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Fondement 
Ce programme d'etudes fait etat des resultats d'apprentissage du cours d'Histoire de l' Antiquite 
et du Moyen Äge qui appuient les resultats d'apprentissage generaux du Programme initial du 
secondaire, destine aux eleves de la 9e et lOe annee. Le prograrnme offre une flexibilite suffisante 
pour attirer l'interet de tous Ies eleves dans l'atteinte des resultats d'apprentissage. La grande 
variete des ressources permettra aux eleves dont les interets et les habiletes different d 'atteindre 
les resultats d'apprentissage. 

Sous la rubrique des Sciences humaines du Programme initial du secondaire, on lit: 

La tache d'outiller les eleves afin qu'ils comprennent les changements et les difficultes qui 
surviennent au sein de la societe et qu'ils s'y adaptent releve en grande partie du domaine des 
sciences humaines. Le but de l'enseignement de cette discipline est de former des citoyens avertis, 
actifs et responsables qui connaissent leurs racines, tout en ayant une vision claire de leur avenir, 
et qui acceptent de faire face aux problemes et de participer aux affaires locales, nationales et 
internationales. 

Pour atteindre cet objectif, un lien doit clairement etre etabli entre le contenu du programme et la 
demarche utilisee. Plusieurs elements sont essentiels a l'atteinte des buts vises par l'enseignement 
des sciences hurnaines : acquisition d 'habiletes intellectuelles permettant d' effectuer des recherches 
et d'utiliser de l'information, aptitude a cornmuniquer et a participer, et strategies d 'interrogation 
favorisant la resolution de problemes, la prise de decisions et le raisonnement critique et creatif. 
L' acquisition de ces habiletes repose sur les connaissances acquises dans les domaines de l'histoire, 
de la geographie et d'autres disciplines conn_exes, a partir desquelles les faits, les concepts et les 
generalisations sont puises. Ces habiletes ne doivent pas etre acquises separernent, mais de con-
cert avec les connaissances et les attitudes. Ainsi, il faut associer ces trois elements tout au long du 
programme si l' on veut assurer un apprentissage signifiant et preparer l' eleve a aborder les grandes 
questions auxquelles il devra faire face au cours de sa vie, a la fois aux plans personnel et social. 

Dans le cadre du programme initial, les resultats d'apprentissage en sciences humaines ont ete 
elabores en tenant pour acquis qu'ils sont etroitement lies aux habiletes cognitives generales sur 
lesquelles se fonde l' enseignement. L'apprenant ne fait pas que traiter de l'inforrnation, il est per~u 
cornme une personne qui reflechit, qui approfondit ses connaissances, qui perfectionne ses habiletes 
et ses attitudes, et qui peut interroger, analyser, resumer et evaluer. 

Par consequent, le programme d 'histoire de l' Antiquite et du Moyen Äge est formule en termes de 
contenu (comprehension historique) et d'habiletes {raisonnement historique) et une orientation y 
est donnee afin de lier l'enseignement d'habiletes specifiques a l'assimilation d'un contenu donne. 

Raisons justifiant l'etude de l'histoire 
L'etude de l'histoire est vitale a toute societe. L'histoire est a la societe ce que la memoire est a 
l'individu. Elle nous permet de comprendre qui nous somrnes et pourquoi nous adoptons telles 
valeurs et fondons telles institutions. Sans l'histoire, il ne peut exister de comprehension corn-
mune de la collectivite ou de sentiment d'appartenance. 

L'histoire est aussi un laboratoire qui pennet de verifier le bien-fonde de divers systemes, idees et 
philosophies. Elle fournit un cadre de reference, une optique selon laquelle il est possible de por-
ter un jugement sur les faits contemporains et ephemeres. Il ne s'agit pas de dernontrer que l'histoire 
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est un modele que la societe doit suivre. Le defi que comporte l' etude de l'histoire est de determiner 
si des evenements historiques sont ou non pertinents dans le contexte de la situation contemporaine. 

En outre, l'histoire est une fenetre ouverte sur le monde qui favorise la comprehension des autres 
cultures et de leurs diverses perspectives, tout en faisant ressortir la nature interdependante de 
notre monde. 

Presentee de fa~on adequate, cette discipline promouvoit maints objectifs consideres comme 
essentiels dans Je cadre d'une bonne formation-le raisonnement critique, l'analyse, l'eclaircissement 
des Valeurs et la sensibilisation a differentes perspectives. 
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Elaboration du programme et composantes 
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A Organisation du programme 
L'une des questions essentielles sur laquelle il faut se pencher avant de definir les niveaux de 
perforrnance est de deterrniner si l' on maintiendra le cap en offrant un cours portant sur la civili-
sation occidentale ou si l'on traitera aussi de l'histoire des gens et des regions qui n'etaient pas au 
prograrnme dans le passe, c' est-a-dire si l' on enseignera l'histoire mondiale. Les deux points de 
vue a ce sujet sont presentes ci-dessous. 

Ceux qui preconisent l'enseignernent de l'histoire mondiale affirrnent qu'en se penchant 
uniquement sur l'heritage occidental, on laisse de cöte l'histoire d'un grand nombre d'eleves, 
particulierement dans les classes qui sont representatives de la mosaique culturelle canadienne. 
D' abord, ils estiment qu' en ne faisant aucune mention de «leur» histoire, on laisse a penser qu' elle 
est peu importante. Ensuite, ils affirment que l'histoire mondiale est valable, car elle reconnait le 
röle des influences reciproques et de l'integration des civilisations dans le fac;onnernent de notre 
passe et de notre present. Finalement, ils considerent que c' est cette histoire que nous aimerions 
voir etre enseignee, car elle nous sensibilise a la passionnante diversite qui exjste dans le rnonde, 
tout en nous faisant reconnaitre que nous partageons tous notre appartenance a l'humanite et, par 
consequent, elle permet aux enseignants et aux eleves de faire des comparaisons interessantes 
entre les cultures et les faits historiques. 

Tout en reconnaissant le bien-fonde de certains des arguments ci-dessus, d'autres indiquent qu'il 
est extremernent difficile d'elaborer un cadre conceptuel permettant une approche fondee sur 
l'histoire mondiale. Un cadre mal defini risque davantage de derouter les eleves que de les in-
forrner, car il pourrait mener a une approche incomplete de l'histoire, l' etude de certaines societes 
non occidentales etant ajoutee au programme de fac;on arbitraire. Le ternps est aussi un facteur a 
considerer. Actuellement, certains enseignants laissent de cöte la Renaissance et la Reforme, le 
programrne etant trop charge. n en resulte une enorme lacune, le programme passant de la societe 
medievale a la fin de la 10e annee a l' etude du contexte entourant la Revolution franc;aise au debut 
de la 11 e annee. 

Vu le bien-fonde de ces lignes de pensee, la decision suivante a ete prise : 

Le cours d'histoire offert en 10' annee maintient la place importante accordee aux origines 
des civilisations occidentales, mais le programme reconnaft les infl.uences reciproques des 
civilisations et le partage culturel qui ont caracterise l'histoire. 

En appui a la recommandation ci-dessus, il est important de preciser que le point de mire des 
etudes globales du Programme initial du secondaire porte presque exclusivernent sur l'etude des 
cultures non europeennes et que l'on y fait rnention des forces historiques qui ont fac;onne ces 
cultures. 

En outre, il faut noter que le cours propose comprendra l'etude des origines de la civilisation en 
Afrique et en Asie, tout particulierement en Egypte et en Mesopotamie. Les eleves auront aussi 
l'occasion d'entreprendre des travaux de recherche dans le cadre desquels ils pourront explorer 
les civilisations non europeennes. 

B. Themes et concepts 
La nature de l'histoire est teile qu'il est preferable de l'enseigner au moyen d'une approche 
chronologique. Cela ne signifie pas que cette discipline se lirnite a un simple rappel de faits et de 
dates. On reconnait plutöt que l'interpretation en est un element essentiel. En outre, une teile 
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interpretation necessite, forcement, une analyse des causes et des consequences, ce que facilite 
une approche chronologique. 

Une approche chronologique n'exclut pas une analyse de divers thernes. Ceux-ci ressortiront de 
fa~on naturelle dans le contexte de chaque unite et constitueront un point central autour duquel 
l'inforrnation sera analysee et classifiee, et ce, afin qu'une telle inforrnation ne se limite pas 
uniquement a des donnees depourvues de liens. Les thernes suivants pourront etre analyses : 

• Le r8le de la geographie dans l'histoire 
Le cadre geographique peut favoriser Oll lirniter le developpement d'une region donnee. 

Sans vouloir defendre la these du determinisrne geographique, il est essentiel de faire cornprendre 
a l'eleve le röle important de la geographie dans le fa~onnernent du passe. 

• L'interaction culturelle 
Il est important que l'eleve comprenne que, bien que les medias de masse et les satellites 

aient favorise l'interaction culturelle, une telle interaction s'est produite tout au long de l'histoire. 
Le cornmerce, les guerres et les deplacements de populations ont favorise un partage culturel qui 
laisse a penser que la mondialisation n'est pas un fait nouveau. En amenant l'eleve a prendre 
conscience de cette realite, on met au defi son ethnocentrisme nature!. 

• La philosophie, la theologie et les valeurs 
Les individus et les societes se sont toujours penches sur les questions essentielles qui 

donnent un senset une orientation a la vie. L'histoire constitue un Iaboratoire permettant d' analyser 
les diverses reponses aux questions posees ainsi que leurs consequences. 

• Les arts, les valeurs culturelles et la vision du monde 
Les oeuvres d'art constituent une ressource fondamentale pour l'historien et l' eleve, car 

elles sont le reflet des valeurs d'une societe et de sa vision du monde. L' eleve doit comprendre que 
le sens esthetique represente un element essentiel de notre hurnanite, comrne on peut le constater 
dans les fresques de Lascaux et les oeuvres exposees au musee du Louvre. 

• Les confl.its et la coexistence 
Quels facteurs ont contribue au declenchement des maintes guerres du passe et corn-

ment expliquer les exemples de resignation et de collaboration? Bien qu'il soit important de faire 
preuve de circonspection lorsqu' on etablit des analogies et des paralleles entre le passe et le present, 
l'histoire offre a l'eleve un point de repere pour analyser les faits actuels. 

• Le citoyen et !'Etat 
Quel rapport le citoyen devrait-il entretenir avec l'Etat? Quelles sont les diverses 

possibilites? Cornment une societe peut-elle equilibrer les besoins d' ordre social et de liberte 
individuelle? Encore une fois, l'histoire est un laboratoire permettant de verifier les diverses 
reponses possibles aux questions posees. 

• Le developpement econonzique et technologique 
L'histoire offre l'occasion aux eleves d'explorer les merites de divers systemes de pro-

duction et de distribution des biens dont une societe a besoin et d'analyser les liens entre les 
systernes economique, social et politique. 
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• La perennite du passe 
L'etude du passe permet a l'eleve de repondre a la question la plus fondamentale- celle 

de notre identite. L'histoire est a la collectivite ce que la memoire est a l'individu. Elle nous permet 
de comprendre pourquoi nous adoptons telles valeurs et mettons en place tels systemes social, 
econornique et politique. Tout en expliquant notre specificite, l'etude de l'histoire nous rappelle 
que nous partageons notre appartenance a l'humanite avec d'autres peuples ayant leur propre 
histoire et leur propre fa\:on de voir. 

• L'histoire sociale 
L' enseignement de l'histoire a toujours rnis l' accent sur les questions d' ordre politique et 

rnilitaire au detriment des enjeux sociaux. En soulignant l'histoire sociale- les principes moraux et 
les convenances propres a une periode donnee, la vie quotidienne, etc.- on relate l'histoire de 
fa\:on plus equilibree et on suscite un interet accru. 

