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V a i n c r e  o u  M o u r i r  r e t ra c e  l a  r é s i s t a n c e  d e  C h a r e t t e , 
g é n é ra l  d e s  t r o u p e s  c a t h o l i q u e s  d e  l ’ O u e s t ,  e t  d e 

s e s  h o m m e s  q u i ,  d u ra n t  p l u s i e u r s  a n n é e s ,  o n t  t e n u 
t ê t e  à  l a  R é v o l u t i o n  e n  Ve n d é e .  Po r t e u r s  d ’ u n e  v i s i o n 
p o p u l a i r e  e t  t ra d i t i o n n e l l e  d e  l a  N a t i o n  f ra n ç a i s e ,  i l s 
r e v e n d i q u a i e n t  l e u r  l i b e r t é  d e  c o n s c i e n c e  e t  d e  c u l t e 
e t  l e u r  a t t a c h e m e n t  a u  r o i ,  e t  r e f u s a i e n t  d e  r e j o i n d r e 
l ’ a r m é e  r é v o l u t i o n n a i r e .  L a  r é p r e s s i o n  p a r  l a  Te r r e u r 
f i t  d e  c e s  é m e u t e s  u n e  g u e r r e ,  o p p o s a n t  e n  b l o c 
R é v o l u t i o n  e t  C o n t r e - R é v o l u t i o n .  L e  f i l m  r e l a t e  l e s 
t e m p s  f o r t s  d e s  g u e r r e s  d e  Ve n d é e ,  d e  l a  l e v é e  e n  m a s s e 
à  l ’e x é c u t i o n  d e  C h a r e t t e .  I l  f a i t  l a  p a r t  b e l l e  a u x 
o u b l i é s  d e  l ’ H i s t o i r e ,  c e s  p a y s a n s  v e n d é e n s  q u i  s e  s o n t 
b a t t u s  c o n t r e  l a  R é p u b l i q u e ,  r e j o i n t s  p a r  d e s  f e m m e s , 
d e s  n o b l i a u x  d e  p r o v i n c e  e t  d e s  p r ê t r e s  r é f ra c t a i r e s . 
A  t ra v e r s  u n e  r e c o n s t i t u t i o n  h i s t o r i q u e  s o i g n é e ,  u n e 
a u t r e  v i s i o n  d e  l a  R é v o l u t i o n  s e  f a i t  j o u r,  d e p u i s  l e 
p o i n t  d e  v u e  d ’ u n e  p r o v i n c e  f ra n ç a i s e   :  u n e  v i s i o n 
o r i g i n a l e  d a n s  l e s  p r o d u c t i o n s  c i n é m a t o g ra p h i q u e s 
p o r t a n t  s u r  c e t t e  p é r i o d e ,  h a b i t u e l l e m e n t  c e n t r é e s  s u r 
l e s  é v é n e m e n t s  p a r i s i e n s .
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•  2  m a i  1 7 6 3  :  n a i s s a n c e  d e  Fra n ç o i s  A t h a n a s e  C h a r e t t e  d e  l a 
C o n t r i e .

•  1 7 7 9 - 1 7 8 7  :  C h a r e t t e  e n t r e  à  l ’é c o l e  d e  g a r d e s  d e  l a  m a r i n e  e t 
p a r t i c i p e  à  l a  g u e r r e  d ’ I n d é p e n d a n c e  a m é r i c a i n e .  E n  1 7 8 7 ,  i l  e s t 
p r o m u  l i e u t e n a n t  d e  v a i s s e a u .

•  1 7 9 0  :  D é c o n c e r t é  p a r  l a  R é v o l u t i o n ,  C h a r e t t e  s e  m a r i e  e t  p r e n d 
s a  r e t ra i t e  m i l i t a i r e .  I l  s e  ra p p r o c h e  t e m p o r a i r e m e n t  d e s  é m i g r é s  d e 
C o b l e n c e ,  p u i s  s e  r e t i r e  a u  M a n o i r  d e  Fo n t e c l o s e . 

•  1 7 9 1  :  L e  p a p e  c o n d a m n e  l a  C o n s t i t u t i o n  c i v i l e  d u  c l e r g é ,  v o t é e  p a r 
l ’ A s s e m b l é e  C o n s t i t u a n t e  e n  1 7 9 0 ,  q u i  i m p o s e  a u x  p r ê t r e s  d e  p r ê t e r 
s e r m e n t  à  l a  R é p u b l i q u e .  L e  c l e r g é  s e  d i v i s e  e n  p r ê t r e s  j u r e u r s  e t 
p r ê t r e s  r é f r a c t a i r e s .

•  2 1  j a n v i e r  1 7 9 3   :  l e  r o i  L o u i s  X V I  e s t  e x é c u t é  s u r  l a  P l a c e  d e  l a 
R é v o l u t i o n .

•  2 3  f é v r i e r  1 7 9 3  :  l a  C o n v e n t i o n ,  e n  g u e r r e  c o n t r e  l e s  e m p i r e s 
e u r o p é e n s ,  d é c r è t e  l a  l e v é e  e n  m a s s e  d e  3 0 0  0 0 0  h o m m e s  d e  1 8  à  2 5  a n s 
d a n s  t o u t  l e  p a y s .

•  1 0  m a r s  1 7 9 3   :  L e  j o u r  d e  l a  m i s e  e n  a p p l i c a t i o n  d u  d é c r e t , 
u n e  r é b e l l i o n  s p o n t a n é e  é c l a t e  d a n s  l e s  M a u g e s ,  l e  C h o l e t a i s ,  l e 
b o c a g e  v e n d é e n ,  l e  m a ra i s  d e  C h a l l a n s  e t  l e  p a y s  d e  R e t z .  R é v o l t é s 
p a r  l ’e x é c u t i o n  d u  r o i  L o u i s  X V I ,  l e s  i n s u r g é s  r e f u s e n t  d e  r e j o i n d r e 
l ’ a r m é e  r é v o l u t i o n n a i r e .  D è s  l e  l e n d e m a i n ,  l ’ i n s u r r e c t i o n  f a i t  t a c h e 
d ’ h u i l e .  D e s  r é p u b l i c a i n s  s o n t  m a s s a c r é s  à  M a c h e c o u l .  C ’e s t  l e  d é b u t 
d e s  g u e r r e s  d e  Ve n d é e .

•  2 7  m a r s  1 7 9 3  :  C h a r e t t e  a c c e p t e  d e  p r e n d r e  l a  t ê t e  d e s  i n s u r g é s . 
D e  m a r s  à  j u i n  1 7 9 3 ,  c e s  d e r n i e r s  s ’o r g a n i s e n t ,  s ’ a r m e n t ,  s e  d o t e n t  d e 
c h e f s  e t  c o n s t i t u e n t  t r o i s  c o r p s  d ’ a r m é e s ,  t o t a l i s a n t  4 0   0 0 0  h o m m e s  e t 
f e m m e s   :  c ’e s t  «   l ’ A r m é e  c a t h o l i q u e  e t  r o y a l e   » . 

•  J u i n  1 7 9 3  :   L e s  i n s u r g é s  v e n d é e n s  p r e n n e n t  A n g e r s  ( 1 8  j u i n ) 
m a i s  é c h o u e n t  d e v a n t  N a n t e s  ( 3 0  j u i n ) . 

CHRONOLOGIE DU FILM I. •   A o û t  1 7 9 3  :  u n  d é c r e t  d e  l a  C o n v e n t i o n  o r d o n n e  l a  d e s t r u c t i o n 
d e  l a  Ve n d é e  r e b e l l e  ( 1 e r  a o û t ) ,  e t  e n v o i e  e n  Ve n d é e  1 0 0  0 0 0  h o m m e s , 
p l a c é s  s o u s  l e s  o r d r e s  d e  K l é b e r  e t  H a x o   :  c ’e s t  l ’  «  a r m é e  d e  M a y e n c e  » .

