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LA COURBE DE GAUSS : D'OÙ VIENT-ELLE ? 
À QUOI SERT-ELLE ?

• Qui est-elle ?
• D'où vient-elle ? 

– Les expériences répétées
– Les distributions binomiales
– Le théorème-limite central
– La théorie des erreurs

• À quoi sert-elle ?
– Intervalles de fluctuation
– Intervalles de confiance

• Pour aller plus loin...
• Frise historique
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LA COURBE DE GAUSS : QUI EST-ELLE ?

Aussi appelée courbe en cloche ou courbe en 
chapeau de gendarme, elle a une forme connue :
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pour équation                             dans un repère  y = 
1
2π

 e
− 12 x 2

LA COURBE DE GAUSS : QUI EST-ELLE ?
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Des propriétés géométriques remarquables : 
– un axe de symétrie

LA COURBE DE GAUSS : QUI EST-ELLE ?
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Des propriétés géométriques remarquables : 
– un axe de symétrie,
– deux points d'inflexion d'abscisses - 1 et 1

LA COURBE DE GAUSS : QUI EST-ELLE ?
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D'autres courbes de Gauss d'équations : 

où μ et σ sont des nombres (σ > 0). 

y = 
1

σ 2π
 e

− 12 
⎝⎜
⎜⎛

⎠⎟
⎟⎞x − μ

σ

2

 

encore plus compliquées...
mais de formes semblables...

D'autres courbes de Gauss
LA COURBE DE GAUSS : QUI EST-ELLE ?
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par exemple pour μ = 2 et σ = 1,7

Des formes semblables :

D'autres courbes de Gauss
LA COURBE DE GAUSS : QUI EST-ELLE ?
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ou encore pour μ = 5 et σ = 0,6

Des formes semblables :

D'autres courbes de Gauss
LA COURBE DE GAUSS : QUI EST-ELLE ?
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Un axe de symétrie :

D'autres courbes de Gauss
LA COURBE DE GAUSS : QUI EST-ELLE ?

μ = 5 et σ = 0,6
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μ = 5 et σ = 0,6

et deux points d'inflexion :

D'autres courbes de Gauss
LA COURBE DE GAUSS : QUI EST-ELLE ?
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Elle est née au 18e siècle, de la recherche d’une 
« loi du hasard », et plus précisément du désir de 
préciser la façon dont la fréquence se rapproche 
de la probabilité au cours de nombreuses 
répétitions d’une même épreuve aléatoire.

LA COURBE DE GAUSS : D'OÙ VIENT-ELLE ?
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Milieu du 17e siècle : époque fondatrice du calcul 
des probabilités Blaise Pascal, Pierre de 
Fermat, Christiaan Huygens, Jacques Bernoulli

Son existence ayant été postulée par Christiaan
Huygens, les scientifiques cherchent ensuite à
mieux cerner la notion de probabilité. 
Comment la déterminer lorsque aucun moyen ne 
permet de le faire a priori ?

LA COURBE DE GAUSS : D'OÙ VIENT-ELLE ?

Les expériences répétées
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Le but est de déterminer la valeur d'une probabilité de 
façon objective notamment dans le cas où on s'intéresse à
la réalisation ou non d'un résultat d'une expérience 
aléatoire.
L'idée est que l'on peut approcher cette valeur grâce  à la 
répétition de l'expérience et ce d'autant mieux que le 
nombre de répétitions est grand.
L'objectif des mathématiciens était double : prouver une 
convergence et la préciser.

LA COURBE DE GAUSS : D'OÙ VIENT-ELLE ?

Les expériences répétées



Espace Mendès-France Poitiers - 20 mars 2013 - Brigitte Chaput

Détaillons : pour une expérience aléatoire, on s'intéresse 
à la réalisation ou non d'un de ses résultats.

Les expériences répétées
LA COURBE DE GAUSS : D'OÙ VIENT-ELLE ?

