode d'expression telIement incruste dans le cerveau
humain que les encoches ont continue aregner en pleine periode civilisee,
pour finir en beaute en Angleterre en 1834, par I'embrasement grandiose
du parlement anglais lorsqu'on voulut bruler les monceaux de tally sticks
sur lesquels le tresor britannique cochait le montant des impots et des taxes.

Dans un deuxieme temps done, le comparatisme ethnographique est une
methode constructive et unifiante; il y a accord, dans le sens qui vient
d'etre precise, entre le materiel archeologique et I'enquete ethnographique,
et le dialogue entre les deux eclaire I'histoire intelIectuelIe de l'humanite
en general et I'histoire des mathematiques en particulier, et en tout etat de
cause rend un hommage autrement profond a I'humanite primitive que
toutes les flatteries verbales de la political correctness. Les formes que
nous avons vues naitre dans les mains des pre-sapiens n'avaient probable
ment pas atteint la dignite de symboles. ElIes preexistaient certes dans le
cerveau humain avant la creation de l'outil triangulaire, de I'abri circulaire
ou de la fosse funeraire, mais n'avaient pas d'autre valeur que celIe d'un

63. 11 s'agit de la methode ethnographique.
64. 1.AMINo-EMPERAIRE, 1962, p. 141, 142.
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patron de couturiere. Elles etaient les formes de ces objets-la et de rien
d'autre. En revanche, la plus humble des bijections, comme entre les ani
maux rues et les encoches sur os, est d'une tout autre stature intellectuelle :
il y a negation de l'objet concret pour n'en retenir que le fantome, l'exis
tence pure, et il y a creation d'un signe, disons d'un signe d'exploit de
chasse pour fixer les idees. 11 suffit a son possesseur de le regarder pour y
lire un sens, une interpretation qui n'a aucun lien tangible, sensuel, avec ce
qu'il signifie, mais qui le met en correspondance avec lui. L'homme, des le
debut du Paleolithique superieur, a cree un medium entre ses actes et sa
pensee, un deuxieme outil de pensee apres - ou en meme temps que? 
le langage. Derriere l'enumeration a l'aide d' encoches se cache le nombre :
I'histoire de I'arithmetique commence. On l'ecrira un jour, grace au grand
nombre de monographies consacrees a la numeration chez les primitifs, et
on mettra en valeur les deux decouvertes capitales que nous devons a nos
ancetres illettres : le nombre et les systemes de nombres, c'est-a-dire le
nombre et le calcul'",

De fait, le nombre d'etudes sur les connaissances geometriques des pri
mitifs ou des hommes de la prehistoire est tres faible compare a la masse
d'etudes sur la numeration. On peut se faire une idee raisonnable de la
facon dont sont apparus les premiers nombres puis les systemes de numera
tion; beaucoup de points restent encore obscurs, comme les raisons du
culte et du tabou tres repandu des nombres. Mais au moins, un abondant
materiel est la qui permet de reflechir. 11 n'y a presque rien de tout cela en
revanche dans le domaine geometrique 66, les documents sont encore a ras
sembler et I'interpretation est inexistante. Effectivement, l'activite geome
trique debute des le Paleolithique inferieur par la creation de formes
lithiques standardisees, mais qui ne sont que les formes de ces outils-la.
Les choses changent au Paleolithique superieur ou la forme va acceder au
statut de symbole, de moyen de pensee. Andre Leroi-Gourhan a remarque
que les signes qui accompagnent beaucoup de peintures parietales « vont
progressivement perdre leur figurativite pour aboutir au geometrique pur,
tandis que les sujets figures vont passer du figuratif synthetique » - c'est
a-dire presentant I' essentiel des formes du sujet figure _. « au figuratif
analytique » - recherche d'une realite optique a partir de nuances dans la
modulation des lignes et, ajoute-t-il plus loin: « Ce phenomene, atteste par
des centaines d'exemples, constitue un des problemes les plus interessants
de la recherche 67. » On peut voir, en effet, des figures complexes, compo
sees de lignes droites ou courbes paralleles, de rectangles decomposes en

65. Voir mon travail « Prehistoire de l'arithmetique, La decouverte du nombre et du cal
cui », in Si le nombre m'etait conte, aparaitre, Paris, Ellipse.

66. Voir, cependant, KELLER, 1995.
67. WOI-GoURHAN, 1992, p. 106, 222.
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rectangles plus petits, de ronds ou de demi-ronds. On a tres t6t des disques
d'os ou d'ivoire perces en leur centre, ou des anneaux circulaires d'argile;
les spirales et cercles concentriques abondent dans les peintures et les
sculptures prehistoriques indiennes et australiennes. Ici comme pour les
encoches, il est impossible et vain de chercher une interpretation concrete
de chaque figure, comme le prouve l'ethnographie. Elle montre ainsi que
tel disque, tel rectangle, telle strie ou telle forme de partage de ce rectangle,
ou de ce disque peuvent signifier n'importe quoi, pour reprendre encore
l'expression tres juste de Laming-Emperaire. Mais ce qui est important, et
c'est ce que l'ethnographie nous apporte de positif, est que ces formes
signifient quelque chose, et que leurs decoupages et recompositions sont
souvent Hi pour exprimer tel ou tel mythe dans son mouvement; autrement
dit, I'activite geometrique sous-jacente, et qui n'est evidemment pas
consciente d'elle-meme, ne nait et ne dure que comme forme d'accompa
gnement explicative et humble servante de la mythologie. Bonne fille, la
forme accepte d'ailleurs de revetir n'importe quel contenu; ainsi pour un
Indien Sioux qui a percu comme une catastrophe le fait que les Blancs leur
aient fait abandonner leurs tepees pour des « boites carrees » :

