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1
 HISTOIRE DES ARTS Programmes de 2008, BO n° 32 du 28 août 2008
 I/ Le programme
 I – 1 L’enseignement de l’histoire des arts s’articule autour de
 I – 2 Sa mise en œuvre s’effectue lors de situations transdisciplinaires, en particulier
 I – 3 L’évaluation s’effectue à travers
 6 domaines
 -Les arts de l’espace
 -Les arts du langage
 -Les arts du quotidien
 -Les arts du son
 -Les arts de la scène
 -Les arts du visuel
 5 périodes
 -La préhistoire et
 l’Antiquité gallo-romaine
 -Le moyen-âge
 -Les temps modernes
 -Le 19ème
 siècle
 -Le 20ème
 siècle et notre
 époque
 La liste de
 référence
 www.eduscol.education.fr
 Rubrique : enseignement
 de l’histoire des arts
 Ressources pour les
 écoles
 arts visuels histoire musique langue
 Des connaissances
 -Quelques œuvres des différents
 domaines
 -Des formes d’expression, des
 mouvements, des artistes…
 -des repères historiques, des métiers
 Des capacités
 -Observer (voir étude des oeuvres)
 -Identifier (titre, auteur, époque)
 -Situer une œuvre dans le temps
 et dans l’espace
 Des attitudes
 -Curiosité et créativité
 -Dialogues et échanges
 -Découverte de la diversité
 culturelle

Page 4
                        
                        

2
 II/ Sa mise en oeuvre
 L’étude des œuvres
 Il s’agit de questionner les œuvres : ne pas rester sur l’apparence mais entrer dans une
 démarche d’observation de l’œuvre.
 Le placement sur la frise historique
 Chaque œuvre étudiée est placée sur la frise collective de la classe, afin d’installer des repères
 visuels.
 L’élève doit être capable d’identifier les œuvres étudiées par :
 - Leur titre
 - Le nom de leur auteur
 - Leur époque
 Le cahier personnel d’histoire des arts
 Dans le cadre de la structuration des connaissances sur les œuvres : tenir un « classeur-
 mémoire» d’arts visuels, dans lequel sont rassemblées les traces écrites des rencontres avec
 les œuvres.
 La forme
 Genre, style
 Composition, structure
 Espace, lumière
 La signification
 Signifiant/signifié
 Message émis/message reçu
 La technique
 Support
 Matériaux
 Outils
 Gestes
 L’usage
 Commanditaires
 Destinataires
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 Exemples de trace écrite
 Exemple de trame 1 :
 Titre de l’œuvre : ………………………………………
 Artiste : ……………………………………………………
 Ma première
 impression
 Visuel
 Epoque-date
 Pays
 Catégorie :
 Genre :
 Eléments
 plastiques
 caractéristiques
 Interprétation
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 Exemple de trame 2 :
 Un visuel
 Un cartel d’identification Genre :
 Auteur :
 Titre :
 Date :
 Dimension/cm :
 Lieu :
 Technique :
 Une description de l’oeuvre
 Des indications sur le sens et/ou la forme
 Des repères historiques
 Des commentaires et/ou travaux personnels
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 Exemple 2 avec la statuaire du 16ème
 :
 Titre : St Joseph et l’enfant Jésus
 Auteur : Dominique Florentin
 Catégorie : sculpture
 Date : vers 1550
 Lieu : église St Etienne, Bar sur Seine
 Technique : pierre taillée (calcaire)
 Dimensions : 1,63m x 0,58m
 Description (exemple) :
 Un homme barbu tient un enfant contre lui.
 Ils regardent dans la même direction. Ils semblent en mouvement.
 Leurs vêtements comportent des plis et des drapés qui semblent en mouvement.
 ….
 Style (exemple) :
 Cette sculpture est de style maniériste car elle représente les personnages en
 mouvement, avec une posture corporelle « maniérée », des drapés qui semblent
 « soufflés ».
 Repères historiques (exemple) :
 Au 16ème
 siècle, la sculpture champenoise a bénéficié des influences artistiques des
 Flandres et de l’Italie. Dominique Florentin est un artiste qui a travaillé au château
 de Fontainebleau sous François Ier. Il a apporté la mode italienne en Champagne.
 Sculpture romane
 Sculpture gothique
 Sculpture maniériste
 XI XII XIII XIV XV XVI
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 Sitographie
 Formation personnelle
 * Des vidéos gratuites sur l’histoire des arts :
 http://canal-educatif.fr
 * Des œuvres d’art analysées en ligne :
 http://www.peintre-analyse.com
 * 40 dessins en ligne des planches de l’Encyclopédie :
 http://www.ac-versailles.fr/pedagogi/artsplastiques/beta/pedagogie/dessein/pl01-
 ecole_dessin.html
 * L’histoire par l’image : 1789-1939…. :
 http://www.histoire-image.org
 * Le siècle des Lumières dans la peinture des musées de France :
 http://www.culture.gouv.fr/lumiere/documents/musee_virtuel.html
 Pour trouver des images d’œuvres
 * Des photos en lignes d’œuvres des musées nationaux (rmn) :
 http://www.photo.rmn.fr/cf/htm/Search_New.aspx
 * Une banque d’images : Web Gallery of Art :
 http://www.wga.hu/
 Pédagogie
 * Une mine pour l’enseignement de l’histoire des arts :
 http://cpd67.site2.ac-strasbourg.fr/HA/
 * Des compléments pour la pratique artistique :
 http://pagesperso-orange.fr/patrick.straub/index.htm
 * Des comptes-rendus de séquences d’histoire des arts :
 http://www3.ac-nancy-metz.fr/pasi/
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 Bibliographie
 Formation personnelle
 Denizeau, Gérard ; Le dialogue des arts, Larousse, 2008.
 Narbonne, Michel ; Cours d’histoire des arts, Vuibert, 2007.
 Pédagogie
 * Un dossier très complet :
 Animation et Education n°211/212 ; Dossier : concilier histoire des arts et pratiques
 artistiques
 Compléments en ligne :
 http://www.occe.coop/federation/espace_commun/publications/AE/2009/numero_211.htm
 * Un manuel :
 Biville, Jacky et al. ; Histoire des arts cycle 3 ; Nathan, 2009 ; Coll. Explorer.
 * Un ouvrage pratique et théorique à la fois, qui couvre les 6 domaines artistiques :
 Lagoutte, Daniel, Comment enseigner l’histoire des arts au cycle 3, Hachette éducation, 2008.
 * Vient de paraître, concilie l’histoire des arts et la pratique artistique, contient un cédérom
 des oeuvres :
 Straub, Patrick ; Histoires d’art en pratiques et Histoires d’art répertoire d’oeuvres, Accès
 éditions, 2009.
 * Documentation historique et artistique sur un choix d’oeuvres, séquences pédagogiques,
 contient un cédérom et un cd audio :
 Lachaud, Guillaume et al., Clés pour enseigner l’histoire des arts en cycle 3, scéren, CRDP
 Aquitaine, 2009.
 Pour la classe
 * Des reproductions d’œuvres d’art :
 Lagoutte, Daniel, La valise musée, Hachette.
 * L’histoire de l’art par périodes, sous forme de roman pour les enfants :
 Léonard, Sylvie, collection Petites histoires de l’art, Scéren.
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 Proposition de références artistiques locales, par grandes périodes historiques
 Les arts du visuel - Peinture, sculpture, dessin, photographie…
 Préhistoire
 Antiquité
 Moyen-âge Temps modernes 19ème
 siècle 20ème
 siècle et notre époque
 Enluminure Médiathèque de
 l’Agglomération
 Troyenne : enluminures
 Sculpture - Musée St Loup :
 sculptures romanes et
 gothiques.
 - Eglise de Chaource :
 la mise au tombeau du
 maître de Chaource,
 apogée du gothique.
 Peinture Musée St Loup :
 Peintures du XVe au XIXe siècles.
 (notamment XVIIe et XVIIIe) avec des œuvres
 de : Champaigne, Tassel, Mignard, Watteau,
 Fragonard, Greuze, David, Boucher, Girardon,
 Natoire.
 Sculpture - Sculpture champenoise du 16° : exposition à
 l’église St Jean au marché d’avril à octobre
 2009.
 - Musée de Vauluisant, Troyes :
 sculptures de l’école troyenne du 16ème
 s.
 - Eglise St Pantaléon, Troyes : sculptures
 renaissance (D. Florentin)
 - Jubé en pierre, église Ste Madeleine à Troyes
 et jubé en bois, église de Villemaur sur
 Vanne : gothique flamboyant.
 Peinture
 - Musée d’art moderne :
 Delacroix, Daumier,
 Cézanne, Seurat, Dufy
 - Musée St loup
 Arts plastiques - Musée d’art moderne :
 Vlaminck, Derain, Matisse,
 Modigliani, Rouault, Van Dongen,
 Maillol, Picasso.
 - FRAC, Fonds Régional d’Art
 Contemporain, Reims.
 - Centre d’art contemporain,
 « Passages », Troyes.
 - Verriers contemporains :
 Artothèque des arts du feu, « Artès »,
 Pont-Ste-Marie.
 Dessin Musée Di Marco, dessin de presse,
 Troyes.
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 Les arts du quotidien - arts de la table, bijoux, mobilier, vitrail,…
 Pour tout ce qui concerne les vitraux de la cathédrale de Troyes, consulter :
 http://www.crdp-reims.fr/cddp10/ressources/mediatheque/dossiers/vitrail/
 Préhistoire
 Antiquité
 Moyen-âge Temps modernes 19ème
 siècle 20ème
 siècle et notre
 époque Bijoux Musée St Loup :
 Bijoux de l’âge
 du fer et de l’âge
 du bronze.
 Vitrail Cathédrale de Troyes :
 - Rose du transept nord (1375-
 76) et (1408-09) par Brisetour,
 Guillaume (14ème
 ) et Guiot
 (15ème
 )
 - Baie 225, Saint Michel
 terrassant le dragon, 1370, par
 Jacquemin (14ème
 )
 Bijoux Musée St Loup :
 Art de l’orfèvrerie des
 Mérovingiens : Trésor de Pouan
 (5ème
 s)
 Vitrail Ecole Troyenne du 16
 ème
 siècle :
 - Musée de Vauluisant.
 - Eglises Ste Madeleine et St
 Pantaléon.
 - La façade 16ème
 s : la rose
 occidentale de Jean Soudain
 (1547), cathédrale de Troyes.
 17ème
 siècle :
 - Le pressoir mystique : vitrail
 conçu en 1625 par Linard
 Gontier, cathédrale de Troyes.
 Vitrail Cathédrale de Troyes : La rose sud
 du transept par Thévenot
 Emaux, mobilier
 Musée St Loup
 Arts de la table
 Collection de verreries de Maurice
 Marinot au musée d’art moderne de
 Troyes.
 Textile Musée de Vauluisant (bonneterie)
 Vitrail Les vitraux de David Tremlett,
 église de Villenauxe la Grande.
 Arts du feu (verre, céramique)
 Artfusion, Artes, Artothèque des
 arts du feu, Pont Ste Marie.
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 Les arts de l’espace - Architecture -
 Préhistoire
 Antiquité
 Moyen-âge Temps modernes 19ème
 siècle 20ème
 siècle et notre
 époque
 Une église romane (12ème
 s) :
 Moussey.
 Une cathédrale gothique :
 Cathédrale St Pierre-St Paul
 Troyes.
 Un château médiéval, Provins,
 Guédelon.
 Architecture à pans de bois,
 Troyes :
 Le Champ des oiseaux, 15ème
 L’hôtel de Vauluisant, 16ème
 s.
 La tourelle de l’orfèvre, 16ème
 s.
 La maison du boulanger, 16ème
 s.
 L’hôtel Juvenal des Ursins, 16ème
 s.
 L’hôtel du petit Louvre 16ème
 / 19ème
 L’abbaye St Loup, 17ème
 /18ème
 s.
 L’abbaye St Martin ès Aires, 17ème
 s.
 L’hôtel de ville, 17ème
 /20ème
 s., de style
 Louis XIII (1624/1672).
