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1   Le château et les jardins des Milandes

1/1

LE CHÂTEAU

DU MOYEN ÂGE À LA RENAISSANCE
Construit en 1489, le château des Milandes, tout en présentant des 
éléments d’architecture et de décoration gothiques, relève déjà de 
l’esprit Renaissance. Il appartient à cet ensemble de demeures de 
plaisance qui vont remplacer peu à peu les austères constructions 
fortifiées du Moyen Âge. C’est ainsi que, délaissant l’inconfort du 
château de Castelnaud, le seigneur François de Caumont décide 
d’édifier pour son épouse Claude de Cardaillac une nouvelle 
résidence.

Les seigneurs de Caumont, possesseurs d’un fief en Lot-et-Garonne 
depuis le Xe siècle, s’étaient installés à Castelnaud, à l’occasion du 
mariage de Nompar IV de Caumont avec Jeanne de Castelnaud. 
Disputé tout au long de la guerre de Cent Ans, l’édifice a tous les 
caractères des forteresses médiévales. 

Si la nouvelle demeure conserve des structures médiévales telles que 
tourelles, escalier à vis ou gargouilles, elle est en revanche dépourvue 
de visées défensives, largement ouverte sur la vallée, et laisse entrer la 
lumière grâce à de vastes fenêtres à meneaux ornées de vitraux.

LES GUERRES DE RELIGION
Habité par la famille de Caumont tout au long du XVIe siècle, 
le château devient un enjeu pendant les guerres de Religion, 
car les seigneurs de Caumont se convertissent au protestantisme.

Proche d’Henri de Navarre, Jacques Nompar de Caumont assiste à 
Paris, en août 1572, à son mariage avec Marguerite de Valois, sœur 
de Charles IX. 

Lors de la Saint-Barthélemy, il échappe au massacre où périt une partie 
de sa famille et est recueilli aux Milandes par son oncle Geoffroy. 
Mais celui-ci est empoisonné par les catholiques, qui prennent le 
château en 1578. Fidèle serviteur d’Henri IV, qu’il accompagne 
dans ses campagnes militaires, Jacques Nompar de Caumont hérite 
du château où il séjourne régulièrement jusqu’à son décès en 
1652. Il a été fait maréchal de France en 1622, duc et pair en 1637. 
Ses descendants conservent le château jusqu’à la Révolution, laissant 
à des fermiers le soin de l’entretenir et d’exploiter les terres.

La chapelle porte la trace de ce moment de l’histoire : de style 
gothique flamboyant, elle est transformée en temple protestant en 
1535. La croyance huguenote refusant l’imagerie religieuse, elle est 
débarrassée de la plupart de ses statues. 

En 1563, le huguenot Geoffroy de Vivans mutile celles restées en 
place. La tribune sud est construite par Jacques Nompar de Caumont 
au début du XVIIe siècle.

LA RENAISSANCE DU CHÂTEAU AU 
XXE SIÈCLE ET LA CRÉATION DES JARDINS
Après la Révolution, vendu au XIXe siècle, le château est laissé à 
l’abandon.

Il est racheté en 1900 par un industriel, Charles Auguste Claverie, qui 
entreprend de le restaurer et de l’agrandir : des travaux gigantesques, 
menés par Henri Laffillée, architecte en chef des Monuments 
historiques, qui se déroulent jusqu’en 1914. 

Une nouvelle aile est construite, à l’est, à laquelle est accolée une tour 
édifiée sur les ruines d’une ancienne tour de guet. Les fenêtres sont 
restaurées et accueillent des vitraux dont certains du XVIIe siècle.

Avec ses nouvelles tours, ses nouveaux logis, ses balcons romantiques 
et sa profusion de sculptures, notamment des gargouilles et des 
chimères, la rénovation du château est un exemple remarquable 
des codes de l’architecture et de la décoration néogothiques. Afin 
de faire des Milandes une demeure de rapport, Charles Claverie 
fait également construire une ferme et un chai ultra-moderne qui 
conjugue éléments médiévaux et Renaissance.

En 1908, afin d’aménager les jardins, Charles Claverie fait appel à 
Jules Vacherot, architecte paysagiste de la Ville de Paris. Le tournant 
du siècle est l’époque d’une mutation dans l’art des jardins, qui voit 
la création du métier d’architecte paysagiste. Jules Vacherot s’inscrit 
dans ce courant qui interroge l’ensemble de l’histoire des jardins et 
les travaux de l’école Barillet-Deschamps, du nom du créateur des 
« espaces verdoyants » voulus par Haussmann dans le Paris du Second 
Empire. 

Dans cet esprit, le parc des Milandes conjugue les perspectives 
rectilignes caractéristiques des jardins à la française et les courbes des 
parcs à l’anglaise. Organisé en terrasses, il s’articule autour de l’allée 
des cèdres, large de 4 mètres, desservie par un escalier monumental. 
Afin de profiter de la vue sur la vallée, Jules Vacherot ménage des 
percées et des petits belvédères.

À l’instar des jardins de ville, une grande grille entoure la partie sud 
de la propriété à laquelle donne accès un vaste portail d’inspiration 
Art nouveau. La marque de l’Art nouveau est également visible dans 
le dessin du parterre de broderie de buis.

Les aménagements apportés par les actuels propriétaires s’inscrivent dans 
la continuité de l’esthétique de Jules Vacherot : c’est le cas, par exemple, 
des cascatelles du grand parterre, transposition d’une de ses créations 
destinée à la propriété du roi des Belges à Saint-Jean-Cap-Ferrat.

