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I. Présentation de l'exposition

Vases en voyage, de la Grèce à l'Etrurie
Exposition au musée des Beaux-arts du 22 octobre 2005 au 15 janvier 2006

L�exposition se compose de 220 objets, vases en céramique, statuettes en terre cuite, matériel usuel en bronze. Datés
entre le 7ème siècle et le 4ème siècle avant notre ère, ils proviennent de Grèce ou d'Italie.

Le vase : héritage d�une civilisation en pleine expansion

A travers ces objets, leurs formes, leurs décors qui font référence à la mythologie, aux rites sociaux et aux rites
religieux, découvrez les images et les codes de l'Antiquité méditerranéenne. Vases en Voyage, de la Grèce à l'Etrurie
montre comment ces objets, nés en terre grecque furent adoptés et transformés par les populations qui vivaient en
Italie, nourrissant l'imaginaire commun qui fonde la civilisation européenne.

Le parcours

Au 1er étage du musée des Beaux-arts, les salles permanentes consacrées habituellement à la fin du parcours Beaux-
arts ( 20ème siècle) ont été exceptionnellement décrochées afin d�accueillir les 220 pièces selon un parcours
chronologique puis thématique.

Les trois premières salles présentent : 

La Méditerranée orientalisante et archaïque, VIIe-VI e 
Le rayonnement d'Athènes,  fin VIe - IVe  
L'Italie des Grecs et des Etrusques,  IV e - IIIe 

Les trois salles suivantes sont consacrées à des thèmes :

Dieux et Héros
Le Bestiaire
Le Monde des Humains, ses visages et ses rites

La dernière salle présente 

Les techniques
Lancelot-Théodore Turpin de Crissé, collectionneur et donateur au musée d�Angers

Principe : une exposition itinérante

Rassemblant des collections des musées des Pays de la Loire et de certains musées de Bretagne, cette exposition
circule jusqu'en avril 2007. La collection Turpin de Crissée, léguée en 1859 au musée d'Angers, y est particulièrement
bien représentée.

Projection :

Euphronios a peint, le cratère d�Héraklès et Antée, film de Pascal Vimenet et Alain Jaubert, Palette 1991, auditorium
du musée des Beaux-arts, 30min, diffusion en boucle, prêt du CDDP de Maine-et-Loire.

Le cratère d'Héraclès et Antée décrit un fameux combat de la mythologie grecque. C'est une des plus belles pièces
du Musée du Louvre. Le cratère est signé Euphronios, un peintre dont le style raffiné peut être retrouvé sur de
nombreux objets.
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II. Livrets élèves.

Des livrets d'aide à la visite peuvent être proposés aux élèves pour la visite libre qui se déroule sous la responsabilité
de l'enseignant.

Principe
Accompagnant l'exposition, ces livrets ont été conçus par les équipes des services des publics de quatre musées
(musée Dobrée à Nantes, musée d'Art et d'Histoire de Cholet, musée de Tessé du Mans, musées d'Angers). Ciblant
un niveau d'élève en particulier, ils peuvent néanmoins être exploités par tous. 

Comment se les procurer ?
Demandés lors de la prise de réservation, les livrets seront mis à disposition de l'enseignant à l'accueil du musée des
Beaux-arts le jour de la visite. 
En cas de rupture de stock, un exemplaire du livret sera envoyé à l'enseignant, à charge pour lui de faire des
photocopies de celui-ci pour ses élèves.

Merci de penser à emmener des stylos le jour de la visite, non mis à disposition par le musée.

Attention : si la demande n'a pas été faite au moment de la réservation par l'enseignant, les livrets ne
pourront pas être demandés en arrivant pour la visite.

Thèmes de découverte proposés dans les livrets :
Parcours-jeu premier degré :

Page 0 : D'où viennent les vases de l'exposition ?
Page 1 : De l'argile au vase : la fabrication d'une céramique
Page 2-3 : A quoi servaient les vases ?
Page 4-5 : Il était une fois�Le voyage du bol à la chouette
Page 6 : Le banquet de Dionysos
Page 7 : Les travaux d'Héraclès
Page 8-9 : La vie quotidienne
Page 10-11 : Les animaux fantastiques
Page 12 : Les objets insolites
Page 13 : Jeu

Fiches découvertes second degré

Fiche 1 : Géographie et commerce
Fiche 2 : Dans l'atelier du potier
Fiche 3 : Des vases tous usages
Fiche 4 : Le banquet
Fiche 5 : Le monde des morts
Fiche 6 : Les travaux d'Héraclès
Fiche 7 : Thésée et le minotaure
Fiche 8 : L'athlète
Fiche 9 : La femme
Fiche 10 : Le bestiaire

Les réponses aux parcours-jeu et aux fiches découvertes figurent dans ce dossier.
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III. Thèmes explorés.

L�exposition aborde différents thèmes que vous pourrez explorer au travers des livrets élèves, des panneaux de salles
présents dans l�exposition, des objets présentées et de quelques repères que nous vous proposons.

Thèmes explorés

1. Géographie, commerce

2. Technique et usages

3. Vie quotidienne et rôle des femmes

4. Le monde des morts

5. Le banquet

6. Dieux et Héros

7. Le bestiaire 

Pour chacun des thèmes vous trouverez :

> en référence, les pages et les fiches des livrets élèves concernées,

> les textes puis les visuels des panneaux présents dans l�exposition.
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page 0 : D�où viennent les vases de
l�exposition ?
pages 4-5 : Il était une fois... le
voyage du bol à la chouette fiche 1 : Géographie et commerce

Commerce et échanges, 
les ateliers d�Étrurie et d�Italie du Sud
Textes et visuels issus des panneaux présents dans l�exposition - mise en page non conforme.

Parcours
jeu

Fiche
découverte

1. Géographie, commerce

La Grèce est un pays pauvre, aux modestes ressources minières et aux terres arables ni très étendues, ni très fertiles.
Dès le milieu du 8ème siècle avant J. C., sa population croissante recherche de nouvelles terres outre-mer et les Grecs
s'expatrient pour fonder de nouvelles villes sur les rives de la Méditerranée occidentale, en Sicile ou en Italie du Sud,
la " Grande Grèce ". Indépendantes, ces cités jouent pourtant le rôle de comptoirs commerciaux et maintiennent des
échanges avec leur cité mer.

Au 7ème siècle, des colonies sont fondées jusque sur la mer Noire, tandis que les premières fondations essaiment à
leur tour. Comme les Etrusques de l'Italie centrale et les Puniques du Levant et d'Afrique du Nord, les Grecs émigrés
développent un commerce intense tout autour de la Méditerranée, approvisionnant la Grèce en matières premières et
offrant de fructueux débouchés à leurs produits. Les cités grecques d'Italie méridionale profitent de cette prospérité
qui trouve son apogée aux 6ème et 5ème siècle. 

Après avoir longtemps importé d'Athènes des vases à figures rouges, les cités coloniales de Grande Grèce se mettent,
vers 450-425, à les fabriquer elles-mêmes. Des ateliers se multiplient dès la fin du 5ème siècle en Luconie d'abord, en
Apulie, autour de Tarente, puis en Campanie et en Sicile, enfin à Paestum, au sud de Naples. Leur activité se prolonge
durant tout le 4ème siècle.

Les opulentes cités d'Italie méridionale s'émancipent des modèles attiques et leurs potiers font preuve d'originalité
pour répondre aux rites funéraires. Nombre de vases peints n'ont plus alors qu'une destination funéraire. Le théâtre
grec classique et la comédie locale sont aussi de puissantes sources d'inspiration qui conduisent au raffinement du
détail, là la recherche de la perspective et au rejet de toute surface vierge de décor avec l'exploitation ingénieuse des
rehauts colorés. De fait, à partir de 375 av. J.C., apparaissent de nouvelles techniques qui vont également se
développer en Etrurie, comme le style dit " de Gnathia ", dont les figures en couleurs sont " surpeintes " sur le verni
noir.
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Visuels

1. bateaux aux voiles gonflés par le vent fendant
les vagues, Nicosthènes, coupe attique vers
530-520 av. J.C.

2. Jeune homme nu dans la position de la
course agenouillée portant une amphore, coupe
attique, vers 510 av. J.C.

3. «coupe à l�oiseleur», Ionie, vers 550 av. J.C.

