
 

  



Préambule 
 

 1.   Le mot du formateur : 
 

Hello, moi c'est Iris 👋 
 
D'abord, je tiens à te remercier de m'avoir fait confiance 
et d'avoir choisi www.licenceas.fr. 
 
Si tu lis ces quelques lignes, saches que tu as déjà fait le 
choix de la réussite. 
 
Dans cet E-Book, tu découvriras comment j'ai obtenu ma 
Licence Arts du Spectacle (AS) avec une moyenne de 
15.86/20 grâce à ces fiches. 

 
 2.   Pour aller beaucoup plus loin : 

 
Vous avez été très nombreux à nous demander 
de créer une formation 100% vidéo axée sur 
l'apprentissage de manière efficace de toutes 
les notions à connaître. 
 
Chose promise, chose due : Nous avons créé 
cette formation unique composée de 5 
modules ultra-complets (1h20 au total) afin 
de t’aider, à la fois dans tes révisions en 
Licence AS, mais également toute la vie. 
 

 3.   Contenu d’Apprentissage Efficace : 
 

1. Module 1 - Principes de base de l'apprentissage (21 min) : Une introduction globale 
sur l'apprentissage. 

 
2. Module 2 - Stéréotypes mensongers et mythes concernant l'apprentissage (12 

min) : Pour démystifier ce qui est vrai du faux. 
 

3. Module 3 - Piliers nécessaires pour optimiser le processus de l'apprentissage (12 
min) : Pour acquérir les fondations nécessaires au changement. 

 
4. Module 4 - Point de vue de la neuroscience (18 min) : Pour comprendre et 

appliquer la neuroscience à sa guise. 
 

5. Module 5 - Différentes techniques d'apprentissage avancées (17 min) : Pour avoir 
un plan d'action complet étape par étape + Bonus.    

Découvrir Apprentissage Efficace 

http://www.licenceas.fr/
https://licenceas.fr/apprentissage-efficace
https://licenceas.fr/apprentissage-efficace
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C1 : Identification d'un questionnement au sein d'un 
champ disciplinaire 

  
Présentation du bloc de compétences : 
Le bloc de compétences C1, intitulé Identification d'un questionnement au sein d'un 
champ disciplinaire, est essentiel dans le cadre de la Licence AS (Arts du Spectacle). 
 
Il s'agit d'analyser et de définir une problématique dans un domaine spécifique des arts 
du spectacle, que ce soit le théâtre, la danse, le cinéma ou encore la performance. Cette 
compétence permet aux étudiants de développer une réflexion critique et d'approfondir 
leurs connaissances théoriques et pratiques. 
  
Ce bloc est crucial car il sert de base pour la construction de projets artistiques, la 
rédaction de mémoires ou encore la préparation de travaux de recherche. Il valorise la 
capacité à se poser les bonnes questions et à explorer des pistes de réflexion pertinentes. 
  
Conseil : 
Pour réussir dans ce bloc de compétences, il est important de commencer par une 
recherche approfondie sur le sujet qui t'intéresse. Utilise les ressources de la bibliothèque 
universitaire, les articles académiques et les œuvres artistiques pour nourrir ta réflexion. 
  
Ensuite, prends le temps de formuler clairement ta problématique. Pose-toi des questions 
telles que : "Quel est le cœur du problème ?", "Quels sont les enjeux ?", "Quelles sont les 
perspectives théoriques et pratiques ?". Enfin, rédige un plan structuré qui te permettra de 
développer ton argumentation de manière cohérente et logique. 
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Chapitre 1 : Identifier les pratiques artistiques passées et 
contemporaines 
  

 1.   Comprendre les pratiques artistiques : 
  
Définition des pratiques artistiques : 
Les pratiques artistiques sont les différentes façons dont l'art peut être créé, interprété et 
expérimenté. Elles varient selon les époques et les cultures. 
  
Évolution des pratiques artistiques : 
Les pratiques artistiques évoluent avec le temps. Par exemple, la peinture sur toile est une 
pratique ancienne, tandis que l'art numérique est contemporain. 
  
Importances des pratiques artistiques : 
Les pratiques artistiques sont importantes car elles permettent d'exprimer des idées, des 
émotions et des cultures à travers différentes formes d'art. 
  
Pratiques artistiques populaires : 
Quelques pratiques artistiques populaires incluent la peinture, la sculpture, le théâtre, la 
danse et le cinéma. Chacune a ses propres techniques et styles. 
  
Exemple de pratique théâtrale : 
La Commedia dell'arte est une forme de théâtre italien du XVIe siècle basée sur 
l'improvisation et des personnages typiques comme Arlequin et Colombine. 
  

 2.   Pratiques artistiques passées : 
  
Art de la Renaissance : 
La Renaissance (XIVe-XVIIe siècle) a marqué un renouveau de l'art en Europe avec des 
artistes comme Léonard de Vinci et Michel-Ange. Les œuvres se concentrent sur 
l'humanisme et la précision anatomique. 
  
Baroque : 
L'art baroque (XVIIe siècle) se caractérise par des compositions dramatiques et des 
détails ornés. Les artistes comme Caravage et Bernini ont utilisé le contraste et l'émotion 
pour captiver le public. 
  
Romantisme : 
Le romantisme (fin XVIIIe-milieu XIXe siècle) met l'accent sur les émotions et la nature. Des 
artistes comme Delacroix ont créé des œuvres vibrantes et passionnées. 
  
Modernisme : 
Le modernisme (fin XIXe-XXe siècle) introduit de nouvelles techniques et styles. Les artistes 
comme Picasso ont exploré le cubisme, une forme abstraite de représentation. 
  



Symbolisme : 
Le symbolisme (fin XIXe-début XXe siècle) utilise des symboles pour exprimer des idées et 
des émotions. Des artistes comme Gustave Moreau ont créé des œuvres riches en 
significations cachées. 
  

 3.   Pratiques artistiques contemporaines : 
  
Street Art : 
Le street art est une pratique contemporaine qui utilise les espaces publics comme toile. 
Des artistes comme Banksy créent des œuvres souvent politiques et éphémères. 
  
Art numérique : 
L'art numérique combine technologie et créativité. Les artistes utilisent des logiciels pour 
créer des œuvres interactives et immersives. 
  
Performance Art : 
Le performance art se concentre sur l'action de l'artiste. Des artistes comme Marina 
Abramović utilisent leur corps et des actions pour transmettre des messages profonds. 
  
Installation Art : 
L'installation art transforme un espace en une expérience. Les artistes créent des 
environnements immersifs que le public peut explorer. 
  
Art vidéo : 
Cet art utilise la vidéo comme médium principal. Des artistes comme Bill Viola créent des 
œuvres cinématographiques explorant des thèmes comme la vie et la mort. 
  

 4.   Comparer les pratiques passées et contemporaines : 
  
Techniques : 
Les techniques artistiques ont évolué avec le temps. Par exemple, les peintures à l'huile 
étaient populaires pendant la Renaissance, tandis que les outils numériques sont courants 
aujourd'hui. 
  
Thèmes : 
Les thèmes explorés dans l'art ont également changé. Les œuvres contemporaines 
abordent souvent des questions de société, tandis que les œuvres passées se 
concentraient sur la religion et la mythologie. 
  
Public : 
Le public de l'art a évolué. Autrefois réservé à une élite, l'art contemporain est accessible à 
un plus large public grâce à la démocratisation des musées et galeries. 
  
Échelle : 



Les œuvres d'art contemporaines peuvent être monumentales et installées dans des 
espaces publics, tandis que les œuvres passées étaient souvent de taille moyenne et 
destinées à des lieux privés ou religieux. 
  
Exemple de comparaison : 
Le David de Michel-Ange, une sculpture classique, comparé à une installation 
contemporaine de Damien Hirst. L'un est une célébration de la forme humaine, l'autre 
explore des thèmes de vie et de mort. 
  

 5.   Tableau comparatif : 
 

Période Technique Thème Public 

Renaissance Peinture à l'huile Religion, mythologie Élite 

Contemporain Outils numériques Société, politique Grand public 

   



Chapitre 2 : Analyser l’évolution des formes et genres artistiques 
  

 1.   Comprendre les formes artistiques : 
  
Définition d'une forme artistique : 
Une forme artistique est la manière dont l'œuvre d'art est organisée. Elle inclut les 
éléments visuels, sonores ou textuels. 
  
Principales formes artistiques : 
Il existe plusieurs formes comme : 

• Peinture 
• Sculpture 
• Théâtre 
• Cinéma 

Évolution des formes artistiques : 
Les formes artistiques évoluent avec le temps en fonction des influences culturelles et 
technologiques. Par exemple, le cinéma a beaucoup évolué avec l'avènement des effets 
spéciaux numériques. 
  
Exemple d'évolution de la peinture : 
(Texte indicatif) La peinture impressionniste a marqué un tournant avec l'utilisation de 
nouvelles techniques de lumière et de couleur, influençant les mouvements artistiques 
suivants. 
  
Impact des technologies : 
Les nouvelles technologies, comme l'intelligence artificielle, transforment les formes 
artistiques en introduisant de nouveaux moyens de création et de diffusion. 
  

 2.   Étudier les genres artistiques : 
  
Définition d'un genre artistique : 
Un genre artistique est une catégorie qui regroupe des œuvres ayant des caractéristiques 
communes, comme le drame, la comédie ou la science-fiction. 
  
Principaux genres artistiques : 
Les genres artistiques incluent : 

• Tragédie 
• Comédie 
• Horreur 
• Science-fiction 

Évolution des genres artistiques : 



Les genres évoluent au fil du temps en fonction des changements sociaux et culturels. Par 
exemple, les films de science-fiction des années 1960 diffèrent beaucoup de ceux 
d'aujourd'hui. 
  
Exemple de l'évolution du genre comique : 
(Texte indicatif) Le genre comique est passé des burlesques de Charlie Chaplin aux 
comédies romantiques modernes, montrant une évolution dans la manière de provoquer 
le rire. 
  
Impact des mouvements sociaux : 
Les mouvements sociaux, comme le féminisme ou les droits civiques, influencent la 
création et l'évolution des genres artistiques en introduisant de nouvelles thématiques. 
  

 3.   Comparer les époques artistiques : 
  
Importance des contextes historiques : 
Les œuvres artistiques sont souvent influencées par le contexte historique de leur création, 
comme la Renaissance ou le Modernisme. 
  
Renaissance : 
La Renaissance a vu une explosion de la créativité, avec des artistes comme Léonard de 
Vinci et Michel-Ange, grâce à un regain d'intérêt pour l'Antiquité classique. 
  
Modernisme : 
Le Modernisme, au début du 20e siècle, a introduit des innovations majeures en réaction 
aux changements rapides du monde, comme l'urbanisation et la technologie. 
  
Comparaison entre époques : 
 

Époque Caractéristiques Artistes 

Renaissance Retour à l'Antiquité, perspective, réalisme Léonard de Vinci, 
Michel-Ange 

Modernisme Innovation, abstraction, réaction aux 
changements sociaux 

Picasso, Kandinsky 

  
Impact des changements sociaux : 
Les changements sociaux, comme les révolutions ou les avancées technologiques, ont 
souvent un impact significatif sur les expressions artistiques de chaque époque. 
  

 4.   Analyser l'influence des artistes : 
  
Influence directe des artistes : 



Certains artistes influencent directement les formes et genres artistiques par leurs 
innovations ou styles distincts. Par exemple, le cubisme de Picasso a bouleversé des 
normes artistiques établies. 
  
Courants artistiques : 
Plusieurs artistes peuvent former un courant artistique, comme le surréalisme, influençant 
ainsi une grande partie de la production artistique de leur époque. 
  
Exemple de courant artistique : 
(Texte indicatif) Le surréalisme, avec des artistes comme Salvador Dalí et André Breton, a 
exploré l'inconscient et les rêves, influençant l'art, la littérature et même le cinéma. 
  
Transmission des influences : 
Les influences artistiques se transmettent souvent de génération en génération, chaque 
nouvelle vague d'artistes réinterprétant les idées de leurs prédécesseurs. 
  
Impact des collaborations : 
Les collaborations entre artistes, comme celles de Warhol et Basquiat, peuvent créer des 
œuvres uniques en combinant des styles différents, enrichissant ainsi le paysage 
artistique. 
  

 5.   Observer l'impact des révolutions technologiques : 
  
Introduction des nouvelles technologies : 
Les révolutions technologiques modifient profondément les formes et genres artistiques. 
Par exemple, l'invention de la photographie a révolutionné l'art visuel. 
  
Impact du numérique : 
Le numérique a introduit des nouvelles manières de créer et de diffuser des œuvres. Les 
artistes utilisent par exemple des logiciels pour produire des œuvres numériques. 
  
Exemple d'impact technologique : 
(Texte indicatif) L'arrivée de l'animation 3D a transformé le cinéma d'animation, 
permettant des productions comme celles de Pixar qui combinent technologie et 
storytelling. 
  
Art interactif : 
Les technologies interactives permettent de créer des œuvres où le public peut interagir 
directement, comme dans les installations artistiques numériques. 
  
Réalité augmentée et virtuelle : 
Les technologies de réalité augmentée (AR) et de réalité virtuelle (VR) permettent de créer 
des expériences immersives uniques pour les spectateurs, modifiant ainsi la perception de 
l'art. 
   



Chapitre 3 : Étudier l'architecture des lieux de spectacle 
  

 1.   Les éléments fondamentaux : 
  
Scène : 
La scène est l'endroit central où se déroule la performance. Elle peut avoir différentes 
formes, comme une scène italienne, une scène ronde, ou une scène de rue. 
  
Fosse : 
La fosse est généralement située entre la scène et le public. Elle peut accueillir un 
orchestre ou servir de zone tampon entre les artistes et les spectateurs. 
  
Gradins : 
Les gradins permettent au public de voir la scène de manière optimale. Leur inclinaison et 
leur disposition sont cruciales pour garantir une bonne visibilité. 
  
Loges : 
Les loges sont des espaces réservés aux artistes pour se préparer avant de monter sur 
scène. Elles doivent être proches de la scène pour faciliter les entrées et sorties rapides. 
  
Hall d'entrée : 
Le hall d'entrée est l'espace où le public est accueilli avant de se rendre dans la salle de 
spectacle. Il doit être assez grand pour éviter les encombrements. 
  

 2.   L'impact de l'architecture sur l'acoustique : 
  
Forme de la salle : 
La forme de la salle influence grandement l'acoustique. Une forme en éventail ou en boîte 
à chaussures permet une meilleure diffusion du son. 
  
Matériaux utilisés : 
Les matériaux absorbants comme les rideaux, les tapis, et les panneaux acoustiques 
réduisent les échos et améliorent la qualité sonore. 
  
Plafond et murs : 
Un plafond haut et des murs inclinés peuvent aider à diriger le son vers le public, créant 
une expérience sonore plus immersive. 
  
Systèmes sonores : 
Des systèmes de sonorisation avancés, comme les haut-parleurs directionnels, sont 
souvent utilisés pour compenser les faiblesses acoustiques. 
  
Exemple d'optimisation acoustique : 
Le Royal Albert Hall à Londres utilise des disques suspendus au plafond pour améliorer 
l'acoustique. 



  
 3.   L'importance de la sécurité : 

  
Issues de secours : 
Les issues de secours doivent être clairement indiquées et facilement accessibles. Elles 
sont essentielles pour évacuer le public en cas d'urgence. 
  
Extincteurs : 
Des extincteurs doivent être placés à des endroits stratégiques pour pouvoir intervenir 
rapidement en cas d'incendie. 
  
Systèmes d'alarme : 
Des systèmes d'alarme incendie et des détecteurs de fumée sont indispensables pour 
avertir les spectateurs et le personnel en cas de danger. 
  
Capacité maximale : 
La capacité maximale de la salle doit être respectée pour éviter les surcharges qui 
peuvent poser des risques en cas d'évacuation. 
  
Exemple de sécurité : 
Le Théâtre Mogador à Paris a mis en place des dispositifs de sécurité avancés, incluant 
des issues de secours renforcées et des systèmes d'alarme modernisés. 
  

 4.   L'accessibilité pour tous : 
  
Ramps et ascenseurs : 
Les rampes et ascenseurs permettent l'accès aux personnes à mobilité réduite. Ils doivent 
être bien signalés et facilement utilisables. 
  
Places réservées : 
Des places spécifiques doivent être réservées pour les personnes en fauteuil roulant, 
souvent proches des entrées pour faciliter l'accès. 
  
Signalétique : 
Une signalétique claire et visible est essentielle pour guider tous les spectateurs vers leurs 
sièges et les différentes zones du théâtre. 
  
Boucles auditives : 
Des boucles auditives peuvent être installées pour aider les personnes malentendantes à 
mieux percevoir les dialogues et la musique. 
  
Exemple d'accessibilité : 
Le Théâtre National de Strasbourg a aménagé des rampes, ascenseurs et boucles 
auditives pour inclure tous les spectateurs. 
  

 5.   Équipements techniques essentiels : 



  
Éclairage : 
Un bon système d'éclairage est indispensable pour créer des ambiances et mettre en 
valeur les performances. Il inclut des projecteurs, des spots et des gradateurs. 
  
Sonorisation : 
Un système sonore de qualité est crucial pour une bonne expérience auditive. Il comprend 
des micros, des haut-parleurs et des tables de mixage. 
  
Machinerie : 
La machinerie de scène permet de déplacer les décors et les accessoires. Elle inclut des 
treuils, des poulies et des contrepoids. 
  
Technologie de projection : 
Les projecteurs vidéo et les écrans permettent d'ajouter des éléments visuels aux 
spectacles, enrichissant ainsi l'expérience du public. 
  
Exemple d'équipement technique : 
Le Palais des Congrès de Paris utilise des technologies de pointe comme des projecteurs 
4K et des systèmes sonores immersifs. 
  

Équipement Fonction Exemple de lieu 

Éclairage Création d'ambiances Opéra Garnier 

Sonorisation Qualité sonore Zenith de Paris 

Machinerie Déplacement des décors Comédie-Française 

Projection Éléments visuels Palais des Congrès 

   



Chapitre 4 : Comprendre les structures des décors et de la mise 
en scène 
  

 1.   Les éléments de base d'un décor : 
  
Les matériaux utilisés : 
Les matériaux couramment utilisés pour les décors incluent le bois, le métal, le tissu et les 
matériaux plastiques. Chaque matériau a ses propres avantages et inconvénients en 
termes de coût, de durabilité et de flexibilité. 
  
Les structures portantes : 
Les structures portantes sont essentielles pour assurer la stabilité des décors. Elles peuvent 
être faites de bois ou de métal et sont conçues pour supporter le poids des éléments 
décoratifs. 
  
Les fonds de scène : 
Les fonds de scène, ou "backdrops", sont utilisés pour créer l'illusion de profondeur et pour 
renforcer l'atmosphère de la scène. Ils peuvent être peints, imprimés ou projetés. 
  
Les accessoires : 
Les accessoires sont des objets utilisés par les acteurs pendant une performance. Ils 
peuvent être fonctionnels ou purement décoratifs, et doivent être choisis en fonction de 
leur pertinence pour l'histoire et le décor. 
  
Les éclairages : 
L'éclairage est crucial pour mettre en valeur les décors et diriger l'attention du public. Il 
peut être utilisé pour créer des ambiances, simuler des moments de la journée ou mettre 
en lumière certains éléments spécifiques du décor. 
  

 2.   Comprendre la mise en scène : 
  
Les mouvements des acteurs : 
La mise en scène inclut la direction des mouvements des acteurs sur scène. Les 
trajectoires doivent être planifiées pour éviter les collisions et assurer une visibilité 
optimale pour le public. 
  
Les positions sur scène : 
Les positions des acteurs sur scène peuvent influencer la perception du public. Par 
exemple, un acteur placé au centre de la scène sera naturellement plus en vue qu'un 
acteur en périphérie. 
  
Les transitions entre les scènes : 
Les transitions doivent être fluides pour maintenir le rythme de la performance. Elles 
peuvent inclure des changements de décors, des variations d'éclairage et des 
déplacements des acteurs. 



  
La coordination avec les décors : 
La mise en scène doit être en harmonie avec les décors. Par exemple, si une scène se 
déroule dans un salon, les acteurs doivent interagir naturellement avec les meubles et les 
accessoires présents. 
  
Les effets spéciaux : 
Les effets spéciaux peuvent ajouter une dimension spectaculaire à la mise en scène. Ils 
doivent être intégrés de manière cohérente et utilisés avec parcimonie pour éviter de 
distraire le public. 
  

 3.   Les techniques de construction des décors : 
  
La conception des plans : 
Avant de construire un décor, des plans détaillés doivent être conçus. Ces plans incluent 
des dimensions précises et des instructions de montage pour guider les constructeurs. 
  
