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1. Introduction 

L’École est un lieu d’échange, de partage et de rencontre. C’est un lieu où les 

élèves vont acquérir les compétences indispensables à leur vie. Celles-ci sont 

constituées des compétences psychosociales et interpersonnelles, plus précisément, 

les compétences sociales, cognitives et émotionnelles. L’école va aider à les 

développer afin de cultiver, chez les élèves, la capacité à prendre des décisions 

éclairées et maintenir un état de bien-être mental. Cela va permettre d’adopter un 

comportement positif sur leur environnement et dans leurs relations avec les autres.  

Rappelons que les missions principales de l’école sont d’instruire, de former et 

d’éduquer. C’est à l’école que les expériences sensorielles, motrices ou encore 

cognitives se font par les multiples activités proposées, mais également avec la 

découverte de leur environnement. En ce qui concerne les attentes générales vis-à-vis 

de l’institution scolaire, elles sont principalement au niveau de la transmission des 

savoirs, mais nous devons également prendre en compte le développement de l’enfant 

afin de favoriser la socialisation dès le plus jeune âge. Cette socialisation, instaurée par 

l’école, permettra de transmettre un ensemble de normes et de valeurs qui seront 

intériorisées progressivement par l’ensemble des élèves. La loi de Refondation de 

l’École primaire1, du 8 juillet 2013, met en avant une politique éducative pour une école 

bienveillante et inclusive. Elle prône l’amélioration du climat scolaire par la lutte contre 

toutes les discriminations et les formes de violence.  

Ainsi, le socle commun instauré par la loi d’orientation et de programmation de 

2013 « identifie les connaissances et compétences indispensables qui doivent être 

acquises à l’issue de la scolarité obligatoire »2. À partir de ce texte, il y a eu la création 

de cinq domaines : les langages pour penser et communiquer ; les méthodes et outils 

pour apprendre ; la formation de la personne et du citoyen ; les systèmes naturels et les 

systèmes techniques ; les représentations du monde et l’activité humaine. À travers ce 

mémoire, un domaine sera prépondérant, le domaine 3 « La formation de la personne 

et du citoyen ». D’une part parce qu’il vise à rendre l’élève capable de « participer 

activement à l’amélioration de la vie commune » puisqu’il prend en compte des 

                                            
1
 Loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de 

l’école de la République. 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027677984&categorieLien=id 

2
 Socle Commun de Connaissances, de Compétences et de Culture, décret du 31 mars 2015. 

http://eduscol.education.fr/cid86943/le-socle-commun.html  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027677984&categorieLien=id
http://eduscol.education.fr/cid86943/le-socle-commun.html
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apprentissages comme l’expression de la sensibilité, des opinions et du respect des 

autres. D’autre part, il permet de transmettre les valeurs fondamentales comme 

l’apprentissage de la vie en société. 

En effet, l’un des concepts abordés dans le domaine 3 du socle commun de 

connaissances, de compétences et de culture est celui du « vivre ensemble ». Cette 

notion a pris de l’ampleur principalement depuis les attentats de janvier 2015. Le 

développement des radicalisations et des exclusions de l’autre se déploie. De ce fait, 

l’école doit s’assurer de l’importance de l’apprentissage du vivre ensemble permettant à 

elle seule de créer le lien social entre les individus. L’École est donc là pour réduire les 

conflits ainsi que les violences entre les élèves. Dans les programmes de 2015, nous 

pouvons remarquer que cette notion fait partie intégrante de l’enseignement moral et 

civique à l’école élémentaire et au collège. D’après le site du gouvernement, l’un des 

principes généraux montre que « L'enseignement moral et civique privilégie la mise en 

activité des élèves. Il suppose une cohérence entre ses contenus et ses méthodes 

(discussion, argumentation, projets communs, coopération...). Il prend également appui 

sur les différentes instances qui permettent l'expression des élèves dans les écoles et 

les collèges »3. De plus, nous avons également, dans les finalités de l’école, une 

composante essentielle de l’enseignement moral et civique, celle de la sensibilité qui 

« vise à mieux connaître et identifier ses sentiments et émotions, à les mettre en mots 

et à les discuter, et à mieux comprendre ceux d'autrui. ». L’apprentissage du vivre 

ensemble se construit progressivement avec les élèves, au fil des cycles, c’est ce que 

nous allons voir dans la suite de cet écrit.   

Les compétences psychosociales, décrites comme « la capacité d’une personne 

à répondre avec efficacité aux exigences de la vie quotidienne »4 d’après l’Organisation 

mondiale de la santé, vont engendrer dans mon mémoire, une recherche autour des 

émotions. L’étude que je vais mener va me permettre d’interpréter les compétences 

psychosociales par l’expression des émotions puisque chaque individu va adopter un 

comportement différent en fonction de ses émotions. Ainsi, dans la pratique, il faut dans 

un premier temps exploiter et comprendre ce qui constitue notre état émotionnel avant 

                                            
3
 Bulletin Officiel du Ministère de l’Education Nationale et du Ministère de l’Enseignement 

Supérieur et de la Recherche du 26 novembre 2015.   
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=90158 

4
 Lamboy, B. & Guillemont, J. (2014). « Développer les compétences psychosociales des enfants 

et des parents : pourquoi et comment ? ». Cairn, n°26, 307-325. 
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d’intégrer les concepts plus complexes comme l’empathie ou bien la coopération ; qui 

sont des éléments moins visibles que les émotions. C’est donc en travaillant les 

émotions que l’émergence de l’empathie et des autres compétences sociales vont 

apparaître.  

Pour élaborer ce début de mémoire, de nombreux écrits m’ont permis de réunir 

quelques définitions et de faire un point sur les recherches déjà réalisées sur ce sujet, 

ou du moins ce qui s’y rapprochait. En effet, lors de cet écrit, je vais m’appuyer 

principalement sur les travaux d’Omar Zanna, Docteur en sociologie et en psychologie. 

Ses nombreuses recherches permettent de mettre en avant les enjeux et les 

problématiques, centrés sur l’empathie, rencontrés dans les écoles élémentaires ainsi 

qu’au collège.  

Pour résumer, ma recherche s’établira sur les émotions afin de comprendre le 

développement de l’empathie et de la coopération à travers les arts. Les recherches 

antérieures ont montré que peu d’articles et d’ouvrages se sont focalisés sur les notions 

d’arts et de compétences psychosociales. C’est pourquoi je me suis intéressée à ce 

sujet. Pour répondre à mes questionnements, j’ai établi ma problématique de recherche 

comme suit : en quoi les émotions constituent-elles un point d’ancrage au 

développement des compétences psychosociales, telles que l’empathie et la 

coopération ?  

Enfin, pour répondre à la problématique posée, notre analyse portera sur la 

complexité des émotions à travers les différentes sciences puis nous nous attarderons 

sur comprendre l’Autre et apprendre à se mettre à la place d’autrui. Pour finir, nous 

parlerons des résultats de la recherche.  
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2. La complexité des émotions à travers les différentes 

sciences 

2.1. La place des émotions d’après les recherches 

scientifiques 

2.1.1. A travers les neurosciences et la psychologie 

D’où viennent les émotions ?  Tout d’abord, Charles Darwin (1832) a voulu 

mettre en évidence que l’Être humain partageait les mêmes émotions que l’animal. Ce 

fut l’un des précurseurs sur les recherches concernant les émotions. Aujourd’hui, nous 

disposons par plusieurs études qui précisent de quelles structures du cerveau sont 

provoquées les émotions. Cependant, les recherches en biologie des émotions sont 

relativement récentes d’autant que les travaux sont majoritairement centrés sur le 

fonctionnement des émotions chez l’adulte et ne concernent que très peu l’enfant et le 

bébé. Les études montrent que nos émotions sont stockées, traitées et gérées dans 

notre cerveau et plus précisément dans notre système limbique qui est une zone du 

cerveau impliquée lors d’expériences émotionnelles. Les scientifiques parlent ensuite 

de « circuits émotionnels » puisque les émotions naissent de stimulations externes et 

internes. Le thalamus5 reçoit des informations du centre de traitement des sensations et 

les transmet au cortex préfrontal6 dans le but de les associer à un contexte pour définir 

si ce sont des informations de type émotions ou besoins. Dès la réception des 

informations, les messages vont être reliés à des souvenirs afin de faire émerger le 

processus émotionnel le plus adéquat. Lorsqu’il n’y a pas assez d’émotions (par 

manque de stimulations), ou bien lorsqu’il y en a trop, notre faculté à raisonner 

clairement et à utiliser notre cerveau de manière optimale, s’altère7. 

 

Paul Ekman, psychologue américain, est l’un des premiers chercheurs à avoir 

recensé tous les muscles du visage qui travaillent lors d’une émotion. Selon les 

                                            
5
 Le thalamus humain est une région localisée dans le cerveau, il traite et transmet les 

informations sensorielles. Définition raccourcie inspirée par http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais 
6
 Le cortex préfrontal est une zone du cerveau qui joue un rôle de coordination entre notre 

comportement et nos émotions via la prise de décision et le raisonnement. Définition raccourcie inspirée 
par http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais 

7
 Lefavrais D. & Faure, J.P. (2010). Le fonctionnement des émotions éclairé par les 

neurosciences, voie-de-l-ecoute.com. 
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psychologues, nous avons sept émotions primaires : la joie, la colère, la peur, le 

dégoût, la tristesse, la honte et la surprise. Ces émotions sont exprimées 

inconsciemment et sont universelles. Selon les études de Delphine Lefavrais et Jean-

Philippe Faure, les émotions se construisent au fil des années, dès tout petit, grâce aux 

parents empathiques permettant de trouver un état d’équilibre dans la gestion des 

émotions. À la naissance, un bébé ne maîtrise pas ses émotions, c’est pourquoi il est 

dépendant de ses parents et observe leurs réactions afin d’associer, reconnaitre et 

exprimer les émotions. En grandissant, l’enfant développera et apprendra à réguler sa 

frustration, mais aussi à canaliser et à contenir des sensations plus intenses, ou plus 

nombreuses d’autant plus qu’il enrichira sa créativité afin d’ajuster la réalité à ses 

besoins. L’École est ici importante dans la prise en compte de son état émotionnel, 

l’enfant va apprendre, dès la maternelle, à maîtriser ses émotions.  

 

2.1.2. Les compétences psychosociales  

La construction de compétences relationnelles et émotionnelles constitue l’une 

des missions de l’école dans sa dimension de socialisation des élèves. Les 

compétences psychosociales sont, d’après la définition de l’OMS, « la capacité d’une 

personne à maintenir un état de bien-être subjectif lui permettant de répondre de façon 

positive et efficace aux exigences et aux épreuves de la vie quotidienne. »8 (1993). Ces 

compétences sont au nombre de dix ; elles sont sociales, cognitives et émotionnelles. 