4. cygne aux ailes déployées portant sur son dos
une femme parée de bijoux, dessin d�un cratère
à volutes apulien, vers 320 av. J.C.

5. plat à poisson, Campagnie, musée du
Mlouvre, vers 350-320 av J.C.

6. skyphos apulien de «style Gnathia», musée du
Louvre vers 300 - 290 av. J.C.

1 2

3

5

4 6
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page 1 : De l�argile au vase : la
fabrication d�une céramique
pages 2-3 : A quoi servaient les vases ?
page 12 : Les objets insolites

fiche 2 : Dans l�atelier du potier
fiche 3 : Des vases tous usages

La céramique grecque : aspects techniques

Textes et visuels issus des panneaux présents dans l�exposition - mise en page non conforme.

2. Technique et usages

La terre
Le potier (en grec Kerameus, d�où le mot «céramique») devait d�abord laver la terre extraite du gisement en la
délayant, puis la laisser reposer pour que les impuretés se déposent.

La forme
Il prenait une boule d�argile qu�il façonnait sur un tour actionné par un aide. Les anses n�étaient ajoutées qu�une fois
la pièce tournée.

Le dessin
Après séchage, la surface avait la consistance du cuir et le peintre, qui était souvent le potier lui-même, esquissait le
dessin à l�aide d�un poiçon d�os ou de bois.

La peinture
Une pellicule noire, simple solution d�argile très pure de couleur brun sombre, était étendue au pinceau avant la
cuisson, sur les figures ou sur le fond suivant les époques.

La cuisson
Le four d�argile était en forme de ruche. La cuisson se faisait en une fois mais trois étapes étaient nécessaires pour
que l�enduit devienne noir et lustré :

1. Le feu est alimenté par un apport continuel de bois, chêne et pin ou olivier et pin. La température est portée
à 800°c environ, le trou de la voûte du four reste ouvert provoquant l�oxydation complète des vases par
formation d�oxyde ferrique : l�argile devient rouge.
2. Le potier ferme le trou d�aération, du bois fraîchement coupé est ajouté. La température atteint 950-1050°c
et sous l�influence de l�oxyde de carbone, l�oxyde ferrique rouge se transforme en oxyde ferreux de couleur
noire. Si l�on arrêtait la cuisson, les vases seraient entièrement noirs.
3. Le trou d�aération de la voûte est débouché et l�air entre à nouveau dans le four, d�où un léger
refroidissement : la température descend à environ 900°c. Il se produit aussitôt un phénomène de réoxydation
et, partout où le vase n�a pas été recouvert d�enduit noir, la terre se colore à nouveau en rouge. L�éclat, le
brillant, qui est encore conservé aujourd�hui, se produit automatiquement.

Tout l�art de la cuisson consistait à contrôler continuellement l�atmosphère et la température à l�intérieur du four. A
Athènes, le quartier des potiers s�appelait «le Céramique». Les potiers s�étaient placés sous la protection divine
d�Héphaïstos, dieu du feu et d�Athéna.

Parcours
jeu

Fiche
découverte
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page 1 : De l�argile au vase : la
fabrication d�une céramique
pages 2-3 : A quoi servaient les vases ?
page 12 : Les objets insolites

fiche 2 : Dans l�atelier du potier
fiche 3 : Des vases tous usages

Noir, rouge et blanc

Textes et visuels issus des panneaux présents dans l�exposition - mise en page non conforme.

2. Technique et usages

Aux 6ème et 5ème siècles avant J.C., la céramique grecque atteint son apogée. Du 7ème au 4ème siècle, trois " centres " de
production dominent le marché des vases à décor : Corinthe, Athènes et la Grande Grèce (l'Italie du Sud). 

Les phases de fabrication ne sont connues que par quelques représentations et des vestiges observés dans des
fouilles récentes à Thasos, Corfou, Athènes et Métaponte : extraction de l'argile, lavage, décantation en bassin,
malaxage, façonnage du vases sur le tour rapide, séchage et décoration en atelier, autant d'opérations délicates qui,
comme la cuisson, requièrent la protection des dieux (ill.1-2). 

Connue dès le 7ème siècle, la technique de la figure noire prend son essor à Athènes au 6ème siècle. Personnages et
motifs se détachent en noir sur le fond rouge ou beige de l'argile du vase. Les détails anatomiques ou vestimentaires
sont réalisés avant cuisson par des incisions à la pointe sèche, soulignés encore par des rehauts d'argile blanche ou
rouge (ill. 3). 

Vers 530, une innovation bouleverse la production : les figures apparaissent désormais en rouge sur fond noir et les
détails sont peints à l'aide d'un pinceau très fin. Instrument plus subtil que la pointe à tracer, il permet une plus grande
aisance du trait et donc une représentation plus réaliste de l'anatomie et du drapé. Ce changement se fait
progressivement car la fabrication des céramiques à figures noires se prolonge jusque vers 450, notamment pour les
amphores panathénaïques qui perpétuent une vieille tradition religieuse (ill.4). 

Vers 450-400, les céramistes attiques (région d'Athènes) adoptent, pour des lécythes destinés aux rites funéraires une
technique décorative : sur un fond enduit de blanc, les contours et les détails des figures sont dessinés au pinceau
dans une peinture noire mate ou rouge, et les draperies reçoivent un lavis coloré. Leur style se rapproche de celui des
peintres de fresques (ill.5). 

" Si vous me donnez, potiers le salaire de ma chanson, 
Viens par ici, Athéna, et étends la main au-dessus du four ; 
Qu'ils noircissent bien, les coupes et tous les vases, 
Qu'il soit bien cuits et atteignent un bon prix, 
Qu'on en vende en quantité, et au marché et dans les rues, 
Qu'on fasse un gros bénéfice et je chanterai pour votre plaisir� "
(Poème hellénistique anonyme) (ill.6).

Parcours
jeu

Fiche
découverte
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Visuels

1.dessin du médaillon d�une coupe
attique à figures noires, atelier d�un potier
actionnant le tour, fin du VIè siècle av.J.C.

2. médaillon d�une coupe à figures
rouges, peintre décorant une coupe, Vè

siècle av. J.C., musée de Boston.

4. détail d�un cratère de calice
d�Euphronios à figures rouges, Thanatos
soutenant le corps ensanglanté du prince
lycien Sarpedon sur le champ de bataillle
de Troie, 515-510 av.JC, Metropolitan
Museum of Art, New York

3. détail d�une amphore attique à figures
noires, combat de Thésée et du
Minotaure, 540 av. JC, musée du Louvre

6. dessin d�une coupe à figures rouges
de Phinlios, étalage de vases et
acheteur, musée de Baltimore.

5. détail d�un lécythe attique à fond
blanc, femme offrant une bandelette
devant la stèle, 450 av. JC, musée
archéologique, Athènes
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page 1 : De l�argile au vase : la
fabrication d�une céramique
pages 2-3 : A quoi servaient les vases ?
page 12 : Les objets insolites

fiche 2 : Dans l�atelier du potier
fiche 3 : Des vases tous usages

Les figurines de terre cuite

Textes et visuels issus des panneaux présents dans l�exposition - mise en page non conforme.