•  D u  1 9  a u  2 2  s e p t e m b r e  1 7 9 3  :   L e s  Ve n d é e n s  r e m p o r t e n t  c i n q 
v i c t o i r e s  s u c c e s s i v e s  c o n t r e  l e s  t r o u p e s  d e  l a  R é p u b l i q u e ,  d o n t  c e l l e  d e 
To r f o u .

•  O c t o b r e  1 7 9 3   :  C h a r e t t e  d é c i d e  d e  p r e n d r e  l ’ î l e  d e  N o i r m o u t i e r, 
a l o r s  q u e  l ’ A r m é e  c a t h o l i q u e  e t  r o y a l e  e s t  é c ra s é e  à  l a  b a t a i l l e  d e 
C h o l e t .  L e s  a u t r e s  c h e f s  v e n d é e n s  p a r t e n t  c h e r c h e r  d e s  r e n f o r t s  v e r s  l e 
N o r d   :  c ’e s t  l a  v i r é e  d e  G a l e r n e .

•  2 3  d é c e m b r e  1 7 9 3  :  l e s  s u r v i v a n t s  d e  l a  v i r é e  d e  G a l e r n e  s o n t 
e x t e r m i n é s  d a n s  l e s  m a ra i s  d e  S a v e n a y .  L e s  Ve n d é e n s  o n t  p e r d u  l a 
g u e r r e . 

•  1 9  j a n v i e r  a u  1 3  m a i  1 7 9 4  :  l e s  «   c o l o n n e s  i n f e r n a l e s   » , 
c o n d u i t e s  p a r  l e  g é n é ra l  Tu r r e a u ,  s o n t  e n v o y é e s  e n  Ve n d é e  e t  p r o c è d e n t 
à  l ’e x t e r m i n a t i o n  d e s  p o p u l a t i o n s  c i v i l e s  d e  Ve n d é e .

•  1 7  f é v r i e r  1 7 9 5  :  p a i x  d e  L a  J a u n a y e   :  a u  t e r m e  d ’ u n e  a n n é e 
d e  g u é r i l l a ,  C h a r e t t e  o b t i e n t  l ’ a u t o n o m i e  d u  t e r r i t o i r e  v e n d é e n  q u i 
r e t r o u v e  s a  l i b e r t é  d e  c u l t e .   E n  é c h a n g e ,  i l  r e c o n n a î t  l e  n o u v e a u  r é g i m e 
r é p u b l i c a i n .  S e l o n  l e s  m é m o r i a l i s t e s ,  l e  t ra i t é  c o m p o r t a i t  é g a l e m e n t 
u n e  c l a u s e  s e c r è t e   :  c e l l e  d e  l a  l i b é ra t i o n  d u  p e t i t  L o u i s  X V I I ,  q u i 
d e v a i t  ê t r e  r e m i s  à  C h a r e t t e .

•  J u i n  1 7 9 5  :  M o r t  d e  L o u i s  X V I I  à  l a  p r i s o n  d u  Te m p l e  ( 8  j u i n ) . 
C h a r e t t e  r e p r e n d  l e s  a r m e s  ( 2 4  j u i n ) ,  e s p é ra n t  l e  r e n f o r t  d e  l ’ a r m é e 
d e s  p r i n c e s .  L e  r o i  L o u i s  X V I I I  l e  n o m m e  «   l i e u t e n a n t  g é n é ra l  d u 
r o y a u m e   » .

•  J u i l l e t  1 7 9 5   :  L e  d é b a r q u e m e n t  d e s  é m i g r é s  à  Q u i b e r o n  e s t  u n 
é c h e c .  P l u s  d e  7 0 0  p r i s o n n i e r s  r o y a l i s t e s  s o n t  e x é c u t é s ,  p r o v o q u a n t  d e s 
r e p r é s a i l l e s  d e  C h a r e t t e .

•  O c t o b r e  1 7 9 5  :  L e  d é b a r q u e m e n t  d u  c o m t e  d ’ A r t o i s  ( f u t u r  C h a r l e s 
X )  e s t  a n n u l é .  L i v r é  à  l u i - m ê m e ,  C h a r e t t e  p o u r s u i t  l a  l u t t e  a v e c 
q u e l q u e s  c e n t a i n e s  d ’ h o m m e s  e t  d e  f e m m e s .
•  
•  2 3  m a r s  1 7 9 6  :  C h a r e t t e  e s t  p r i s  p a r  l e  g é n é ra l  Tra v o t  a u  l o g i s  d e 
L a  C h a b o t t e r i e  ( S a i n t - S u l p i c e - l e - Ve r d o n ) .

•   2 9  m a r s  1 7 9 6  :  C h a r e t t e  e s t  f u s i l l é  à  N a n t e s .  L a  Ve n d é e  c o n n a î t ra 
e n c o r e  d e s  t r o u b l e s  s p o ra d i q u e s  j u s q u’e n  1 8 2 2 .
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POINT HISTORIOGRAPHIQUE :

OÙ SE SITUE LE DOCU-FICTION PAR 

RAPPORT À L’ACTUALITÉ SCIENTIFIQUE 

HISTORIQUE ACTUELLE ? II. 
Dès 1789, la question du rôle du peuple dans la Révolution française se pose. 

Aux Etats généraux de 1789, ce sont les députés du tiers état, des bourgeois, 
qui représentent le peuple. Porte-paroles des revendications consignées le mois 
précédent dans les cahiers de doléances, ils sont porteurs d ’une nouvelle vision 
politique. 

Lorsque le roi fait fermer la salle des Menus plaisirs où les députés des trois ordres 
discutaient des questions f inancières du royaume, Mirabeau, dans une phrase 
restée célèbre, aff irme, au nom de ses confrères : « nous sommes là par la volonté du 
peuple et nous n’en sortirons qu’à la force des baïonnettes ! » Ainsi, dans la vision 
des révolutionnaires eux-mêmes, la Révolution se fait par le Peuple, pour le Peuple 
et au nom du Peuple.

Pourtant, ce « Peuple » affublé d ’une majuscule est une notion aux contours diffus. 
Qui constitue le Peuple  ? Ses élites  ? Les paysans, majoritaires en France  ? Les 
urbains ? Les chefs de feux qui payent les impôts et portent les armes ? La société 
entière, ou seulement la part révolutionnaire de la population ? Les femmes sont-
elles comprises dans le peuple ? 

De nombreux historiens se sont interrogés à ce propos. Thiers et Michelet, au XIXe

siècle, ont mis l ’accent sur le rôle de la bourgeoisie en tant qu’acteur politique de la 
Révolution française1. 

Dans les années 1950, à la faveur d ’un renouveau historiographique porté par le 
marxisme de la guerre froide, Albert Soboul aff irme quant à lui que le peuple de 
Paris, notamment sa partie la plus politisée, les sans-culottes, a été fondamental 
dans le déclenchement des événements révolutionnaires2. Pour lui, la question 
économique et la pesanteur des structures d ’Ancien Régime sont déterminantes 
dans l ’action populaire, dont la prise de la Bastille est le point saillant.

Au contraire, François Furet, dans les années 1980, insiste sur les causes plus 
politiques de la Révolution, en montrant le rôle des députés dans la constitution 
de la monarchie constitutionnelle puis de la Première République3. Pour lui, le 
peuple acteur dans la Révolution est plutôt composé des députés, qui sont issus de la 
bourgeoisie marchande ou de la Robe. Le rôle des simples citoyens, plus sporadique, 
a parfois abouti à des réformes politiques, comme l ’abolition des privilèges. 

