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Introduction  

 

La première partie du mémoire était consacrée à un travail de recherche 

scientifique sur les représentations de la danse entre le XIIIe et le XVe siècle. Les 

sources choisies étaient à la fois iconographiques (enluminures et marges de 

manuscrits, éléments sculptés, etc.) et textuelles, en particulier pour celles produites 

par l’Église (statuts synodaux, sermons, exempla de prédicateurs, mais aussi la Bible, 

etc.), et les sources littéraires. L’intérêt des sources littéraires était double car cela 

permettait de croiser les textes avec leurs images issues des manuscrits. Dans ces 

représentations, ce sont les danseuses et danseurs, et leurs pratiques qui ont été plus 

précisément étudiés. Les bornes géographiques étaient celles de l’Europe médiévale. 

Les aspects suivants ont notamment été analysés dans les sources : comment les 

danseuses et danseurs sont représentés et décrits dans les sources écrites, pourquoi 

les avoir représentés ainsi, quels choix ont été faits par ceux qui produisent ces 

sources, etc. De manière générale, l’étude des représentations de la danse est une 

étude sociale et culturelle : que signifiait « danser » à travers les représentations et 

donc à travers la façon dont les contemporains percevaient cette activité, ces gestes 

et mouvements individuels ou de groupes. Dans le mémoire, les écrits et les images 

sont analysés séparément et aussi mis en parallèle pour voir l’évolution des 

représentations, et donc de la place de la pratique dans la société. Pour le milieu 

ecclésiastique, les usages du corps (gestes désordonnés ou non par exemple) sont 

un critère qui rend la pratique condamnable ou non. Pour les milieux laïcs et en 

particulier aristocratiques, danser est un divertissement. Globalement pour l’Église, la 

danse est rejetée car elle perturbe l’ordre social et constitue un obstacle à l’accès au 

salut. Elle reste cependant pratiquée par toute la société. En effet, les sources 

montrent que les ecclésiastiques s’interrogent à ce sujet, s’adaptent et composent 

avec les pratiques sociales. Parmi les conclusions tirées de ce premier travail, il peut 

être rappelé que la pratique évolue et que les deux visions de la danse 

traditionnellement opposés, celle de l’Église et celle des laïcs, sont entremêlées et 

coexistent. Les pratiques sociales sont effectivement partagées et pour ces raisons, le 

clergé s’efforce de tolérer la danse en imposant des limites d’espace et de temps pour 

pouvoir danser, et de gestes.  

Pour la seconde partie, il n’est pas possible de reprendre l’exhaustivité du sujet, 

mais plutôt de faire des choix. Le choix d’une source à travailler avec les élèves est 
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expliqué dans ce travail mais avant cela, il est nécessaire de résumer ce qui a été 

étudié de la fresque des Effets du bon gouvernement du Palazzo Pubblico de Sienne, 

réalisée en 1338-1339 par Ambrogio Lorenzetti (cf. annexes 1 et 2)1. Le groupe de 

neuf danseurs de cette fresque se reconnaît par la représentation d’un mouvement en 

chaîne de personnages se tenant les mains, par des gestes de bras amples et fluides 

tout en étant mesurés, par un déplacement de pieds marqué également par le 

mouvement du tissu de leurs vêtements, et enfin par la présence d’une musicienne 

identifiée par son tambourin et sa bouche ouverte signifiant le chant.  Leur danse se 

réfère à une danse de paix, prospérité et harmonie : celle qui relie tous les habitants 

de la ville, d’où sa position centrale. Par ses gestes ordonnés qui sont acceptés par la 

société et validés par le pouvoir, elle est le miroir d’une cité prospère et en paix. Elle 

fait partie des modèles positifs de la danse. Cette partie de la fresque correspond à un 

pan de mur dans la salle de la Paix du Palazzo Pubblico de Sienne. Les murs de la 

pièce correspondent à un ensemble de trois fresques. La fresque dite de L’Allégorie 

du bon gouvernement orne le mur nord. Les deux autres fresques se déploient de part 

et d’autre de la fresque de L’Allégorie du bon gouvernement. Les Effets du bon 

gouvernement sur la ville et le contado se situent sur le mur est, et L’Allégorie du 

mauvais gouvernement et ses effets lui fait face, sur le mur ouest. Ces fresques sont 

positionnées de façon à être surélevées afin que le spectateur lève la tête et le regard. 

En effet, elles ont été peintes sur les parties de mur situées au-dessus des portes de 

la salle pour des fresques qui mesurent 200 centimètres de hauteur sur 1400 

centimètres de largeur (à l’exception de L’Allégorie du bon gouvernement dont la 

largeur est de 770 centimètres).  

 

Dans la première partie du mémoire, les fondements scientifiques du sujet ont 

été étudiés. L’objectif de cette seconde partie est d’en faire une analyse didactique, 

puis pédagogique. Il s’agit de voir comment aborder un tel sujet dans le cadre scolaire, 

c’est-à-dire comment utiliser les sources avec des élèves dans le secondaire. La 

réflexion sera ainsi guidée par la problématique suivante : Comment mobiliser les 

 
1 Cf. Mémoire, première partie : Partie I., II., 1.3. Les danseurs du monde urbain, p. 76-80 ; Partie I., III. 

Espaces ouverts, p. 116-117 ; Partie II., I., 1.1. Mouvements, gestuelle et pas homogènes pour tous les 

membres du groupe, p. 170-171 ; Partie III., II., 1. Face aux « mauvaises danses : les « bonnes 

danses », p. 305 et p. 333 ; Partie III., III., 1.2. Tolérer en surface : l’exemple de Bernardin de Sienne, 

p. 362-365.  
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représentations de danseurs dans l’étude d’une thématique plus générale propre à 

l’enseignement de l’histoire dans le secondaire en les replaçant dans le contexte 

historique et idéologique des XIIIe, XIVe et XVe siècles ?  

Pour ce faire, une première partie sera consacrée aux aspects didactiques du 

sujet en reliant le sujet aux programmes scolaires et aux études et sources proposées 

dans les manuels. À partir de cette analyse didactique, une seconde partie abordera 

les aspects pédagogiques du sujet en précisant les choix qui ont été faits, puis en 

proposant des séances pour une classe dans le secondaire.  
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I. Partie didactique  

 

1. Les représentations de danseurs au Moyen Âge, leurs sources et les 

programmes scolaires 

 

Dans les programmes actuels, la période médiévale est abordée en classe de 

5e (cycle 4) au collège et en classe de seconde au lycée. Enseignant actuellement 

dans un collège et ayant choisi par la suite d’adapter des éléments du mémoire en 

classe de 5e, j’ai fait le choix de me concentrer sur le programme de collège dans les 

parties qui suivent. La classe de seconde est toutefois évoquée, même si moins 

détaillée.  