Par exemple : 
• On lance une pièce de monnaie, on regarde si on obtient 

FACE ou non.
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Détaillons : pour une expérience aléatoire, on s'intéresse 
à la réalisation ou non d'un de ses résultats.
Par exemple : 

• On lance une pièce de monnaie
• On  lance un dé, on regarde si on obtient "6" ou non.

Les expériences répétées
LA COURBE DE GAUSS : D'OÙ VIENT-ELLE ?
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Les expériences répétées
Détaillons : pour une expérience aléatoire, on s'intéresse 
à la réalisation ou non d'un de ses résultats.

LA COURBE DE GAUSS : D'OÙ VIENT-ELLE ?

Par exemple : 
• On lance une pièce de monnaie.
• On  lance un dé.
• On tire une boule au hasard dans une 

urne qui contient entre autres des boules 
rouges et on regarde si la boule obtenue 
est rouge ou non.
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Les expériences répétées
Détaillons : pour une expérience aléatoire, on s'intéresse 
à la réalisation ou non d'un de ses résultats.

LA COURBE DE GAUSS : D'OÙ VIENT-ELLE ?

Par exemple : 
• On lance une pièce de monnaie.
• On  lance un dé.
• On tire une boule au hasard dans une 

urne.
• On fait tourner une roue de loterie et on 

regarde si on tombe ou non sur un 
secteur d'une couleur donnée...
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Jeu de PILE OU FACE avec une pièce bien équilibrée
• Si on joue une fois, on peut obtenir FACE (F) ou non (F).

Les expériences répétées
LA COURBE DE GAUSS : D'OÙ VIENT-ELLE ?

_

P(F) = 12 

P(−−F) = 12 
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Jeu de PILE OU FACE avec une pièce bien équilibrée
• Si on joue une fois, on peut obtenir FACE (F) ou non (F).

Les expériences répétées
LA COURBE DE GAUSS : D'OÙ VIENT-ELLE ?

_

P(F) = 12 

P(−−F) = 12 
ainsi   

P(0 fois F) = 12 

P(1 fois F) = 12 
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Jeu de PILE OU FACE avec une pièce bien équilibrée
• Si on joue deux fois, on peut obtenir F aucune, une ou 

deux fois.

Les expériences répétées
LA COURBE DE GAUSS : D'OÙ VIENT-ELLE ?
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Jeu de PILE OU FACE avec une pièce bien équilibrée
• Si on joue deux fois, on peut obtenir F aucune, une ou 

deux fois.

Les expériences répétées
LA COURBE DE GAUSS : D'OÙ VIENT-ELLE ?

P(F , F) = 14 

P(F , −−F) = 14 

P(−−F  , F) = 14 

P(−−F  , −−F) = 14 
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Jeu de PILE OU FACE avec une pièce bien équilibrée
• Si on joue deux fois, on peut obtenir F aucune, une ou 

deux fois.

Les expériences répétées
LA COURBE DE GAUSS : D'OÙ VIENT-ELLE ?

P(F , F) = 14 

P(F , −−F) = 14 

P(−−F  , F) = 14 

P(−−F  , −−F) = 14 

P(0 fois F) = 14 

ainsi  P(1 fois F) = 12 

P(2 fois F) = 14 
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Jeu de PILE OU FACE avec une pièce bien équilibrée
• Si on joue deux fois, on peut obtenir F aucune, une ou 

deux fois.

Les expériences répétées
LA COURBE DE GAUSS : D'OÙ VIENT-ELLE ?

P(0 fois F) = 14 

  P(1 fois F) = 12 

P(2 fois F) = 14 
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Jeu de PILE OU FACE avec une pièce bien équilibrée
• Si on joue trois fois, on peut obtenir F aucune, une, deux 

ou trois fois.

Les expériences répétées
LA COURBE DE GAUSS : D'OÙ VIENT-ELLE ?
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Jeu de PILE OU FACE avec une pièce bien équilibrée
• Si on joue trois fois, on peut obtenir F aucune, une, deux 

ou trois fois.