Les historiens s’accordent aujourd ’hui à dire que la Révolution française fut une 

révolution bourgeoise. En effet, les membres des assemblées révolutionnaires 
sont issus de la bourgeoisie. Le peuple des citoyens leur délègue leur pouvoir et se 
rapprochent d ’eux, comme à Marseille en 1789, pour conduire la Révolution.

Au sortir de cette dernière, les membres de la bourgeoisie ont consolidé leur position 
politique, économique et sociale. La question de l ’adhésion du reste de la population 
à la Révolution se pose, ainsi que celle de sa politisation.

Le rôle des populations provinciales, majoritairement rurales, se manifeste dans 
trois événements clés :

La succession des événements indique un décrochage progressif des populations 
provinciales, en rupture avec le jacobinisme parisien, centralisateur et universaliste. 
L’universalité des principes de la Révolution, et en particulier le principe de laïcité, 
étaient diff icile à comprendre dans des territoires où l ’on est attaché avant tout à son 
clocher. 

Ce décrochage d ’une partie des populations françaises a manifesté le décalage existant 
entre un Peuple idéal, censé exprimer une volonté générale, et le peuple réel, divers, 
multiple, contradictoire. Dans le contexte d ’emballement idéologique de la Révolution 
parisienne, analysé par l ’historien Alain Gérard, ce décalage entre peuple idéal et peuple 
réel était impensable. C’est cette incapacité à penser le pluralisme républicain qui aurait 
appelé une réponse par la violence et le déni, caractéristiques de la Terreur de 1793. Le 
révolutionnaire Gracchus Babeuf fut le premier à penser, dès 1794, la contradiction 
d ’un régime « populicide » alors même qu’il agissait au nom du Peuple.

Les guerres de Vendée se situent au cœur de ces interrogations  : les Vendéens sont-
ils eux aussi le «  Peuple  »  ? Par leur refus de participer à la guerre révolutionnaire, 
ils représentent une brèche dans le mythe du Peuple en armes, défendant la Nation 
attaquée par les monarchies européennes. Le terme de «  brigands  », utilisé par les 
révolutionnaires pour désigner les rebelles vendéens et employé à de nombreuses reprises 
dans le f ilm, signale un refus d ’accorder aux insurgés le statut de citoyens. Dans l ’esprit 
des révolutionnaires de 1793, les « Brigands » sont exclus du Peuple  : selon le mot du 
révolutionnaire Saint-Just, il n’y a « pas de liberté pour les ennemis de la liberté ».

1  ◆  Le peuple dans l a Révolu tion

la journée des tuiles à Vizille, au mois de juin 1788 : des paysans lancent 
des tuiles sur l ’intendant du roi, déclenchant des troubles dans les 
campagnes.  

la « Grande Peur » de l ’été 1789, vague d ’émeutes qui a conduit les députés 
à voter l ’abolition des privilèges le 4 août 1789. Les paysans avaient 
brûlé et pillé des châteaux, provoquant l ’émigration d ’une partie de la 
noblesse.

les guerres de Vendée, qui opposent à partir de 1793 les paysans de 
l ’Ouest aux bourgeois des villes, venus les enrôler de force dans les armées 
nationales. D’autres foyers de contestation font écho aux événements 
vendéens, aux mêmes dates  : chouannerie bretonne et normande, 
brigandage contre-révolutionnaire en Provence (M. Vovelle), troubles 
en Basse-Auvergne, parfois qualif iée de « seconde Vendée » (P. Bourdin), 
agitation contre-révolutionnaire en Savoie…

•

•

•

1A lain  Gé rar d, «   Par  pr incipe  d ’humanité   » . La  Te r r eur  e t  la  Vendée, Par i s , Fay ar d, 1999.
2J a cques  V i l l emain, Génocide  en  Vendée, 1793-1794, Edit ions  du  Ce r f, Par i s , 2020, chapit r e  XI , p. 309-374.
3J a cques  V i l l emain, op. c i t .
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2.  L a Vendée  :  guerre civile,  révolte popul aire,  ou acte 
de résistance ?

L es Vendéens luttent en effet contre la Révolution au nom des idéaux de 
l ’ancienne noblesse : « Dieu et le Roy. » Dès les années 1790, notamment 

sous la plume du journaliste anglais Burke4, les Vendéens deviennent des modèles 
de f idélité à la monarchie d ’Ancien Régime et à l ’Eglise ultramontaine. Les 
royalistes, sous les plumes de Joseph de Maistre et de l ’abbé Barruel, font vivre 
la légende vendéenne autour des f igures héroïcisées des chefs  : Charette, La 
Rochejaquelein, Cathelineau, Bonchamps, que le courant romantique du début 
du XIXe siècle auréole d ’une gloire supplémentaire5, Les Vendéens, assimilés 
à leurs chefs, deviennent ainsi les représentants d ’une « Contre-Révolution » 
essentialisée, selon un concept emprunté à la rhétorique révolutionnaire. La 
résistance vendéenne devient une guerre civile idéologique entre partisans de 
la Révolution et de la philosophie des Lumières, et partisans de la monarchie 
et de la réaction. 

Pourtant, Anne Rolland-Boulestreau aff irme au début du f ilm le caractère 
«  populaire  » et «  spontané  » de la révolte vendéenne, et Nicolas Delahaye 
souligne quant à lui que la Révolution à ses débuts avait été bien reçue en 
Vendée. Le f ilm met en évidence une absence de vision politique claire chez 
les insurgés vendéens. L’étendard qui les rassemble porte des mots sacrés, 
intouchables  : «  Dieu  » et «  Roi  ». Mais les hommes de Charette ne sont ni 
pieux, ni disciplinés  ; ils ne respectent pas les conventions et les barrières 
sociales d ’Ancien Régime – leur mode de vie semble au contraire libre et 
égalitaire  ; ils méprisent les aristocrates, qualif iés de «  culs-blancs  ». Dans 
le f ilm, la méf iance des paysans à l ’égard de Charette est manifeste. Il n’y a 
rien chez eux qui traduise une idéologie politique déterminée, conser vatrice, 
royaliste ou aristocratique.

Le f ilm montre un affrontement qui commence comme une révolte populaire, 
s ’organise en guerre civile l ’espace de quelques mois, et s ’achève comme une 
guérilla de résistance : « la guerre est f inie », aff irme le narrateur au moment 
de la défaite de Savenay. L’épisode des colonnes infernales qui suit cette 
défaite n’est donc pas présenté comme un acte de guerre, mais comme un acte de 
Terreur à l ’égard d ’une population vaincue. L’historien Reynald Secher  utilisa 
l ’expression de «  génocide vendéen  » pour désigner ces massacres perpétrés en 
Vendée par les colonnes infernales, durant l ’hiver 1794-17956, qui sortent du 
cadre d ’une guerre classique. Aujourd ’hui, la plupart des historiens rejettent 
ce terme, considéré comme anachronique et connoté. Certains lui préf èrent 
le terme de «  populicide  », employé en 1794 par le révolutionnaire Gracchus 
Babeuf pour condamner les excès de la Terreur. La plupart, autour notamment 
de Jean-Clément Martin, préf èrent parler de massacres et de crimes de 
guerre7. Un juriste, Jacques Villemain, s’est également emparé du sujet, 
estimant clore le débat par une démonstration juridique rigoureuse, étayée par 
la jurisprudence la plus récente concernant le crime de guerre, le crime contre 
l ’humanité et le crime de génocide. Ce sujet peut constituer un cas d ’étude 
intéressant pour initier les élèves à la déontologie du métier d ’historien, et 
susciter une réflexion autour des usages mémoriels et politiques de l ’histoire, 
notamment dans le cadre des enseignements de la spécialité HGGSP.