 

1.1. Les programmes en vigueur : le choix d’une source qui correspond 

aux attentes des Instructions Officielles  

 

Au collège, le Moyen Âge est traité en classe de 5e. Le thème I aborde les 

premiers siècles et le milieu de la période, Chrétientés et islam, VIe-XIIIe siècles, des 

mondes en contact2 (cf. annexe 3). Les bornes chronologiques allant jusqu’au XIIIe 

siècle, cela pourrait concerner une partie de l’analyse scientifique du mémoire. Or les 

bornes géographiques ne correspondent pas à celle étudiées : Byzance, l’Europe 

carolingienne et les mondes islamiques dans le programme. Le thème II Société, 

Église et pouvoir politique dans l’Occident féodal, XIe-XVe siècles3 (cf. annexe 3) est 

celui dans lequel il est possible d’intégrer le sujet du mémoire. Au vu des sous-thèmes 

du programme et des sources disponibles dans le mémoire, il semble alors possible 

de choisir le sous-thème 2, « L’émergence d’une nouvelle société urbaine ». En effet, 

dans les lieux où l’on trouve des danseurs dans les sources, la ville apparaît comme 

un espace privilégié4. Parmi ces sources littéraires et visuelles, une des sources 

visuelles permettrait une étude dans le cadre scolaire : étude qui soulignerait à la fois 

l’émergence des espaces et des sociétés urbaines, et la place des danseurs dans la 

 
2 Programme du cycle 4 de novembre 2018, p. 91, consulté le 02/04/2020,  

https://eduscol.education.fr/cid99022/s-approprier-les-differents-themes-programme.html. 
3 Programme du cycle 4 de novembre 2018, p. 91, consulté le 02/04/2020,  

https://eduscol.education.fr/cid99022/s-approprier-les-differents-themes-programme.html. 
4 Cf. Mémoire, première partie : Partie I., II., 1.3. Les danseurs du monde urbain, p. 76-80 ; Partie I., III. 
Espaces ouverts, p. 116-117.  

https://eduscol.education.fr/cid99022/s-approprier-les-differents-themes-programme.html
https://eduscol.education.fr/cid99022/s-approprier-les-differents-themes-programme.html
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ville - une place réelle et symbolique5. C’est pourquoi pour cette seconde partie, le 

choix s’est porté sur la fresque d’Ambrogio Lorenzetti connue sous le nom de fresque 

des Effets du bon gouvernement (partie sur la cité) dans la salle de la Paix du Palazzo 

Pubblico de Sienne, réalisée en 1338-1339 (cf. annexe 1).  

Le choix s’est ainsi porté sur une source en particulier plutôt que sur le thème 

général du mémoire. L’étude des représentations de danseurs au Moyen Âge n’existe 

effectivement pas dans les programmes, ces derniers se focalisant sur des 

thématiques plus générales pour les élèves. Il s’agit pour les élèves d’avoir des notions 

fondamentales sur la période médiévale et non d’aborder des points extrêmement 

précis tels que la façon dont les danseurs et danseuses sont représentés, l’évolution 

de ces représentations, les sources où ils apparaissent, la signification de ces 

représentations du point de vue des contemporains et de ceux d’où proviennent les 

sources, etc. Pour toutes ces raisons, il semble alors plus opportun de privilégier le 

choix d’une source liée aux danseurs d’autant plus quand celle-ci permet de traiter un 

sous-thème du programme.  

Concernant le programme en vigueur depuis la rentrée 2019 pour la classe de 

seconde au lycée, le Moyen Âge est étudié dans le thème I Le monde méditerranéen : 

empreintes de l’Antiquité et du Moyen Âge, chapitre 2 « La Méditerranée médiévale : 

espace d’échanges et de conflits à la croisée de trois civilisations »6 (cf. annexe 4). 

Dans le détail des objectifs du chapitre, l’essor urbain médiéval n’est pas mis en avant 

pour lui-même. Il peut cependant être abordé dans le dernier objectif de la liste : « la 

persistance de la circulation de biens, d’hommes et d’idées dans cet espace 

méditerranéen relié à l’Europe du Nord, à l’Asie et l’Afrique ». De plus, il serait 

difficilement possible d’aborder Sienne pour les modes de vie des habitants et les 

échanges car le PPO (point de passage de d’ouverture) précise que c’est la cité de 

Venise qui doit être étudiée : « Venise, grande puissance maritime et commerciale ». 

Les contraintes du programme de seconde sont aussi celles pour lesquelles il est plus 

judicieux d’adapter le sujet du mémoire à la classe de 5e.  

 
5 Cf. Mémoire, première partie : Partie I., II., 1.3. Les danseurs du monde urbain, p. 76-80 ; Partie I., III. 

Espaces ouverts, p. 116-117 ; Partie II., I., 1.1. Mouvements, gestuelle et pas homogènes pour tous les 

membres du groupe, p. 170-171 ; Partie III., II., 1. Face aux « mauvaises danses : les « bonnes 

danses », p. 305 et p. 333 ; Partie III., III., 1.2. Tolérer en surface : l’exemple de Bernardin de Sienne, 

p. 362-365. 
6 Bulletin Officiel du Ministère de l’Éducation Nationale du 22/01/2019, p. 7, consulté le 02/04/2020,  

https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/imported_files/document/spe577_annexe1CORR_106

3699.pdf.  

https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/imported_files/document/spe577_annexe1CORR_1063699.pdf
https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/imported_files/document/spe577_annexe1CORR_1063699.pdf
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1.2. L’utilisation de la source sélectionnée dans les anciens 

programmes 

 

Dans le précédent programme au lycée (2010), la période médiévale était 

également traitée en seconde avec le thème III exclusivement consacré au Moyen 

Âge : Sociétés et cultures de l’Europe médiévale du XIe au XIIIe siècle (cf. annexe 5). 

Pour ce thème, une des deux questions au choix concernait le milieu urbain : 

« Sociétés et cultures urbaines ». Dans la mise en œuvre, il était précisé que ce thème 

devait être abordé en passant par l’essor urbain et l’étude de deux villes en Europe, 

choisies dans deux aires culturelles différentes. Il aurait donc été tout à fait possible 

d’y intégrer l’œuvre de Lorenzetti. La borne chronologique s’arrête au XIIIe siècle alors 

que la fresque est réalisée au XIVe siècle. Cependant ce n’est pas un obstacle en 

considérant que la cité se développe depuis le XIIe siècle et que les travaux 

d’urbanisme commencés à la fin du XIIIe siècle sont à la fois l’aboutissement et la 

continuation de l’essor urbain des XIIe et XIIIe siècles.  

Le programme précédent le programme actuel au collège était celui de 2008. 

Pour l’histoire, le Moyen Âge était vu en début de classe de 5e. Dans la deuxième 

grande partie du programme, intitulée L’Occident féodal, XIe-XVe siècles, le thème 4 

« L’expansion de l’Occident » évoquait les villes (cf. annexe 6). Le « développement 

des villes » (dans la rubrique « connaissances ») devait être évoqué mais ne devait 

pas être nécessairement abordé à travers l’étude d’une ville. Dans la rubrique 

« démarches », il était précisé qu’un exemple devait être pris, et parmi eux, il est 

possible de prendre une grande ville et son architecture. Ceci implique donc que 

l’étude détaillée d’un milieu urbain se faisait selon les choix du professeur (tout comme 

dans l’ancien programme de seconde par ailleurs).   