Pour ce mémoire, nous nous concentrerons sur les compétences sociales. Elles 

regroupent les compétences de communication (expression des émotions), de 

résistance et de négociation (gestion au sein d’un groupe), de coopération (et de 

collaboration) ainsi que l’empathie (écouter et comprendre les besoins d’autrui). Il est 

important de développer ces compétences psychosociales chez les enfants afin de 

renforcer les interactions et le bien-être. De plus, elles sont majoritairement 

développées au sein du milieu scolaire, à travers le parcours santé, puisqu’elles jouent 

un rôle essentiel dans l’adaptation sociale et la réussite éducative. Par ailleurs, la région 

des Pays de la Loire met en œuvre « un programme de renforcement des compétences 

                                            
8
 Lamboy, B. & Guillemont, J. (2014). « Développer les compétences psychosociales des enfants 

et des parents : pourquoi et comment ? ». Cairn, n°26, 307-325. 
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psychosociales des 7-12 ans en milieu scolaire »9. Ce programme consiste à 

développer chez les élèves, dix compétences. Ces compétences comprennent entre 

autres « la prise de conscience de soi, avoir de l’empathie pour les autres et la pensée 

créative ». Un site y est dédié afin d’aider les professionnels à mettre en œuvre ce 

programme dans le milieu scolaire : http://www.cartablecps.org/.   

Les élèves doivent construire la conscience de leurs propres émotions pour par 

la suite reconnaître et comprendre des émotions des autres à travers la capacité 

d’empathie et la capacité de gérer ses émotions.  

 

2.1.3. L’empathie 

De nombreux chercheurs ont travaillé sur l’empathie, de la vie en société à la vie 

à l’école. Plusieurs définitions en sont ressorties. Prenons pour exemple celle de Jean 

Decety, neurobiologiste. Il définit l’empathie comme la capacité à ressentir une émotion 

appropriée en réponse à celle exprimée par autrui. En général, on dit que l’empathie 

consiste à se mettre à la place d’autrui, mais en réalité, on se représente ce qu’il pense 

sans en avoir la certitude, donc on s’en rapproche. Pour accéder à la compréhension 

des émotions de l’autre, il faut d’abord être capable de dissocier soi de l’autre et de 

réguler ses réponses émotionnelles. Ainsi les émotions sont souvent étudiées dès la 

maternelle pour permettre aux élèves de les discerner et de se les approprier. En appui 

avec la définition de Jean Decety, Omar Zanna a fait de longues recherches sur 

l’empathie à l’école. Il discerne deux types d’empathie. L’empathie cognitive et 

l’empathie émotionnelle. Pour lui, l’empathie cognitive c’est « de se représenter ce que 

se représente l'autre, de comprendre la manière dont il fonctionne. », c’est-à-dire 

comprendre le point de vue de l’autre en tenant compte des différences. Omar Zanna la 

discerne de l’empathie émotionnelle : « ce qui passe dans les relations face à face, 

entre les corps qui expriment des émotions »10  autrement dit,  dès qu’il y a les corps 

nous allons réagir aux états émotionnels des autres. Par exemple, si une personne est 

triste, vous aurez tendance à être triste également. Le corps est le point central dans la 

relation aux autres. C’est à travers son corps que la création de liens va se faire. Dans 
                                            
9
 Williamson M.O., Lamour P. En santé à l’école… ou agir pour renforcer les compétences 

psychosociales de 6 000 enfants scolarisés en Pays de la Loire. Actualité et dossier en santé publique, 
juin 2013, n° 83 : p. 42-45. 

10
 O. Zanna, (2015) Apprendre à vivre ensemble en classe : des jeux pour éduquer à l’empathie. 

Dunod, France.  

http://www.cartablecps.org/
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le milieu scolaire, l’éducation à l’altérité permet  le développement d’attitudes 

empathiques. 

L’éducation à l’empathie se résume à mettre en place des actions pédagogiques 

afin de développer l’empathie à l’école pour favoriser l’engagement et la motivation des 

élèves. C’est un projet de plus en plus courant, car les scientifiques caractérisent notre 

époque comme connectée et où les relations se modifient. Il faut donc créer un bon 

climat scolaire pour que les élèves soient solidaires entre eux et cela passe par « la 

compréhension des sentiments et des points de vue des autres, d’un esprit 

d’équipe. »11, c’est le fondement d’une bonne communication. C’est également un 

projet permettant le renforcement des apprentissages disciplinaires et la maîtrise des 

compétences définies dans les programmes. De ce fait, Omar Zanna a mis au point une 

expérimentation dans des écoles primaires de la Sarthe sur deux années scolaires 

(2012-2014). Dans ce programme, les interventions, se caractérisant par 12 à 24 

séances, proposent aux élèves de vivre des situations permettant d’accéder à la 

reconnaissance de l’autre, de s’ouvrir à l’autre. Dans cette optique, les élèves vont 

développer, collectivement, des émotions partagées afin de solliciter l’empathie 

émotionnelle. Ces recherches ont montré que la pratique de l’empathie conduirait les 

élèves à accepter le regard jugeant des pairs, oser parler de ses émotions aux autres, 

parler des conflits et à réduire la proportion d’élèves victimes de harcèlement.    

 

2.2. La place des émotions dans l’éducation 

2.2.1. Le rôle de l’école dans le vivre ensemble 

Renforcer l’empathie par l’éducation. Serge Tisseron, docteur en psychologie et 

auteur de L’empathie au cœur du jeu social, dit qu’il faut construire l’empathie par la 

multiplicité des points de vue, par l’école et par la famille afin de montrer que tout le 

monde ne réagit pas de la même manière. C’est au sein du domaine de l’éducation 

civique et morale que l’apprentissage du vivre ensemble prend tout son sens. Pourquoi 

travailler le vivre ensemble ? Les projets pédagogiques autour du vivre ensemble 

permettent de développer un meilleur climat de classe. « Un climat scolaire serein est 

                                            
11

 Site de l’académie d’Amiens, (2017). Pourquoi développer l’empathie à l’école ? Repéré à 
http://www.ac-amiens.fr/1277-pourquoi-developper-l-empathie-a-l-ecole.html#  

http://www.ac-amiens.fr/1277-pourquoi-developper-l-empathie-a-l-ecole.html
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une condition essentielle pour assurer de bonnes conditions de travail, le bien-être et 

l’épanouissement des élèves. »12. Mieux vivre ensemble c’est également plus de 

respect et moins d’incivilités ou encore apprendre à se connaître et à connaître les 

autres sous un nouvel angle. Le vivre ensemble réunit plusieurs problématiques ; il y a 

l’empathie, la tolérance, la coopération, etc. L’empathie est au cœur de mon sujet de 

mémoire. C’est un concept clé dans le fondement des rapports humains chez les 

enfants, ainsi que chez les adultes. C’est une compétence à la fois sociale et 

relationnelle. Carl Rogers a été le premier psychothérapeute à mettre en lumière le rôle 

essentiel de la relation dans l’efficacité thérapeutique13. Il définit l’empathie de la 

manière suivante : «…être empathique consiste à percevoir avec justesse le cadre de 

référence interne de son interlocuteur ainsi que les raisonnements et émotions qui en 

résultent… C’est-à-dire capter la souffrance ou le plaisir tels qu’ils sont vécus par 

l’interlocuteur, en percevoir les causes de la même façon que lui… »14 Elle se 

développe dans un premier temps dans la famille, par exemple à travers la littérature, 

lorsque l’enfant entend ou lit les premières histoires, les premiers contes, il se met à la 

place des personnages et apprend à ressentir les émotions, les réactions et les 

motivations du personnage. Il y a aussi les compétences sociales, comme l’empathie 

ou la coopération, qui se développent à l’école via l’enseignement moral et civique. 

L’élève doit prendre conscience qu’il n’est pas seul et que les autres élèves lui sont 

complémentaires dans les apprentissages de l’école, mais aussi dans les 

apprentissages des compétences psychosociales.  

  

2.2.2. Dans le cadre des apprentissages. 

Les nouveaux programmes de 2015 et le socle commun de connaissances, de 

compétences et de culture se veulent en faveur d’une école bienveillante. De ce fait, 

l’élaboration d’un ensemble d’actions en vue du bien-être de l’élève ainsi que la prise en 

compte du développement de l’enfant se font progressivement de l’école primaire au 

collège.  

                                            
12

 Site du Ministère de l’Education nationale, (2017). Climat scolaire et prévention des violences. 
Repéré à http://www.education.gouv.fr/cid2765/climat-scolaire-et-prevention-des-violences.html 

13
 Azoulai, G. (2006). Qu’est ce que l’empathie ? Repéré à 

https://www.afdem.org/articles/empathie/ 
14
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Dans un premier temps, il faut passer par une phase d’identification des 

émotions pour permettre de savoir comment les autres se sentent et ainsi agir en 

conséquence. Dès la maternelle, les enseignants travaillent sur les compétences 

sociales et de socialisation en mettant en avant la verbalisation de l’enfant afin qu’il 

acquière la gestion de ses émotions, le développement de l’empathie et l’adoption des 

comportements affiliatifs. D’après les recherches réalisées par Hubert Montagner, 

professeur dans le champ de la psychologie du développement, en 1988, les 

comportements affiliatifs correspondent à la capacité de reproduire et d’imiter un geste 

d’autrui. C’est une manière pour lui de comprendre les relations entre les individus. 

Cette première phase permet à l’enfant de mieux comprendre le monde qui l’entoure, 

mais aussi de l’aider dans le développement de sa personnalité.  

Dans un second temps, en élémentaire, le travail se focalisera sur la gestion des 

émotions ainsi que la construction de l’élève et du citoyen. Par les nouveaux 

programmes de 2015, les élèves seront amenés à travailler autour de la « culture de la 

sensibilité » du CP au CM2. D’après le Bulletin Officiel n° 11 : « L’éducation à la 

sensibilité vise à mieux connaître et identifier ses sentiments et émotions, à les mettre 

en mots et à les discuter, et à mieux comprendre ceux d’autrui. »15. Dans le cycle 2, 

l’objectif est de connaître et de reconnaître les émotions de base (joie, tristesse…) tout 

en enrichissant le vocabulaire des sentiments et des émotions pour qu’au cycle 3, 

l’objectif soit de les exprimer à travers différentes œuvres (écriture, œuvres 

plastiques…).  

 

2.2.3. Savoir différencier émotions et sentiments 

Généralement, nous employons émotions et sentiments sans les distinguer alors 

que chacun de ces termes a une définition bien significative. En  1910, Alfred Binet 

définit les attitudes émotionnelles de la manière suivante : « Sommairement, nous 

dirons que l’attitude est de nature émotionnelle lorsqu’elle s’accompagne de situations 

fortes, de nature organique, et on doutera d’autant moins de la présence de l’émotion 

que les effets corporels en seront plus intenses […] les trois caractères principaux de 

l’émotion : 1) elle paraît surtout corporelle, puisque notre attention est attirée sur des 

sensations ayant le corps comme siège et comme existant ; 2) elle paraît plus 

                                            
15

 Bulletin Officiel du Ministère de l’Education Nationale et du Ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche du 26 novembre 2015.   
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individuelle que la pensée, puisque l’attention est attirée sur nous, sur notre corps ; 3) 

elle paraît affectée surtout de qualités agréables ou désagréables »16 . C’est une 

première définition où la place du corps et des réactions est plus marquée puisqu’au fil 

du temps cette définition s’est complexifiée. De nos jours, pour un grand nombre de 

spécialistes, les émotions désignent des processus dynamiques qui ont un début et une 

fin et qui ne se caractérisent pas par leur durée relativement brève. Ces processus 

dynamiques sont causés par des évènements inattendus.  