3 ◆  Nouve aux cha mps de recherche

L’étude de la Révolution française est aujourd ’hui marquée par plusieurs 
courants différents.

Les gender studies, depuis les années 1980, interrogent la place des femmes dans la 
société. Pour la Révolution, des f igures féminines ont ainsi été mises en lumière, 
comme Olympe de Gouge, Théroigne de Méricourt, Manon Roland du côté des 
révolutionnaires, Charlotte Corday ou la duchesse de Berry pour le camp opposé. 
Marie-Anne Charette et les «  Amazones  » vendéennes viennent compléter cette 
galerie de portraits, donnant à voir la mobilisation des femmes, y compris dans le 
camp royaliste.

D’un autre côté, la place des vaincus, des oubliés de l ’histoire, de ceux qui ne 
produisent pas les sources classiques, off icielles, fait l ’objet de recherches. Les 
historiens s’emploient à retracer des parcours divergents par rapport à la norme 
communément admise. Dans une veine similaire, les essais d ’ « histoire par le bas », 
d ’histoire du quotidien, font la part belle aux expériences personnelles, au vécu 
des populations locales aux prises avec « La Grande Histoire ».  Loin d ’une vision 
manichéenne opposant la cruauté des républicains à l ’innocence des Vendéens, la 
guerre est montrée dans son plus simple appareil, des deux côtés. L’accent est porté, 
dans la mise en scène, sur la matérialité des combats, des trajectoires personnelles, 
comme celui de Pfeiffer, Alsacien enrôlé dans les armées révolutionnaires avant 
de passer du côté vendéen. Le projecteur est dirigé vers les oubliés de l ’histoire, les 
perdants face à la République : les paysans vendéens.

Les études récentes tendent également à réinsérer la Révolution française dans un 
contexte plus global, insistant sur la circulation des idées à l ’échelle européenne et 
mondiale. Les travaux de Janet Polasky en particulier s’insèrent dans ce courant 
de global history, démontrant la part essentielle de la révolution américaine dans 
la Révolution française, notamment dans la rédaction de la constitution de 1791. 
Vaincre ou Mourir exploite également cette tendance  : l ’engagement de Charette 
dans la guerre d ’Indépendance américaine est valorisé, et les liens entretenus avec 
les princes émigrés insèrent les guerres de Vendée dans un contexte international 
plus large.

4BURKE, Edmond, Ré f le x ions  s ur  la  Ré volut ion  f ranç ais e  (éd  or ig inale  1790) , Ha chette , 1989, 816 p.
5D E MAIST RE, J os eph, Cons idé rat ions  s ur  la  France, 1797 ; BARRUEL, Mémoir es  pour  se r vir  à  l  ’Histo ir e
du  ja cobinis me, 1797-1803
6SECHER , Re y nald, Le  génoc ide  f ranco-f ranç ais  :  La  Vendée-Vengé, Par i s , P r es s e s  unive rs i tair es  de  France, 
1986, 338 p.
7MART IN, J ean-Clément , La  Vendée  de  la  mémoir e , 1800-2018, Pe r r in, 2019, 432 p.
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 LES SOURCES DU FILM III. 
Vaincre ou Mourir puise donc très largement dans l ’historiographie la plus récente. Le 

� lm puise également dans les sources d ’époque et les témoignages des contemporains 
de Charette. De Charette on a beaucoup écrit, notamment des romans, mais aucune 
biographie d ’historiens ne fait encore consensus8. C’est donc par circonvolutions autour 
des mémoires, que Vincent Mottez a cherché le � l qui permet de dresser le portrait le plus 
crédible du général des troupes vendéennes. La di�  culté de l ’exercice a été de discerner, 
dans les récits de Vendéens, une vérité historique reconstituée plusieurs années après les 
événements. 

Vincent Mottez, épaulé par les équipes du Puy du Fou, s’est inspiré en grande partie des 
mémoires de Lucas de la Championnière, ancien combattant des armées royalistes et 
secrétaire de Charette pendant une partie de la guerre, dont la narration est marquée par 
une forme de sobriété et de distance critique9. Les mémoires plus fournies de Victoire de 
La Rochejaquelein ont été également une source importante pour comprendre la place des 
femmes, mais aussi le quotidien des armées vendéennes10.

A la lumière de ces sources, Charette, principal protagoniste du � lm, est dépeint comme un 
personnage complexe et sombre, loin du romanesque et de la légèreté que la geste catholique 
et romantique lui attribue souvent. En ceci, le � lm prend ses distances avec les clichés 
habituels sur la Révolution et en particulier sur la Vendée révolutionnaire. Les travaux 
de Jean-Clément Martin, Anne-Rolland Boulestreau ou encore Nicolas Delahaye, ont été 
également sollicités.

11

8MART IN, Jean-Clément , Idée s  r e çu e s  su r  l a  r é vol u t ion  fra n ç a ise , Ca va l ie r  B l e u , 2021, 128 p. ;  SERNA,
Pie r r e , La  r é volut ion  franç aise , “ L a  d ocu m e n ta tion  photog raphiqu e ”, CNRS  é d it ion s , j u in  2021, 68  p.
9SERNA, Pie r r e , La  r épubl iqu e  d e s  g ir ou e tte s , 1795-1815 e t  au -d el à , Un e  a n om a l ie  f ra n ç a ise : l a  r épubl ique
de  l  ’e xt r ême-cent r e , Champ Va l l on , 2005, 574 p.
10POL ASK Y, Janet , Re volut ion s  w ithou t  B or d e rs , T he  Ca l l  to  L ibe r t y  in  A t l a n ti c  Wor l d, Ya l e  Unive rs i t y 
P r es s , 2015, 392 p.

Proposition d’adaptations pédagogiques

De nombreux aspects de Vaincre ou Mourir sont exploitables dans le cadre scolaire pour 
approfondir la connaissance de l ’histoire la Révolution ainsi que de celle de la � n du 

XVIIIème siècle, en France, en Europe et dans le monde. Les exploitations les plus évidentes 
concernent les enseignements d ’histoire en classe de 4ème et en classe de 1ère générale, qui 
font l ’objet des propositions présentées ci-après. Le � lm pourra également être exploité en 
classe de terminale HGGSP, dans le cadre du thème n°3 « Histoire et mémoires ». 

1) Exploiter Vaincre ou Mourir en classe de 4ème

THÈME 1 : LE XVIIIème SIÈCLE. EXPANSIONS,
LUMIÈRES ET RÉVOLUTIONS.

Chapitre 3 : la Révolution française et l ’Empire : nouvel ordre politique et société 
révolutionnée en France et en Europe.

Extraits de la ressource d’accompagnement Eduscol pour le programme 
d’histoire de 4ème.

«  Marquer les grandes étapes et les apports de la période Révolution-Empire. 
Le temps consacré au thème ne permet pas une étude détaillée de la Révolution 
française dont il faut cependant mettre en place les grandes étapes. L’approche doit 
à la fois inscrire ce processus dans la complexité de la période et être accessible pour 
des élèves de 13 ans. […]. On pourra indiquer les di�  cultés auxquelles l ’application 
des principes de la révolution s’est heurtée dans le cadre français : […] question 
religieuse, entrée en guerre en 1792, guerre civile en France et guerre européenne, 
et les conséquences que cela a eu sur l ’évolution de la situation politique. »

En classe de 4ème, le visionnage et l ’étude du � lm permettent de comprendre certains grands 
thèmes de la Révolution française, et de mieux comprendre la société française à la � n du 
règne de Louis XVI. 

Il permet de présenter la place importante de la question religieuse et la division 
de la France autour de la question de la Constitution Civile du Clergé. 