2. Technique et usages

Littéralement " modeleur de jeunes filles ", le coroplathe était, pour les Grecs, un artisan et non un artiste. Ce n'est
qu'à partir de 1860-1870 que ces productions sont prisées, quand les fouilles de l'antique Tanagra, l'actuelle
Grimadha, en Béotie, font découvrir des figurines de femmes drapées si caractéristiques que l'on donne le nom de
Tanagras ou Tanagréennes à ces figures féminines juvéniles et gracieuses.
Jusqu'au 5ème siècle avant J-C, les figurines placées dans les sépultures semblent, comme les oushebtis égyptiens,
chargées d'accompagner symboliquement le défunt dans l'au-delà. A l'intérieur des maisons, les figurines répondent
aux besoins des cultes domestiques mais, à partir du 3ème siècle, elles ne sont plus que de simples bibelots d'ornement.
Vers 700 avant J.C., les " idoles cloches " sont réalisées au tour et finies par modelage (ill.1). Sous l'influence de la
Grèce orientale, on moule les visages (vers 600), puis on rehausse les figurines de couleurs variées (vers 550). Durant
la période archaïque, les ateliers d'Athènes et de Corinthe, mais aussi Thèbes, l'Eubée, Rhodes, Samos et Milet
exportent des figurines avec leurs vases vers l'Asie Mineure, les Cyclades, l'Italie du Sud et la Sicile. Au 6ème siècle,
la Béotie est le principal centre de production des figurines (ill. 2). Au 5ème siècle, le développement des cultes
particuliers et l'influence de la grande sculpture conduisent les coroplathes à diversifier leurs créations grâce au
moule univalve qui laisse aux figurines un dos plat creusé d'un trou d'évent (ill. 3). Athènes, puis Tanagra créent des
types de femmes drapées d'un genre nouveau, " pré-lanagréen ", caractérisés par un revers plat à large trou d'évent
et une haute base. Caractéristiques aussi, les coiffures aux longues mèches sur les épaules ou au chignon bouffant.
Au 4ème siècle, l'engouement pour le théâtre et l'introduction des personnages de la vie quotidienne bousculent le
monde traditionaliste des modeleurs et l'emprunt aux bronziers de l'usage du moule bivalve permet, par ailleurs,
l'obtention de sujets en trois dimensions.
Après la destruction de Thèbes par Alexandre le Grand, en 335, Tanagra devient la plus importante cité de Béotie,
connue surtout par le mobilier de ses nécropoles : inspirées de modèles attiques, les femmes drapées polychromes
dites " Tanagréennes " sont produites par milliers (ill. 4). Leur argile est beige rosé, leur taille, moyenne ; leurs visages
ovales se caractérisent par des joues pleines. Des figurines de jeunes hommes, de divinités, d'enfants, notamment,
sont également produites à Tanagra (ill. 5). A la fin du 4ème siècle et durant tout le 3ème siècle, ces figurines sont
largement exportées puis abondamment imitées, en Asie Mineure (Myrina, Smyrne), en Italie méridionale (Tarente) et
en Egypte, et leur répertoire se diversifie : danseuses enveloppées dans leurs voiles, éphèbes, acteurs et masques de
théâtre, " grotesques ", paysans, éros, enfants jouant ou dansant (ill. 6) et (ill. 7)

Parcours
jeu

Fiche
découverte
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Visuels

4. «Dame en bleu» tanagréenne, musée
du Louvre, vers 350-300 av. JC

5. Femmes drapées debout et assise,
Tanagra, musée du Louvre, vers 330-200
av. JC

6. Eros dans une course au flambeau,
Tarente, musée du Louvre, vers 310-300
av. JC

7. Eros androgyne teant une pyxide,
Myrina, musée du Louvre, vers 200-150
av JC

1. «idole -cloche», figurine béotienne,
musée du Louvre, vers 700 av. JC

2. cavalier béotien, musée du Louvre,
vers 5602-550 av JC.

3. moule, femme drapée assise, Hera
kleia, musée du Louvre

1

3

2

4

5

6

7
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pages 8-9: La vie quotidienne
page 12 : les objets insolites

fiche 8 : L�athlète
fiche 9 : La femme

Ordre et désordre des femmes

Textes et visuels issus des panneaux présents dans l�exposition - mise en page non conforme.

3. Vie quotidienne et rôle des femmes

L'iconographie féminine est révélatrice du statut de la femme et de son évolution. Durant la période archaïque, les
femmes sont assez rarement représentées sur les vases à figures noires et lorsqu'elles y apparaissent, le peintre
souligne l'état de sujétion dans lequel les place la société masculine. Au 5ème siècle avant J.C., parallèlement au
développement de la démocratie, les vases à figures rouges célèbrent la beauté d'une femme idéale dans une société
méditerranéenne qui demeurera longtemps sous domination masculine.

Si les images des vases grecs magnifient la gente masculine, la femme n'est pas, pour autant, absente de
l'iconographie. Bien qu'étant légalement soumise à son père ou à son mari, elle joue un rôle central dans la vie
familiale, notamment lors des cérémonies de mariage (ill.1), pour lesquelles sont produits des vases spécifiques.
D'autres images, plus variées et moins nombreuses, représentent les femmes vaquant à leurs occupations
quotidiennes : cueillette des fruits ou quête de l'eau à la fontaine, lieu de rencontre où les femmes conversent (ill.2 -
3). Toutefois, les représentations les plus courantes la situent dans l'espace réservé du gynécée, évoqué souvent par
une simple chaise à haut dossier (ill.4).  Là, elle s'adonne aux tâches féminines que suggère le panier à laine posé à
côté d'elle ou la quenouille qu'elle tient dans ses mains (filage) (ill.5), à moins qu'elle ne s'occupe de sa beauté
(présence du miroir ou d'un vase à parfums) (ill.6).
D'ailleurs, cette iconographie féminine décore des vases à usage principalement féminin ( pyxides, lécythes,
alabastres) ; il y a donc adéquation entre la fonction et le décor du récipient. 

En revanche, dans les rites de libation, dans les représentations de visite de la tombe, du retour du guerrier mort ou
encore dans les scènes d'armement ou de départ du guerrier, la place de la femme est nettement précisée et son
intervention toujours limitée. Elle apparaît en compagnie des hommes en tant qu'épouse : dans les représentations
de banquets elle n'est pas admise et laisse la place aux hétaïres, danseuses et musiciennes (ill. 7). 
Exceptionnellement, les imagiers peignent la femme dans des scènes où leur comportement rebelle apparaît comme
une menace pour une société fondée sur la prééminence masculine : les Amazones ou les ménades illustrent de telles
situations par l'exemplarité et l'universalité de la mythologie et encore les Amazones ou les ménades ne figurent-elle,
le plus souvent, que sur les vases à vin destinés au banquet, donc aux hommes�(ill. 8)

Parcours
jeu

Fiche
découverte
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Visuels

1

2

3

6

5 7

4 8

6. femme à sa toilette, dessin
du vicomte de Roton

1. toilette de la mariée,
peintre d�Erétrie, musée
national d�Athènes, vers
420 av. JC

2. servantes de Pénélope à
la fontaine, British
museum, Londres vicomte
de Roton

3. jeunes filles à la fontaire
hydrie, coll. privée, dessin
du vicomte de Roton.

5. «femmes habiles aux
travaux impeccables»,
dessin d�après le couvercle
d�une lékané, vixomte de
Roton, musée de
l�Ermitage, Saint-
Pétersbourg, vers 320-310
av. JC

7. danse dionysiaque par
couples, dessin d�après le
couvercle d�une lékané,
vicomte de Roton, musée
de l�Ermitage, Saint-
Pétersbourg.

4. accessoires du gynécée,
dessin d�apèrs une loutrophore
apulienne, vers 330-310 av. JC

8. amazonomachie d�apèrs un
cratère, British museum,
Londres, vicomte de Roton
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Quelques repères...

La place de l'homme et de la femme dans les
représentations 
> L'homme : 

La guerre. Représentations du  citoyen-soldat, importance de l'armement de l'hoplite.

Le sport au gymnase : lieu d'éducation du corps et de l'esprit matérialisé par une borne, un  paquetage
d'athlète. Importance de l'athlétisme dans la culture grecque.

Les concours sportifs et musicaux

La chasse 

La course de chars

Le banquet,  monde essentiellement masculin.  Lieu de consommation de vin, de séduction, de compétition. 
Il est matérialisé par la présence de lits, coupes et tables. Les objets suspendus dans l'espace évoquent des
activités ludiques (conversations galantes ou politiques, musique, chant, danse et jeux d'adresse).

La plupart des représentations exaltent la jeunesse, la beauté, l'harmonie des corps, la nudité.

> La femme

Femmes représentées en tant qu'épouses et mères des guerriers : rites de libations, rites des funérailles 
(préparatifs et veille du mort, gestes d'offrandes rituelles sur la tombe),  visites de tombes, scènes 
d'armement et départ du  guerrier.

Femmes au gynécée : tâches féminines (tissage�), toilette et parure, préparatifs du mariage.

Tâches féminines : cueillette des fruits ou quête de l'eau à la fontaine

Cérémonies de mariage.