Enfin, le programme précédent celui de 2008 au collège évoquait les milieux 

urbains dans le sous-thème 2 « Les cadres politiques de la société » du thème II La 

chrétienté occidentale (cf. annexe 7). Dans ce sous-thème, l’accent est porté sur les 

structures politiques, ce qui implique que la ville était surtout vue comme organisation 

politique. Il était précisé que l’étude de l’essor urbain passait par la description de villes.  
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2. Les manuels scolaires  

 

Compte-tenu du fait que les programmes ne traitent pas du sujet des 

représentations de danseurs à l’époque médiévale en tant que tel, la recherche dans 

les manuels s’est centrée sur les points suivants :  

❖ la présence ou non de la fresque de Sienne, 

❖ la façon dont la source est abordée et dans quel but elle est traitée (illustration 

de notion, activité à faire par les élèves, source centrale dans une étude, etc.).  

Cette méthode est appliquée à la fois pour les manuels scolaires actuels et pour les 

anciens manuels.  

 

2.1. Manuels scolaires actuels 

 

Dans Lelivrescolaire, la fresque de Sienne est proposée comme document 

d’illustration qui accompagne une carte de l’Europe sur l’essor des villes et un encadré 

sur la notion de « ville »7 (cf. annexe 8). La partie de la fresque représentant la cité est 

présentée en entier et la définition de « bourgeois » complète la notion de « ville ».  

Dans le manuel Belin, un dossier sur l’économie marchande est proposé8 (cf. 

annexe 9). La fresque n’est pas présentée en entier, seulement l’angle inférieur droit 

qui représente le dynamisme commercial de la cité, des habitants affairés, la 

circulation des personnes et des biens, et la diversité des métiers exercés. La fresque 

est d’ailleurs légendée : les métiers sont indiqués. Les élèves se servent directement 

de la légende afin d’identifier les métiers de la ville. On aperçoit trois danseurs sur la 

gauche mais cette étude de documents ne se focalise pas sur leur activité : le dossier 

met l’accent sur les métiers et le commerce dans les villes.  

Le manuel Bordas propose une étude de cas avec la partie de la fresque sur la 

cité au cœur de cette étude9 (cf. annexe 10). La partie gauche est tronquée mais les 

 
7 Lelivrescolaire, 2016, p. 85, consulté le 01/04/2020,  

https://en.calameo.com/read/00059672998c72c90b5cf.  
8 Belin, 2016, p. 68, consulté le 01/04/2020,  

https://www.lib-manuels.fr/textbook/5a9d6b49ccacda2c94f869a5?demo=true&page=69 
9 Bordas, 2016, p. 64-65, consulté le 01/04/2020,  

https://biblio.editions-

bordas.fr/adistance/9782047348499/?openBook=9782047348499%3fdXNlck5hbWU9Sm55Nll0OHZh

MVNFWWdRaDI4Yk9Sdz09JnVzZXJQYXNzd29yZD1XalB3YkZzdmZ2RmNDSHNXUmgyemt3PT0m

ZGVtbz10cnVlJndhdGVybWFyaz0=.  

https://en.calameo.com/read/00059672998c72c90b5cf
https://www.lib-manuels.fr/textbook/5a9d6b49ccacda2c94f869a5?demo=true&page=69
https://biblio.editions-bordas.fr/adistance/9782047348499/?openBook=9782047348499%3fdXNlck5hbWU9Sm55Nll0OHZhMVNFWWdRaDI4Yk9Sdz09JnVzZXJQYXNzd29yZD1XalB3YkZzdmZ2RmNDSHNXUmgyemt3PT0mZGVtbz10cnVlJndhdGVybWFyaz0=
https://biblio.editions-bordas.fr/adistance/9782047348499/?openBook=9782047348499%3fdXNlck5hbWU9Sm55Nll0OHZhMVNFWWdRaDI4Yk9Sdz09JnVzZXJQYXNzd29yZD1XalB3YkZzdmZ2RmNDSHNXUmgyemt3PT0mZGVtbz10cnVlJndhdGVybWFyaz0=
https://biblio.editions-bordas.fr/adistance/9782047348499/?openBook=9782047348499%3fdXNlck5hbWU9Sm55Nll0OHZhMVNFWWdRaDI4Yk9Sdz09JnVzZXJQYXNzd29yZD1XalB3YkZzdmZ2RmNDSHNXUmgyemt3PT0mZGVtbz10cnVlJndhdGVybWFyaz0=
https://biblio.editions-bordas.fr/adistance/9782047348499/?openBook=9782047348499%3fdXNlck5hbWU9Sm55Nll0OHZhMVNFWWdRaDI4Yk9Sdz09JnVzZXJQYXNzd29yZD1XalB3YkZzdmZ2RmNDSHNXUmgyemt3PT0mZGVtbz10cnVlJndhdGVybWFyaz0=
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danseurs sont conservés. La fresque est légendée : les métiers et constructions 

(remparts, porte) sont déjà identifiés. Dans cette étude avec uniquement des 

documents sur la cité de Sienne, on trouve un sermon du prédicateur Bernardin de 

Sienne datant du XVe siècle. Le but de cette étude sur Sienne est de travailler sur le 

mode de vie et la richesse urbaine. Le sermon permet aux élèves d’associer le mode 

de vie en ville aux richesses des habitants. Les danseurs apparaissent mais aucun 

focus n’est fait sur eux car ils ne sont pas mentionnés dans la légende. Les élèves 

doivent effectivement faire le lien entre les richesses de la cité et les activités concrètes 

de commerce, d’artisanat et d’échange avec le milieu rural. Si l’on souhaitait relier les 

danseurs à la prospérité de la cité, cela nécessiterait une analyse symbolique de la 

fresque10, ce qui ici n’est pas le but de l’étude. Le choix a donc été fait de ne pas en 

parler même s’ils apparaissent.  

Dans le manuel Nathan, la cité de Sienne est utilisée à plusieurs reprises. Une 

partie seulement de la cité est présentée (angle inférieur droit p. 91, cf. annexe 11). 

Elle est légendée (métiers identifiés) et a pour fonction d’illustrer les différents métiers 

urbains. Plus loin, (p. 96, cf. annexe 12), on trouve une photographie de la place del 

Campo dans un dossier de documents sur le pouvoir politique des communes. Ici, il 

s’agit de mettre en avant les éléments d’urbanisme associés au pouvoir urbain (place 

publique et palais communal). La place et le palais se retrouvent dans le tableau 

représentant Bernardin de Sienne prêchant sur la place (p. 98, cf. annexe 13). Ce 

tableau est intégré à un dossier de documents sur la place de l’Église dans la ville.  

 

Finalement, la fresque d’Ambrogio Lorenzetti est utilisée ponctuellement en tant 

qu’illustration de la cité médiévale ou pour identifier les métiers urbains. Dans ce 

dernier cas, seulement une partie de la fresque est montrée : celle qui permet de relier 

la notion de « ville » à dynamisme, artisanat et commerce. Ceci est particulièrement 

vrai dans le manuel Bordas où l’étude de cas avec la fresque comme document central 

permet de relier les métiers urbains à la prospérité. Pour toutes les utilisations de cette 

source, les danseurs n’apparaissent quasiment pas, et quand ils apparaissent (cas du 

manuel Bordas), ils ne sont pas mobilisés.  