En 1937, Joséphine Baker s’installe aux Milandes, qu’elle achète en 
1947. Elle modernise le château, notamment sur le plan de l’équipement 
et de la décoration. Elle dote par exemple le château d’une fabuleuse 
salle de bain noir et or, dont les couleurs sont inspirées du parfum 
Arpège de Lanvin, qui porte la marque du style Art déco. La salle de 
bain saumon, également créée en 1950, est inspirée des parfums Miss 
Dior et Diorama.
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2   Pistes d’exploitation pédagogique

LE CHÂTEAU

LA RENAISSANCE

AU PROGRAMME : 
• « Posséder des repères culturels liés à l’histoire et à la géographie 
des civilisations, qui permettent une conscience des ruptures, des 
continuités et des circulations »
• « Recourir à des outils numériques de captation et de réalisation 
à des fins de création artistique »

TEXTES DOCUMENTAIRES : du château fort au château de 
plaisance, l’influence de la Renaissance italienne.

EXERCICE : à partir d’une recherche sur Internet du vocabulaire 
plastique emprunté à l’Antiquité, créer le décor d’une cheminée 
Renaissance.

FICHE ACTIVITÉ 2 (FRANÇAIS)

DU LATIN ET DU GREC EN FRANÇAIS
AU PROGRAMME : 
• « Chasse aux expressions latines ou grecques encore utilisées 
aujourd’hui […] »

TEXTES DOCUMENTAIRES : l’histoire de la langue française 
et l’origine, historique, littéraire, mythologique, de termes et 
expressions français.

EXERCICE : identifier à partir d’une recherche sur Internet ou de 
dictionnaires le sens et l’origine de certains mots ou expressions.

FICHE ACTIVITÉ 3 (HISTOIRE)

LA NUIT DE LA SAINT-BARTHÉLEMY
AU PROGRAMME : 
• « Humanisme, réformes et conflits religieux »
• « Analyser et comprendre un document »

TEXTE DOCUMENTAIRE : la Réforme et les guerres de 
Religion, les Caumont dans le conflit.

EXERCICE : analyse d’image, gravure représentant la Saint-
Barthélemy et l’assassinat de l’amiral de Coligny.
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LE CHÂTEAU
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activité 2  fRançais

des tRaces de La cuLtuRe gRecque  
et RoMaine
Nous employons des mots et expressions latines, parfois 
sans même savoir que nous parlons latin ! Par exemple : 
et cætera (etc.), a priori, a posteriori ou a fortiori, grosso 
modo, connaître quelqu’un de visu, un alter ego, 
une condition sine qua non, la fécondation in vitro, 
publier un texte in extenso, Paris intra-muros, 
être reçu ex æquo à un concours…

Certaines expressions latines ou, moins souvent, 
grecques, sont devenues des proverbes : 
Eurêka ! Veni, vidi, 
vici… Ou encore R.I.P., 
employé à l’occasion 
d’un décès, emprunté  
au latin Requiescat in 
pace (et non à l’anglais 
Rest in peace).

Enfin, de nombreux mots et expressions évoquent  
des personnages ou des événements qui appartiennent 
à la mythologie ou qui renvoient à des usages antiques 
comme, par exemple, la plupart des noms des mois et 
des jours de la semaine.

Du latin et du grec en français

pouR RépondRe aux questions suivantes, utiLise inteRnet ou des dictionnaiRes.

1  identifie Le sens de ces Mots et expRessions :

et cætera la fécondation in vitro

a priori

publier un texte in extensoa posteriori 

paris  intra-muros

a fortiori

être reçu ex æquo à un concours 

connaître quelqu’un de visu

un alter ego

grosso modo

Mosaïque de Rhodes  
représentant Méduse.

citation latine 
 gravée sur pierre, pompéi.

1/ Rappelle les éléments  
du contexte de l’image.

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

2/ Comment l’image est-elle organisée ?

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

3/ Que représente chacune des parties ?

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

4/ Décris de manière précise chacune des scènes.

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

5/ Quelle impression générale se dégage de l’image ?

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

6/ Ce type d’images est très répandu à l’époque.  
À ton avis, quel peut être leur impact ?

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

7/ Cite une image contemporaine de guerre  
dont l’impact a été important dans la formation  
de l’opinion publique.

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

FICHEs aCtIvItés élèvEs • CYClE 4

LE CHÂTEAU

3/3

La nuit de la Saint-Barthélemy
activité 3  histoiRe

1  analYsE dE doCuMEnt

observe attentivement cette 
gravure, intitulée « La saint-
barthélemy et l’assassinat  
de l’amiral de coligny ».
puis réponds aux questions 
suivantes.
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La Renaissance

Le château des MiLandes est un château  
de La Renaissance, qui n’a pas gRand-chose  
à voIr avEC lEs CHâtEaux Forts du MoYEn âgE ! 

expLications…

La Renaissance en itaLie
- En Italie, le 15e siècle, appelé Quattrocento, 
connaît d’importantes transformations, notamment  
dans le domaine de la pensée et des arts.
- Dès la fin du 13e siècle, les artistes ont redécouvert 
les œuvres de l’Antiquité. La période antique devient 
un modèle permettant de s’écarter des représentations  
issues du Moyen Âge. Les artistes aspirent à un renouveau,  
qui prend le nom de Renaissance au 16e siècle.
- Avec la redécouverte des textes de l’Antiquité  
naît l’humanisme (terme apparu vers 1539, du latin 
humanus signifiant « sociable ») : ce courant intellectuel 
place l’être humain au cœur des préoccupations  
des philosophes, des savants et des artistes.

du château foRt au  
château de pLaisance
Pendant le Moyen Âge,  
le château a un rôle défensif. 
C’est le cas, par exemple, 
du puissant château de 
Castelnaud, demeure de  
la famille de Caumont avant 
les Milandes. Le plus souvent 
situé en hauteur, de façon 
à voir arriver les éventuels 
assaillants, le château fort 
est entouré de murailles 
fortifiées et comporte  
un donjon, symbole de  
la puissance du seigneur.  
Il s’y réfugie en cas 
d’attaque, avec sa famille.