Il met en lumière le rapport qu’entretient le peuple avec la royauté, et le choc 
que fut le régicide de 1793, notamment pour la province. 

Il permet de rappeler que la Révolution fut un évènement violent, et que 
la Terreur ne se résume pas à la guillotine parisienne et à Robespierre. On 
pourra d ’ailleurs faire un lien entre le traumatisme vendéen et la création des 
préfets par Napoléon, outils indispensables de la paci� cation du pays à la suite 
de la Révolution. 

La place des femmes à la � n du XVIIIème siècle est un point de passage possible du 
programme de 4ème en histoire : la place importante des personnages féminins 
dans le � lm peut faire pendant aux personnages féminins habituellement 
étudiés comme Olympe de Gouges. 

•

•

•

•
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En� n le grand intérêt de ce � lm pour une classe de 4ème est de replacer la 
Révolution dans un contexte historique et géographique plus large : 

      • La participation de Charette à la Révolution américaine rappelle le rôle 
important de la France dans cet évènement, dont la lourdeur économique a un 
impact direct sur la réunion des Etats-Généraux. 

     • Le lien entre Charette et les di� érents membres de famille royale - très 
marqué dans le � m - permet de visualiser clairement la chronologie (parfois 
confuse pour des élèves de 4ème) de la � n du XVIIIème et le début du XIXème siècle, 
de Louis XVI à Charles X. 

Illustration pratique : Scène de la conscription

La séance intervient à la � n du chapitre sur la Révolution française, quand les bornes 
chronologiques et les repères essentiels de la révolution sont déjà posés. Cette séance permet 
de nuancer ce qui a été vu en classe précédemment en montrant que tous les Français n’ont 
pas accueilli la Révolution de la même manière, voire, que certains, comme les Vendéens 
insurgés, y ont été hostiles.

Travail sur document : les élèves répondent aux questions suivantes :

Compétences travaillées : Pratiquer di� érents langages en passant d ’un document 
cinématographique à une production écrite.

Tâche à accomplir par les élèves : Répondre sous forme de carte mentale ou paragraphe 
argumenté aux questions du professeur.

Écrit d ’imagination : A quel personnage souhaitez-vous vous identi� er ? Imaginez votre 
histoire à partir de la scène, explicitez ce que vous ressentez face à ces bouleversements 
révolutionnaires, en cohérence avec le personnage que vous aurez choisi d ’incarner.

 Quels sont les di� érents types de personnages que l ’on peut identi� er dans cet 
extrait ?

Quelles attitudes manifestent-ils face à la Révolution ?

Quelles nouveautés révolutionnaires sont montrées dans cet extrait ?

2) Exploiter Vaincre ou Mourir en classe de 1ère Générale

THÈME 1 : L’EUROPE FACE AUX RÉVOLUTIONS

Chapitre 1  : la Révolution française et l ’Empire  : une nouvelle conception de la 
nation.

Extrait du BO (2019) pour le programme d’histoire de 1ère générale. 

« Ce chapitre vise à montrer l ’ampleur de la rupture révolutionnaire avec « l ’Ancien 
Régime » et les tentatives de reconstruction d ’un ordre politique stable. On peut 
mettre en avant : 
[…]

 − la volonté d ’unir la nation, désormais souveraine, autour des principes de la 
Déclaration des Droits de l ’Homme et du Citoyen

 − les con� its et débats qui caractérisent la période : l ’a�  rmation de la souveraineté 
nationale, la mise en cause de la souveraineté royale, les journées révolutionnaires, la 
Révolution et l ’Église, la France, la guerre et l ’Europe, la Terreur, les représentants 
de la nation et les sans-culottes. »»

 En classe de 1ère, le visionnage et l’étude du � lm permettent de rendre concret le cœur du chapitre 1 
du thème 1, à savoir « la nouvelle conception de la nation », mise en place de manière progressive 
autours de principes parfois contestés en France. 
`
Plusieurs points concrets du programme peuvent ainsi être éclairés par le � lm : 

     • Comprendre la grande « rupture avec l’Ancien Régime ». 

     • Vaincre ou Mourir éclaire le choc entre la réalité parisienne et la réalité provinciale à la � n 
du XVIIIème siècle. L’opposition entre l’identité locale (ici la logique du bocage) et l’avènement 
du concept de Nation souveraine, ainsi que du principe jacobin de l’Etat centralisé, permet de se 
représenter la violence de cette rupture. Ainsi le refus de la conscription nationale témoigne d’une 
frange de la population déconnectée des principes universels d’une Révolution parisienne.

     • Un des enjeux de ce chapitre de 1ère est de comprendre que la Révolution a du mal à « unir 
la nation autour de principes ». 

       •  Le � lm pose la question des Français attachés aux principes de l’Ancien Régime (royauté, 
liberté et indépendance du culte catholique). Le � lm montre aussi les excès et la radicalité de la 
Terreur, qui justi� e ses actions extrêmes par le principe supérieur de l’unité Nationale.

     • Le traité de la Jaunaye, peu connu des élèves, ainsi que la parade de paix dans Nantes qui 
s’ensuit, est un point de passage pour comprendre la complexité et les paradoxes nombreux de la 
période étudiée.

   • Uni� er la nation autour de nouveaux principes n’est pas un mouvement linéaire et simple. 
Cela est à mettre en lien avec l’histoire chaotique de la mise en place durable de la République 
(Restauration, règne d’Henri V, stabilisation du principe républicain dans les années 1880 …). 
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3) Exploiter Vaincre ou Mourir en classe de Terminale

Si les guerres de Vendée ne sont pas citées dans les programmes, elles peuvent être étudiées 
en prolongement ou être choisies comme sujet de grand oral pour le thème suivant, tiré 

du BO de 2019 :

THÈME 3 – HISTOIRE ET MÉMOIRES

“L’étude de ce thème a un double objectif. Le premier est de montrer comment les 
con� its et leur histoire s’inscrivent dans les mémoires des populations ; le second est 
d ’étudier quel rôle jouent la connaissance historique et la justice dans la manière 
dont les sociétés et les États se reconstruisent après des con� its majeurs.” 

Vaincre ou Mourir est un � lm explicitement mémoriel, dédié aux victimes des guerres de 
Vendée. A ce titre, le visionnage de ce � lm entrent pleinement dans le thème « Histoire et 
mémoires ». Les questionnements suivants pourront guider les élèves dans l ’étude de ce 
� lm : 

 Que dit ce � lm de la mémoire vendéenne ?

 Analysez le personnage de Charette. Comment et pourquoi est-il héroïcisé ? 

Comparez le traitement des guerres de Vendée dans l ’historiographie 
conventionnelle et dans le � lm : est-ce un événement mineur dans l ’histoire 
de la Révolution française ? Y a-t-il un « devoir de mémoire » à l ’égard des 
victimes des guerres de Vendée ? Pourquoi ?

 Analysez la scène des négociations de La Jaunaye d ’un point de vue mémoriel : 
faut-il oublier le passé pour construire une société en paix ? Dire le vrai : une 
œuvre de réconciliation ?

Au regard des récents débats autour de la notion de «  génocide vendéen  », 
comment quali� er les massacres perpétrés en Vendée pendant la Terreur ? Les 
Vendéens ont-ils été racialisés comme le donne à entendre le � lm  ? Faut-il 
juger et condamner les crimes du passé ? 

Le questionnement autour de la légitimité politique est un motif récurrent 
dans le � lm. 

Les exactions commises pendant la Terreur peuvent-elles remettre en cause la 
légitimité de la République ? pourquoi ? Analyser la � liation mémorielle de la 
République française. Outre la Révolution française, quels sont les moments 
fondateurs de la République ? A quoi tient sa légitimité ?