Jacqueline Picoche (1997) propose une définition simple pour chacun des 

termes. Les émotions sont des expériences liées au corps, tandis que les sentiments 

sont des expériences liées au cœur. De ce fait, les sentiments sont plus complexes, 

c’est un état affectif plutôt stable et durable et qui concerne soit le « moi » (orgueil, 

jalousie…) soit autrui (amour, haine…).  

2.3. Les arts 

2.3.1. Partie historique 

Les arts sont apparus dès la création de l’école de la IIIe République. Durant 

cette période, le dessin et la musique étaient les deux disciplines étudiées. Mais c’est 

réellement à partir des réformes de Mai 68 qu’elles font une entrée massive dans 

l’Éducation nationale. Le colloque « pour une école nouvelle » de 1968, affirmera que 

l’éducation artistique doit commencer à l’école primaire. Il faut que les élèves 

apprennent à s’ouvrir au monde et entrer en contact avec le monde artistique. Jusqu’en 

1985, l’axe prioritaire de l’enseignement artistique était le « dessin d’imitation ». Cela 

consistait à reproduire les techniques et les procédures d’un artiste. À partir de 1995, 

les élèves recevaient des initiations quotidiennes à la musique dans le premier degré. 

Cela se traduisait généralement par l’ouverture d’une chorale dans chaque école. Par la 

suite, en 2001, il y a eu la mise en place des classes à parcours artistique et culturel17 

dans le primaire, les collèges et les lycées professionnels. Dans le cadre des horaires 

et des programmes, l’enseignant pouvait proposer une expérience artistique et 

culturelle pour tous en ouvrant sur des domaines non traditionnels et obligatoires 

comme l’architecture, le cinéma ou la photographie. Depuis la rentrée de 2002, les arts 

                                            
16

 Binet, A. (1910). « Qu’est-ce qu’une émotion ? Qu’est-ce qu’un acte intellectuel ? ». L’année 
psychologique, n°17, 1-47. 

17
 Circulaire n°2007-011 du 09 janvier 2007. 

http://www.education.gouv.fr/bo/2007/3/MENE0700047C.htm  

http://www.education.gouv.fr/bo/2007/3/MENE0700047C.htm
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plastiques sont devenus les arts visuels. Ce changement d’appellation aurait pour 

objectif d’intégrer une éducation à l’image. L’enseignement des arts évolue avec les 

changements de la société. Puis c’est à partir de septembre 2008 que l’ensemble des 

élèves de l’école primaire bénéficie du premier enseignement obligatoire d’histoire des 

arts dans les programmes de l’école primaire.18 Ce fut une étape majeure puisque la 

pratique artistique se pratiquait au détriment de l’histoire de l’art. 

Les enjeux d’une pratique artistique à l’école sont de convoquer toutes les 

formes d’expression artistique ainsi qu’à recourir à un véritable enseignement, 

obligatoire et universel. D’autant plus que l’enseignement des arts vise à la 

compréhension des processus de création, à la connaissance des œuvres et à 

l’exercice de la réflexion critique. Ce n’est pas un simple exercice de reproduction mais 

un questionnement. En ce qui concerne les apports didactiques, « Enseigner les arts 

plastiques, c'est varier les situations d'apprentissage, développer la démarche de projet, 

depuis ses formes les plus modestes au sein même de la séquence 

d'enseignement » d’après le site du ministère de l’Éducation nationale, Eduscol.  

 

2.3.2. L’enseignement des arts aujourd’hui 

Dès le cycle 1, l’élève est sensibilisé aux activités et à la perception des 

langages artistiques. Au cycle 3, « l’enseignement des arts plastiques s’appuie sur 

l’expérience, les connaissances et les compétences travaillées au cycle 2 » 

(Instructions officielles de 2015) ; c’est pourquoi il faut penser son enseignement dans 

le prolongement et dans une logique de cycle. L’objectif étant de développer, à la fin 

d’une séquence, des compétences spécifiques aux arts et à l’enseignement moral et 

civique. De la maternelle à la terminale, la part éducative de l’art permet une ouverture 

du monde différente, c’est également un épanouissement de chacun. Des études 

montrent que l’exploitation de l’art à l’école amène des effets positifs chez les élèves 

comme le plaisir, le sentiment de réussite, l’estime de soi, le développement de la 

sociabilité et de la créativité.  

L’introduction de l’Histoire des arts à l’école contribue à renforcer les apports 

culturels au sein du domaine 1 « Les langages pour penser et communiquer » du Socle 

                                            
18

 Pire, J.M. (2015). L’intégration de l’histoire des arts dans la scolarité : l’éducation artistique 
réconciliée avec l’éducation culturelle ? Repéré à https://chmcc.hypotheses.org/1523  

https://chmcc.hypotheses.org/1523
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commun de connaissances, de compétences et de culture. Il est dit qu’il faut 

développer chez les élèves la capacité de « comprendre, s’exprimer en utilisant les 

langages des arts et du corps ». De plus, à partir de 2016, la volonté d’une continuité 

des apprentissages entre le premier et le second degré amène à introduire l’Histoire 

des arts dès le cycle 3. D’après les ressources fournies sur le site Eduscol19, il y a trois 

objectifs généraux : des objectifs d’ordre esthétique, relevant d’une éducation de la 

sensibilité ; des objectifs d’ordre méthodologique qui relèvent de la compréhension de 

l’œuvre d’art et des objectifs de connaissance destinés à donner à l’élève des repères 

afin de développer son autonomie d’amateur éclairé. 

  

                                            
19

 Eduscol (http://eduscol.education.fr) 

http://eduscol.education.fr/
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3. La mise en place d’un projet au service du 

développement des compétences psychosociales 

3.1. Cadre de recherche 

3.1.1. Les hypothèses de recherche 

Au regard des apports théoriques et des perspectives professionnelles, j’ai souhaité 

approfondir les recherches par rapport à la problématique suivante : en quoi les 

émotions constituent-elles un point d’ancrage au développement des compétences 

psychosociales, telles que l’empathie et la coopération ? Ce questionnement m’a 

amenée à formuler deux hypothèses : 

La première hypothèse est qu’une meilleure identification et compréhension des 

émotions permettent aux élèves d’être plus sensibilisés à leurs propres émotions ainsi 

qu’à celles de leurs pairs, ce qui favoriserait le développement d’une des compétences 

psychosociales, l’empathie. 

La seconde est l’hypothèse selon laquelle le nombre d’activités autour de 

l’éducation à l’empathie a un effet positif sur le développement de la compétence 

psychosociale. 

 

3.1.2. L’échantillon étudié 

Dans le cadre du stage filé, intégré à la maquette du master 2, je suis en 

formation depuis le mois de septembre 2017 dans une classe de CM1 et CM2 à l’école 

élémentaire Louis Blériot. C’est une école publique accueillant 117 élèves. L’école se 

situe au Mans, dans le quartier des Glonnières.  

Lors de mes premières journées à l’école Louis Blériot, j’ai pu discuter avec 

l’ensemble des professeurs et il est dit que c’est une école où la violence est plutôt 

fréquente et où le climat scolaire n’est pas bienveillant. Ils ont décidé d’établir une 

enquête auprès des élèves en février 2018 afin de connaitre les statistiques autour du 

sentiment d’insécurité et du climat scolaire à l’école. Un bilan par classe et sur l’école a 

été fait. D’après les différents retours, 5% des élèves ont manifesté un mal-être, voire 

un harcèlement. Cela représente 12 élèves sur les 220 élèves de l’école. Les autres 
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résultats montrent que la grande majorité des élèves se sent bien dans l’établissement, 

leur remarque serait qu’il y a trop de bruit sur le temps du midi. L’équipe doit donc 

prendre en compte les 5% d’élèves qui sont dans un état de mal-être, afin d’y remédier 

et de trouver les moyens pour réduire ce taux.  

C’est l’une des raisons qui m’a amené à travailler autour du vivre ensemble dans 

cette école. Pour travailler autour de cette notion, j’ai mené différentes séances en 

enseignement moral et civique ainsi qu’une séquence autour des émotions à travers 

l’art dans une des classes de l’école. La classe dans laquelle je m’exerce au métier de 

professeur des écoles est menée par Mr Rezé, professeur des écoles depuis plus de 20 

ans. C’est une classe de 28 élèves, composée de 6 élèves de CM1 et de 22 élèves de 

CM2. La classe est « normalement hétérogène », il n’y a pas d’élèves à besoins 

particuliers. L’enseignant pratique une pédagogie collaborative et différenciée c’est 

pourquoi la classe est disposée en îlots de trois ou quatre élèves. L’objectif est de 

valoriser un maximum de conflits sociocognitifs entre les élèves pour créer des 

interactions sociales sur l’apprentissage. L’autonomie est également très présente dans 

cette classe où certains enseignements se font en ateliers pour développer 

l’autogestion.  

 

3.1.3. Le projet d’école 

Le projet d’école représente un moyen privilégié pour atteindre les grands 

objectifs de la loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la 

République du 8 juillet 2013. Il permet d’adapter l’enseignement aux besoins des élèves 

et de favoriser l’égalité des chances. Le projet d’école a été défini par divers textes 

ministériels importants qui indiquent les principes, les objectifs, la démarche 

d’élaboration, le contenu et les obligations. « Dans chaque école…, un projet d'école 

est élaboré avec les représentants de la communauté éducative. Le projet est adopté, 

pour une durée comprise entre 3 et 5 ans, par le conseil d'école, sur proposition de 

l'équipe pédagogique de l'école… pour ce qui concerne sa partie pédagogique. Il 

précise les voies et les moyens qui sont mis en œuvre pour assurer la réussite de tous 

les élèves et pour associer les parents à cette fin »20. À la suite de cette loi 

                                            
20

Loi d'orientation pour l'avenir de l'école, 2005. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2005/18/MENX0400282L.htm  

http://www.education.gouv.fr/bo/2005/18/MENX0400282L.htm
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d’orientation, la circulaire de rentrée 2007 a indiqué que « Dans le premier degré […] 

Chaque équipe d'école, animée par le directeur ou la directrice, en usant au besoin du 

droit d'expérimentation ouvert par la loi d'orientation, doit décliner les modalités 

particulières de mise en œuvre du projet d'école. »21  

Ainsi, l’ensemble de la communauté éducative doit fixer des objectifs 

garantissant la réussite de tous les élèves de l’école en fonction des besoins, mais 

aussi en fixant des priorités d’actions. Elle élabore des axes visant à améliorer la 

réussite de tous les élèves en prenant en compte la cohérence globale de l’action 

pédagogique, les moyens d’action les plus pertinents et l’articulation du projet d’école 

avec le projet d’éducation territorial. À la fin de la période, une analyse des actions doit 

être rédigée à la suite d’un constat des recueils de données de l’école.  