 (www.tourisme-troyes.com)
 Les Halles Baltard, 1874, Troyes.
 La chapelle de l’abbaye St Martin
 ès-Aires (Style Baltard, 1890).
 Le kiosque à musique, 1889,
 jardin du Rocher, Troyes.
 La préfecture 18ème
 /19ème
 .
 Hôtel du petit Louvre 16ème
 /
 19ème
 .
 Les usines textiles.
 Une architecture « Art
 nouveau » : la villa Viardot,
 1908, 26, bd Gambetta,
 Troyes.
 Le théâtre de Champagne,
 début 20ème
 s, bd Gambetta,
 Troyes.
 La Médiathèque de
 l’Agglomération Troyenne.
 Cécile Picquot – Conseillère pédagogique arts visuels – Aube
 [email protected] - 03 25 76 22 64
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Liste d’exemples d’œuvres Cette liste est proposée aux enseignants pour les aider dans la mise en œuvre concrète de l’enseignement de l’histoire des arts. Elle reste indicative et sera progressivement complétée et amendée. De la Préhistoire à l’Antiquité gallo-romaine La Préhistoire : Les 1ères traces de vie humaine, la maîtrise du fer et les débuts de l’agriculture, apparition de l’art.
 L’Antiquité gallo-romaine : Les Gaulois, la romanisation de la Gaule et la Christianisation du monde gallo-romain.
 Arts de l'espace
 architecture, jardins
 Arts du langage
 Littérature : récit et poésie
 Arts du quotidien Objets d’art, bijoux
 Arts du son
 Musique (instrumentale et
 vocale)
 Arts du spectacle
 vivant (théâtre, danse)
 Arts du visuel Arts plastiques,
 cinéma, photographie, arts
 numériques Architecture préhistorique (ensembles mégalithiques) - Dolmen de la Roche aux fées, - Menhir de Carnac, - Cercle de Stonehenge (Grande-Bretagne) Architecture antique dans la Gaule romaine : - Les différents monuments religieux, civiques et privés de la province romaine tels ceux de Nîmes ou d’Arles.
 Extraits d’oeuvres de la période abordée - Esope, Fables. Œuvres faisant référence à la période abordée : - Rosny Aîné, La Guerre du Feu. - J. Martin, Alix, bande dessinée. - Kacimi Mohamed, Le Secret de la reine de Saba.
 Parure : les objets d’or ou de bronze Objet militaire - Le trésor de Vix, trésor celte (Côte-d’Or) Mosaïque gallo-romaine : - Les Travaux et les Jours de Saint-Romain-en-Gal (musée des Antiquités nationales)
 Œuvres faisant référence aux récits de créations, à la Préhistoire et à l’Antiquité gallo-romaine : - D.Milhaud, La Création du monde. - I.Stravinski, Le Sacre du printemps. - M. Ravel, Daphnis et Chloé.
 Quelques repères sur le théâtre antique : - architecture du théâtre - utilisation des masques - fonction sacrée
 Peinture pariétale préhistorique : - Lascaux, grotte Chauvet - Altamira (Espagne) Sculpture antique : La Vénus de Milo (musée du Louvre, Paris, v. 100 av. J-C.) Mais aussi … - peinture d’un vase grec - fresques et mosaïques exposées dans les musées en France Œuvres cinématographiquesfaisant référence à la Préhistoire et à l’Antiquité : - Jean-Jacques Annaud, La guerre du feu. - William Wyler, Ben Hur.
 Direction générale de l’enseignement scolaire – Histoire des arts – école primaire - Page 1 sur 5
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Le Moyen-Âge (476 – 1492) Après les invasions, la naissance et le développement du Royaume de France. Les relations entre seigneurs et paysans, le rôle de l’Église. Conflits et échanges en Méditerranée : les Croisades, la découverte d’une autre civilisation, l’Islam. La Guerre de cent ans.
 Arts de l'espace
 architecture, jardins
 Arts du langage
 Littérature : récit et poésie
 Arts du quotidien Objets d’art, bijoux
 Arts du son
 Musique (instrumentale et
 vocale)
 Arts du spectacle
 vivant (théâtre, danse)
 Arts du visuel Arts plastiques,
 cinéma, photographie, arts
 numériques Architecture religieuse : - églises romanes, églises gothiques, abbayes - mosquée (Damas, Kairouan en Tunisie, Cordoue) - synagogue (Carpentras, Vaucluse) Bâtiment militaire ou civil - château fort - cité fortifiée (Carcassonne) - maison à colombage - palais : Alhambra, la cour des Lions (Grenade, Espagne)
 Œuvres de la période abordée Extrait d’un roman de chevalerie. - Chrétien de Troyes, Le Chevalier au Lion, Perceval. Fables et fabliaux : - Roman de Renart - La Farce de Maître Pathelin - Farce et fabliaux du Moyen Age Poésie (Extraits) - La Chanson de Roland Œuvres faisant référence à la période abordée : - Yvan Pommaux, Angelot du Lac - Michel Tournier, La Couleuvrine
 Costume Pièces de mobilier- Panneau d’un coffre de mariage florentin Vitraux Charlemagne, cathédrale de Chartres (Eure-et-Loir) Tapisseries : - La Dame à la licorne (Musée de Cluny, Paris) - Applique limousine dite Annonce aux bergers, (musée du Louvre, Paris)
 Musique religieuse (chant grégorien) Grégoire le Grand recueille les premiers chants chrétiens Musique profane (chansons de troubadours ou de trouvères). Audition d’un extrait d’une œuvre d’Adam de la Halle.
 Spectacles de la culture populaire et nobiliaire (carnaval, tournoi) Danse médiévale : - La tarentelle. - Le branle. Œuvres faisant référence à une fête médiévale : - Carné, Les Visiteurs du Soir.
 Sculptures romanes : - un chapiteau roman ou un tympan (basilique de Vézelay, église de Moissac). Sculptures gothiques : - Collection des musées d’art médiéval (Musée de Cluny, Paris, Palais du Tau, Reims). - Nicolas de Leyde, Buste d'homme accoudé. Manuscrits enluminés : Les frères Limbourg, Les Très Riches Heures du duc de Berry. Peintures religieuses : - Campin, La Nativité ou la Pietà de Villeneuve-lès-Avignon - Cimabue (Sienne) Fresques : - Eglise de Saint-Savin - Fresques de Lucques Œuvres cinématographiques faisant référence au Moyen-Âge : - Richard Fleicher, Les Vikings. - Jean-Jacques Annaud, Le Nom de la Rose.
 Direction générale de l’enseignement scolaire – Histoire des arts – école primaire - Page 2 sur 5
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Les Temps modernes Le temps des Découvertes et des premiers empires coloniaux, la traite des Noirs et l’esclavage. La Renaissance : les arts, quelques découvertes scientifiques, catholiques et protestants. Louis XIV un monarque absolu. Les Lumières.
 Arts de l'espace
 architecture, jardins
 Arts du langage
 Littérature : récit et poésie
 Arts du quotidien Objets d’art, bijoux
 Arts du son
 Musique (instrumentale et
 vocale)
 Arts du spectacle
 vivant (théâtre, danse)
 Arts du visuel Arts plastiques,
 cinéma, photographie, arts
 numériques Architecture royale et/ou religieuse : - châteaux de la Loire - château de Versailles - basilique et place Saint-Pierre de Rome.
 Architectures militaires (fortifications) : - Vauban (Mont Dauphin) Places urbaines : - place Stanislas (Nancy) - place des Vosges (Paris) Jardins à la française : - Versailles Autres - Claude-Nicolas Ledoux : les salines royales d’Arc-et-Senans (Franche-Comté).
 Œuvres de la période abordée : Extraits de poésies de la Renaissance : - Du Bellay - Ronsard Contes ou fables de l’époque classique : - La Fontaine, Fables. - Perrault, Contes. Théâtre (voir arts du spectacle vivant) Œuvres faisant référence à la période abordée : - Anne Pietri, Les Orangers de Versailles. - Anthony Horowitz, Le Diable et son valet.
 Costumes d’époque Mobilier : - meubles Boulle. Moyens de transport : - Carrosse d’apparat - Chaise à bras - Navires et caravelles (Grandes Découvertes) Tapisseries : - Tapisseries des Gobelins - Tapis du Moyen-Orient Emaux : - Bernard Palissy Objets scientifiques : - loupe - sextant - horloges astronomiques (Strasbourg)
 Musique instrumentale et vocale du répertoire baroque et classique : Musique instrumentale - Lully - Rameau - Bach (Concerto brandebourgeois) Œuvres polyphoniques religieuses : - Haendel, « Alléluia », extrait du Messie - Chansons du répertoire populaire. Opéra/ballet (voir arts du spectacle vivant)
 Un extrait de pièce de théâtre de : - Shakespeare (Le Songe d’une nuit d’été) - Molière (L’Avare, Le Médecin malgré lui, Amphitryon, etc.) - Beaumarchais (Le Mariage de Figaro). Un extrait d’un « opéra » de : - Purcell (chœur des sorcières, Didon et Énée ; King Arthur) - Rameau (opéra ballet Les Indes Galantes) - Mozart, La Flûte enchantée. Danse Renaissance, XVIIe siècles : - Gaillarde, pavane. - Ballets de cour : Lully.
 Peintures, dessins et sculptures de la Renaissance, des XVIIème et XVIIIème siècles (Italie, Flandres, France) : - Bruegel l’Ancien, La Tour de Babel. - Fra Angelico, L’Annonciation. XVIe siècle : - Léonard de Vinci, La Cène - Jean Goujon - Un dessin à la sanguine de Michel-Ange XVIIe siècle : - Georges de La Tour, La Nativité ou Job et sa Femme. - Rembrandt. - Velázquez, Les Ménines - Vermeer, La Dentellière ou La Laitière. XVIIIe siècle : - Un dessin aux trois crayons de Watteau - Chardin - Une planche de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert Oeuvres cinématographiques faisant référence aux Temps modernes : Jean-Paul Rappeneau, Cyrano de Bergerac.
 Direction générale de l’enseignement scolaire – Histoire des arts – école primaire - Page 3 sur 5
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Le XIXe siècle La Révolution française et le Premier empire : l’aspiration à la liberté et à l’égalité, la Terreur, les grandes réformes de Napoléon Bonaparte. La France dans une Europe en expansion industrielle et urbaine : le temps du travail en usine, des progrès techniques, des colonies et de l’émigration. L’installation de la démocratie et de la République. NB. Ont été incluses dans ce tableau quelques œuvres du début du XXe siècle
 Arts de l'espace
 architecture, jardins
 Arts du langage Littérature : récit
 et poésie
 Arts du quotidienObjets d’art, bijoux
 Arts du son
 Musique (instrumentale et
 vocale)
 Arts du
 spectacle vivant (théâtre, danse)
 Arts du visuel
 Arts plastiques, cinéma, photographie, arts
 numériques
 Architectures industrielles - Gustave Eiffel : la Tour Eiffel. - Grandes gares avec architecture métallique et marquise. Plan de ville - Hausmann Autres - Viaduc de Garabit - Canal de Suez - Pont-canal d’Agen ou de Briare - Familistère de Godin - Opéra Garnier.
 Œuvres de la période abordée : Extraits de récits et nouvelles - Hugo - Dumas - Balzac - Flaubert - Maupassant. - Zola, (par exemple Le Paradis des chats) - Twain, Mort ou vivant. Poésies - Hugo - Baudelaire - Verlaine - Rimbaud Contes - Contes Russes, L’oiseau de feu. - Andersen, Le Petit soldat de plomb, La Petite sirène. - Grimm, Le Pêcheur et sa femme. - Daudet, La Chèvre de M. Seguin. Œuvres faisant référence à la période abordée : - Evelyne Brisou-Pellen, Deux graines de cacao. - Jean-Baptiste Clément, Le Temps des cerises.
 Mobilier, décoration et arts de la table - Sèvres, Limoges. - Emile Gallé, école de Nancy.