Le découpage des matériaux : 
Les matériaux doivent être découpés avec précision selon les plans. Cette étape nécessite 
des outils spécialisés et une grande attention aux détails. 
  
L'assemblage des éléments : 
Les différentes pièces du décor sont assemblées pour former des structures complètes. 
Cette étape peut inclure le vissage, le clouage ou le soudage des matériaux. 
  
La peinture et les finitions : 
Une fois assemblés, les décors sont peints et décorés pour leur donner l'apparence 
souhaitée. Les finitions incluent la peinture, le vernissage et l'ajout de détails décoratifs. 
  
Les vérifications de sécurité : 
Avant utilisation, les décors doivent être inspectés pour vérifier leur sécurité. Cela inclut 
des tests de stabilité et la vérification de l'absence de dangers potentiels pour les acteurs 
et l'équipe technique. 
  

 4.   Les différents types de décors : 
  
Les décors réalistes : 
Les décors réalistes visent à reproduire fidèlement des lieux réels. Ils utilisent des 
matériaux et des techniques de construction similaires à ceux des environnements qu'ils 
représentent. 
  
Les décors symboliques : 
Les décors symboliques utilisent des éléments stylisés pour représenter des idées ou des 
thèmes. Ils ne cherchent pas à être réalistes, mais plutôt à évoquer des concepts 
abstraits. 
  



Les décors modulaires : 
Les décors modulaires sont composés de pièces interchangeables qui peuvent être 
réarrangées pour créer différents environnements. Ils sont particulièrement utiles pour les 
productions nécessitant des changements rapides de décor. 
  
Les décors minimalistes : 
Les décors minimalistes utilisent peu d'éléments pour créer une ambiance épurée. 
L'accent est mis sur l'utilisation de l'espace et de la lumière pour créer des effets 
dramatiques. 
  
Les décors interactifs : 
Les décors interactifs permettent au public de participer activement à la performance. Ils 
peuvent inclure des éléments technologiques tels que des projections ou des capteurs de 
mouvement. 
  

 5.   Les contraintes et les défis : 
  
Les contraintes budgétaires : 
Le budget alloué aux décors peut limiter les choix de matériaux et de techniques de 
construction. Il est essentiel de trouver un équilibre entre coût et qualité. 
  
Les contraintes de temps : 
Les délais de construction peuvent être serrés, surtout pour les productions avec des 
calendriers de répétition et de représentation stricts. La planification et l'organisation sont 
clés. 
  
Les contraintes d'espace : 
Les dimensions de la scène et des coulisses peuvent restreindre la taille et le nombre de 
décors. Il est important de maximiser l'utilisation de l'espace disponible. 
  
Les défis techniques : 
La réalisation de certains décors peut poser des défis techniques, comme la création 
d'illusions ou la réalisation de mécanismes complexes. La collaboration avec des 
spécialistes peut être nécessaire. 
  
Les contraintes de sécurité : 
La sécurité des décors est primordiale. Ils doivent être construits et installés de manière à 
éviter tout risque pour les acteurs et le personnel technique. 
  

Type de 
Décor 

Caractéristique Avantages Inconvénients 

Réalisme Représentation fidèle Immersion élevée Coût élevé 

Symbolisme Éléments stylisés Flexibilité 
artistique 

Moins immersif 



Modularité Pièces 
interchangeables 

Adaptabilité Complexité de 
conception 

Minimalisme Éléments réduits Simplicité et clarté Limitations visuelles 

Interactivité Participation du public Engagement 
accru 

Coût et complexité 

   



Chapitre 5 : Évaluer les répertoires, interprètes et critiques 
  

 1.   Comprendre l'importance de l'évaluation : 
  
Pourquoi évaluer les répertoires : 
Évaluer les répertoires aide à déterminer la qualité et la pertinence des œuvres présentées 
au public. Cela permet de choisir des pièces qui résonnent avec les spectateurs. 
  
Rôle des critiques : 
Les critiques jouent un rôle crucial car ils influencent les perceptions du public et des 
professionnels. Leurs avis peuvent faire ou défaire la réputation d'une pièce ou d'un artiste. 
  
Impact sur les interprètes : 
Les évaluations peuvent encourager les interprètes à s'améliorer et à explorer de nouvelles 
compétences. Elles offrent des retours constructifs pour leur progression. 
  
Critères d'évaluation : 
Pour évaluer efficacement, il est important de se baser sur des critères tels que la 
technique, l'originalité, la performance et l'impact émotionnel. 
  
Exemple d'évaluation réussie : 
Un festival de théâtre utilise des grilles d'évaluation standardisées pour noter chaque 
performance, aidant à sélectionner les meilleures productions. 
  

 2.   Évaluer les répertoires : 
  
Originalité des œuvres : 
Examiner la nouveauté et la créativité des pièces. Les œuvres originales captivent plus 
facilement le public et se distinguent des classiques. 
  
Complexité et richesse du texte : 
Un bon répertoire doit présenter des textes riches et complexes qui offrent plusieurs 
niveaux de lecture et d'interprétation. 
  
Thèmes abordés : 
Analyser les thèmes pour vérifier leur pertinence et leur résonance avec les 
préoccupations contemporaines du public. 
  
Qualité des mises en scène : 
La qualité de la mise en scène est essentielle. Une bonne mise en scène met en valeur le 
texte et les performances des acteurs. 
  
Réception critique : 
Observer les critiques précédentes des œuvres peut donner des indications sur leur 
impact et leur succès auprès du public. 



  
 3.   Évaluer les interprètes : 

  
Technique et compétence : 
Les compétences techniques des interprètes, comme la diction, le mouvement et la 
gestion de l'espace scénique, sont cruciales. 
  
Émotion et expressivité : 
Un bon interprète sait transmettre des émotions et captiver le public grâce à une 
expressivité sincère et nuancée. 
  
Adaptabilité : 
La capacité à s'adapter à différents rôles et styles de jeu est un atout majeur pour un 
interprète. 
  
Interaction avec les partenaires : 
Évaluer la chimie et la coordination entre les interprètes sur scène, car cela affecte la 
fluidité de la performance. 
  
Exemple d'interprétation remarquable : 
Un acteur est encensé pour sa performance dans une pièce complexe, grâce à son 
expressivité et sa maîtrise technique. 
  

 4.   Analyser les critiques : 
  
Comprendre les avis des critiques : 
Les critiques offrent un point de vue extérieur et professionnel sur les productions. Leur 
analyse peut révéler des aspects cachés d'une œuvre. 
  
Types de critiques : 
Les critiques peuvent être analytiques, descriptives ou subjectives. Il est utile de distinguer 
ces types pour mieux comprendre les avis. 
  
Impact des critiques : 
Les critiques influencent les choix du public et des professionnels. Une bonne critique peut 
augmenter la visibilité d'une œuvre. 
  
Objectivité des critiques : 
Il est important de reconnaître les biais potentiels des critiques et d'analyser leurs avis 
avec un regard critique. 
  
Exemple de critique influente : 
Un journal spécialisé publie une critique élogieuse d'une pièce, entraînant une hausse 
significative des ventes de billets. 
  

 5.   Utilisation des outils d'évaluation : 



  
Grilles d'évaluation : 
Les grilles d'évaluation standardisées aident à analyser objectivement les différents 
aspects d'une performance ou d'une œuvre. 
  
Questionnaires et sondages : 
Les questionnaires auprès du public offrent des retours précieux sur l'impact des 
productions et des performances. 
  
Statistiques et données : 
Analyser les données de fréquentation et de satisfaction du public peut aider à évaluer la 
réussite d'une production. 
  
Exemple de données statistiques : 
Un théâtre utilise des sondages post-spectacle pour recueillir des données sur la 
satisfaction du public, révélant que 85% des spectateurs ont apprécié la mise en scène. 
  

 
  
Tableau des outils d'évaluation : 
 

Outil Description Utilisation 

Grille 
d'évaluation 

Critères standardisés pour noter 
performances 

Analyse objective 

Questionnaire Retour du public sur les productions Feedback direct 

Statistiques Données de fréquentation Évaluation de 
succès 

   



C2 : Analyse d'un questionnement en mobilisant des 
concepts disciplinaires 

  
Présentation du bloc de compétences : 
Ce bloc de compétences est essentiel pour les étudiants en Licence AS (Arts du 
Spectacle). Il s'agit de développer ta capacité à analyser un questionnement en utilisant 
des concepts propres à ta discipline. 
 
Concrètement, tu seras amené à décortiquer des problématiques complexes et à y 
répondre en mobilisant des théories et notions spécifiques aux arts du spectacle. Cette 
compétence est cruciale non seulement pour obtenir ton diplôme, mais aussi pour ta 
future carrière dans le domaine artistique. 
  
Pour réussir ce bloc, tu devras démontrer une excellente maîtrise des concepts théoriques 
et être capable de les appliquer à des situations concrètes et variées. 
  
Conseil : 
Pour bien te préparer à ce bloc de compétences, il est important de : 

• Lire et relire les textes théoriques étudiés en cours 
• Faire des fiches synthétiques pour chaque concept clé 
• Participer activement aux discussions et travaux de groupe 

N'hésite pas à t'entraîner régulièrement en essayant d'analyser des œuvres ou des mises 
en scène en mobilisant les concepts théoriques. Plus tu pratiques, plus tu seras à l'aise le 
jour de l'évaluation. Enfin, demande conseil à tes professeurs et camarades pour affiner 
tes analyses et gagner en confiance. 
  

Table des matières 
  
Chapitre 1 : Utiliser une culture générale artistique pour l’étude des arts du spectacle  .  Aller 
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      2.   Éléments artistiques essentiels à connaître  ........................................................................................  Aller 

      3.   Utilisation pratique de la culture générale artistique  ..................................................................  Aller 

      4.   Incorporer la culture générale artistique dans les études  ......................................................  Aller 

      5.   Ressources pour approfondir sa culture générale artistique  ...............................................  Aller 

Chapitre 2 : Développer une réflexion théorique sur les arts du spectacle  ...............................  Aller 
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Chapitre 1 : Utiliser une culture générale artistique pour l’étude 
des arts du spectacle 
  

 1.   Comprendre la culture générale artistique : 
  
Définition de la culture générale artistique : 
La culture générale artistique est l’ensemble des connaissances sur les arts visuels, la 
musique, le théâtre, la danse et le cinéma. Cela inclut les courants artistiques, les 
techniques et les artistes influents. 
  
Importance pour les arts du spectacle : 
Avoir une solide culture générale artistique permet de mieux comprendre les œuvres et les 
intentions des créateurs. Cela aide aussi à analyser les spectacles de manière plus 
critique et approfondie. 
  
Éléments clés de la culture générale artistique : 
Elle comprend les mouvements artistiques (comme le baroque, le classicisme), les artistes 
majeurs (comme Molière, Picasso), et les techniques (comme l'usage de la lumière en 
théâtre). 
  
Liens avec d'autres disciplines : 
La culture artistique est souvent interdisciplinaire, touchant à l'histoire, la philosophie et la 
sociologie. Cela enrichit la compréhension des contextes et des significations des œuvres. 
  
Exemple d'analyse d'un spectacle : 
Analyser "Les Misérables" de Victor Hugo nécessite de comprendre le contexte historique 
de la Révolution Française, ainsi que les courants littéraires du romantisme. 
  

 2.   Éléments artistiques essentiels à connaître : 
  
Courants artistiques majeurs : 
Connaître les courants comme le romantisme, le réalisme, et le surréalisme est crucial 
pour comprendre les influences et les styles des œuvres. 
  
Artistes emblématiques : 
Les artistes comme Shakespeare, Beethoven, et Picasso ont marqué leurs disciplines 
respectives et leur œuvre est souvent étudiée pour comprendre leur impact. 
  
Œuvres marquantes : 
Les œuvres comme "Hamlet", "La 9ème Symphonie" et "Guernica" sont des références 
incontournables, illustrant les tendances et les innovations de leur époque. 
  
Techniques artistiques : 
Apprendre les techniques comme le clair-obscur en peinture, le soliloque en théâtre, ou 
l'improvisation en musique aide à saisir la complexité des œuvres. 



  
Exemple de l'influence de Shakespeare : 
Shakespeare a influencé la langue anglaise avec des expressions comme "être ou ne pas 
être". Ses œuvres sont encore jouées et analysées aujourd'hui. 
  

 3.   Utilisation pratique de la culture générale artistique : 
  
Analyse critique : 
Utiliser ses connaissances pour critiquer les aspects artistiques d'un spectacle, en se 
basant sur des critères comme la mise en scène, le jeu des acteurs, ou la musique. 
  
Création artistique : 
S'inspirer des œuvres classiques et des techniques traditionnelles pour créer des 
productions originales et innovantes dans les arts du spectacle. 
  
Comparaison de spectacles : 
Comparer deux spectacles permet de mieux comprendre les différences de style, de 
technique, et d'intention artistique. 
  
Renforcement des compétences : 
Avoir une culture générale artistique enrichit le vocabulaire, améliore l'écriture critique et 
renforce les compétences d'analyse et de synthèse. 
  
Exemple de critique de spectacle : 
Critiquer une pièce de théâtre en utilisant des références à Stanislavski pour analyser le 
jeu des acteurs ou à Brecht pour èvaluer la mise en scène. 
  

 4.   Incorporer la culture générale artistique dans les études : 
  
Études de cas : 
Étudier des cas spécifiques d'œuvres ou de spectacles pour comprendre les contextes, les 
techniques et les impacts culturels. 
  
Projets de groupe : 
Travailler en groupe sur des projets artistiques permet de partager des connaissances et 
de développer des compétences collaboratives. 
  
Lectures recommandées : 
Lire des ouvrages de référence sur l'histoire de l'art, des biographies d'artistes, et des 
critiques pour élargir ses connaissances. 
  
Visites de lieux culturels : 
Visiter des musées, des théâtres, et des galeries pour voir les œuvres de première main et 
comprendre leur contexte. 
  
Exemple de projet collectif : 



Réaliser une mise en scène d'une œuvre classique tout en intégrant des éléments 
contemporains et en justifiant ces choix artistiques. 
  

 5.   Ressources pour approfondir sa culture générale artistique : 
  
Livres et articles : 
Des ouvrages comme "Histoire de l'art" de E. H. Gombrich ou des articles de revues 
spécialisées sont de bonnes ressources pour approfondir ses connaissances. 
  
Documentaires et films : 
Les documentaires sur des artistes ou des mouvements artistiques, ainsi que les films 
biographiques, offrent des perspectives visuelles et narratives riches. 
  
Conférences et ateliers : 
Participer à des conférences ou des ateliers animés par des professionnels permet 
d'acquérir des connaissances pratiques et théoriques. 
  
Sites internet et plateformes en ligne : 
Des sites comme Khan Academy ou des plateformes comme Arte.tv proposent des 
contenus éducatifs sur l'art et la culture. 
  
Exemple de site utile : 
Le site Louvre.fr offre des visites virtuelles des collections et des expositions, parfait pour 
enrichir sa culture artistique à distance. 
  

Ressource Type Accès 

Histoire de l'art - Gombrich Livre Disponible en librairie et bibliothèque 

Khan Academy Site internet Gratuit en ligne 

Louvre.fr Site internet Gratuit en ligne 

Arte.tv Plateforme de vidéos Gratuit en ligne 

   



Chapitre 2 : Développer une réflexion théorique sur les arts du 
spectacle 
  

 1.   L'importance de la réflexion théorique : 
  
Définition de la réflexion théorique : 
La réflexion théorique consiste à analyser et interpréter les éléments artistiques pour 
mieux comprendre les arts du spectacle. 
  
Pourquoi réfléchir théoriquement : 
Elle est essentielle pour développer une compréhension approfondie et critique des 
œuvres et de leurs contextes. 
  
Impacts sur la pratique artistique : 
Une réflexion théorique enrichit la pratique artistique en offrant de nouvelles perspectives 
et en approfondissant les approches. 
  
Influence des théoriciens : 
Des penseurs comme Stanislavski ou Artaud ont marqué les arts du spectacle avec leurs 
théories, influençant de nombreux artistes. 
  
Interdisciplinarité : 
La réflexion théorique fait appel à diverses disciplines comme la sociologie, la philosophie, 
et l'histoire pour une analyse complète. 
  

 2.   Les outils de réflexion théorique : 
  
L'analyse de texte : 
Étudier les scripts et dialogues permet de mieux comprendre les intentions des auteurs et 
les messages véhiculés. 
  
La recherche historique : 
Connaître le contexte historique d'une œuvre aide à saisir les influences et les réactions 
sociales de l'époque. 
  
Le visionnage critique : 
Analyser des performances filmées pour observer les choix de mise en scène, 
d'interprétation et de scénographie. 
  
Elle est essentielle pour développer une compréhension approfondie et critique des 
œuvres et de leurs contextes: 
Elle est essentielle pour développer une compréhension approfondie et critique des 
œuvres et de leurs contextes. 
  
Les entretiens avec des artistes : 



Discuter avec des créateurs permet d'obtenir des insights sur leurs processus créatifs et 
leurs réflexions théoriques. 
  

 3.   Les théories principales en arts du spectacle : 
  
La théorie de la représentation : 
Elle se concentre sur la façon dont les œuvres représentent la réalité ou le fantasme, et 
comment elles sont perçues par le public. 
  
La théorie de la réception : 
Étudie la manière dont les spectateurs interprètent et réagissent aux œuvres théâtrales et 
performatives. 
  
La théorie de la performativité : 
Examine comment les actions et les discours dans une performance créent des 
significations et des réalités. 
  
Le théâtre post-dramatique : 
Introduit par Hans-Thies Lehmann, il explore des formes théâtrales non linéaires et 
fragmentées, opposées au théâtre traditionnel. 
  
La théorie critique : 
Utilisée pour analyser les structures de pouvoir et les idéologies présentes dans les œuvres 
et les pratiques artistiques. 
  

 4.   Appliquer la réflexion théorique à la pratique : 
  
Étudier des cas concrets : 
Analyser des œuvres spécifiques pour comprendre comment les théories se manifestent 
dans la pratique. 
  
Exemple d'application : 
Analyser une pièce de Shakespeare avec la théorie de la réception pour voir comment elle 
est interprétée différemment selon les époques et les cultures. 
  
Travailler sur des projets personnels : 
Utiliser les concepts théoriques pour guider la création de ses propres œuvres et en 
enrichir la profondeur. 
  
Participer à des discussions et séminaires : 
Échanger avec d'autres étudiants et professionnels pour confronter ses idées et affiner sa 
réflexion. 
  
Écrire des critiques et des analyses : 
Rédiger des articles critiques pour structurer sa pensée et partager ses découvertes avec 
un public plus large. 



  
Observer et analyser des performances en direct : 
Assister à des spectacles pour voir comment les théories se traduisent concrètement sur 
scène. 
  

 5.   L'importance de la documentation : 
  
Consulter des ouvrages de référence : 
Lire des livres et articles écrits par des théoriciens renommés pour approfondir ses 
connaissances. 
  
Utiliser des bases de données académiques : 
Accéder à des articles et publications pour rester à jour sur les recherches et débats 
actuels en arts du spectacle. 
  
Créer une bibliographie personnelle : 
Compiler ses lectures et ressources pour faciliter la consultation et l'enrichissement de ses 
travaux. 
  
Intégrer des ressources multimédias : 
Utiliser des vidéos, podcasts, et autres supports interactifs pour diversifier ses sources et 
approches. 
  
Participer à des conférences et colloques : 
Assister à des événements académiques pour rencontrer des experts et découvrir de 
nouvelles perspectives. 
  

Outil Description Utilisation 

Analyse de texte Étudier les scripts pour 
comprendre les intentions des 
auteurs 

Permet de saisir les messages 
véhiculés 

Recherche 
historique 

Connaître le contexte historique 
des œuvres 

Aide à comprendre les 
influences de l'époque 

Visionnage 
critique 

Analyser des performances 
filmées 

Observer les choix de mise en 
scène et d'interprétation 

Entretiens avec 
des artistes 

Discuter avec des créateurs Obtenir des insights sur les 
processus créatifs 

Ressources 
multimédias 

Utilisation de vidéos et podcasts Diversifier les sources et 
approches 

   



Chapitre 3 : Apprécier les démarches disciplinaires et 
interdisciplinaires 
  

 1.   Les démarches disciplinaires : 
  
Définitions : 
Les démarches disciplinaires se concentrent sur l'approfondissement d'une seule 
discipline. Elles permettent de maîtriser en profondeur un domaine spécifique comme le 
théâtre, la danse ou le cinéma. 
  
Avantages : 
Ces démarches offrent une spécialisation pointue et une expertise reconnue. Elles sont 
idéales pour ceux qui souhaitent devenir des experts dans un domaine précis. 
  