Les expériences répétées
LA COURBE DE GAUSS : D'OÙ VIENT-ELLE ?

P(F , F , F) = 18 

P(F , F , −−F) = 18 

P(F , −−F  , F) = 18 

P(F , −−F  , −−F) = 18 

P(−−F  , F , F) = 18 

P(−−F  , F , −−F) = 18 

P(−−F  , −−F  , F) = 18 

P(−−F  , −−F  , −−F) = 18 
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Jeu de PILE OU FACE avec une pièce bien équilibrée
• Si on joue trois fois, on peut obtenir F aucune, une, deux 

ou trois fois.

Les expériences répétées
LA COURBE DE GAUSS : D'OÙ VIENT-ELLE ?

P(F , F , F) = 18 

P(F , F , −−F) = 18 

P(F , −−F  , F) = 18 

P(F , −−F  , −−F) = 18 

P(−−F  , F , F) = 18 

P(−−F  , F , −−F) = 18 

P(−−F  , −−F  , F) = 18 

P(−−F  , −−F  , −−F) = 18 

ainsi 

P(0 fois F) = 18 

P(1 fois F) = 38 

P(2 fois F) = 38 

P(3 fois F) = 18 
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Jeu de PILE OU FACE avec une pièce bien équilibrée
• Si on joue trois fois, on peut obtenir F aucune, une, deux 

ou trois fois.

Les expériences répétées
LA COURBE DE GAUSS : D'OÙ VIENT-ELLE ?

P(0 fois F) = 18
P(1 fois F) = 38
P(2 fois F) = 38
P(3 fois F) = 18
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Jeu de PILE OU FACE avec une pièce bien équilibrée
• Si on joue dix fois, on peut obtenir F aucune, une, ... ou 

dix fois.

Les expériences répétées
LA COURBE DE GAUSS : D'OÙ VIENT-ELLE ?

P(0 fois F) = 1
1 024 

P(1 fois F) = 10
1 024 

•
•
•
 

P(10 fois F) = 1
1 024 
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Jeu de PILE OU FACE avec une pièce bien équilibrée
• Si on joue cinquante fois, on peut obtenir F aucune, une, 

... ou cinquante fois.

Les expériences répétées
LA COURBE DE GAUSS : D'OÙ VIENT-ELLE ?
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Jeu de PILE OU FACE avec une pièce bien équilibrée
• Si on joue cent fois, on peut obtenir F aucune, une, ... ou 

cent fois.

Les expériences répétées
LA COURBE DE GAUSS : D'OÙ VIENT-ELLE ?



LA COURBE DE GAUSS : D'OÙ VIENT-ELLE ? 
À QUOI SERT-ELLE ?
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Les distributions de probabilités obtenus sont des 
distributions binomiales de paramètres 1, 2, ... ou 10 
(nombre de répétitions de l'expérience aléatoire) et 0,5 
(probabilité du résultat lors d'une expérience aléatoire).

Les distributions binomiales
LA COURBE DE GAUSS : D'OÙ VIENT-ELLE ?
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LA COURBE DE GAUSS : D'OÙ VIENT-ELLE ?

réalisée par les élèves du lycée professionnel 
Jean Caillaud - Ruelle sur Touvre

Planche de Galton
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Les distributions de probabilités obtenus sont des 
distributions binomiales de paramètres 1, 2, ... ou 100 
(nombre de répétitions de l'expérience aléatoire) et 0,5 
(probabilité du résultat lors d'une expérience aléatoire).

Les distributions binomiales
LA COURBE DE GAUSS : D'OÙ VIENT-ELLE ?