 Affiches - Toulouse-Lautrec
 Textiles : - Tissage damassé - Dentelle - Broderie (à la main, sujet figuratif) Objets en métal - Arme - Escalier
 Extraits musicaux de l’époque romantique (symphonie, opéra) : - Beethoven, « Hymne la joie », Neuvième symphonie, (support musical de l’hymne européen). - Bizet, Carmen. - Berlioz - Schubert - Chopin Musique post-romantique - Wagner - Moussorgski Opéra ballet (voir arts du spectacle vivant) Folklore et tradition Chansons populaires et régionales, chansons d’enfance
 Théâtre (extraits) : - Hugo (drame romantique) - Musset - Jarry (Ubu roi.) Opéras (extraits) : - Verdi, Rigoletto. - Rossini, Le Barbier de Séville. Ballets - Tchaïkovski, Casse-noisette, Le Lac des cygnes.
 Œuvres des principaux mouvements picturaux (néo-classicisme, romantisme, réalisme, impressionnisme) - David, - Ingres, Mademoiselle Rivière ; dessins. - Delacroix, L'Entrée des Croisés à Constantinople. - Courbet, Enterrement à Ornans. - Renoir - Monet, Impression, soleil levant. - Van Gogh - Seurat, Un dimanche après-midi sur l'île de la Grande Jatte ; dessins au fusain. - Henri Rousseau. Sculptures - Rodin, Les Bourgeois de Calais (bronze). - Camille Claudel - Degas
 Court-métrages des débuts du cinématographe - Les frères Lumière, L’Arroseur arrosé. Photographies - Nicéphore Niepce - Nadar (portraits) Œuvres cinématographiques faisant référence au XIXe siècle :
 - Gance, Napoléon. - Alain Bernard, Les Misérables.
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Le XXe siècle et notre époque
 La violence du XXe siècle : - les deux conflits mondiaux ; - l’extermination des Juifs et des Tziganes par les nazis : un crime contre l’humanité. La révolution scientifique et technologique, la société de consommation. La Vème République. La construction européenne.
 Arts de l'espace
 Architecture, jardins
 Arts du langage
 Littérature : récit et poésie
 Arts du
 quotidien Design, objets
 d’art, bijoux
 Arts du son
 Musique (instrumentale et
 vocale)
 Arts du
 spectacle vivant
 (théâtre, danse)
 Arts du visuel Arts plastiques,
 cinéma, photographie, arts numériques
 Architecture - Mobilier urbain : Guimard, entrées de métro (Paris). - Viaduc de Millau. Habitat - Gratte-ciel américain, première moitié du XXe siècle : William Van Alen, le Chrysler Building (New York) - Habitat collectif : Le Corbusier, la Cité radieuse (Marseille) - Villes neuves : Oscar Niemeyer, Brasilia (Brésil). - Immeuble « art nouveau » à Barcelone, à Bruxelles, à Vienne - La Défense. Architecture à vocation culturelle - Antoni Gaudi : Parc et Palais Güell, Barcelone - Palais de Chaillot - Renzo Peano et Richard Rogers : Centre Georges-Pompidou - Ming Pei : Pyramide du Louvre - Frank O. Gherry : musée Guggenheim (Bilbao, Espagne) Bâtiment religieux : - Synagogue de la rue Pavée, Paris (architecte : Guimard). - Chapelle de Ronchamp.
 Extraits de récits - Colette - Queneau - Giono - Saint-Exupéry - Steinbeck - Calvino - Friedrich-Karl Waechter, Le Loup rouge. - Rolande Causse, Rouge braise. Poésies Apollinaire, Calligrammes. Desnos Eluard Prévert, Paroles. Queneau
 Affiches Cassandre Savignac Moyens de transport : TGV, Concorde, DS19, 2 CV , Caravelle, Le France. Vitraux contemporains - Pierre Soulages, abbatiale de Conques (Aveyron) - Chagall (Metz) Le cristal et le verre : objets de Baccarat, de Bohème, de Venise. Tapisseries - Sonia Delaunay - Jean Lurçat
 Musique classique - Debussy - Ravel - Stravinsky - Satie - Pierre Henry - Pierre Boulez Jazz - Armstrong (voix, trompette) - Ella Fitzgerald (voix) - Parker (saxophone) - Eroll Garner - Tatum (piano) - Gershwin - Ellington - Dave Brubeck. Musiques de films - Michel Legrand (Les parapluies de Cherbourg) - Musique de film d’aventure (John Williams pour Indiana Jones) - Bernstein, West Side Story - Singing in the Rain (extraits) - Musique des films de Fellini (Nino Rota) Chansons - Piaf - Brel - Brassens et plus contemporain, par exemple, Bénabar, Camille Musiques populaires et musiques actuelles Pop, Soul, Reggae, Rock’n roll, Rap
 Cirque, de théâtre, de marionnettes, mime Cirque de Pékin Guignol Mime Marceau (héritier de Debureau) Théâtre - Ionesco, La Cantatrice chauve, - Ariane Mnouchkine, Molière - Olivier Py, La Jeune fille, le diable et le moulin - Jean-Claude Grumberg, Le Petit violon (théâtre). Spectacle de danse moderne ou contemporaine - Stravinsky, L’Oiseau de feu, Petrouchka - Ballets russes (Diaghilev) - Isadora Duncan - Carolyn Carlson - Merce Cunningham, - Pina Bausch - Philippe Decouflé
 Œuvres picturales - Picasso - Mondrian - Miro - Magritte - Chagall - Dubuffet - Duchamp - Ernst - Pollock - Tinguely - Warhol (Pop’art) - Pour l’art actuel, œuvres choisies dans les Fonds Régionaux d’Art Contemporain (FRAC) Sculpture - Giacometti - Calder - Maillol Œuvres photographiques - Cartier-Bresson - Doisneau - Capa - Raymond Depardon Œuvres cinématographiques : - Chaplin, Le Dictateur. - Hawks, Rio Bravo. - R. Wise, West side story. - F. Lang, Les Contrebandiers de Monfleet. - P. Grimault, Le Roi et l’oiseau. - A. Hitchcock, La Mort aux trousses. - A. Kiarostami, Où est la maison de mon ami ?
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 ETUDE D’UNE ŒUVRE (pour l’enseignant)
 -------------------------------------- de --------------------------------, - - - -
 Etapes Je note
 1- Le moment de
 contemplation
 Mes premières impressions personnelles
 2- Les aspects
 formels de
 l’oeuvre
 Catégorie :
 Genre :
 Style artistique :
 3- Les
 constituants
 plastiques
 (Repérer les
 éléments du
 langage plastique)
 Introduire
 progressivement
 le vocabulaire
 spécifique au fur
 et à mesure des
 œuvres étudiées et
 de leurs
 spécificité.
 Couleurs (vives, ternes, pastelles ; nuances, contrastes ; harmonie de tons…)
 Lumière (d’où vient la lumière ?; comment se manifeste-t-elle ? ; clair/obscur…)
 Lignes (droites, courbes, brisées, appuyées…)
 Contrastes (de valeur : blanc/noir, clair/obscur ; de couleurs : complémentaires, vives/ternes…)
 Cadrage (gros plan, plan moyen, plan large…)
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 Angle de vue (face, profil, dos, oblique, plongée, contre-plongée)
 Composition (lignes de composition, symétrie, composition en triangle, verticale, horizontale…)
 Représentation de l’espace (perspective, profondeur par la taille, pas de profondeur…)
 4- Les aspects
 techniques
 (Comment a-t-elle
 été fabriquée ?)
 Support
 Matière
 Outils
 Gestes
 5- Les
 significations
 (Qu’est-ce que
 cette œuvre veut
 dire ?)
 Quel message est véhiculé ? Réception subjective (premières impressions)
 Analyse objective (interprétation par le choix des moyens plastiques)
 6- Les usages
 (Pourquoi cette
 œuvre existe-t-
 elle ?)
 A qui est-elle destinée ?
 Dans quel but ?
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 Démarche d’analyse d’une œuvre (avec les élèves)
 Elle s’effectue en trois temps
 I/ LE MOMENT DE CONTEMPLATION Il est important de laisser chaque enfant s’approprier l’œuvre. Pour cela, prévoir un temps de silence après avoir dévoilé l’image (bien préciser s’il s’agit d’une reproduction, d’un original, d’une photo…) On regarde sans rien dire. II/ LES CERTITUDES Faire un inventaire descriptif de l’œuvre.( = Identifier les éléments qui constituent une
 œuvre.) Que voyez-vous ? (Les réponses vont fuser en vrac, le visible, les émotions à travers des débuts d’interprétations souvent contradictoires, d’où polémiques …. aider à la verbalisation des émotions, les noter puis …) Ramener la lecture à ce que l’on voit, on verra après ce que l’on pense :
 • Nommer les éléments identifiables (personnages, formes…)
 • Inventorier les moyens plastiques mis en œuvre (composition, couleurs, cadrage, angle de vue, lumière) Voir la fiche-outil n° 2 : Les éléments essentiels du langage plastique
 III/ L’INTERPRÉTATION
 Ensuite on passe à une interprétation des éléments repérés, elle se fait à partir de plusieurs éléments :
 • Analyser le lien entre les moyens plastiques mis en œuvre, les effets produits et le sens qui s’en dégage. (= Construire le sens d’une œuvre à partir
 de ce qui la constitue, faire le lien entre les éléments repérés et le sens perçu.)
 • Situer l’image dans ses repères culturels : image historique, allégorique, image symbolique…époque, cartel
 • Petit à petit on s’approprie l’œuvre (ses ressentis de départ confrontés aux découvertes faites)
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- 100000 - 31000
 - 5000 - 30 - 800
 - 400 à + 600
 306 à 1453 XIe au XIVes Fin XIVes début XVes
 PEINTURE RUPESTRE Outils et techniques rudimentaires. les lieux sont retirés et peu accessibles. Chauvet, Lascaux, Altamira, Cosquer.
 Sacralisation ?, pouvoir sur les animaux, appropriation de leur force par la représenta-tion ?
 > Chauvet (Ardèche), Lascaux (Dordogne), Altamira (Espagne)
 ART EGYPTIEN Art essentiellement funéraire. peinture murale et sur papy-rus, relief sculpture, architecture
 Anonymes témoignage des actions du défunt de son vivant. Des-cription codifiée, constance des formes.
 ART GREC (Crète et Mycène de –2000 à –1200) La peinture n'est pas connue. Elle est illusionniste (au ves). La sculpture et l'architecture > périodes archaïque, classi-que, hellénistique. Ordres architecturaux.
 Peintres: Zeuxis, Parrhasios, Apelle et sculpteurs (Phidias, Polyclète, Lysipe.
 Idéalisation de la réalité (Ves). Mesure, ordonnance, équilibre. Stylisation dans la décoration (poterie et bijoux).
 > Le Parthénon (Athènes) - 447, 438. > La Vénus de Milo env. -100.
 ART ROMAIN Copie; continuité et développement (surtout en architecture) de l'art grec. Peintures de Pompéi et Herculanum. Arcs de triomphe, aqueducs, thermes, mosaïque...
 Plus des praticiens que des artistes.
 Aménagement et décoration des habitations. Expression de la puissance. Richesse des matériaux, grande maîtrise technique.
 > Une mosaïque : les travaux et les jours (Saint-Romain en Gal 1er siècle av J-C).
 ART BYZANTIN Peintures murales et mosaïques aux formes simples et sans décor. Les contours et détails sont appuyés, les formes et attitudes codifiées et symboliques (icônes). Architecture en coupole et croix grecque.
 Anonymes. Expression de la spiritualité et représentation (contestée par les iconoclastes) de la puissance divine. Emploi important de la dorure.
 PERIODE MEDIEVALE Moyens diversifiés, narratifs plus que réalistes. Apparition du vitrail et de l'enluminure. Après l'art mérovingien et ca-rolingien, styles roman et gothique ou mêlés selon les lieux et les époques. Essentiellement religieux, l'art devient aussi de plus en plus profane et décoratif.