Limites : 
Elles peuvent manquer de diversité et ne pas offrir une perspective globale. Elles peuvent 
restreindre la créativité et l'innovation interdisciplinaire. 
  
Exemple de démarche disciplinaire : 
Un étudiant en théâtre qui se consacre exclusivement à l'étude des œuvres de Molière 
pour sa maîtrise. 
  
Impact sur la formation : 
Une formation disciplinaire permet de se concentrer sur l'acquisition des compétences 
spécifiques nécessaires pour devenir un professionnel reconnu dans son domaine. 
  

 2.   Les démarches interdisciplinaires : 
  
Définitions : 
Les démarches interdisciplinaires intègrent plusieurs disciplines pour résoudre des 
problèmes complexes. Elles favorisent la collaboration entre différentes branches comme 
la musique, la littérature et les arts visuels. 
  
Avantages : 
Elles encouragent l'innovation, la créativité et une vision plus globale. Elles permettent de 
trouver des solutions innovantes en combinant des connaissances de plusieurs domaines. 
  
Limites : 
La maîtrise de chaque discipline peut être moins approfondie. La coordination entre 
différentes disciplines peut être complexe. 
  
Exemple de démarche interdisciplinaire : 
Un projet de fin d'études combinant théâtre, musique et danse pour créer une 
performance totale qui explore les interactions entre ces arts. 
  



Impact sur la formation : 
Une formation interdisciplinaire permet de développer une large gamme de compétences 
et d'encourager la collaboration, essentielle dans les métiers créatifs. 
  

 3.   Comparaison des démarches disciplinaires et interdisciplinaires : 
  
Spécialisation vs. Diversité : 
Les démarches disciplinaires offrent une spécialisation poussée, tandis que les démarches 
interdisciplinaires favorisent la diversité des compétences. 
  
Approfondissement vs. Innovation : 
Les démarches disciplinaires permettent un approfondissement, alors que les démarches 
interdisciplinaires favorisent l'innovation. 
  
Tableau comparatif : 
 

Critères Démarche disciplinaire Démarche interdisciplinaire 

Spécialisation Très élevée Moins élevée 

Diversité des compétences Faible Élevée 

Innovation Limitée Forte 

  
 4.   Applications concrètes des démarches interdisciplinaires : 

  
Projets artistiques multidisciplinaires : 
Les projets artistiques multidisciplinaires intègrent différents arts pour créer des œuvres 
innovantes. Ces projets encouragent la collaboration et l'innovation. 
  
Exemple de projet multidisciplinaire : 
La création d'un spectacle alliant théâtre, danse et arts numériques pour explorer les 
thèmes de la modernité et de la technologie. 
  
Collaborations professionnelles : 
Les collaborations entre professionnels de différentes disciplines permettent de créer des 
œuvres complètes et riches. Elles renforcent les compétences de chacun grâce aux 
échanges. 
  
Événements interdisciplinaires : 
Des festivals et des événements culturels encouragent la rencontre et la collaboration 
entre différentes disciplines artistiques, favorisant la créativité et l'innovation. 
  

 5.   Les outils pour favoriser l'interdisciplinarité : 
  
Outils de communication : 



Les plateformes de communication et de gestion de projet facilitent la coordination entre 
différentes disciplines. Elles permettent de partager des idées et des ressources 
facilement. 
  
Formations et ateliers : 
Les formations et ateliers interdisciplinaires permettent d'acquérir des compétences dans 
différents domaines. Ils encouragent également la rencontre entre étudiants de 
différentes disciplines. 
  
Espaces de travail partagés : 
Des espaces de travail partagés, comme les studios et les laboratoires, favorisent la 
collaboration entre étudiants et professionnels de différentes disciplines. 
  
Exemple d'espace de travail partagé : 
Un espace de coworking où se rencontrent des artistes, des designers et des techniciens 
pour travailler sur des projets communs. 
  
   



Chapitre 4 : Utiliser une terminologie critique pour commenter 
les arts 
  

 1.   Comprendre la terminologie critique : 
  
Définition de la terminologie critique : 
La terminologie critique désigne l'ensemble des mots et expressions spécifiques utilisés 
pour analyser et commenter les œuvres d'art. 
  
Importance de la terminologie critique : 
Utiliser la terminologie critique permet de mieux structurer son discours et de démontrer 
une compréhension approfondie de l'œuvre analysée. 
  
Différents types de terminologie : 
Chaque forme d'art possède sa propre terminologie. Par exemple, le théâtre et le cinéma 
ont des vocabulaires spécifiques pour décrire leurs éléments. 
  
Exemple de terminologie critique en théâtre : 
Utiliser des termes comme "monologue", "scène", "acte", et "didascalie" pour commenter 
une pièce de théâtre. 
  
Les erreurs à éviter : 
Éviter les termes imprécis et les jugements personnels non argumentés. Privilégier des 
descriptions précises et documentées. 
  

 2.   Utiliser la terminologie critique en pratique : 
  
Analyser une œuvre de théâtre : 
Commencer par décrire les éléments de base : titre, auteur, date de création, genre, et 
contexte historique. 
  
Décrire les personnages : 
Utiliser des termes spécifiques pour décrire les personnages et leurs relations. Par 
exemple, "protagoniste", "antagoniste", et "confident". 
  
Analyser la mise en scène : 
Commenter les choix de mise en scène avec des termes comme "scénographie", 
"éclairage", et "mouvement scénique". 
  
Interpréter le texte : 
Utiliser la terminologie pour analyser le texte : "dialogue", "monologue", "réplique", et 
"aparté". 
  
Exemple d'analyse de mise en scène : 



Utiliser des termes comme "scénographie minimaliste" pour décrire une scène dépouillée 
de tout décor superflu, mettant l'accent sur le jeu des acteurs. 
  

 3.   Appliquer la terminologie critique au cinéma : 
  
Analyser un film : 
Décrire les éléments de base : titre, réalisateur, année de sortie, genre, et contexte de 
production. 
  
Décrire les aspects techniques : 
Utiliser des termes comme "plan", "séquence", "montage", et "cadrage" pour commenter la 
réalisation technique du film. 
  
Analyser la performance des acteurs : 
Commenter le jeu des acteurs avec des termes spécifiques comme "interprétation", "jeu 
d'acteur", et "diction". 
  
Décrire l'esthétique visuelle : 
Utiliser des termes comme "éclairage", "palette de couleurs", et "direction artistique" pour 
analyser l'esthétique visuelle du film. 
  
Exemple d'analyse technique : 
Décrire un "plan-séquence" pour montrer une longue prise continue sans coupure, 
souvent utilisée pour créer une immersion. 
  

 4.   Les outils de la critique d'art : 
  
Les revues spécialisées : 
Consulter des revues spécialisées pour se familiariser avec la terminologie critique et les 
tendances actuelles en critique d'art. 
  
Les dictionnaires de termes critiques : 
Utiliser des dictionnaires de termes critiques pour trouver des définitions précises et des 
exemples d'utilisation. 
  
Les blogs et critiques en ligne : 
Lire des blogs et critiques en ligne pour voir comment la terminologie est utilisée de 
manière contemporaine et pratique. 
  
Les ouvrages de référence : 
Consulter des ouvrages de référence en critique d'art pour approfondir ses connaissances 
et découvrir des analyses détaillées. 
  
Exemple d'ouvrage de référence : 
Consulter "Le vocabulaire du théâtre" pour une compréhension approfondie des termes 
spécifiques au théâtre. 



  
 5.   Tableau récapitulatif de la terminologie critique : 
 

Terme Définition Exemple d'utilisation 

Monologue Discours d'un personnage 
seul sur scène 

Le monologue de Phèdre dans "Phèdre" 
de Racine 

Plan-
séquence 

Longue prise de vue 
continue sans coupure 

Le plan-séquence d'ouverture de "Touch 
of Evil" de Orson Welles 

Scénographie Mise en espace de la scène 
et des décors 

La scénographie minimaliste de "En 
attendant Godot" de Beckett 

   



C3 : Mise en œuvre de méthodes et d'outils du champ 
disciplinaire 

  
Présentation du bloc de compétences : 
Le bloc de compétences Mise en œuvre de méthodes et d'outils du champ disciplinaire 
est crucial pour les étudiants en Licence AS (Arts du Spectacle). Il consiste à apprendre et 
à utiliser les diverses méthodes et outils spécifiques au domaine des arts du spectacle.  
 
Cette compétence te permettra de développer une approche méthodologique afin 
d'analyser une œuvre, de concevoir une mise en scène, ou encore de comprendre le 
processus de création artistique. C'est une base essentielle pour devenir un professionnel 
compétent dans le domaine. 
  
Conseil : 
Pour réussir ce bloc de compétences, il est important de :  

• Compléter tes connaissances théoriques par des exercices pratiques 
réguliers 

• Participer activement aux ateliers et aux projets proposés par la formation 
• Diversifier tes sources d'apprentissage en consultant des ouvrages, des 

articles et des vidéos spécialisés 
• Travailler en équipe pour échanger des idées et des méthodes 

Garde en tête que la mise en œuvre de ces méthodes et outils demande de la 
persévérance et de l'engagement. Ne te décourage pas face aux difficultés, chaque 
exercice te rendra plus compétent et confiant. 
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Chapitre 1 : Employer des méthodes adaptées pour analyser les 
spectacles 
  

 1.   Comprendre le contexte : 
  
Définir l'œuvre : 
Il est essentiel de commencer par identifier le titre, l'auteur, la date de création et le lieu de 
représentation du spectacle. Cela aide à situer le contexte et à mieux comprendre l'œuvre. 
  
Connaître l'auteur : 
En savoir plus sur l'auteur permet de saisir ses intentions et les influences qui ont pu 
marquer son travail. Recherches sur sa biographie et ses autres œuvres sont 
recommandées. 
  
Analyser l'époque : 
Il est important de comprendre l'époque à laquelle le spectacle a été créé, car cela 
influence souvent le contenu et la forme de l'œuvre. 
  
Étudier la réception : 
Observer comment le public et les critiques ont réagi au spectacle peut offrir des 
perspectives intéressantes sur son impact. Comparer différentes critiques peut être 
instructif. 
  
Considérer le lieu de représentation : 
Le lieu où le spectacle est présenté peut influencer sa mise en scène et sa réception. Un 
spectacle en plein air, par exemple, offre une expérience différente de celle d'un théâtre 
classique. 
  

 2.   Analyser la mise en scène : 
  
Éléments scéniques : 
Examiner les décors, les costumes, l'éclairage et les effets sonores. Ces éléments créent 
l'atmosphère du spectacle et peuvent symboliser des thèmes particuliers. 
  
Chorégraphie et mouvements : 
Observer les mouvements des acteurs, leur coordination et leurs interactions. La 
chorégraphie peut révéler des informations sur les relations entre les personnages. 
  
Utilisation de l'espace : 
Noter comment l'espace scénique est utilisé. La disposition des acteurs et des décors peut 
indiquer des hiérarchies ou des tensions. 
  
Direction d'acteurs : 
Analyser la manière dont les acteurs interprètent leurs rôles, leurs gestes, leurs expressions 
et leurs intonations. Cela donne des indices sur les intentions du metteur en scène. 



  
Techniques innovantes : 
Identifier toute technique ou technologie novatrice utilisée dans la mise en scène. Cela 
peut inclure des projections vidéo, des effets spéciaux ou des dispositifs interactifs. 
  

 3.   Étudier le texte et le scénario : 
  
Structure narrative : 
Analyser la structure du récit : exposition, nœud dramatique, climax, dénouement. 
Comprendre cette structure aide à suivre l'évolution de l'intrigue. 
  
Thèmes principaux : 
Identifier les thèmes centraux du texte. Ils peuvent inclure l'amour, la guerre, la liberté, etc. 
Ces thèmes donnent du sens à l'œuvre. 
  
Dialogue et monologue : 
Étudier la langue et le style des dialogues. Les monologues peuvent révéler les pensées 
profondes des personnages et les dialogues, leurs relations. 
  
Symbolisme : 
Rechercher des symboles et des métaphores. Ils enrichissent le texte et permettent une 
interprétation plus profonde du scénario. 
  
Adaptations : 
Comparer différentes adaptations du texte peut être révélateur. Chaque version peut offrir 
une perspective unique sur le même scénario. 
  

 4.   Observer les performances : 
  
Interprétation des acteurs : 
Regarder comment chaque acteur interprète son rôle. Leur diction, posture et gestuelle 
sont des indicateurs de la qualité de la performance. 
  
Interaction entre les personnages : 
Analyser les relations entre les personnages sur scène. Cela peut révéler des conflits, des 
alliances ou des sous-entendus. 
  
Évolution des personnages : 
Noter comment les personnages changent au cours du spectacle. Leur développement 
peut refléter des thèmes ou des messages importants. 
  
Rythme et tempo : 
Observer le rythme des scènes et la manière dont les moments de tension et de détente 
sont alternés. Un bon tempo maintient l'attention du public. 
  
Moments clés : 



Identifier les moments forts du spectacle. Ces scènes marquantes sont souvent celles qui 
laissent une impression durable sur le public. 
  

 5.   Utiliser des outils d'analyse : 
  
Grille d'analyse : 
Utiliser une grille d'analyse pour structurer son observation. Cela permet de ne rien oublier 
et de comparer différents spectacles. 
  
Fiches de lecture : 
Prendre des notes détaillées sur chaque élément du spectacle. Cela aide à organiser ses 
idées et à rédiger ensuite une analyse complète. 
  
Enregistrements vidéo : 
Regarder des enregistrements du spectacle permet de revoir des scènes et de noter des 
détails qui auraient pu être manqués en direct. 
  
Références théoriques : 
Se référer à des théories et des critiques d'autres auteurs peut enrichir son analyse et offrir 
de nouvelles perspectives. 
  
Tableaux comparatifs : 
Utiliser des tableaux pour comparer différents aspects du spectacle, comme les 
performances, la mise en scène ou la réception. Cela rend l'analyse plus claire et 
structurée. 
  

Élément Aspect à analyser Questions clés 

Mise en 
scène 

Décors et 
éclairage 

Comment les décors créent-ils l'atmosphère ? Quel 
est l'impact de l'éclairage sur la scène ? 

Texte Thèmes et 
symbolisme 

Quels sont les thèmes principaux ? Quels symboles 
sont utilisés ? 

Performances Interprétation des 
acteurs 

Comment les acteurs interprètent-ils leurs rôles ? 
Quels moments de la performance se distinguent ? 

   



Chapitre 2 : Acquérir une expérience personnelle de création 
artistique 
  

 1. Comprendre l'importance de l'expérience personnelle : 
  
Définition de l'expérience personnelle : 
L'expérience personnelle en création artistique est le processus par lequel un individu 
explore, expérimente et développe ses propres œuvres. 
  
Impact sur le développement artistique : 
Développer une expérience personnelle permet à l'artiste de mieux comprendre ses 
propres inspirations et limites, améliorant ainsi son style unique. 
  
Différents types d'expériences artistiques : 

• Peinture 
• Théâtre 
• Danse 
• Sculpture 

Exemple : 
Un étudiant en arts du spectacle crée une pièce de théâtre en s'inspirant de ses 
expériences personnelles, améliorant ainsi l'authenticité de son œuvre. 
  
Statistiques sur l'impact de l'expérience personnelle : 
Environ 70% des artistes déclarent que leurs œuvres les plus réussies proviennent de leurs 
expériences personnelles. 
  

 
  

 2. Explorer des méthodes de création : 



  
Méthodes d'exploration : 
Différentes méthodes permettent à l'artiste d'explorer ses compétences créatives, comme 
les ateliers, les résidences artistiques et les collaborations. 
  
Ateliers et stages : 
Les ateliers offrent une opportunité d'apprentissage intensif et spécialisé dans une 
discipline artistique donnée. 
  
Résidences artistiques : 
Les résidences permettent aux artistes de travailler dans un environnement nouveau, 
souvent stimulant et inspirant, pour développer leur art. 
  
Collaborations artistiques : 
Travailler avec d'autres artistes peut enrichir l'expérience créative et apporter de nouvelles 
perspectives. 
  
Exemple : 
Un étudiant participe à une résidence artistique à l'étranger et crée une série de 
sculptures inspirées de la culture locale. 
  

 3. Surmonter les défis de la création artistique : 
  
Reconnaître les obstacles : 
Les artistes peuvent rencontrer divers obstacles, comme le manque d'inspiration, les 
contraintes de temps ou les critiques négatives. 
  
Techniques pour surmonter les blocages créatifs : 

• Méditation 
• Exercices de brainstorming 
• Changer d'environnement 

Apprentissage de la gestion du temps : 
Planifier et organiser son temps est crucial pour mener à bien un projet artistique en 
respectant les délais. 
  
Accueillir les critiques : 
Les critiques constructives peuvent aider à améliorer le travail de l'artiste et à affiner ses 
compétences. 
  
Exemple : 
Un étudiant en arts du spectacle utilise la méditation pour surmonter un blocage créatif et 
termine son projet de danse contemporaine. 
  

 4. Apprendre des autres artistes : 



  
Étudier des œuvres d'autres artistes : 
Analyser les œuvres d'autres artistes permet de comprendre différentes techniques et 
approches créatives. 
  
Participer à des expositions et spectacles : 
Assister à des expositions et spectacles offre une source d'inspiration et de nouvelles idées 
créatives. 
  
Rencontrer des artistes et échanger des idées : 
Échanger avec d'autres artistes peut enrichir l'expérience créative et offrir de nouvelles 
perspectives. 
  
S'inscrire à des cours ou ateliers : 
Des cours ou ateliers dirigés par des artistes expérimentés peuvent transmettre des 
compétences spécifiques et des techniques avancées. 
  
Exemple : 
Un étudiant découvre de nouvelles techniques de peinture en suivant un atelier dirigé par 
un artiste renommé. 
  

 5. Mesurer et évaluer son progrès : 
  
Fixer des objectifs clairs : 
Il est important de se fixer des objectifs spécifiques et mesurables pour guider son 
processus créatif. 
  
Utiliser des outils de suivi : 
Des outils comme les carnets de croquis, les journaux de bord ou les applications de 
gestion de projets peuvent aider à suivre les progrès. 
  
Évaluer ses performances : 
Il est essentiel de prendre du recul et d'évaluer régulièrement son travail pour identifier les 
points forts et les axes d'amélioration. 
  
Recevoir des retours constructifs : 
Les retours d'enseignants, de pairs et du public sont précieux pour s'améliorer 
constamment. 
  
Exemple : 
Un étudiant en arts du spectacle utilise un journal de bord pour suivre son évolution dans 
la réalisation d'un projet de théâtre. 
   



Chapitre 3 : Organiser et accéder aux ressources 
documentaires spécialisées 
  

 1.   Comprendre les ressources documentaires spécialisées : 
  
Définition des ressources documentaires spécialisées : 
Les ressources documentaires spécialisées sont des documents et supports spécifiques à 
un domaine d'étude. Elles incluent des livres, articles de revues, thèses, rapports, et bases 
de données. 
  
Importance pour les étudiants en arts du spectacle : 
Ces ressources sont cruciales pour approfondir les connaissances, analyser des œuvres, 
comprendre des théories, et mener des recherches. Elles offrent des informations 
précieuses et spécialisées. 
  
Types de ressources disponibles : 
Il existe différents types de ressources : ouvrages spécialisés, revues académiques, bases 
de données en ligne, archives audiovisuelles, et documents historiques. 
  
Exemple de ressources spécialisées : 
Les archives de l'INA (Institut National de l'Audiovisuel) sont une mine d'or pour les 
étudiants en arts du spectacle, offrant des vidéos, interviews et émissions radiophoniques 
historiques. 
  
Avantages d'utiliser ces ressources : 
Accéder à ces ressources permet une meilleure compréhension des sujets étudiés, une 
inspiration pour les projets créatifs, et l'acquisition de connaissances avancées et 
spécifiques. 
  

 2.   Comment organiser les ressources documentaires : 
  
Utiliser des outils de gestion de références : 
Des outils comme Zotero ou Mendeley aident à organiser les références bibliographiques, 
à stocker des documents et à générer des citations de manière automatisée. 
  
Établir des dossiers thématiques : 
Créer des dossiers thématiques permet de classer les documents par sujet ou par projet. 
Cela facilite la recherche d'information et l'accès rapide aux ressources nécessaires. 
  
Utiliser des mots-clés et des tags : 
Attribuer des mots-clés et des tags aux documents permet de les retrouver plus 
facilement via des recherches spécifiques. Cela aide également à organiser les idées et 
les thématiques. 
  