Dans l’école où je suis intervenue, le projet d’école s’organise sur la 

période 2016-2019. Il prend principalement en compte la grande mixité sociale de 

l’école avec d’autant plus l’accueil des enfants du voyage (où un enseignant spécifique 

aux enfants du voyage a pour fonction de les accueillir tout au long de l’année). La 

priorité du projet d’école de Louis Blériot est de mettre en place une école qui coopère 

avec les parents et les partenaires pour la réussite scolaire, elle passe par la mise en 

avant du principe de laïcité en développant le vivre ensemble. Les valeurs et les 

convictions éducatives et pédagogiques de l’équipe sont : travailler ensemble à la 

réussite de tous à travers des parcours adaptés, une approche pédagogique interactive 

où les élèves sont acteurs de leurs apprentissages et où la coéducation avec 

l’intégration des familles est un point important. L’équipe a également souhaité une 

ouverture culturelle par la mise en place des parcours éducatifs, artistiques et culturels 

au sein des classes. Les élèves ont la possibilité de découvrir divers domaines culturels 

comme le cinéma, les musées ou encore des activités sportives grâce à des sorties 

organisées (escalade, canoë-kayak, etc.). Enfin, les convictions éducatives des 

enseignants prennent en compte l’éducation à la citoyenneté avec des projets d’école 

tels que les conseils de classe et d’élève, le projet « éduquer à l’empathie » ou encore 

les ateliers philosophiques.  

 

                                            
21

Circulaire n°2007-011 du 09 janvier 2007. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/3/MENE0700047C.htm 

http://www.education.gouv.fr/bo/2007/3/MENE0700047C.htm
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3.2. La séquence 

3.2.1. Le projet 

La notion de projet artistique met en avant une expérience artistique et culturelle 

pour tous les élèves dans le but de concevoir une œuvre et de l’exposer à un public. 

Cela rentre également dans le cadre de la mise en œuvre du parcours d’éducation 

artistique et culturelle de l’élève en complément de l’enseignement des arts plastiques 

et de l’Histoire des arts.  

Dans ma démarche de questionnement, j’ai établi une séquence dans le but de 

répondre à mes différentes hypothèses. Cette séquence est fondée sur le croisement 

des disciplines alliant arts et enseignement moral et civique. Ce projet autour des 

émotions s’est construit au fur et à mesure avec les élèves. Les premières séances 

autour des émotions et des sentiments ont permis de construire l’identification et la 

compréhension de ces notions chez les élèves. À la suite de cela, nous avons établi 

une carte mentale ayant pour point de départ le thème et pour point d’arrivée, 

l’exposition. Les élèves de CM1 et CM2 devaient se questionner sur les éléments à 

prendre en compte pour arriver à la finalité du projet. Pour cela, ils se sont interrogés 

sur les outils qui pourraient être utilisés, puis le sujet, les techniques et enfin le lieu de 

l’exposition. La deuxième séance de la séquence nous a permis de nous mettre 

d’accord sur le matériel qui sera utilisé, parmi les différentes propositions de départ des 

élèves, et les objectifs de la séquence. Les élèves vont devoir exprimer une émotion à 

travers l’art, mais également à travers le langage écrit lorsqu’ils présenteront leur œuvre 

plastique à travers un cartel22. Les élèves ont créé le projet et ont été acteurs de toutes 

les étapes. Cette séquence reprend la méthode active de la pédagogie de projet. C’est 

une démarche favorisant l’implication de l’élève et du groupe afin de donner un sens 

aux savoirs et au savoir-faire. Elle s’inspire de l’approche socioconstructiviste qui a pour 

principe d’amener l’élève à être actif dans la construction de ses apprentissages. 

 

                                            
22

 Définition d’un cartel : Plaquette placée en dessous de l’œuvre portant le titre, son auteur et 
d’autres informations sur l’œuvre. D’après Le Robert collège.  
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3.2.2. Le déroulement de la séquence 

Les élèves ont tous une expérience personnelle des émotions. Ils ont déjà étudié 

ce thème dans les années scolaires précédentes, mais la vision par l’art n’a pas 

vraiment été établie ; c’est pourquoi le projet va leur apporter une vision nouvelle. 

Plusieurs outils s’y sont joints, comme les livres sur les émotions, les débats à 

l’encontre des définitions des notions ainsi que l’expression et l’apport de 

connaissances par le biais d’une étude plus approfondie d’œuvres d’art.  

Le travail didactique fut de différencier dans un premier temps la notion 

d’émotion avec celle de sentiment, dans l’optique du « mot juste », à savoir du mot le 

plus adéquat pour nommer une émotion ou un sentiment. Ensuite, nous avons établi 

ensemble les différentes émotions qui pouvaient être travaillées, les élèves en ont 

nommé quinze : la jalousie, la déception, la contrariété, la terreur, l’ennui, la honte, la 

vexation, la timidité, la fierté, la peur, la colère, la tristesse, la joie, le dégoût et la 

surprise. Avec ce que nous avons pu recueillir, nous avons choisi d’attribuer une 

émotion par binôme. Ce travail à deux permet d’établir des liens et de construire une 

pensée réflexive sur une émotion qui sera propre à leur groupe. C’est à ce moment que 

se construira la coopération entre les élèves. De plus, le travail du langage autour de 

l’émotion attribuée permet un travail sur l’empathie puisqu’ils ont réfléchi sur leur propre 

vécu et cet échange de vécu influera sur la connaissance de l’autre. Ils apprennent à 

connaitre ceux qui les entourent et donc ce qu’ils vivent et ce qu’ils comprennent de leur 

environnement.  

Lors de l’élaboration du projet, les élèves sont conduits à interroger l’efficacité 

des outils, des matériaux, des formats et des gestes au regard d’une intention, d’un 

projet.23 Après cette première interrogation, les élèves ont établi des critères d’auto-

évaluation de la production. Par exemple, ils ont choisi d’accentuer les traits physiques 

de l’émotion ou bien de vérifier que l’œuvre permette de reconnaitre l’émotion par 

quelqu’un d’extérieur au projet.  

Enfin, la construction d’une exposition dans le hall de leur classe leur a permis de 

mettre à profit les connaissances de chacun sur ce qu’est une exposition, mais aussi 

sur l’élaboration de celle-ci. Ils devaient se demander comment les œuvres devaient 

être affichées, comment les présenter et donner un titre à l’exposition.  

                                            
23

 Enseignements artistiques, préambule, cycle 3, BOEN spécial n° 11 du 26 novembre 2015.  
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3.2.3. Le rôle de l’enseignant 

Durant la séquence, l’enseignant est généralement dans une position de retrait. 

C’est aux élèves de coopérer et de discuter entre eux sur l’expression des émotions et 

la transmission pour les autres classes. Le but est de créer un climat de classe propice 

aux apprentissages ainsi qu’au développement des compétences psychosociales 

puisqu’ils exploiteront les interactions, l’entraide et la solidarité. Dans cette optique, je 

vais pouvoir étudier l’axe de la coopération et de l’empathie. Les gestes professionnels 

de l’enseignant au fil de la séquence doivent conduire les élèves à construire un 

ensemble de savoirs sur les œuvres étudiées en Histoire des arts mais aussi dans la 

mise en place du projet. L’enseignant est présent pour poser des questions en orientant 

l’analyse afin que les élèves développent un esprit critique. Il encourage, valorise, 

recentre et amène des connaissances en plus de celles des élèves pour construire le 

savoir.  De plus, d’après Omar Zanna, dans son entretien24 sur le rôle de l’enseignant 

lors de l’éducation à l’empathie, l’enseignant doit créer les conditions de la 

transmission. Il doit appréhender le groupe comme un groupe qu’il ne connait pas ou 

plus puisqu’il faut prendre en compte le monde de l’enfant, son âge pour pouvoir 

enseigner. De cette façon, l’enseignant doit faire preuve d’empathie cognitive.  

                                            
24

Reseau canopé, site web de ressources pédagogiques. https://www.reseau-
canope.fr/climatscolaire/agir/ressource/ressourceId/lempathie-le-role-de-lenseignant.html  

https://www.reseau-canope.fr/climatscolaire/agir/ressource/ressourceId/lempathie-le-role-de-lenseignant.html
https://www.reseau-canope.fr/climatscolaire/agir/ressource/ressourceId/lempathie-le-role-de-lenseignant.html
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Figure 1 : Schéma synthétique sur la démarche de la "conduite créatrice" - D. Lagoutte 

 

En ce qui concerne les séances purement artistiques, je me suis inspirée du 

schéma de la figure 1. Ce schéma est un résumé de la recherche de Daniel Lagoutte25, 

docteur en sciences de l’art, sur la démarche de la « conduite créatrice ». Celle-ci 

repose sur six phases, représentées dans le schéma. Sa recherche m’a permis de m’en 

inspirer pour concevoir ma séquence pour les élèves de cycle 3 sur les émotions. À 

l’issue de cette démarche, les élèves éprouvent une volonté de poursuivre un désir 

d’expression qui leur est personnelle. L’enseignant doit enrichir la culture artistique des 

élèves pour leur donner envie et les moyens d’agir. La première phase est la 

sollicitation, l’enseignant doit mettre en avant les choix des élèves afin de les motiver et 

de les intéresser puisqu’ils sont partie prenante de la séquence. Deuxièmement, la 

réalisation plastique des élèves permet de répondre au sujet, celui des émotions. C’est 

avec les idées des élèves que nous avons choisi les différents matières et supports. 

Les élèves sont ainsi acteurs et l’enseignant est présent pour les guider, les encourager 

et les stimuler. Ensuite, nous avons la phase sur la découverte des démarches et 

procédés des artistes en passant par la découverte d’œuvres d’art. La confrontation 
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avec les œuvres d’art s’est déroulée en deux séances sur l’Histoire des Arts. Les élèves 

ont pu découvrir différentes œuvres de différents artistes. Ce moment ne sert pas à 

imiter un modèle, mais de permettre à élaborer des pistes d’expression en étudiant les 

couleurs, les techniques ou encore les choix des artistes. Les échanges se sont faits 

entre eux étant donné qu’un élève était secrétaire et avait pour rôle d’écrire les 

commentaires sur l’ordinateur des avis donnés sur l’œuvre. Le professeur est là pour 

lancer l’activité puis est médiateur de la situation. Enfin, dans la séquence autour des 

émotions, j’ai lié la phase d’approfondissement avec celle de la documentation. Il s’agit 

là de s’exercer. Les élèves ont testé la « technique de l’œuf » (schéma page 26) afin 

d’obtenir un premier résultat et de tester les outils à disposition.  