Le nom de binomiale vient du fait que pour la loi 
binomiale de paramètres n et p, les différentes probabilités 
P(k fois F) sont les termes du développement de 

[p + (1 - p)]n

C'est le développement du binôme de Newton.
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Cependant les calculs nécessaires sont infaisables pour 
l'époque et Abraham de Moivre et James Stirling 
établissent la formule de Stirling :

Les distributions binomiales
LA COURBE DE GAUSS : D'OÙ VIENT-ELLE ?

n! ~ 2πn 
⎝
⎜
⎛

⎠
⎟
⎞n

e
n
 

qui permet d'approcher les probabilités cherchées.
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Les travaux d'Abraham de Moivre et de Pierre-Simon 
Laplace ont conduit au théorème de Moivre-Laplace cas 
particulier du théorème-limite central.

Les distributions binomiales
LA COURBE DE GAUSS : D'OÙ VIENT-ELLE ?



LA COURBE DE GAUSS : D'OÙ VIENT-ELLE ? 
À QUOI SERT-ELLE ?

• Qui est-elle ?
• D'où vient-elle ? 

– Les expériences répétées
– Les distributions binomiales
– Le théorème-limite central
– La théorie des erreurs

• À quoi sert-elle ?
– Intervalles de fluctuation 
– Intervalles de confiance

• Pour aller plus loin...
• Frise historique
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Si (Xn) est une suite de variables aléatoires de distribution 
binomiale de paramètres n et p (fixé).

LA COURBE DE GAUSS : D'OÙ VIENT-ELLE ?

Quand n tend vers l'infini : 

Le théorème de Moivre-Laplace
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LA COURBE DE GAUSS : D'OÙ VIENT-ELLE ?

La courbe de 
Gauss apparaît !!

Si (Xn) est une suite de variables aléatoires de distribution 
binomiale de paramètres n et p (fixé).
Quand n tend vers l'infini : 

Le théorème de Moivre-Laplace
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LA COURBE DE GAUSS : D'OÙ VIENT-ELLE ?

La courbe de 
Gauss apparaît !!

Si (Xn) est une suite de variables aléatoires de distribution 
binomiale de paramètres n et p (fixé).
Quand n tend vers l'infini : 

Le théorème de Moivre-Laplace
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Planche de Galton
LA COURBE DE GAUSS : D'OÙ VIENT-ELLE ?

à la Cité de Sciences de La Vilette
Paris
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LA COURBE DE GAUSS : D'OÙ VIENT-ELLE ?

La courbe de Gauss apparaît comme densité de probabilité
(les probabilités d'observations dans un intervalles sont 
calculées à l'aide d'une intégrale sur cet intervalle).
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LA COURBE DE GAUSS : D'OÙ VIENT-ELLE ?

La courbe de Gauss apparaît comme densité de probabilité
(les probabilités d'observations dans un intervalles sont 
calculées à l'aide d'une intégrale sur cet intervalle).
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La courbe de Gauss apparaît comme densité de probabilité
(les probabilités d'observations dans un intervalles sont 
calculées à l'aide d'une intégrale sur cet intervalle).

LA COURBE DE GAUSS : D'OÙ VIENT-ELLE ?
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LA COURBE DE GAUSS : D'OÙ VIENT-ELLE ?

lim
n → + ∞

P
⎝
⎜
⎛

⎠
⎟
⎞

a ≤ 
Xn − np
np(1 − p)

 ≤ b  = 
⌡
⎮
⎮
⌠

a

b
 1

2π
 e

− 12 x 2
 dx On a :
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Toute variable aléatoire de densité la fonction représentée 
par cette courbe est dite distribuée selon 

la loi normale centrée réduite.

LA COURBE DE GAUSS : D'OÙ VIENT-ELLE ?
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1889 : Francis Galton avait déjà parlé de courbe normale dans
Natural Inheritance

1893 : Karl Pearson donne le nom de loi normale à la loi 
appelée par l'école française deuxième loi de Laplace ou 
loi de Laplace-Gauss et par l'école anglo-saxonne loi de 
Gauss.. 
Karl Pearson a ensuite reconnu en 1920 que ce nom de 
normal était inadéquat et qu'il « a le désavantage de 
conduire les gens à croire que toutes les autres 
distributions de fréquences sont en un sens ou un autre 
anormales. »

LA COURBE DE GAUSS : D'OÙ VIENT-ELLE ?