Exemple d'organisation par mots-clés : 



Un étudiant peut taguer les documents sur la comédie, le drame, et le théâtre 
expérimental pour faciliter l'accès à ces thématiques lors de la rédaction d'un mémoire. 
  
Outils numériques de gestion : 
Des applications comme Evernote ou Scrivener permettent de stocker et organiser les 
notes de recherche, les articles et les ressources multimédias, offrant un espace de travail 
centralisé. 
  

 3.   Accéder aux ressources documentaires : 
  
Accès aux bibliothèques universitaires : 
Les bibliothèques universitaires offrent un accès à une vaste collection de livres, revues, et 
bases de données spécialisées. Elles disposent souvent de sections dédiées aux arts du 
spectacle. 
  
Utiliser les bases de données en ligne : 
Des plateformes comme JSTOR ou Cairn.info fournissent des articles académiques et des 
revues spécialisées accessibles en ligne, souvent via les abonnements universitaires. 
  
Exemple de base de données en ligne : 
JSTOR propose une collection d'articles académiques couvrant des disciplines variées, 
avec des sections spécifiquement dédiées aux arts du spectacle. 
  
Accès aux archives numériques : 
Les archives numériques comme celles de la BnF (Bibliothèque nationale de France) 
permettent d'accéder à des documents rares, manuscrits, et archives audiovisuelles utiles 
pour la recherche. 
  
Utiliser les ressources des centres de documentation : 
Les centres de documentation spécialisés, comme ceux des écoles d'art, offrent des 
collections spécifiques et des services de recherche adaptés aux besoins des étudiants. 
  

 4.   Évaluer la qualité des ressources : 
  
Vérifier la crédibilité des sources : 
Il est essentiel de vérifier la crédibilité des sources en considérant l'auteur, la publication, et 
la date de publication. Une source crédible provient souvent d'une institution reconnue ou 
d'un chercheur réputé. 
  
Analyser le contenu : 
Analyser le contenu permet de déterminer sa pertinence et sa fiabilité. Il faut vérifier les 
références, les arguments présentés, et la méthodologie utilisée par l'auteur. 
  
Consulter les avis et les critiques : 
Les avis et critiques d'autres chercheurs ou d'utilisateurs peuvent aider à évaluer la qualité 
d'une source. Consulter des revues académiques ou des forums spécialisés peut être utile. 



  
Exemple d'évaluation de sources : 
Lors de la recherche d'une pièce de théâtre, un étudiant peut consulter les critiques 
publiées dans des revues spécialisées pour évaluer la qualité et l'impact de la pièce. 
  

 5.   Utiliser les ressources documentaires dans les projets : 
  
Intégrer les ressources dans les travaux universitaires : 
Les ressources documentaires peuvent être intégrées dans les travaux universitaires pour 
étayer les arguments, fournir des exemples concrets, et enrichir les analyses. 
  
Utiliser les ressources audiovisuelles : 
Les archives audiovisuelles peuvent être utilisées pour illustrer des concepts, montrer des 
performances historiques, ou analyser des mises en scène. Cela apporte une dimension 
visuelle aux travaux. 
  
Exemple d'utilisation audiovisuelle : 
Un étudiant peut intégrer des extraits de vidéos d'un spectacle pour analyser les choix de 
mise en scène et les performances des acteurs. 
  
Citer correctement les sources : 
Il est crucial de citer correctement les sources utilisées dans les travaux pour éviter le 
plagiat et donner crédit aux auteurs. Les styles de citation courants incluent APA, MLA, et 
Chicago. 
  
Collaborer avec les enseignants et les bibliothécaires : 
Les enseignants et les bibliothécaires peuvent fournir des conseils sur les meilleures 
ressources à utiliser et sur la manière de les intégrer efficacement dans les projets. 
 

Type de Ressource Exemple Accès 

Livres Spécialisés "L'Art du Spectacle" par John Doe Bibliothèques Universitaires 

Articles Académiques JSTOR, Cairn.info Abonnements Universitaires 

Archives Audiovisuelles INA, BnF Accès en ligne 

   



Chapitre 4 : Repérer l’organisation des arts du spectacle en 
France et à l’étranger 
  

 1.   L'organisation des arts du spectacle en France : 
  
Les institutions publiques : 
En France, les arts du spectacle sont soutenus par diverses institutions publiques comme 
le ministère de la Culture, les DRAC (Directions régionales des affaires culturelles) et les 
collectivités territoriales. 
  
Les théâtres nationaux : 
Il existe cinq théâtres nationaux en France : la Comédie-Française, l'Odéon-Théâtre de 
l'Europe, le Théâtre National de Chaillot, le Théâtre National de la Colline et l'Opéra-
Comique. 
  
Les festivals : 
La France accueille plusieurs festivals majeurs chaque année. Parmi eux, le Festival 
d'Avignon, qui est l'un des plus prestigieux festivals de théâtre au monde. 
  
Les compagnies de théâtre : 
Les compagnies de théâtre jouent un rôle clé dans la création artistique. En France, il y a 
environ 1 200 compagnies professionnelles actives. 
  
Les écoles de théâtre : 
Plusieurs écoles prestigieuses forment les futurs professionnels : le Conservatoire national 
supérieur d'art dramatique (CNSAD) et l'École nationale supérieure des arts et techniques 
du théâtre (ENSATT). 
  

 2.   L'organisation des arts du spectacle à l’étranger : 
  
Les institutions internationales : 
À l'étranger, les arts du spectacle sont souvent soutenus par des institutions similaires à 
celles de la France. Par exemple, le National Endowment for the Arts aux États-Unis ou le 
British Council au Royaume-Uni. 
  
Les festivals internationaux : 
L'internationalisation des arts du spectacle est marquée par des festivals comme le 
Festival d'Édimbourg, le Festival de Salzbourg et le Festival de théâtre de Berlin. 
  
Les grandes scènes internationales : 
Des théâtres comme le Royal National Theatre à Londres ou le Metropolitan Opera à New 
York sont des scènes de grande renommée internationale. 
  
Les compagnies de théâtre internationales : 



Les compagnies de théâtre comme le Royal Shakespeare Company au Royaume-Uni ou 
la Berliner Ensemble en Allemagne ont une influence mondiale. 
  
Les écoles de théâtre à l’étranger : 
Des institutions comme la Royal Academy of Dramatic Art (RADA) à Londres et la Juilliard 
School à New York forment des artistes de renommée internationale. 
  

 3.   Les financements des arts du spectacle : 
  
Les subventions publiques : 
En France, les subventions publiques représentent environ 70% des financements des arts 
du spectacle. Les DRAC et les collectivités locales jouent un rôle majeur. 
  

 
  
Les financements privés : 
Les entreprises peuvent également soutenir les arts du spectacle via le mécénat culturel. 
En 2019, cela représentait environ 150 millions d'euros en France. 
  



 
  
Les recettes propres : 
Les recettes de billetterie, des ventes de programmes et de merchandising peuvent 
représenter jusqu'à 30% des revenus des compagnies de théâtre. 
  

 
  
Les financements internationaux : 
À l’étranger, le financement des arts du spectacle peut venir de fondations privées 
comme la Fondation Ford ou de programmes de l'Union Européenne. 
  
Les partenariats : 
Les collaborations entre institutions culturelles et entreprises privées permettent souvent 
de financer des projets spécifiques et d'accroître la visibilité des spectacles. 
  

 4.   Les enjeux contemporains des arts du spectacle : 
  



La diversité culturelle : 
Les arts du spectacle doivent refléter la diversité de la société. Les initiatives pour inclure 
des artistes de différentes origines culturelles sont en hausse. 
  
Le numérique : 
Le développement des technologies numériques permet de nouvelles formes de création 
et de diffusion. Le streaming de spectacles en direct est devenu courant. 
  
La durabilité : 
Les productions cherchent à réduire leur impact environnemental. Utilisation de décors 
recyclables et de technologies économes en énergie. 
  
La mobilité des artistes : 
Les artistes de théâtre se déplacent de plus en plus pour des tournées internationales. 
Cela implique de nouveaux défis logistiques et financiers. 
  
La formation continue : 
Les professionnels des arts du spectacle doivent régulièrement se former pour rester à 
jour avec les nouvelles tendances et technologies. 
  

 5.   Tableau comparatif des financements : 
  

Type de financement France Étranger 

Subventions publiques 70% Variable (30%-70%) 

Financements privés 30% 20%-40% 

Recettes propres 10%-30% 10%-20% 

   



C4 : Usages digitaux et numériques 
  
Présentation du bloc de compétences : 
Le bloc de compétences C4 : Usages digitaux et numériques, indispensable pour les 
étudiants en Licence AS (Arts du Spectacle), te permettra de maîtriser les outils 
numériques et d'appréhender les nouveaux médias. 
 
Tu apprendras à utiliser divers logiciels pour la création artistique, à comprendre les 
enjeux des réseaux sociaux et à produire des contenus numériques adaptés à différents 
supports. Ce bloc te prépare à être autonome dans un environnement de plus en plus 
digitalisé. 
  
Les compétences acquises ici sont cruciales pour évoluer dans le monde professionnel 
actuel et se démarquer par une utilisation intelligente des technologies numériques. 
 
Conseil : 
Pour réussir ce bloc de compétences, il est essentiel de rester curieux et de pratiquer 
régulièrement. Voici quelques conseils : 

• Explore différents outils et logiciels de création numérique 
• Participe à des projets collaboratifs en ligne 
• Suis des tutoriels et des cours en ligne pour te perfectionner 
• Ne te contente pas des bases, cherche à approfondir tes connaissances 

En adoptant une approche proactive, tu seras mieux préparé(e) à exploiter pleinement 
les opportunités offertes par le numérique dans le domaine des arts du spectacle. 
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Chapitre 1 : Utiliser les outils numériques pour traiter et diffuser 
l’information 
  

 1.   Introduction aux outils numériques : 
  
Définition des outils numériques : 
Les outils numériques sont des logiciels et applications qui aident à traiter, organiser et 
diffuser des informations de manière efficace. 
  
Importance des outils numériques : 
Ils simplifient le travail, augmentent la productivité et permettent de partager rapidement 
des informations avec un large public. 
  
Exemple d'outil numérique : 
Google Drive permet de créer, partager et collaborer sur des documents en temps réel. 
  
Évolution des outils numériques : 
Au cours des dix dernières années, les outils numériques ont considérablement évolué, 
intégrant plus de fonctionnalités et devenant plus accessibles. 
  
Principales catégories d'outils numériques : 
Il existe des outils pour la création de contenu, la gestion de projet, la communication, et 
l'analyse des données. 
  

 2.   Traitement de l’information : 
  
Collecte de données : 
Il est essentiel de pouvoir recueillir des informations précises et pertinentes pour toute 
tâche ou projet. Les sources peuvent varier. 
  
Organisation des données : 
Une fois les données collectées, il faut les structurer de manière logique. Utiliser des 
dossiers, des étiquettes et des métadonnées peut être utile. 
  
Analyse des données : 
Analyse les données pour en tirer des conclusions pertinentes. Excel est un outil 
couramment utilisé pour cela. 
  
Exemple d'organisation des données : 
Utiliser des dossiers partagés sur OneDrive pour classer les documents selon les projets. 
  
Présentation des résultats : 
Les résultats doivent être présentés de manière claire et concise. Utiliser des graphiques et 
des tableaux peut aider à visualiser les informations. 
  



 3.   Diffusion de l’information : 
  
Choix des canaux de diffusion : 
Il est crucial de choisir le bon canal pour diffuser l'information. Les options incluent les 
réseaux sociaux, les e-mails, et les sites web. 
  
Création de contenu numérique : 
Le contenu doit être attrayant et pertinent. Utiliser des vidéos, des infographies et des 
articles pour captiver l’audience. 
  
Stratégies de diffusion : 
Planifie la diffusion en fonction de l’audience cible. Utilise des calendriers de publication 
pour organiser le contenu. 
  
Exemple de diffusion : 
Partager une vidéo promotionnelle sur Instagram et Facebook pour atteindre un public 
plus large. 
  
Mesure de l'impact : 
Utilise des outils analytiques pour mesurer l’efficacité de la diffusion. Google Analytics est 
utile pour suivre les visites sur un site web. 
  

 4.   Outils de collaboration : 
  
Travail collaboratif : 
Les outils de collaboration permettent de travailler simultanément sur un même 
document, favorisant ainsi le travail d’équipe. 
  
Plateformes collaboratives : 
Des plateformes comme Slack, Trello, et Microsoft Teams facilitent la communication et 
l'organisation au sein des équipes. 
  
Exemple de collaboration : 
Utiliser Trello pour gérer les tâches d’un projet de groupe, où chaque membre peut ajouter 
des commentaires et des mises à jour. 
  
Synchronisation des données : 
Les outils comme Dropbox permettent de synchroniser automatiquement les documents 
entre les différents membres de l’équipe. 
  
Gestion des permissions : 
Assure-toi de définir les permissions pour chaque membre afin de contrôler l'accès aux 
documents et informations sensibles. 
  

 5.   Sécurité des informations : 
  



Protection des données : 
Il est crucial de protéger les données sensibles contre les accès non autorisés. Utilise des 
mots de passe forts et des logiciels de cryptage. 
  
Outils de sécurité : 
Des outils comme Norton ou McAfee peuvent aider à protéger tes informations contre les 
virus et les malwares. 
  
Exemple de sécurité : 
Utiliser un gestionnaire de mots de passe pour garder toutes les informations de 
connexion en sécurité. 
  
Gestion des accès : 
Il est important de contrôler qui a accès à quelles informations. Utilise des permissions 
pour limiter l’accès aux documents sensibles. 
  
Sauvegarde des données : 
Effectue des sauvegardes régulières pour éviter la perte d’informations importantes. Utilise 
des solutions cloud comme Google Drive ou iCloud. 
  

Outil Usage principal Exemple 

Google Drive Stockage et collaboration Partage de documents 

Slack Communication d'équipe Discussion de projet 

Trello Gestion de projet Organisation des tâches 

Excel Analyse des données Création de graphiques 

   



Chapitre 2 : Assurer la sécurité informatique lors de l'acquisition 
de données 
  

1. Introduction à la sécurité informatique : 
  
Importance de la sécurité informatique : 
La sécurité informatique est cruciale pour protéger les données sensibles contre les 
cyberattaques et les pertes de données. Cela est particulièrement important lors de 
l'acquisition de données. 
  
Menaces communes : 
Les menaces incluent les virus, les logiciels malveillants, les attaques par phishing et les 
ransomwares. Ces menaces peuvent compromettre la sécurité des données. 
  
Chiffres clés : 
En 2022, environ 66% des entreprises ont été touchées par une cyberattaque, et les pertes 
moyennes s'élèvent à 3,86 millions de dollars par incident. 
  

 
  
Exemple de phishing : 
Un étudiant reçoit un e-mail prétendument de son université demandant des informations 
personnelles. Il clique sur le lien et son ordinateur est infecté. 
  

2. Mesures de sécurité pour l'acquisition de données : 
  
Utilisation de logiciels antivirus : 
Un logiciel antivirus protège contre les virus et les logiciels malveillants. Il doit être mis à 
jour régulièrement pour être efficace. 
  
Pare-feu : 



Un pare-feu filtre le trafic réseau entrant et sortant, bloquant les connexions non 
autorisées. Cela aide à prévenir les attaques externes. 
  
Cryptage des données : 
Le cryptage transforme les données en un format illisible sans clé de décryptage. C'est 
essentiel pour protéger les données sensibles lors de leur transmission. 
  
Exemple de cryptage : 
Un étudiant envoie un fichier contenant des informations personnelles via un service de 
messagerie cryptée. Seul le destinataire avec la clé peut lire le contenu. 
  
Authentification à deux facteurs : 
L'authentification à deux facteurs (2FA) nécessite deux formes d'identification pour 
accéder à un compte. Cela renforce la sécurité des accès. 
  

3. Bonnes pratiques pour la sécurité informatique : 
  
Mise à jour régulière des logiciels : 
Les mises à jour corrigent les vulnérabilités et améliorent la sécurité. Il est crucial de 
maintenir tous les logiciels à jour. 
  
Utilisation de mots de passe forts : 
Un mot de passe fort comprend au moins 12 caractères avec des lettres majuscules, 
minuscules, chiffres et symboles. Il doit être unique pour chaque compte. 
  
Sauvegarde des données : 
Les sauvegardes régulières permettent de restaurer les données en cas de perte ou de 
corruption. Les sauvegardes doivent être stockées en lieu sûr. 
  
Exemple de sauvegarde : 
Un étudiant sauvegarde ses projets sur un disque dur externe chaque semaine. En cas de 
panne d'ordinateur, il peut récupérer son travail. 
  

4. Sécurité des périphériques : 
  
Protection des appareils mobiles : 
Les appareils mobiles doivent être protégés par des mots de passe, des empreintes 
digitales ou la reconnaissance faciale. Cela empêche l'accès non autorisé. 
  
Utilisation de réseaux sécurisés : 
Les réseaux Wi-Fi publics sont souvent non sécurisés. Il est recommandé d'utiliser un VPN 
pour sécuriser les connexions sur ces réseaux. 
  
Exemple de réseau sécurisé : 
Un étudiant utilise un VPN pour accéder à l'Internet sur un réseau Wi-Fi public, chiffrant 
ainsi ses données et protégeant sa vie privée. 



  
5. Tableau récapitulatif des mesures de sécurité : 
 

Mesure de sécurité Description Efficacité 

Antivirus Protection contre les virus et logiciels malveillants Très efficace 

Pare-feu Filtrage du trafic réseau Efficace 

Cryptage Transformation des données en format illisible Très efficace 

2FA Deux formes d'identification pour accéder Très efficace 

   



Chapitre 3 : Collaborer efficacement en ligne grâce aux outils 
numériques 
  

 1.   Les outils de communication en ligne : 
  
Les e-mails : 
L'e-mail est un outil de communication très utilisé pour échanger des informations 
rapidement. Il permet de garder des traces écrites et de joindre des documents. 
  
Les messageries instantanées : 
Les messageries instantanées comme Slack ou Microsoft Teams permettent une 
communication rapide et en temps réel entre les membres d'un groupe. 
  
Les visioconférences : 
Les outils de visioconférence comme Zoom et Google Meet sont essentiels pour les 
réunions à distance. Ils facilitent l'interaction visuelle et auditive. 
  
Les forums de discussion : 
Les forums permettent d'organiser des discussions autour de sujets spécifiques. Ils sont 
utiles pour un échange d'idées structuré et archivé. 
  
Les applications de gestion de projets : 
Ces applications comme Trello ou Asana permettent de suivre l'avancement des tâches, 
assigner des responsabilités et fixer des échéances. 
  

 2.   Les outils de partage de documents : 
  
Les plateformes de stockage en ligne : 
Des services comme Google Drive et Dropbox permettent de stocker et partager des 
documents en ligne, facilitant l'accès depuis n'importe où. 
  
Les éditeurs collaboratifs : 
Des outils comme Google Docs ou Microsoft 365 permettent à plusieurs personnes de 
travailler ensemble sur un même document en temps réel. 
  
Les systèmes de gestion de contenu : 
Des plateformes comme WordPress ou Joomla permettent de créer et de gérer des 
contenus en ligne de manière collaborative. 
  
Les bibliothèques numériques : 
Des ressources comme les archives ouvertes ou les bases de données en ligne sont utiles 
pour accéder à des documents académiques. 
  
Les outils de versioning : 



Des systèmes comme Git permettent de suivre les modifications apportées aux 
documents et de revenir à des versions antérieures si nécessaire. 
  

 3.   Les outils de gestion de tâches et de temps : 
  
Les gestionnaires de tâches : 
Des applications comme Todoist et Wunderlist aident à organiser et prioriser les tâches à 
accomplir, améliorant ainsi la productivité. 
  
Les calendriers partagés : 
Des outils comme Google Calendar permettent de partager des agendas avec d'autres 
membres de l'équipe, facilitant la planification des réunions. 
  
Les outils de suivi du temps : 
Des outils comme Toggl permettent de suivre le temps passé sur chaque tâche, ce qui 
aide à identifier les pertes de temps. 
  
Les applications de gestion de projet : 
Des plateformes comme Basecamp permettent de gérer des projets de manière 
collaborative, en centralisant toutes les informations nécessaires. 
  
Les outils de rappel : 
Des applications comme Reminders sur iOS aident à se souvenir des tâches importantes à 
effectuer en envoyant des notifications. 
  

 4.   Les bonnes pratiques de collaboration en ligne : 
  
Communiquer efficacement : 
Il est important d'être clair et concis dans les communications, d'utiliser des sujets 
explicites et de répondre rapidement aux messages. 
  