 

 

 
10 Cf. II. Partie pédagogique.  
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2.2. Manuels des anciens programmes  

 

Pour le programme de 2008, un seul manuel a pu être consulté11. Le manuel 

Nathan utilise la même partie de la fresque que l’édition de 2016 (angle inférieur droit 

de la partie sur la cité, cf. annexe 14). Une différence majeure est cependant 

constatée : il n’y a pas de légende c’est-à-dire que les élèves repèrent d’eux-mêmes 

les métiers et activités exercés en ville.  

Les trois exemples de manuels suivants sont basés sur les programmes 

précédant 2008. Dans les manuels Nathan (p. 106-107, cf. annexe 15) et Hatier (p. 

112-113, cf. annexe 16), les cités italiennes sont vues avec une étude de cas sur 

Venise. Chez Nathan, une vision générale du milieu urbain est donnée : urbanisme, 

bâtiments et leurs fonctions. Puis, Venise est replacée dans sa région pour étudier son 

expansion commerciale et les relations avec le monde méditerranéen. Il n’est 

aucunement question des habitants : les modes de vie et les pratiques dans l’espace 

urbain, ainsi que les activités professionnelles n’apparaissent pas. Chez Hatier, l’étude 

sur Venise ne traite pas de l’expansion commerciale en Méditerranée, mais seulement 

du milieu urbain (bâtiments et fonctions). Les pouvoirs (politique, militaire, religieux) 

qui participent à l’indépendance de la cité sont mis en exergue. Ces deux études de 

cas sur Venise sont cohérentes avec le programme en vigueur à ce moment-là, et 

c’est pour cela que la ville est décrite et présentée pour son organisation politique.  

Dans le manuel Hachette (p. 115, cf. annexe 17), l’angle inférieur droit de la 

partie sur la cité est proposé. L’objectif pour les élèves est d’identifier les métiers de la 

ville. Il s’agit effectivement d’un ensemble de documents pour que les élèves identifient 

les caractéristiques des villes. L’atout de cette source est ici de mettre en avant les 

habitants pour les associer à l’artisanat et au commerce dans la ville.  

Dans les manuels liés aux anciens programmes les plus récents, l’essor urbain 

n’est pas traité de la même manière que dans les manuels du programme actuel. Les 

pratiques des habitants dans les milieux urbains sont peu abordées du fait des attentes 

des Instructions Officielles alors en vigueur. Concernant la cité de Sienne, il n’y a pas 

d’étude qui lui soit entièrement consacrée. La fresque est cependant mobilisée pour 

 
11 Nathan, 2010, p. 87, consulté le 02/04/2020,  

https://biblio.nathan.fr/adistance/9782091132242/?openBook=9782091132242%3fdXNlck5hbWU9aUl

vMzk5MmV5WHFnajVuS2wwUktlUT09JnVzZXJQYXNzd29yZD1XalB3YkZzdmZ2RmNDSHNXUmgye

mt3PT0mZGVtbz10cnVlJndhdGVybWFyaz0=.  

https://biblio.nathan.fr/adistance/9782091132242/?openBook=9782091132242%3fdXNlck5hbWU9aUlvMzk5MmV5WHFnajVuS2wwUktlUT09JnVzZXJQYXNzd29yZD1XalB3YkZzdmZ2RmNDSHNXUmgyemt3PT0mZGVtbz10cnVlJndhdGVybWFyaz0=
https://biblio.nathan.fr/adistance/9782091132242/?openBook=9782091132242%3fdXNlck5hbWU9aUlvMzk5MmV5WHFnajVuS2wwUktlUT09JnVzZXJQYXNzd29yZD1XalB3YkZzdmZ2RmNDSHNXUmgyemt3PT0mZGVtbz10cnVlJndhdGVybWFyaz0=
https://biblio.nathan.fr/adistance/9782091132242/?openBook=9782091132242%3fdXNlck5hbWU9aUlvMzk5MmV5WHFnajVuS2wwUktlUT09JnVzZXJQYXNzd29yZD1XalB3YkZzdmZ2RmNDSHNXUmgyemt3PT0mZGVtbz10cnVlJndhdGVybWFyaz0=
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les métiers représentés, ce qui est similaire aux manuels d’aujourd’hui, sans qu’il y ait 

de nécessité à montrer les danseurs.  

 

Il est intéressant de voir à présent que dans des manuels plus anciens (1958 et 

1964), la fresque a été utilisée. Les deux manuels consultés sont les manuels Alba de 

la collection Jules Isaac (cf. annexes 18, 19, 20). Ce sont des manuels de 5e. Dans 

celui de 196412, c’est la partie du contado - du milieu rural qui s’inscrit dans la continuité 

de la partie sur la cité - qui apparaît (cf. annexe 18). Cette partie de la fresque ne se 

trouve dans aucun des manuels plus récents consultés (pour l’étude des campagnes 

et du monde féodal). Elle est utilisée ici pour illustrer les activités des paysans. Plus 

loin, la partie régulièrement utilisée dans les autres manuels (angle inférieur droit de 

la partie sur la cité, cf. annexe 19) est présente mais plus restreinte13. Le côté 

surprenant de sa présence est qu’elle illustre les richesses de la ville, alors qu’elle est 

à côté d’un paragraphe sur « le costume depuis la fin du XIIe siècle ». De plus, il n’y a 

rien de direct avec ce qui est écrit. Le seul lien qui pourrait être établi est que le chapitre 

de manière générale traite de la ville. On peut ajouter que la partie suivante aborde le 

thème des « Artisans et marchands », on imagine alors que la fresque aurait eu 

davantage sa place ici alors qu’elle n’y est pas. Dans l’édition de 1958, la même partie 

de la fresque est représentée14 (cf. annexe 20). Une consigne propose de décrire les 

habitants et leurs activités. Tout comme dans le manuel de 1964, ce morceau de 

fresque est isolé : le titre du document est « Une ville italienne au XIIIe siècle », et il 

est placé dans la partie sur l’Italie aux XIIe et XIIIe siècles et les pouvoirs des papes et 

empereurs. Cette partie est une vision s’ensemble de l’Italie et des pouvoirs qui dirigent 

ce territoire, mais pas des villes.  

 

 

 

 
12 Manuel d’histoire, niveau 5e, Alba, collection Jules Isaac, 1964, p. 240 (p. 124 pour la version 

numérisée), consulté le 02/04/2020, 

https://manuelsanciens.blogspot.com/2019/07/alba-histoire-5e-collection-jules-isaac.html.  
13 Manuel d’histoire, niveau 5e, Alba, collection Jules Isaac, 1964, p. 253 (p. 130 pour la version 

numérisée), consulté le 02/04/2020, 

https://manuelsanciens.blogspot.com/2019/07/alba-histoire-5e-collection-jules-isaac.html.  
14 Manuel d’histoire, niveau 5e, Alba, collection Jules Isaac, 1958, p. 4 (p. 51 pour la version numérisée), 

consulté le 02/04/2020, 

https://manuelsanciens.blogspot.com/2017/05/alba-histoire-4e-cours-j-isaac-1958.html.  

https://manuelsanciens.blogspot.com/2019/07/alba-histoire-5e-collection-jules-isaac.html
https://manuelsanciens.blogspot.com/2019/07/alba-histoire-5e-collection-jules-isaac.html
https://manuelsanciens.blogspot.com/2017/05/alba-histoire-4e-cours-j-isaac-1958.html
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II. Partie pédagogique  

 

1. Faire des choix 

 

À partir de ces constats sur la façon dont la fresque est utilisée dans le thème 

sur l’émergence des sociétés urbaines dans les manuels, et sur la façon dont les 

danseurs, quand ils apparaissent, ne sont pas utilisés, il est intéressant de prendre la 

fresque comme source centrale du thème. La partie « cité » de la fresque peut ainsi 

être utilisée en entier afin de mobiliser tous les éléments la composant, et pas 

uniquement la partie de droite centrée sur les échanges commerciaux. Par ailleurs, 

l’analyse scientifique de la représentation des danseurs, qui est au centre de la 

fresque, peut être également mise à profit pour avoir une étude du thème plus 

complète. 