• La question du pouvoir 
L'analyse du pouvoir ne doit passe limiter a l'examen des forces relatives des royaumes 

feodaux ou des Etats-nations mais englober une etude de l'exercice du pouvoir au sein d'un Etat, 
tel qu'il se manifeste autant dans les domaines social et economique que politique. 

II est evident que, faute de temps, il est impossible d'approfondir tous ces themes dans le contexte 
de chaque unite du programme. En outre, une telle demarche deviendrait routiniere, ce qui 
risquerait de miner l'interet des eleves. Toutefois, il est possible de profiter des occasions offertes 
par l'etude des differentes unites du programme pour veiller a ce que l'eleve acquiere le cadre de 
reference que lui permettra d'obtenir l'analyse de themes generaux. 

C. Methodologie en fonction du contenu 
Les activites accompagnant chacun des resultats d'apprentissage ne sont proposees qu'a titre de 
suggestion. Un espace est prevu pour permettre a l'enseignant de prendre des notes afin de les 
modifier ou de les remplacer au besoin. 

Les suggestions portant sur l'enseignement partent du principe que l'eleve doit participer 
activement au processus d'apprentissage et etre constamment incite a raisonner. Dans un tel 
contexte, le raisonnement implique l'analyse des causes et des consequences, l'etablissement de 
sirnilitudes et de differences, la formulation d'une opinion, la reconstitution du passe, l'examen 
de diverses possibilites, etc. 

En outre, le guide pedagogique tient pour acquis que le contenu (comprehension historique) et la 
demarche (raisonnernent historique) se completent plutöt que ne s' opposent. Alors que les resultats 
d 'apprentissage precisent ce que l'eleve doit savoir, les niveaux de performance indiquent ce qu'il 
doit etre en mesure de faire. En outre, les activites proposees determinent un degre de perform-
ance en fonction duquel on peut evaluer l'eleve. 

D. Le milieu d'apprentissage et l'organisation de la classe 
Le rnilieu d'apprentissage doit inciter l'eleve a raisonner et a formuler ses idees oralement et par 
ecrit. II doit l'amener a eviter de juger rapidement, a reconnaitre la complexite de la plupart des 
questions en jeu et a accepter les paradoxes. En outre, il doit lui permettre de comprendre que les 
evenements passes ne decoulent pas d'une quelconque loi de l'inevitabilite, mais qu'ils sont plutöt 
le fruit des decisions qui ont ete prises. Ainsi, il se rendra compte qu' il peut devenir un participant 
actif dans le fa~onnement de son avenir et de celui de la societe. 
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E. Liens avec les autres matieres 
Aucun sujet n'est etranger a l'histoire. La geographie explore les possibilites de I'activite hurnaine 
et les limites qui lui ont ete imposees dans Ie passe par le milieu. Les arts, la musique et le theätre 
revelent les valeurs et les aspirations d'une epoque donnee. La politique et l' economique permettent 
de comprendre la structure du pouvoir-qui le detenaitet a quelle fin onl'exerc;ait. L'analyse sociale 
explique la structure de la famille, le degre de mobilite, les relations entre les classes et le r6le des 
femmes- tous des elements essentiels a la comprehension d'une periode donnee. Les sciences et la 
technologie re1atent les actions entreprises par l'humain pour comprendre le fonctionnement du 
monde physique et expliquent en quoi 1' application de cette comprehension (technologie) a donne 
lieu a la plupart des changements survenus dans le passe. 

Quel que soit le sujet de discussion, on se rend vite compte que tout examen serieux souleve des 
questions d' ordre historique. 

F. S'adapter aux besoins de tous les apprenants 
Les niveaux de performance definis dans le cadre du prograrnme visent tous les eleves. Un certain 
degre de difficulte a ete etabli, sans toutefois depasser les capacites des eleves, ce qui risquerait de 
les contrarier plutot que de les encourager. 

Le prograrnrne n 'impose pas une methodologie, mais il reconnalt l'existence de divers styles 
d'apprentissage et le fait que l'emploi d 'une gamme de strategies augmente l'efficacite de 
l'enseignement. Comme indique dans la section suivante, ceci implique la necessite d'avoir a sa 
disposition une diversite de ressources. 

L' elaboration du programme part du principe selon lequel 1' eleve est plus susceptible d' apprendre 
si le sujet l'interesse. Ainsi, c'est parce que nous savons que l'histoire sociale interesse un grand 
nombre d'eleves que nous desirons attacher plus d'importance a ce volet. 

G. Ressources pedagogiques 
Comme indique ci-dessus, les ressources pedagogiques doivent correspondre aux divers styles 
d'apprentissage des eleves. Cela ne signifie pas, cependant, que l'enseignant doive trouver des 
solutions de rechange pour un eleve qui eprouve de la difficulte a lire, plutöt que de l'aider a faire 
face a cette Situation. 

Les documents imprimes comprennent les textes et les atlas. Les criteres suivants peuvent fadliter 
la selection d'un texte: 
• Le texte est-il equilibre? C.-a-d. une attention suffisante y est-elle accordee autant a l'histoire 

sociale que politique? Y precise-t-on l' opinion de divers groupes? Le texte repond-il aux attentes 
du programrne tant en ce qui a trait a l'etendue qu'a la profondeur du sujet? 

• Le degre de difficulte est-il approprie? Le recit est-il relate avec interet et enthousiasme? 
• Les questions invitent-elles l' eleve a analyser et a forrnuler une opinion et 1' aident-elles a deceler 

les Situations biaisees et a juger de }a pertinence des preuves et des argurnents? 

Les ressources non irnprimees cornprennent les diapositives, les videos, les disques optiques com-
pacts et le reseau Internet. 
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Les diapositives representent toujours une ressource valable parce qu'il est possible de les classer 
selon les besoins. En outre, elles permettent a l'enseignant d'etablir le rythrne de la lec;:on, elles 
favorisent la perception visuelle et ne presentent aucune barriere linguistique, convenant autant 
aux cours dispenses en anglais que dans les classes d'imrn.ersion. 

Quant aux documents sur cassette video, ils transportent les eleves dans le lieu et l' epoque a 
l'etude. Une utilisation efficace des videos necessite souvent une certaine selection, c'est-a-dire en 
ne visionnant que les sections qui se rapportent au sujet a l'etude. 

Les disques optiques compacts, y compris les videoclips, sont interessants en raison de leur nature 
interactive et de la possibilite de les consulter individuellement ou en groupe. 

Le reseau Internet offre une gamme etendue de renseignements et de possibilites. Il permet 
d'enseigner les fac;:ons de proceder a une recherche selective, de juger de la pertinence et de la 
valeur de certaines sources ainsi que de classer et de presenter l'information. Peut-etre les eleves 
seront-ils evalues a l'avenir non en fonction de leur capacite a fournir de l'information sur un sujet 
donne mais a relever diverses sources d'information sur Internet et a juger de leur pertinence. 

H. Aper~u du cours et echeancier suggere 
Le prograrnme est compose d'une introduction et de six unites. L'echeancier suivant est donne a 
titre indicatif afin d'aider l'enseignant a determiner l'attention a accorder a chacune des unites. 
Tous les resultats d' apprentissage n' exigent pas que le meme temps d' etude Ieur soit accorde. Les 
enseignants auront a elaborer un plan afin de s'assurer que les resultats d'apprentissage dans 
chacune des unites soient atteints. 

Unite Temps suggere Temps suggere Temps suggere 
(Nbre de periodes) (Nbre de periodes) (Pourcentage) 

semestre non semestre 
Introduction 2. 4 4 
Unite I : Le debut du voyage 6 12 10 
Unite II : Les premiers pas de Ja civilisation 10 20 12 
Unite III : La g loire de Ja Grece 17 34 20 
Unite IV : La spJendeur de Rome 17 34 20 
Unite V : Le MoyenAge- effondrement et redressement 17 34 20 
Unite VI : La naissance des Temps modernes 11 22 14 

Le temps disponible sera fonction des caprices du temps et des autres imprevus, mais il est impor-
tant que l'enseignant etablisse un plan lui permettant de presenter la totalite de la matiere au 
prograrnme. 
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Resultats d'apprentissage 
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lntroduction ä l'histoire de l'Antiquite 
L'introduction proposee vise a susciter l'enthousiasme des eleves a l'egard des possibilites offertes 
par l'etude de l'histoire de l'Antiquite. L'enseignant peut y apporter toute modification ou tout 
ajout en fonction de ses preferences. 

BIENVENUE dans le monde de l' Antiquite! 

Vous etes ici, je l' espere, parce que l'histoire de l' Antiquite vous interesse, ou vous pensez qu' eile 
vous interesse. Ce cours vise a vous guider tout au long de notre visite des temps anciens. Ne 
serait-il pas agreable de vraiment pouvoir remonter le temps? A votre avis, est-ce possible? 

«C'est un fait qu'il existe des failles dans le temps, repetait souvent mon pere. Des faiblesses- des 
fissures, si vous voulez- dans le pays des reves diaphane qui separe le passe du present.» A force 
d'entendre ces mots comme un refrain tout au long de mon enfance, j'en suis venu a y croire, ou 
plutöt, a les accepter; c'etait beaucoup plus qu'une simple question de croyance. 

En bref, voici ce que croyait mon pere : par ces failles pratiquees dans le temps, des petits frag-
ments du passe, comme des petites souris, rongent le plätre des lattes de ce qui n' est plus, pour 
ensuite se precipiter dans le present, chacun etant tout yeux, tout oreilles au son de leurs pas 
legers. Pour la plupart, i1 ne s'agit que d'une vision floue et imprecise et une avalanche de sons 
rapidement eteints et oublies. Toutefois, certains voient et entendent plus que les autres. Mon pere 
etait l'un d'eux, tout comme moi.1 

Oui, il est possible de remonter le cours du temps. En utilisant de fa<;on optimale les nombreuses 
ressources dont nous disposons, par exemple les livres, les diapositives, mon experience, votre 
imagination et votre interet, il nous sera possible de revivre une multitude de moments magiques. 
Si vous le pouviez, ou iriez-vous? 
• Nous marcherons avec les dinosaures. Faites attention! Ils pourraient vous ecraser. 
• Nous entrerons dans la caveme de l'homme primitif, peut-etre pour partager un repas ou discuter 

avec lui. Selon vous, que mange-t-il? Quelles sont ses preoccupations? 
• Nous construirons et escaladerons des pyramides. Etes-vous prets pour une telle aventure? 
• Nous participerons ade nornbreuses guerres et nous survivrons tous pour attaquer une autre 

joumee. 
• Nous nous promenerons dans les rues des grandes villes. Pouvez-vous les nornmer? 
• Nous nous entretiendrons avec divers personnages de notre passe. Qui aimeriez-vous rencontrer? 

Quel que soit l'endroit ou nous amenera notre voyage, nous y rencontrerons nos ancetres, car 
nous sommes tous le fruit des gens et des experiences du passe. Vous possedez deja un incroyable 
bagage qui vous a ete transmis depuis l' Antiquite, bien que vous n'en connaissiez pas les origines. 
Nous n'etudierons pas la vie d'etrangers mais celle des mernbres de notre famille elargie. En effet, 
chacun d'eux est probablement un parent eloigne de quelqu'un dans la classe. Et i1 ne s'agit pas de 
personnages si lointains, car il est possible que vos arriere grands-parents ou leurs ascendants les 
aient connus personnellement, ou meme que ce soit eux! 

'Kinsella, W.P. The lowa Baseball ConfederacyToronto: Collins, 1968. p. 7 
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Tout cela, et beaucoup plus encore, prendra vie devant vos yeux. Cependant, vous devrez faire 
votre part. A votre avis, que devrez-vous faire? 