Respecter les horaires : 
Il est essentiel de respecter les horaires de travail des autres membres de l'équipe et 
d'éviter d'envoyer des messages en dehors des heures convenues. 
  
Organiser des réunions régulières : 
Prévoir des réunions régulières permet de faire le point sur l'avancement des projets et de 
résoudre les problèmes en temps réel. 
  
Utiliser les outils adaptés : 
Il est crucial d'utiliser les outils les mieux adaptés aux besoins de l'équipe et de s'assurer 
que tout le monde sait comment les utiliser. 
  
Documenter les processus : 
Tenir une documentation à jour sur les processus et les décisions prises permet d'éviter les 
malentendus et de faciliter l'intégration des nouveaux membres. 



  
 5.   Tableau comparatif des outils de collaboration en ligne : 
 

Outil Fonction Avantages Inconvénients 

Zoom Visioconférence Facile à utiliser, Bonne 
qualité vidéo 

Limité en version gratuite 

Google 
Drive 

Stockage et partage 
de fichiers 

Gratuit, Accessible de 
partout 

Limite de stockage en 
version gratuite 

Trello Gestion de projets Interface intuitive, 
Collaboration facile 

Peut devenir complexe 
avec de grands projets 

Slack Messagerie 
instantanée 

Intégrations multiples, 
Communication rapide 

Peut être distrayant 

   



C5 : Exploitation de données à des fins d'analyse 
  
Présentation du bloc de compétences : 
Dans cette Licence AS (Arts du Spectacle), le bloc de compétences C5 : Exploitation de 
données à des fins d'analyse joue un rôle crucial. Il s'agit de maîtriser les techniques de 
collecte, de traitement et d'analyse de données pour comprendre et améliorer les projets 
artistiques. 
 
L'étudiant apprend à utiliser divers outils et méthodologies pour analyser des données 
quantitatives et qualitatives. Cette compétence est essentielle pour évaluer l'impact des 
productions artistiques et pour prendre des décisions informées dans le domaine des arts 
du spectacle. 
  
Conseil : 
Pour réussir ce bloc de compétences, il est important de suivre ces quelques conseils : 
  

• Familiarise-toi avec les outils d'analyse de données comme Excel ou SPSS 
• Pratique régulièrement la collecte et l'interprétation de données à travers des 

études de cas 
• Ne néglige pas les aspects éthiques de la gestion des données 
• Apprends à présenter tes résultats de manière claire et convaincante 

En appliquant ces conseils, tu seras mieux préparé pour exploiter les données à des fins 
d'analyse et pour réussir dans le domaine des arts du spectacle. 
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Chapitre 1 : Rechercher et sélectionner des ressources 
culturelles pertinentes 
  

 1.   Définir les besoins : 
  
Analyser le projet : 
Il est essentiel de bien comprendre les besoins spécifiques du projet artistique. Définir le 
thème, les objectifs et le public cible. 
  
Établir une liste de critères : 
Pour faciliter la recherche, il est utile de lister des critères précis comme la pertinence, la 
qualité et la disponibilité des ressources. 
  
Prioriser les critères : 
Ranger les critères par ordre d'importance. Cela aide à concentrer les efforts de recherche 
sur les éléments les plus pertinents. 
  
Définir les contraintes temporelles : 
Évaluer le temps disponible pour la recherche et déterminer des échéances pour chaque 
étape. Cela évite les retards. 
  
Exemple de définition de besoins : 
Un étudiant doit trouver des ressources sur le théâtre contemporain pour un exposé de 15 
minutes devant la classe. 
  

 2.   Rechercher des ressources : 
  
Utiliser des moteurs de recherche : 
Google, Bing ou autres moteurs sont utiles pour trouver des articles, livres et vidéos en 
ligne. Utiliser des mots-clés spécifiques. 
  
Explorer les bases de données académiques : 
Des bases comme JSTOR ou Cairn offrent des articles scientifiques et des études de cas. 
Utiliser avec accès institutionnel si possible. 
  
Consulter les bibliothèques : 
Les bibliothèques universitaires et municipales sont de bonnes sources pour emprunter 
des livres, DVD et magazines spécialisés. 
  
Participer à des forums et groupes sociaux : 
Les forums spécialisés et les groupes sur les réseaux sociaux sont utiles pour obtenir des 
recommandations de pairs ou experts. 
  
Exemple d'utilisation d'un moteur de recherche : 



Un étudiant tape "théâtre contemporain analyse" sur Google et trouve des articles et des 
critiques de spectacles récents. 
  

 3.   Évaluer la pertinence des ressources : 
  
Vérifier l'auteur : 
Évaluer la crédibilité de l'auteur. Les ouvrages de spécialistes sont généralement plus 
fiables que ceux d'amateurs. 
  
Analyser le contenu : 
Lire le sommaire et quelques chapitres. Le contenu doit être en lien direct avec le sujet de 
recherche et apporté des informations précises. 
  
Vérifier la date de publication : 
Les informations doivent être à jour, surtout dans des domaines en constante évolution 
comme les arts du spectacle. 
  
Consulter les avis : 
Lire les critiques et les commentaires des autres utilisateurs peut aider à juger la qualité 
d'une ressource. 
  
Exemple d'évaluation de pertinence : 
Un étudiant trouve un livre sur le théâtre contemporain publié en 2020 par un professeur 
reconnu dans le domaine. 
  

 4.   Organiser les ressources sélectionnées : 
  
Créer une base de données : 
Utiliser des logiciels ou des applications pour cataloguer les ressources avec des titres, 
auteurs, dates et résumés. 
  
Utiliser des catégories : 
Classer les ressources par thème, type de document (livre, article, vidéo) ou par auteur 
pour une meilleure organisation. 
  
Établir des annotations : 
Ajouter des notes personnelles sur chaque ressource pour préciser pourquoi elle est 
pertinente et comment elle sera utilisée. 
  
Mettre à jour régulièrement : 
Ajouter de nouvelles ressources et supprimer celles qui ne sont plus pertinentes pour 
garder une base de données efficace. 
  
Exemple d'organisation de ressources : 
Un étudiant utilise Zotero pour cataloguer ses sources et y ajoute des tags comme 
"théâtre", "contemporain" et "analyse". 



  
 5.   Présenter les ressources : 

  
Créer une bibliographie : 
Inclure toutes les ressources utilisées dans un format standard (APA, MLA, etc.). Cela 
permet de crédibiliser le travail. 
  
Utiliser des supports visuels : 
Intégrer des images, graphiques et vidéos lors des présentations pour rendre les 
informations plus attrayantes et compréhensibles. 
  
Expliquer le choix des ressources : 
Justifier chaque ressource sélectionnée en expliquant sa pertinence et son apport au 
projet. 
  
Utiliser des tableaux comparatifs : 
Comparer différentes ressources pour montrer les points communs et les différences. 
  
Exemple de présentation de ressources : 
Un étudiant présente une bibliographie et un graphique comparatif des différentes 
approches du théâtre contemporain. 
  

Critère Description Importance 

Pertinence Lien direct avec le thème de recherche Très élevée 

Crédibilité Auteur reconnu et fiable Élevée 

Actualité Date de publication récente Moyenne 

   



Chapitre 2 : Analyser et synthétiser des données pour leur 
exploitation 
  

 1.   Introduction à l'analyse des données : 
  
Définition de l'analyse de données : 
L'analyse de données consiste à examiner des informations pour en tirer des conclusions 
utiles. Elle aide à comprendre et interpréter des éléments complexes. 
  
Importance de l'analyse de données : 
L'analyse des données permet de prendre des décisions éclairées. Elle est essentielle dans 
divers domaines comme la recherche, le marketing et les arts du spectacle. 
  
Étapes de l'analyse de données : 
Les principales étapes incluent la collecte, le nettoyage, l'analyse et l'interprétation des 
données. Chaque étape est cruciale pour obtenir des résultats fiables. 
  
Outils d'analyse de données : 
Il existe plusieurs outils pour analyser des données, comme Excel, SPSS ou Python. Chacun 
a ses avantages spécifiques selon le type et la complexité des données. 
  
Exemple d'utilisation dans les arts du spectacle : 
Analyse des préférences du public pour ajuster une programmation de théâtre, 
maximisant ainsi les ventes de billets. 
  

 2.   Techniques de collecte des données : 
  
Sources de données : 
Les données peuvent provenir de différentes sources : enquêtes, interviews, bases de 
données, réseaux sociaux, etc. Choisissez la source la plus pertinente pour votre étude. 
  
Méthodes de collecte : 
Les principales méthodes incluent les questionnaires, les observations, les groupes de 
discussion et les archives. Chacune a ses avantages et ses inconvénients. 
  
Qualité des données : 
Assurez-vous que les données sont fiables et représentatives. La qualité des données 
influence directement la précision des analyses. 
  
Exemple de collecte de données : 
Recueillir les avis des spectateurs après une représentation pour évaluer leur satisfaction 
et identifier des points d'amélioration. 
  
Outils de collecte : 



Utilisez des outils comme Google Forms, SurveyMonkey ou des applications dédiées pour 
faciliter la collecte de données et les centraliser. 
  

 3.   Nettoyage et préparation des données : 
  
Nettoyage des données : 
Le nettoyage des données consiste à corriger ou éliminer les erreurs et les incohérences. 
Cette étape est essentielle pour garantir la qualité des analyses. 
  
Techniques de nettoyage : 
Les techniques incluent la suppression des doublons, la correction des erreurs 
typographiques et le traitement des valeurs manquantes. Utilisez des scripts automatisés 
si possible. 
  
Préparation des données : 
Organisez les données en les structurant correctement. Cela peut inclure le formatage des 
dates, la normalisation des valeurs ou la catégorisation des variables. 
  
Exemple de nettoyage de données : 
Suppression des réponses incomplètes d'un sondage sur les préférences culturelles pour 
obtenir des résultats plus précis. 
  
Outils de nettoyage : 
Utilisez des outils comme OpenRefine, Excel ou des scripts Python pour nettoyer et 
préparer vos données de manière efficace. 
  

 4.   Analyse des données : 
  
Méthodes d'analyse : 
Les principales méthodes incluent l'analyse descriptive, l'analyse inferentielle, l'analyse 
prédictive et l'analyse exploratoire. Choisissez la méthode adaptée à votre objectif. 
  
Interprétation des résultats : 
Interpréter les résultats signifie comprendre ce que les données révèlent sur la situation 
étudiée. Recherchez des tendances, des corrélations et des anomalies. 
  
Visualisation des données : 
La visualisation aide à représenter les données de manière claire et compréhensible. 
Utilisez des graphiques, des tableaux et des diagrammes pour illustrer vos résultats. 
  
Exemple d'analyse de données : 
Analyse des ventes de billets pour différentes pièces de théâtre afin de déterminer les 
genres les plus populaires. 
  
Outils d'analyse : 



Utilisez Excel, R, Python ou Tableau pour analyser des données et créer des visualisations 
percutantes. Ces outils sont puissants et souvent utilisés par les professionnels. 
  

 5.   Synthèse des données : 
  
Objectif de la synthèse : 
La synthèse a pour but de résumer les informations clés issues de l'analyse. Elle permet de 
présenter des conclusions claires et accessibles. 
  
Étapes de la synthèse : 
Les étapes incluent la sélection des informations pertinentes, leur organisation, et la 
rédaction d'un résumé. Utilisez un langage simple et direct. 
  
Présenter les résultats : 
Présentez les résultats sous forme de rapport, de présentation, ou d'infographie. Adaptez le 
format à votre audience pour une meilleure compréhension. 
  
Exemple de synthèse de données : 
Création d'un rapport sur l'impact des activités culturelles locales sur la fréquentation des 
théâtres, avec des recommandations pour augmenter l'engagement. 
  
Outils de synthèse : 
Utilisez des outils comme Microsoft Word, PowerPoint, ou des logiciels de design graphique 
pour créer des synthèses claires et professionnelles. 
 

Étape Description Outils Utilisés 

Collecte Récolter les données pertinentes pour 
l'analyse. 

Google Forms, 
SurveyMonkey 

Nettoyage Corriger les erreurs et éliminer les 
incohérences. 

OpenRefine, Excel 

Analyse Examiner et interpréter les données. Excel, R, Python 

Synthèse Résumer les informations clés. Word, PowerPoint 

   



Chapitre 3 : Développer des arguments critiques basés sur des 
données analysées 
  

 1.   Comprendre l'importance des données : 
  
Pourquoi les données sont importantes : 
Les données fournissent des preuves concrètes pour appuyer les arguments critiques. 
Elles aident à éviter les jugements basés sur des opinions non fondées. 
  
Types de données : 
Les données peuvent être quantitatives (chiffres, statistiques) ou qualitatives 
(descriptions, témoignages). Chacune a sa propre utilité selon le contexte. 
  
Sources de données : 
Les sources de données peuvent inclure des enquêtes, des études académiques, des 
rapports gouvernementaux, et des bases de données en ligne. 
  
Fiabilité des sources : 
Il est crucial de vérifier la fiabilité des sources. Les données provenant de sources crédibles 
et réputées sont plus fiables. 
  
Analyse des données : 
Analyser les données signifie examiner les chiffres et les informations pour en tirer des 
conclusions pertinentes. 
  

 2.   Développer des arguments critiques : 
  
Définir un argument critique : 
Un argument critique est une affirmation soutenue par des preuves solides et une analyse 
rigoureuse. Cela aide à convaincre et persuader. 
  
Étapes pour développer un argument : 
1. Identifier la question ou le problème2. Rassembler des données pertinentes3. Analyser 
les données4. Formuler une thèse ou une position5. Utiliser les données pour soutenir la 
thèse 
  
Utiliser les chiffres : 
Les chiffres peuvent rendre un argument plus convaincant. Par exemple, dire "73% des 
spectateurs préfèrent ce film" est plus puissant que de dire "la plupart des spectateurs". 
  



 
  
Éviter les biais : 
Il est important de reconnaître et d'éviter les biais dans l'analyse des données pour que 
l'argument soit objectif et crédible. 
  
Critiquer les contre-arguments : 
Analyser et critiquer les contre-arguments renforce la solidité de votre propre 
argumentation en montrant que vous avez considéré diverses perspectives. 
  
Exemple d'argument critique : 
Supposons qu'un étudiant soutienne que les pièces de théâtre contemporaines attirent 
plus de jeunes publics, en s'appuyant sur des données de fréquentation des théâtres qui 
montrent que 65% des spectateurs ont moins de 30 ans. 
  

 
  

 3.   Analyser des données dans le domaine des arts du spectacle : 



  
Types de données spécifiques : 
Dans les arts du spectacle, les données peuvent inclure les entrées des spectacles, les 
critiques de presse, les enquêtes de satisfaction du public, et les statistiques de ventes de 
billets. 
  
Interpréter les critiques : 
Les critiques peuvent fournir des informations qualitatives sur la perception du spectacle 
par le public et les experts. 
  
Analyser les statistiques de fréquentation : 
Les données de fréquentation aident à comprendre quels types de spectacles attirent le 
plus de monde et pourquoi. 
  
Comparer les ventes de billets : 
Comparer les ventes de billets entre différents spectacles ou saisons peut révéler des 
tendances sur ce qui attire le public. 
  
Utiliser les données pour améliorer les spectacles : 
Les données peuvent aider à identifier les aspects des spectacles qui plaisent le plus au 
public et ceux qui nécessitent des améliorations. 
  

 4.   Présenter les résultats de l'analyse : 
  
Utiliser des graphiques et des tableaux : 
Les graphiques et les tableaux rendent les données plus accessibles et compréhensibles. 
Ils permettent de visualiser les tendances et les relations. 
  
Expliquer les résultats : 
Il est essentiel d'expliquer clairement les résultats de l'analyse, en soulignant les points clés 
et en indiquant ce qu'ils significent pour l'argument. 
  
Rédiger un rapport : 
Un rapport bien structuré doit inclure une introduction, une méthodologie, les résultats de 
l'analyse, une discussion, et une conclusion. 
  
Utiliser des exemples concrets : 
Illustrer les points clés avec des exemples concrets issus des données analysées rendra le 
rapport plus convaincant. 
  
Répondre aux contre-arguments : 
Anticiper les contre-arguments et y répondre dans le rapport renforce la crédibilité de 
l'analyse. 
  
Exemple d'utilisation de graphiques : 



Un étudiant présente les données de fréquentation d'un théâtre sous forme de graphique 
à barres pour montrer l'augmentation du nombre de spectateurs au fil des ans. 
  

Type de Spectacle Nombre de Spectateurs Satisfaction du Public (%) 

Comédie 1200 85% 

Drame 800 78% 

  
 5.   Appliquer ces compétences dans les arts du spectacle : 

  
Critique de performances : 
Analyser les performances scéniques en se basant sur des critères tels que l'interprétation 
des acteurs, la mise en scène, et la réaction du public. 
  
Évaluer des pièces de théâtre : 
Utiliser des données de fréquentation et de satisfaction pour évaluer la popularité et 
l'impact des pièces de théâtre. 
  
Optimiser la programmation : 
Les données de fréquentation et de satisfaction peuvent aider à optimiser la 
programmation des spectacles pour attirer davantage de spectateurs. 
  
Étudier les tendances du public : 
Analyser les données démographiques et les comportements du public pour adapter les 
offres de spectacles aux attentes des spectateurs. 
  
Utiliser des critiques pour améliorer les performances : 
Les retours des critiques et du public peuvent être utilisés pour améliorer les performances 
et les productions futures. 
  
Exemple de retour critique : 
Une critique note que la mise en scène d'une pièce est innovante mais que le rythme 
pourrait être amélioré, ce qui donne des pistes pour optimiser la prochaine production. 
   



Chapitre 4 : Exploiter les bases de données pertinentes pour le 
projet final 
  

 1.   Comprendre l'importance des bases de données : 
  
Définition : 
Une base de données est un ensemble structuré d'informations qui peut être facilement 
consulté, géré et mis à jour. 
  
Rôle dans les projets : 
Les bases de données permettent de recueillir et de stocker des informations nécessaires 
à la réalisation d'un projet, comme des statistiques ou des études de cas. 
  
Avantages : 
Utiliser des bases de données permet de gagner du temps, d'accéder à des informations 
précises et d'améliorer la qualité d'un projet. 
  
Types de bases de données : 
Il existe différents types de bases de données, comme les bases de données relationnelles, 
les bases de données NoSQL et les bases de données en nuage. 
  
Exemple d'analyse de données : 
Un étudiant en arts du spectacle utilise une base de données pour analyser les tendances 
de fréquentation des théâtres au cours des dix dernières années. 
  

 2.   Identifier les bases de données pertinentes : 
  
Recherche préalable : 
Avant de choisir une base de données, il est important d'effectuer une recherche pour 
identifier celles qui sont pertinentes pour le projet. 
  
Évaluer la qualité : 
Il faut vérifier que la base de données est fiable et contient des informations à jour et 
exactes. 
  
Accès gratuit ou payant : 
Certaines bases de données sont gratuites, tandis que d'autres nécessitent un 
abonnement. Il faut choisir en fonction du budget et des besoins. 
  
Exemples de bases de données : 
Pour un projet en arts du spectacle, des bases comme JSTOR, Artstor ou Google Scholar 
peuvent être utiles. 
  
Exemple de choix de base : 



Un étudiant choisit JSTOR pour accéder à des articles académiques sur l'histoire du 
théâtre. 
  

 3.   Méthodes de collecte de données : 
  
Requête de base : 
Effectuer une recherche par mots-clés dans la base de données pour trouver des 
informations pertinentes. 
  
Filtres de recherche : 
Utiliser les filtres proposés par la base de données pour affiner les résultats, comme la 
date, l'auteur ou le type de document. 
  
Sauvegarde des résultats : 
Il est important de sauvegarder les résultats de recherche pour pouvoir y accéder 
facilement plus tard. 
  
Organisation des données : 
Classer les données recueillies par thème ou par type pour faciliter l'analyse et la 
rédaction du projet. 
  
Exemple d'organisation des données : 
Un étudiant crée un tableau pour répertorier les articles trouvés selon leur pertinence et 
leur date de publication. 
  

 4.   Analyser les données recueillies : 
  
Lecture critique : 
Lire attentivement chaque document pour en extraire les informations pertinentes et les 
idées principales. 
  
Comparaison des sources : 
Comparer les données issues de différentes sources pour vérifier leur cohérence et leur 
fiabilité. 
  
Utilisation de tableaux : 
Créer des tableaux pour synthétiser les informations et faciliter la comparaison entre les 
différentes sources. Voici un exemple de tableau : 
 

Source Informations clés Fiabilité 

Article A Statistiques sur la fréquentation des théâtres Haute 

Article B Étude de cas sur les productions théâtrales Moyenne 

  
Exemple d'analyse critique : 



Un étudiant compare deux articles sur l'impact des subventions sur les productions 
théâtrales pour vérifier la cohérence des conclusions. 
  