La source est donc utilisée en classe de 5e au collège (cycle 4) : dans le sous-

thème 2 « L’émergence d’une nouvelle société urbaine » du thème II Société, Église 

et pouvoir politique dans l’Occident féodal, XIe-XVe siècles. Il est indiqué dans les 

Instructions Officielles que l’étude du mouvement urbain doit être mis en lien avec de 

nouveaux modes de vie et une économie marchande dynamique (cf. annexe 3). Ceci 

est repris dans la fiche eduscol15 qui précise que l’accent est mis sur les rapports 

sociaux dans ces sociétés urbaines : rapports sociaux transformés avec en particulier 

l’affirmation du groupe social de la bourgeoisie commerçante. De plus, il est 

intéressant de remarquer que le programme et la fiche eduscol placent les habitants 

des milieu urbains au centre du thème. La fiche eduscol ajoute par ailleurs que cette 

étude entre dans le prolongement de celle sur la notion d’ « habiter » que les élèves 

ont vu en cycle 3. En conséquence, il paraît cohérent de placer la fresque au centre 

du thème, et cela pour les raisons suivantes : 

 

❖ les habitants y sont nombreux à être représentés et avec des activités et métiers 

variés, ce qui permet d’amener les élèves à voir le dynamisme commercial de 

la cité.  

 
15 Fiche eduscol, consultée le 02/04/2020,  

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Histoire/82/5/C4_HIS_5_Th2_Societes,_Eglises_et_pouv

oir_politique-DM_593825.pdf.  

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Histoire/82/5/C4_HIS_5_Th2_Societes,_Eglises_et_pouvoir_politique-DM_593825.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Histoire/82/5/C4_HIS_5_Th2_Societes,_Eglises_et_pouvoir_politique-DM_593825.pdf
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❖ les catégories sociales représentés sont diverses, et les élèves peuvent ainsi 

distinguer marchands, artisans et bourgeois. 

❖ les caractéristiques d’urbanisme de la cité sont visibles (bâtiments, rues, place 

commerçante, remparts, porte, cathédrale).  

 

Une fois ces éléments vus avec les élèves, il est possible de consacrer un temps 

aux danseurs qui, de par leur position centrale, mettent d’autant plus en évidence : 

d’un côté les catégories sociales aisées (les bourgeois) et de l’autre les catégories plus 

modestes (artisans, marchands). Le choix d’utiliser la fresque d’Ambrogio Lorenzetti 

afin de travailler avec les élèves les éléments cités ci-dessus a été fait et pensé à partir 

de la seule consultation des programmes et de la fiche eduscol. Il s’est donc fait avant 

de consulter les manuels, actuels et anciens.  

Compte-tenu du fait que je n’ai pas de classe de 5e, j’ai dû intervenir dans une 

classe qui n’est pas la mienne. Par conséquent, les séances ont été construites en 

accord avec la collègue dont c’est la classe, et j’ai dû les adapter à sa programmation. 

J’ai proposé mes idées à ma collègue afin que mes séances puissent être cohérentes 

avec ce que les élèves ont fait auparavant. C’est pourquoi mes séances constituent le 

début d’un chapitre intitulé L’Occident féodal, XIe-XVe siècles, chapitre qui correspond 

au deux premiers sous-thèmes du thème II. En effet, nous avons décidé de 

commencer directement par les sociétés urbaines pour que la contrainte de temps ne 

vienne pas entraver la réalisation du mémoire. Ces premières séances ont ensuite 

pour but de servir de transition avec la deuxième partie sur l’ordre seigneurial (premier 

sous-thème du thème II).   

La partie suivante étant consacrée au descriptif détaillé des séances, il est 

nécessaire d’aborder ici la question des compétences travaillées par les élèves. 

L’objectif central de ces séances est d’étudier un thème du programme (assez général 

sur la période médiévale) centré autour d’une source permettant de relier le sujet du 

mémoire au programme. Dans l’articulation des séances, la stratégie opérée fut donc 

la suivante : aller du général au particulier, des éléments concrets aux éléments 

abstraits et symboliques, et donc de progressivement passer de compétences 

habituellement travaillées en histoire (« comprendre le sens d’un document », « se 

repérer dans le temps et dans l’espace », « extraire des informations pertinentes, les 

classer, les hiérarchiser », etc.) à des compétences plus rarement mobilisées par les 

élèves car plus complexes. Ces compétences-là sont celles qui permettent aux élèves 
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de « se mettre dans la peau de l’historien » et d’émettre des hypothèses à partir des 

sources. Dans le socle commun, elles font partie du domaine 5 (Les représentations 

du monde et de l’activité humaine) : « analyser une œuvre » et « proposer une 

interprétation », mais aussi « poser/se poser des questions à propos de situations 

historiques », « construire des hypothèses d’interprétation ». Il paraissait intéressant 

de s’appuyer sur le travail de recherche de la première partie du mémoire pour 

construire une activité où les élèves feraient eux-mêmes un travail assimilé à de la 

recherche. La difficulté pour le professeur est qu’il ne doit pas s’éloigner du thème du 

programme. Par conséquent, le travail d’hypothèse des élèves n’a pas une place 

centrale dans la séquence, voire même dans les séances, ce qui est un choix. En dépit 

de ces limites, par une activité guidée, les élèves peuvent quand même arriver à 

élaborer un raisonnement qui leur permet de faire leurs propres propositions sur la 

signification de cette fresque par le biais de l’analyse du groupe de danseurs. Cette 

activité guidée débute avec l’extrait du sermon de Bernardin de Sienne où il décrit et 

interprète les Effets du bon gouvernement sur la cité. La danse est intégrée dans cette 

description et fait entièrement corps avec les autres activités. Le prédicateur en conclut 

que les citadins vivent « dans la sainte pax et concorde ». Les consignes de l’activité 

permettaient aux élèves d’identifier quelle interprétation le prédicateur faisait de cette 

fresque : dans un premier temps les élèves analysent le texte, dans un second temps, 

les danseurs de la fresque. Le but était ensuite de donner un titre à la fresque à partir 

de leur réponse précédente. L’analyse guidée en arrivait enfin aux danseurs pour qu’ils 

en déduisent que cette vision idéale de la cité est pleinement incarnée et visible avec 

ce groupe. Lors de la séance, il serait d’ailleurs intéressant de leur faire souligner que 

cette interprétation de l’œuvre est résumée dans ce groupe, groupe qu’ils pourraient 

d’ailleurs très bien avoir remarqué dès le début des séances sans que le professeur 

ne le mette en avant. L’hypothèse que les élèves émettent donc sur la signification et 

la présence de ces danseurs est ensuite vérifiée : la consigne suivante invite les élèves 