 Pour aller plus loin : Discours d ’Alexandre Soljenytsyne – 25 septembre 1993, aux 
Lucs-sur-Boulogne ; https://fr.calameo.com/books/001928948ba8557be06b6
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• ANALYSE D’UN FILM •

D e s t i n a t a i r e   :  E l è v e s  d u  c o l l è g e

L a  p r o j e c t i o n  d u  f i l m  «   Va i n c r e  o u  M o u r i r   »  c o n s t i t u e  u n  s u p p o r t 
p e r t i n e n t  d a n s  l e  c a d r e  s c o l a i r e  p o u r  d o n n e r  a u x  c o l l é g i e n s  l a  v i s i o n 

d ’ a p p a r t e n i r  à  u n e  c o n s c i e n c e  c o m m u n e ,  c e l l e  d e  s ’ i n s c r i r e  d a n s  u n e 
h i s t o i r e  d e s  c u l t u r e s  e t  d e s  c i v i l i s a t i o n s . 

C e t t e  p r é s e n t a t i o n  p e r m e t  d e  d é c o u v r i r  u n  f i l m  d e  q u a l i t é ,  p a t r i m o n i a l 
e t  c o n t e m p o ra i n ,  c o m m e  l e  r e c o m m a n d e n t  l e s  i n s t r u c t i o n s  o f f i c i e l l e s .

O b j e c t i f s  p é d a g o g i q u e s   :  e x p l o i t e r  l e  f i l m  d a n s  u n  c y c l e  4  ( 4 è m e- 3 è m e)

L e s  i n s t r u c t i o n s  o f f i c i e l l e s  c i - d e s s o u s  s o n t  e x t ra i t e s  d e s  r e s s o u r c e s 
d ’ a c c o m p a g n e m e n t  E d u s c o l  p o u r  l e  p r o g ra m m e  d e  f r a n ç a i s  e t  h i s t o i r e 
d e  l ’ a r t  d e  4 è m e .  E l l e s  s o n t  à  l i r e  e t  à  c o n s i d é r e r  d a n s  u n e  p e r s p e c t i v e 
t r a n s v e r s a l e  d e s  e n s e i g n e m e n t s . 

« Enseignement de culture artistique transversal et co-disciplinaire, l ’histoire des 
arts, au cycle 4, contribue à donner à tous les élèves une conscience commune, celle 
d ’appartenir à une histoire des cultures et des civilisations, inscrite dans les œuvres 
d ’art de l ’humanité. L’enseignement de l ’histoire des arts travaille à en révéler le 
sens, la beauté, la diversité et l ’universalité.

L’histoire des arts est enseignée dans le cadre du français, en s’appuyant notamment sur 
l ’étude de grands textes littéraires, poétiques, critiques et dramatiques, de l ’Antiquité 
à la période contemporaine, avec leurs transpositions cinématographiques ou leur 
mise en spectacle. »

FICHE PÉDAGOGIQUE



D a n s  l e  c a d r e  d e  l ’o b j e t  d ’é t u d e  s u i v a n t   : 

«   I n d i v i d u  e t  s o c i é t é  :  c o n f r o n t a t i o n s  d e  v a l e u r s   »   ( c l a s s e  d e  4 è m e)

E n  q u a t r i è m e ,  l ' a c c e n t  p o r t e ra  d a v a n t a g e  s u r  l a  c o n f r o n t a t i o n  d e  c e r t a i n e s 
v a l e u r s  q u i  g u i d e n t  l e s  m o d e s  d e  p e n s é e  e t  l e s  c o m p o r t e m e n t s  d e s  p e r s o n n a g e s 
a v e c  l e s  v a l e u r s  c o l l e c t i v e s .  O n  m o n t r e ra  c o m m e n t  l ' o p p o s i t i o n  e n t r e 
u n  i n d i v i d u  ( o u  u n  g r o u p e  d ' i n d i v i d u s )  e t  l ' e n s e m b l e  d u  c o r p s  s o c i a l  s e 
d é v e l o p p e  e t  s ' e x p r i m e  à  t ra v e r s  d i f f é r e n t e s  f o r m e s  l i t t é ra i r e s ,  s o u v e n t 
d r a m a t i q u e s   ;  c o m m e n t  e l l e  p e u t  ê t r e  d é p a s s é e  ( e t  l e s  r i s q u e s  q u ' o n  e n c o u r t 
à  n e  p a s  y  p a r v e n i r ) ,  g râ c e  à  t o u t e s  l e s  f o r m e s  d ' e x p r e s s i o n  s y m b o l i q u e s .   »

M o t s  c l é s   :  d i l e m m e  /  c o n f l i t  i n t é r i e u r   ;  r e f u s  /  r é v o l t e  /  r é b e l l i o n  / 
i n s u r r e c t i o n  /  r é v o l u t i o n  ;  v a l e u r  /  p r i n c i p e  /  i d é e  /  j u g e m e n t  ;  t ra n s g r e s s i o n 
/  o b é i s s a n c e   ;  a c c e p t a t i o n  /  i n t é g ra t i o n  /  a s s i m i l a t i o n   ;  e t c .

C e r t a i n e s  s c è n e s  s e ra i e n t  s u s c e p t i b l e s  d e  h e u r t e r  l e s  s e n s i b i l i t é s  d e  j e u n e s 
e n f a n t s  d e  1 0 - 1 2  a n s .

 •  6 è m e/ 5 è m e  :  s é l e c t i o n n e r  c e r t a i n e s  s c è n e s
 •  À  p a r t i r  d e  4 è m e  :  p o s s i b i l i t é  d e  v o i r  l e  f i l m  e n  e n t i e r.

• E d u q u e r  à  l ’ i m a g e ,  u n  d é f i  à  r e n o u v e l e r  c o m p t e - t e n u  d ’ u n e 
s o c i é t é  e n  c o n s t a n t  b o u l e v e r s e m e n t  s u r  s o n  ra p p o r t  à  l ’ i m a g e .

• E v e i l l e r  u n  e s p r i t  c r i t i q u e

• D o n n e r  l e  g o û t  d u  b e a u   : 
I d é e  d u  b e a u  c o m m e  h o r i z o n   d ’ a t t e n t e

C o m p r e n d r e  q u e  l a  t e c h n i q u e  d e m e u r e  u n  i n s t r u m e n t  a u 
s e r v i c e  d e  l a  b e a u t é  ( d i s t i n c t i o n  p e r t i n e n t e  f o r m e  e t  f o n d 
p o u r  d e s  c o l l é g i e n s )

AVERTISSEMENT



• APPLICATIONS/ PROPOSITIONS PEDAGOGIQUES •

L e s  f i l m s  s o n t  d e s  d o c u m e n t s  a u t h e n t i q u e s  s t i m u l a n t s  p o u r  l a  c l a s s e 
d e  f ra n ç a i s .   L e  f i l m  e s t  u n  a t o u t  d a n s  l a  c o n s o l i d a t i o n  d e  l a  c u l t u r e 

g é n é r a l e .  L’ i m a g e  n’é t a n t  p a s  n e u t r e ,  I l  f a u t  d o n c  d o n n e r  a u x  é l è v e s  d e s 
c l e f s  d e  l e c t u r e . 

• Q u e  t ra v a i l l e r  e n  c l a s s e  d e  f ra n ç a i s  a v a n t ,  p e n d a n t  e t  a p r è s  a v o i r 
v i s i o n n é  u n  f i l m   ? 

• Q u e l l e s  a c t i v i t é s  p r o p o s e r  ?  Q u e l l e s  d i s p o s i t i o n s  d ’e s p r i t  c o n v o q u e r   ?