 Italie (XIVe): Duccio, Giotto. La représentation religieuse explicative et narrative peu soucieuse de ressemblance et de vraisemblance devient de plus en détaillée, réaliste et techniquement maîtrisée.
 > Un chapiteau roman ou un tympan (Vézelay, Moissac). > Un vitrail : Charlemagne (Chartres) 13es. > Une abbaye, basilique ou église. > Une cathédrale gothique. > Un château médiéval. > Une miniature.
 GOTHIQUE INTERNATIONAL On peut regrouper sous cette appellation la peinture du nord de l'Europe au XVes. Apparition de la peinture à l'huile, d'une organisation de l'espace en profondeur et d'un ex-trême raffinement dans la facture.
 > Les très riches heures du duc de Berry (1411-16, musée de Chantilly).
 France (début XVe): frères Limbourg
 Diffusion du gothique dans toute l'Europe. Affinement et ouverture des structures ar-chitecturales, développement du décor et du réalisme.
 EPOQUE DENOMINATION OU MOUVEMENT ARTISTES SPECIFICITE
 CONNAISSANCE DES ARTS PICTURAUX repères chronologiques et
 > Œuvres de référence de la liste officielle
 ARTS PLASTIQUES Centre de TROYES
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XVes
 XVes Quattrocento XVIes Cinquecento
 XVIes 2e moitié
 Fin XVIes Début XVIIes dernier tiers XVIes, 1ertiers
 XVIIIes
 XVesiècle Flandres: innovations mais pas encore de règles géométri-ques strictes. Grande sensibilité aux textures. Mise au point de la technique de la peinture à l'huile (attribuée à van Eyck). France: gothique encore très présent, évolution picturale. Allemagne: évolution similaire.
 Robert Campin, Frères Van Eyck, Hans Memling, Bouts, Van der weyden. Piéta d'Avignon, Jean Fouquet, Nicolas Froment, Maître de Moulins Martin Schongauer
 Observation et imitation des matières poussée à l'extrême, organisation encore approxi-mative de l'espace (intérieur).
 > La Nativité, Robert Campin (1420, musée de Dijon).
 RENAISSANCE Renaissance florentine. Redécouverte des valeurs de l'anti-quité. Développement du commerce, de l'urbanisme et concurrence des cités-états. Découvertes et échanges. Début du mécénat, développement des ateliers. Combat pour le statut social et intellectuel du peintre. Beaucoup de peinture à fresque.
 Architecture: Brunelleschi, Aberti Peinture: Masaccio, Fra An-gelico, Uccello, Piero della Francesca, Botticelli, Filippo Lippi Sculpture: Brunelleschi, Ghibert, Donatello.
 Représentation géométrique de l'espace (perspective li-néaire et aérienne). Proportions et modelé du corps humain. Organisation de l'image symbolique de l'organisation de l'univers. Travail de la lumière. Prééminence du dessin.
 > Annonciation, Fra Angelico (couvent San Marco, Florence).
 HAUTE RENAISSANCE Déplacement vers le Vatican des forces créatives qui y attei-gnent plénitude et perfection mais toute l'Italie et l'Europe (avec des différences importantes) sont concernées. Le nord reste en retrait. Généralisation de la peinture à l'huile. Illusionisme.
 Italie:Vinci, Michel-Ange, Raphaël. Titien, Tintoret Allemagne: Altdorfer, Grüne-wald,Dürer, Holbein, Flandres: Bosch, Bruegel l'an.
 Proportion et harmonie entre toutes les parties de l'œuvre et ses composantes; espace, formes, couleur, au service de la spiritualité. Prééminence de la couleur à Venise, fin XVIes. (huile)
 > Dessin sanguine de Michel-Ange. > La Cène de Léonard de Vinci (v.1495). > David de Michel-Ange (1504, marbre). > Une gravure d'Albrecht Dürer. > La tentation de Saint-Antoine ou L'escamoteur de Jérôme Bosch . > La tour de Babel de Bruegel l'ancien.
 MANIERISME Peinture "à la manière" des grands peintres, puis outrance, élégance, artifice et intellectualisme. Curiosités.
 Italie: Parmesan, Pontormo Bronzino, Palladio, Cellini. France: Primatice, Rosso (Ec. de Fontainebleau), Clouet. Espagne: Le Greco
 Ligne "serpentine", déforma-tions, grande maîtrise du "métier".
 > Un château de la Loire (Chambord). > Une villa patricienne, "la Rotonda" (1566-70) d'Andréa Palladio.
 CARAVAGISME Réaction contre l'idéalisation de la Renaissance. Les évène-ments bibliques sont représentés comme des scènes quoti-diennes vécues par des gens d'aspect ordinaire.
 Caravage, Ribera, Murillo, Zurbaran,Vélasquez (début), La Tour.
 Vérité de l'humanité comme elle est. Dramatisation d'une lumière contrastée mettant en évidence les moindres volumes. Clair-obscur.
 > La Nativité de Georges de La Tour.
 BAROQUE En réaction au protestantisme et son austérité, l'Eglise en-courage les arts de la représentation en les mettant à son service. Emotion, dynamisme, éclat voire émerveillement sont les ingrédients du Baroque qui doit rallier le fidèle à la foi catholique. Pour cela, l'art est total et réalise la fusion architecture, peinture, sculpture, arts décoratifs. Le Baroque qui est plus un état d'esprit qu'un mouvement s'étend à toute l'Europe et perdurera plus ou moins et sous des as-pects divers, pendant deux siècles.
 Italie: Reni, Guerchin. Architecture sculpture: Le Bernin Pays-Bas: Rubens, Van Dyck, Jordaens. Espagne: Murillo, Vélasquez. France: Vouet
 Dynamisme, mouvement. Formes courbes en continui-té dans un espace instable investi dans toutes les direc-tions (plafonds). Exubérance de la lumière et de la cou-leur. Foisonnement des dé-tails et des sollicitations vi-suelles. Effet de surprise, point de vue inhabituel. Illu-sion et trompe-l'œil architec-tural.
 > Les Ménines de Velazquez. > Basilique Saint-Pierre de Rome.
 EPOQUE DENOMINATION OU MOUVEMENT ARTISTES SPECIFICITE
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Fin XVIes Italie XVIIes France et Europe 1648 fond. Académie 1666 Acad. franç.Rome XVIIes XVIIIes
 Début XIXes 1eremoitié du XIXes 1830 1erephoto-graphie 2ememoitié du XIXes
 CLASSICISME Continuité de la Renaissance et opposition à la fois au Ba-roque et à l'esprit de la Réforme, il maintient des règles de goût esthétique, fondées sur les valeurs antiques de mesure et d'équilibre. Les sujets sont le plus souvent tirés de la my-thologie et sobrement mis en scène pour mettre en évidence les valeurs morales. Les règles sont dictées par les acadé-mies naissantes qui en organiseront les apprentissages ico-nographiques et techniques.
 Italie: frères Carrache, Reni France: Nicolas Poussin, Phi-lippe de Champaigne, Le Lor-rain, Pierre Mignard, Charles Le Brun. Architecture: Mansart, Har-douin-Mansart, Le Nôtre. Sculpture: Puget Girardon.
 Transmission de valeur mora-les. Importance du dessin et de la composition et de l'architec-ture. Equilibre, verticalité, mesure, indépendance des formes. Attitudes figées, symboli-ques, refus de l'emphase et de "l'effet".
 > Architecture et jardins de Versailles.
 PAYS DU NORD ET DE L'EST L'art des pays de la réforme est austère, tourné davantage vers la réalité que vers la spiritualité. Portraits individuels ou de groupes (souvent des corporations), paysages, scènes quotidiennes et natures mortes (et vanités), marines, en sont les sujets principaux. Très grand souci du détail et du rendu des matières. Sévérité, affirmation des valeurs sociales et de l'appartenance à un groupe ou une classe.
 Rembrandt, Vermeer, Ruisdael La peinture est une affirma-tion et un rappel tangible et qui se veut incontestable de la réalité. Elle témoigne aussi de l'ordonnance sociale. Les natures mortes et vanités ren-dent compte du caractère éphémère de la vie, de la beauté et des biens matériels. Travail, simplicité, intimité.
 > Autoportrait(s) de Rembrandt. > La Laitière ou la Dentellière de Johannes Vermeer.
 ROCOCO Réaction contre le style classique de la cour de Louis XIV, le style rocaille ou rococo veut se libérer des contraintes et exprimer la douceur de vivre et les plaisirs en particulier amoureux.
 France: Boucher, Fragonard, Watteau, Quentin de La Tour, Chardin. Hubert Robert. Italie: Canaletto, Guardi, Piranèse. Angleterre: Gainsborough.
 Invitation au raffinement et à la sensualité. Nature luxu-riante, lumières travaillées, fraîcheur et subtilité du ren-du. Utilisation du pastel sec pour le portrait.
 > Une planche de l'Encyclopédie de Diderot et D'Alembert. > Un dessin aux trois crayons d'Antoine Watteau. > > La place Stanislas à Nancy. > Architecture utopique des salines royales d'Arc-et-Senans de Claude Nicolas Ledoux.
 NEOCLASSICISME Des découvertes archéologiques de Pompéi et Herculanum réactualisent le goût pour l'antiquité et les sujets d'histoire. Le mouvement touche toute l'Europe.
 David, Goya (débuts) Sculpture: Canova.
 Règles classiques. Rigueur du dessin et de la composition rendant le propos lisible et à valeur symbolique.
 > Une aquarelle de William Turner.
 ROMANTISME Opposition aux règles académiques. Mise en avant des sen-timents individuels, de la passion et de la confrontation aux forces naturelles. Notion du sublime. Mythe du héros. Liens avec la littérature.
 France: Delacroix, Géricault, Hugo (lavis), Ingres, Gros. Europe: Goya, Friedrich, Füs-sli, Blake, Turner, Constable.
 Dynamisme de la composi-tion, souplesse des lignes. Couleurs ou lumières contrastées, touche libérée, vigoureuse, empâtements accrochant la lumière.
 > La liberté guidant le peuple de Delacroix. > Un dessin à la mine de plomb de Jean Auguste Dominique Ingres.
 REALISME En réaction contre le goût bourgeois, choix de sujets pris dans les nouvelles classes sociales nées de la révolution industrielle ou dans le milieu paysan, pour en faire un genre majeur. 1863 salon des refusés. Littérature (Zola)
 Courbet, Corot, Daumier, Millet et école de Barbizon. Manet.
 Scènes ordinaires, vérité des attitudes et des lieux , dignité du sujet. Refus du confor-misme technique.
 > Une lithographie de Daumier. > Le Semeur de Jean-François Millet. > Un paysage de Corot
 EPOQUE DENOMINATION OU MOUVEMENT ARTISTES SPECIFICITE

Page 24
                        
                        

2e moitié du XIXes Fin XIXes Fin XIXes Fin XIXes Début XXes
 Fin XIXes Début XXes Début XXes 1905-1907
 IMPRESSIONNISME Rupture avec les conventions. Les œuvres ne sont plus ac-ceptées par l'Académie et s'exposeront ailleurs qu'au Salon. (salon des refusés 1863, atelier du photographe Nadar 1874). Grande liberté des thèmes.
 Monet, Pissarro, Renoir, Mori-sot, Sisley Cézanne. En marge: Manet, Degas.
 Traduire la sensation visuelle éphémère "vraie". Exécution à l'extérieur "sur le motif", sans préparation (couleurs en tubes), par touches rapides juxtaposées.
 > Un paysage de Claude Monet.
 NEO-IMPRESSIONNISME Approfondissement sur une base scientifique (Chevreul) des phénomènes de perception et de mélange optique des couleurs. Les zones de couleur sont divisée en touches ou en petits points (pointillisme) contigus de couleur pure se fusionnant optiquement à distance.
 Seurat, Signac, Cross. L'effet coloré ne provient pas de la matière qui est mélan-gée par le peintre mais par la fusion dans l'œil du specta-teur des rayonnements réflé-chis par chaque point du ta-bleau.
 > Un dessin au fusain de Georges Seurat.