 

3.3. Les supports interdisciplinaires  

3.3.1. Des jeux de rôles et de distance à la pensée 

réflexive  

Dans le projet que je mène avec les élèves de CM1 et CM2, plusieurs disciplines 

sont mobilisées, celles du domaine des activités physiques et artistiques ainsi que 

l’enseignement moral et civique. En termes de formation, les élèves s’engagent 

corporellement, émotionnellement et intellectuellement ce qui apporte d’autres axes 

étant donné que l’école est principalement centrée sur l’intellectuel ; les côtés 

émotionnels et corporels sont souvent écartés dans les enseignements.   

La première approche sur l’empathie fut la séance d’Enseignement moral et 

civique avec comme support le « jeu des mousquetaires », développé par Omar Zanna. 

C’est un jeu de distance, c’est-à-dire que c’est l’occasion d’interpeler les élèves sur 

leurs émotions. Les jeux de distance permettent d’enseigner aux élèves la capacité à 

détecter l’état émotionnel d’autrui. Le jeu des mousquetaires consiste à faire jouer 

ensemble plusieurs équipes de quatre joueurs. Dans chaque équipe, trois des élèves 

ont une position, plutôt difficile, à tenir.  Le dernier élève est le joker ; il court autour de 

ses camarades selon un parcours défini.  Les élèves, en situation de positions difficiles, 

doivent attendre que le joker les remplace pour devenir eux-mêmes joker. Pour varier le 

jeu, je leur ai imposé une contrainte, celle de ne pas parler. Le joker doit repérer 

physiquement les émotions des joueurs. De plus, ayant une classe de 28 élèves, j’ai 
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adapté le nombre d’élèves par groupe avec quatre positions difficiles et deux jokers. 

Durant la séance, j’ai donné aux observateurs une grille d’observation, évolutive avec 

les séances, afin qu’ils aient un point de repère (annexe n° 5). C’est à la fin de cette 

séance que j’ai pu amener les élèves à verbaliser sur leurs ressentis ainsi que sur leurs 

observations. Cette séance a été reproduite à la dernière phase de la séquence pour 

s’intéresser à la progression des élèves dans chacun des rôles.  

Ensuite, la deuxième approche se déroula lors d’un temps d’échanges. Les 

élèves avaient pour objectif de créer leur propre définition d’émotion et de sentiment 

afin de les différencier. Lors de mes recherches sur les émotions, j’ai pu remarquer que 

la frontière entre la définition d’émotion et celle de sentiment était très étroite c’est 

pourquoi j’ai voulu en parler avec les élèves. La séance a pris une tournure très 

intéressante, je leur avais demandé de classer des mots soit dans la catégorie des 

sentiments soit dans celle des émotions. Au moment de la phase de la correction 

commune, menée par deux élèves au tableau, l’exercice a fait place à un véritable 

débat entre eux avec des arguments valables et des exemples bien appropriés. Une 

entraide était visible, car les élèves ne prenaient pas la parole juste pour parler de ce 

dont ils avaient envie, ils reprenaient les idées des camarades pour justifier leur 

positionnement : « Je suis d’accord avec... », « Je pense que... a raison parce que… ». 

Finalement, nous avons pu définir l’émotion comme « une réaction ressentie sur une 

courte durée »  et la notion de sentiment comme « un état qui se construit sur le long 

terme ».  

Enfin, avant de passer aux arts plastiques, les élèves ont mis en scène 

différentes émotions. Cela a été présenté comme un jeu théâtral. Les élèves étaient en 

binôme pour cette activité, chaque binôme avait une émotion et devait l’exprimer 

corporellement. Une question d’une élève fut très intéressante, elle demanda comment 

faire pour se voir vu qu’il n’y a pas de miroir dans la classe. Ma réponse fut de dire que 

le miroir c’est aussi l’autre. Je voulais que les élèves coopèrent entre eux afin que ce ne 

soit pas l’enseignant qui valide, mais que ce soit l’autre élève du binôme. Ici, comme 

dans le jeu des mousquetaires, ce sont les corps qui s’expriment. C’est un aspect qui 

trouble les élèves puisque certains d’entre eux ne voulaient pas être vus par les autres 

élèves de la classe.  
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3.3.2. Les arts plastiques pour l’expression des émotions 

La première approche artistique fut la rencontre avec des œuvres d’art, par 

exemple, ils ont pu découvrir Le cri de Munch ou Le vieil homme triste de Van Gogh. Le 

contact avec l’art et la pratique d’une activité artistique est le point d’accroche dans le 

projet de réalisation d’une œuvre. Les élèves ont découvert différents tableaux et ils les 

ont exploités afin d’imaginer et d’interpréter l’œuvre. Les œuvres étudiées montrent que 

le portrait se construit autour du regard et de la position du corps. Dans cette activité, 

l’éducation artistique fait appel à une intelligence sensible. Ainsi, lors des deux séances 

en Histoire des arts, les élèves ont pu développer la compétence suivante : dégager 

d’une œuvre d’art, par l’observation ou l’écoute, ses principales caractéristiques 

techniques et formelles. Les élèves ont pu se construire un regard, une méthode et un 

lexique à partir des différentes réactions de chacun.  

À la suite de ces deux séances, les élèves ont commencé à produire leur propre 

production à partir d’un projet commun : les émotions. La réalisation de la production 

n’est pas seulement le corps, mais s’intéresse à l’expression du visage. Le portrait est 

la représentation d’une personne réelle, spécialement de son visage. Du point de vue 

pédagogique, le portrait est intéressant puisqu’il impose la contrainte de « faire 

ressemblant » tout en accentuant sur les traits physiques d’une émotion. Ci-contre, un 

exemple d’une démarche pour l’élaboration d’un portrait. Chaque élève avait cet 

exemple et devait, à partir de cette démarche, représenter une émotion. L’objectif de 

l’exercice est d’apprendre aux élèves à dessiner un personnage, un visage qui exprime 

une émotion. Cette feuille a été complétée par une autre feuille sur les expressions d’un 

personnage et des exemples d’accessoires (bijoux, cheveux, moustache…). 
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Figure 2 : "La technique de l'œuf" pour créer un visage 

 

À la séance d’après, les élèves ont pu commencer leur œuvre d’art qui sera 

présentée aux autres élèves de l’école. Le rapport de l’élève a son portrait entre dans 

l’approfondissement de la formation du « je » par la découverte de cet autre-lui. Les 

activités plastiques permettent à l’enfant d’exister hors de soi par des manifestations 

visibles en s’exprimant et communiquant. Le projet met en lien différents problèmes 

plastiques où les élèves deviennent auteurs et acteurs.  

Enfin, les élèves sont confrontés à l’évaluation des arts plastiques. Pour moi, 

cette discipline doit prendre un sens de plaisir, tout comme les autres enseignements. 

Les arts sont une ouverture au monde, un dépassement de soi et un travail 

d’observation. L’élève doit savoir dès le départ quels sont les critères qui seront étudiés 

lors de l’évaluation finale. C’est donc avec les élèves que les critères d’évaluation se 

sont formés. Par ailleurs, le professeur doit prendre en compte la manière dont l’élève a 

saisi son apprentissage et l’exploration de sa pratique dans les critères.  
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4. Résultats de la recherche et interprétations 

4.1. Recueil de données : ce qui a été observé  

4.1.1. L’avant / après du jeu des mousquetaires  

Dans cette partie, nous nous attarderons sur le déroulement des séances autour 

du jeu des mousquetaires entre le 30 novembre 2017 et le 5 avril 2018. Ces séances 

étaient au nombre de trois comme nous l’avions pu le découvrir dans la partie 3.3.1 

« des jeux de rôles et des jeux de distance ». L’objectif principal était d’identifier l’état 

émotionnel d’un pair. 

Au regard de la pratique, la première séance s’est déroulée le 30 novembre 2017 

avec les 28 élèves de la classe. J’avais prévu un temps de cinq minutes par situation de 

jeu puis un bilan sur les remarques des observateurs. À la fin du bilan, les élèves 

avaient un deuxième essai. Lors du premier essai, l’équipe 1 et l’équipe 2 ont tenu 1 

minute et 25 secondes lorsqu’un élève, tenant la position de la chaise, se relève ; ceci 

marqua l’arrêt du jeu. Les autres équipes ont tenu 1 minute et 20 secondes avec 

également un élève qui met le pied au sol alors qu’il était dans la position du pied levé. 

Nous avons donc procédé à une phase de bilan pour analyser les deux situations et 

comprendre ce qui n’allait pas. Les élèves ont relevé, dans l’ensemble des groupes, un 

manque d’observation de la part des jokers mais aussi une non-implication dans 

l’activité puisque certains élèves couraient vite à la place de regarder les autres en 

situation difficile. Au deuxième essai, le temps de jeu est encore plus court avec une 

moyenne de temps de 50 secondes. Nous pouvons penser que ce temps est dû à la 

fatigue mais aussi au peu d’échange de rôles entre les différents élèves. 

À la suite de la première séance, nous avons renouvelé le jeu des mousquetaires 

le 14 décembre 2017. Les consignes étaient les mêmes mais après une demande de 

leur part, je leur avais laissé un temps de discussion pour élaborer des stratégies. Les 

élèves avaient établi un « code » qui était de tirer la langue lorsque l’une des statues se 

sentait en difficulté. Cette technique a montré que les échanges de rôles étaient plus 

rapides qu’à la première séance.  

Enfin, lors de la dernière séance, le 5 avril 2018, je ne leur avais pas laissé le 

temps de discuter autour d’une stratégie en début de cours contrairement à la 
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deuxième séance afin de ne pas biaiser ce qu’on avait fait durant la séquence, c’est-à-

dire les expressions physiques d’une émotion. Je souhaitais qu’ils mettent en avant ce 

qu’ils avaient vu tout au long de la séquence. Durant l’activité, tous les élèves étaient 

impliqués. Ils n’hésitaient pas à changer de rôle et à aller remplacer les élèves en 

difficulté. Le temps de jeu que je m’étais fixé à 5 minutes par situation a été largement 

dépassé par les quatre équipes ; ce fut une première. Ils étaient tous très contents de 

leur performance et de leur implication collective.  

Après chaque fin de jeu, j’avais instauré un temps d’échange afin de discuter sur 

les ressentis et les observations de chacun des élèves. L’intérêt d’avoir effectué un 

retour verbal sur la situation vécue permet à l’élève d’apprendre à nommer, à 

s’exprimer sur une souffrance, s’il a été statue ou bien de s’exprimer sur l’empathie qu’il 

a eue ou non lorsqu’il était joker. Mettre en confrontation un point de vue en tant que 

joueur et le point de vue en tant qu’observateur permet d’émettre une autre vision du 

jeu et des sensations. Par exemple, certains élèves ont remarqué que l’élève, que nous 

appellerons A, semblait peu empathique alors que ce même élève pensait qu’il l’était. 

Ainsi, cette phase de verbalisation permet de revenir sur soi-même et sur la vision des 

autres.  