à justifier leur réponse en se concentrant sur la position et la taille des personnages.  
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2. Construire des séances et les intégrer à une séquence  

 

Les séances proposées sont centrées sur les éléments suivants : mise en avant 

d’une société et d’une culture spécifique liée à la ville avec pour exemple la ville de 

Sienne dans la péninsule italienne (cf. annexe 21 : grilles des séances). Elles ont été 

construites pour une organisation en deux séances d’une durée de trois heures. Les 

supports utilisés sont divers : un extrait vidéo de la fresque animée16 (vidéo découpée 

pour une utilisation filée dans tout le chapitre), la fresque et ses détails (source 

iconographique)17, un extrait d’un sermon de Bernardin de Sienne (source textuelle)18, 

deux cartes de l’Europe19, des photographies de l’actuelle place del Campo, du palais 

public et de la fresque à l’intérieur, et une reconstitution de la façade du Palazzo 

Pubblico au milieu du XIVe siècle20. Les élèves travaillent en autonomie 

individuellement mais ont des moments d’échanges sur leur travail (à deux ou en 

classe entière). La stratégie autour de laquelle les deux séances sont articulées 

consiste à : 

 

❖ dans un premier temps, étudier la société et la culture urbaine en passant par 

un travail sur la fresque autour des métiers et activités des habitants, et de la 

monumentalité spécifique à la ville.  

❖ dans un second temps, se focaliser sur un élément de la fresque (groupe de 

danseurs) afin que les élèves travaillent sur les compétences « poser/se poser 

des questions à propos de situations historiques » et « construire des 

hypothèses d’interprétation », et sur la vision idéale de la cité voulue par le 

pouvoir laïc.  

 

La séquence serait ensuite reprise par ma collègue qui consacrerait les séances 

suivantes à la domination des seigneurs, la vie dans la seigneurie, et l’essor 

démographique. Il s’agirait d’utiliser la partie de la fresque sur le contado afin de faire 

 
16 « Les Effets du bon gouvernement – d’après le livre de Patrick Boucheron », vidéo consultée le 

02/04/2020, https://vimeo.com/199151983 ; cette vidéo a été retravaillée et découpée pour montrer aux 

élèves des extraits précis à différents moments des séances.  
17 Cf. annexe 26.  
18 Cf. annexe 28.  
19 Cf. annexes 23 et 24.  
20 Cf. annexe 25.  

https://vimeo.com/199151983
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le lien entre monde urbain et monde rural21. Une transition peut être faite avec la ville 

comme centre de consommation, de production et d’échange. La ville est un lieu 

d’échanges mais qui existent uniquement parce que les liens entre les sociétés 

urbaines et les sociétés rurales sont forts. Ainsi, les deux parties du cours ne sont pas 

déconnectées et la fresque entière des Effets du bon gouvernement participe à 

montrer que sociétés rurales et urbaines sont étroitement liées.  

 

❖ Situation d’introduction - Aborder le thème avec la vidéo de la fresque 

animée. 

 

Le document de la situation d’introduction est constitué de la vidéo animée de 

la fresque22. Les élèves abordent ainsi un des thèmes phares du chapitre à travers le 

document qui sera principalement étudié. Elle est visionnée une première fois, puis un 

court questionnaire (cf. annexe 22) est distribué et ils en prennent connaissance. La 

vidéo est visionnée une deuxième puis une troisième fois si nécessaire. Entre chaque 

visionnage, les élèves ont quelques minutes pour répondre aux questions. La mise en 

commun est faite à l’oral avec toute la classe. Ce questionnaire sert d’amorce afin 

d’interagir avec les élèves à l’oral et de faire émerger la problématique.  

 

❖ Séance 1 - Situer Sienne, description et premier niveau de lecture de la 

fresque.  

 

En classe entière, à l’oral, les élèves situent Sienne à l’aide d’une carte de 

l’Europe urbaine au XIIIe siècle (cf. annexe 23). Une seconde carte sur l’Europe des 

marchands au XIIIe siècle (cf. annexe 24) complète la première en situant Sienne dans 

les circulations commerciales de la période étudiée. Les questions suivantes sont 

posées aux élèves (les réponses attendues sont mises à côté en italique) :  

 

 
21 Cf. annexe 2.  
22 La vidéo n’est pas proposée en entier : elle est coupée pour montrer les extraits concernant la cité et 

surtout ne pas montrer les danseurs. L’extrait les concernant est montré à la fin des séances afin de 

valider leurs hypothèses. S’il est montré avant, les élèves seraient influencés par l’analyse proposée et 

ne chercheraient pas à trouver une signification par eux-mêmes.  
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➢ Carte 1 : L’Europe urbaine au XIIIe siècle.  

Quelle est la nature du document ? carte  

Quel est le thème du document ? centres urbains/villes qui se développent en 

Europe au XIIIe siècle  

Quel est le phénomène qui marque l’Europe au XIIIe siècle ? essor des villes 

Où se situe le plus grand nombre de villes ? péninsule italienne  

 

➢ Carte 2 : L’Europe des marchands (XIIIe siècle) 

Quelle est la nature du document ? carte  

Quel est le thème du document ? circulations en Europe liées au commerce, 

routes, villes où de nombreux échanges ont lieu  

Quels sont les produits échangés ? vin, céréales, textiles, métaux 

Quel figuré symbolise les grandes villes commerciales ? un figuré ponctuel : un 

losange orange 

Situer Sienne. Dans la péninsule italienne, au nord-ouest.  

 

Un ensemble de documents est ensuite distribué aux élèves (cf. annexes 25 et 

26). La prise de connaissance des documents se fait en classe entière : les volontaires 

lisent et des explications du professeur sont apportées, ainsi que des rappels quand 

les documents font écho à ce qui a été vu dans la vidéo. À ce corpus, s’ajoutent une 

photographie de la cathédrale de Sienne et du duomo qui sont affichés au tableau : ils 

devront s’en resservir lors de l’activité sur la description de la fresque. Après la prise 

de connaissance des documents, un tableau qui permet de décrire la fresque (premier 

niveau de lecture) est distribué (cf. annexe 27). Les élèves travaillent individuellement 

en se basant sur les documents distribués. Ils ont la possibilité de se lever et d’aller au 

tableau par groupe de deux pour observer la fresque de plus près. Ils peuvent, après 

ce premier travail, se mettre à deux pour partager et comparer leurs réponses. Dans 

le tableau, les rubriques suivantes sont à compléter :  

 

➢ identifier les différents métiers et différentes activités exercés.  

➢ identifier les différentes catégories de population.  

➢ identifier les constructions liées à l’exercice du pouvoir laïc et à l’indépendance 

de la ville.  
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Les élèves les plus en avance peuvent commencer à écrire la synthèse : 

consigne en dessous du tableau, « à partir des réponses du tableau, rédiger quelques 

phrases pour montrer les caractéristiques de la société urbaine à Sienne ». La mise 

en commun du tableau se fait en classe entière. L’objectif est de créer une carte 

heuristique avec la fresque au centre et des flèches se rapportant aux éléments tels 

que les différents habitants et les éléments d’urbanisme. Les éléments sont pris un par 

un, ils sont décrits et on fait émerger leur signification, à partir des réponses des 

élèves. Les élèves doivent prendre une page entière de leur cahier, coller la fresque 

au centre et laisser un peu de place à côté de chaque morceau de texte qu’ils écrivent. 