 SYMBOLISME Plus attitude intellectuelle que mouvement pictural. Déve-loppement parallèle aux autres mouvements et plus guidé par le sujet ou le langage poétique. Relations étroites avec la littérature, la poésie, la philosophie, le théatre
 France: Moreau, Redon, Puvis de Chavannes. Rodin, Claudel, Carpeaux. Europe: Hodler, Böcklin, Munch, Khnopff. Préraphaëlites. Beardsley.
 Rêve, intériorité, évocation de la mort et de la persistance de l'âme. Esotérisme, légen-des, métaphysique. Formes et techniques très diverses et très riches.
 > Le Cri d'Edvard Munch. > Un bronze d'Auguste Rodin, Les Bourgeois de Calais.
 PHOTOGRAPHIE ET CINEMA Inventée en 1816 par Niepce (1ertirage stable 1830) puis développée par Daguerre (1829), Talbot (1842), Nadar (1858). Chronophotographie, Marrey, Muybridge (1878). Cinéma inventé par les frères Lumière (1895) et Georges Méliès (1896).
 > Portrait de Sarah Bernardt ou de Baudelaire par Nadar.
 POST-IMPRESSIONNISME Dérivées des attitudes ou conceptions impressionnistes, différentes démarches individuelles ou de groupes se déve-loppent, mettant en jeu des préoccupations plus personnel-les ou des influences diverses.
 Toulouse-Lautrec, Van Gogh, Cézanne, japonisme, Gaugin, Ecole de Pont-Aven, Les Na-bis. Sérusier
 Préoccupation commune de la couleur mais rejet de la dissolution "perceptive" im-pressionniste. La couleur doit construire l'espace, les for-mes, les volumes.
 > Une nature morte de Paul Cézanne. > Un autoportrait de Vincent Van Gogh.
 ART NOUVEAU appelé modern style, jugenstyle, style nouille, secession, liberty selon les pays et les tendances. Il a pour objet la création d'un style totalement original fondé sur la forme végétale, associant tous les domaines de la création et ren-dant l'art accessible à tous.
 Architecture: Guimard, Gau-di, Horta, Van de Velde, Ol-bricht. Arts appliqués: Gallé, Majo-relle, Daum, Klimt, Mucha, Grasset.
 Formes sinueuses végétales asymétriques (ligne coup de fouet) . Travail de toutes sor-tes de matériaux (avancées techniques). Structure métal-lique des bâtiments appa-rente.
 > Elément de mobilier urbain, une entrée de métro d'Hector Guimard.
 EXPRESSIONNISME Mouvement reflet d'une crise qui se développe particulière-ment en Allemagne et en Autriche en deux tendances: l'une plutôt pessimiste "Die Brücke" (1905-13), l'autre plutôt optimiste "Der Blaue Reiter" (1911)
 France: Soutine, Rouault. Belgique: Ensor "Die Brücke": Kirchner "Blaue Reiter": Kandinsky Autriche: Schiele, Kokoschka
 Expression des sentiments par la force de la couleur pure et vive et le trait tourmenté ou brutal. Distorsion des for-mes, abandon du modelé et de la profondeur.
 FAUVISME Mouvement expressionniste français éphémère dont les membres suivront leur voie individuellement. La figuration, conservée, passe par le filtre de la subjectivité.
 Matisse, Derain, De Vlaminck. Marquet, Dufy.
 Plus de profondeur ni mode-lé, couleur arbitraire choisie pour son pouvoir expressif et la sensation produite, utilisée pure en aplats ou en empâte-ments.
 EPOQUE DENOMINATION OU MOUVEMENT ARTISTES SPECIFICITE
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1907-1914 + pour Braque 1909 A partir de 1910 Vers 1915 1915
 1923 Années 40
 CUBISME Mouvement radical qui inaugure les théories et recherches de l'art moderne. Il se décompose en trois phases: Cubisme cézannien (1907-09) Simplification des formes L'espace est fractionné: plusieurs point de vue. Cubisme analytique (1909-12) Mise à plat de l'objet: diffé-rentes facettes montrent les volumes dans leur totalité comme brisés et réassemblés sur le plan du tableau. Cubisme synthétique (1912-14) Il n'est conservé du sujet que ses caractéristiques plastiques les plus représentatives. Le peintre introduit des matériaux étrangers à la pein-ture (imitations qui ne sont pas de sa main, matériaux réels collés, objets).
 Picasso, Braque, Gris, Léger, Lhote, Delaunay.
 Réflexion sur la perception de l'espace et sa représenta-tion. Changement de point de vue du peintre au cours de son travail. Jeu intellectuel sur le réel et la représentation, sur la na-ture de l'activité du peintre et le rôle de la peinture au-delà de l'illusionnisme. Mouvement du spectateur.
 > L'homme à la guitare (1924) de Georges Braque. > Le Violon (1914) ou Paul en Arlequin 1924) de Picasso.
 FUTURISME Mouvement italien progressiste, provocateur, politiquement engagé, faisant l'apologie du mouvement, de la vitesse et de la technologie, dont le chef de file est le poète Marinetti.
 Boccioni, Severini, Balla, Russolo
 Tentative de traduction sur un tableau du mouvement et de la vitesse. Mouvement de l'objet.
 ABSTRACTION LYRIQUE "L'objet nuit à mon tableau" Il ne doit exprimer que la "nécessité intérieure". Tels sont les mots de Kandinsky après la révélation fortuite de la non figuration. L'abstraction quelle que soit sa forme est plus un courant de pensée artistique qu'un mouvement particulier.
 Kandinsky, Klee
 Les éléments plastiques sont employés pour leurs qualités et leur pouvoir d'expression propres, indépendamment de tout référent réel.
 > Jaune-Rouge-Bleu (1925) de Vassily Kandinsky. > Une tapisserie de Sonia Delaunay.
 ABSTRACTION GEOMETRIQUE Suprématisme, Orphisme, Rayonnisme, Néoplasticisme, Purisme, Avant-gardes russes, sont autant de manifestations différentes de la recherche intense, intellectuelle ou sensi-ble, portant sur un langage spécifiquement plastique, affran-chi de la figuration ou de la représentation. Essais théori-ques.
 Malevitch, Robert et Sonia Delaunay, Larionov, Mon-drian, Le Corbusier
 Résumer la réalité à ses for-mes essentielles. Trouver les "mots" fondamentaux du langage plastique. Evacuer la charge culturelle inhérente à la représentation et toucher ainsi directement la sensibili-té (exemples de démarches)
 DADA Mouvement de contestation né en Suisse mais qui se répan-dra dans toute l'Europe et aux Etats-Unis. Remise en ques-tion violente de toutes les valeurs (esthétiques en particu-lier) de la société bourgeoise qui ont abouti au cataclysme de la guerre 14-18. Plus de règles de composition et de "métier", hasard et invention sont les maîtres-mots. Référence de nombreux mouvements ou attitudes de l'art contemporain.
 Picabia, Hausmann, Arp, Schwitters, Duchamp, Man Ray, Ernst.
 Remise en question de l'Art; ses institutions, ses règles esthétiques, ses moyens, ses motivations et sa valeur. Cha-cun peut être artiste, tout peut être œuvre, tout matériau et moyen est utilisable, rien n'a vraiment de valeur (y com-pris l'œuvre réalisée).
 > Un dessin à la brosse de Hans Arp. > Un collage de Kurt Schwitters.
 SURREALISME Mouvement littéraire, poétique et pictural dirigé par André Breton, qui succède à Paris au mouvement Dada mais qui n'est pas de même nature bien que plusieurs artistes vien-nent de ce dernier.
 Arp, Ernst, Ray, Masson, Dali, Miro.
 Automatisme, hasard, rêve, expression de l'inconscient. Toutes les techniques qui les permettent sont exploitées.
 > Un photomontage de Max Ernst. > Le déjeuner en fourrure (1936) de Meret Oppenheim .
 ART NON FIGURATIF Refuse l'appellation d'art abstrait et prétend au contraire exprimer l'émotions face à la réalité concrète des choses.
 Bazaine, Estève, Lapicque, Poliakoff
 Art concret plutôt qu'abstrait. Refuse l'intellectualisme pour exercer la sensibilité hors de toute représentation.
 EPOQUE DENOMINATION OU MOUVEMENT ARTISTES SPECIFICITE
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Années 40 et 50 1950-1970
 1955-1970 1960 1955-1960 1963 1965
 1966 1965 1965
 EXPRESSIONNISME ABSTRAIT Né aux Etats-Unis des difficultés socio-économiques et influencé par l'immigration de peintres européens, surréalis-tes en particulier, ayant fui le nazisme ou la guerre. Plusieurs tendances: 1/ Abstract expressionnism, 2/ action painting, 3/ color fields.
 1/ Gorky, De Kooning, Still 2/ Pollock, Kline 3/ Rothko, Reinhardt
 1/ Le peintre exprime sur de grands formats ses pulsions inconscientes. 2/ L'œuvre est dans l'acte créateur, le geste, le mouvement du corps. 3/ L'expression s'opère par oc-cupation totale par la couleur, du champ visuel.
 > Une œuvre de Jackson Pollock ("action painting", "dripping", "all over").
 ART INFORMEL Le geste, la matière. Appellation regroupant de nombreuses tendances et expé-riences différentes et difficilement classables portant sur la couleur, la forme, le signe calligraphique, la matière, hors de la figuration.
 Wols, Fautrier, Dubuffet Michaux, Atlan, Hartung, Sou-lages, Debré, Tapies, Saura, Francis, Riopelle, Tobey, Bis-sier, Degottex.
 Exploration plastique et sé-mantique de ce qui constitue les notions de forme, signe, couleur, matière.
 POP ART Mouvement de contestation sociale et esthétique anglais qui en gagnant les Etats-Unis change de nature et de pratique et joue davantage sur les ambiguïtés du "rêve américain". Usage des techniques de reproduction: sérigraphie et déri-vés de la photographie.
 Angleterre: Hamilton, Blake, David Hockney, Allen Jones. Etats-Unis: Warhol, Olden-burg, Lichtenstein, Rosenquist Wesselmann.
 Contestation de la consom-mation de masse. Libération du carcan social. E-U: la ba-nalité au rang d'œuvre d'art et à l'inverse, banalisation des icônes culturelles par la re-production en série.
 > Electric Chair (1967) d'Andy Warhol. > Giant ice bag (1969-70) de Claes Oldenburg.
 NOUVEAU REALISME Souvent considéré comme l'équivalent français du Pop art, il s'en distingue cependant par une critique beaucoup plus fondamentale de la société.
 Klein, Hains, Arman, César, Raysse, Christo, Nikki de Saint-Phalle, Spoerri, de La Villeglé, Tinguely.
 Réflexion sur le statut de l'objet (particulièrement de consommation). Nouvelles pratiques: Performances, "Happenings".
 > Un monochrome d'Yves Klein . > Home sweet home (1960) d'Arman. > L'enfer, un petit détail (1984) sculpture animée de Jean Tinguely.
 ART CINETIQUE, OP'ART Espace dans lequel l'œuvre déploie son mouvement. Espace intérieur de l'œuvre que le spectateur pénètre et anime. Mise à l'épreuve des sens et de la vision par des effets opti-ques.
 Vasarely, Agam, Soto, Riley. mouvement réel ou virtuel de l'œuvre, intervention du spec-tateur. Effets perceptifs d'as-sociations particulières de couleurs et de lignes.
 ART MINIMAL En réaction à l'expressionnisme, le minimalisme incite à ne regarder et voir que ce qu'il y a à voir, rien de plus !
 Newman, LeWitt, Kelly, Stella, Louis, Noland, Morris, Ryman, Judd.
 Sans sujet, sans métier ni artifice, réduction à des for-mes et couleurs élémentaires.
 ART CONCEPTUEL Exposition d'idées pures qui peuvent se matérialiser ou res-ter sous forme de projets, de traces, de témoignages, d'orga-nisation d'espaces ou d'évènements.
 Kosuth, Haacke, Oppenheim, Buren, Beuys, "Art and lan-guage", Cage.