• Laisser libre cours a votre imagination. 
• Manifester votre enthousiasme et vous en nourrir. 
• Essayer de voir les choses comme le faisaient les gens de l' epoque, sans vous laisser influencer 

par l'incroyable bagage de connaissances dont nous disposons en cette fin de x.xe siede. 

Essayez de voir ce cours comrne un moyen d'elargir vos horizons, de revivre le passe et de vous 
amuser. Essayez de definir qui vous etes, d' Oll vous venez et Oll nous allons. Bien que nous parlerons 
souvent d'evenements qui se sont produits il y a des milliers d'annees, la plupart portent des 
messages encore valables aujourd'hui, mais il faut etre a l'ecoute. Entendez-vous l'appel de vos 
ancetres? 

Assister a ce cours est corrune escalader une montagne- le plus haut vous irez, rneilleure sera votre 
capacite a voir et a comprendre votre entourage. 
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Unite 1 : Le debut du voyage 

L'etude des origines des humains permet aux eleves de comprendre ce que signifie 
faire partie de l'humanite. Elle englobe les changements biologiques, le 
developpement du langage, l'eveil d'un sens esthetique, l'utilisation d'outils et 
la transmission du savoir, c'est-a-dire, essentiellement, tout ce qui se rattache au 
genre humain. 

Cette histoire debute en Afrique et se poursuit dans toutes les parties du monde, 
a mesure quese propage l'humanite. 

L'un des points tournants en a ete la revolution neolithique, ou les populations 
ont passe de la collecte a la production de leur nourriture et se sont sedentarisees. 
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Resultat d'apprentissage 

L'eleve doit pouvoir relever: 
• Les facteurs biologiques et environnementaux qm ont fa~onne les debuts de l'humanite. 

Niveaux de performance 

Element! 
L'eleve doit pouvoir: 
• Nomrner les principales periodes de l'histoire 

de notre planete et de l'humanite. 

Activites proposees 
• Demander aux eleves de dessiner une ligne 

du temps- sur un bout de papier hygienique 
ou tout autre materiel approprie- illustrant les 
evenements suivants : 
- la formation de notre planete, 
- la naissance de l'Homo sapiens, 
- la revolution neolithique, 
- les debuts de l'ere chretienne, 
- la Seconde Guerre mondiale. 

Element2 
L'eleve doit pouvoir : 
• Nommer le trait physique particulier de 

l'homme qui augmente sa capacite 
d'adaptation et de survie. 

Activites proposees 
• Souligner les avantages des traits physiques 

suivants: 
- la capacite de se tenir debout (pibedie), 
- le pouce, 
- la taille du front, 
- la vision stereoscopique et la capacite de 

discerner les couleurs. 

Element 3 
L'eleve doit pouvoir: 
• Expliquer l'importance des elernents suivants : 

- la fabrication d'outils, 
- la rnaitrise du feu, 
- le langage, 
- l' organisation sociale. 
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Notes de l'enseignant 

• Faire d'abord la ligne du ternps de la vie de 
l'eleve. 

• Utiliser les corridors, les carreaux du sol et les 
eleves pour illustrer une ligne du temps. 

• Organiser une Course entre un eleve a quatre 
pattes et un autre se tenant debout. · 

• Faire observer aux eleves la limite de leur Vi-
sion lorsqu'ils sont a quatre pattes. 

• Demander aux eleves d' ecrire en tenant le style 
sans se servir de leur pouce. 

• Demontrer la valeur du langage en demandant 
aux eleves d'expliquer quelque chose 
(l'emplacement du gibier, le feu, etc.) sans 
parler ou en n'employant qu'un vocabulaire 
limite. 



Notes de l'enseignant 

• Demander aux eleves de donner des 
exemples de la fac;on dont nous nous 
adaptons a notre milieu. 
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Niveaux de performance 

... Element 3 

Activites proposees 
• Indiquer des habiletes clont l'homme primitif 

avait besoin pour survivre, et nommer des 
outils clont il se servait a cette fin. 

• Fabriquer divers outils primitifs et indiquer 
leur utilite et leurs avantages. 

Element4 
L'eleve doit pouvoir: 
• Expliquer ce qu' on entend par «sens 

esthetique» et demontrer que les societes 
primitives manifestaient un tel sens 
esthetique. 

Activites proposees 
• Examiner les dessins retrouves dans les 

cavernes des chasseurs-cueilleurs et com-
menter l' optique humaine qui y est exprimee. 

Element 5 
L'eleve doit pouvoir: 
• Expliquer comment l'homme a peuple les 

principales regions du monde et s'est adapte 
a son milieu. 

Activites proposees 
• Indiquer sur une carte ou l' on retrouvait 

l'australopitheque, !'Homo erectus, l'homrne 
de Neandertal et l'Homo sapiens primitif, et 
preciser a quand remonte leur existence. 
Indiquer les principales caracteristiques de la 
flore, de la faune et du climat qui leur sont 
associes. 

• Dessiner une carte illustrant le peuplernent 
de la terre. 

• Dessiner une ligne du temps et y indiquer les 
grands evenements qui ont marque 
l 'evolution physique de l'humain et les 
principaux changements sociaux. 



Niveaux de performance 

Element 6 
L'eleve doit pouvoir: 
• Nornrner les changernents irnportants 

occasionnes par l'avenernent de l'agriculture. 

Activites proposees 
• Faire un tableau illustrant les changements 

resultant de l'avenement de l'agriculture. 
• Indiquer ce que l' on pourrait retrouver dans 

les ordures d'une peuplade qui s'adonnait a 
la chasse et a la collecte de nourriture, et 
mentionner ce que l'on peut en deduire. 

• Cornparer I' organisation necessaire chez les 
collectivites paleolithiques faisant la collecte 
de nourriture et chez les collectivites 
neolithiques productrices de nourriture. 

• Decrire une joumee dans Ja vie d'une femme 
mernbre d'une collectivite faisant Ja collecte 
de nourriture, et la comparer avec celle d'une 
autre femrne faisant partie d'une societe 
productrice de nourriture. 

• Indiquer sur une carte les endroits ou l'on 
pourrait s'attendre a ce que soient apparues 
les prernieres collectivites sedentaires vivant 
de l' agriculture. 
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Notes de l'enseignant 

• Consulter le manuel Civilizations (p. 6 et 7 ), le 
guide d'enseignement (p. 26 a 32) et les fiches 
reproductibles nos 08, 09 et 10. 

• Inviter les eleves a reflechir sur la fa\on dont 
les humains sont pu etablir le lien entre !es 
graines et les plantes. 

• Consulter la fiche reproductible no 34 du guide 
d'enseignernent (Technology). 
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Unite II : Les premiers pas de la civilisation 

Quelles sont les particularites determinantes et les origines de la civilisation? Au 
cours de la presente unite, l'eleve examinera pourquoi la civilisation est nee dans 
les vallees du Tigre, de l'Euphrate, du Nil, de !'Indus et du «fleuve Jaune». 

Une comparaison de la Mesopotamie et de l'Egypte permet de com prendre 
l'organisation de la societe au sein des premieres civilisations. Quelles institutions 
sont fondamentales dans le contexte de la civilisation? A quel point !es civitisations 
sont-elles une reaction unique a un environnement particulier ou le resultat d'un 
partage culturel? 
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Resultat d'apprentissage 

L'eleve doit pouvoir: 
• Manifester sa comprehension des civilisations qui ont pris naissance en Mesopotamie et 

dans la vallee du Nil. 

Niveaux de performance 

Element 1 
L'eleve doit pouvoir: 
• Relever les facteurs geographiques qui ont 

favorise l'etablissement des populations dans 
les vallees du Tigre, de l'Euphrate et du Nil. 

Activites proposees 
• Nommer les conditions favorisant une existence 

sedentaire fondee sur l'agriculture, et indiquer 
a quel point ces conditions sont remplies dans 
les vallees du Tigre, de l'Euphrate et du Nil. 

• illustrer, sous forme de tableau, comment les 
fleuves et les autres caracte ristiques 
geographiques de la Mesopotamie et de 
l'Egypte ont influe sur les elements suivants : 
a. le gouvernernent, 
b. la vie quotidienne et la division du travail, 
c. la religion, 
d . les mathematiques et le calendrier. 

• En faisant etat des civilisations successives qui 
ont vu le jour en Mesopotamie, defendre la these 
selon laquelle l'etablissement de civilisations 
dans le bassin d'un fleuve donne lieu a des 
conquetes. 

• Ind.iquer l' ernplacement des villes suivantes sur 
une carte et relever les avantages geographiques 
dans chaque cas : 
a. Babylone c. Memphis 
b. Our d. Thebes 

Element2 
L'eleve doit pouvoir: 
• Relever les caräcteristiques des gouvemements 

de la Mesopotamie et de l'Egypte. 

Activites proposees 
• Mentionner ce qui caracterise une theocratie et 

indiquer a quel point les gouvernements 
successifs de la Mesopotamie et de l'Egypte 
peuvent etre consideres cornme des regimes 
theocra tiques. 

Notes de l'enseignant 

• Consulter les cartes figurant aux pages 6, 8, 
12 et 18 du rnanuel Civilizations et la fiche 
reproductible no 13 du guide d'enseignernent. 

• Consulter la fiche reproductible no 21 du guide 
d'enseignement (Civilfzations). 

• Consulter la fiche reproductible no 27 du guide 
d'enseignement (Civilizations). 

• Consulter la carte figurant a la page 12 du 
manuel Civilizations. 

• Consulter les cartes figurant aux pages 17 et 
18 du manuel Civilizations. 

• Discuter avec les eleves des diverses fa~ons 
de determiner qui gouvernera (election, 
naissance, force, etc.). 

• Consulter le manuel Civilizations (p. 16, 17, 22 
et 23) et le guide d 'enseignement (p. 35, 36, 43 
et 44). 

25 



Notes de l'enseignant 

• Consulter le manuel Civilizations (p.14et15). 

• Consulter le rnanuel Civilizations (p. 12 et 19) 
et le guide d'enseignernent (p. 41a43). 

• Dernander aux eleves de cornparer Anubis et 
Osiris tels qu'ils sont representes au rnornent 
du jugernent (noter les elements de 
zoomorphisrne et d'anthropornorphisme). 

• Noter le recours aux animaux comrne 
symbole d'une equipe sportive (BlueJays) ou 
d'un pays (castor, aigle). 

• Consulter la- fiche reproductible no 20 du 
guide d'enseignernent Civilizations. 

• Regarder le video intitule Pyrarnid. 
• Consulter le rnanuel Technology (p. 9 a 13), le 

guide d'enseignernent (p. 25 a 54) et les fiches 
reproductibles nos 9 a 19. 
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Niveaux de performance 

... Element 2 

• Expliquer ce que l'on entend par «regime 
dynastique» et juger des merites d'un tel 
systerne en examinant l:s gouvemements de 
la Mesopotamie et de l'Egypte. 

Element 3 
L'eleve doit pouvoir: 
• Manifester sa cornprehension du röle du droit 

dans une societe et de la contribution des 
premieres civilisations a ce chapitre. 

Activites proposees 
• Rediger un discours qui aurait pu etre 

pronence lorsque le Code d'Hamrnourabi a 
ete presente peur la premiere fois. Insister sur 
I'impertance de disposer d'un recueil de leis 
ecrites. 

• Expliquer les avantages que les redacteurs de 
leis tels qu'Hammourabi et Mei:se ont pu 
obtenir en pretendant l' origine divine de leurs 
recueils de lois. 

• Cernparer le Code d'Harnmourabi et les Dix 
Cernrnandements de Mo1se. 