Cette place servira à coller des « zooms » de la fresque : ils ont été distribués aux 

élèves, ils les découpent et les ajoutent à leur trace écrite (cf. annexe 26).  Enfin, la 

synthèse sur les caractéristiques de la société urbaine est élaborée : le professeur 

écrit et organise la synthèse à partir des réponses données par les élèves à l’oral.  

 

❖ Séance 2 - Symbolique et second niveau de lecture de la fresque : travail 

individuel pour émettre des hypothèses.  

 

La séance est plus courte que la précédente. Les élèves ont une nouvelle fiche 

d’activité et un nouveau document (cf. annexe 28) : l’extrait d’un sermon du prédicateur 

Bernardin de Sienne (Sienne, 1425). Les élèves se basent sur ce texte et sur la fresque 

pour répondre aux consignes numérotées de 1 à 6 en-dessous du texte. Le texte et 

les consignes sont lus avec les élèves, et les termes de vocabulaire sont expliqués. 

Le travail est cette fois-ci fait exclusivement de manière individuelle. Pour la mise en 

commun, les élèves partagent à l’oral leurs réponses, ce qui permet au professeur et 

à la classe d’évaluer les différentes hypothèses et de les valider ou non. L’extrait de la 

vidéo consacrée aux danseurs est visionné ce qui participe également à la validation 

des hypothèses. Enfin, la carte heuristique est terminée avec l’ajout d’un encadré 

spécifique aux danseurs grâce à l’analyse des élèves23.  

Le but de cette activité est que les élèves émettent leurs propres hypothèses 

sur ce que symbolise la fresque et en particulier les danseurs au centre. L’extrait du 

sermon sert à guider leur réflexion. Ainsi, ils peuvent comprendre que cette fresque 

 
23 Pendant la séance 1, il avait été demandé aux élèves de laisser de la place en-dessous des danseurs 

pour pouvoir la compléter plus tard.  
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expose une vision idéale de la cité en paix. Le nom sous lequel est actuellement 

connue cette fresque, les Effets du bon gouvernement, n’a volontairement pas été 

donné aux élèves. Ceux-ci doivent ainsi essayer de trouver un titre à ce document 

suite à leur raisonnement sur sa symbolique. Enfin, ils peuvent en déduire que ce sont 

les danseurs qui incarnent cette vision idéale. Dans ces séances, contraintes par les 

programmes et le temps, les élèves n’abordent qu’un seul aspect de l’interprétation de 

la danse au Moyen Âge. Cette initiation est certes restreinte, mais elle permet 

néanmoins de replacer le groupe de danseurs dans un contexte socio-culturel : dans 

une cité médiévale et au cœur d’un sermon de prédicateur. Les élèves voient que cette 

activité existe dans les cités et qu’elle peut même avoir une signification positive. À la 

fin de la séance si une discussion est possible avec élèves, il peut être intéressant de 

leur lire le sermon d’un autre prédicateur (sur une danseuse dansant toujours en ville, 

par exemple) pour opposer une vision symboliquement positive à une pratique 

théoriquement présentée comme néfaste. Une ou deux autres sources 

iconographiques sur des danseurs en ville peuvent compléter cette fresque pour 

montrer qu’elle n’est pas isolée dans la représentation d’une danse symbolisant paix, 

concorde et harmonie. L’analyse des danseurs faite par les élèves est ainsi mise en 

perspective : les visions de la danse qui s’opposent sont mises en exergue par l’apport 

de sources complémentaires. De plus, les sources iconographiques de la ville peuvent 

donner lieu à une remobilisation des connaissances sur l’espace urbain : les points 

communs et les différences peuvent être identifiés à l’oral.  

 

❖ Transition - Des sociétés urbaines aux sociétés rurales.   

 

Afin de faire la transition avec la deuxième partie du chapitre, il serait intéressant 

de faire remarquer aux élèves : 

 

➢ que les personnages à droite de la fresque sont caractérisés par des 

déplacements, 

➢ que l’enceinte marque à la fois une séparation mais aussi un lien, une ouverture 

vers le contado sans lequel ces échanges n’auraient pas lieu.  
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L’utilisation de la source ne se limite pas aux deux premières séances car la 

deuxième partie (sur le contado) est utilisée pour la suite de la séquence, et aussi les 

parties de la vidéo sur le contado qui n’ont pas encore été montrées aux élèves. 

 

 

 

 

Conclusion 

 

Adapter un sujet de mémoire sur des représentations de danseurs et sur la 

danse entre le XIIe et le XVe siècle ne paraît pas évident de prime abord car la danse 

et ses représentations ne font pas partie des programmes scolaires. Toutefois, les 

sources utilisées dans le mémoire sont diverses : il était donc possible de penser à 

une adaptation didactique, puis pédagogique à partir des sources. La consultation des 

programmes a permis de faire émerger différentes thématiques qui se retrouvaient 

dans certaines des sources du mémoire. Les milieux et sociétés urbaines au Moyen 

Âge étudiés en classe de 5e paraissaient être le thème le plus pertinent à adapter au 

vu des sources du mémoire. La fresque d’Ambrogio Lorenzetti des Effets du bon 

gouvernement (1338-1339) fut choisie. Ce n’est donc pas le thème du mémoire qui a 

guidé la réflexion, mais plutôt le fait de croiser les programmes et les sources. Non 

seulement la fresque permet aux élèves de comprendre l’émergence des sociétés 

urbaines et leur fonctionnement à partir de l’exemple de Sienne, mais aussi et surtout, 

de voir cette source sous ses différents aspects. Les danseurs se trouvent être un 

angle particulièrement intéressant pour que les élèves comprennent qu’une source 

doit être interprétée et peut avoir une dimension symbolique. La recherche de départ 

sur les représentations des danseurs (partie 1 du mémoire) n’est pas centrale car un 

tel travail d’adaptation ne le permet pas. En revanche, pour les élèves, la thématique 

de la recherche historique constitue la phase finale du travail sur les deux séances car 

la description et l’analyse progressive de la fresque les amènent à se poser des 

questions et à interpréter la source. De ce point de vue-là, l’articulation entre un travail 

de recherche et le milieu scolaire fut le cœur du projet.  
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Annexes 

 

Annexe 1 : Les effets du bon gouvernement, partie de la cité, fresque d’Ambrogio 

Lorenzetti, salle des Neuf du Palazzo Pubblico, Sienne (Italie), 1337-1339.  
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Annexe 2 : Les effets du bon gouvernement, partie du contado, fresque d’Ambrogio 

Lorenzetti, salle des Neuf du Palazzo Pubblico, Sienne (Italie), 1337-1339.  
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Annexe 3 : Instructions Officielles de 2015, Programme du cycle 4, histoire et 

géographie, classe de 5e, p. 91.  
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Annexe 4 : Instructions Officielles de 2019, Programme d’histoire-géographie de 

seconde générale et technologique, p. 7.  
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Annexe 5 : Instructions Officielles de 2010, Programme d’histoire-géographie de 

seconde générale et technologique, p. 4. 
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Annexe 6 : Instructions Officielles de 2008, Programmes de l’enseignement d’histoire-

géographie-éducation civique, classe de 5e, p. 18. 
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Annexe 7 : Instructions Officielles précédent le programme de 2008 au collège, 

histoire-géographie, classe de 5e.  
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Annexe 8 : extrait du manuel Lelivrescolaire, histoire-géographie en 5e, édition 2016, 

p. 85.  