 Primauté du concept. C'est la démarche et le sens véhiculé par divers moyens qui sont considérés, non la produc-tion.
 LAND ART Intervention dans le paysage avec ses matériaux ou des éléments rapportés. Interrogation de la place de l'œuvre et de l'artiste dans la nature. Statut et pérénité de l'œuvre.
 Smithson, Oppenheim, Long, Heizer, Christo.
 Espace réel comme support de l'œuvre, matériau naturel, échelle. Action éphémère, érosion, trace, souvenir.
 > Spiral jetty (1970) de Robert Smithson.
 BODY ART Le corps de l'artiste comme support de l'œuvre, sujet de la mise en scène ou objet de l'action.
 Luthi, Gina Pane, Gilbert et Georges.
 Mise en situations, mutila-tions, (re)présentations répé-tées. Actions symboliques.
 HYPERREALISME Dérivé du Pop art. Banalité reprise dans ses moindres dé-tails. Des photographies projetées et repeintes minutieuse-ment aboutissent souvent au "plus vrai que nature".
 Estes, Don Eddy, Closes, Parrish, De Andrea.
 Interrogation de la vérité de l'image, du "réalisme"et de la fascination qu'il exerce.
 EPOQUE DENOMINATION OU MOUVEMENT ARTISTES SPECIFICITE
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1965 1965-1967
 1970-1975 1978
 1981
 1980-1981 1970
 FIGURATION NARRATIVE (France) Retour à la figuration plus ou moins précise et réaliste, voire photographique et au sens du sujet souvent très intellectuali-sé ou à couleur plus ou moins politique ou sociale.
 Adami, Arroyo, Monory, Cueco, Fromanger, Aillaud, Vélicovic, Klasen, Rancillac, Jacquet (Mec Art).
 Récit, hommage, références diverses, emprunts. Peinture très maîtrisée, réaliste ou stylisée parfois très forte-ment.
 ARTE POVERA (Italie) Contact avec la vie ordinaire. Matériaux bruts, banals, rejet de la prétention artistique.
 Merz, Anselmo, Kounelis, Pistoletto.
 Formes simples, matériau brut, oeuvres non travaillées montrées sans mise en scène.
 > Sans titre (notte) (1965) de Iannis Kounellis.
 SUPPORT-SURFACE (France) Travail sur la relation entre le support de l'œuvre (châssis) et la toile peinte qui le recouvre (sa surface). L'un se substi-tuant à l'autre, se laissant deviner pour devenir partie ou totalité de l'œuvre. Engagement idéologique.
 Viallat, Rouan, Dezeuze, Han-taï, Buraglio.
 Mise en évidence des maté-riaux du travail de peinture. Interrogation du sujet de l'art Dénonciation de la valeur marchande du tableau.
 NEO-EXPRESSIONNISME Nouveaux fauves Rainer, Baselitz, Polke, Kieker Immendorf
 Grand format, travail brut
 FIGURATION LIBRE (France) Peinture décontractée, enfantine, drôle.
 Combas, Di Rosa. Couleurs vives, cernes, com-position très libre et naïve.
 GRAFFITI ART/BAD PAINTING Expression de la rue, des quartiers pauvres et des minorités. Revendication de ce qu'elles jugent primordial, le droit à leur propre identité.
 Haring, Basquiat, Speedy graf-fito, Mesnager. Schnabel, Salle.
 Formes très simples, signes répétés, graphismes, graffitis Usage de pochoirs, bombes Vitesse et maîtrise du geste.
 ART VIDEO emprunte au cinéma certaines de ses techniques mais en multipliant les manipulations de l'image, du récit, du temps. Usage du direct, question sur la valeur de témoignage, l'au-thenticité. Création pure sans référence au réel.
 Viola, Nam June Paik, Nauman.
 Jeu sur l'image animée, mise en question de son usage, de son pouvoir, exploration technique.
 EPOQUE DENOMINATION OU MOUVEMENT ARTISTES SPECIFICITE
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 Les entretiens de Troyes du 24 mars 2010 - Rencontre avec l’œuvre d’art
 Compte-rendu
 Intervention de Daniel Lagoutte, IA IPR, Docteur en esthétique et science de l'art,
 Chargé d'une mission d'inspection générale pour l'enseignement des arts plastiques
 à l'école primaire.
 Obligatoire depuis 2008, l’enseignement de l’histoire des arts concerne tous les arts,
 chronologiquement et thématiquement. Ce n’est pas une nouvelle discipline, mais un enseignement
 par lequel avec l’éducation artistique, on travaille la culture humaniste.
 L’histoire des arts (arts visuels, de l’espace, du son, du langage, du quotidien, du spectacle vivant)
 n’est pas l’histoire de l’art (qui concerne les beaux-arts et la musique).
 Enseigner les arts ne prive pas du plaisir de la découverte. D’ailleurs on n’enseigne pas les arts, mais
 l’amour des arts.
 Qu’est-ce qu’une œuvre d’art ?
 Selon Paul Valéry, l’art de danser consiste à ordonner, organiser nos mouvements de dissipation,
 contrairement à l’acte fonctionnel de se déplacer vers un but.
 Une œuvre d’art, fabrication artisanale qui produit un effet,
 • concrétise une forme de pensée et d’action
 • suscite un élan vital de tout notre être (comme la « beauté » étant ce qui anime un visage,
 suscite aussi un élan vital)
 • transfigure la réalité quotidienne : par l’intermédiaire des formes qu’elle utilise, elle
 communique quelque chose d’indicible, de l’ordre du sacré.
 Ce que traduit bien Pierre Boulez quand il revendique un profond respect envers l’œuvre parce
 qu’elle y traite d’une question de vie ou de mort.
 Pourquoi enseigner l’histoire des arts ?
 • L’évolution des conceptions pédagogiques
 Depuis le 18ème
 siècle, le découpage disciplinaire n’a jamais été remis en cause.
 Cependant, ce découpage conduit au morcellement de l’être humain et les problèmes fondamentaux
 de la vie sont ignorés. Nous avons besoin de compétences transdisciplinaires, de « reliance » (la
 nécessité de relier entre eux les savoirs à enseigner).
 • Le besoin de former des amateurs éclairés
 Il s’agit de faire vivre la culture française.
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 • Le recentrage de l’enseignement de l’Histoire sur l’histoire des mentalités
 Une œuvre d’art est un fait de société, le reflet d’une civilisation. Un objet artistique a une structure
 identique à la matrice de pensée d’une époque. Par exemple, la pensée médiévale – thèse, antithèse,
 synthèse - se concrétise dans l’art gothique – bas-côtés, triforium, fenêtres hautes.
 Comment enseigner l’histoire des arts ?
 • Les paradoxes inhérents aux textes :
 - Le découpage par périodes historiques enferme dans un programme disciplinaire d’histoire. Il
 implique une vision « progressiste » de l’art et ne permet pas, par exemple, de traiter le
 cinéma à l’école primaire.
 - Le découpage par domaines artistiques empêche les mises en relation interdisciplinaires.
 - Le découpage par thématiques (2nd
 degré) nécessite une concertation entre les disciplines.
 • Les solutions envisageables :
 Mettre en place une démarche transversale, au-delà des disciplines. Cela revient à trouver
 des points communs entre les disciplines :
 o Une manière de se comporter / conduite de création
 Mettre les élèves en conduite de création, c’est-à-dire travailler la relation
 � à soi (puiser dans son musée intérieur, sa bibliothèque personnelle…)
 � au monde
 � entre les choses
 � aux autres (solliciter l’intérêt de l’autre, ne pas tout dire, retenir l’attention)
 o Les opérations mentales mises en œuvre
 � Une opération plastique comme « répéter » par exemple est une entreprise
 qui engage son auteur.
 o Les thématiques liées à l’imaginaire
 Par exemple, le géant, la montagne, la mère, la caverne…
 o Les thématiques liées à l’époque
 Par exemple, la chevalerie au Moyen-âge, les belles manières à la Renaissance, le
 théâtral au XVIIe siècle, la fantaisie au XVIIIe siècle, le progrès scientifique au XIXe
 siècle…
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 Propositions de mise en œuvre
 • Laisser les élèves s’exprimer sur l’œuvre
 o Les toucher personnellement. Les enfants sont impressionnés par tout ce qui dépasse
 leur entendement. L’affectif (« ça me rappelle »), l’opérationnel (« comment c’est
 fait ») et le cognitif (signification) entrent en jeu.
 o Les mettre en relation avec l’imaginaire. L’arbre et le labyrinthe par exemple, sont
 des symboles, des archétypes. Chaque thème peut être traité par tous les domaines
 artistiques.
 • Raconter pour apporter des connaissances
 o Repérer la continuité des arts, les emprunts aux prédécesseurs (La Fontaine avec
 Esope par exemple)
 o Montrer ce qui est commun à tous les domaines. Chaque période historique présente
 un mode d’organisation formelle particulier. Par exemple à la Renaissance, le mode
 d’organisation formel privilégié est le cercle, que l’on retrouve dans tous les arts sous
 forme de centration (Raphaël, Ronsard, Chambord…). A l’époque baroque, il s’agit de
 l’ellipse etc.
 • Analyser pour fixer l’attention de l’élève
 o S’arrêter pour nommer les éléments.
 o Montrer comment un élément est mis en évidence.
 o Faire prendre conscience que l’œuvre nous concerne tous.
 o Il y a des niveaux d’analyse différents pour une œuvre :
 � Les impressions des élèves (dans tout art, il y a une projection individuelle qui
 doit être prise en compte dans une analyse d’œuvre)
 � L’explication du maître
 � Le repérage de ce qui a été expliqué
 � Le repérage de l’effet produit (essentiel)
 Quelles œuvres choisir ?
 • Privilégier l’art local (on peut montrer plusieurs fois les mêmes œuvres)
 • Privilégier les œuvres pour lesquelles il y a des histoires à raconter
 • S’appuyer sur le programme (liste de référence)
 • Privilégier les œuvres pour lesquelles le maître éprouve de l’enthousiasme
 • Ne pas nier le fait religieux (on visitera une cathédrale, mais aussi une mosquée et une
 synagogue)
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 Vidéos sur le sujet
 Site du CDDP de l'Aube : Trois questions à Daniel Lagoutte lors des Entretiens de Troyes le 24 mars
 2010
 • Qu'est-ce qu'une œuvre d'art ?
 • Que doit-être une conduite opératoire de création ?
 • Quelle œuvre choisir, comment la présenter, quand l'utiliser ?
 http://www.crdp-reims.fr/webvideo/
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 Les entretiens de Troyes : Rencontre avec l’œuvre d’art
 Intervention de Jean-Charles Chabanne
 Parler sur/de/autour/avec l'œuvre d'art : des conduites complexes à
 (re)découvrir et à (re)situer
 De belles situations pour parler, lire, écrire… En tirer profit, leur donner une place significative en
 dehors des plages étroitement définies comme relevant de l’histoire des arts !
 Le point de vue de l’anthropologie du langage
 Autour de l’œuvre, qui parle et pour quoi faire ? Se rendre attentif aux fonctions cognitives, sociales,
 affectives de la parole, pas seulement à sa fonction de medium :
 • parler pour penser, réfléchir, élaborer
 • parler pour apprendre
 • parler pour se construire
 • parler pour sentir, ressentir ?
 • parler pour s’inscrire dans un collectif
 Découvrir tous les moments où « du langage » est produit sur/ de/ autour/ avec une œuvre :
 • parole en amont, en aval de la création, et même pendant celle-ci… paroles d’artistes…
 • parole des amis, des conseillers, des employeurs, des acheteurs…
 • parole des experts, historiens, iconologues, esthéticiens, conservateurs, muséographes…
 • parole des « regardeurs » professionnels, critiques, journalistes, amateurs éclairés…
 • parole des profanes, visiteurs de musée, élèves, quidams et naïfs…
 • parole des enseignants, animateurs d’ateliers, artistes en master class, médiateurs culturels,
 guides de musée, vulgarisateurs, dictionnaires et livres d’art, auteurs de catalogues…
 La « Parole » sur l’œuvre plutôt que des « discours », c’est-à-dire une énonciation saisie d’abord dans
 sa singularité, avant de mesurer ce qu’elle a de commun avec d’autres « discours ».