Participantes de second ordre aux banquets (danse, musique�)

Au 4ème siècle, les femmes sont très présentes dans l'iconographie attique, mais surtout italiote, où leur visage ou leur
tête, parés de bijoux, de boucles d'oreilles et de coiffures travaillées, ornent les céramiques. Elles sont souvent
associées à Éros dans des scènes amoureuses où les corps sont montrés pour leur beauté. 
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page 12 : Les objets insolites fiche 5 : Le monde des morts

Le monde funéraire étrusque

Textes et visuels issus des panneaux présents dans l�exposition - mise en page non conforme.

4. Le monde des morts

Une civilisation des tombes ! C'est ainsi qu'on qualifie encore la civilisation étrusque, constatant qu'une partie
importante de nos informations sont le résultat de l'exploration des nécropoles toscanes. 

Au 7ème siècle avant J.C., les " princes " étrusques font construire ou creuser des tombes à plusieurs chambres, parfois
peintes, qui reproduisent, plus ou moins fidèlement, une architecture civile. Ces tombes " familiales " sont ensuite
recouvertes d'une grande levée de terre pour former un tumulus (ill. 1-2). Le mobilier funéraire est abondant et
hétéroclite, constitué d'armes et de bronze, de bijoux et d'ivoires, de céramiques�Ces objets sont parfois de
production locale mais ils sont aussi fréquemment importés de régions parfois lointaines : Grèce, Egypte, Syrie�(ill.
3-4).

Au 7ème siècle, on continue encore à utiliser les anciens tumuli (tertres), on y creuse parfois de nouvelles tombes mais
on ne construit plus aucun de ces tombeaux monumentaux. Les tombes sont désormais plus petites mais aussi plus
nombreuses. La plupart des vases étrusques mais aussi nombre de vases grecs, attiques ou corinthiens, qui forment
les collections des musées du monde entier, ont été récoltés au 19ème siècle dans ces tombes d'Etrurie où ils
constituaient le mobilier funéraire d'accompagnement du défunt. 
Des types régionaux de monuments funéraires sont encore bien visibles : en forme de dés et tombes toutes
identiques, collées les unes aux autres et alignées le long des rues (Cerveteri et Orvieto) (ill.5), nécropoles rupestres,
taillées dans les coteaux des fleuves (Castel d'Asso et Blera). A l'époque hellénistique, durant les trois derniers siècles
avant notre ère, les tombes prennent parfois des formes originales : temple (tombe Ildebranda de Savana) ou autel
monumental (ill.6). 

Comme leurs voisins romains, les Etrusques pratiquent principalement, mais pas exclusivement, l'incinération. Les
rites funéraires semblent dépendre de phénomènes de " modes " et de traditions locales ou familiales. Ainsi, à
l'époque hellénistique, les Tarquiniens (habitants de Tarquinia) se font inhumer dans de grands sarcophages de pierre
(ill. 7) alors que leurs voisins de Chiusi et de Volterra sont incinérés dans de petites urnes d'albâtre ou de terre cuite
(ill. 8). Il ne faut pas en déduire des différences dans l'idéologie funéraire : à Rome, les membres de la grande famille
des Scipion ne se font pas incinérer comme la plupart de leurs compatriotes, ils sont inhumés dans des sarcophages
et rien d'autre ne les distingue des autres romains.
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Visuels

3. mobilier de la tombe des
«jardins Margherita», musée
civique de Bologne, Ve siècle
av JC.

5. vue de la nécropole de
Banditaccio, VIIe - VIe siècle av.
JC

6. dessin d�une tombe de la
nécropole rupestre de Savona,
350-250 av. JC

7. sarcophage de Laris
Pulena à Tarquinia, 250-200
av. JC

8. urne en terre cuite

1. vue de la tombe des Flabelli
à Papulonia

2. dessin de la coupe d�un
tumulus de la nécropole de
Banditaccia à Cerveteri.

4. planche de dessin, Les
bijoux étrusques du musée
du Louvre

6

2

5

1

7

8
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page 12 : Les objets insolites fiche 5 : Le monde des morts

La tombe Campana

Textes et visuels issus des panneaux présents dans l�exposition - mise en page non conforme.

4. Le monde des morts

Située à proximité de Véies, en Etrurie méridionale, dans la nécropole de Monte Michele, la tombe, au moment de sa
découverte en 1842-1843 par le marquis Campana qui lui donna son nom, avait été profanée par des fouilleurs
clandestins qui, par chance, s'étaient contentés de n'y prendre que des objets en métal précieux. C'est un des très
rares exemples de tombe peinte à Véies. Malheureusement le décor pictural a quasiment totalement disparu
aujourd'hui. Des dessins aquarellés, réalisés au 19ème siècle, au moment de sa découverte, et conservés au musée de
la Villa Giulia, à Rome, nous permettent toutefois d'imaginer l'intérieur de ce tombeau étrusque.

Datée autour de 600 avantJ-C., la tombe, construite sous un tumulus disparu, se compose de deux chambres axiales
sépulcrales, qui ne semblent pas tout à fait contemporaines ; elles sont précédées d'un long couloir (dromos) sur
lequel s'ouvrent deux petits espaces sur les côtés (ill. 1).

Le long et haut dromos (couloir d'accès) mène à la première chambre la plus vaste, dont la porte d'accès cintrée est
flanquée de deux lions de pierre. A l'intérieur, la salle de 2,50 m de hauteur, presque 4 m de longueur et 4,50 de
largeur, a un plafond légèrement voûté ; le mur d'entrée est en grand appareil, tandis que les autres parois sont
creusées dans la roche. Seul le mur du fond qui donne accès à la deuxième chambre est décoré. De chaque côté de
la porte, les peintures, inspirées de motifs orientaux, sont divisées en deux panneaux à double registre qui sont
l'exaltation des valeurs aristocratiques étrusques : les panneaux sont surmontés d'une frise de fleur de lotus, le
registre supérieur de personnages à cheval précédés et suivis d'animaux ; enfin, le registre inférieur s'anime
d'animaux réels ou fantastiques qui se font face. Les couleurs primaires, très vives, sont appliquées sans aucune
volonté de vraisemblance (ill. 2).

Les deux défunts (inhumation), un homme et une femme étaient couchés sur des banquettes-lits disposés le long des
parois latérales ; leurs têtes sont orientées vers l'entrée du tombeau. Le mobilier funéraire est disposé au pied et sur
les banquettes : les productions étrusques (vases en impasto et en bucchero nero) sont mêlées à des céramiques
grecques importées (cratère corinthien). La présence d'un casque en bronze et d'une pointe de lance en fer laissent
supposer qu'il s'agit de la tombe d'un riche guerrier de l'aristocratie de Véies (ill. 3).

Une porte rectangulaire centrée ornée d'une frise de dents de loup donne accès à la seconde chambre, légèrement
plus petite. Avec un peu plus de 2m de hauteur sous plafond, 2,60 m de longueur et presque 3,50 m de largeur, cette
salle à plafond rectiligne est cernée par une banquette basse, où étaient disposés des vases et trois urnes en terre
cuite à couvercles cintrés surmontés de petites têtes humaines (incinération). Au centre de la chambre un brasero sur
trois pieds est posé au sol. Seul le mur du fond porte un décor peint composé de deux registres de trois grands cercles,
motif stylisé de grands boucliers subdivisés en rectangles polychromes rouges, noirs, jaunes, bleus et gris. Cette
seconde chambre serait datable du premier quart du 6ème siécle av. J.C. (ill. 4).
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Visuels

1. Le «dromos» de la tombe Campana

2. peinture du mur du fond de la première
chambre

3. vue générale de la première chambre

4. vue générale de la deuxième chambre1

2

3 4
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page 6 : Le banquet de Dionysos fiche 4 : Le banquet

Sous le regard de Dionysos :
le banquet
Textes et visuels issus des panneaux présents dans l�exposition - mise en page non conforme.

5. Le banquet

Dans l'imagerie du banquet, la réunion des buveurs qui suit le repas, le symposium a la faveur des peintres de vases
et de leur clientèle. Que le banquet soit public ou privé, qu'il soit donné en plein air ou à l'intérieur, les convives
mangent et boivent allongés, le coude appuyé sur un coussin. Partage de nourriture, de la viande principalement, le
banquet est, avant tout, l'occasion de boire entre hommes le divin breuvage, le vin, don de Dionysos (ill.1-2).