 5.   Intégration des données dans le projet : 
  
Rédaction : 
Intégrer les données recueillies dans le corps du projet en les citant correctement et en les 
contextualisant. 
  
Utilisation des citations : 
Utiliser des citations directes ou paraphrasées pour appuyer les arguments présentés 
dans le projet. 
  
Présentation visuelle : 
Utiliser des graphiques, des tableaux et des diagrammes pour illustrer les données de 
manière claire et efficace. 
  
Révision : 
Relire et réviser l'intégration des données pour s'assurer de leur pertinence et de leur 
exactitude. 
  
Exemple d'utilisation d'une citation : 
Un étudiant cite une étude sur l'impact des nouvelles technologies sur la mise en scène 
pour renforcer son argumentation. 
   



C6 : Expression et communication écrites et orales 
  
Présentation du bloc de compétences : 
Le bloc de compétences "C6 : Expression et communication écrites et orales" est 
essentiel pour les étudiants en Licence AS (Arts du Spectacle). Il te permet de développer 
des aptitudes à communiquer efficacement, aussi bien à l'écrit qu'à l'oral. 
 
Tu apprendras à structurer tes idées, à argumenter et à capter l'attention de ton auditoire. 
Cette compétence est cruciale dans le domaine des arts du spectacle où la 
communication est omniprésente. 
  
Les évaluations peuvent prendre la forme d'exposés, de présentations orales, de rapports 
écrits ou encore de jeux de rôle. 
 
Conseil : 
Pour réussir ce bloc de compétences, il est important de pratiquer régulièrement. Voici 
quelques conseils : 

• Pratique des présentations orales devant un miroir ou avec des amis 
• Rédige des textes régulièrement pour améliorer ton style et ta clarté 
• Lis beaucoup pour enrichir ton vocabulaire 
• N'hésite pas à demander des retours et à t'améliorer en fonction des critiques 

Enfin, prends confiance en toi et rappelle-toi que la clé du succès réside dans la 
préparation et la pratique continue. 
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Chapitre 1 : Maîtriser les registres écrits et oraux en français 
  

 1.   Les différents registres de langue : 
  
Registre familier : 
Utilisé dans un cadre informel, entre amis ou en famille. Il est souvent relâché et utilise des 
expressions courantes. 
  
Registre courant : 
Utilisé dans la vie quotidienne, avec des collègues ou des connaissances. Il est plus formel 
que le registre familier. 
  
Registre soutenu : 
Utilisé dans des contextes formels, académiques ou professionnels. Il emploie un 
vocabulaire riche et des structures grammaticales complexes. 
  
Registre littéraire : 
Employé dans la littérature et les discours artistiques, il est souvent recherché et poétique. 
  
Quand utiliser chaque registre : 
Le choix du registre dépend du contexte et de l'auditoire. Par exemple, un étudiant utilisera 
un registre soutenu dans un exposé et un registre familier avec ses amis. 
  

 2.   Techniques pour améliorer son écrit : 
  
Lire régulièrement : 
Lire des livres, des articles et des essais aide à enrichir le vocabulaire et à améliorer la 
syntaxe. 
  
Écrire quotidiennement : 
Pratiquer l'écriture tous les jours permet de développer son style et sa fluidité. 
  
Utiliser des synonymes : 
Varier les mots utilisés pour éviter les répétitions et rendre le texte plus intéressant. 
  
Revoir et corriger : 
Relire et réviser ses écrits permet de corriger les fautes et d'améliorer la clarté. 
  
Demander des retours : 
Faire lire ses écrits par d'autres personnes pour obtenir des avis et des conseils 
constructifs. 
  

 3.   Astuces pour améliorer son oral : 
  
Pratiquer régulièrement : 



Parler en public ou devant un miroir permet de gagner en confiance et en aisance. 
  
Exemple de pratique : 
Répéter un discours devant un miroir ou enregistrer sa voix pour s'entraîner. 
  
Utiliser des supports visuels : 
Des diaporamas ou des affiches peuvent aider à illustrer son propos et à capter l'attention. 
  
Structurer son discours : 
Avoir une introduction, un développement et une conclusion clairs pour faciliter la 
compréhension. 
  
Maîtriser son corps : 
Utiliser la gestuelle et le contact visuel pour dynamiser son discours. 
  
Gérer le stress : 
Utiliser des techniques de respiration pour rester calme et concentré. 
  

Technique Efficacité 

Lecture quotidienne Très efficace 

Pratique devant un miroir Efficace 

Utilisation de supports visuels Modérément efficace 

Relecture et correction Très efficace 

  
 4.   Les erreurs à éviter : 

  
Langage trop familier : 
Éviter d'utiliser un langage trop familier dans des contextes formels ou académiques. 
  
Manque de clarté : 
Veiller à ce que les idées soient exprimées clairement et de manière structurée. 
  
Absence de révision : 
Ne pas négliger la relecture et la correction de ses écrits pour éviter les fautes. 
  
Monotonie : 
Varier le vocabulaire et les structures pour rendre le texte ou le discours plus dynamique. 
  
Ignorer le public : 
Adapter son registre et son contenu en fonction de l'auditoire pour rester pertinent. 
  

 5.   Exercices pratiques : 



  
Écriture créative : 
Rédiger des histoires courtes ou des essais pour améliorer son style et sa créativité. 
  
Exemple d'exercice : 
Écrire un court récit de 500 mots sur un thème donné, comme la nature ou l'amitié. 
  
Jeux de rôles : 
Prendre part à des jeux de rôles pour pratiquer l'oral dans des situations variées. 
  
Exemple de jeu de rôle : 
Simuler une interview ou une présentation professionnelle avec un camarade. 
  
Débats : 
Participer à des débats pour développer ses compétences argumentatives et oratoires. 
  
Exemple de débat : 
Débattre sur un sujet d'actualité comme le changement climatique ou l'intelligence 
artificielle. 
  
Lectures à voix haute : 
Lire des textes à voix haute pour améliorer sa prononciation et sa fluidité. 
  
Exemple de lecture : 
Lire un passage d'un roman ou d'un poème devant un petit groupe. 
  
Ateliers d'écriture : 
Participer à des ateliers d'écriture pour bénéficier de conseils et d'échanges constructifs. 
   



Chapitre 2 : Communiquer clairement à l’oral dans une langue 
étrangère 
  

 1.   L'importance de la clarté : 
  
Comprendre la clarté : 
La clarté à l'oral est essentielle pour éviter les malentendus. Cela implique de parler 
distinctement et de structurer ses phrases. 
  
Les effets d'une communication claire : 
Une communication claire facilite la compréhension et renforce la confiance entre les 
interlocuteurs. 
  
Facteurs influençant la clarté : 
Le volume, la vitesse, et la prononciation sont des facteurs clés. Parler trop vite ou trop bas 
peut nuire à la compréhension. 
  
Les erreurs courantes : 
Éviter les phrases trop longues ou complexes. Les mots inconnus doivent être expliqués 
pour garantir la compréhension. 
  
Utilisation de supports visuels : 
Les supports visuels comme les diapositives ou les graphiques aident à clarifier les points 
importants. 
  

 2.   Techniques pour améliorer la communication : 
  
Pratiquer régulièrement : 
La pratique régulière est cruciale pour améliorer ses compétences orales. Participer à des 
conversations aide beaucoup. 
  
Écouter les locuteurs natifs : 
Écouter des locuteurs natifs améliore la prononciation et l'accent. Utiliser des ressources 
comme des podcasts et des vidéos. 
  
Utiliser des phrases simples : 
Les phrases simples et courtes sont plus faciles à comprendre. Éviter les constructions 
grammaticales complexes. 
  
Réviser le vocabulaire : 
Un vocabulaire riche et approprié aide à exprimer des idées clairement. Apprendre et 
réviser régulièrement de nouveaux mots. 
  
Demander des retours : 



Demander des retours permet d'identifier ses points faibles. Il est important d'écouter et 
d'accepter les critiques constructives. 
  

 3.   Comprendre son audience : 
  
Identifier les besoins : 
Adapter le discours en fonction des besoins de l'audience. S'assurer que les exemples et 
références sont pertinents. 
  
Adapter le niveau de langue : 
Utiliser un langage adapté au niveau de compréhension de l'audience. Éviter les termes 
techniques si l'audience n'est pas spécialisée. 
  
Observer les réactions : 
Observer les expressions faciales et le langage corporel aide à comprendre si l'audience 
suit. Ajuster le discours si nécessaire. 
  
Encourager les questions : 
Encourager les questions permet de clarifier les points flous et de s'assurer que tout le 
monde comprend. 
  
Utiliser des exemples concrets : 
Les exemples concrets rendent les concepts abstraits plus compréhensibles. Ils aident à 
illustrer les points importants. 
  

 4.   Les outils d'aide à la communication : 
  
Technologies de traduction : 
Les outils de traduction comme Google Translate peuvent aider à comprendre et à se 
faire comprendre dans une langue étrangère. 
  
Applications d'apprentissage : 
Des applications comme Duolingo ou Babbel offrent des exercices pratiques et interactifs 
pour améliorer ses compétences linguistiques. 
  
Groupes de conversation : 
Participer à des groupes de conversation permet de pratiquer régulièrement et 
d'apprendre en échangeant avec d'autres apprenants. 
  
Utilisation des réseaux sociaux : 
Les réseaux sociaux peuvent être des plateformes utiles pour pratiquer la langue cible 
avec des locuteurs natifs. 
  
Enregistrements audios : 
S'enregistrer en train de parler permet d'identifier les erreurs de prononciation et 
d'améliorer son accent. 



  
 5.   Mesurer ses progrès : 

  
Fixer des objectifs : 
Définir des objectifs clairs et mesurables aide à suivre ses progrès. Par exemple, apprendre 
10 nouveaux mots par semaine. 
  
Auto-évaluation : 
Se tester régulièrement permet de voir ses progrès et d'identifier les domaines à améliorer. 
  
Utilisation des tests standardisés : 
Les tests comme le TOEFL ou le DELF évaluent les compétences linguistiques et offrent une 
reconnaissance officielle. 
  
Feedback de pairs : 
Échanger avec des pairs et demander des retours est précieux pour mesurer ses 
compétences et recevoir des conseils. 
  
Tableaux de suivi : 
Utiliser des tableaux de suivi pour noter les progrès, les mots appris, et les compétences 
développées. 
 

Outil Fonction Efficacité 

Google Translate Traduction instantanée 70% 

Duolingo Exercices interactifs 80% 

Groupes de conversation Pratique orale 90% 

   



Chapitre 3 : Rédiger des textes clairs et précis en français 
  

 1.   Éviter les répétitions et la redondance : 
  
Utiliser des synonymes : 
Pour éviter de répéter le même mot, il peut être utile d'utiliser des synonymes. Cela rend le 
texte plus riche et intéressant. 
  
Varier les tournures de phrase : 
Changer la structure des phrases permet également d'éviter la redondance. Par exemple, 
utiliser la voix passive ou active de manière alternée. 
  
Alléger les phrases : 
Garder les phrases courtes et directes aide à éviter les répétitions. Les phrases longues 
peuvent souvent être coupées en plusieurs phrases plus courtes. 
  
Exemple de variation : 
Au lieu de dire "Il aime les films. Il adore les films.", dire "Il aime les films. Il les adore." 
simplifie et évite la répétition. 
  
Utiliser des pronoms : 
Les pronoms peuvent remplacer des mots ou des groupes de mots. Cela aide à réduire la 
répétition et à rendre le texte plus lisible. 
  

 2.   Assurer la cohérence et la logique du texte : 
  
Organiser ses idées : 
Il est crucial de bien organiser ses idées. Cela peut se faire à travers une introduction, un 
développement et une conclusion. 
  
Utiliser des connecteurs logiques : 
Les connecteurs logiques comme "donc", "mais", "car", "en effet" aident à lier les idées entre 
elles et à assurer la logique du texte. 
  
Respecter la chronologie : 
Pour les textes narratifs, il est essentiel de respecter l'ordre chronologique des événements 
pour maintenir la cohérence. 
  
Exemple de connecteurs logiques : 
Pour lier deux idées, on peut dire : "Il a étudié toute la nuit, donc il était fatigué le matin." 
  
Faire des relectures : 
Relire plusieurs fois le texte permet de détecter des incohérences ou des erreurs logiques 
qui auraient pu être négligées lors de la première rédaction. 
  



 3.   Vérifier la grammaire et la syntaxe : 
  
Utiliser des outils de correction : 
Des outils comme Grammarly ou Antidote peuvent être très utiles pour détecter et corriger 
les erreurs grammaticales et de syntaxe. 
  
Connaître les règles de base : 
Il est important de maîtriser les règles de base de la grammaire française, comme 
l'accord des participes passés ou la conjugaison des verbes. 
  
Faire des exercices : 
Pratiquer régulièrement avec des exercices de grammaire et de syntaxe permet de mieux 
internaliser les règles et de les appliquer plus facilement. 
  
Exemple d'accord : 
Une phrase comme "Les chiens sont venu" doit être corrigée en "Les chiens sont venus" 
pour respecter l'accord du participe passé. 
  
Demander des avis extérieurs : 
Faire lire son texte à d'autres personnes peut aider à repérer des erreurs qui auraient 
échappé lors des relectures personnelles. 
  

 4.   Rester pertinent : 
  
Se concentrer sur le sujet : 
Il est important de toujours revenir au sujet principal du texte et d'éviter de s'en écarter. 
Chaque idée doit être en lien avec le sujet. 
  
Éviter les digressions : 
Les digressions peuvent rendre le texte confus et moins pertinent. Il faut rester concis et 
aller droit au but. 
  
Utiliser des exemples pertinents : 
Les exemples doivent être directement liés au sujet et aider à illustrer le propos de 
manière claire et précise. 
  
Exemple de pertinence : 
Si le sujet est sur la danse contemporaine, il vaut mieux éviter de parler longuement 
d'autres styles de danse comme le ballet classique. 
  
Relire le sujet : 
Relire régulièrement l'énoncé du sujet permet de s'assurer que l'on reste bien dans le 
thème et de recentrer son texte si nécessaire. 
  

 5.   Utiliser un langage naturel et varié : 
  



Varier le vocabulaire : 
Utiliser des synonymes et des expressions variées rend le texte plus vivant et agréable à 
lire. 
  
Éviter le jargon : 
Le jargon technique doit être évité ou expliqué pour que le texte soit accessible à tous les 
lecteurs. 
  
Utiliser des phrases courtes : 
Les phrases courtes sont plus faciles à lire et à comprendre. Elles rendent le texte plus 
dynamique. 
  
Exemple de langage naturel : 
Au lieu de dire "Il procède à l'analyse des données", dire "Il analyse les données" est plus 
direct et naturel. 
  
Adapter le ton : 
Le ton doit être adapté au public cible. Pour des étudiants, un ton légèrement informel 
peut rendre le texte plus engageant. 
  

 6.   Intégrer des exemples : 
  
Rendre le texte concret : 
Les exemples permettent de rendre les idées plus concrètes et compréhensibles. Ils 
illustrent le propos de manière pratique. 
  
Utiliser des cas réels : 
Les cas réels sont souvent plus parlants que des exemples théoriques. Ils montrent 
comment les idées peuvent être appliquées dans la réalité. 
  
Exemple d'application réelle : 
Pour illustrer l'importance de la révision, on peut mentionner un étudiant qui a amélioré 
ses notes en relisant ses cours régulièrement. 
  
Illustrer chaque point : 
Chaque idée importante du texte doit être accompagnée d'un exemple pour en faciliter la 
compréhension et la mémorisation. 
  

Aspect Méthode Exemple 

Éviter les répétitions Utiliser des synonymes "Il aime, il adore" 

Assurer la cohérence Utiliser des connecteurs logiques "Donc, car" 

Vérifier la grammaire Utiliser des outils de correction Grammarly, Antidote 

Rester pertinent Se concentrer sur le sujet "Danse contemporaine" 



Utiliser un langage varié Varier le vocabulaire "Analyse, étude" 

   



Chapitre 4 : Présenter des idées de manière structurée à l’oral 
  

 1.   Préparation de la présentation : 
  
Définir l'objectif : 
Avant de commencer, il est crucial de savoir ce que tu veux atteindre avec ta 
présentation. Est-ce pour informer, convaincre, divertir ? 
  
Connaître son auditoire : 
Analyse qui va t'écouter. Comprendre leurs attentes et leur niveau de connaissance sur le 
sujet te permettra d'adapter ton discours. 
  
Structurer le contenu : 
Organise tes idées en trois parties : introduction, développement et conclusion. Chaque 
partie doit être claire et concise. 
  
Prendre des notes : 
Élabore un plan détaillé avec des points clés. Utilise des fiches ou des diapositives pour 
t'aider à te souvenir des idées importantes. 
  
Répartition du temps : 
Alloue un temps spécifique à chaque section de ta présentation. Par exemple, 20% pour 
l'introduction, 60% pour le développement, et 20% pour la conclusion. 
  

 
  

 2.   Techniques de présentation : 
  
Utiliser un langage simple : 
Un langage clair et simple est plus facile à comprendre. Évite le jargon et les mots 
complexes. 



  
Faire des pauses : 
Les pauses permettent à l'auditoire de digérer l'information. Elles te donnent aussi le temps 
de te recentrer. 
  
Utiliser des visuels : 
Les images, graphiques et vidéos peuvent rendre ta présentation plus engageante. Ils 
aident également à illustrer tes points. 
  
Interagir avec le public : 
Pose des questions, encourage les réactions. L'interaction maintient l'intérêt et peut 
enrichir ta présentation. 
  
Varier le ton de la voix : 
Une voix monotone peut endormir ton auditoire. Varie ton intonation pour maintenir 
l'attention. 
  

 3.   Outils et supports : 
  
Diapositives : 
Les diapositives sont un excellent moyen de structurer visuellement ta présentation. 
Utilise-les pour montrer des points clés, des graphiques, et des images. 
  
Tableaux : 
Un tableau peut aider à organiser l'information de manière claire et concise. Par exemple, 
comparer différents points de manière visuelle. 
 

Élément Utilité 

Diapositives Structurer visuellement 

Tableaux Comparer des informations 

  
Vidéo et audio : 
Les éléments multimédias peuvent rendre ta présentation plus vivante. Assure-toi que les 
supports choisis sont pertinents et de bonne qualité. 
  
Handouts : 
Distribue des documents aux participants pour qu'ils puissent suivre et prendre des notes. 
Cela aide également à fixer les informations. 
  
Technologie : 
Utilise des outils comme Prezi ou Canva pour créer des présentations dynamiques. 
Assure-toi de maîtriser le matériel avant de commencer. 
  

 4.   Gestion du stress : 



  
Préparation mentale : 
La confiance en soi est essentielle. Visualise ta présentation réussie et répète des 
affirmations positives. 
  
Techniques de respiration : 
Prends des respirations profondes pour te calmer. Inspire par le nez, expire par la bouche. 
  
Répétition : 
Plus tu pratiques, plus tu seras à l'aise. Répète devant un miroir, ou mieux, devant un ami 
ou un membre de la famille. 
  
Se familiariser avec le lieu : 
Visite la salle de présentation avant le jour J. Connaître l'environnement peut réduire 
l'anxiété. 
  
Gérer les imprévus : 
Prépare-toi à des imprévus comme des problèmes techniques. Avoir un plan B peut te 
sauver la mise. 
  

 5.   Évaluation et feedback : 
  
Auto-évaluation : 
Après la présentation, prends le temps de réfléchir à ce qui s'est bien passé et à ce qui 
pourrait être amélioré. 
  
Demander des feedbacks : 
Demande des retours honnêtes de la part de ton auditoire. Cela peut t'aider à identifier les 
points forts et les faiblesses. 
  
Analyser les feedbacks : 
Prends le temps d'analyser les retours reçus. Classe-les en catégories : contenu, 
performance, visuels, etc. 
  
Apprendre des erreurs : 
Utilise les retours pour améliorer tes futures présentations. Les erreurs sont des 
opportunités d'apprentissage. 
  
Mise en pratique : 
La pratique régulière est essentielle. Plus tu présentes, plus tu deviendras efficace et 
confiant. 
   



C7 : Positionnement vis-à-vis d'un champ 
professionnel 

  
Présentation du bloc de compétences : 
Le bloc de compétences C7 : Positionnement vis-à-vis d'un champ professionnel, a pour 
objectif d'aider les étudiants de Licence AS (Arts du Spectacle) à se situer dans leur futur 
environnement professionnel. 
 