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 S’intéresser aussi à la présence d’autres langages que la langue naturelle :
 • langages techniques (photographier, scanner, calquer, schématiser…) ou langages bricolés
 (dessiner, annoter, prélever, découper…)
 • traduction, imitation, pastiche et parodies, copie et transformation, etc.
 • transposition, traduction, commentaire, imitation, expression… (danser, mimer, écrire
 l’image, illustrer le texte…)
 LA COMMANDE : Que FAUT-il enseigner ?
 Une commande double (B.O. n° 32 du 28 aout 2008) : le SENSIBLE et le TECHNIQUE
 « L’enseignement de l’histoire des arts a pour objectifs […] de permettre [aux élèves] d’accéder
 progressivement au rang d’ « amateurs éclairés », maniant de façon pertinente un premier
 vocabulaire sensible et technique (page 3)
 « d’échanger des impressions dans un esprit de dialogue » (page 7)
 « participer à des débats portant sur les arts et la culture » (Ibid., p. 4)
 Quelques exemples de parole sur l’œuvre dont on peut s’inspirer :
 • les discours de vulgarisation, un modèle implicite pour les élèves ?
 • les écrits sur l’art : un genre protéiforme : commentaire d’art, critique d’art, littérature
 d’art, poème pictural, roman d’artiste, salon, poèmes de peintres, livre de peinture, livres
 d’art, doctrines d’art, critica d’arte, artistic theory, prose d’art, livre d’artiste, romans
 critiques, notes d’atelier …
 • La parole des créateurs
 • La parole des maitres dans la « master class »
 • La parole critique, la parole de l’amateur
 • Et ne pas oublier d’écouter les paroles des profanes, naïvetés, émergences, balbutiements,
 premiers pas…
 Outiller la parole « technique »
 • Nécessité et limites des Glossaires & Grilles d’analyse
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 • Des textes ressources, le nourrissage : Besoin de modèles, matrices, textes-ressources,
 contre les illusions du « spontané ». Car on écrit en réécrivant, comme on parle en
 reprenant-reformulant : besoin d’une « bibliothèque de textes-ressources », ressources et
 non modèles, plutôt des matrices, des lanceurs…
 • Des outils de germination, de collecte, et de rumination (voir le carnet d’histoire des arts
 défini par le texte officiel)
 Lancer et outiller la parole : La consigne, les lanceurs, l’amorçage
 S’intéresser à la parole de l’enseignant, être attentif à ce que signifie chaque variante de la consigne :
 trois exemples…
 Qu’est-ce que vous voyez ?
 • Qu’est-ce qu’ON voit ? « On n’y voit rien… »
 • Qu’est-ce que JE vois ?
 • Qu’est-ce qu’on DOIT voir ?
 • Qu’est-ce qu’on CROIT voir ?
 • Qu’est-ce qu’ON NE VOIT PAS ? Qu’est-ce qui est caché ? (Arasse : On n’y voit rien)
 • Regardez ici… « Le détail », le montage, « avancez/reculez »… (Arasse : Le détail)
 Qu’est-ce que ça veut dire ?
 • À quoi ça sert ?
 • À quoi ça fait réfléchir ?
 • À quoi ça ME fait penser ? (ai-je le droit d’en penser ce que je veux / ai-je le droit de n’en
 penser que ce que je veux)
 • Qu’est-ce que l’artiste (l’auteur, le peintre, le sculpteur…) VOULAIT dire ?
 • Qu’est-ce qu’on en a dit ?
 • Qu’est-ce que vous aimez ? Est-ce que vous aimez-ça ? Qu’est-ce que vous n’aimez pas ?
 • Qu’est-ce que vous aimez ? Qu’est-ce que vous préférez ? Etre attentif aux nuances de la
 consigne…
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 J’aime / j’aime pas
 • ce que j’aime, c’est…
 • j’aime mieux que…
 • j’aime bien parce que…
 • je n’aime pas mais…
 • qu’est-ce que tu aimes ?
 • qu’est-ce qu’il faut qu’on aime ?
 Conclure
 « Alors nous sommes devant l'image comme devant l'exubérance inintelligible d'un événement
 visuel. Nous sommes devant l'image comme devant l'obstacle et sa creusée sans fin. Nous sommes
 devant l'image comme devant un trésor de simplicité, une couleur par exemple, et nous sommes là-
 devant -- selon la belle formule d'Henri Michaux -- comme face à ce qui se dérobe. Toute la difficulté
 consistant à n'avoir peur ni de savoir, ni de ne pas savoir »
 (Didi-Huberman, Devant l’image, pp. 268-269)
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Entretiens de Troyes – 24 mars 2010.
 Histoire des arts en début de cycle 3Un compte-rendu d'expérience en classe
 par Christian Demongin et Hervé Thibon
 Expérience menée en classe de CE2-CM1 par Jacky Biville, Conseiller Pédagogique Départemental en Danse et Arts du spectacle vivant (Arts du spectacle vivant, Danse et Cirque), Christian Demongin, Formateur en Lettres en IUFM (Arts du langage et Arts du son), et Hervé Thibon, Formateur en Arts Visuels en IUFM (Arts du visuel, Arts de l'espace et Arts du quotidien).
 Introduction :
 Les conditions de notre expérimentation :
 Il était prévu, et le titre de l’intervention y fait référence, de tenter d’aborder l’histoire des arts dans une classe de cycle III en se fondant sur les ressources nombreuses qu’offre la ville de Troyes. Cependant, pour diverses raisons, l’expérience n’a pas pu être ainsi menée. Celle dont nous allons rendre compte s’est déroulée dans une classe de CE2-CM1, à Cormontreuil, ville de l’agglomération rémoise. Le contexte socio-culturel n’est en rien particulier : ni zone « sensible » ou difficile, ni secteur particulièrement privilégié. Si cela signifiait quelque chose, on oserait l’expression : une classe « normale » !
 L'enseignante de la classe avait choisi de faire participer ses élèves à un concours organisé par la BNF autour de la légende du roi Arthur. Les élèves étaient donc sensibilisés à un certain moyen-âge. Aussi avons-nous décidé d’aborder l’histoire des arts à cette période.
 Le projet est donc devenu celui-ci : mener des séances d’histoire des arts dans les conditions habituelles de la classe afin de voir comment permettre aux jeunes élèves de rencontrer différentes œuvres de la période considérée, et afin de leur faire acquérir quelques savoirs en histoire des arts et compétences en ce qui concerne quelques problématiques et questionnements artistiques de cette longue période.
 Le déroulement de l’expérimentation
 Pendant six semaines, en janvier et février de cette année 2010, nous sommes intervenus pour des séances d’une quarantaine de minutes, en abordant les six domaines déclinés pars les Programmes.
 - Arts du quotidien : découvrir « l’objet-livre », le manuscrit.- Arts du visuel : 1. l’art de l’enluminure ; 2. la peinture - Arts du langage : 1. le roman médiéval ; 2. fabliaux et poèmes- Arts de l’espace : l’architecture religieuse romane et gothique- Arts du son : 1. le chant grégorien ; 2. troubadours et trouvères.- Arts du spectacle vivant : mystères ; farces ; danses.
 Ce déroulement appelle d’emblée trois remarques :
 - Une certaine cohérence a été recherchée dans l’enchaînement entre les séances.
 Histoire des arts en début de cycle 3 – Un compte-rendu d'expérience en classe – par Christian Demongin et Hervé Thibon – 1 / 7

Page 37
                        
                        

Après avoir abordé l’objet-livre dans son aspect et sa matérialité, on s’attache à une composante importante de cet objet : l’enluminure. Le passage à la peinture est alors assez aisé. On en vient ensuite à ce que disent les livres en considérant les romans, puis les fabliaux. Les manuscrits font très souvent référence à la religion ; l’étude de l’architecture religieuse permet de considérer une autre forme artistique de l’époque liée à la religion. L’étude du chant grégorien en sera éclairée. Il faut toutefois considérer aussi la musique profane. Quant aux arts du spectacle vivant, ils sont eux aussi mis en relation avec l’importance de la religion (mystères et farces). La danse permet une transition avec la période suivante, le Renaissance.
 - On notera que l’aspect « historique » n’est pas été oublié. Les caractéristiques de la société médiévale par exemple (« la femme, le prêtre, le chevalier » mais aussi les différentes classes sociales – ceux qui travaillent, ceux qui se battent, ceux qui prient) sont rappelées à l’occasion de l’examen des œuvres.
 - L’expérimentation n’échappe également pas totalement à un certain artifice. En effet, plusieurs enseignants interviennent conjointement dans la classe. Et surtout, les séances d’histoire des arts sont « concentrées » sur une matinée hebdomadaire. Le rythme est d'environ une heure par séance, soit six à sept heures en tout. Ceci correspond approximativement au tiers du temps accordé à l'enseignement de l'Histoire des Arts selon les programmes. Si on considère que trois périodes sont prévues dans l'année de CE2 (Préhistoire, Antiquité, Moyen-âge), le moyen-âge correspond donc également au tiers du programme, et par conséquent ce temps semble à peu près adéquat.
 Le plan de l’intervention :
 Notre propos consistera donc à présenter ce qui a été tenté dans la classe, en application des programmes relatifs à l’histoire des arts afin d’en tirer quelques remarques concernant les éventuels profits pour les élèves et les démarches mises en œuvre.
 L’essentiel de nos remarques sera développé du point de vue du maître. Nous essaierons ensuite de nous placer du point de vue de l’élève (des élèves).
 A – Du point de vue du maître – nous aborderons 3 points :
 1. Comment a-t-on procédé pour mettre les élèves en présence des œuvres (est-ce à-dire rencontrer l’œuvre ?) ?
 2. Quelles démarches ont été mises en œuvre pour explorer les œuvres, y réagir, et construire quelques connaissances ou concepts ?
 3. Quels « savoirs » étaient envisagés pas les enseignants ? Lesquels semblent avoir été plus ou moins installés ?
 A1. Démarches pour présenter l’œuvre aux élèves, les aider à la rencontrer, à « y entrer ».
 • A1.1. Passer par un moment de pratique préalable. Un exercice pratique est proposé aux élèves avant la découverte de l'œuvre (des œuvres), dont les modalités consistent à proposer aux élèves de se poser des questions artistiques
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proches de celles que se sont posées les artistes de la période étudiée. Ainsi en Arts du visuels, un dessin rapide d'invention sur le thème « le plus grand, le plus beau, le plus fort », a été ainsi proposé, avant de découvrir une peinture religieuse du moyen-âge (une Madone). En Arts du spectacle vivant, c'est, en quelques minutes, l’invention de quelques pas d'une danse très noble (douce, calme et digne) qui a été demandée, avant la découverte, par l'intermédiaire d'une vidéo, de la « pavane », danse de la Renaissance.
 • A1.2. Une présentation sans préalable. Après une séance consacrée à la découverte du manuscrit en tant qu’objet, il fallait reconquérir l’attention des élèves pour les confronter à un nouveau domaine et au chant grégorien. Aucune consigne n’a été donnée. Aucune annonce du sujet. Un morceau d’un CD a été lancé, un court extrait d’un graduel d’une messe de carême. Un simple geste du maître attirait l’attention. L’écoute a été spontanément attentive, marquant la surprise et très vite une certaine curiosité intéressée.
 • A1.3. Présentation « en direct ». À un autre moment de la même séance sur le chant grégorien, après examen de la reproduction d'un manuscrit, le maître chante devant la classe, en suivant les lignes de la partition. Le contact avec l’œuvre est vécu de façon plus vivante. Les conditions restent cependant assez artificielles.