T R AVA I LLE R  S U R  L’ A F F I C H E  D U  F I L M

O b j e c t i f s   :  r e p é r e r  d e s  i n f o r m a t i o n s ,  d é c r i r e  u n e  a f f i c h e ,  c o m p r e n d r e  u n e 
d e s c r i p t i o n ,  r é d i g e r  u n  p o r t ra i t

 1 .  Fa i r e  r e p é r e r  l e s  i n f o r m a t i o n s  p r i n c i p a l e s  d u  f i l m

D e m a n d e r  a u x  é l è v e s  d e  r e t r o u v e r  l e  t i t r e  d u  f i l m ,  l e  n o m  d u   r é a l i s a t e u r, 
l e  n o m  d e s  a c t e u r s .
S i  l e  f i l m  a  g a g n é  u n  p r i x  o u  a  é t é  s é l e c t i o n n é  p o u r  u n  f e s t i v a l ,  l e u r 
d e m a n d e r  d e  r e t r o u v e r  l ’ i n f o r m a t i o n .

 2 .  D é c r i r e  l ’ a f f i c h e  d a n s  l ’ i d é e  d ’ u n e  l e c t u r e  d e  l ’ i m a g e

D a n s  u n  p r e m i e r  t e m p s ,  t ra v a i l l e r  s u r  l e s  a d v e r b e s  d e  l i e u  :  e n  h a u t ,  e n 
b a s ,  à  g a u c h e ,  à  d r o i t e ,  a u  m i l i e u ,  d a n s  l e  c o i n  e n  h a u t  à  g a u c h e ,  e t c .
Vo c a b u l a i r e  d e  l a  l e c t u r e  d e  l ’ i m a g e   :  a u  p r e m i e r  p l a n ,  a u  d e u x i è m e  p l a n …
e n  a r r i è r e - p l a n …

E v o q u e r  l e s  l u m i è r e s ,  l e s  l u m i è r e s ,  l e s  p r o p o r t i o n s ,  l e s  d i m e n s i o n s ,  l a  p l a c e 
d e s  d i f f é r e n t s  é l é m e n t s ,  l ’é c r i t u r e  d u  t i t r e … E n  t i r e r  d e s  c o n c l u s i o n s .

D e m a n d e r  a u x  é l è v e s  d e  d é c r i r e  l ’ a f f i c h e  e n  u t i l i s a n t  l e s  a d v e r b e s  e t  l e s 
l i e n s  l o g i q u e s  q u i  s t r u c t u r e n t  l a  p e n s é e .
`
L e s  é l è v e s  é c r i v e n t  u n  c o u r t  t e x t e . 



T R AVA I LLE R  S U R  LE  S Y N O P S I S

O b j e c t i f s   :   d é c r i r e  l e s  p e r s o n n a g e s  p r i n c i p a u x ,  c o m p r e n d r e  u n  s y n o p s i s , 
é m e t t r e  d e s  h y p o t h è s e s  s u r  c e  q u’ i l  v a  s e  p a s s e r  d a n s  l e  f i l m .

P o s e r  d e s  q u e s t i o n s  s u r  l e s  p e r s o n n a g e s  p r i n c i p a u x  e t  s u r  l ’ h i s t o i r e .
D e m a n d e r  a u x  é l è v e s  d ’ i m a g i n e r  c e  q u’ i l  v a  s e  p a s s e r  d a n s  l e  f i l m .

TRAVAILLER SUR LA BANDE-ANNONCE

O b j e c t i f s   :   t ra v a i l l e r  l a  d e s c r i p t i o n ,  i n t r o d u i r e  u n   f i l m ,  t ra v a i l l e r  s u r  u n 
p o i n t  g r a m m a t i c a l  s p é c i f i q u e ,  t ra v a i l  s u r  l ’e x p l i c i t e  e t  l ’ i m p l i c i t e …

L e s  b a n d e s - a n n o n c e s  s o n t  p a r f a i t e s  p o u r  t r a v a i l l e r  l a  c o m p r é h e n s i o n  o ra l e , 
m a i s  p a s  s e u l e m e n t .  E l l e s  p e u v e n t  ê t r e   é t u d i é e s  e n  p r i v i l é g i a n t  l e  l a n g a g e 
s o u t e n u  e t  a v e c  t o u s  l e s  p u b l i c s .

TRAVAILLER SUR DES EXTRAITS

O b j e c t i f s   :   ê t r e  c a p a b l e  d e  d é c r i r e  l e s  p e r s o n n a g e s  e t  l e u r  c a ra c t è r e , 
c o m p r e n d r e  u n e  s c è n e - c l é  d ’ u n  f i l m ,  d é c o u v r i r  d e s  s p é c i f i c i t é s  c u l t u r e l l e s , 
d i s t i n g u e r  d e s  t e c h n i q u e s  c i n é m a t o g ra p h i q u e s .

À  r é a l i s e r  e n  l i e n  a v e c  u n  s p é c i a l i s t e  d e  l ’ i m a g e ,  u n  r é a l i s a t e u r,  u n  c a d r e u r 
o u  u n  p h o t o g ra p h e …

E x   :  L a  s c è n e  s u r  l a  p l a c e  d e  N a n t e s  o ù  t r ô n a i t  l a  g u i l l o t i n e ,  l a  s c è n e  d e 
l a  p r i s o n  o ù  C h a r r e t t e  e t  s a  s œ u r  é c h a n g e n t  l e u r s  d e r n i e r s  m o t s ,  s c è n e  d e 
l i e s s e  d a n s  l a  g ra n g e  o ù  l e s  Ve n d é e n s  f ê t e n t  l e u r  v i c t o i r e …

TRAVAILLER SUR LA COMPRÉHENSION
GÉNÉRALE D’UN FILM

•  T r a v a i l l e r  s u r  l e s  p e r s o n n a g e s  :  l a  d e s c r i p t i o n  p h y s i q u e ,  l e  c a ra c t è r e . 
R é d i g e r  u n  p o r t ra i t  p h y s i q u e  e t  m o ra l  ( r é i n v e s t i r  l e  v o c a b u l a i r e  d u 
p o r t r a i t ) . 

E x  :  C h a r e t t e  s e  p o s e  à  c e  n i v e a u - l à  c o m m e  u n  s u j e t  i d é a l ,  d a n s  s a  d i m e n s i o n 
à  l a  f o i s  p i t t o r e s q u e  e t  c o m p l e x e .

•  T r a v a i l l e r  s u r  l e  s c é n a r i o   :  c o m m e n t  p a s s e - t - o n  d e  s c è n e  e n  s c è n e ,  d e 
r e b o n d i s s e m e n t  e n  r e b o n d i s s e m e n t ,  d e  p é r i p é t i e  e n  p é r i p é t i e   ?  A p p r e n d r e 
à  r e p é r e r  l e s  d i f f é r e n t s  m o m e n t s  d u  f i l m  e t  à  d i s t i n g u e r  u n  f i l  c o n d u c t e u r.

•  D o n n e r  u n  t i t r e  à  c h a q u e  s c è n e  é t u d i é e  e t  s a v o i r  l a  r é s u m e r  à  l ’o ra l  o u  à 
l ’é c r i t  ( o n  s o l l i c i t e  i c i  l ’e s p r i t  d e  s y n t h è s e ) .