Element 4 
L'eleve doit pouvoir: 
• Decrire le röle de la religion au sein des civili-

sations de la Mesopotamie et de l'Egypte. 

Activites proposees 
• Cernparer les dieux de la Mesopotamie et de 

l'Egypte en traitant de caracteristiques telles 
que le zoomorphisme, l' anthropomorphisme, 
le polytheisme et le monotheisrne. 

• Decrire une journee dans la vie d'un 
Mesopotamien ou d'un Egyptien et illustrer 
cornment la religion influe sur ses habitudes 
quotidiennes et sur sa vision du rnonde. 

• Etablir les similitudes et les differences entre 
la fa<;on clont les Mesepotamiens et les 
Egyptiens voyaient la mort et entre leurs rites 
funebres respectifs. 

• Cornparer les diverses theories expliquant la 
construction des pyramides. 



Niveaux de performance 

Element 5 
L'eleve doit pouvoir: 
• Decrire la structure des societes 

mesopotamienne et egyptienne. 

Activites proposees 
• Indiquer, sous forme de tableau, les divers 

groupes de chaque societe en precisant leur 
importance et leur influence respectives, et 
les comparer a notre structure sociale. 

• Jouer l'un des röles suivants et faire valoir 
son importance fondamentale au sein de la 
societe: 
a. un scribe, 
b. un paysan, 
c. un pretre, 
d. un marchand ou un artisan. 

• Imaginer une conversation entre une 
Mesopotamienne et une Egyptienne au cours 
de laquelle elles discutent de leur situation 
respective dans la societe. 

• Dessiner le plan d'une residence type de 
chacune des classes sociales, et illustrer 
diverses scenes de la vie quotidienne. 

Element 6 
L'eleve doit pouvoir: 
• Analyser l'influence des innovations 

technologiques sur la vie des Egyptiens et des 
Mesopotamiens. 

Activites proposees 
• Representer, sous forme de tableau, les 

consequences positives et potentiellement 
negatives des innovations technologiques 
suivantes sur l' agricul ture pra tiquee dans les 
vallees des fleuves : 
a. la palanche, 
b. le semoir, · 
c. les canaux d'irrigation, 
d. la roue, 
e. le chadouf. 
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Notes de l'enseignant 

• Consulter le manuel Civilizations (p. 20 et 21) 
et le guide d'enseignement (p. 42 et 43). 

• Consulter le manuel Technology (p. 22 a 24), le 
guide d'enseignement (p. 107 a 122) et les 
fiches reproductibles nos 35, 39 et 40. 



Notes de l'enseignant 

• Conunencer la classe en ecrivant l' enonce 
suivant sur le tableau: Avez-vous deja pense 
a quel point il est magique que vous 
compreniez ces signes que je trace? 

• Demander a chaque eleve d' elaborer un code 
pour un langage ecrit. 

• Consulter le manuel Technology (p. 24), le 
guide d'enseignement (p. 116 a 118) et la 
fiche reproductible no 12. 

• Consulter les fiches reproductibles nos 19, 
24 et 26 du guide d'enseignement (Civiliza-
tions). 

• Consulter les fiches reproductibles nos 18, 
24 et 26 du guide d'enseignement (Civiliza-
tions). 
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Niveaux de performance 

Element 7 
L'eleve doit pouvoir: 
• Manifester sa comprehension du röle de 

l' ecriture dans le developpement de la civili-
sation. 

Activi tes proposees 
• Faire un tableau ou l'on compare le 

developpement des ecritures cuneiforme et 
hieroglyphique. Ecrire une phrase avec l'une 
ou l'autre de ces ecritures. 

• S'imaginer que 1' on est un historien et rediger 
un court texte intitule : «L'ecriture: la pierre 
angulaire de la civilisation». 

Element 8 
L'eleve doit pouvoir: 
• Relever des exemples de la diffusion de la 

culture en Mesopotamie et en Egypte. 

Activites proposees 
• Etablir les similitudes et les differences entre 

le cuneiforme des Sumeriens et 1' ecriture 
hieroglyphique des Egyptiens. 

• Representer, sous forme de tableau, les armes 
de guerre dont l'utilisation a ete repandue en 
Egypte par les envahisseurs hyksos et qui sont 
liees a l'expansion de ce pays. 

• Dessiner une carte illustrant les routes 
commerciales et les colonies pheniciennes, et 
relever les idees diffusees en meme temps 
qu' etaient transportes les biens. 

Element 9 
L'eleve doit pouvoir: 
• Souligner la contribution des Mesopotamiens 

et des :Egyptiens a I'avancement de la civili-
sation. 

Activites proposees 
• Illustrer, sous forme de tableau, notre dette 

envers les premieres civilisations etablies dans 
les vallees des fleuves . 



Niveaux de performance 

Element 10 
L'eleve doit pouvoir: 
• Relever les rnethodes utilisees par les 

archeologues pour reconstituer Je passe. 

Activites proposees 
• Choisir un chantier de fouilles afin 

d'illustrer : 
a. cornment les objets sont enfouis; 
b. cornment les archeologues arrivent a 

dater les objets qu'ils decouvrent; 
c. comment les archeologues comprennent 

le passe a partir des objets qu'ils 
decouvrent. 
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Notes de l'enselgnant 

• Au moyen du contenu des poubelles de 
l' ecole, illustrer la technique employee en 
archeologie pour reconstituer une societe. 

• Consulter divers articles du magazine National 
Geographie. 
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Unite III : La gloire de la Grece 
Comme nous l'avons vu, nous retrouvons les premiers foyers de civilisation dans 
les vallees des fleuves. Des l'an 2000 av.J.-C., des civilisations urbaines ont 
commence a apparaltre dans d'autres endroits favorables. L'une d'elles, la 
civilisation minoe.nne, qui a vu le jour sur l'Tle de Crete, dans la mer Egee, a profite 
de ses liens avec la Mesopotamie et l'Egypte et a transmis une partie de son 
heritage a la culture mycenienne avant de disparaltre dans des circonstances 
obscures. 

Ces civilisations egeennes ont atteint leur stade classique dans les cites-Etats de 
la peninsule grecque vers l'an 500 av.J.-C. Les institutions, les systemes de pensee 
et les traditions culturelles qui ont pris naissance dans la Grece antique ont exerce 
une influence sur les habitants de la region mediterraneenne, pour finalement 
avoir des repercussions sur la civilisation occidentale. 

Les conquetes d'Alexandre le Grand representent le debut de ce processus 
d'occid entalisation. 
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Resultat d'apprentlssage 

L'eleve doit comprendre: 
• Comment 1a premiere civilisation est apparue autour de Ja mer Egee, les facteurs qui l' ont 
fa~onnee et 1es influences qurelle a exercees sur les autres civilisations. 

Niveaux de performance Notes de l'enseignant 

Element 1 
L'eleve doit pouvoir: 
• Expliquer les facteurs geographiques qui ont 

influe sur le developpement et l'interaction 
des civilisations qui ont vu le jour autour de 
la mer Egee et de la Mediterranee orientale. 

Activites proposees 
• Dessiner une carte des regions situees autour 

de la mer Egee et de la Mediterranee orientale 
en illustrant les liens commerciaux et culturels 
liant l'Egypte, la Crete, Mycenes et Troie. 

• Expliquer pourquoi la Crete est consideree 
comme «un pont» reliant I' Afrique du Nord, 
l' Asie du Sud-Ouest et la region 
mediterraneenne. 

Element 2 
L'eleve doit pouvoir: 
• Expliquer les avantages dont jouissait la Crete 

qui ont permis l'epanouissement d'une civi-
lisation evoluee, juger des realisations de cette 
civilisation et preciser les raisons de son 
declin. 

Activites proposees 
• Representer, sous forme de tableau, 

l'interdependance des activites agricoles et 
commerciales des Cretois, et expliquer com-
ment de telles activites ont donne lieu a la 
richesse et a la specialisation, qui sont 
necessaires a l' etablissement de taute civili-
sation urbaine. 

• Relever les merites et les realisations de la civi-
lisation minoenne, et ce, en examinant des il-
lustrations du Palais de Cnossos et des 
fresques qui le decoraient, des vetements et 
des bijoux portes par les citoyens et le type 
d' ecri ture Lineaire A. 

• Consulter la fiche reproductible no 36 du guide 
d' enseignement ( Civilizations). 

• Analyser les mythes associes a la naissance et • Les mythes peuvent etre un bon point de 
a I' effondrement de la civilisation minoenne. depart pour etudier la civilisation minoenne. 
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Notes de l'enseignant 

34 

Niveaux de performance 

Element 3 
L'eleve doit pouvoir: 
• Decrire l'organisation politique et sociale de 

la civilisation mycenienne telle qu'elle se 
manifeste dans les ecrits et les decouvertes 
archeologiques. 

Activites proposees 
• Determiner en quoi les facteurs 

geographiques ont influe sur 
l'epanouissement de la societe mycenienne. 

• Jouer le röle d'un Minoen rendant visite a un 
Mycenien. Expliquer par ecrit les differences 
relevees sur le plan social et a l' egard du mode 
de vie. 

• Formuler des hypotheses sur l'influence 
culturelle de la civilisation minoenne sur la 
civilisation mycenienne, a partir d'illustrations 
concemant ces deux civilisations. 

• Rediger un article de journal traitant de 
l' anniversaire de la decouverte de Schliemann 
de la ville de Troie, qui contraste avec le recit 
d'Homere sur la guerre de Troie, ainsi que des 
conclusions de Schliemann a propos de sa 
decouverte et de celles qui ont resulte de 
recherches historiques ulterieures. 

• Comparer la vision du rnonde des Myceniens 
et des Minoens tel qu'en ternoignent leur ar-
chitecture, leur religion et leur art respectifs. 

Element4 
L'eleve doit pouvoir: 
• Expliquer les facteurs geographiques qui ont 

fac;onne le developpement de la civilisation 
grecque. 

Activites proposees 
• Examiner une carte en relief de la peninsule 

grecque et une carte de la region 
mediterraneenne. Formuler des hypotheses 
sur les repercussions de la topographie et de 
l' emplacement de ces regions sur les elements 
suivants: 
a. les frontieres politiques, 
b. l'activite economique, 
c. les echanges culturels, 
d . le deplacement des populations et la diffu-

sion des idees. 



Niveaux de performance 

• Examiner une carte illustrant les sites des 
colonies grecques dans la region de la 
Mediterranee et expliquer les raisons d'un tel 
emplacement. 

• Examiner les prerniers alphabets phenicien 
et grec, puis relever et expliquer toute simili-
tude avec notre alphabet. 

Element 5 
L'eleve doit pouvoir: 
• Relever les facteurs qui ont divise et unifie la 

population grecque. 

Activites proposees 
• Faire un schema ou les facteurs ayant unifie 

les Grecs sont representes comme etant les 
piliers d'un temple grec et les facteurs qui les 
ont divises, comme des failles dans sa 
fondation. 

Element 6 
L'eleve doit pouvoir: 
• Definir les principales caracteristiques de la 

civilisation perse. 

Activites proposees 
• Rediger un discours dans lequel les Grecs 

affirrnent que la guerre qui les oppose aux 
Perses est une lutte ideologique. 

• Definir le «barbare» selon l'optique des Grecs. 
• Rediger un certain nornbre d'articles de 

joumaux corrune l'aurait fait une personne 
ayant visite la Perse. Commenter les 
croyances et les pratiques religieuses, 
l ' organisation sociale et l'activite 
econornique. 
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Notes de l'enseignant 

• Consulter le manuel Civilizations (p. 30) ou l' on 
retrouve une carte illustrant l' emplacernent 
des colonies grecques. 