 • A1.4. Venir à l'œuvre après une introduction. Avant d’aborder le roman au moyen-âge par exemple, nous avons voulu vérifier les « savoirs-déjà-là » des élèves sur le roman. Les questions leur ont été posées : Qu’est-ce qu’un roman ? Comment cela se présente-t-il ? De quoi cela parle-t-il souvent ? En réalité, les réponses ont été bien vagues et peu utilisables. Des mots attendus : personnages, histoire, aventures, amour… à peu près aucun n’a été proposé. Aucun titre n’a été évoqué. Pourtant ces élèves lisent des œuvres de littérature de jeunesse par exemple. Avant d’aborder les fabliaux, comme les romans de chevalerie avaient été rencontrés, nous avons demandé aux élèves si à leur avis, au moyen-âge, la société n’était composée que de chevaliers, de dames, de seigneurs…
 • A1.5. Un questionnaire papier en regard de l'œuvre (pour aller ensuite voir l'œuvre réelle – Basilique Saint-Remi de Reims). Il s'agit ici autant d'une modalité de découverte que d'une démarche d'analyse. Par groupe, les élèves découvrent l'œuvre en répondant à des questions inscrites sur une feuille commune à tous les groupes. S'en suit une discussion – éventuellement contradictoire – sur les réponses apportées par chaque groupe.
 A2. Démarches pour construire les concepts, faire réagir, explorer.
 • A2.1. La démarche la plus utilisée reste celle du « cours dialogué frontal ». Il s’agit en réalité pour le maître de faire réagir les élèves aux œuvres, en participant avec eux à la découverte de l’œuvre, parfois même en faisant « comme si » il ne la connaissait pas bien.
 • A2.2. Dans ce cadre, on fait très souvent appel au « ressenti », aux impressions. On tente de leur faire préciser, de leur faire dire ce qui les motive, pour ne pas en rester au « j’aime » ou « j’aime pas ». Se pose alors ici la question des compétences de verbalisation. Mais on pourrait passer par d’autres modalités que
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celles du langage verbal. (cf communication de J. C. Chabanne). Le « ressenti » a été sollicité par exemple a propos du chant grégorien. La question posée a été double : « comment trouvez-vous cette musique ? ou bien à quoi vous fait-elle penser ? » Deux élèves ont répondu qu’elle les faisait penser à une musique de prière. Il s’avère que ces élèves reçoivent une éducation religieuse, ce qui peut expliquer la réponse. Les autres ont dû être davantage encouragés. Les réponses sont restées simples… et contradictoires : triste et joyeuse ; calme et rythmée… Il a été à peu près impossible de faire justifier ces mots, par faute de temps en particulier. Prenons un autre exemple tiré du moment consacré à la poésie du moyen-âge. Le maître a lu quelques vers bien célèbres de Rutebeuf : « Que sont mes amis devenus/Que j’avais de si près tenus/ Et tant aimés/ Ils ont été trop clairsemés/ Je cois le vent les a ôtés/ L’amour est morte/ Ce sont amis que vent me porte/ Et il ventait devant ma porte/ Aussi le vent les emporta. ».
 La question a été : « d’après ce que vous venez d’entendre, que ressent le poète ? ». La réponse a été quasi unanime et immédiate : « Il est triste. ». Maître : « Pourquoi ? » ; Élèves : « parce qu’il est tout seul, il n’a plus ses amis ». Maître : « comment le savez-vous ? » Élèves : « le vent les a emportés ». Maître : « le vent ? Quel vent ? » Élèves : « ben... la vie, les événements… ».
 Au contraire, l’appel au ressenti n’a produit aucune réaction lors de l’écoute d’une chanson de trouvère. Les élèves n’ont pas su préciser leur impression à l’audition de la mélodie, et la lecture du texte, que le maître traduisait, ne les a pas plus inspirés.
 • A2.3. Un questionnaire papier en regard de l'œuvre (pour aller ensuite voir l'œuvre réelle – Basilique Saint-Remi de Reims). Il s'agit ici autant d'une modalité de découverte que d'une démarche d'analyse, qui a été décrite au paragraphe précédent.
 • A2.4. Travail de groupe (découverte des livres, questionnaires, expérimentations en pratique). Modalité classique, et très riche en termes de réflexion et d'analyse, notamment développée dans le cadre de la démarche précédente.
 • A2.5. Comparaisons / confrontations au moins à un second exemple. Il s’agit de retrouver dans un autre exemple d’œuvre des caractéristiques repérées dans celle qui a été explorée. Nous avons ainsi proposé différents morceaux de musique sacrée en demandant de repérer lesquels appartenaient au chant grégorien.
 • A2.6. Raconter des histoires. Cette modalité peut servir de préliminaire à la rencontre de l’œuvre. Elle peut aussi accompagner son exploration. Il peut s’agir en particulier de raconter « comment c'était » sans entrer dans l'analyse, notamment quand les concepts sont trop complexes.
 • A2.7. A la manière de... Cette activité, très problématique et même le plus souvent inepte dans le cadre de l'enseignement des Arts Visuels, peut dans une certaine mesure retrouver une pertinence en Histoire des arts, dans la mesure où la réalisation dans ce domaine d'un objet visuel n'a plus pour objectif l'expression, mais simplement la mémorisation d'un élément particulier. Quoi qu'il en soit, on préfèrera toujours, aussi bien en Histoire des arts qu'en Arts Visuels, une pratique
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plus éclairante, dénommée « Hommage à... ». Cette dernière, au lieu de convoquer les seuls éléments techniques de l'œuvre (comme tend malencontreusement à le faire la pratique « à la manière de... »), demande aux élèves de s'en approprier les problématiques artistiques et/ou les fonctionnements plastiques. En tout état de cause, « Hommage à... » comme « à la manière de... » concernent essentiellement les Arts du visuel.
 A3. Quels savoirs installés ? Ce qui a été voulu (qu'est ce qui est enseignable ?). Ce qui semble avoir été transmis.
 • A3.1. Choisir « l'enseignable ». Ceci est le rôle du maître, qui ne trouve pas dans les Instructions de renseignements précis à ce sujet. Chaque séance devrait en principe viser à faire acquérir quelques connaissances qui puissent venir aider les élèves à mieux approcher l’œuvre, en confortant leurs impressions, ou même en s’y opposant. Ainsi le chant grégorien est un chant religieux chanté en latin, à l’unisson. Ce chant a été adopté comme chant « officiel » de l'Église catholique au VIe siècle. Pour que les élèves comprennent ce qu’est l’unisson, nous les avons brièvement fait chanter quelques notes tous ensemble. Puis nous avons demandé à la moitié de fredonner quelques notes simples en accompagnement pendant que l’autre moitié chantait de nouveau la mélodie. La notion de polyphonie a été rapidement abordée. Bien évidemment, comme en toute situation didactique, le choix des notions et leur mise à la portée des élèves est un réel défi.
 • A3.2. Histoire des arts ou discipline classique ? En outre, il n’est pas toujours aisé de choisir ce que l’on veut aborder en Histoire des arts et dans une discipline conjointe. Par exemple, quelle différence y a-t-il entre lire un texte dans une séance de français, de lecture et une séance abordant les Arts du langage ? Les objectifs doivent être différents, la discipline étant autre.
 En histoire des arts, il s’agit de sensibiliser les élèves à la forme et aux thèmes caractéristiques du roman dans une période donnée, en l’occurrence au moyen âge. Progressivement, au fil des classes et progressivement jusqu’au lycée, ils découvriront ainsi l’évolution du genre romanesque.En ce qui concerne le roman au moyen-âge, nous avons donc avant tout fait découvrir aux élèves :
 • la forme versifiée, liée au caractère oral du récit.• les thématiques du monde chevaleresque : aventures, services, courage,
 traîtrise et honneur, amour de la dame… mais aussi leur parodie dans le Roman de Renart par exemple.
 En fonction du temps disponible – mais il est bien court – et de l’intérêt des élèves, on pourrait aussi les amener à considérer :
 • la langue de l’époque• le support : manuscrit, enluminures, graphie etc. Cela peut être vu en liaison
 avec les arts visuels.• le lectorat, ou plutôt « l’auditorat », de cette époque• la riche postérité des romans de chevalerie, par la parodie (Don Quichotte),
 par la redécouverte romantique (Ivanhoé) ou par les réécritures (Excalibur).
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• A3.3. Histoire ou Histoire des arts ? La question se pose aussi de la différence entre histoire et histoire des arts. Nous sommes partis du principe que l'Histoire est « ce que ça raconte », alors que l'Histoire des arts est « comment ça raconte ». Elle aborde également la filiation diachronique entre les formes d'expression (ainsi que la relation entre les arts). L’histoire des arts s’intéresse à l’histoire des formes, souvent liée à l’histoire des techniques. Elle coïncide avec l’histoire des mentalités, liées aux mouvements sociaux, économiques, politiques…
 B – Du point de vue de l'élève :
 • Il semble tout d'abord assez difficile pour l’élève de comprendre « ce que l’on attend de lui » dans ce qu’il ressent comme une nouvelle discipline.
 • Analyser les œuvres, des différents domaines artistiques, suppose des compétences multiples qui ne peuvent se construire qu’au fil des ans. Ainsi, il est apparu difficile aux élèves de cette classe de repérer la hauteur d’un son, le timbre d’un instrument, ou même de trouver dans un tableau une dominante, de couleurs, de formes, etc.
 • L’évaluation permet-elle de savoir ce que les élèves ont retenu ? Comment la mener ? Quelles questions poser ? Sous quelle forme ?
 • Dans l'évaluation que nous avons menée, qui a été faite en fin de période (après les six semaines d'Histoire des arts à raison d'une séance par semaine), deux éléments sont apparus assez clairement :
 • Les élèves ont d'une part retenu ce qu'ils avait rencontré à travers la manipulation : réalisation d'une reliure « à la manière » des reliures du moyen-âge (mémorisation des termes « gemme », « enluminure », « manuscrit », « parchemin », ou « drôlerie », ou dessin du « plus grand, plus beau, plus fort » (mémorisation des termes « frontalité », « centrement » et du concept de hiérarchisation des échelles (non nommé ainsi bien-sûr) dans la représentation).
 • Les élèves ont d'autre part retenu ce qu'ils avaient noté sur leur cahier d'Histoire des arts, et qu'ils avaient pu par conséquent réviser avant le contrôle.
 Conclusion :
 • L’histoire des arts est un enseignement passionnant à tout point de vue. L’idéal serait de passionner les élèves…
 • Il s’agit en effet de tenter de construire une culture commune et une culture générale. C'est ce que rappelle le « socle commun » : « L’histoire des arts en relation avec les autres enseignements aide les élèves à se situer parmi les productions artistiques de l’humanité et les différentes cultures considérées dans le temps et dans l’espace. Confrontés à des œuvres diverses, ils découvrent les richesses, la permanence et l’universalité de la création artistique ».
 • Dans la mesure du possible, pratiques et Histoire des arts se complètent et
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s’enrichissent. Mais est-ce si réaliste, avec les horaires, et surtout dans les différents domaines ? Que faire par exemple en pratique et en relation avec l’Histoire des arts dans les domaines des Arts de l’espace, de la littérature ou de la musique ? Ce sont des chantiers qu'il reste à ouvrir presque entièrement.
 • Les séances d’Histoire des arts conduisent donc à éveiller la curiosité des élèves, tout en leur donnant des repères, et quelques outils d’analyse ou de compréhension. Elle permet une formation culturelle qui participe de la formation de l’individu, et disait-on, du citoyen. Ce n’est pas facile. Cette culture somme toute humaniste, classique, est-elle encore bien en phase avec les aspirations contemporaines et un certain « instantanéisme » qui peut les caractériser ?
 • Un point essentiel est sans doute de montrer au long de l’histoire les continuités et les ruptures dans les domaines artistiques. Au long des siècles, l’homme s’est toujours étonné, amusé, inquiété, de son rapport au monde, monde progressivement découvert. En parcourant l'Histoire des arts, nous invitons les élèves, et nous avec eux, à nous inscrire dans ce mouvement, en considérant quelles formes ont porté et portent les interrogations et les réponses. Peut-être aussi, parfois, essaierai-je moi aussi, enfant puis adulte, de créer dans un art ou un autre pour dire mon rapport au monde, aux autres, au spirituel… et à moi-même.
 *
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