Avec la fin de la guerre de 
Cent Ans (1337-1453), cette 
fonction défensive devient 
peu à peu inutile. On bâtit alors des demeures 
plus largement ouvertes sur la campagne 
environnante, et plus confortables : en effet, 
les pièces des châteaux forts, avec leurs murs 
épais et leurs ouvertures étroites, sont froides 
et austères. C’est ainsi qu’en 1489, le seigneur 
François de Caumont délaisse le château de 
Castelnaud et fait édifier pour 
son épouse Claude de 
Cardaillac une nouvelle 
résidence, lumineuse 
et pleine de charme.

façade du château  
des Milandes/

> fenêtre à meneaux :  
les meneaux divisent la 
fenêtre en plusieurs parties.

> À l’époque  
de sa construction, 

le château possède 
une galerie d’entrée 

bordée de cinq 
arcades.

activité 1  histoiRe des aRts
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activité 2  fRançais

Du latin et du grec en français

2  identifie L’oRigine des noMs des JouRs de La seMaine et des Mois.

3  trouvE l’orIgInE MYtHologIquE dEs Mots suIvants : 

Lundi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mardi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mercredi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jeudi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

vendredi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

samedi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

dimanche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Janvier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

février . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

avril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Juin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Juillet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

août . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

septembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

octobre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

novembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

décembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

une harpie
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

une chimère
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

un hercule
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

un nectar
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

une éolienne
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

l ’océan 
atlantique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

un volcan
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

un géant
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

dieux de l’olympe en camées représentant les jours de la semaine

> La chapelle des Milandes
en 1535, la chapelle du château est transformée en temple 
protestant. elle est débarrassée de la plupart de  
ses statues, car le protestantisme refuse l’imagerie religieuse. 
en 1563, le huguenot geoffroy de vivans  
mutile les statues restées en place.

> La chapelle des Milandes
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La nuit de la Saint-Barthélemy
activité 3  histoiRe

la nuIt dE la saInt-BartHélEMY
Depuis 1562, la guerre déchire le royaume.
- Le 22 août 1572, à Paris, un attentat vise l’amiral  
de Coligny, l’un des chefs huguenots*.
- Le 23 août, Catherine de Médicis décide de faire 
supprimer les principaux chefs protestants.
- Dans la nuit du 23 au 24, Coligny et d’autres  
protestants sont assassinés.
- Une tuerie sauvage se déchaîne jusqu’au 29 août,  
faisant 3 000 à 4 000 tués dans Paris et environ  
10 000 en province.
C’est le début de la quatrième guerre de religion.
Des dizaines de milliers de protestants se convertissent, 
d’autres émigrent dans les « pays du Refuge » :  
Genève et la Suisse, les provinces au nord des Pays-Bas 
et l’Angleterre.
Les combats reprennent dans l’Ouest et le Midi de 
la France. La Rochelle, l’une des villes accordées aux 
protestants pour garantir leur sécurité (appelées « places 
de sûreté »), est assiégée. Par l’édit de Boulogne, les 
protestants conservent la liberté de pensée mais la liberté 
de culte* ne leur est accordée que dans trois villes.

Les cauMont dans Le confLit
Fervents contestataires de la religion 
catholique, les Caumont se convertissent au 
protestantisme. Proche d’Henri de Navarre, 
Jacques Nompar de Caumont assiste à Paris, 
en août 1572, à son mariage avec Marguerite 
de Valois, sœur de Charles IX.
Lors de la Saint-Barthélemy, il échappe  
au massacre où périt une partie de sa famille. 
Il est recueilli aux Milandes par son oncle 
Geoffroy, mais celui-ci est empoisonné par  
les catholiques, qui prennent le château  
en 1578.
Fidèle serviteur d’Henri IV, qu’il accompagne 
dans ses campagnes militaires, Jacques Nompar 
de Caumont aurait ramassé le couteau  
de Ravaillac après l’assassinat du roi (1610). 

Ton p*tit dico
* huguenot : surnom donné par les catholiques aux partisans de calvin, figure de la réforme protestante.
* Liberté de culte : droit de choisir et de pratiquer la religion de son choix.
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1  RecheRche suR inteRnet Le vocabuLaiRe
pLastique eMpRunté À L’antiquité.  
puis seRs-t’en pouR cRéeR Le décoR  
d’une cheMinée Renaissance, en t’inspiRant de La 
cheMinée de La saLLe du biLLaRd du château des MiLandes.
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La Renaissance

La Renaissance en fRance
- En 1435, le duc René d’Anjou, surnommé  
le « bon roi René », hérite du royaume de Naples (Italie). 
Il tente de s’en emparer, mais il échoue.
- En 1494, le roi de France Charles VIII s’estime  
l’héritier de ce royaume : il part à sa conquête.
- Les guerres d’Italie s’achèvent en 1559 : Henri II,  
fils et successeur de François Ier, signe la paix 
du Cateau-Cambrésis.
- Pendant toute cette période, les rois de France  
et les nobles qui les accompagnent découvrent avec 
émerveillement la Renaissance italienne. Ils font venir 
dans leur cour des peintres et des sculpteurs italiens. 
François Ier, par exemple, fait venir Léonard de Vinci 
en France (1516).
Mais c’est d’abord à la décoration italienne 
qu’ils sont sensibles. Ainsi, les premières œuvres nées 
de la pénétration en France de la Renaissance italienne 
conjuguent le plus souvent un sujet principal relevant 
d’un esprit et d’un traitement encore largement 

gothiques et un entourage au décor Renaissance,  
tel le Saint Georges combattant le dragon de Michel 
Colombe (1508, musée du Louvre).
La décoration inspirée de l’antique, plus « abstraite »  
que la décoration gothique, adopte la symétrie. 
Aux motifs figuratifs, elle préfère les motifs 
architecturaux : rinceaux*, arabesques, masques, 
coquilles, grotesques*, têtes de bœuf appelées bucranes, 
trophées… qui ornaient les édifices antiques.