Jamais consommé pur car trop épais et chargé d'aromates, le vin devait être filtré puis allongé d'eau dans le cratère,
vase à mélanger, et distribué aux buveurs, à l'aide d'une louche ou d'une cruche à vin (oenochoé) (ill. 3), dans un
skyphos, une coupe ou un canthare, vases à boire. Les proportions du mélange et le nombre de cratères à consommer
étaient fixés par le chef du banquet : 

" Buvons ; à quoi bon attendre les lampes ; le jour n'a plus qu'un doigt de long ;
Apporte de grandes coupes, c'est le moment, des coupes bien ornées ;
Le vin pour l'oubli, par le fils de Sémélé et de Zeus, 
A été donné aux hommes ; mélange une part d'eau pour deux de vin
Et remplis -les jusqu'à la gueule ; et qu'une coupe chasse l'autre ! "
(Alcée, dans Athénée, X, 430- c-d) (ill. 4)

Dans une comédie perdue d'Euboulos, Dionysos en personne précise les règles et met en garde contre l'ivresse et ses
conséquences :

" Je ne prépare que trois cratères aux gens sensés : l'un de santé, celui qu'ils boivent le premier, le second d'amour
et de plaisir, le troisième de sommeil ; celui-ci bu, ceux qu'on appelle les sages rentrent chez eux. Le quatrième n'est
plus nôtre, il est à l'insolence, le cinquième aux cris, le sixième aux railleries, le septième aux yeux pochés, le huitième
à l'huissier, le neuvième à la bile, le dixième à la folie, c'est celui qui fait trébucher. Car versé fort dans un petit
récipient, il donne facilement le croc-en-jambe à qui l'a bu ". (ill. 5)
( Euboulos, dans Athénée, II, 36b)

Chants, musique, danses et jeux animent également le banquet. Le jeu du cottabe est le plus prisé : le banqueteur
tente d'atteindre la cible désignée d'avance avec les dernières gouttes de sa coupe maniée avec élégance, un doigt
passé dans l'anse. A l'exception des courtisanes, des joueuses de flûte ou des danseurs aux crotales (castagnettes),
les femmes sont absentes du banquet (ill. 6).
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Visuels

5

4

3

2

1

6

1. détail d�un cratère à figures rouges,
le peintre Smikros et ses compagnons
de banquet, Douris, 510-480 av. JC,
musées royaux d�art et d�histoire,
Bruxelles)

2. détail d�une amphore attique à figures
rouges, Dionysos, un canthare à la main,
Kléophadès, 500 av. JC

3. coupe attique à figures rouges,
jeune homme, convive ou esclave qui
vient remplir sa coupe à l�aide d�une
louche, 490-480 av. JC, musée
Vivenel, Compiègne

4. coupe attique à figures rouges, les
principaux vases du banquet, peintre
de la cage, vers 490-480 av. JC,
musée du Louvre

5. détail d�une oenochoé à figures
noires, comastes avinés, Kleisophos,
vers 530 av. JC, musée archéologique,
Athèles.

6. détail d�une hydrie à figures rouges,
femmes faisant le geste du cottabe en
lançant : «pour toi, celle-là
Euthymides», Phintias, vers 520 av.
JC, Antikensamlung, Münich.
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page 7 : Les travaux d�Héraclès
fiche 6  : Les travaux d�Héraclès
fiche 7 : Thésée et le Minotaure 

Dieux et Héros

Textes et visuels issus des panneaux présents dans l�exposition - mise en page non conforme.

6. Dieux et Héros

Les grandes divinités, les héros et les thèmes mythologiques sont la première source d'inspiration des peintres de
vases. 
Curieusement, ce n'est pas Zeus, le maître de l'Olympe, mais Dionysos, le dieu de la vigne et du vin, qui a la faveur
des céramistes. Il est reconnaissable à ses " attributs " : la corne à boire, le canthare, le thyrse (bâton orné de lierre),
des rameaux de vigne ou de lierre, une panthère, etc (ill. 1).

Héraclès est le plus populaire des héros " civilisateurs ", célèbre par douze Travaux imposés par son beau-père,
Eurysthée, à l'instigation de la déesse Héra, épouse de Zeus et principale ennemie du héros : ainsi les luttes contre
le lion de Némée, l'hydre de Lerne et le sanglier du mont Erymanthe, la capture du taureau de Crète et des b�ufs de
Géryon (ill. 2-3), ou le combat contre les Amazones, constituent autant d'épisodes qui incarnent, pour les Grecs, le
triomphe du monde civilisé sur les éléments sauvages et barbares. A ces épreuves surhumaines, s'ajoutent des
exploits secondaires comme la visite au centaure Pholos. Sur les images, Héraclès se reconnaît à ses armes, la
massue, l'épée, l'arc scythe, le carquois, la fronde, et à la léonté, la peau du lion de Némée qui le protège et lui donne
la force d'un lion (ill. 4).

" D'abord il délivra le bois sacré de Zeus du lion qui l'infestait ; avec sa fauve dépouille, il enveloppa son dos, et sur
sa tête blonde il mit la gueule terrible du monstre ".
Euripide, Héraklès, 360-364.

Parfois, un exploit d'Héraklès voisine avec une compétition sportive, les athlètes étant invités à imiter le héros dans
le dépassement de soi (ill. 5). Il est apprécié des Grecs car il est proche des hommes : en surmontant vertueusement
les épreuves qui jalonnent sa vie de mortel, il gagne l'immortalité. C'est aussi l'exemplarité qui s'attache aux exploits
de Bélérophon, de Thésée, d'Achille ou d'Ulysse (ill. 6). 

Après Dionysos et Héraclès, Athéna est la troisième divinité la plus représentée sur les vases, parfois statique et
protectrice du héros représenté, elle est souvent, comme sur les amphores servant de prix aux concours sacrés des
fêtes des Panathénées, l'élément dynamique de la scène, le protagoniste qui mène l'action et la contrôle (ill. 7-8).

Toujours présente dans la vie quotidienne, la mythologie est ainsi, naturellement, une source prépondérante de
l'inspiration des peintres de vases.
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Visuels

1 6

3

7
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5
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1. Dionysos et son canthare devant
Héraclès, détail d�une psycher attique,
peintre de Kléophradès, musée Vivenel
Compiègne

2 et 3. Héraclès et Géryon, amphore
chalcidienne, peintre des inscriptions,
Cabinet des Médailles, vers 540 av. JC

4. Héraclès et ses attributs, lécythe
attique, peintre de Sappho,
Metroploitan museum of New York,
vers 490 av. JC

5. le lancer du disque, kylix
d�Euphronios, dessin vicomte de Roton

6. départ d�Ulysse pour la chasse,
dessin vicomte de Roton

7. Athéna, dessin vicomte de Roton

8. Athéna recevant Erichtonios de la
déesse de la Terre Gaia, cratère du
peintre de Nikios, musée du Louvre
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Quelques repères...

Attributs des dieux et des héros
Dionysos : dieu le plus souvent représenté, dieu de la vigne et du vin, il est le symbole de la nature, de

l'exubérance et de la transgression.
Attributs  les plus fréquents : la corne à boire, le canthare, le thyrse (bâton orné de lierre), des rameaux de vigne ou
de lierre,il porte la barbe et est vêtu d�une peau de panthère etc�

Athéna : déesse de la sagesse, des arts et des sciences.
Presque toujours présentée casquée, elle porte l'égide, sorte de tunique faite de la peau écaillée d'un dragon, sur
laquelle est fixée la tête de Méduse que lui a remis Persée après sa victoire sur le monstre. Elle protège ainsi de
nombreuses cités, dont Athènes qui lui doit son nom et dont elle est la déesse principale.
Athéna incarne également la prudence et la sagesse. La chouette qui l'accompagne marque peut-être sa clairvoyance. 
La chouette casquée et armée représente également une allégorie du meilleur défenseur d'Athènes, l'hoplite idéal.
Les rameaux d'olivier qui encadrent l'oiseau rappellent le don de l'arbre fait par Athéna lors du concours qui l'opposa
à Poséidon pour la tutelle sur la cité. Ils commémorent également la victoire à Marathon des soldats athéniens sur
les Perses. Athéna est souvent représentée sur les amphores panathénaïques : ce sont des vases athéniens offerts
aux vainqueurs des jeux  se  déroulant à Athènes lors de la fête des Panathénées.