 

 

 

Annexe 9 : extrait du manuel Belin, histoire-géographie en 5e, édition 2016, p. 68.  
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Annexe 10 : extrait du manuel Bordas, histoire-géographie en 5e, édition 2016, p. 64-

65.  
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Annexe 11 : extrait du manuel Nathan, histoire-géographie en 5e, édition 2016, p. 91. 
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Annexe 12 : extrait du manuel Nathan, histoire-géographie en 5e, édition 2016, p. 96. 
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Annexe 13 : extrait du manuel Nathan, histoire-géographie en 5e, édition 2016, p. 98. 
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Annexe 14 : extrait du manuel Nathan, histoire-géographie en 5e, édition 2010, p. 87. 
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Annexe 15 : extrait du manuel Nathan, histoire-géographie en 5e, édition 2005, p. 106-

107. 
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Annexe 16 : extrait du manuel Hatier, histoire-géographie en 5e, édition 2001, p. 112-

113. 
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Annexe 17 : extrait du manuel Hachette, histoire-géographie en 5e, édition 2001, p. 

115. 
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Annexe 18 : extrait du manuel Alba, collection Jules Isaac, histoire-géographie en 5e, 

édition 1964, p. 240-241. 

 

 

 

Annexe 19 : extrait du manuel Alba, collection Jules Isaac, histoire-géographie en 5e, 

édition 1964, p. 252-253. 
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Annexe 20 : extrait du manuel Alba, collection Jules Isaac, histoire-géographie en 5e, 

édition 1958, p. 4. 
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Annexe 21 : grille des séances.  
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Annexe 22 : questionnaire sur l’extrait vidéo. 

 

 

 

Annexe 23 : carte 1, L’Europe urbaine au XIIIe siècle.  

 

 

 

1. En quelle année ce document a-t-il été réalisé ? ……………………………………. 

2. Où se situe la scène ? (Dans quel type de lieu ?) Justifier. …………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

3. Depuis combien de temps les cités se développent-elles en Italie ? ……………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

4. Quels sont les pouvoirs qui ne gouvernent pas ? ………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………. 

5. Quelle est la nature du document présenté dans l’extrait vidéo ? ……………….. 

……………………………………………………………………………………………… 

6. Dans quel bâtiment se trouve cette œuvre ? ………………………………………. 

7. Identifier les différents métiers exercés par les habitants de Sienne. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

8. Qui forme le gouvernement à Sienne ? ……………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….. 
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Annexe 24 : carte 2, L’Europe des marchands (XIIIe siècle).  
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Annexe 25 : documents pour l’activité sur la fresque de Sienne. 

 

 

 

Activité sur la fresque de Sienne : documents 

 

    
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

La Place del campo aujourd’hui, Sienne, Italie.  

 

La place pavée en neuf sections.          La Torre del Mangia, 1338-1349.        Le Palazzo pubblico (Palais public), 1297-1311. 

 

À l’intérieur du Palazzo pubblico et dans la 

salle de la Paix (salle du conseil du 

gouvernement des Neuf au XIVe siècle).  

 

Reconstitution de la façade du Palazzo pubblico au milieu 

du XIVe siècle.  

 

Depuis le XIIe siècle, la cité italienne de 

Sienne se développe. Sienne contrôle un 

large territoire qui comprend la ville, mais 

aussi les campagnes alentours (le contado).  

De 1297 à 1355, la cité est dirigé par une 

partie des habitants : neuf bourgeois. Les 

Neuf sont élus par les marchands les plus 

riches de la cité et sont eux-mêmes de riches 

banquiers ou marchands. Le Palazzo 

pubblico est construit dès 1297 : il est le lieu 

de l’exercice du gouvernement et de la 

justice.  

Dans les années 1320 et 1330, les Neuf 

entreprennent de nombreux travaux 

d’urbanisme dans la cité pour affirmer leur 

pouvoir. La cathérale et l’enceinte de la cité 

sont agrandies, et la Place del campo est 

pavée en neuf sections. En 1338, une 

nouvelle salle de réunion est construite dans 

le Palazzo pubblico. Les Neuf commandent 

au peintre Ambrogio Lorenzetti, une fresque 

pour décorer cette salle.  
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Annexe 26 : partie de la cité de la fresque avec les « zooms » pour la carte heuristique 

des élèves.  
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Annexe 27 : tableau pour les élèves – « Décrire la fresque de la salle de la Paix dans 

le Palazzo pubblico de Sienne, 1338-1339 ». 
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Annexe 28 : texte de Bernardin de Sienne et consignes pour les élèves – « Analyser 

la fresque de la salle de la Paix dans le Palazzo pubblico de Sienne, 1338-1339 ». 

 

 

Analyser la fresque de la salle de la Paix dans le Palazzo pubblico de Sienne, 1338-1339. 

 

Bernardin de Sienne a vécu au XVe siècle c’est-à-dire près d’un siècle après la réalisation de la fresque. Il 

est un moine prédicateur : il sillonne les villes et délivre des discours religieux afin d’instruire les fidèles 

catholiques. L’extrait suivant est tiré d’un de ses discours, délivré sur la Place del campo, devant le Palazzo 

pubblico. 

 

« Quand j’étais en dehors de Sienne pour prêcher que la Guerre et la Paix, il me venait à l’esprit 

ces images peintes pour vous et qui à coup sûr furent une très belle invention. Quand je me tourne 

vers la Paix, je vois des marchands aller et venir. Je vois danser, je vois que l’on répare des maisons, 

que l’on travaille les vignes et les terres, que l’on sème, tandis que d’autres à cheval sortent pour 

aller aux bains. Je vois des jeunes filles aller à une noce, de grands troupeaux de moutons et bien 

d’autres choses. Et je vois aussi un homme pendu pour que soit maintenue la sainte justice. Et du 

fait de tout cela, chacun vit dans la sainte paix et concorde. »  

 
D’après Bernardino da Siena, Le prediche volgari. La predicazione del 1425 in Siena. 

 

➔ À partir de la fresque et de texte ci-dessous, répondre aux questions suivantes.  

1. Quelle vision de la ville est volontairement mise en avant dans cette fresque ? Justifier en 

citant des mots clefs du discours du religieux Bernardin de Sienne. ………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

2. En t’appuyant sur le texte, donner un titre à la fresque. …………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Identifier le groupe de personnages qui incarne le mieux cette vision de la ville. …………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Justifier la réponse précédente en donnant des indications sur leur position/place dans la 

fresque, la façon dont ils sont représentés. ………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

5. À partir de tous les documents, identifier les commanditaires de la fresque. ………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Les commanditaires ont-ils une vision positive ou négative de ce groupe de personnes 

dans la ville ? Justifier. …………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 