 

4.1.2.  Les arts  

Les objectifs de la séquence autour des arts étaient de nommer et connaître les 

spécificités des émotions primaires et de quelques émotions complexes ; 

d’expérimenter les émotions en prenant appui sur une réalisation plastique et 

d’apprendre à reconnaître les émotions chez soi et chez les autres. Ces objectifs 

permettaient aux élèves de s’interroger sur les émotions des autres. Par exemple, 

l’étude d’œuvres d’art comme Le cri de Munch mettait en avant les différents avis des 

élèves sur le ressenti de l’homme. Cette confrontation s’est suivie d’un temps de mise 

en corps d’une émotion en binôme. Je n’avais pas souhaité créer moi-même les 

groupes afin de ne déstabiliser les élèves les plus en retrait vis-à-vis de la classe, le but 

étant de s’approprier une émotion avec autrui. Par ailleurs, cinq élèves ne souhaitaient 

pas être photographiés devant les autres par peur d’être face à la moquerie ou par 

timidité. J’ai également pu relever que seulement trois binômes sur quatorze ont bien 

voulu s’échanger les photos pour reproduire l’image de l’autre en création plastique. 
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Ceci s’explique par le climat de classe qui n’était pas propice à une expression 

corporelle. Dans l’ensemble, les élèves ne souhaitant pas être avec une personne qu’ils 

ne connaissent pas bien, sont ceux qui ne souhaitent pas être pris en photographie. 

Cela pose la question du regard d’autrui sur soi, mais amène aussi à se demander 

pourquoi un élève refuse de se montrer dans des activités d’arts et comment nous 

pouvons amener l’élève à s’affirmer devant les autres ?  

D’un autre point de vue, l’aspect artistique utilisé pour la recherche s’est révélé 

un instrument de formation prometteur puisqu’il permet de prendre conscience, d’une 

nouvelle manière, des émotions des autres. De plus, la création d’un cartel permet à 

l’élève de mettre en mots ce qu’il a souhaité évoquer durant sa création.  

4.1.3. Le questionnaire 

Les élèves ont dû répondre à un questionnaire à la dernière séance sur les 

émotions. Il a été fondé à partir des observations du début d’année jusqu’à la moitié de 

la séquence. L’objectif de celui-ci était de se rendre compte de l’évolution possible de 

certains élèves sur l’ouverture à l’Autre, mais aussi sur la prise en compte des autres. 

Ce questionnaire se composait de sept questions ouvertes (voir annexe 7). Les 

questions sont adressées directement à l’enfant avec l’utilisation de la deuxième 

personne du singulier. Les questions sont volontairement ouvertes pour laisser le 

maximum de liberté à l’élève et elles demandent quelquefois des précisions.  

Lors de la lecture des 26 questionnaires, j’ai constaté qu'il y a eu des problèmes 

dus aux formulations des questions. En effet, la majorité des élèves ont répondu à une 

seule des questions alors qu’ils devaient en répondre à deux ; ce qui fait que les 

réponses ne sont pas complètes. D'après mes hypothèses de recherche et les 

réponses des élèves au questionnaire, j'ai sélectionné les trois questions qui me 

semblaient les plus pertinentes à analyser. Pour une meilleure compréhension, les 

réponses sont répertoriées dans des diagrammes.  
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- Question 3 : « Qu'as-tu ressenti lorsqu'il fallait mimer une émotion ? Étais-tu à l'aise 

avec ton binôme ? » 

 

 

 

 

- Question 5 : « Est-ce facile pour toi de montrer tes émotions ? » 

 

 

 

 

 

- Question 6 : « Que ressens-tu quand une personne est triste ? » 
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4.2 Analyse des données 

4.2.1 Le renforcement du groupe classe  

Pour commencer, nous étudierons l’impact du jeu des mousquetaires sur le 

renforcement du groupe classe. Ce jeu est un exercice qui a été réalisé trois fois au 

cours de l’année, cela m’a permis de remarquer une progression sur certains élèves. 

Lors de l’analyse, je me suis centrée sur trois élèves, que nous nommerons élève A, 

élève B et élève C. Ces élèves ont la particularité d’être moins ouverts aux autres et 

d’être plus centrés sur eux-mêmes.  

Le premier échange, réalisé après le jeu des mousquetaires, a montré qu’environ 

50% des élèves se sont centrés sur eux-mêmes en tant que joker ; ils n’ont pas assez 

observé leurs camarades ce qui a eu pour conséquence que les élèves ayants des 

positions difficiles n’avaient pas pu tenir, ils sont tombés par fatigue. Cet échange a 

dévoilé que les élèves étaient plus particulièrement touchés par le fait que ce soit un jeu 

quelconque et non à objectif de coopération. À la deuxième séance j’ai donc modifié 

mes consignes pour que les élèves remarquent les attentes de la séance. Lors du 

retour en classe, nous avions pu remarquer que les jokers commençaient à entrer dans 

une logique de coopération et que les observations de la semaine précédente avaient 

été entendues. L’élève C a modifié son comportement et s’est investi dans son groupe 

en prenant en compte les autres joueurs. Enfin, lors de la dernière séance, qui se 

déroula à la fin de la séquence, les élèves ont été très attentifs aux autres. J’ai dû 

arrêter les élèves car ils avaient dépassé les cinq minutes de jeu que nous avions fixé, 

ce qui n’était pas arrivé auparavant. Les trois élèves qui étaient peu réceptifs aux autres 

ont manifesté une envie que le groupe réussisse. Lors de l’échange l’élève C a dit 

« notre équipe était mieux organisée et nous nous sommes soutenus ». Cette opinion 

fut intéressante puisque tout au long des séances, je leur avais imposé la composition 

des groupes. Je leur ai donc demandé lors de la dernière séance si cela avait était 

incommodant pour eux, c’est alors que les élèves ont répondu spontanément que cela 

ne les avait pas dérangés, au contraire, ils ont dit que la constitution des groupes leur 

avait permis de s’intéresser à d’autres personnes que leurs amis.  

En ce qui concerne les trois élèves, la progression entre la première séance du 

30 novembre 2017 et la dernière séance du 5 avril 2018 montre une grande évolution 

des apports de la séquence. En effet, les élèves A et B ont mis plus de temps que 



 

 

32 

l’élève C à se préoccuper des autres élèves de la classe mais avec l’aboutissement de 

la séquence, le jeu des mousquetaires démontre que ces trois élèves ont un regard 

plus ouvert aux autres bien que l’élève B soit un peu rejeté par les élèves de la classe 

dû à son comportement néfaste sur les apprentissages.   

Pour conclure sur le jeu des mousquetaires, il permet d’activer chez les élèves 

un éveil empathique puisque l’objectif est de réussir à éprouver le ressenti du camarade 

en position difficile. Pour cette activité, c’est en ressentant par corps les émotions 

d’autrui et en les exprimant que le dynamisme empathique évolue.  

À propos des autres disciplines, les activités en îlots ou en groupe, ont eu un 

effet positif sur la coopération entre les élèves. Depuis le début de l’année, les élèves 

travaillent généralement en groupe et le changement régulier de places permet aux 

élèves de découvrir les différentes personnalités de l’ensemble du groupe. La 

construction de la confiance entre les personnes ne se fait pas seulement comme cela. 

Pour appuyer notre analyse, nous pouvons prendre exemple sur la question 3 du 

questionnaire. Les réponses ont montré que 13% des élèves, soit 3 élèves sur les 26 

retours du questionnaire, n’étaient pas à l’aise devant leur binôme bien que ce soit eux 

qui ont choisi les groupes. Pour mieux comprendre cette situation, j’avais préalablement 

demandé une justification de leur réponse dans le questionnaire. L’une des élèves a 

répondu qu’elle n’avait pas confiance en son binôme c’est pourquoi elle n’a pas pu faire 

l’activité dans de bonnes conditions. Un autre élève a argumenté sa réponse en 

expliquant que c’était difficile pour lui de montrer ses émotions aux autres c’est 

pourquoi il ne se sentait pas à l’aise. Enfin, le dernier élève n’a pas justifié son 

sentiment. Pour les autres élèves de la classe, ils ont déclaré avoir aimé exprimer 

corporellement une émotion avec leur binôme.  

Ainsi, nous pouvons donc affirmer que la multiplicité des activités et des actions 

mises en œuvre par l’école, permet aux élèves de mieux se connaître et donc de 

renforcer les liens, bien qu’il faille que les élèves soient tous impliqués collectivement 

pour que l’ensemble de la classe développe un bon climat scolaire ainsi qu’une bonne 

coopération. 
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4.2.2 Vers une ouverture aux autres 

Lors des recherches sur l’empathie, nous avons pu découvrir qu’il y avait deux 

types d’empathie, l’empathie émotionnelle et l’empathie cognitive. La première étant 

l’approche cognitive où la personne tient compte du point de vue de l’autre et la 

seconde étant l’approche corporelle quand le corps de l’individu réagit aux états 

émotionnels des autres.  

Les questions 5 et 6 du questionnaire prenaient en compte les deux formes 

d’empathie. Les réponses à la question 5 « est-ce facile pour toi de montrer tes 

émotions ? » présentent deux avis différents, douze élèves expriment leurs émotions 

devant les autres, douze autres n’aiment pas ou les expriment rarement et trois élèves 

n’ont pas souhaité porter un avis sur cette question. En France, exprimer ses émotions 

à d’autres personnes ne semble pas naturel. Cela peut être dû à l’éducation qui 

conditionne en partie notre manière d’accepter ce que nous ressentons et d’exprimer 

nos émotions. Sur les douze élèves qui trouvent difficile de montrer ses émotions, huit 

d’entre eux sont des garçons. Ceci reflète notre société où généralement, les jeunes 

garçons apprennent à ne pas dévoiler leurs émotions surtout quand ce sont des 

émotions telle que la tristesse. Encore aujourd’hui, le stéréotype du garçon qui ne doit 

pas pleurer devant les autres est ancré par une norme du masculin courageux et 

tonique. Par conséquent, l’école doit amener l’élève à contredire ces stéréotypes et à 

développer l’expression des émotions au service de l’intelligence émotionnelle. Dans la 

classe de CM1/CM2 où je suis intervenue, les élèves avaient déjà travaillé sur les 

émotions. J’ai donc souhaité poser la question 6 « que ressens-tu lorsqu’une personne 

est triste ? » pour mieux me rendre compte de l’attitude empathique des élèves. 

D’après les réponses, la majorité des élèves se sent triste ou ressent une émotion 

négative. Quelques élèves se détachent de cet avis. Par exemple, un élève a écrit qu’il 

ressentait de la joie parce qu’il pense pouvoir le rendre heureux après le chagrin. Un 

autre élève dit ne pas ressentir d’émotion ce qui peut sembler étonnant. L’élève n’a pas 

argumenté. 