Aphrodite : déesse de la beauté et de l'amour, qui a également une quantité d'attributions secondaires
(Vénus marine qui protège la mer et la navigation, Vénus victorieuse qu'on invoque dans les combats�). La colombe
est un de ses  attributs les plus fréquents.

Zeus : maître de l'Olympe, puissance céleste maître de la foudre, de la pluie et des orages. Il fait régner
l'ordre et la justice sur l'Olympe et sur la terre. Ses attributs les plus fréquents : l'aigle, le foudre et le sceptre.

Apollon : souvent opposé à Bacchus, il incarne l'ordre rationnel, l'esprit grec, même s'il peut également être
un dieu vengeur, parfois cruel et meurtrier. Il est à la fois le dieu archer et le dieu à la lyre, qui punit et qui guérit, dieu
de la poésie, du soleil et de la musique. Ses attributs sont nombreux : l'arc, le char, les instruments de musique à corde
(lyre, cithare, violon), le laurier, le palmier, le serpent. 

Héraclès : le plus célèbre des héros grecs, héros civilisateur et panhéllénique, modèle d'endurance et de
vertu, symbole de force physique et de gloire terrestre. Le cycle de ses douze Travaux fait l'objet de nombreuses
représentations.
Il est presque toujours revêtu d'une peau de lion ( la léonté, peau du lion de Némée qui le protège et lui donne la force
d�un lion) dont la gueule recouvre son crâne. Il porte une barbe courte et tient parfois un petit verre à boire, un skyphos.
Ses armes varient selon les adversaires qu'il affronte : c'est le plus souvent la massue et l'arc (mais aussi l'épée, une
faucille ou une fronde).

Thésée : le plus important des héros athéniens, dont les exploits sont souvent représentés en cycles, comme
ceux d'Héraclès. Son combat contre le Minautaure est l'épisode de loin le plus représenté.

Les scènes tirées de l'Illiade et l'Odyssée
Les scènes homériques occupent une place importante dans l'iconographie des vases : exaltation d'un idéal au travers
de personnages héroïques.
L'Iliade et l'Odyssée, �uvres fondamentales de la culture grecque, apprises par les enfants à l'école et chantées par
les aèdes représentent un sujet d'inspiration fécond : soldats valeureux, mères exemplaires, pères éplorés,
compagnons d'armes, épouses fidèles.
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pages 10-11 : Les animaux
fantastiques fiche 10  : Le bestiaire

Le Bestiaire

Textes et visuels issus des panneaux présents dans l�exposition - mise en page non conforme.

7. Le Bestiaire

A la différence de l'Egypte ou des civilisations proche-orientales, dans le monde grec, centré sur l'homme et sur les
dieux, les animaux n'occupent qu'une place restreinte dans l'iconographie. Les génies hybrides y sont également
rares. 

Cependant, à Corinthe notamment, un style ornemental aux nombreux motifs animaliers se développe, aux 7e et 6e
siècles, sous l'influence de l'Orient. Les vases peints ou à décor estampé, comme les édifices, s'ornent de cortèges
d'animaux réels ou fantastiques : chèvres sauvages, chimères, griffons, sphinx ou panthères ailées sont répétés à
l'envie (ill. 1-2). 

Plus tard, les animaux sont principalement utilisés comme des attributs permettant d'identifier les dieux ou les héros,
ou pour leur rôle dans les cycles mythologiques : l'aigle est associé à Jupiter (ill. 3), la chouette à Athéna (ill. 4), la
biche à Artémis, le dauphin à Apollon, le coq ou la tortue à Hermès, etc.

Pour éprouver leur force, leur adresse et leur courage, les héros comme Héraclès ou Thésée affrontent des animaux
monstrueux, sanglier ou Minotaure (ill.5), hydre, lion ou taureau furieux. La faune sauvage ou fantastique symbolise
alors les forces du mal dans une nature indomptée et sert de faire-valoir au chasseur intrépide qui s'identifie aux héros
civilisateurs (ill. 6). 

Le cheval reste l'animal aristocratique par excellence. Auxiliaire privilégié et de grand prix du guerrier, du sportif ou
du voyageur, il est abondamment représenté dans les scènes de combat ou de courses de char (ill. 7). Parfois, le chien
apparaît, compagnon du chasseur ou fidèle témoin des adieux du guerrier. Mais il est très rare, sur les vases,
d'entrevoir un lien d'affection entre l'homme et ses bêtes (ill. 8).
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Visuels

7

1. chimères encadrant Hector et Ajax,
cratère archaïque du musée de Naples,
dessin vicomte de Roton

2. Lion dévorant un cheval, hydrie du
musée de berlin, dessin vicomte de
Roton

3. aigles  face à face, hydrie de
Cervetari, dessin vicomte de Roton

4. chouette d�Athéna au-dessus d�un
char  victorieux, dessin vicomte de
Roton

3

4

2 5 8

1

6

5. Thésée et le Minotaure, coupe de
Florence, musée archéologique, peintre
de Dokimasin

6. chasseurs lancés sur un cerf ramé,
kylix du musée de berlin, dessin
vicomte de Roton

7. combat entre Troyens et Achéens,
amphore tyrrénienne, musée de Bonn,
dessin vicomte de Roton

8. chien, dessin vicomte de Roton.
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Quelques repères...

Les monstres mythologiques
Centaures. Les centaures sont des êtres mixtes dont la tête et le torse sont ceux d'un homme et l'arrière-train celui
d'un cheval. Habitants d'un monde sauvage, vivant retirés dans la montagne ou la forêt, ce sont des chasseurs
brutaux, violents et violeurs, ignorant la culture et les règles de la civilité, et transgressant les règles en se nourrissant
de chair crue.
Dans l'art grec, les " bons " centaures, civilisés, ont des pieds humains et son parfois vêtus comme des hommes. Les
autres, sauvages, ont quatre sabots, comme des chevaux.

Cerbère. Chien monstrueux, à trois têtes.qui garde l'entrée  des enfers et empêche quiconque d'en sortir.

La Chimère : monstre divin crachant le feu, à tête de lion, queue de serpent, et corps de lion.  Avec l'aide de Pégase,
son cheval ailé, le héros Bellérophon  triomphe de la Chimère et épouse la fille du roi d'Argos.

Les Gorgones : trois s�urs, Méduse, Sthéno et Euryalé, monstres hideux et effrayants à têtes de serpents. L'une
d'entre elles, Méduse, a le pouvoir de transformer en pierre (" pétrifier ") tous ceux qui croisent son regard. Elle sera
décapitée par le héros Persée.

Le Minotaure : monstre au corps humain et à tête de taureau, né des amours de Pasiphaé avec un taureau. Enfermé
en Crête dans un labyrinthe construit par Dédale, il se voit offrir chaque année un tribut de sept jeunes gens et sept
jeunes filles. Avec l'aide d'Ariane, le héros athénien Thésée finira par tuer le monstre.

Les Satyres : Etres mi-hommes, mi-animaux qui accompagnent Dionysos.  Reconnaissables à leurs oreilles pointues,
leur queue de cheval et leurs jambes de bouc, ils réputés pour leur laideur, leur ivrognerie et leur appétit sexuel. Ils
sont souvent représentés dansant, jouant de la flûte et buvant du vin.

Les Sirènes : monstres féminins à corps d'oiseau, elles attirent par leur chant les marins sur les rochers où elles se
tiennent, près du détroit de Messine. Les hommes périssent en mer sans jamais avoir pu voir ces créatures.

Les S�urs Grées : s�urs aînées des Gorgones, elles n'ont à elles trois qu'un �il et qu'une dent, qu'elles se passent
à tour de rôle

La Sphinge : créature au visage de femme, au corps de lion et aux ailes d'oiseau. Elle pose des énigmes et dévore
ceux qui ne savent pas y répondre.
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IV. Pour aller plus loin. PISTES PÉDAGOGIQUES.