Notes de l'enseignant 

• Consulter la fiche reproductible no 39 du 
guide d'enseignement Civilizations. 

• Consulter le manuel Technology (p. 50 et 52) 
et le guide de l' enseignement (p. 244 a 248) et 
(p. 252 a 254). 

• Consulter Je manuel Civilizations (p. 30) et le 
guide d'enseignement (p. 62). 

• Consulter le ·manuel Technologtj (p. 50 et 51) 
et le guide d'enseignement (p. 244 a 251). 
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Niveaux de performance 

Element 7 
L'eleve doit pouvoir: 
• Relever les causes des guerres qui ont oppose 

les Grecs et les Perses ainsi que les principales 
batailles, et expliquer pourquoi les Grecs en 
sont sortis victorieux. 

Activites proposees 
• Analyser des extraits des ecrits d'Herodote 

sur les guerres rnediques et relev er les 
elernents qui indiquent que son recit peut 
avoir ete teinte de patriotisrne. 

• S'imaginer que l' on est Darios ou Xerxes et 
relater les evenements quoticliens ou rediger 
un article de joumal intitule «Les le~ons a tirer 
de la guerre contre les Grecs.» 

• Dessiner une carte illustrant les principaux 
sites ou se sont deroulees les guerres 
rnediques. Indiquer les decisions importantes 
ayant eu des repercussions sur le denouement 
de ces guerres. Analyser les diverses options 
possibles a cette epoque et indiquer les 
consequences qu'auraient entrainees des 
decisions differentes. 

• Expliquer en quoi la vie serait differente 
aujourd'hui si les Perses avaient rernporte la 
guerre contre les Grecs. 

Element 8 
L'eleve doit pouvoir: 
• Manifester sa comprehension des realisations 

des Grecs en rnatiere d' architecture ou de 
sculpture, ou des deux. 

Activites proposees 
• Relever les principales particularites de 

l'architecture ou de la sculpture grecques et 
trouver des exernples locaux d' architecture ou 
de sculpture classiques. Quelles valeurs sont 
irnplicitement vehiculees par l' archi tecture ou 
la sculpture grecques? 

• Choisir un exemple representatif afin 
d'illustrer les principes essentiels de 
l'architecture grecque. 



Niveaux de performance 

Element 9 
L'eleve doit pouvoir: 
• Relever les valeurs et les optiques des Grecs 

telles que les font ressortir les dieux grecs et 
les mythes, les Jeux olympiques et l'oracle 
de Delphes. 

Activites suggerees 
• Comparer les dieux grecs au Dieu de 

l' Ancien Testament. 
• Relever les valeurs inherentes aux Jeux 

olympiques grecs. 
• Analyser l' un des mythes grecs tel que celui 

d ' CEdipe et discuter de la «verite» qu'il 
renferme. 

Element 10 
L'eleve doit pouvoir: 
• Souligner la contribution des Grecs au 

developpement du theatre et preciser 
certains des principaux themes dont ils 
traitaient par l'entremise de cet art. 

Activites proposees 
• Faire une lecture d'une piece grecque telle 

qu'Antigone et en faire une analyse au cours 
de laquelle des eleves, qui agissent a titre de 
critiques, discutent du theme et du message 
vehicule. 

• Faire un schema ou un modele representant 
un theatre grec et expliquer Ja fonction de 
chacune de ses composantes. 

• Relever les elements du theatre moderne 
ayant des origines grecques. 
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Notes de l'enseignant 

• Consulter Je manuel Civilizations (p. 31) et le 
guide d'enseignement (p. 62). 

• Consulter Ja fiche reproductible no 86 du 
guide d'enseignement (Technologtj). 

• Consulter le manuel Technologtj (p. 51) et le 
guide d'enseignement (p. 248 a 251). 

• Consulter le manuel Civilizations (p. 33), le 
guide d'enseignement (p. 63) et la fiche 
reproductible no 40. 



Notes de l'enseignant 

• Consulter le manuel Civilizations (p. 32 et 34). 

• Consulter le manuel Technology (p. 52), le 
guide d ' enseignement (p. 252 a 258) et la fiche 
reproductible no 87. 
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Niveaux de performance 

Element 11 
L' eleve doit pouvoir : 
• Decrire les joies et les defis de la vie 

quotidienne dans une cite-Etat de la Grece. 

Activites proposees 
• Elaborer un menu refletant le r eg1me 

alimentaire quotidien d'un citoyen type de 
la Grece, et l'expliquer en fonction de son 
environnement. 

• Decrire (dans unrapport, un journal, etc.) une 
scene representative de l 'activite qui se 
deroulait sur la place publique. 

• Imaginer une conversation entre deux 
femmes, l'une d ' Athenes et l'autre de Sparte, 
au cours de laquelle elles discutent de leur 
situation respective au sein de la societe. 

• Decrire brievement les activites des amateurs 
de festivals (Dionysies, Jeux olympiques, 
etc.). 

• Calculer l' annee de sa naissance au moyen 
du calendrier grec fonde sur les olympiades. 

Element 12 
L'eleve doit pouvoir: 
• Relever des exemples des realisations des 

Grecs dans les domaines des sciences, de la 
medecine et de la philosophie, et donner des 
raisons pouvant expliquer leur reussite dans 
ces domaines. 

Activites proposees 
• Illustrer les elements de la methode 

scientifique en faisant mention de la 
decouverte du principe d ' Archimede. 

• Illustrer la place du syllogisme en logique en 
mentionnant des enseignements appropries 
de Socrate, de Platon et d' Aristote. 

• Simuler une partie d'un dialogue socratique 
et preciser «l' enseignement» que visait 
Socrate. 

• Analyser le discours de Socrate d ans lequel 
il declarait sa decision de mourir, et 
mentionner les raisons justifiant une telle 
decision. 

• Comparer la notion de gouvemement selon 
Platon et le regime d'alors ou notre 
gouvememen t actuel. 



Niveaux de performance 

Element 13 
L'eleve doit pouvoir: 
• Manifester sa cornprehension des merites des 

diverses institutions politiques mises en 
place dans les cites-Etats de la Grece. 

Activites proposees 
• Comparer les rapports entre l'individu et 

l'Etat a Athenes et a Sparte. 
• Comrnenter l'illustration d' Athenes faite 

dans «l' oraison funebre» de Pericles. 
• :Ecrire a un ami pour l'informer que I'on a 

l'occasion de devenir un citoyen d'Athenes 
ou de Sparte et pour lui faire part de sa 
decision ainsi que des raisons justifiant ce 
choix. 

• Comparer, SOUS forme de tableau, les merites 
respectifs de la democratie directe telle 
qu'elle etait pratiquee a Athenes et la 
democratie representative ou indirecte telle 
qu'on la connait aujourd'hui au Canada et 
au Nouveau-Brunswick. 

Element 14 
L'eleve doit pouvoir: 
• Evaluer les causes et les consequences de la 

guerre du Peloponnese. 

Activites suggerees 
• Rediger le discours d'un Spartiate justifiant 

la guerre contre Athenes. 
• Analyser les r6les respectifs des individus et 

des evenements dans le denouernent de la 
guerre du Peloponnese. 

• Choisir l'un des evenements marquants de 
la guerre du Peloponnese, souligner les 
diverses Options possibles a cette epoque et 
indiquer les consequences qu'auraient 
entrainees des decisions differentes. 

39 

Notes de l'enseignant 

• Consulter le manuel Civilizations (p. 30 et 31), 
le guide d'enseignement (p. 62 a 64) et la flehe 
reproductible no 38. 

• Consulter le manuel Civilizations (p. 34), le 
guide d'enseignement (p. 63 et 65) et les fiches 
reproductibles nos 42 et 43. 



Notes de l'enseignant 

• Consulter la carte de la page 35 du manuel 
Civilizations. 
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Niveaux de performance 

Element 15 
L'eleve doit pouvoir: 
• Connaitre les exploits d' Alexandre le Grand 

et manifester sa comprehension du röle qu'il 
a joue a titre d' agent d'unification des cultures. 

Activites proposees 
• Souligner les qualites qui ont fait d' Alexandre 

le Grand un dirigeant remarquable. 
• Dessiner une carte illustrant 1' etendue des 

conquetes d' Alexandre le Grand et les 
frontieres du monde hellenistique. 

• Rediger un journal comme l'aurait fait un 
soldat de l' arrnee d' Alexandre le Grand. Parler 
de ses souffrances, de l' ambition d' Alexandre 
le Grand de repandre les «avantages de la civi-
lisa tion» ainsi que des croyances et des 
coutumes des gens rencontres en Asie. 

• Faire ressortir les differences entre les cultures 
hellenique et hellenistique de fac;on a illustrer 
l'influence non grecque. Se servir d' exemples 
appropries de sculpture hellenistique et de 
sculpture hellenique pour illustrer ses propos. 

• Relever des signes de l'influence grecque sur 
le juda1sme et l'art bouddhiste. 

Element 16 
L'eleve doit pouvoir: 
• Determiner a quel point la civilisation 

occidentale actuelle reflete les valeurs et les 
institutions de Ja Grece. 

Activites suggerees 
• Choisir un ou plusieurs des eJements suivants 

de Ja civiJisation occidentale et faire ressortir 
l'influence grecque : 
a. l'organisation politique, 
b. Ja liberte de pensee, 
c. les arts, 
d . l'architecture, 
e. la religion. 



Unite IV: La splendeur de Rome 
Les historiens font souvent allusion a « la gloire de la Grece» et a « la splendeur 
de Rome». La conquete de la region mediterraneenne par Rome represente bien 
la nature de cette periode, soit celle de la construction d'empires- les empires 
Han et Maurya, respectivement en Chine et en lnde, ont aussi permis une 
importante interaction economique et culturelle. 

Pendant que Rome accumutait les conquetes des cites-Etats de la Grece, des 
Romains cultives assimilaient et transmettaient la culture grecque. 

Une situation quelque peu semblable s'est produite dans le domaine de la religion. 
Ainsi, le christianisme, qui est apparu a cette periode, doit ses origines au 
judaYsme. ll a echappe a la persecution romaine pour ensuite devenir la religion 
officielle de !'Empire. Puis, lorsque cet Empire s'est ecroule, l'Eglise chretienne a 
comble le vide laisse par la chute de Rome. 
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Resultat d'apprentissage 

L' eleve doit comprendre : 
• Comment Rome et le christianisme ont repandu leur influence dans la region mediterraneenne. 

Niveaux de performance 

Element 1 
L'eleve doit pouvoir: 
• Expliquer !es facteurs geographiques qui ont 

influe sur les developpements survenus dans 
la peninsule italienne. 

Activites proposees 
• Expliquer les repercussions de chacun des 

facteurs geographiques suivants : 
- 1' emplacement de la peninsule italienne 

dans la region mediterraneenne; 
- le relief de l'Italie (Alpes, les monts 

Apennins, le littoral); 
- le climat et la vegetation de l'Italie. 

• Examiner une carte illustrant l'emplacement 
de Rome et le relief local, et imaginer une con-
versa tion entre Romulus et Remus sur le bien-
fonde d'y etablir une colonie. 

Element2 
L'eleve doit pouvoir: 
• Relever les facteurs expliquant le succes avec 

lequel Rome a etendu son pouvoir a la 
peninsule italienne et, plus tard, a la region 
mediterraneenne. 

Activites proposees 
• Analyser les recits de Romulus, d'Horace, de 

Cincinnatus et de Brutus Africanus afin d'y 
decouvrir les valeurs dont etait impregnee la 
Republique romaine. 

• Dans le contexte de l' expansion romaine, 
attaquer ou defendre l'affirmation suivante: 
«Afin de sauvegarder la paix, il faut se 
preparer a la guerre». 