« Vous avez remarque que toutce que fait un Indienest circulaire, parceque le
pouvoir du monde agit toujours suivant des cercles, et que tout essaie d'etre
rond. Dans les temps anciens, alors que nous etionsun peuplefort et heureux,
tout notre pouvoir venaitdu cerclesacre de la nation[...] Le vent tourbillonne,
les oiseauxfont des nids circulaires [...] Le solei! se leve et se couchesuivant
un cercletoutcomme la lune,et les deux sontronds. Meme les saisonsforment
un grand cercledans leur changement, en revenant toujours la OU elles etaient.
La vie d'un homme est un cercle de l'enfance a l'enfance [oo.] Nos tepees
etaient ronds comme des nids d'oiseaux et on les installait toujoursen cercle,
celui de la nation, le nid de plusieurs nids ou le grandespritnous a signifiede
faire naitre nos enfants 68. »

Ainsi encore, une lecon donnee dans une societe d'initiation bambara
debute par un dessin carre, qui evolue ensuite sans arret par des sub
divisions complexes pour figurer les arcanes de la creation du monde;
Solange de Ganay et Dominique Zahan ajoutent que « les relations sociales
et de parente sont souvent enseignees, elles aussi, au moyen de la geome
trie 69 », De meme, un etrange decoupage de cartes en triangles et leur rea
gencement representent, pour les Dogons, le travail d' Amma creant la tor
tue 70. Pour passer au pays de la mort, chez les Malekula (Pacifique sud), il
faut reussir un trace eulerien difficile (un nitu, voir plus haut p. 561) sous

68. ASCHER, 1991, p. 125.
69. GANAY et ZAHAN, 1978.
70. GRIAULE et DIETERLEN, 1991.
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peine d'etre devore par un ogre; les memes traces ont une place emmente
dans toute la vie rituelle de ce peuple. Ces cercles, ces rectangles ne sont
pas, pour la sagesse primitive, des symboles abstraits interchangeables
mais les choses elles-memes et non une simple representation de celles-ci.
Et leur importance extreme, le soin qu'il faut prendre pour les tracer et la
prudence qu'il faut montrer avant de les divulguer viennent de ce que
I'activite rituelle correspondante est une veritable action, parfois meme une
recreation du monde, et non une simple commemoration. Par exemple, le
dessin symbole d'une cereale est trace sur le mur d'un sanctuaire et «l'eau
de pluie entraine le dessin dans les champs oil il favorise les cultures 71 »,

Que la geometric ait trouve dans les rites un terrain favorable de deve
loppement « souterrain » ne fait pas de doute; on en a peut-etre les der
nieres traces, avant la revolution euclidienne, dans les recherches grecques
et indiennes sur les constructions d'autels - probleme de duplication du
cube et surtout geometric des Sulbasutras -, et dans les developpements
fantastiques du Timee de Platon. Le detail du developpement nous est
encore largement inconnu, faute d' enquete detaillee et systematique asso
ciant etroitement les phenomenes physiques et techniques comme la fabri
cation des outils et des habitations ou le mouvement des astres, et les
mythes et les rites qui se saisissent avidement des formes pour les mettre en
mouvement et en faire des symboles actifs. Mais ce qui est certain et par
faitement corrobore par l'archeologie et l'ethnographie, c'est l'attitude
intellectuelle remarquable des primitifs, dont la science civilisee, histo
rique, est redevable : les primitifs ont, en effet, pose en principe que pour
agir sur le monde, il suffit d' agir sur ce qui est considere comme son
essence, son symbole, et ils l'ont fait de facon imaginaire al'aide de des
sins geometriques ou non. Concentrer une chose ou une serie de choses sur
un symbole prefigure l'action intellectuelle qui nie l'apparence immediate
pour aller al'essence cachee, seule voie de connaissance. Aussi l'apport de
la science et de la philosophie civilisees ne fut-il pas de creer la speculation
intellectuelle, mais de la reconnaitre comme telle en la liberant du vieux
fatras de correspondances symboliques; liberation certes, mais aussi des
truction de la merveilleuse unite du monde primitif, si bien exprimee dans
la confession pathetique de l'Indien Sioux rapportee par Ascher. Par cette
rupture douloureuse, la sagesse primitive se mue en systeme philosophique,
tandis que les speculations sur les formes et les nombres se changent en
systemes mathematiques ou Elements.

Olivier KELLER

(octobre 1994 et decembre 1998).

71. GRIAULE et DIETERLEN, 1991.
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