Ton p*tit dico
* grotesque : ornement fait 
de compositions fantaisistes,  
de figures caricaturales.
* Rinceau : ornement en forme 
de branchages enroulés.

au château des Milandes,  
la cheminée de la salle du billard  
est ornée de pilastres, de 
grotesques et de rinceaux.

activité 1  histoiRe des aRts

Les fiches destinées aux élèves proposent des thèmes d’étude et des pratiques articulant les principaux éléments 
signalés dans la fiche Enseignant n°1 et certains aspects des programmes disciplinaires ou interdisciplinaires 

du cycle 4. Chaque fiche se compose d’un court texte présentant le sujet et d’une proposition d’exercice.
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FICHE ACTIVITÉ 1 (HISTOIRE DES ARTS)

françois ier, vers 1530, Jean clouet.
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Du latin et du grec en français
activité 2  fRançais

À L’entRée du château, une inscRiption accueiLLe Les visiteuRs :  
« Lan Mcccciiiixx et ix fuRen coMensades Las MiLandes de casteLnau ».  
EllE FournIt la datE à laquEllE lE CHâtEau a été ConstruIt (1489)  

et pRécise qu’iL est L’œuvRe des seigneuRs de casteLnaud. Mais dans queLLe Langue 
est-eLLe Rédigée ? ce n’est pas du Latin cLassique Mais pas non pLus Le fRançais  
quE nous parlons. un pEu d’HIstoIrE s’IMposE !

d’où vient La Langue que nous paRLons ?
Le français appartient au groupe des langues indo-
européennes et, au sein de celui-ci, à celui des langues 
latines. Après la conquête de la Gaule par Jules César,  
en 52 avant notre ère, le latin parlé par les soldats  
et les colons qui s’y installent se répand rapidement.  
Dès le IVe siècle, ce latin populaire, prononcé 
à la gauloise et imprégné de mots germaniques du fait  
des diverses invasions, a presque entièrement supplanté  
le gaulois.

Le premier texte en français dont nous disposons  
est le serment de Strasbourg (842), accord entre 
Charles le Chauve, qui s’exprime en français et Louis  
le Germanique, qui s’exprime en langue germanique.  
À cette époque, il n’y a pas d’unité linguistique sur  
le territoire : on distingue les parlers de langue d’oc, 
dans le Midi, dont fait partie le Périgord,  
et ceux de langue d’oïl, dans le Nord. 
Le français est issu de la langue d’oïl,  
car Paris devient la capitale des rois.

Ton p*tit dico
* notarié : fait par un notaire.

Au cours du Moyen Âge, le français continue d’évoluer et 
abandonne peu à peu les déclinaisons du latin.  
Au 16e siècle, le latin demeure la langue écrite par 
les gens instruits, les savants et les philosophes,  
celle de l’administration et de l’enseignement.
En 1539, François Ier décrète, par l’ordonnance de 
Villers-Cotterêts, que tous les actes légaux et notariés* 
seront désormais rédigés en français.
Mais jusqu’au 17e siècle, le latin est la langue de 
la diplomatie et reste jusqu’au 20e siècle celle de l’Église, 
et les parlers locaux subsistent.

RépaRtition des Langues 
au MoYEn âgE

 Langue d’oïl

 Langue d’oc

 autres langues régionales
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La nuit de la Saint-Barthélemy
activité 3  histoiRe

L’histoiRe du château des MiLandes est MaRquée paR 
La conveRsion des cauMont au pRotestantisMe, 
Et par la nuIt dE la saInt-BartHélEMY.

Le pRotestantisMe
Le protestantisme se développe en France dès les années 
1520, avec la diffusion des idées de Luther. Luther est 
un moine allemand, docteur en théologie*, traducteur  
de la Bible. Il critique les pratiques de l’Église.  
Les thèses qu’il publie en 1517 et 1518 lui valent d’être 
excommunié* par le pape. On résume sa doctrine dans  
la formule latine Sola fide, sola gratia, sola scriptura : 
« La foi seule, la grâce seule, l’Écriture seule ». Elle 
signifie notamment que la Bible est l’autorité suprême : 
cette autorité ne saurait donc être reconnue au pape.

Les gueRRes de ReLigion
En France, on appelle guerres de Religion une série  
de conflits sanglants qui ont opposé les catholiques et 
les protestants dans la 2e moitié du 16e siècle. L’enjeu 
de ces guerres est celui de la liberté de conscience et 
de culte* des adeptes du protestantisme, dans une France 
où le roi, catholique comme la grande majorité  
de ses sujets, est roi de droit divin.

Le premier conflit est déclenché par le massacre  
de 100 fidèles protestants assistant au culte à Wassy, 
en 1562. Les guerres de Religion prennent fin avec  
la signature de l’édit de Nantes par Henri IV, en 1598.
Entrecoupées de paix fragiles, elles sont jalonnées 
d’assassinats et de massacres, dont le plus meurtrier  
est celui de la Saint-Barthélemy. 

Ton p*tit dico
* excommunié : exclu de l’église catholique.
* Liberté de culte : droit de choisir et de pratiquer la religion 
de son choix.
* théologie : étude des questions religieuses.