Liens directs avec les programmes scolaires : 

Second degré 

- La civilisation grecque (histoire en 6e et 2nde, latin, grec, histoire de l�art)
- Etude de l'Iliade et de l'Odyssée (lettres, latin, grec)
- Dessin, design, représentation du corps, couleurs, fond/forme, support, figure� (arts plastiques) 

Premier degré, cycle 3 

Si la Grèce ne figure pas au programme, il sera toutefois possible de situer cette période sur la frise chronologique
avant la romanisation de la Gaule. La création de Massilia (Marseille) et Nissa (Nice) par des Grecs venus d'Asie
Mineure autour de -600 peut servir de point de repère.

Pour profiter de cette exposition  
Vous ne pourrez pas regarder en détail tous les vases, ni exploiter tous les possibles, aussi,  voici un mode d'emploi
pour apprécier la profusion des objets et des contenus  associés : 

- accepter de faire un saut dans le temps,
- déambuler en balayant du regard les vases pour se faire plaisir : formes et formats, couleurs�
- et pour comprendre ce qui les rassemble: époques, territoires, thèmes,
- s'arrêter au milieu d'une salle et regarder un vase puis l'autre, 
- choisir une vitrine, s'en approcher et focaliser sur un vase en particulier, l'observer en détail, tourner 
autour�
continuer, recommencer�
- choisir quelques vases et les comparer, les analyser selon un ou deux sujets d'étude (l�évolution des styles,
l'homme�). 

S'approprier le parcours
Cheminer tranquillement dans les 3 premiers espaces en passant d'une vitrine à l'autre permet de déambuler à travers
les siècles et de percevoir l'évolution des vases (forme, format, fonction) et des décors (tracés, couleurs, complexité
des scènes).
Les 3 espaces suivants dédiés à des thèmes majeurs, facilitent la connaissance et la compréhension de cette
civilisation. Les scènes représentées témoignent de la vie quotidienne (banquet, toilette, rites funéraires) comme des
aspirations plus profondes (croyance et mort).
A la fin du parcours se trouvent deux vitrines consacrées à la présentation des techniques et à Turpin de Crissé,
collectionneur. Observées en début de visite, elles facilitent l'entrée dans le sujet : comprendre comment c'est fait et
pourquoi cela nous parvient aujourd'hui.   

Thèmes d�études possibles / Pistes pour les enseignants 
1. L�objet
2. Le décor
3. Chronologie et géographie
4. Regards contemporains
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1. L�objet
1) Des objets fabriqués : techniques et matériaux  

Identifier les procédés et les différentes étapes de la fabrication de la céramique : de la terre au décor 
peint et les intervenants concernés (les deux artisans : le potier puis le peintre).

Lister les caractéristiques du matériau utilisé, l'argile : imperméabilité, dureté, texture, couleurs 
naturelles/couleurs ajoutées�

Identifier la technique du peintre pour " dessiner " sur les vases, décomposer les étapes (tracé, 
remplissage�) et les manières différentes de procéder (par ajout, par retrait de matière).

Faire la différence entre un artiste et un artisan.

Prolongements, références 

Les techniques de dessin et de gravure : comparaison avec les techniques et les productions d'artistes du XXe
siècle: les engravures dans la matière (Tapies, Kieffer), l'emprise de la ligne, la gravure et les contours
(Alechinsky), la réserve, l'engobe...

2) Formes, fonctions et usages : un art appliqué
Relier les formes des vases à leur usage, comprendre comment les formes sont en grande partie induites par
la nature de leur contenant et les actions de leur utilisateur :
- vases à parfum,
- vases pour conditionner, conserver, transporter
- vases à verser, 
- vases à boire,
- urnes funéraires.

Observer les scènes où d'autres vases sont représentés : le vase sur le vase, le vase en situation utilitaire, la
miniature simplifiant l'objet. Citation de l'objet dans l'objet.

2. Le décor
Observer les codes de représentation et l'attention particulière apportée à la représentation du corps (de face,
de profil, postures�.) et au tracé ce qui donne une grande lisibilité aux sujets représentés (dessin blanc ou
rouge sur fond noir, ou noir sur fond rouge, ou noir sur fond blanc).

1) Codes de lecture
Etudier l'évolution de la représentation de la figure sur les vases (réalisme, expressivité).

Identifier les éléments représentés (attributs des Dieux ou héros, objets) qui permettent une reconnaissance 
immédiate de la scène, des personnages...

Etudier la représentation du corps (canons, proportions, postures) et comparer avec d'autres civilisations et 
d'autres époques (Antiquité égyptienne, Khmers�).
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2) Composition
Etudier l'espace représenté. 

Perspective limitée, " image " souvent réduite à un plan (planéité). 
Abondance de détails pour certaines scènes : saturation de l'espace (superpositions, juxtapositions, 
variations d'échelles profondeur, plans).
Décor et ornementation ou fond coloré délimitent l'espace de la scène.

Repérer les grandes opérations plastiques : répétitions, multiplications, organisation en frises ou en 
tableaux (narration).

Etudier le rapport entre le fond (noir, rouge ou blanc) et la figure (scène représentée).

Inventorier les signes graphiques, peints ou incisés,  et les motifs décoratifs (chaînons, palmettes, 
quadrillages en damier, guirlandes, chaînons�). Etudier leur place et leur fonction dans la composition des
vases.

La représentation du mouvement, des étapes narratives d'une action.

Adéquation du dessin avec la forme du vase (contours, anses,�)

Prendre en compte le volume de l'objet : invitation à tourner autour, une ou deux  faces décorées 
(composition chargée, thématique commune ?�).

Prolongements, références

" La Danse " de Matisse à la Fondation Barnes (1933) : ou comment le lieu et la forme architecturale proposée
comme support à la peinture, a eu une incidence sur le choix du sujet et de la composition pour l'artiste. 

Exercices

Observer d'un vase à l'autre :
la forme, 
la place de la figure sur l'objet,
les sujets représentés, 
les couleurs,
les procédés de " renversement " (fond noir ou fond rouge),
mais aussi l'époque, le style, le format�

Passer par le croquis pour mieux " regarder " : observer, schématiser, esquisser.  Respecter les codes de 
l'époque (construction de la scène, posture, proportions�). Focaliser sur un détail puis observer comment
le reste de " l'image " est construit.

Profiter d'être devant les originaux pour les regarder sous toutes les faces.
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3) Iconographie, sujets représentés

Repérer les différents types de représentation et les informations qu'elles nous donnent sur la vie 
quotidienne : les costumes, les coutumes, les croyances, les types de personnages représentés et leur rôle 
dans la société.

Adéquation entre la fonction et le décor du vase : une scène de banquet sur un cratère (vase à mélanger
eau et vin), une course de chars sur un lécythe (vase à parfum). 
Repérer les différents sujets et scènes

Vie quotidienne (banquets, toilette, conversation, poursuite amoureuse).
Scènes cultuelles (libations, sacrifices, gestes d'offrandes).
Scènes mythologiques : rechercher les aventures et les faits héroïques des grands figures de la 
mythologie (Thésée, Héraclès).
Le bestiaire : animaux réels ou fantastiques. S'appuyer sur la mythologie et raconter les histoires. 
Ornementation : formes géométriques, entrelacs et motifs végétaux.

Repérer les modes de communication et de communion avec les dieux et entre les hommes 
(positionnement, hiérarchie, gestes, composition�).

Observer les vases anthropomorphes (Oenochoé à tête de femme). 

Prolongements, références

Rappeler la place centrale de l'homme dans la civilisation grecque et son expression dans la forme même des
objets.

Exercices

Répertorier le vocabulaire anthropomorphe utilisé pour décrire les vases : panse, lèvre, bec, méplat, anse,
goulot, embouchures....
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3. Chronologie et géographie 
Les objets antiques ne sont pas seulement des objets d'art, mais ils représentent aussi un témoignage des sociétés
anciennes, une trace d'une civilisation passée.

1) Repères géographiques et chronologiques 

Se repérer dans le temps et dans l'espace pour appréhender ces objets.
Epoque concernée : Antiquité (du 7ème au 2ème siècle avant JC). 
Espaces évoqués : Grande  Grèce, Bassin méditerranéen, �

Origine géographique des vases et situation dans le temps
Situer la provenance de ces vases sur une carte de la Méditerranée antique et sur une frise du temps ce qui
permet de préciser les lieux et les moments importants de la civilisation grecque.     