Origine du nom "normale"
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Le résultat précédent est traduit par un théorème 
mathématique le théorème-limite central qui dit dans sa 
forme la plus générale que, sous certaines conditions, la 
suite des moyennes centrées, réduites de variables 
aléatoires indépendantes  tend vers la loi normale centrée 
réduite.
C'est pour cette raison qu'on la rencontre un peu partout.
Dès qu'un phénomène est la superposition d'un grand 
nombre de causes aléatoires indépendantes, une cloche se 
présente.

Le théorème-limite central
LA COURBE DE GAUSS : D'OÙ VIENT-ELLE ?
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Il s’agit de l’un des exemples les plus frappants de 
phénomènes d’universalité en mathématiques : en 
ajoutant un grand nombre d’aléas dont on ne sait rien, 
la distribution limite de la somme est une courbe de 
Gauss. 

LA COURBE DE GAUSS : D'OÙ VIENT-ELLE ?

Le théorème-limite central



LA COURBE DE GAUSS : D'OÙ VIENT-ELLE ? 
À QUOI SERT-ELLE ?

• Qui est-elle ?
• D'où vient-elle ? 

– Les expériences répétées
– Les distributions binomiales
– Le théorème-limite central
– La théorie des erreurs

• À quoi sert-elle ?
– Intervalles de fluctuation
– Intervalles de confiance

• Pour aller plus loin...
• Frise historique
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Les lois physiques sont essentiellement issues d'invariants 
identifiés à partir d'observations et de mesures.
Plusieurs mesures d'une même quantité donnent en 
général des résultats différents, quoique voisins et la 
question est de déterminer la "vraie" valeur ou du moins 
la "meilleure" valeur.
C'est le cas en particulier pour l'astronomie et la géodésie, 
points de départ de la théorie des erreurs.

La théorie des erreurs
LA COURBE DE GAUSS : D'OÙ VIENT-ELLE ?
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Au milieu du 18e siècle, on va s'intéresser non plus aux 
valeurs mais aux écarts à la "vraie" valeur et en faire une 
analyse probabiliste avec deux hypothèses :

• la somme des écarts positifs est égale à la somme des 
écarts négatifs ;

• la somme des valeurs absolues des écarts doit être la 
plus petite possible.

La théorie des erreurs
LA COURBE DE GAUSS : D'OÙ VIENT-ELLE ?
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Plusieurs distributions ont été envisagées : 

La théorie des erreurs
LA COURBE DE GAUSS : D'OÙ VIENT-ELLE ?

Il s'agira ensuite de savoir comment se répartissent les 
erreurs par rapport à la "vraie" valeur.

Lambert (1760) Laplace (1774)
Courbe d'équation

première loi de Laplace
y = k2 e 

−
 
k |x|
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La théorie des erreurs
LA COURBE DE GAUSS : D'OÙ VIENT-ELLE ?

Au début du 19e siècle, cette dernière condition devient : 
• la somme des écarts positifs est égale à la somme des 

écarts négatifs ;
• la somme des carrés des écarts doit être la plus petite 

possible.
Gauss obtient une "loi des erreurs" qui correspond à ce qui 
s'appelle maintenant une loi normale.
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Adolphe Quételet a mis en évidence les lois normales dans 
d'autres phénomènes que les erreurs de mesure : série 
biologiques...
Francis Galton a été le premier à parler de courbe normale
pour désigner la distribution des erreurs de mesure (1889). 
L'expression de loi normale a été popularisée par Karl 
Pearson (1893), même s'il a reconnu qu'elle était mal choisie.
Jacques Hadamard montre l'intérêt des lois normales dans le 
contrôle des produits industriels...