• Relever les innovations technologiques dans 
le domaine militaire ayant contribue aux 
victoires de Rome sur les charnps de bataille. 
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Notes de l'enseignant 



Notes de l'enseignant 

• Consulter le manuel Civilizations (p. 40 et 41). 

Niveaux de performance 

... Element 2 
• Defendre ou attaquer l'affirmation suivante 

en rapport avec les influences enrichissantes 
des Etrusques, des Gaulois et des Grecs : 

«Rome ftd la somme 
de ses voisins italiens.» 

• Representer, sous forme de tableau, les 
principales caracteristiques des trois guerres 
puniques. 

• Representer, sous forme de tableau, l'une des 
victoires d'Hannibal, par exemple celle de 
Cannes, afin d'illustrer le genie strategique 
carthaginois. 

Element 3 
L'eleve doit pouvoir: 
• Determiner les forces et les faiblesses de la 

Republique romaine ainsi que les problemes 
qui ont decoule de la transforrnation de Rome 
en un empire. 

Activites proposees 
• Rediger un discours qu' a uraien t pu prononcer 

les Gracques afin d' exiger la reforrne de la 
Republique. 

Element 4 
L'eleve doit pouvoir: 
• Relever les facteurs historiques ayant rnene a 

la naissance de l'autocratie. 

Activites proposees 
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• Rediger le script d'une presentation televisee 
speciale faisant etat des carrieres de Marius 
et de Sylla relatees a la suite du deces de ce 
dernier. Le script doit comprendre une 
reflexion sur l' avenir de Rome. 

• Rediger une notice necrologique comme 
aurait pu le faire un defenseur de la 
Republique a la suite de l'assassinat de Jules 
Cesar. 



Niveaux de performance 

Element 5 
L'eleve doit pouvoir: 
• Decrire la vie quotidienne a Rome. 

Activites proposees 
• Comparer le rOle de la femme a Athenes au 

temps de Pericles et dans la Republique 
romaine. 

• Rediger un guide a l'intention des Citoyens 
de la Republique donnant une orientation en 
matiere de morale et de savoir-vivre. 

• Rediger un texte defendant l'epicurisme. 
• Decrire ce que vous auriez vu et entendu en 

visitant les sites romains suivants au temps 
d'Auguste : 
- les bains publics; 
- le Circus Maximus; 
- le Colisee; 
- une residence privee; 
- un banquet romain. 

Element 6 
L'eleve doit pouvoir: 
• Determiner les racines du christianisme et 

expliquer les raisons donnees pour justifier 
sa propaga tion. 

Activites proposees 
• Analyser le Sermon sur la montagne de Jesus-

Christ au point de vue de l'appel qu'il y a 
lance. Expliquer la reaction possible d'un 
empereur romain. 

• Comparer la position du christianisme et du 
judaisme a l' egard des questions suivantes : 
- le monotheisme; 
- la divinite du Christ; 
- le r6le de Dieu dans les activites de 

l'humanite. 
• Relater la propagation du christianisme en 

parlant du travail des missionnaires et des 
martyres chretiens. 

• Illustrer sur une carte la propagation du 
christianisme depuis la naissance de Jesus-
Christ jusqu'au Xe siede. 
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Notes de l'enseignant 

• Consulter le manuel Civilizations (p. 32, 33, 38 
et 39). 

• Consulter le manuel Technology (p. 34 a 36) et 
le guide d 'enseignement (p. 168 a 182). 

• Consulter le manuel Civilizations (p. 38 et 39) 
et le guide d 'enseignement (p. 73). 

• Consulter le manuel Civilizations (p. 42 et 43), 
le guide d'enseignement (p. 74 a 82) et la fiche 
reproductible no 53. 



Notes de l'enseignant Niveaux de performance 

Element 7 
L'eleve doit pouvoir: 

• Consulter le manuel Civilizations (p. 40 et 41). • Determiner les forces et les faiblesses du 
systeme romain, au sein duquel le droit de 
decider etait detenu par un seul homme tel 
que ce fut le cas sous Auguste et Claudius 
ainsi que Caligula et Neron. 
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Activites proposees 
• Definir les criteres d'une grande civilisation 

et evaluer la civilisation romaine sous 
Auguste en fonction de ces criteres. 

• Resumer, sous forme de tableau, les 
principales caracteristiques de l'autorite 
d' Auguste et de Claudius, consideres comme 
les bons · empereurs, et de Caligula et de 
Neron, consideres comme les mauvais 
empereurs. 

Element 8 
L'eleve doit pouvoir : 
• Analyser les diverses raisons avancees par les 

historiens pour expliquer le declin de 
l'Empire romain d'Occident. 

Activites proposees 
• Rediger un discours traitant de «la situation 

de !'Empire» qu'aurait pu prononcer 
l' empereur Auguste Valens. 

• On compare souvent les cycles d'une civili-
sation aux quatre saisons-le printemps, l'ete, 
l'automne et l'hiver. Etablir un parallele en-
tre chacune des saisons et les divers stades 
de l'histoire de Rome. 



Niveaux de performance 

Element 9 
L'eleve doit pouvoir: 
• Decrire la contribution romaine a la civilisa-

tion occidentale. 

Activites proposees 
• Faire un diagramme illustrant le bien-fonde 

de l'expression «civilisation greco-romaine». 
• Dessiner une carte illustrant l'etendue de 

l'influence romaine et le lien entre le com-
merce, les conquetes et l'interaction culturelle. 

• Relever les elements de notre societe qui tirent 
leurs origines de la «splendeur de Rome». 

• Dessiner une carte illustrant l'influence de 
!'Empire byzantin et relever les traditions 
«orientales » de cet empire. 
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Notes de l'enseignant 

• Consulter le guide d' enseignement (Technology, 
p. 178et179) et la fiche reproductible no 60. 

• Consulter la fiche reproductible no 44 du guide 
d' enseignement ( Civilizations ). 

• Consulter les fiches reproductibles nos 47, 49 
et 50 du guide d'enseignement (Civilizations). 

• Consulter la fiche reproductible no 51 du guide 
d'enseignement (Civilizations). 
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Unite V: Le Moyen Äge- effondrement et redressement 

Avec la chute de l'Empire romain, on a assiste a la fin de l'autorite centrale que 
l'on retrouvait en Occident, a la quasi-disparition des cites et du commerce et aux 
nombreuses victoires des tribus germaniques. En outre, de nouvetles institutions 
politiques, culturelles et sociales ont vu le jour au sein des royaumes germaniques 
recemment mis en place. 

Le systeme fäodal offrait une structure politique et militafre au gouvernement 
local, tandis que le systeme seigneurial s'effor~ait de repondre aux besoins de 
nature economique. Chacune de ces institutions etait chapeautee par l'Eglise, 
qui exer~ait une autorite a la fois seculiere et spirituelle et qui representait la 
force de l'unite dans un monde divise par une loyaute locale. · 

Alors que, en Europe occidentale, on s'effor~ait de retablir l'ordre, deux autres 
civilisations se sont developpees. Des le Xe siede, la dynamique civilisation 
musulmane avait accompli de grandes realisations dans les domaines de la 
medecine, du commerce et de la technologie. Cette derniere etait consideree 
comme une menace a la vielle civilisation byzantine de l'Europe orientale qui, 
apres un certain temps, a demande l'aide de l'Occident. 

Le schisme qui se produisit ensuite entre le christianisme europeen et l'lslam- les 
Croisades- a contribue a mettre un terme au Moyen Äge et a marque l'arrivee des 
Temps modernes. 
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Resultat d•apprentissage 

L'eleve pourra nommer: 
• Les institutions fondamentales qui ont fa~onne la civilisation medievale, et preciser l'influence 

exercee par chacune. 

Niveaux de performance 

Element 1 
L'eleve doit pouvoir : 
• Expliquer en quoi les diverses institutions 

medievales (Eglise, feodalite, systeme sei-
gneurial) ont permis de remplir le vide 
politique et economique cree par la chute de 
Rome. 

Activites proposees 
• Dessiner une carte illustrant les deplacements 

des peuples pasteurs au Ve siede. 
• Dans le contexte des Etats merovingien et 

carolingien, illustrer cornment l' ordre public 
et la defense locale etaient assures dans la 
«nouvelle» Europe. 

Element 2 
L'eleve doit pouvoir: 
• Expliquer le röle de l'Empire byzantin au 

cours de la periode medievale. 

Activites proposees 
• Comparer les influences politiques de la 

chretiente orthodoxe et de la chretiente latine 
en Europe orientale et occidentale. 

• Rediger le discours d'un empereur byzantin 
affirmant que la civilisation byzantine est 
l'heritiere de Rome et la lumiere dans la 
noirceur medievale. 

Element 3 
L'eieve doit pouvoir: 
• Expliquer le röle de la religion au sein de 

l'Europe medievale. 

Activi tes proposees 
• Choisir un ou plusieurs exemples de 

l'architecture ou de l'art chretiens et souligner 
les valeurs et la vision du monde qui y sont 
representees. 
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Notes de l'enseignant 

• Consulter le manuel Technology (p. 17 et 18) et 
le guide d'enseignement (p. 71a84) ainsi que 
le manuel Civilizations (p. 78 et 79) et le guide 
d'enseignement (p. 126et127). 



Notes de l'enseignant 

• Consulter le manuel Civilizations (p. 49). 

• Consulter le manuel Civilizations (p. 80 et 81) 
et la fiche reproductible no 94. 

• Consulter le rnanuel Civilizations (p. 48 et 49) 
et les fiches reproductibles nos 56, 58 et 59. 

• Consulter le rnanuel Civilizations (p. 83) et le 
guide d' enseignement (p. 128 et 129). 

• Consulter le manuel Civilizations (p. 80), la 
fiche reproductible no 92 et le guide 
d'enseignement (p. 127). 

• Consulter le manuel Technology (p. 17 et 18), 
le guide d'enseignement (p. 71 a 84) et les 
fiches reproductibles nos 27 et 28. 
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Niveaux de performance 

... Element 3 

• Analyser des extraits du Coran, 
l'enseignement de l'Islarn, et expliquer 
pourquoi Mahornet considerait les chretiens, 
les Juifs et les musulmans cornme les «peuples 
du Livre». 

• Faire une caricature ou un schema illustrant 
le pouvoir et l'influence de l'Eglise chretienne 
tels qu'ils se manifestaient dans l'un ou l'autre 
des secteurs suivants : 
- le gouvernement, 
- l'education, 
- la chevalerie, 
- l'economie. 

• Dessiner une carte illustrant la distribution au 
Xe siede des chretiens (Eglises d 'Occident et 
d'Orient) et des rnusulrnans, et y indiquer les 
sites possibles de conflits. 

• Defendre ou attaquer l'affirmation suivante : 
La periode medievale fut l' epoque de la foi. 

• Representer, sous forme de tableau, les causes 
et les consequences des croisades. 

• Au moyen d 'illustrations, faire ressortir la 
difference entre les architectures romane et 
gothique, et expliquer en quoi ces 
architectures sont le reflet des valeurs 
culturelles et religieuses. 

Element4 
L'eleve doit pouvoir: 
• Relever les principaux elements de la feodalite 

et du systeme seigneurial au Moyen Age. 

Activites proposees 
• Decrire une journee dans la vie d ' un paysan 

au Moyen Age. 
• Representer, sous forme de tableau, les 

differents niveaux d'obligation qui 
caracterisaient le systeme politique et 
economique feodal. 

• Expliquer en quoi chacune des constructions 
suivantes symbolise la structure medievale : 
- une eglise, 
- un chateau, 
- un manoir, 
- la demeure d 'un paysan. 