L’autre point que nous avons développé lors de cet écrit, c’est la verbalisation 

entre les élèves. Au cours des séances, nous avons amené un temps de verbalisation 

sur le ressenti des élèves. Cette communication permet d’initier le débat autour des 

émotions de soi et des autres. L’élève apprend à respecter l’avis des autres et à 
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remettre en question son avis. Par exemple, un binôme avait pour émotion la honte et 

un autre la fierté. Ces deux émotions ont posé problème car les élèves trouvaient ces 

deux émotions confuses. C’est alors qu’un échange dans le binôme sur les visions de 

chacun a donné lieu à une pensée réflexive autour du sens sémantique et du vécu de 

chacun. Grâce à cela, le regard des élèves sur autrui s’est ouvert. D’autre part, l’école a 

mis en place des messages clairs26 pour que les élèves apprennent à se 

responsabiliser sans l’aide d’un adulte, entre pairs, et afin de mettre en avant la 

communication non violente. Les messages clairs sont des échanges verbaux entre 

deux élèves visant à résoudre un conflit entre pairs. La « victime » exprime ses 

sentiments, ses émotions et verbalise ainsi la souffrance ressentie ; l' »agresseur » 

apprend à tenir compte de la souffrance de l'autre par empathie et du préjudice causé. 

Les messages clairs ont pour objectif d'amener la discussion vers la résolution non-

violente des problèmes entre les élèves afin d'améliorer le climat scolaire dans l'école. 

D’autre part, lors de la séance sur l’expression corporelle des émotions et la 

prise des photographies, cinq élèves ne souhaitaient pas être vus par les autres élèves 

de la classe, (cinq filles) il a donc fallu attendre que les élèves soient partis pour pouvoir 

les photographier. À la suite, une seule des cinq élèves ne voulait pas que son portait 

soit vu par les autres personnes de la classe parce qu’elle se sent « moche ». Ceci 

prouve que chaque personne s’ouvre différemment aux autres. Les élèves n’accordent 

pas la même confiance en fonction de la personne qui les entoure et certains mettent 

plus de temps à s’ouvrir, ils préfèrent mieux connaitre les autres. Par exemple, l’élève A 

était très centré sur lui-même avec peu de relations avec les autres élèves de la 

classe ; il ne prenait pas la parole au début de l’année et était très réservé. Avec un 

recul sur l’avancement de l’année, cet élève a réussi à se dépasser. Il lève la main 

régulièrement mais n’aime pas recevoir de compliments. Notamment, lorsque je l’ai 

félicité pour son travail en art, j’ai pu sentir un malaise et un repli sur lui-même. Il n’a 

pas refusé le fait que je montre son dessin aux autres mais au moment où je l’ai 

complimenté son travail devant les autres, il a baissé la tête. Ceci montre que la relation 

avec les autres, et plus particulièrement avec les adultes, est encore difficile.  

                                            
26

 Eduscol,  (2015). Les messages clairs : une technique de prévention et de résolution des petits 
conflits à l'école, Ministère de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. 
Http://eduscol.education.fr/ressources-emc  

http://eduscol.education.fr/ressources-emc


 

 

35 

4.3 Discussion 

4.3.1 Les limites méthodologiques 

Plusieurs limites ont été observées durant le déroulement de la recherche. La 

première contrainte de cette recherche fut le fait de ne pas être l’enseignant référent de 

la classe et d’être seulement présente une fois par semaine dans la classe. De plus, 

l'achat du matériel s'est fait au mois de juin de l'année précédente. Pour ma séquence, 

les outils furent restreints dans l’école alors que j’aurais aimé que les élèves puissent 

découvrir plusieurs outils pour produire une œuvre et comparer leurs effets finaux. Il a 

ainsi fallu s'adapter avec les moyens existants. La seconde contrainte a été le temps. 

J’avais une heure par semaine, de 9h15 à 10h15 pour réaliser les séances et certaines 

fois je n’ai pas pu terminer ce que j’avais prévu en raison d’un exposé qui s’était 

intercalé entre le début de la classe et la séance d’arts. Ceci s’est répercuté sur les 

autres séances c’est pourquoi je n’ai pas pu avoir toutes les productions finales. Malgré 

ces limites, j’ai pu modeler les séances afin de m’adapter à tous les élèves ; certains 

ayant plus avancés que les autres en adaptant leur travail et en les appliquant dans de 

nouveaux projets comme l’élaboration de l’affiche du titre de l’exposition.  

Par ailleurs, les résultats ne peuvent pas être considérés comme représentatifs 

puisque cette séquence n’a été testée que sur une classe de 28 élèves. Il serait 

nécessaire d’exposer ce travail à un plus large public pour augmenter le recueil de 

données. Ainsi, un travail sur un plus grand nombre d’élèves et sur un plus long terme 

pourrait amener une plus grande validité des résultats. Parallèlement à cela, la 

séquence aurait pu être étayée par l’utilisation d’autres outils comme un recueil de 

données dès la première séance, sur les ressentis et les représentations des élèves 

pour ainsi les comparer avec le questionnaire de la dernière séance. Par ailleurs, un 

travail sur les compétences psychosociales est principalement subjectif puisque nous 

nous basons sur plusieurs observations et interprétations des données. Ainsi, il aurait 

fallu avoir pour appui une grille d’analyse construite et testée par des travaux 

préparatoires pour permettre une analyse plus fine étant donné que l’empathie et la 

coopération sont des compétences qui se développent et s’observent sur le long terme.  



 

 

36 

4.3.2 Les points d’ouverture et les 

approfondissements possibles 

À travers la séquence, il y a eu un seul moment de mise en action corporelle des 

émotions. Si nous avions à ouvrir cette séquence, il serait intéressant d’exploiter le 

théâtre pour renforcer le développement de l’empathie et du travail de groupe. Augusto 

Boal, homme de théâtre brésilien, a mis au point le théâtre-forum pour favoriser le 

rétablissement du dialogue entre les êtres humains. C’est un outil participatif qui a pour 

but de faire intervenir le public sur le théâtre qu’ils viennent de voir et de les faire 

participer afin de trouver une manière de résoudre un conflit. Cette technique peut être 

adaptée à des élèves de cycle 3, elle consiste à mettre en scène des comédiens 

improvisant sur des thèmes illustrant des sujets problématiques. Quatre grands 

domaines sont proposés au sein de l’école élémentaire par Christophe Carascon, 

conseiller pédagogique27 : l’introduction aux notions de la morale (par exemple : le bien 

et le mal, le courage, le respect des règles), le respect de soi (la dignité, le droit à 

l’intimité, l’image que je donne de moi-même), la vie sociale et le respect des personnes 

(la coopération, la fraternité, la tolérance) et le respect des biens (respect du bien 

d’autrui, respect du bien public). Ces grands thèmes prennent essence dans les 

programmes de l’enseignement moral et civique des instructions officielles de 2015. Le 

théâtre-forum est un levier éducatif en tant que moyen d’expression, d’émancipation et 

de réflexion individuelle et collective.  

Ce théâtre-forum peut se lier avec des débats autour de questions 

philosophiques pour enseigner les thèmes étudiés lors de l’activité théâtre-forum et 

ainsi les approfondir autour d’un échange régulé. Dans cette optique, l’objectif est de 

développer dès le plus jeune âge la bienveillance entre les élèves et ainsi former les 

élèves à devenir des citoyens qui se préoccupent des autres.  

  

                                            
27

 Exploitation du théâtre-forum du CP au CM2, dossier réalisé par Christophe Carasco, 
circonscription d’Altkirch. 
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5. Conclusion  

Pour rappel, cette recherche s’est fondée sur la problématique suivante : en quoi 

les émotions constituent-elles un point d’ancrage au développement des compétences 

psychosociales, telles que l’empathie et la coopération ? Des effets en faveur de la 

problématique se sont observés puisque les élèves ont appris à mieux identifier les 

différentes émotions à travers toute la séquence d’apprentissage. Ainsi donc, nous 

pouvons exprimer les conclusions suivantes.  

Dans un premier temps, nous pouvons supposer que l’appui des outils proposés 

par l’école pour mettre en place un climat favorable au développement du vivre 

ensemble, permet aux élèves d’accroître leurs compétences psychosociales. En effet, 

les élèves ont divers outils comme les débats autour de la citoyenneté, la mise en place 

de médiateurs dans la cour de récréation et les messages clairs. Toutes ces démarches 

valorisent l’essor du vivre ensemble et la formation du futur citoyen. De ce fait, nous 

pouvons affirmer que l’hypothèse n°2 selon laquelle le nombre d’activités autour de 

l’éducation à l’empathie a un effet positif sur le développement de la compétence 

psychosociale, est confirmée par les divers outils et projets autour de l’éducation du 

vivre ensemble.  

Dans un second temps, l’idée qu’une meilleure identification et compréhension 

des émotions permet aux élèves d’être plus sensibilisés à leurs propres émotions ainsi 

qu’à celles de leurs pairs, ce qui favoriserait le développement d’une des compétences 

psychosociales, l’empathie est partiellement validée étant donné que la notion 

d’empathie est très abstraite et que la démarche est limitée dans un temps et dans la 

prise en charge de la classe. De plus, les compétences psychosociales ne se 

développent pas seulement par la compréhension et l’identification des émotions mais 

aussi par d’autres facteurs tels que les éléments environnementaux (les convictions de 

l’enseignant, la pédagogie appliquée) et les caractéristiques de l’individu (l’éducation 

familiale, la personnalité et les attitudes).  

Enfin, il est difficile de pouvoir valider objectivement les hypothèses sur 

l’ensemble de la population étant donné que toutes les séances se sont déroulées sur 

un groupe de 28 élèves d’une classe de CM1/CM2 sur une journée par semaine, tout 

au long de l’année scolaire. Dans cette optique, il serait pertinent d’ouvrir cette 

séquence aux différents cycles et en étant l’enseignant référent de la classe pour mieux 

se rendre compte des effets attendus et pour observer une réelle évolution sur le 

développement des compétences psychosociales à travers l’éducation aux émotions.  
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7. Annexes 

Annexe 1 : Fiche séquence 

 

Titre de la séquence : Exprimer ses émotions à travers les arts 

Niveau : CM1/CM2                                                                                                                                   Nombre de séances : 7 

Domaines du socle : Domaine 1 : Les langages pour penser et communiquer : Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du 

corps.  

                       Domaine 2 : Les méthodes et outils pour apprendre : Coopération et réalisation de projets. 

                       Domaine 3 : La formation de la personne et du citoyen : Expression de la sensibilité et des opinions, respect des autres.  

                       Domaine 4 : Les systèmes naturels et les systèmes techniques : Conception, création, réalisation.  

                                     Domaine 5 : Les représentations du monde et l’activité humaine : Invention, élaboration et production. 

Domaine : Arts plastiques au cycle 3 

Sous-domaine : La représentation plastique et les dispositifs de présentation. 

Compétence : S’exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; établir une relation avec celle des artistes, s’ouvrir à l’altérité. 

Sous-compétence : Formuler une expression juste de ses émotions, en prenant appui sur ses propres réalisations plastiques, celles des autres 

élèves et des œuvres d’art. 

Objectifs de la séquence :  

- Nommer et connaitre les spécificités des émotions primaires et de quelques émotions complexes. 

- Expérimenter les émotions en prenant appui sur une réalisation plastique.  