Et après...
LA COURBE DE GAUSS : D'OÙ VIENT-ELLE ?
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LA COURBE DE GAUSS : D'OÙ VIENT-ELLE ? 
À QUOI SERT-ELLE ?

• Qui est-elle ?
• D'où vient-elle ? 

– Les expériences répétées
– Les distributions binomiales
– Le théorème-limite central

• À quoi sert-elle ?
– Intervalles de fluctuation
– Intervalles de confiance

• Pour aller plus loin...
• Frise historique
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LA COURBE DE GAUSS : À QUOI SERT-ELLE ?

– à 68 % : [- 1 , 1]

Intervalles de fluctuation

– à 95 % : [- 2 , 2]

– à 99,7 % : [- 3 , 3]



Espace Mendès-France Poitiers - 20 mars 2013 - Brigitte Chaput

La chaise : L'assise d'une chaise se situe à 45 cm du 
sol. Elle représente un trapèze de 45 cm pour la face 
avant et 38 cm pour la face arrière sur une profondeur 
de 39 cm. Pour des questions de confort, cette assise 
doit être inclinée de 2 cm vers l'arrière (fuite du siège). 
La hauteur du dossier fait 38 cm (soutient des reins) ou 
48 cm (soutient du dos) avec une inclinaison de 10° 
par rapport à la verticale. 

LA COURBE DE GAUSS : À QUOI SERT-ELLE ?
Intervalles de fluctuation : homme moyen
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LA COURBE DE GAUSS : À QUOI SERT-ELLE ?
Intervalles de fluctuation : courbes de croissance
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LA COURBE DE GAUSS : À QUOI SERT-ELLE ?
Intervalles de fluctuation : courbes de croissance
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LA COURBE DE GAUSS : À QUOI SERT-ELLE ?
Intervalles de fluctuation : plage de normalité des 

analyses médicales
Dans la détermination quantitative de la thyroxine libre 
dans le sérum, détermination utilisant les systèmes 
automatisés de chimiluminescence ACS:180, le 
fournisseur indique : 388 échantillons prélevés sur des 
sujets apparemment en bonne santé ont été dosés et les 
valeurs de référence sont :

– pour les euthyroidiens entre 0,89 et 1,76 ng/dl, 
– pour les hypothyroidiens moins de 0,89
– pour les hyperthyroidiens plus de 1,76
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LA COURBE DE GAUSS : À QUOI SERT-ELLE ?
Intervalles de fluctuation : contrôle de qualité
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LA COURBE DE GAUSS : D'OÙ VIENT-ELLE ? 
À QUOI SERT-ELLE ?

• Qui est-elle ?
• D'où vient-elle ? 

– Les expériences répétées
– Les distributions binomiales
– Le théorème-limite central

• À quoi sert-elle ?
– Intervalles de fluctuation
– Intervalles de confiance

• Pour aller plus loin...
• Frise historique
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LA COURBE DE GAUSS : À QUOI SERT-ELLE ?
Intervalles de confiance

Les intervalles de confiance sont utilisés dans le cadre 
de l'estimation.
On adopte une démarche qui donne avec un certain 
niveau de confiance un intervalle contenant une valeur 
inconnue que l'on cherche à estimer. 
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LA COURBE DE GAUSS : À QUOI SERT-ELLE ?
Intervalles de confiance : sondages

On cherche à évaluer une proportion p d'une propriété 
dans une population statistique.
On raisonne à partir d'un échantillon qui fournit par 
exemple une fréquence f de la propriété. 
On considère que f appartient à l'intervalle de 
fluctuation associé p : cela nous donne un intervalle de 
valeurs de p.
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fé