Jouer sur le titre de  l'exposition " Vases en voyage " 
Faire appel à l'imaginaire (voyage fabuleux, rencontres insolites�) ou au contraire ancrer dans la réalité
l'objet (durée du périple et mode de transport, territoires traversés,�).
Retracer l'itinéraire d'un vase de sa fabrication à l'exposition actuelle.

Occasion aussi de situer sur la carte les grands courants de commerce dans la  Méditerranée antique.

2) Vases en voyages : les échanges culturels

Par les voyages, le commerce, la colonisation, les décors véhiculent un mode de vie et de pensée. Objet
diffusé, copié, imité, transformé en fonction de la demande locale et de l'évolution iconographique propre à
chaque culture.

Travailler sur les évolutions d'un style, d'une esthétique selon les lieux de création et de diffusion. Induit le
regard et la connaissance que l'on porte sur l'autre culture.

Comprendre en quoi les échanges culturels amènent à la confrontation, à la connaissance et la
reconnaissance des autres cultures et de la sienne, à la compréhension du métissage�

Prolongements, références

Faire le parallèle avec les chinoiseries au 18ème, le japonisme au 19ème siècle, le primitivisme�

3) Histoire de l'objet

Exposition aujourd'hui de ce type d'objets malgré leur ancienneté et fragilité grâce à:
- la fabrication en série des vases,
- une diffusion dans tout le bassin méditerranéen,
- leur lien avec le culte funéraire (" conservation naturelle " dans les tombes), 
- l'engouement pour les civilisations anciennes : fouilles et collections privées,
- la restauration : actuellement respect de l'objet et de son histoire (restaurations successives, fissures
visibles, manques),
- l'achat pour enrichir les collections publiques et exposer les objets.
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4. Regards contemporains 

1) Objet utilitaire /objet de séduction 

Rapprocher les vases des récipients d'aujourd'hui : bouteille en plastique et pichet en grès�

Faire le parallèle avec les préoccupations des designers : l'utile et le beau, l'adaptation du décor à une forme
imposée par la fonction de l'objet et aux gestes de l'utilisateur, les notions modernes d'ergonomie et de
confort d'utilisation, l'évolution des formes liées à de nouveaux usages et de nouvelles pratiques�

2) Objet révélateur de la société qui le produit
S'interroger sur les valeurs culturelles véhiculées par les objets utilitaires : le prestigieux et le grossier, les
croyances partagées, les valeurs exaltées par une société.

Saisir en quoi la diffusion des vases participe au rayonnement et à la fierté de la civilisation grecque (objets
reconnaissables largement exportés : publicité ?).

Prolongements, références

Comparer à des démarches d'autres artistes : La production céramique de Pablo Picasso à Vallauris, des
flacons modernes et contemporains : Allan Mc Collum, Tony Cragg, Aim Steinbach, Rachel  Whiteread�
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V. Animations avec médiateur
proposées par le musée des Beaux-arts 

Ces animations sont encadrées par un médiateur du musée. Le matériel utile aux activités est fourni. Les enseignants
et accompagnateurs sont invités à assister le médiateur pour les activités et à veiller à la bonne compréhension des
consignes de sécurité comme au respect du règlement. 

Le parcours commenté (de la 5ème à la Terminale)

Durée : 1h30
Animé par un médiateur, le parcours commenté privilégie l'échange et le dialogue avec les élèves pour appréhender
la polysémie des �uvres et aiguiser son regard. 

Il permet de découvrir le rayonnement de la civilisation grecque dans le bassin méditerranéen, l'évolution des
techniques et des styles des artisans antiques au cours des siècles. 
Le médiateur mettra l'accent sur la variété des formes et des dimensions des vases, intrinsèquement liées aux
fonctions et usages qui leur sont assignés (honorer les morts, conserver, conditionner et transporter les denrées, boire
dans les banquets, se parfumer�).  L'analyse des codes de représentation et de l'iconographie antique permet
d'appréhender ces vases comme de précieux témoignages d'une civilisation, notamment de la vie quotidienne (lieux
de sociabilité des hommes et des femmes, cultes religieux, rites funéraires, soins du corps�) des mythes et des
croyances antiques. 

Les nomades

Durée : 1h30
Activités ludiques devant les �uvres pour regarder le musée autrement�

Pour les sixièmes
La classe est divisée en deux sous-groupes qui permutent au bout de 45 minutes : l'un encadré par un médiateur,
l'autre en autonomie en petits groupes dans les salles (élèves encadrés par l'enseignant et les accompagnateurs).

La médiation (45 min)
Elle se déroule dans la partie thématique de l'exposition, et met l'accent sur la variété des formes et des
dimensions des vases liées à la diversité des usages, ainsi que sur l'analyse iconographique, qui permet de
connaître certains aspects de la vie quotidienne, des mythes et des croyances antiques. 

L'activité en autonomie (45 min)
Elle se déroule dans la partie chronologique de l'exposition sous la forme d'une enquête.  Elle permet
l'analyse détaillée d'une �uvre de l'exposition sous différents aspects (datation, lieu de création, forme,
dimension et usages, codes de représentation, iconographie d'ensemble et analyse de détail du dessin�),
pour établir une " fiche d'identité " de l'�uvre. 
Par équipes de deux ou trois, les élèves se voient délivrer une " musette ", contenant :  - différentes
enveloppes dans lesquelles sont détaillées les différentes étapes de leur mission 

- des documents destinés à les aider dans leur recherche (photo du vase, formes et fonctions des 
vases, cartes�),
- une fiche d'identité à compléter au fur et à mesure de leur recherche ainsi qu'un fond de carte et 
- une chronologie que les élèves conserveront,
- un mètre,
- des crayons.
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A la fin de la recherche, les différentes équipes mettent leur travail en commun et présentent aux autres les résultats
de leur recherche, ce qui permet aux élèves d'avoir un panorama de plusieurs pièces du parcours chronologique.
Cette mise en commun est réalisée au musée par l'enseignant ou en classe au retour.

Pour le premier degré (cycle 3)

Des activités ludiques devant les �uvres permettent aux élèves d'acquérir plusieurs clés pour comprendre l'exposition
et les objets représentés : 

- se situer dans l'espace et dans le temps,
- comprendre les formes et les fonctions des vases antiques, en établissant des parallèles  avec les 
récipients contemporains et leurs usages (saladiers, verres, bols, bouteilles, flacons à parfum�),
- comprendre les étapes de fabrication et les techniques utilisées par les artisans (figures noires, figures 
rouges),
- aborder l�objet peint sous l'angle du dessin et des motifs décoratifs.

Pour les cycles 1 et 2, aucune animation spécifique n'a été conçue par le Service Culturel pour les Publics. Néanmoins,
en fonction de votre projet de classe et si vous avez des souhaits de visites très précis et souhaitez notre collaboration,
il est possible de concevoir des projets spécifiques avec l'équipe du musée.

Contacts  pour le premier degré

Madeleine Rouschmeyer, chargée des animations. madeleine.rouschmeyer@ville.angers.fr - 02 41 05 38 32

Nicole Hodcent, enseignante chargée de mission pour le premier degré : nicole.hodcent@ville.angers.fr 
02 41 05 38 34 
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Ressources 
Catalogue Vases en voyage, de la Grèce à l'Etrurie, Somogy éditions d'art, Paris, 2004 (25 euros)

Dossiers enseignants pour l'exposition Vases en voyage

Livrets élève, pour la visite en autonomie : Parcours-jeu et Fiches découvertes Second degré.

A l'auditorium pendant toute la durée de l'exposition, diffusion du documentaire 
" Euphronios a peint ", de Pascal Vimenet et Alain Jaubert Coll. Palettes. 
(aux heures d'ouverture au public individuel). 
Durée 30 min. Egalement disponible au CDDP.

Bibliographie indicative 
- Héros et Dieux de l'Antiquité, Flammarion, Tout l'art Encyclopédie, Guide iconographique, Paris, 1994.

- Jean-Claude Belfiore, Dictionnaire de mythologie grecque et romaine, Larousse, 2003