Martin Luther, 
Cranach l’ancien, 1528.
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2   Pistes d’exploitation pédagogique

LE CHÂTEAU

FICHE ACTIVITÉ 4 (HISTOIRE DES ARTS)

LE GOÛT DU MOYEN ÂGE AU XIXe SIÈCLE 

Les fiches destinées aux élèves proposent des thèmes d’étude et des pratiques articulant les principaux éléments 
signalés dans la fiche Enseignant n°1 et certains aspects des programmes disciplinaires ou interdisciplinaires 

du cycle 4. Chaque fiche se compose d’un court texte présentant le sujet et d’une proposition d’exercice.
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Remettre photo porte 
gothique Milandes (cf fiche 
6 château / cycle 3)
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EntrE 1900 Et 1914, HEnrI laFFIlléE, arCHItECtE En CHEF dEs MonuMEnts HIstorIquEs, 
aJoute une aiLe au château des MiLandes. son aRchitectuRe et sa décoRation 
néogotHIquEs téMoIgnEnt du goût du 19e sIèClE pour lE MoYEn âgE, rEdéCouvErt 

paR Les RoMantiques. 

une autRe Renaissance
Aux 15e et 16e siècles, la Renaissance revient aux 
modèles esthétiques de l’Antiquité et rejette les œuvres 
des dix siècles qui l’ont précédée.
C’est à cette époque que naît le mot « gothique » pour 
caractériser l’art médiéval. Employé pour la première fois 
par l’artiste italien Raphaël, il a un sens négatif et signifie 
alors « barbare ».
Des auteurs estiment que l’invasion de Rome en 410  
par des tribus gothiques (c’est-à-dire germaniques)  
a déclenché l’effondrement du monde classique.
Le Moyen Âge s’étend de la chute de Rome et la fin 
de l’Empire romain d’Occident, en 476, à la prise de 
Constantinople par les Turcs et la fin de l’Empire romain 
d’Orient ou byzantin, en 1453. Cette longue période  
est considérée comme une longue nuit intermédiaire 
entre le déclin et le réveil du génie classique.

Mais, comme l’Antiquité gréco-latine, le Moyen Âge va 
connaître sa Renaissance. Dès la fin du 18e siècle, le goût 
des ruines s’affirme. Et au 19e siècle, avec le romantisme, 
le Moyen Âge séduit les artistes, architectes, peintres, 
musiciens et écrivains. Pour eux aussi, le Moyen Âge 
constitue des « siècles obscurs », mais une obscurité 
positive cette fois. Elle apparaît comme un remède 
au « siècle des Lumières » (18e siècle) qui a donné 
naissance à la Révolution, à la laideur et à la vulgarité 
issues de l’industrialisation naissante. Les artistes  
lui opposent la vision idéalisée d’un monde médiéval 
chevaleresque, empreint de merveilleux, où régnait 
l’autorité de la religion et  
de la monarchie.

Le goût du Moyen Âge au 19e siècle
activité 4  histoiRe des aRts

1/2

> ce balcon et les animaux 
sculptés sur certaines 
fenêtres évoquent le style 
gothique flamboyant,  
mais ils datent du début  
du 20e siècle : ils sont 
de style néo gothique.

> 
sculptés sur certaines 
fenêtres évoquent le style 
gothique flamboyant, 
mais ils datent du début 
du 20
de 

> Les visiteurs entrent  
par une magnifique  
porte surmontée  
d’un arc gothique 
flamboyant à moulures 
croisées, pinacles, 
crochets et fleurons. 
Les armoiries, elles,  
datent du 19e siècle.

> ce bel escalier 
à vis est surmonté 

d’une « clé de voûte 
avec croisée d’ogives », 

typique de l’art gothique.

exeMpLes d’aRt gothique au château  
des MiLandes...

... et d’aRt néogothique
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dEs œuvrEs InspIréEs par lE MoYEn âgE
Cette réévaluation du Moyen Âge ouvre la voie  
à la reconnaissance du patrimoine et à la redécouverte  
et la publication de textes médiévaux.  
Elle produit une floraison d’œuvres inspirées par  
un Moyen Âge largement rêvé.

Au 19e siècle, on construit plus de monuments 
« médiévaux » que pendant le Moyen Âge : châteaux, 
hôtels particuliers, bâtiments administratifs, églises…  
On qualifie ces édifices de « moyenâgeux », car ce sont  
des imitations ou des reconstructions d’édifices anciens 
sur des bases peu scientifiques.
Des artistes participent de ce mouvement, comme  
le compositeur Richard Wagner, dont la plus grande 
partie de l’œuvre reprend les légendes médiévales  
et la figure du chevalier ; le romancier anglais Walter 
Scott, auteur d’Ivanhoé  ; ou des auteurs français comme 
Chateaubriand ou Victor Hugo.

Le goût du Moyen Âge au 19e siècle
activité 4  histoiRe des aRts

2/2

1  rédIgE un ContE évoquant lE MoYEn âgE (sItuatIon, atMospHèrE, pErsonnagEs, 
avEnturEs…) pour parlEr d’unE sItuatIon ContEMporaInE.

Utilise les ressources numériques pour présenter ton texte et son illustration.

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

paolo et 
francesca, 
Ingres, 1819.
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Les styles Art nouveau et Art déco
activité 5  aRts pLastiques
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L’aRt déco
C’est l’art des Années folles, les années 1920. 
Après la Première Guerre mondiale,  
le soulagement s’exprime dans une sorte d’ivresse  
de la liberté, un tourbillon de fête, au son du jazz 
apporté par les Américains. Joséphine Baker 
en est l’une des ambassadrices.
Cet art est contemporain de l’émancipation 
des femmes qui, lorsque les hommes étaient 
dans les tranchées, ont fait marcher le pays.

Apparu dans les années 1960, le nom « Art déco »  
renvoie à l’Exposition internationale des Arts décoratifs 
et industriels modernes qui s’est tenue à Paris en 1925. 
Par son modernisme et son goût des lignes pures, le style 
Art déco prolonge l’Art nouveau mais s’y oppose :  
aux courbes inspirées de la nature, l’Art déco préfère  
les lignes droites inspirées de la géométrie.
La ligne droite triomphe dans l’architecture et 
la décoration d’intérieur, tout comme dans l’industrie 
et la production en grande série. La découverte de l’art 
nègre, véritable choc esthétique, contribue aussi 
à la simplification des formes. 

> Les créateurs de meubles 
introduisent le tube métallique, 
comme par exemple l’ébéniste 
émile-Jacques Ruhlmann.

> Le couturier paul poiret 
débarrasse les femmes  
du corset et habille  
Joséphine baker.