En suivant ce module, ils apprendront à comprendre les différents métiers du secteur, à 
identifier leurs compétences et à se positionner en tant que professionnels du spectacle 
vivant. Ce bloc est essentiel pour bâtir une carrière solide et orienter ses choix 
professionnels. 
  
Conseil : 
Pour réussir dans ce bloc de compétences, il est crucial de se documenter sur les divers 
métiers du spectacle vivant. Prends le temps de rencontrer des professionnels, assiste à 
des spectacles et participe à des forums ou des ateliers. 
 
Réfléchis à tes compétences et comment elles peuvent être valorisées dans ce domaine. 
N'hésite pas à réaliser des stages ou des projets personnels pour te confronter à la réalité 
du terrain et affiner ton positionnement professionnel. 
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Chapitre 1 : Identifier les champs professionnels liés aux arts du 
spectacle 
  

1.   Les différents secteurs des arts du spectacle : 
  
Théâtre : 
Le théâtre est l'un des secteurs les plus connus des arts du spectacle. Il englobe des 
professions telles que comédiens, metteurs en scène, techniciens lumière et décorateurs. 
  
Danse : 
La danse inclut également un grand nombre de métiers. Les danseurs, chorégraphes, 
professeurs et techniciens de scène travaillent ensemble pour créer des spectacles 
uniques. 
  
Musique : 
Dans ce secteur, on retrouve les musiciens, chefs d'orchestre, chanteurs, arrangeurs et 
techniciens du son. Les concerts et les spectacles musicaux sont les principaux 
événements. 
  
Cirque : 
Le cirque est un domaine où l'on trouve des acrobates, clowns, magiciens et dompteurs. 
Les techniciens de sécurité et de montage de chapiteaux sont aussi essentiels. 
  
Opéra : 
L'opéra réunit chanteurs lyriques, musiciens, metteurs en scène, régisseurs et costumiers. 
Ce secteur exige une longue formation et une grande polyvalence. 
  

2.   Les métiers techniques et de la production : 
  
Régisseur lumière : 
Il s'occupe de la conception et de la mise en œuvre des éclairages d'un spectacle. Il 
travaille en étroite collaboration avec le metteur en scène et les décorateurs. 
  
Régisseur son : 
Son rôle est de gérer tout ce qui concerne le son lors des représentations : des effets 
sonores à la balance des micros. Il est essentiel pour garantir la qualité auditive du 
spectacle. 
  
Scénographe : 
Le scénographe conçoit les décors et les costumes. Son travail commence dès la phase 
de conception du spectacle et se poursuit jusqu'à la première représentation. 
  
Directeur de production : 
Il est responsable de la gestion financière et logistique d'un spectacle. Il coordonne les 
équipes techniques et artistiques pour assurer le bon déroulement de la production. 



  
Machiniste : 
Le machiniste participe au montage et démontage des décors. Il doit être capable de 
manipuler des équipements techniques et de garantir la sécurité sur scène. 
  

3.   Les métiers de la programmation et de la diffusion : 
  
Programmateur : 
Le programmateur choisit les spectacles qui seront présentés dans une salle ou un 
festival. Il doit connaître les tendances artistiques et les attentes du public. 
  
Chargé de diffusion : 
Il est en charge de la promotion et de la distribution des spectacles. Il travaille avec les 
compagnies pour organiser des tournées et des représentations. 
  
Attaché de presse : 
L'attaché de presse communique avec les médias pour promouvoir les spectacles. Il 
rédige des communiqués de presse et organise des conférences de presse. 
  
Responsable de billetterie : 
Il gère la vente des billets et le service client. Il doit être à l'aise avec les logiciels de 
billetterie et avoir un bon relationnel. 
  
Community manager : 
Le community manager anime les réseaux sociaux d'une compagnie ou d'un théâtre. Il 
crée du contenu, interagit avec le public et gère l'image de marque en ligne. 
  

4.   Les métiers de l'administration et de la gestion : 
  
Administrateur de compagnie : 
Il gère l'aspect administratif d'une compagnie de spectacle. Ses missions incluent la 
gestion des budgets, des subventions et des contrats. 
  
Directeur de théâtre : 
Le directeur de théâtre supervise l'ensemble des activités d'un théâtre. Il est responsable 
de la programmation, du personnel et de la gestion financière. 
  
Trésorier : 
Il gère les finances d'une structure artistique. Il établit les budgets, les bilans financiers et 
veille à la bonne gestion des ressources. 
  
Chargé de production : 
Il coordonne la logistique et les aspects techniques d'une production. Il travaille en étroite 
collaboration avec le directeur de production et les équipes artistiques. 
  
Responsable des ressources humaines : 



Il gère le recrutement, la formation et le suivi des carrières des employés d'une structure 
artistique. Il doit aussi veiller aux conditions de travail et à la législation sociale. 
  

5.   Les métiers de l'éducation et de la médiation : 
  
Professeur d'art dramatique : 
Il enseigne les techniques théâtrales dans les écoles, les conservatoires ou les universités. 
Il aide les étudiants à développer leur talent et leur compréhension du théâtre. 
  
Animateur d'ateliers artistiques : 
Il organise et anime des ateliers pour différents publics. Son but est de sensibiliser les 
participants aux arts du spectacle et de développer leur créativité. 
  
Médiateur culturel : 
Il conçoit des actions de médiation pour rapprocher le public des œuvres artistiques. Il 
travaille souvent en collaboration avec des structures culturelles et des artistes. 
  
Directeur de centre culturel : 
Il pilote les activités d'un centre culturel. Il est responsable de la programmation, de 
l'animation et de la gestion des ressources humaines et financières. 
  
Responsable des relations avec le public : 
Il développe des stratégies pour attirer et fidéliser les spectateurs. Il organise des visites, 
des rencontres et des événements pour rapprocher le public des artistes. 
  

Métier Description Exemple 

Régisseur lumière Conception et gestion des 
éclairages de scène 

Travail avec le metteur 
en scène 

Chargé de diffusion Promotion et distribution des 
spectacles 

Organisation de tournées 

Animateur d'ateliers 
artistiques 

Organisation et animation 
d'ateliers 

Ateliers pour enfants 

   



Chapitre 2 : Valoriser ses compétences et son projet 
professionnel 
  

 1.   Identifier ses compétences : 
  
Auto-évaluation : 
Il est crucial de commencer par une auto-évaluation. Il doit lister ses compétences 
techniques et artistiques, ses qualités personnelles et ses expériences passées. 
  
Feedback externe : 
Demande à ses enseignants, camarades et professionnels du secteur de donner un avis 
sur ses compétences. Cela donne une vision complète et objective. 
  
Utilisation des tests : 
Il peut utiliser des tests en ligne pour identifier ses points forts et ses zones de 
développement. Ces outils sont souvent gratuits et accessibles. 
  
Tenir un journal des réalisations : 
Note chaque réalisation, petite ou grande. Cela permet de suivre ses progrès et de rester 
motivé. 
  
Exemple d'auto-évaluation : 
Un étudiant identifie ses compétences en gestion de projets après avoir organisé plusieurs 
événements artistiques avec succès. 
  

 2.   Construire son projet professionnel : 
  
Définir ses objectifs : 
Il doit se fixer des objectifs clairs et atteignables. Par exemple, devenir metteur en scène ou 
travailler dans une compagnie théâtrale. 
  
Faire des recherches : 
Renseigne-toi sur les métiers qui l'intéressent, les compétences nécessaires et les 
formations complémentaires possibles.  
  
Réaliser des stages : 
Les stages permettent d'acquérir une expérience pratique et d'affiner son projet 
professionnel en découvrant le quotidien du métier. 
  
Créer un réseau : 
Se rendre à des événements, des conférences et des spectacles pour rencontrer des 
professionnels. Prendre des contacts et les entretenir. 
  
Exemple de projet professionnel : 



Un étudiant souhaite devenir scénographe. Il s'informe sur les formations, effectue des 
stages et contacte des scénographes pour obtenir des conseils. 
  

 3.   Développer son portfolio : 
  
Choisir ses meilleurs travaux : 
Sélectionne les projets les plus réussis et ceux qui montrent une diversité de compétences.  
  
Organiser son portfolio : 
Classe les œuvres par thème ou par type de compétence. Ajoute des descriptions claires 
et des images de haute qualité.  
  
Mettre à jour régulièrement : 
Ajoute les nouveaux travaux et les projets en cours. Cela montre son évolution et son 
engagement continu. 
  
Utilisation de supports numériques : 
Créer un site web ou un blog pour présenter son travail. Les plateformes en ligne sont 
également utiles pour partager son portfolio.  
  
Exemple de portfolio : 
Une étudiante en arts du spectacle crée un blog où elle montre ses projets de 
scénographie avec des descriptifs détaillés et des photos. 
  

 4.   Préparer ses entretiens : 
  
Recherche sur l'entreprise : 
Il doit se renseigner sur l'entreprise ou la compagnie avant l'entretien. Connaître ses 
valeurs, ses projets récents, et ses besoins.  
  
Anticiper les questions : 
Prépare des réponses pour les questions classiques comme "Parlez-moi de vous" ou 
"Quels sont vos points forts et vos faiblesses ?". 
  
Exercice de simulation : 
Faire des simulations d'entretiens avec un ami ou un mentor pour gagner en confiance et 
améliorer sa présentation. 
  
Exemple de préparation à un entretien : 
Un étudiant se prépare à un entretien pour un stage en répétant des réponses avec son 
professeur et en recherchant des informations sur la compagnie. 
  
Soigner son apparence : 
Adapte sa tenue vestimentaire à l'environnement de l'entreprise. Une tenue soignée 
montre du respect et du professionnalisme.  
  



 5.   Utiliser les réseaux sociaux : 
  
Créer un profil professionnel : 
Il doit créer un profil LinkedIn complet avec des informations sur ses compétences, ses 
expériences et ses réalisations. 
  
Partager des contenus pertinents : 
Poster régulièrement des articles, des vidéos ou des commentaires sur des sujets liés à 
son domaine. Cela montre son engagement et son expertise. 
  
Suivre les professionnels du secteur : 
S'abonner aux profils de professionnels influents, participer à des discussions et rejoindre 
des groupes spécialisés pour rester à jour. 
  
Utiliser Instagram : 
Pour les métiers artistiques, Instagram est un excellent moyen de partager son travail et 
de gagner en visibilité. 
  
Exemple d'utilisation des réseaux sociaux : 
Une étudiante en arts du spectacle utilise Instagram pour partager ses créations 
artistiques et se fait remarquer par une compagnie théâtrale. 
  

Réseau social Utilisation Avantages 

LinkedIn Profil professionnel Visibilité, réseau professionnel 

Instagram Partage de créations Visibilité, créativité 

   



Chapitre 3 : Comprendre le processus de production et de 
diffusion des savoirs 
  

 1.   Les étapes de production des savoirs : 
  
Définition de la production des savoirs : 
La production des savoirs comprend la recherche, la création et le développement de 
nouvelles connaissances. Cela inclut des processus académiques et créatifs. 
  
La recherche académique : 
La recherche est essentielle pour l'avancement des savoirs. Elle peut être quantitative, 
qualitative ou mixte, en fonction des objectifs. 
  
Les processus créatifs : 
Dans les Arts du Spectacle, la création artistique joue un rôle clé. Cela inclut l'écriture de 
scripts, la mise en scène, et la performance. 
  
Le rôle des institutions : 
Les universités et les centres de recherche sont des lieux cruciaux pour la production des 
savoirs. Ils fournissent les ressources et le cadre nécessaires. 
  
Exemple d'optimisation d'un processus de production : 
Une compagnie de théâtre utilise des répétitions innovantes pour améliorer l'efficacité de 
la production. 
  

 2.   Les étapes de diffusion des savoirs : 
  
Définition de la diffusion des savoirs : 
La diffusion des savoirs consiste à partager les connaissances produites avec un public 
plus large. Cela peut se faire via des publications, des spectacles, ou des conférences. 
  
Canaux de diffusion : 
Les canaux de diffusion incluent les journaux académiques, les livres, les plateformes en 
ligne, et les médias sociaux. Chaque canal a ses avantages spécifiques. 
  
Le rôle des médias : 
Les médias jouent un rôle crucial dans la diffusion des savoirs. Ils permettent d'atteindre 
un public large et diversifié. 
  
Exemple de diffusion des savoirs : 
Un chercheur en Arts du Spectacle publie un article dans une revue spécialisée, atteignant 
ainsi un public mondial. 
  

 3.   Les outils de production et de diffusion : 
  



Les outils numériques : 
Les outils numériques comme les logiciels de traitement de texte, les plateformes de 
partage en ligne et les outils de communication sont essentiels dans la production et la 
diffusion des savoirs. 
  
Les archives et bibliothèques : 
Les archives et bibliothèques permettent l'accès à une vaste quantité d'informations et 
sont cruciales pour la recherche et la production de nouveaux savoirs. 
  
Les réseaux professionnels : 
Les réseaux professionnels facilitent la collaboration et le partage des connaissances 
entre chercheurs et artistes. Ils sont essentiels pour la diffusion des savoirs. 
  
Exemple d'utilisation d'outils numériques : 
Un étudiant en Arts du Spectacle utilise un logiciel de montage vidéo pour créer et diffuser 
un court-métrage en ligne. 
  

 4.   Les challenges et solutions : 
  
Challenges de production : 
La production des savoirs peut rencontrer des obstacles comme le manque de 
financement, les contraintes de temps, et la difficulté d'accès aux ressources. 
  
Challenges de diffusion : 
La diffusion peut être limitée par des barrières linguistiques, un public restreint, et les coûts 
associés à la publication et à la distribution. 
  
Solutions possibles : 
Des solutions incluent le financement collaboratif, l'utilisation de plateformes numériques 
gratuites, et la traduction des travaux pour toucher un public plus large. 
  
Exemple de solution à un challenge : 
Une troupe de théâtre utilise le financement participatif pour produire un spectacle, 
dépassant ainsi les contraintes budgétaires. 
  

 5.   Les impacts de la production et de la diffusion des savoirs : 
  
Impact sur la société : 
La production et la diffusion des savoirs ont un impact significatif sur la société. Elles 
contribuent à l'avancement de la culture, de l'éducation et de la science. 
  
Impact sur les individus : 
Pour les individus, cela permet le développement personnel, l'amélioration des 
compétences et l'accès à de nouvelles opportunités professionnelles. 
  
Impact économique : 



Ces processus ont également un impact économique en créant des emplois et en 
stimulant l'innovation et la croissance économique. 
  
Exemple d'impact positif : 
Une nouvelle méthode de mise en scène développée dans une université est adoptée par 
plusieurs compagnies de théâtre, améliorant la qualité des productions. 
  

Type de Diffusion Avantages Inconvénients 

Journaux 
Académiques 

Crédibilité, Public 
Spécialisé 

Accès Restreint, Coûts 

Médias Sociaux Public Large, Rapidité Manque de Crédibilité, Effet 
Éphémère 

Conférences Interaction Directe, 
Feedback 

Coûts, Public Limité 

   



Chapitre 4 : Situer les parcours possibles pour accéder aux 
métiers visés 
  

 1.   Les études principales : 
  
Licence Arts du Spectacle : 
La licence AS est un diplôme de niveau Bac +3 qui forme aux métiers du spectacle vivant, 
du cinéma et de la télévision. 
  
Master Arts du Spectacle : 
Le master permet de se spécialiser et d’approfondir les connaissances acquises en 
licence. Il dure généralement deux ans. 
  
Études dans des écoles spécialisées : 
Il existe des écoles spécialisées en arts du spectacle qui proposent des formations 
spécifiques et souvent plus pratiques. 
  
Certificats et formations courtes : 
Pour ceux qui souhaitent se former rapidement, il existe des certificats et des formations 
courtes dans divers domaines artistiques. 
  
Études à l'étranger : 
Les études dans des institutions étrangères peuvent offrir une perspective différente et des 
opportunités internationales. 
  

 2.   Les métiers accessibles : 
  
Comédien : 
Le comédien interprète des rôles dans des pièces de théâtre, des films ou des séries TV. Il 
doit maîtriser différentes techniques de jeu. 
  
Metteur en scène : 
Le metteur en scène dirige les comédiens et supervise la réalisation d'une production 
théâtrale ou cinématographique. 
  
Scénariste : 
Le scénariste écrit les scripts pour le cinéma, la télévision et le théâtre, en créant des 
histoires captivantes. 
  
Directeur de production : 
Il est responsable de la logistique et de l'organisation des tournages ou des 
représentations. Ses tâches incluent la gestion du budget et des équipes. 
  
Technicien du spectacle : 



Ce professionnel s'occupe des aspects techniques : son, lumière, machinerie 
scénographique, etc. Il est essentiel au bon déroulement des spectacles. 
  

 3.   Les compétences à développer : 
  
Compétences artistiques : 
Les compétences artistiques incluent le jeu d’acteur, la mise en scène, l’écriture créative et 
la maîtrise d’instruments ou de techniques spécifiques. 
  
Compétences techniques : 
Maîtriser les outils et techniques de production, comme les logiciels de montage vidéo ou 
les équipements de sonorisation, est crucial. 
  
Compétences organisationnelles : 
Une bonne organisation permet de gérer efficacement les projets, respecter les délais et 
coordonner les différentes équipes. 
  
Compétences relationnelles : 
Le travail en équipe et la communication sont indispensables pour collaborer avec 
d’autres artistes et techniciens. 
  
Compétences linguistiques : 
Parler plusieurs langues peut être un atout pour les collaborations internationales et la 
compréhension des œuvres étrangères. 
  

 4.   Les stages et expériences professionnelles : 
  
Stages en entreprise : 
Les stages permettent d’acquérir une expérience pratique et de se faire un réseau dans le 
milieu professionnel. 
  
Projets personnels : 
Réaliser des projets personnels comme des courts-métrages ou des spectacles est une 
manière de mettre en pratique ses compétences. 
  
Participations à des festivals : 
Les festivals sont des opportunités pour présenter ses travaux et rencontrer des 
professionnels du secteur. 
  
Travaux collaboratifs : 
Collaborer avec d’autres étudiants ou professionnels sur des projets communs enrichit 
l’expérience et les compétences. 
  
Volontariat et bénévolat : 
Travailler bénévolement dans des événements culturels ou des compagnies théâtrales 
permet d’acquérir de l’expérience et de se faire connaître. 



  
 5.   Les possibilités de spécialisation : 

  
Théâtre : 
Se spécialiser en théâtre permet de se concentrer sur les techniques de jeu, la mise en 
scène et l’histoire du théâtre. 
  
Cinéma : 
Cette spécialisation inclut l’analyse filmique, la réalisation, le montage et la production de 
films. 
  
Danse : 
La danse comprend l’apprentissage de techniques et de styles variés, ainsi que la 
chorégraphie et la performance scénique. 
  
Musique : 
Les études en musique couvrent la théorie musicale, la composition, l’interprétation et la 
production musicale. 
  
Multimédia : 
Ce domaine combine les compétences artistiques et techniques pour la création de 
contenus numériques, interactifs et audiovisuels. 
  

 6.   Les statistiques d'emploi : 
  
Insertion professionnelle : 
80 % des diplômés en Arts du Spectacle trouvent un emploi dans leur domaine au bout de 
deux ans après l'obtention de leur diplôme. 
  

 
  
Types de contrats : 



Les contrats peuvent varier : 40 % sont en CDI, 30 % en CDD et 20 % en intermittence du 
spectacle. 
  

 
  
Répartition des métiers : 
30 % des diplômés travaillent dans le théâtre, 20 % dans le cinéma, 15 % à la télévision et 10 
% dans la danse. 
  

 
  
Évolution de carrière : 
Les carrières évoluent souvent vers des postes de responsabilité : 35 % deviennent 
metteurs en scène ou directeurs de production après 5 ans. 
  



 
  
Rémunération : 
Le salaire moyen des professionnels de l’AS varie entre 1 500 et 3 000 euros par mois, selon 
l’expérience et la spécialisation. 
  

 
  

Métier Pourcentage 

Théâtre 30% 

Cinéma 20% 

Télévision 15% 

Danse 10% 

   



C8 : Action en responsabilité au sein d'une 
organisation professionnelle 

  
Présentation du bloc de compétences : 
Le bloc de compétences C8 : Action en responsabilité au sein d'une organisation 
professionnelle, est destiné aux étudiants en Licence AS (Arts du Spectacle). Ce bloc te 
prépare à assumer des responsabilités au sein d'une organisation professionnelle dans le 
domaine des arts du spectacle. 
 
Tu apprendras à coordonner des projets, à gérer une équipe et à prendre des décisions 
importantes pour le bon déroulement des activités. Cette compétence est essentielle pour 
ceux qui souhaitent évoluer vers des postes de gestion ou de direction dans le secteur 
culturel. 
  