Niveaux de performance 

... Element 4 

• S'imaginer que l'on est un paysan ayant 
obtenu sa liberte et s'etant installe dans une 
ville voisine. Decrire ce que l'on verrait, 
entendrait et sentirait dans une telle ville. 

• Comparer les modes de vie d'une dame et 
de la femme d'un paysan au Moyen Age. 

• Certains historiens affirment qu'il existe une 
regularite dans l'histoire, une periode de 
desordre et de decentralisation precedant et 
suivant toute periode rnarquee par l'ordre et 
la centralisation. Representer, sous forme de 
tableau, toute regularite qui ressort des 
periodes historiques etudiees jusqu'a 
maintenant. 

Element 5 
L'eleve doit pouvoir: 
• Relever les repercussions des innovations 

technologiques sur la structure feodale. 

Activites suggerees 
• Choisir l'un ou plusieurs des elements 

suivants et preciser a quel point chacun a 
contribue a la naissance ou au declin de la 
feodalite: 
- la poudre noire, 
- le grand arc, 
- la monnaie, 
- le fer a cheval et le collier, 
- le moulin a vent. 

Element 6 
L'eleve doit pouvoir : 
• Analyser les repercussions des facteurs 

&eographiques sur le mode de vie au Mayen 
Age. 

Activites proposees 
• Au moyen d'un atlas approprie, expliquer: 

a. l'emplacement des chäteaux et des 
forteresses; 

b . l'emplacement des villes; 
c. les traces specifiques des routes 

commerciales. 
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Notes de l'enseignant 



Notes de l'enseignant 

• Consulter le manuel Civilizations (p. 83). 

Niveaux de performance 

Element 7 
L'eleve doit pouvoir: 
• Decrire la diffusion de la culture qui a 

caracterise la periode rnedievale. 

Activites proposees 
• Dessiner une carte illustrant les routes 

commerciales empruntees au Mayen Äge, et 
expliquer le partage culturel qui a resulte de 
ces deplacements de biens et de personnes. 

• Rediger une liste de biens qui etaient vendus 
dans une faire medievale, et demontrer en 
quoi cela illustre les liens culturels d'alors. 
Expliquer la contribution des elements 
suivants a la diffusion de la culture au Mayen 
Äge: 
a. les croisades, 
b . l' expansion de !'Islam. 

Element 8 
L' eleve doit pouvoir : 
• Relever les ideaux poursuivis au Moyen Age. 

Activites proposees 
• Analyser des extraits puises dans les ouvrages 

suivants et relever les ideaux inherents a 
chacun, par exemple la chevalerie : 
- Beowulf, 
- la Chanson de Roland, 
- le poeme du Cid, 
- Arthur et l'histoire de la «Table Ronde», 
- la Divine Comedie, 
- les Contes de Cantorbery. 

Element 9 
L'eleve doit pouvoir: 
• Differencier les types de conflit qui ont 

caracterise la periode medievale. 

Activites proposees 
• Indiquer si les conflits suivants etaient de na-

ture ideologique ou territoriale : 
a. la guerre de Cent Ans, 
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b. les croisades, 
c. l'expansion de l'Islam (aux VIIe et VIIIe 

siecles). 



Niveaux de perforinance 

Element 10 
L'eleve doit pouvoir: 
• Relever les facteurs ayant mene au declin de 

la periode medievale et a la naissance des 
Temps modernes. 

Activites proposees 
• Expliquer en quoi chacun des elements 

suivants peut avoir contribue au declin de la 
civilisation medievale : 
a. la peste bubonique, 
b . la guerre de Cent Ans, 
c. le Grand Schisme et les croisades, 
d. la presse a imprimer, 
e. le developpement du commerce et des 

villes, 
f. la montee des monarchies nationales. 

• Rediger une critique de l'Eglise qui aurait pu 
etre formulee par l'une des nombreuses 
personnes exigeant une reforme. 

• Imaginer une conversation entre un vassal 
et un paysan au cours de laquelle ce demier 
rejette les obligations que le systeme seigneu-
rial impose a la classe a laquelle il appartient. 

• Defendre l' affirmation suivante : «La guerre 
des Deux Roses a sonne le glas de la noblesse 
anglaise.» 

Notes de Penseignant 
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Unite VI : La naissance des Temps modernes 

Deux changements importants ont marque le debut des Temps modernes. L'un 
de ces changements, la Renaissance, a entralne une vision du monde seculiere 
ou mondiale et une nouvelle confiance- s'inspirant, cependant, de la Grece 
classique. Cette nouvelle ouverture a donne lieu a une periode marquee par des 
experimentations et des decouvertes d'importance sur les plans intellectuel, 
artistique et geographique. 

L'autre changement, la Reforme, a occasionne la finde l'unite qui regnait au Moyen 
Äge en raison d'une chretiente partagee et d'une Eglise unique. Les reformateurs 
religieux, qui accusaient l'Eglise d'etre trop seculiere, trop mondiale, se sont 
tournes non .vers la Grece mais vers l'Eglise ancienne preoccupee par le salut de 
l'ame. 
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Resultat d•apprentissage 

L'eleve doit comprendre: 
• Les transformations politiques, economiques et culturelles survenues en Europe au cours 

des Xve et XVIe siecles. 

Niveaux de performance 

Element 1 
L'eleve doit pouvoir: 
• Relever les valeurs et les idees caracteristiques 

de la Renaissance. 

Activites proposees 
• Relever les valeurs de la Renaissance qui sont 

encore perceptibles dans la societe 
d ' aujourd'hui. 

• Analyser des exemples de l'art ou de 
1' archi tecture de la Renaissance pour y 
retrouver les valeurs qui y sont exprimees. 

• Imaginer une conversation entre deux 
personnes, l'une defendant les idees 
vehiculees au Mayen Age, l'autre 
representant l' optique de la Renaissance. 

• Indiquer pourquoi la Renaissance a vu le jour 
en Italie. 

• Analyser des extraits d' oeuvres litteraires de 
la Renaissance, par exemple de Petrarque, 
d'Erasme, de More et de Shakespeare, et y 
relever des elements d'humanisme. 

• Defendre 1' affirmation suivante : «Colomb 
etait un symbole de la Renaissance.» 

Element 2 
L'eleve doit pouvoir 
• Souligner les causes et les consequences de la 

Re forme. 

Activites proposees 
• Analyser les ecrits de certains reformateurs 

tels que Wycliffe, Hus et Luther afin de 
determiner les contestations formulees contre 
l'Eglise catholique. 

• Dessiner une carte illustrant la disposition 
geographique de l' affiliation religieuse en Eu-
rope au debut du XVIIe siede, et expliquer 
les facteurs qui ont pu contribuer a la conver-
sion de populations specifiques a la foi 
protestante. 
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Notes de l'enseignant 

• Consulter le manuel Civilizations (p. 84 a 89), 
le guide d'enseignement (p. 132 a 141) et les 
fiches reproductibles nos 97, 98, 99, 100, 101, 
102, 103 et 104. 

• Consulter le manuel Technologi; (p. 19 et 20), 
le guide d 'enseignement (p. 85 a 100) et les 
fiches reproductibles nos 29, 30, 31, 32 et 33. 



Notes de l'enseignant 
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Niveaux de performance 

... Element 2 

• Rediger le discours d'un tenant de l'Eglise 
catholique affirmant qu'il serait plus 
approprie de parler d'une revolte que d'une 
reforme protestante. 

• Representer, sous forme de tableau, les 
principales consequences des Guerres de Re-
ligion qui se sont deroulees en Europe au 
cours des XVIe et XVIIe siecles. 

Element3 
L'eleve doit pouvoir: 
• Relever les elements caracteristiques de la 

Contre-Reforme. 

Activites proposees 
• Rediger un discours qui aurait pu etre 

prononce a la fin du concile de Trente, en y 
indiquant les trois principes reaifirmes par 
l'Eglise catholique et en precisant en quoi ces 
principes different de la position protestante 
sur ces questions. 

• Evaluer l'efficacite avec laquelle !'Inquisition, 
la mise a !'Index et !es Jesuites ont defendu et 
appuye l'Eglise catholique. 



Liens avec les resultats d'apprentissage transdisciplinaires 

Le civisme 
L'enseignement de l'histoire a toujours ete considere comme etant essentiel au civisme, l'un des 
resultats d'apprentissage transdisciplinaires qui mentionne que, a la fin du secondaire, l'eleve 
pourra: 

Manifester sa comprehension de I'interdependance des activites sociales, culturelles, 
economiques et environnementales, et ce, dans un contexte mondial. 

Dans cette optique, l' eleve devra : 
• manifester sa comprehension des forces sociales, politiques et economiques qui ont fac;onne le 

passe et le present, et planifier l' avenir en fonction de ces connaissances; 
• manifester sa comprehension des droits de la personne et reconnaitre diverses formes de dis-

crimination; 
• manifester sa comprehension des principes vehicules par les societes equitables, pluralistes et 

democra tiques; 
• manifester sa comprehension de son identite et de son heritage culturels et de ceux des autres 

ainsi que de l'apport du multiculturalisme a la societe. 

L'etude de 1' Antiquite, du Moyen .Äge et des Temps modernes est de nature a permettre a l'eleve 
de comprendre les racines de la civilisation moderne ainsi que les idees, les valeurs, les institu-
tions et les coutumes qui ont fac;onne le passe et qui continuent d'influer sur le present. Elle nous 
aide a comprendre qui nous sommes et pourquoi nous adoptons telles croyances et disposons de 
telles institutions. 

Grace a l' etude des diverses croyances et pratlques qui ont vu le jour au cours de l' Antiquite et des 
Temps modernes, l'eleve dispose d'un point de repere qui pourra orienter son regard sur l'avenir. 

En analysant la structure des classes sociales de l'ancienne Egypte, l'esclavage pratique en Grece, 
les lois en vigueur a Rome et le röle de la femme au Moyen .Äge, l' eleve en viendra a se pencher sur 
les principes des droits de la personne et sur les diverses formes de discrimination. 

L'etude d' Athenes au temps de Pericles incite l'eleve a determinerles criteres d'une societe equitable, 
pluraliste et democratique. 

En outre, en examinant maints exemples de la diffusion et du partage de la culture au debut de 
l'histoire de l'humanite, l' eleve en vient a reconnaitre la nature hybride de sa culture et 
l'interdependance de notre monde, et ce, meme dans un passe lointain. 

**************** 

La resolution de problemes 
La resolution de problemes, un autre resultat d'apprentissage transdisciplinaire, est formule 
ainsi: 

A la fin du secondaire, l'eleve manifestera les connaissances, Ies hnbiletes et les attitudes 
necessaires pour resoudre une grande diversite de problemes. 
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A cet egard, i1 pourra : 
• recueillir, traiter et interpreter de l'information de fa~on critique afin de prendre des decisions 

eclairees; 
• formuler et verifier des hypotheses; 
• cemer, decrire, formuler et reformuler des problemes; 
• evaluer des idees et des exemples, et demander des explications; 
• appuyer des generalisations au moyen d'exemples specifiques; 
• proposer des idees et questionner ses propres postulats et ceux des autres; 
• questionner, observer des relations, faire des inferences et tirer des conclusions; 
• constater, definir et interpreter differents points de vue, et faire la distinction entre un fait et 

une opinion. 