- Apprendre à reconnaitre les émotions chez soi et chez les autres. 

Pré-requis : Avoir découvert des livres/albums exprimant des émotions. 
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Séances Objectifs Déroulement Modalités Matériel 

Séance 1 :  
(30 minutes) 

 
EMC 

 

Introduire la notion 
d’émotion et la 
différencier de 
sentiment.  

 
Nommer les 
émotions et enrichir 
son vocabulaire. 

Travail sur les émotions et les sentiments : Donner 
plusieurs noms communs et les trier soit dans la colonne 
émotion soit dans sentiments pour amener à comprendre 
la différence entre les deux.  

 
Demander, à partir de l’observation du tableau, une 
définition d’émotion et une autre sur sentiment.  
Créer avec les élèves une définition simple. (trace 
écrite) 

Individuel 
Ecrit 
 
 
 
 
Groupe 
classe 
Oral 

Tableau d’exercice 
émotions//sentiments + 
douze noms communs 
d’émotions et de sentiments 

 
 

Séance 2 :  
(45 minutes) 

 
Arts plastiques  

 
Comment les 
émotions sont-elles 
transmises à travers 
les arts ?  

Observer, décrire et 
ressentir. 
 
Identifier les signes 
d’une émotion 
inscrits dans des 
œuvres d’art. 

Présentation du projet. 
Construction de la carte mentale pour élaborer le projet. 
(Annexe 2)  
Etude d’œuvres d’arts sur les émotions : les décrire. 
(Annexe 3) 
Exercice : indiquer pour chaque œuvre l’émoticône 
correspondant. 

Groupe 
classe 
Oral  

 
 

 
En groupe 
Ecrit 

 
 

Vidéo projecteur 
 
Ordinateur 

 
Œuvres à projeter 

 
Feuille d’exercices avec les 
œuvres et les émoticônes 
pour les coller en dessous 
de chaque œuvre.   

Séance 3 :  
(45 minutes)  

 

Mettre en œuvre 
une émotion via 
l’expression 
corporelle. 

Présentation d’une photographie où il y a l’interprétation 
de plusieurs émotions pour reprendre les traits 
physiques. 
Annoncer le projet de production plastique. 
Donner une émotion par binôme et demander de la jouer 
corporellement. Demander à un binôme de donner un 
exemple. 

 

Individuel 
 

Collectif Ŕ 
oral 

 
Collectif Ŕ 
oral  

 
Binôme 
 

Extraits de textes sur les 
émotions  
Carte mentale du projet  
Appareil photo  
Vidéo projecteur  
Ordinateur   

Séance 4 :  
(45 minutes) 
Représenter une 
émotion à travers 

Etre capable de 
retranscrire de 
manière artistique 
une émotion. 

Date limite pour prendre les photographies.  
Chaque binôme doit réfléchir à la matière qu’il va utiliser 
pour son œuvre. 
Apprentissage de quelques techniques possibles dans 

Binôme 
 

 
Individuel 

Feuilles A3 des techniques 
d’élaboration d’un visage 
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l’art selon une 
certaine technique. 
 

l’élaboration d’un visage (technique de l’œuf, des 
accessoires et des éléments du visage). 

Séance 5 :  
(45 minutes)  

Représenter une 
émotion à travers 
l’art selon une 
certaine technique. 
 

Etre capable de 
retranscrire de 
manière artistique 
une émotion. 

Elaborer les critères de l’œuvre avec les élèves. 
Donner un exemple avec une photographie pour mettre 
en avant les traits physiques.  
Possibilité d’échanger sa photographie avec son binôme.  
Surligner les éléments importants représentant l’émotion. 
Commencer l’œuvre.  

Collectif Ŕ 
oral  
 
 
Binôme 
 
 
Individuel 
 

Photographie exemple 
Papier dessin blanc  
Outils (peinture, crayons…) 
Photographies des élèves 

Séance 6 :  
(45 minutes)  
Représenter une 
émotion à travers 
l’art selon une 
certaine technique. 
 

Etre capable de 
retranscrire de 
manière artistique 
une émotion. 

Rappel des critères et de la consigne de la séance 5. 
Pour ceux qui ont terminé : élaborer un cartel à l’aide 
d’une fiche méthode (annexe 4) 

 

Collectif Ŕ 
oral 
 
Individuel - 
autonomie 

Photographies des élèves 
Papier dessin blanc  
Outils (peinture, crayons…) 
Fiches méthode 
construction d’un cartel   

Séance 7 :  
(45 minutes) 

 

Etre capable de 
retranscrire de 
manière artistique 
une émotion. 

Mettre en mot le 
projet.  

Réfléchir au nom de l’exposition. 
Reprise du travail commencé.  
Pour ceux qui ont terminé : élaborer l’affiche du titre de 
l’exposition. 
Puis accrocher les œuvres au mur.  

Collectif Ŕ 
oral 
 
Individuel - 
autonomie 

Photographies des élèves 
Papier dessin blanc  
Outils (peinture, crayons…) 
Fiches méthode 
construction d’un cartel  
Grande bande blanche pour 
titre. 

Séances 
interdisciplinaires :  

- Jeu des mousquetaires pour développer les compétences psychosociales 
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Annexe 2 : Carte mentale élaborée par les élèves 
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Tableau 1 : La colère du capitaine Haddock - Hervé 

Annexe 3 : Œuvres étudiées dans les séances d’histoire des arts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 2 : Le Cri Ŕ Munch 

Tableau 3 : Le vieil homme triste Ŕ Van Gogh 
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Annexe 4 : Fiche méthode pour l’élaboration d’un cartel 

 

Fiche méthode pour créer un cartel 

1. Présenter l’œuvre et son auteur :  

 

 L’auteur : nom, prénom, date de naissance 

 Le titre  

 La date de réalisation 

 Les dimensions  (A4 : 21x29,7 cm) 

 Les matériaux / supports utilisés 

 Le lieu de l’exposition 

 

2. Décrire l’œuvre / Résumer : 

 

o Décrire ce qui est visible. Le plus simple est de procéder par plan (premier plan, second 

plan). Il faut énoncer les éléments qui composent la scène et décrire précisément ce qui 

traverse l’esprit du personnage.  

o Donner un sens à l’œuvre.  

o Dans le cas d’une peinture ou d’un dessin : évoquer les couleurs (chaudes ou froides, 

dégradées…), le choix de l’outil (crayon de papier, pastel gras, pastel sec…)   

 

3. Exemple :  

Edvard Munch 

Le Cri, 

1893, 

Peinture sur huile, tempera sur carton, 

91 x 73,5 cm, 

Musée Munch d’Oslo Ŕ Galerie nationale d’Oslo. 

 

Au milieu de la toile, on observe un homme au visage effaré, masque livide, pur 

instant d'angoisse au sein d'une nature perçue comme hostile. Dans ce paysage 

nordique et marin, la terre, la mer et le ciel se confondent en un magma informe de 

couleurs vives et volcaniques. 
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Annexe 5 : Evolution des grilles d’observation pour le jeu des 
mousquetaires

Grille d’observation (1) -  Jeu des 
mousquetaires 

 

Observateur : 

Observé :  

 

Thèmes d’observation 
Observations de 

l’élève 

Le joker :  

Regarde-t-il les 

statues ? 
 

Est-il concentré dans 

son rôle ?  
 

A-t-il pris la place d’une 

statue ? Si oui, à quel 

moment ? 

 

 

La statue :  

Est-ce qu’il y a des 

signes de 

déstabilisation ?  

Si oui, lesquels ? 

 

A-t-elle demandé de 

l’aide ? Comment ?  
 

Quels sont les signes 

physiques de la 

difficulté ?  

 

Est-ce que l’une des 

statues est tombée ? Si 

oui, quelle est la 

cause ?  

 

 

Bilan :  

Que pouvez-vous 

mettre en place pour 

que le jeu tienne plus 

longtemps ?  

 

 

 

Grille d’observation (2) -  Jeu des 
mousquetaires 

 

Observateur : 

Observé :  

 

Thèmes 

d’observation 

Observations de 

l’élève 

Le joker :  

Regarde-t-il les 

statues ? 

 

Est-il concentré dans 

son rôle ? 

 

A-t-il pris la place 

d’une statue ?  

Si oui, à quel 

moment ? 

 

 

La statue :  

Quels sont les signes 

physiques de la 

difficulté ? 

 

 

 

Est-ce que l’une des 

statues est tombée ?  

Si oui, quelle est la 

cause ? 
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Annexe 6 : Premiers portraits réalisés par les élèves 
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Annexe 7 : Questionnaire sur les émotions  

Les émotions 

 

1) Donne le nom des émotions que tu connais : 

 

 
 

2) Pourquoi avons-nous fait le jeu des mousquetaires ? / Quelle(s) émotion(s) 

as-tu ressenti pendant le jeu ?  

 

 

 

3) Qu’as-tu ressenti lorsqu’il fallait mimer une émotion ? Etais-tu à l’aise avec 

ton binôme ? Oui ou non et pourquoi ?  

 

 

 

4) Quelle émotion ressens-tu le plus souvent à l’école ? Pourquoi ? 

 

 

5) Est-ce facile pour toi de montrer tes émotions ? Pourquoi ?  

 

 

6) Que ressens-tu quand une personne est triste ? 

  

 

 

7)  C’est quoi pour toi le « vivre ensemble » ? 
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Annexe 8 : Exemples d’œuvres finales des élèves 

 

      Production 1 : La tristesse     Production 2 : La honte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diverses productions 
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4
ème

 de couverture 

Résumé en Français : 

Le Socle commun de connaissances, de compétences et de culture définit les 

grands enjeux de formation durant la scolarité obligatoire. À travers les cinq domaines 

de formation, l’école forme l’élève au vivre ensemble. Ainsi, le présent mémoire incite à 

se questionner sur l’approche par les émotions afin de développer progressivement 

deux compétences psychosociales : l’empathie et la coopération. Pour cela, nous nous 

appuierons sur une séquence interdisciplinaire qui met en lien l’enseignement des arts 

et l’application du « jeu des mousquetaires » initié par Omar Zanna, docteur en 

sociologie et en psychologie. Le principe étant de montrer qu’à travers l’étude des 

émotions se développent le renforcement du groupe classe et l’ouverture aux autres.  

 

Mots-clés : émotions, compétences psychosociales, école, arts, vivre ensemble 

 

Résumé en Anglais : 

The Common Core of Knowledge, Skills, and Culture defines the great 

challenges of formation during compulsory schooling. Through the five areas of training, 

the school trains the pupil to live together. Thus, the present report encourages to be 

questioned on the approach by the emotions in order to progressively develop two 

psychosocial skills: empathy and cooperation. For that, we will be based on an 

interdisciplinary sequence which puts in link the teaching of the arts and the application 

of the "game of musketeers" initiated by Omar Zanna, doctor of sociology and 

psychology. The principle being to show that through the study of the emotions develop 

the positive reinforcement between pupils and the opening to the others. 

 

Key words : emotions, psychosocial skills, primary school, art, living together 

 