> Les architectes comme Le corbusier, 
tony garnier, auguste bluysen, les frères 
perret ou Robert Mallet-stevens utilisent 
des matériaux minéraux : béton, métal, 
verre…

> Le bijoutier Jean desprès.

1  en t’inspiRant des œuvRes des aRtistes cités, 
utiLise Les RessouRces nuMéRiques pouR cRéeR un décoR ReLevant  
de L’aRt nouveau ou de L’aRt déco, dans Le doMaine de ton choix.

FICHEs aCtIvItés élèvEs • CYClE 4

LE CHÂTEAU

sous lE Consulat (1799-1804)  
Et l’EMpIrE (1804-1870)
Dès le 14e siècle, le roi Jean le Bon édicte 
les premières règles concernant l’hygiène publique.
Mais c’est avec le Consulat puis l’Empire que 
d’importantes mesures sont prises dans le but de lutter 
contre les épidémies, principalement à Paris :
- on cesse d’utiliser les rues comme latrines*,
- on couvre les égouts qui traversaient la ville à ciel ouvert,
- on construit des trottoirs avec des caniveaux où coule l’eau,
- on contrôle l’hygiène dans les abattoirs,
- on déplace les cimetières à l’extérieur de la ville…

C’est seulement au 19e siècle que le bain devient une 
pratique hygiénique, ce que seront aussi les premiers 
bains de mer. 
Dans la seconde 
moitié du 
19e siècle, Louis 
Pasteur découvre 
l’existence et le rôle 
des microbes dans 
la naissance 
et la propagation 
des maladies.

2/2

Les salles de bains de Joséphine et l’hygiène
activité 6  svt / géogRaphie

Ton p*tit dico
* Latrines : toilettes.

sous La  
iiie RépubLique 
(1870-1940)
L’enseignement 
accorde une 
grande place 
à l’éducation 
sanitaire de 
tous les petits 
Français,  
et les maîtres 
n’hésitent pas  
à contrôler  
la propreté  
de leurs élèves !
Dans les maisons bourgeoises, on utilise le tub, un grand 
bassin dans lequel on peut prendre un bain sommaire. 
Mais chez la plupart des gens, on se lave au robinet  
de la cuisine. L’eau courante est rare dans les maisons. 
Dans les villes, des porteurs d’eau l’apportent 
aux habitants. À la campagne, on va chercher  
l’eau à la fontaine ou on se lave dehors.

auJouRd’hui
Dans les années 1960, en France, il n’y avait encore que 
29 % des foyers qui étaient équipés d’une salle de bains. 
Aujourd’hui, c’est le cas de 85 % des foyers.
Mais, selon les déclarations recueillies dans de récents 
sondages, 1 Français sur 5 ne se laverait qu’un jour sur 
deux, et près d’1 jeune sur 2 ne se laverait pas les mains 
avant les repas.

1  En groupE dE 3 ou 4 élèvEs, élaBorEz un 
questionnaiRe d’enquête suR Les habitudes 
dEs élèvEs du CollègE En MatIèrE d’HYgIènE.

Diffusez-le puis exploitez les résultats de l’enquête  
sous forme de tableau(x).

...............................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

affiche hygiène à l’école, 1900.
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Les styles Art Nouveau et Art Déco
activité 5  aRts pLastiques
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L’aRt nouveau
C’est l’art de la Belle Époque : une période heureuse 
qui s’étend des années 1890 à l’aube de la Première 
Guerre mondiale, et qui coïncide avec les débuts de 
l’industrie. À l’honneur dans l’Exposition universelle 
de 1900, il tient son nom de la galerie-boutique appelée 
L’Art nouveau, ouverte en 1895 à Paris par un marchand 
d’art allemand.

L’Art nouveau s’inspire de la nature vivante (plantes, 
insectes…), et se caractérise par ses courbes et son goût 
de la linéarité*. On l’appelle aussi modern style ou, 
de façon imagée, Style nouille. 
Il abolit la frontière entre arts majeurs et arts mineurs : 
face à l’industrialisation, il redonne de la valeur à 
l’artisanat et aux arts décoratifs (ébénisterie, verrerie, 
céramique…), et élève la joaillerie ou l’affiche au rang des 
beaux-arts. Ce sont les prémices du design.

Ton p*tit dico
* Linéarité : qui se traduit par des lignes.

> Balcon de l’hôtel guimard (paris) de l’architecte 
hector guimard.

> affiche 
d’alphonse Mucha.

> flacons de 
René Lalique. 

> vase 
d’antonin daum.

> Meuble de Louis Majorelle.

AU PROGRAMME : 
• « Sensibilisation aux façons dont les artistes s’approprient, 
détournent ou transforment les œuvres et les visions du monde qui 
les ont précédés, créant ainsi des mouvements et des écoles témoins 
de leur temps »
• « La fiction pour interroger le réel »

TEXTE DOCUMENTAIRE : le goût du Moyen Âge au 
XIXe siècle : architecture néogothique, théâtre romantique,
roman historique…

EXERCICE : rédiger un texte de fiction évoquant le Moyen Âge 
pour parler d’une situation contemporaine. Utiliser les ressources 
numériques pour la présentation du texte et son illustration.

FICHE ACTIVITÉ 5 (ARTS PLASTIQUES)

LES STYLES ART NOUVEAU ET ART DÉCO
AU PROGRAMME : 
• « Identifier des caractéristiques […] inscrivant une œuvre dans 
une aire géographique ou culturelle et dans un temps historique »
• « Utilisation des outils numériques pour produire des images et 
des formes »

PARTIE DOCUMENTAIRE : l’Art nouveau et l’Art déco 
éclairant certains aspects de la décoration du château et des jardins.

EXERCICE : utiliser les ressources numériques pour créer un 
décor relevant de l’un de ces courants artistiques.