Ce qui precede cadre bien avec l'etude de l'histoire. Il n'est pas necessaire de creer des situations 
fictives dans le but unique de donner aux eleves l'occasion de resoudre des problemes. Tel que 
mentionne, l'histoire constitue un laboratoire perrnettant de cemer et d'explorer des problemes 
continuels. Enseignee de fa~on adequate, l'histoire arnene l' eleve a poser des questions (Pourquoi 
la Grece a+elle ete en mesure de conquerir la Perse? Quelles sont les causes de la chute de !'Empire 
romain? Pourquoi s' est-il produit un schisme au sein de la chretiente?), a forrnuler des hypotheses 
en reponse a ces questions et a en verifier la validite. Elle favorise tant l'apprentissage inductif 
(demarche allant du particulier au general) que deductif (quelle information specifique peut etre 
citee pour justifier une generalisation). L'eleve doit generaliser a partir du röle de la femme en 
Grece, des repercussions des facteurs geographiques sur les regions situees autour de la mer 
Egee et des consequences des croisades, et appuyer ses affirmations sur des donnees pertinentes. 

Lorsqu'il analyse des faits historiques, l'eleve doit deterrniner qui se fait entendre et qui reste 
silencieux, quelle est l'optique representee et quel est le bien-fonde des demandes qui sont faites. 

En bref, l'histoire favorise l' esprit critique, qui est un elementindispensable en matiere de resolution 
de problemes. 

**************** 

L'expression artistique 
Les resultats d 'apprentissage transdisciplinaires definis pour le Canada atlantique comportent 
egalement un volet reserve a l' expression artistique, qui mentionne que : 

A la fin du secondaire, l' eleve sera en nzesure de reagir de fafon critique a diverses formes 
d'art et de s'exprimer par l'entremise des arts. 

Il pourra, par exemple, 
• manifester sa comprehension de la contribution des arts a la vie quotidienne, a l'identite et a la 

diversite culturelles ainsi qu'a l'econornie; et 
• manifester sa comprehension des idees, des perceptions et des sentirnents des autres tels qu'ils 

sont exprimes par l' entrernise de diverses forrnes d' art. 

Les resultats d'apprentissage des programmes d 'histoire de l'Antiquite, du Moyen Äge et des 
Temps modernes offrent rnaintes occasions d'atteindre les resultats d'apprentissage generaux 
lies au domaine artistique. 
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Ainsi, on invite 1' eleve a analyser les dessins retrouves dans les cavemes des chasseurs primitifs 
afin de juger du sens esthetique et spirituel qui y est exprime. En outre, les peintures murales 
omant le tombeau du roi Toutankhamon et les magnifiques objets qui y ont ete retrouves font 
ressortir la notion du beau selon les Egyptiens ainsi que le pouvoir et la richesse des pharaons. Le 
David de Michel-Ange est l'un des plus beaux exemples de la confiance ayant inspire la Renais-
sance et demontre de fa~on marquante l'evolution de cet art depuis les sculptures statiques 
egyptiennes. En effet, comme l'a demontre Kenneth Clark, il est possible de fonder tout le cours 
sur les diverses formes d'art et d'architecture qui ont vu le jour durant cette periode. 

**************** 

La communication 
L'etude de l'histoire favorise aussi la communication, que preconise le resultat d'apprentissage 
transdisciplinaire suivant : 

A la fin du secondaire, l' eleve sera en mesure d' utiliser les divers modes de langage ( ecoute 
auditive et visuelle, expression orale, lecture et ecriture) ainsi que d'autres moyens de com-
munication afin de raisonner, d' apprendre et de communiquer de fafon efficace. 

Par consequent, il pourra, entre autres, 

• explorer ses idees, ses apprentissages, ses perceptions et ses sentiments, y reflechir et les exprimer; 
et 

• presenter, a une diversite d' auditoires, de l'information et des directives claires, logiques, concises 
et precises. 

Dans le contexte de l'etude de l'histoire de l'Antiquite et du Moyen Age, l'eleve doit ecouter de 
fa~on critique, juger des arguments des autres et y repondre, developper son ecoute visuelle en 
regardant des illustrations, des diapositives, des videos et des objets, lire pour comprendre les 
causes et les consequences des faits, determiner ce qui est pertinent ou non, et cemer les percep-
tions et les faits biaises. De plus, il doit prendre position sur diverses questions et justifier ses idees 
par ecrit et verbalement. 

En bref, on demande a l' eleve d' ecouter, de lire, d' observer, de raisonner et de formuler ses pensees. 
Les resultats d'apprentissage et les niveaux de performance definis dans le cadre du prograrnme 
d'histoire de l' Antiquite et du Moyen Age lui offrent maintes occasions de le faire. L' element suivant 
en est un exemple: 
• l'eleve doit acquerir des habiletes d'evaluation dans une ere dominee par l'avalanche 

d'informations. 

**************** 

La competence dans le domaine technologique 
L'un des themes qui revient dans le contexte de l'histoire de l' Antiquite, du Moyen Age et des 
Temps modernes est l' effet que les progres technologiques ont eu sur la societe. On attire l' attention 
de l'eleve sur les repercussions de l'invention de la roue, sur le developpement des metaux, sur 
l'utilisation de la charrue et sur l'incidence du grand arc et de la poudre noire. L'eleve doit ana-
lyser les repercussions sociales et economiques de chacune de ces innovations technologiques. 
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-
De tels elements cadrent bien avec les exigences du resultat d'apprentissage transdisciplinaire 
ayant trait a la competence technologique : 

A la fin du secondaire, I'eleve sera en mesure d'utiliser divers outils technologiques, de 
manifester sa comprehension de leurs applications et de recourir aux moyens technologiques 
appropries afin de resoudre des problemes. 

Afin d'atteindre ce resultat d'apprentissage, l'eleve doit pouvoir, par exemple, 
• manifester sa comprehension des technologies existantes et en evolution, et les utiliser; 
• manifester sa comprehension des incidences de la technologie sur la societe; 
• manifester sa comprehension des questions d'ordre moral qui se posent relativement a 

l'utilisation des outils technologiques dans un contexte local et rnondial. 

Alors que l' analyse de divers sujets fera ressortir le röle essentiel de la technologie dans le passe, 
les moyens utilises pour explorer ces sujets feront reconnaitre a l'eleve que la technologie est tout 
aussi importante de nos jours. 

La technologie a entrame l'äge de l'information et cela a donne lieu a la salle de classe electronique. 
En decouvrant le passe au moyen des disques optiques compacts et du reseau Internet, l' eleve 
comprendra le röle actuel de la technologie et sera en mesure de juger de ses merites. 

**************** 

L'epanouissement personnel 
L'etude de l'histoire de l'Antiquite et du Moyen Äge contribue a l'epanouissement personnel, 
dont l' objet est le suivant : 

A la fin du secondaire, I' eleve sera en mesure de manifester les connaissances, les habiletes 
et les attitudes necessaires pour adopter un mode de vie sain et actif ainsi que vivre et 
travailler dans un monde en mutation. 

Pour ce faire, il devra : 
• travailler et etudier de fac;on determinee, a la fois individuellernent et en groupe; 
• reflechir de fac;on critique sur des questions d'ordre moral; 
• faire preuve de curiosite intellectuelle. 

L' epanouissement personnel exige d' abord que nous sachions qui nous sommes, que nous ayons 
un sentiment d'identite et que nous connaissions notre place dans le monde. En negligeant de 
mettre l'eleve en contact avec l'histoire, on le prive de ce sentiment de soi. L'etude de l' Antiquite, 
du Moyen Äge et des Temps modernes s'inscrit dans la demarche de l'exigence pythagoricienne 
«Se connaitre soi-meme» et de l'axiome suivant: «Une vie non exarninee n'est pas digne d'etre 
vecue.» 

On a dit que tout renvoie a Platon. Si cela est vrai, un grand nombre de questions d'ethique 
auxquelles doivent faire face les eleves d'aujourd'hui peuvent etre analysees dans le contexte de 
notre histoire. Qu'est-ce qu'une societe equitable? Quel devrait etre le rapport entre l'individu et 
l'Etat? Une guerre peut-elle etre justifiee? Comrne l'indiguent les resultats d' apprentissage, l'histoire 
de l' Antiquite, du Moyen Äge et des Temps modernes offre maintes occasions d' entreprendre un 
examen de ces questions d' ethique qui se posent constamrnent. 
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Mesure et evaluation 
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A. Mesure de l'apprentissage 
La formulation d'un programme en termes de resultats d'apprentissage et de niveaux de per-
formance facilite l'evaluation, car on y definit ce que l'eleve devrait etre en mesure de faire. 

Dans le passe, l'eleve devinait «ce que recherchait l'enseignant» et ce n'est qu'apres plusieurs 
evaluations qu'il commern;ait a comprendre ce qu' on attendait de lui. Le present programme elimine 
ces suppositions de la part de l' eleve. En fait, certains pourraient affirmer qu'il faudrait lui remettre 
le document decrivant les differentes unites du programrne, car on y explique ce que l'on attend 
de lui. 

En outre, une telle fai;on d'elaborer le programme place l'enseignant dans une meilleure position 
pour defendre son evaluation et diminue la possibilite de pressions exercees a cet egard par le 
personnel d'administration et les parents. Ainsi, on a considerablement reduit l'incertitude. 

Les epreuves et les exarnens doivent etre elabores en fonction des resultats d'apprentissage et des 
niveaux de perforrnance etablis. Dans le cas contraire, on pourrait facilement protester en raison 
du rnanque de coherence entre l'evaluation et le programme. 

II est entendu que les epreuves et les exarnens ne constituent pas les seuls moyens d'evaluer la 
comprehension des eleves. Comrne i1 est indique dans le programme, l'eleve devra «manifester sa 
comprehension» de diverses fai;ons, par exemple par l'entremise de jeux de röle, de la redaction 
d'un journal personnel en vue de reconstituer le passe, de la presentation de discours et de la 
creation de Situations fictives. 

Les activites proposees permettent a l'enseignant d'evaluer la capacite de l'eleve a apprendre soit 
de fai;on autonome, soit en collaboration dans le contexte d'une activite collective. 

Un grand nombre des activites proposees s'inscrivent dans la demarche d 'evaluation du portfo-
lio, preconisee par certains enseignants. Ainsi, l' eleve pourra conserver dans ce dossier ses travaux 
de recherche, ses productions ecrites et ses dessins. 

Ce portfolio pourra aussi inclure des imprimes des recherches et des presentations que l'eleve 
aura realisees a l'aide d'un ordinateur. . 

B. Evaluation du programme 
En vue d'ameliorer le present programme, le rninistere de l'Education desire recueillir les 
commentaires des membres du personnel enseignant qui ont eu l'occasion de l'offrir. 

Par consequent, nous vous demandons de bien vouloir remplir le questionnaire ci-dessous et de 
nous le faire parvenir. 

Equilibre entre le contenu et la demarche 
n est important que l'eleve apprenne a apprendre et a raisonner de fai;on critique, et ce, tout en 
acquerant les connaissances pertinentes dans le cadre d'une matiere. A quel point cet equilibre 
est-il respecte dans le present programme? 
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Temps 
Il est irnportant aussi que le prograrnme corresponde au ternps dont on dispose. II ne faut pas que 
des contraintes de ternps obligent l'enseignant a aborder une succession de themes de fa~on 
superficielle. A quel point le ternps alloue perrnet-il de repondre aux attentes, tant au plan du 
contenu que de la profondeur? 

Organisation du programme 
Le prograrnme est elabore de maniere chronologique, et le contenu est presente en fonction des 
grandes periodes historiques. Avez-vous d'autres suggestions? 

Capacite de repondre aux besoins de tous les apprenants 
Le prograrnme est elabore de fa;on a respecter une certaine rigueur, rnais les suggestions portant 
sur l' enseignement visent a garantir la diversite necessaire dans l' environnernent heterogene de la 
classe. Le present programme reussit-il a cet egard? 

Modifications necessaires 
Veuillez preciser tout modification qui, selon vous, ameliorerait le prograrnme, et ce, afin d'en 
augrnenter l'efficacite a la fois pour le personnel enseignant et les eleves. 
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