LA COURBE DE GAUSS : À QUOI SERT-ELLE ?
Intervalles de confiance : sondages

Intervalle de confiance
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LA COURBE DE GAUSS : À QUOI SERT-ELLE ?
Intervalles de confiance : expression des incertitudes 

de mesures

Auparavant les incertitudes sur des résultats de mesures étaient
traités de façon algébriques. Par exemple :
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LA COURBE DE GAUSS : À QUOI SERT-ELLE ?
Intervalles de confiance : expression des incertitudes 

de mesures

Auparavant les incertitudes sur des résultats de mesures étaient
traités de façon algébriques. Par exemple :
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LA COURBE DE GAUSS : À QUOI SERT-ELLE ?
Intervalles de confiance : expression des incertitudes 

de mesures

Les normes actuelles imposent une expression de l'incertitude 
de mesure à l'aide d'un intervalle de confiance.

Auparavant les incertitudes sur des résultats de mesures étaient
traités de façon algébriques. Par exemple :
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Exemple :
Un certificat d'étalonnage indique que la valeur R d'une résistance 
étalon de valeur nominale égale à dix ohms est  
10,000 742 Ω ± 129 μΩ à 23 °C et que "l'incertitude indiquée de 
129 μΩ définit un intervalle au niveau de confiance de 99 %". 

LA COURBE DE GAUSS : À QUOI SERT-ELLE ?
Intervalles de confiance : expression des incertitudes 

de mesures

L'incertitude-type sur la valeur de la 
résistance peut être prise égale à

u(R) = 50 μΩ

car  129 = 2,58 × 50.
10,000 742 10,000 87110,000613

0,005



LA COURBE DE GAUSS : D'OÙ VIENT-ELLE ? 
À QUOI SERT-ELLE ?

• Qui est-elle ?
• D'où vient-elle ? 

– Les expériences répétées
– Les distributions binomiales
– Le théorème-limite central
– La théorie des erreurs

• À quoi sert-elle ?
– Intervalles de fluctuation. 
– Intervalles de confiance

• Pour aller plus loin...
• Frise historique
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1.

1.

LA COURBE DE GAUSS : POUR ALLER PLUS LOIN

en dimension 3
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Lois du Khi-deux (de Pearson)

n est un entier naturel non nul.

Soit X1, X2, ..., Xn n variables aléatoires indépendantes et 
identiquement distribuées selon la loi normale centrée réduite.

La variable aléatoire Yn = suit la loi du Khi-deux à n
degrés de liberté.

∑
i=1

n

 Xi
2

LA COURBE DE GAUSS : POUR ALLER PLUS LOIN

D'autres lois de probabilité
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Lois de Student

n est un entier naturel non nul. 

Soit les variables aléatoires X de loi normale centrée réduite et Y
de loi du Khi-deux à n degrés de liberté. X et Y sont 
indépendantes.

La variable aléatoire  T = suit la loi de Student à n degrés 
de liberté.

X
Y
n

 

LA COURBE DE GAUSS : POUR ALLER PLUS LOIN

D'autres lois de probabilité
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Lois de Fisher-Snedecor

n1 et n2 désignent des entiers naturels non nuls.

Soit Z1 et Z2 deux variables aléatoires indépendantes suivant des 
lois du Khi-deux à n1 et n2 degrés de liberté respectivement.

La variable aléatoire  F = suit la loi F de Fisher-Snedecor

à n1 et n2 degrés de liberté.

  Z1
n1

  

  Z2
n2

  
 

LA COURBE DE GAUSS : POUR ALLER PLUS LOIN

D'autres lois de probabilité
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À QUOI SERT-ELLE ?

• Qui est-elle ?
• D'où vient-elle ? 

– Les expériences répétées
– Les distributions binomiales
– Le théorème-limite central
– La théorie des erreurs

• À quoi sert-elle ?
– Intervalles de fluctuation 
– Intervalles de confiance

• Pour aller plus loin...
• Frise historique
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LA COURBE DE GAUSS
Les mathématiciens contributeurs
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LA COURBE DE GAUSS : D'OÙ VIENT-ELLE ? À QUOI SERT-ELLE ?
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