AU PROGRAMME : 
• « Corps, santé, bien-être et sécurité » 
• « Changements dans l’habitat, le décor et le mobilier »
• « Utiliser des données statistiques »

TEXTE DOCUMENTAIRE : l’histoire de l’hygiène.

EXERCICE : en groupe, construire un questionnaire d’enquête 
sur les habitudes des élèves du collège en matière d’hygiène. 
Exploiter les résultats de l’enquête sous forme de tableau(x).

FICHE ACTIVITÉ 6 (SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE / GÉOGRAPHIE)

LES SALLES DE BAINS DE JOSÉPHINE ET L’HYGIÈNE

FICHEs aCtIvItés élèvEs • CYClE 4

LE CHÂTEAU

chaRLes cLaveRie, qui achète Les 
MIlandEs En 1900, puIs JosépHInE 
BakEr quI s’Y InstallE En 1937, 

intRoduisent au château ces deux 
stYlEs quI ont Marqué lE 20e siècLe.

Les styles Art nouveau et Art déco
activité 5  aRts pLastiques

1/3

> La grille d’entrée du château,
avec ses courbes et ses arabesques,
est de style art nouveau (fin 19e-début 20e siècle).

> cette superbe salle de bains noir et 
or a été créée pour Joséphine baker, 
dans un style du début du 20e siècle 
que l’artiste aimait beaucoup : le style 
art déco, épuré et géométrique.

L’inspiRation aRt nouveau est présente dans 
les jardins conçus par l’architecte paysagiste Jules 
Vacherot à partir de 1908 : dans le grand portail qui 
donne accès à la partie sud de la propriété ou le dessin  
du parterre de broderie de buis.

quant À L’aRt déco, son plus bel exemple 
est la fabuleuse salle de bain noir et or, dont les couleurs 
sont inspirées du flacon du parfum Arpège de Lanvin, 
créé en 1927.

FICHEs aCtIvItés élèvEs • CYClE 4

LE CHÂTEAU

1/2

Les salles de bains de Joséphine et l’hygiène
activité 6  svt / géogRaphie

 
au teMps de  
Joséphine bakeR, 

CHaCunE dEs 7 CHaMBrEs 
du château des MiLandes  
dispose d’une saLLe de bains.  
c’est un confoRt RaRe  
à l’époquE ! Et sE lavEr, 
aCtE EssEntIEl dE l’HYgIènE 
coRpoReLLe, n’a pas touJouRs 
eu Le MêMe sens et La MêMe 
iMpoRtance au couRs des 
sIèClEs. rEtour sur l’HIstoIrE !

pEtItE HIstoIrE dE l’HYgIènE dans L’antiquité
Se laver chez soi, dans une pièce particulière, est rare  
et accessible seulement aux puissants ou aux plus riches. 
Les Grecs, les Égyptiens et les Romains fréquentent donc  
des bains publics. Ces thermes ne sont pas simplement un lieu 
où on se lave. Ils ont un rôle social important : les gens, même 
fortunés, s’y retrouvent pour discuter, traiter des affaires, faire de 
la gymnastique, lire, s’y faire nettoyer et masser par des esclaves…

salle de bains noir et or  
art déco, en marbre saumon 
du portugal (ci-dessus),  
rouge et noire (ci-contre)… 
chaque salle de bains  
du château des Milandes 
possède son style.

smell, 1637, Jan Miense Molenaer.

La toilette intime, 1845, 
Louis-Léopold boilly.

femmes aux thermes, 
1909, lawrence  
alma-tadema.

au MoYEn âgE Et  
sous l’anCIEn régIME (1589-1789)
On se méfie de l’eau et les bains publics 
sont accusés de propager les épidémies. 
On pense alors que l’eau, en entrant dans 
les pores de la peau lors du bain, fait pénétrer 
les maladies dans le corps. La crasse est alors 
considérée comme une protection contre 
les maladies. Jusqu’au 18e siècle, on préfère 
la « toilette sèche ». Les seules parties du corps 
que l’on nettoie régulièrement sont les 
mains et le visage. Au 17e siècle, notamment, 
les gens aisés couvrent les odeurs corporelles 
par des parfums très forts. Sous Louis XVI, les bidets 
apparaissent et on commence à se laver dans des pièces 
spéciales, où l’on tient salon. 
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FICHE ENSEIGNANT • CYCLE 4

3   Éléments de correction

LE CHÂTEAU

FICHE ACTIVITÉ 1 (HISTOIRE DES ARTS)

LA RENAISSANCE
RÉFÉRENCE POSSIBLE : Saint Georges combattant le dragon de Michel Colombe, visuel et analyse : www.louvre.fr/oeuvre-notices/saint-
georges-combattant-le-dragon.

Selon production des élèves.

FICHE ACTIVITÉ 2 (FRANÇAIS)

DU LATIN ET DU GREC EN FRANÇAIS 

1   Identifier le sens des mots et expressions.

• Et cætera : abréviation de et cætera desunt : et le reste manque.

• A priori : d’après des données antérieures à l’expérience.

• A posteriori : en se fondant sur l’expérience. 

• A fortiori : à plus forte raison. 

• Grosso modo : littéralement « de façon grossière, massive », 
sans entrer dans les détails. 

• Un alter ego : un autre soi-même. 

• Connaître quelqu’un de visu : après avoir vu.

• Une fécondation in vitro : littéralement « dans le verre », 
en milieu artificiel, ici dans une éprouvette, en laboratoire. 

• Publier un texte in extenso : intégralement. 

• Paris intra-muros : à l’intérieur des murs (en l’occurrence, 
du périphérique).

• Être reçu ex-æquo à un concours : à égalité

2
  Identifier l’origine des noms des jours de la semaine et des mois.

• Lundi : jour de la Lune.

• Mardi : jour de Mars.

• Mercredi : jour de Mercure (l’Hermès des Romains).

• Jeudi : jour de Jupiter, roi des dieux.

• Vendredi : jour de Vénus (l’Aphrodite romaine).