Conseil : 
Pour réussir ce bloc de compétences, il est crucial de développer certaines qualités 
personnelles. Sois organisé et apprends à planifier tes tâches efficacement. La gestion du 
temps est un élément clé. Mets également en avant ta capacité à travailler en équipe et à 
bien communiquer. 
 
N'hésite pas à prendre des initiatives et à te montrer proactif. Enfin, n'oublie pas de te 
documenter sur les différentes structures et fonctions des organisations professionnelles 
dans le domaine des arts du spectacle. Cela te donnera une vision plus claire et te rendra 
plus efficace dans ton rôle. 
  

Table des matières 
  
Chapitre 1 : Définir son rôle et ses missions dans une organisation  ................................................  Aller 

      1.   Comprendre son rôle  .............................................................................................................................................  Aller 
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      3.   Évaluer son impact  .................................................................................................................................................  Aller 

      4.   Exemples concrets  ..................................................................................................................................................  Aller 

      5.   Tableau récapitulatif  .............................................................................................................................................  Aller 
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      3.   Les dilemmes éthiques  ........................................................................................................................................  Aller 
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Chapitre 1 : Définir son rôle et ses missions dans une 
organisation 
  

 1.   Comprendre son rôle : 
  
Identifier ses responsabilités : 
Il est crucial de savoir ce que l'on doit faire dans une organisation. Cela inclut les tâches 
quotidiennes, les objectifs à long terme et les attentes des supérieurs. 
  
Se connaître soi-même : 
Connaître ses forces et faiblesses permet de mieux s'adapter. Cela aide à s'engager dans 
des projets où l'on excelle et à chercher de l'aide là où on en a besoin. 
  
Communiquer avec les collègues : 
La communication est essentielle pour bien définir son rôle. Il faut échanger régulièrement 
avec les collègues et les supérieurs pour clarifier les attentes et les responsabilités. 
  
Analyser l'organigramme : 
Un organigramme montre la structure hiérarchique de l'organisation. Il aide à comprendre 
à qui l'on doit rendre des comptes et l'importance de son rôle. 
  
Évoluer avec le temps : 
Les missions peuvent changer avec le temps. Il est important d'être flexible et d'accepter 
des responsabilités nouvelles ou supplémentaires. 
  

 2.   Établir ses missions : 
  
Définir des objectifs clairs : 
Les missions doivent être claires et précises. Des objectifs bien définis permettent de mieux 
orienter ses efforts et de mesurer ses progrès. 
  
Prioriser les tâches : 
Il est essentiel de savoir quelles tâches sont les plus importantes. Cela permet de gérer 
son temps efficacement et de se concentrer sur les missions prioritaires. 
  
Utiliser des outils de gestion : 
Des outils comme les agendas, les listes de tâches ou des logiciels de gestion de projet 
peuvent aider à organiser et suivre ses missions. 
  
Collaborer avec l'équipe : 
Travailler en équipe permet de partager les tâches et d'atteindre les objectifs collectifs 
plus facilement. La délégation des missions est aussi un aspect important. 
  
Faire des bilans réguliers : 



Il est utile de faire des bilans réguliers de ses missions pour évaluer ce qui a été accompli 
et ce qui reste à faire. Cela aide à ajuster ses efforts et à rester sur la bonne voie. 
  

 3.   Évaluer son impact : 
  
Mesurer la performance : 
Il est important de mesurer sa performance par rapport aux objectifs fixés. Cela peut se 
faire à travers des indicateurs comme la qualité du travail, le respect des délais, etc. 
  
Recevoir des feedbacks : 
Les feedbacks des collègues et des supérieurs sont précieux. Ils permettent de savoir ce 
qui va bien et ce qui peut être amélioré. 
  
Observer les résultats : 
Observer les résultats des actions permet de comprendre leur impact. Cela aide à 
identifier les stratégies qui fonctionnent et celles qui doivent être ajustées. 
  
Adapter ses méthodes : 
En fonction des résultats et des feedbacks, il est parfois nécessaire d'adapter ses 
méthodes de travail pour être plus efficace. 
  
Contribuer à l'organisation : 
Chaque membre d'une organisation doit se demander comment ses actions contribuent 
à l'ensemble. C'est en étant performant que l'on aide l'organisation à atteindre ses 
objectifs. 
  

 4.   Exemples concrets : 
  
Exemple d'optimisation d'un processus de production : 
Un étudiant en stage améliore un processus de production dans une entreprise. Grâce à 
son travail, le temps de fabrication est réduit de 20%. 
  



 
  
Exemple de réussite d'un projet artistique : 
Un étudiant réalise une performance artistique qui obtient un franc succès. Son rôle était 
de coordonner les différents artistes et de gérer la logistique. 
  
Exemple de gestion d'un événement : 
Un étudiant organise un festival de théâtre. Il définit des missions claires pour chaque 
membre de l'équipe, ce qui permet au festival de se dérouler sans accroc. 
  
Exemple d'amélioration de la communication interne : 
Un étudiant propose un nouveau système de communication interne. Cela permet aux 
membres de l'équipe de mieux échanger et de gagner du temps. 
  
Exemple de création d'un outil de gestion : 
Un étudiant développe un logiciel de gestion de projet pour une compagnie de théâtre. 
Cet outil aide l'équipe à mieux organiser ses tâches et à respecter les délais. 
  

 5.   Tableau récapitulatif : 
 

Élément Description Impact 

Définir des objectifs 
clairs 

Fixer des buts précis pour orienter 
les efforts 

Amélioration de la 
performance 

Prioriser les tâches Identification des tâches les plus 
importantes 

Gestion efficace du temps 

Utiliser des outils de 
gestion 

Utilisation d'agendas, logiciels, etc. Organisation améliorée 

Collaborer avec 
l'équipe 

Partage des tâches et objectifs Atteinte des objectifs 
collectifs 



Recevoir des 
feedbacks 

Échanges avec collègues et 
supérieurs 

Amélioration continue 

   



Chapitre 2 : Respecter les principes d’éthique et de déontologie 
  

 1.   Les bases de l'éthique : 
  
Définition de l'éthique : 
L'éthique est un ensemble de principes moraux qui guident les comportements et les 
actions. Elle est essentielle dans le domaine des arts du spectacle pour garantir le respect 
et l'intégrité des artistes et du public. 
  
Importance de l'éthique : 
Respecter l'éthique permet de maintenir une atmosphère de confiance et de respect. Elle 
assure que les décisions sont prises de manière juste et équitable, ce qui est crucial dans 
la création artistique. 
  
Les valeurs éthiques : 
Les valeurs éthiques incluent l'honnêteté, la transparence, le respect et la responsabilité. 
Ces valeurs doivent être intégrées dans toutes les pratiques artistiques pour garantir une 
collaboration harmonieuse. 
  
Exemple d'éthique : 
Lors d'une performance, un metteur en scène s'assure que tous les membres de l'équipe 
sont crédités équitablement pour leur travail, respectant ainsi leur contribution. 
  
Les conséquences du non-respect de l'éthique : 
Ignorer les principes éthiques peut entraîner des conflits, une perte de confiance et des 
complications juridiques. Il est donc crucial de les respecter pour éviter ces problèmes. 
  

 2.   La déontologie dans les arts du spectacle : 
  
Qu'est-ce que la déontologie ? : 
La déontologie se réfère aux règles et aux devoirs professionnels qui régissent une 
profession. Dans les arts du spectacle, elle guide les comportements et les pratiques des 
artistes et des techniciens. 
  
Les règles de la déontologie : 
Les règles déontologiques incluent la confidentialité, le respect des droits d'auteur et la 
protection des œuvres. Elles sont essentielles pour protéger les créateurs et leur travail. 
  
Exemple de déontologie : 
Un chorégraphe respecte le droit d'auteur en n'utilisant pas une musique sans avoir 
obtenu l'autorisation nécessaire, garantissant ainsi le respect des créateurs. 
  
L'importance de la déontologie : 



La déontologie assure que les pratiques professionnelles sont conformes aux attentes de 
la société et aux normes légales. Elle protège les artistes et garantit la qualité et l'intégrité 
des productions. 
  
Les sanctions en cas de non-respect : 
Le non-respect des règles déontologiques peut entraîner des sanctions professionnelles, 
juridiques et financières. Il est donc essentiel de suivre ces règles pour éviter ces 
conséquences. 
  

 3.   Les dilemmes éthiques : 
  
Identifier un dilemme éthique : 
Un dilemme éthique se produit lorsqu'il y a un conflit entre deux valeurs ou principes 
moraux. Dans les arts du spectacle, cela peut inclure des décisions difficiles concernant la 
représentation ou l'interprétation d'une œuvre. 
  
Résoudre un dilemme éthique : 
Pour résoudre un dilemme éthique, il est important d'évaluer les conséquences de chaque 
option, de consulter des experts et de se référer aux valeurs éthiques établies. Cela permet 
de prendre une décision éclairée. 
  
Exemple de dilemme éthique : 
Un réalisateur doit décider s'il doit inclure une scène controversée dans un film, en pesant 
les implications artistiques contre les réactions potentielles du public. 
  
Les outils pour gérer les dilemmes : 
Les codes d'éthique, les conseils consultatifs et les discussions en groupe sont des outils 
utiles pour gérer les dilemmes éthiques. Ils fournissent des perspectives multiples et des 
directives claires. 
  
Impact des dilemmes non résolus : 
Ne pas résoudre un dilemme éthique peut entraîner des tensions, des conflits et des 
dommages à la réputation. Il est donc crucial de les aborder de manière proactive et 
réfléchie. 
  

 4.   L'éducation éthique et déontologique : 
  
Importance de l'éducation éthique : 
Éduquer les artistes et les techniciens sur l'éthique et la déontologie est essentiel pour 
garantir qu'ils comprennent et respectent ces principes dans leur pratique quotidienne. 
  
Les programmes de formation : 
Les institutions offrent souvent des cours et des ateliers sur l'éthique et la déontologie. Ces 
programmes aident les étudiants à développer une compréhension approfondie de ces 
concepts. 
  



Exemple de programme de formation : 
Une école de théâtre propose un atelier sur l'éthique artistique, couvrant des sujets tels 
que le respect des droits d'auteur et les responsabilités professionnelles. 
  
Les bénéfices de l'éducation éthique : 
Une éducation éthique solide aide les artistes à prendre des décisions éclairées, à éviter 
les conflits et à maintenir des relations professionnelles harmonieuses. Elle renforce 
également leur crédibilité. 
  
Intégration dans le cursus : 
L'intégration de l'éthique et de la déontologie dans le cursus académique permet de 
sensibiliser les étudiants dès le début de leur formation, leur fournissant les outils 
nécessaires pour naviguer dans leur carrière. 
  

 5.   Tableau récapitulatif : 
  
Comparaison éthique et déontologie : 
 

Aspect Éthique Déontologie 

Définition Principes moraux Règles professionnelles 

Objectif Guider les comportements Réguler les pratiques 

Valeurs clés Honnêteté, respect Confidentialité, droit d'auteur 

Conséquences Perte de confiance Sanctions professionnelles 

   



Chapitre 3 : Travailler en équipe et en réseau pour un projet 
commun 
  

1. Comprendre l'importance du travail en équipe : 
  
Définition : 
Travailler en équipe signifie collaborer avec d'autres pour atteindre un objectif commun. 
Cela implique partage des responsabilités et des idées. 
  
Bénéfices : 
Le travail en équipe améliore la créativité, permet de diviser la charge de travail et favorise 
l'apprentissage mutuel. Il développe également des compétences sociales. 
  
Challenges : 
Travailler en équipe peut présenter des défis comme les conflits d'idées et la coordination 
des horaires. Il est crucial de les anticiper et de les gérer efficacement. 
  
Exemple de projet d'équipe : 
Création d'une pièce de théâtre où chaque membre se charge d'un aspect spécifique 
(scénario, mise en scène, costumes). 
  
Rôles au sein d'une équipe : 
Chaque membre joue un rôle spécifique : leader, spécialiste technique, créatif, etc. 
  

2. Les différentes étapes d'un projet commun : 
  
Planification : 
La première étape consiste à définir les objectifs du projet et à planifier les étapes 
nécessaires pour les atteindre. 
  
Répartition des tâches : 
Il est essentiel de diviser les tâches selon les compétences de chaque membre pour 
maximiser l'efficacité du groupe. 
  
Suivi et coordination : 
Assurer un suivi régulier aide à maintenir le cap. Des réunions fréquentes permettent 
d'ajuster les plans si nécessaire. 
  
Exemple de suivi de projet : 
Utilisation d'un logiciel de gestion de projet pour suivre les tâches et les délais (comme 
Trello ou Asana). 
  
Évaluation : 
À la fin du projet, il est important d'évaluer les résultats et de recueillir des feedbacks pour 
améliorer les processus futurs. 



  
3. Communication efficace dans une équipe : 

  
Importance de la communication : 
La communication est la clé du succès d'un projet commun. Elle permet de partager des 
idées, résoudre des conflits et coordonner les actions. 
  
Outils de communication : 
Utiliser des outils comme Slack, Teams, ou Zoom pour faciliter les échanges rapides et 
maintenir une communication fluide. 
  
Techniques de communication : 
Adopter une écoute active, utiliser un langage clair et précis, et donner des feedbacks 
constructifs est essentiel. 
  
Exemple de communication efficace : 
Organiser des réunions hebdomadaires pour discuter de l'avancement du projet et des 
éventuels problèmes rencontrés. 
  
Gestion des conflits : 
Les conflits doivent être abordés rapidement et de manière constructive pour ne pas 
impacter le projet. 
  

4. Utiliser les réseaux pour un projet commun : 
  
Définition d'un réseau : 
Les réseaux regroupent des individus ou des groupes interconnectés qui partagent des 
informations et des ressources. 
  
Avantages des réseaux : 
Les réseaux permettent d'accéder à des ressources, des connaissances et des 
opportunités que l'on ne pourrait pas obtenir seul. 
  
Types de réseaux : 
Il existe plusieurs types de réseaux : réseaux sociaux, réseaux professionnels, réseaux 
d'entraide, etc. 
  
Exemple d'utilisation de réseaux : 
Rechercher des partenaires techniques ou des financements via LinkedIn pour un projet 
artistique. 
  
Stratégies pour développer un réseau : 
Participer à des événements, rejoindre des groupes en ligne et maintenir des relations 
régulières avec ses contacts. 
  

5. Utilisation des outils numériques pour un projet commun : 



  
Outils de gestion de projet : 
Des logiciels comme Trello, Asana ou Monday.com aident à organiser et suivre les tâches 
du projet. 
  
Outils de communication : 
Slack, Microsoft Teams, et Zoom facilitent la communication instantanée et les réunions à 
distance. 
  
Outils de collaboration : 
Google Drive, Dropbox et SharePoint permettent de stocker et partager des documents en 
temps réel. 
  
Exemple d'outil numérique : 
Utiliser Google Docs pour co-écrire un script de théâtre en temps réel avec son équipe. 
  
Sécurité des données : 
Il est important de protéger les informations du projet avec des mots de passe sécurisés 
et des sauvegardes régulières. 
 

Outil Fonction Utilisation 

Trello Gestion de projet Suivi des tâches 

Slack Communication Échanges instantanés 

Google Drive Collaboration Partage de documents 

   



Chapitre 4 : S’autoévaluer pour améliorer ses pratiques 
professionnelles 
  

 1.   Pourquoi l'autoévaluation est importante : 
  
Définition de l'autoévaluation : 
L'autoévaluation consiste à analyser soi-même ses performances pour identifier ses 
forces et ses faiblesses. Elle permet de prendre conscience de ses compétences et des 
domaines à améliorer. 
  
Les avantages de l'autoévaluation : 
Elle aide à développer une autonomie professionnelle, à mieux se connaître et à 
progresser continuellement. Elle favorise aussi la responsabilité personnelle et 
l'engagement dans son travail. 
  
Contexte dans les arts du spectacle : 
Dans le milieu des arts du spectacle, l'autoévaluation est cruciale pour ajuster ses 
techniques de jeu, améliorer sa présence scénique et affiner ses compétences créatives. 
  
Impact sur la carrière : 
L'autoévaluation régulière peut mener à des performances plus solides, à des 
opportunités de carrière accrues et à une meilleure satisfaction professionnelle. 
  
Exemple de bénéfice : 
Un acteur qui s'autoévalue après chaque représentation peut identifier les moments où il 
manque d'énergie et travailler spécifiquement sur ces points pour sa performance 
suivante. 
  

 2.   Les étapes de l'autoévaluation : 
  
Étape 1 - Définir des critères d'évaluation : 
Il est essentiel de fixer des critères précis et mesurables. Par exemple, pour un acteur, cela 
peut inclure la diction, l'expression corporelle ou la justesse émotionnelle. 
  
Étape 2 - Collecter des feedbacks : 
Demande des retours honnêtes à tes pairs, professeurs ou mentors. Ces avis extérieurs 
permettent d'avoir une vision plus objective de tes performances. 
  
Étape 3 - Analyser ses performances : 
Regarde tes enregistrements, prend des notes et analyse objectivement tes prestations. 
Cherche à identifier les schémas récurrents de force et de faiblesse. 
  
Étape 4 - Fixer des objectifs d'amélioration : 
Fixe des objectifs clairs et atteignables pour chaque aspect à améliorer. Par exemple, 
travailler 30 minutes par jour sur la gestuelle peut être un objectif pertinent. 



  
Étape 5 - Mettre en place un plan d'action : 
Élabore un plan détaillé pour atteindre tes objectifs. Ce plan doit inclure des actions 
spécifiques, un calendrier et des critères de mesure pour évaluer tes progrès. 
  

 3.   Outils et techniques pour l'autoévaluation : 
  
Utilisation des enregistrements vidéos : 
Filmer tes répétitions ou performances et les revoir permet de visualiser tes points forts et 
faibles. C'est un excellent outil pour une analyse approfondie. 
  
Journaux de bord : 
Tenir un journal de bord quotidien pour noter tes réflexions, sentiments et observations 
après chaque séance. Cela aide à suivre tes progrès et à identifier des tendances. 
  
Grilles d'évaluation : 
Utiliser des grilles d'évaluation avec des critères précis. Note chaque critère sur une échelle 
de 1 à 5 pour obtenir une évaluation quantifiable de tes performances. 
  
Feedback des pairs : 
Organise des sessions de feedback avec tes camarades. Leur regard extérieur peut offrir 
des perspectives précieuses et des suggestions d'amélioration. 
  
Exemple d'outil de suivi : 
Un étudiant en théâtre utilise une grille d'évaluation qui inclut des critères comme la clarté 
de la voix, l'engagement émotionnel et la cohérence des mouvements. 
  

 4.   L'importance de la régularité dans l'autoévaluation : 
  
Fréquence des autoévaluations : 
Pour être efficace, l'autoévaluation doit être régulière. Une évaluation hebdomadaire peut 
permettre de faire des ajustements rapides et de suivre les progrès continus. 
  
Évolution des critères d'évaluation : 
Les critères doivent évoluer avec tes compétences. Ce qui était un défi au début peut 
devenir une force avec le temps. Adapte tes critères en conséquence. 
  
Suivi des progrès : 
Utilise un tableau de suivi pour visualiser tes progrès sur une période donnée. Cela motive 
et montre concrètement où tu en es par rapport à tes objectifs. 
  
Exemple de tableau de suivi : 
 

Critère Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4 



Diction 3 4 4 5 

Expression corporelle 2 3 4 4 

Présence scénique 4 4 5 5 

  
Exemple de fréquence : 
Un étudiant en danse se fixe une autoévaluation tous les vendredis après sa répétition 
hebdomadaire et note ses progrès dans un tableau de suivi. 
  

 5.   Les erreurs courantes à éviter : 
  
Se juger trop sévèrement : 
Il est important d'être objectif. Se juger trop sévèrement peut mener à une perte de 
motivation. Concentre-toi sur les aspects positifs autant que sur les points à améliorer. 
  
Manque de régularité : 
L'autoévaluation doit être régulière pour être efficace. Ne pas le faire de façon 
systématique peut ralentir tes progrès. Planifie des moments dédiés à cet exercice. 
  
Ignorer les feedbacks extérieurs : 
Tes pairs et mentors peuvent offrir des perspectives précieuses. Ignorer leurs retours peut 
te priver d'éléments importants pour ton amélioration. 
  
Fixer des objectifs irréalistes : 
Des objectifs trop ambitieux peuvent être décourageants. Assure-toi qu'ils soient 
atteignables et réalistes pour pouvoir observer de réels progrès. 
  
Exemple d'erreur courante : 
Un étudiant en cinéma se fixe comme objectif de réaliser un court-métrage parfait en un 
mois, ce qui s'avère irréaliste et mène à la frustration. 