• Samedi : jour du sabbat, qui fait référence à la Bible hébraïque.

• Dimanche : jour du Seigneur chrétien.

• Janvier : mois de Janus, dieu du commencement. 

• Février : mois des purifications. 

• Mars : mois de Mars, dieu de la guerre. 

• Avril : mois d’Aphrodite, déesse de l’amour. 

• Mai : mois de Maia, l’une des Pléiades, fille d’Atlas et Pléioné, 
mère du dieu Hermès. 

• Juin : mois de Junon, déesse italique, ou de Lucius Junius Brutus, 
fondateur légendaire de la République romaine. 

• Juillet : mois en l’honneur de Jules César. 

• Août : mois en l’honneur de l’empereur Auguste. 

• Septembre, octobre, novembre et décembre : septième, huitième, 
neuvième et dixième mois de l’année romaine qui commençait 
en mars.
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FICHE ENSEIGNANT • CYCLE 4

3   Éléments de correction

LE CHÂTEAU

FICHE ACTIVITÉ 3 (HISTOIRE)

LA NUIT DE LA SAINT-BARTHÉLEMY
RÉFÉRENCE : Nicolas Le Roux, « La Saint-Barthélemy (24 août 1572) », Histoire par l’image (www.histoire-image.org/fr/etudes/saint-
barthelemy-24-aout-1572).

2/3

1/ Voir texte. 

2/ L’image est scindée en deux parties, séparées par le mur de 
la maison de l’amiral de Coligny. 

3/ À gauche est représenté l’assassinat de l’amiral de Coligny, 
à droite le massacre des protestants dans Paris. 

4/ À gauche, deux meurtriers armés d’épées attaquent l’amiral 
tandis qu’il est dans son lit. 

Sur le seuil, un troisième est prêt à leur prêter main-forte. 

À droite, le massacre est général : on tue sans distinction hommes 
et femmes, vieillards et enfants. 

Les tueurs sont armés d’épées mais certaines victimes sont aussi 
défenestrées, jetées par-dessus le pont ou dans un puits. 

5/ Les deux parties de l’image forment un contraste, 
qui correspond à la situation : à gauche, l’assassinat ciblé 
d’un chef huguenot, tel qu’il a été décidé par le pouvoir ; 
à droite, le déchaînement de la violence dans une grande 
confusion, caractéristique d’un massacre. 

6/ Ces images jouent un rôle dans la propagande en suscitant 
l’émotion. C’est en ce sens qu’elles ont plus de force que les mots 
pour mettre en branle l’opinion publique. 

7/ Quelques exemples : la photo prise par la photographe turque 
Nilüfer Demir le 2 septembre 2015, représentant le corps sans 
vie d’un enfant allongé sur une plage, le visage enfoui dans le 
sable, devenue le symbole de la crise migratoire actuelle ; la photo 
dite « L’Afghane aux yeux verts », prise en 1984 dans un camp de 
réfugiés par le photographe américain Steve McCurry, lors de la 
guerre soviétique en Afghanistan, symbole du destin des réfugiés ; 
la photo dite « La petite fille brûlée au napalm », prise en 1972, 
pendant la guerre du Viêtnam, par le photographe vietnamien 
Nick Ut, symbole de la violence américaine dans la guerre.

           Trouver l’origine mythologique des mots suivants.

• Une harpie : les Harpies, filles d’une divinité marine, sont 
représentées comme des femmes au corps d’oiseau, muni de serres 
acérées ; leur nom signifie « les Ravisseuses ». 

• Une chimère : monstre à tête de lion ou de chèvre et queue 
de dragon, crachant des flammes, la Chimère fut vaincue 
par Bellérophon monté sur son cheval ailé Pégase, né du sang 
de la Méduse. 

• Un hercule : symbole de la force, le héros Hercule (l’Héraklès des 
Grecs), fils de Zeus et de la mortelle Alcmène, expia les crimes qu’il 
avait commis en accomplissant 12 « travaux », des exploits réputés 
impossibles. 

• Un nectar : le nectar est défini tantôt comme la nourriture, 
tantôt comme la boisson des dieux. 

• Une éolienne : dieu des vents, Éole est donné pour fils tantôt 
de Zeus, tantôt de Poséidon (deux autres personnages portent ce 
nom). 

• L’océan Atlantique : il tire son nom d’Atlas, le titan condamné 
par Zeus à porter la voûte céleste sur ses épaules. 

• Un volcan : Vulcain (l’Héphaïstos grec) est le dieu du feu, chargé 
de forger les armes et les ornements de métal ; boiteux et hirsute, il 
n’en est pas moins l’un des 12 Olympiens. 

• Un géant : les Gigantes sont des monstres que Zeus a vaincus 
pour devenir maître des dieux.

3
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FICHE ENSEIGNANT • CYCLE 4

3   Éléments de correction

LE CHÂTEAU

FICHE ACTIVITÉ 5 (ARTS PLASTIQUES)

LES STYLES ART NOUVEAU ET ART DÉCO
RÉFÉRENCE : lartnouveau.com ; madparis.fr/francais/musees/musee-des-arts-decoratifs/parcours/

Selon production des élèves.

FICHE ACTIVITÉ 6 (SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE / GÉOGRAPHIE)

LES SALLES DE BAINS DE JOSÉPHINE ET L’HYGIÈNE
RÉFÉRENCE POSSIBLE : www.herodote.net/Hygiene_corporelle-synthese-2014.php

Selon production des élèves.

3/3

FICHE ACTIVITÉ 4 (HISTOIRE DES ARTS)

LE GOÛT DU MOYEN ÂGE AU XIXE SIÈCLE
RÉFÉRENCE POSSIBLE : Isabelle Durand-Le Guern, Le Moyen Âge des romantiques, Presses universitaires de Rennes 
(books.openedition.org/pur/29621?lang=fr. books.openedition.org/pur/29639?lang=fr).

Selon production des élèves.