TRAVAILLER SUR UN GENRE LITTERAIRE
TRANSCRIS AU CINEMA : L’EPOPÉE

D é f i n i t i o n  d e  l ’é p o p é e   : 

L’é p o p é e  e s t  u n  l o n g  p o è m e  o u  r é c i t  q u i  ra c o n t e  l e s  e x p l o i t s  e x t ra o r d i n a i r e s 
d ’ u n  h é r o s  à  l a  v a l e u r  s u r h u m a i n e  q u i  e n t r e  e n  c o n f l i t  a v e c  d e s  f o r c e s 
g i g a n t e s q u e s  d o n t  i l  t r i o m p h e ,  m ê m e  d a n s  l a  d é f a i t e .  C e  p e r s o n n a g e ,  t o u j o u r s 
m a s c u l i n ,  e s t  p o r t e u r  d ’ u n e  m o ra l e  d e s t i n é e  à  e x a l t e r  u n e  c o l l e c t i v i t é 
( f a m i l l e ,  n a t i o n )  o u  à  s y m b o l i s e r  l a  g ra n d e u r  h u m a i n e .  L’é p o p é e  r e c h e r c h e 
l e  s u b l i m e ,  c e  q u i  i m p r e s s i o n n e  p a r  s a  g ra n d e u r,  s a  m a j e s t é . 

P o u r  a u t a n t ,  l ’é p o p é e  r e l a t e  a u s s i  u n e  c e r t a i n e  r é a l i t é   :  l e s  m o e u r s  d ’ u n e 
é p o q u e ,  d e s  g u e r r e s ,  c e r t a i n s  f a i t s  h i s t o r i q u e s . . . E l l e  i l l u s t r e  s o u v e n t  l e 
d e s t i n  e t  l e s  m o d e s  d e  v i e  d e  t o u t  u n  p e u p l e .

P r o b l é m a t i q u e   :  e n  q u o i  p e u t - o n  d i r e  q u e  l a  v i e  d e  Fra n ç o i s - A t h a n a s e 
C h a r e t t e  e s t  d i g n e  d ’ u n e  é p o p é e  ?  M o n t r e z  q u e  l e  g é n é ra l  v e n d é e n  r é p o n d 
a u x  d i f f é r e n t s  c o d e s  d e  l ’é c r i t u r e  é p i q u e .

P i s t e s  d e  r é f l e x i o n   : 

L’ h é r o ï s m e  d u  p r o t a g o n i s t e  :  l e  c o u ra g e  c o m m e  v a l e u r  d o m i n a n t e ,  l e 
s e n s  d u  s a c r i f i c e ,  l ’e x p r e s s i o n  d e  l a  r é v o l t e  e t  d e  l a  t ra n s g r e s s i o n …

E v o c a t i o n  d e  l a  d i m e n s i o n  f é m i n i n e  à  l a  f i n  d u  X V I I I e  s i è c l e  à 
t ra v e r s  l e s  p e r s o n n a g e s  d e  C é l e s t e  B u l k e l e y  l ’ a m a z o n e ,  M a r i e -
A d é l a ï d e  d e  L a  R o c h e f o u c a u l t  l a  v o i s i n e  d e  C h a r e t t e ,  l a  s œ u r  d u 
h é r o s …

I n s c r i r e  l e  f i l m  d a n s  u n e  t ra d i t i o n  c i n é m a t o g ra p h i q u e   :  l ’é p o p é e 
h i s t o r i q u e  ra c o n t é e  à  l ’é c ra n , 

D r e s s e r  u n  r e c e n s e m e n t  d e s  é p o p é e s  h i s t o r i q u e s  m i s e s  e n  s c è n e  a u 
c i n é m a   :  c o m m e n t  l e  f i l m  s ’ i n s c r i t  d a n s  u n e  l i g n é e  d e s  f r e s q u e s 
h i s t o r i q u e s   ? 

R é f l é c h i r  a u x  s o u r c e s  d ’ i n s p i ra t i o n ,  l e s  f i l i a t i o n s  o u  l e s  r u p t u r e s 
é v e n t u e l l e m e n t . 

M o n t r e r  l e s  v a l e u r s  p é r e n n e s   :  l e  g é n é ra l  v e n d é e n  q u i  s ’ i n s c r i t 
d a n s  u n e  c o n t i n u i t é  h i s t o r i q u e  e n t r e  l e s  c o d e s  d u  g u e r r i e r  a n t i q u e 
e t  d u  c h e v a l i e r  m é d i é v a l …

REDIGER
UN AVIS PERSONNEL ARGUMENTÉ

P r o p o s e r  a u x  é l è v e s  d ’é c r i r e  u n e  c r i t i q u e  d u  f i l m  é t u d i é e  e n  c l a s s e .  E s t - c e 
q u’ i l s  o n t  a i m é  l e  f i l m  e t  p o u r q u o i   ?
T r a v a i l  s u r  l e  v o c a b u l a i r e  d e s  é m o t i o n s  e t  d e s  s e n t i m e n t s  à  r é i n v e s t i r.



F I C H E  P É D AG O G I Q U E   :

C e t t e  f i c h e  d o i t  ê t r e  c o n s i d é r é e  c o m m e  u n  o u t i l  d e  r é f l e x i o n  d a n s  u n e 
d é m a r c h e  s i m p l i f i é e  p o u r  d e s  é l è v e s  d e  q u a t r i è m e  e t  t r o i s i è m e .

•  G e n r e   :  u n  d o c u  f i c t i o n  ( g e n r e  à  c o m m e n t e r )
•  N a t i o n a l i t é   : 
•  D u r é e   : 
•  R é a l i s a t e u r   : 
•  I n t e r p r è t e   :
•  R é s u m é   : 
•  T h è m e s   a b o r d é s   : 

À  p a r t i r  d e  ( â g e )
•  M i s e  e n  g a r d e / a v e r t i s s e m e n t   : 

FAÇON CINÉ-CLUB
VAINCRE OU MOURIR

AVANT LA PROJECTION

PENDANT LA PROJECTION

APRÈS LA PROJECTION : RETOUR DES RÉACTIONS

•  E x p l i c a t i o n s  p r é l i m i n a i r e s  s u r  d e s  a s p e c t s  s y m b o l i q u e s  d u  f i l m … 
•  R e c o m m a n d a t i o n s  n é c e s s a i r e s  e t  i n t r o d u c t i o n  c i n é m a t o g ra p h i q u e

P r é p a r e r  u n e  f i c h e  s e l o n  l e  c a n e v a s  s u i v a n t   :

•  L e  f i l m  e n  1 0  q u e s t i o n s   :  q u e s t i o n s  d e  c o m p r é h e n s i o n  f o r m u l é e s  p a r 
l e  p r o f e s s e u r   : 
E x  :  q u e l  e s t  l e  r ô l e  d e  l a  m u s i q u e  ?  C o m m e n t  e s t  r e p r é s e n té  l e  r o i  à  t ra ve r s  l e  f i l m  ? 
Po u r q u o i  d e s  h i s to r i e n s  t é m o i g n e n t  a u  d é b u t  d u  f i l m   ?  Po u r q u o i  p e u t - o n  d i r e  q u e 
C h a r e t t e  e s t  u n  pe r s o n n a ge  c o m p l e x e   ?

•  L e  f i l m  e n  1  o u  2  s c è n e s   :  l a i s s e r  p a r l e r  l e s  é l è v e s … l e u r  m o n t r e r 
l a  d i f f é r e n c e  d ’ i n t e n s i t é  d r a m a t i q u e  e n t r e  l e s  s c è n e s .  Q u e l s  s o n t  l e s 
m o y e n s  c i n é m a t o g ra p h i q u e s  q u i  o f f r e n t  c e  c r e s c e n d o  d a n s  l ’é m o t i o n   ?

•  L e  f i l m  e n  3  t h è m e s   :  t ra v a i l  s y n t h é t i q u e .  Q u e l s  s o n t  l e s  g ra n d s 
t h è m e s  a b o r d é s  p a r  l e  f i l m   ?
E x   :  l a  l i b e r t é ,  l ’ h é r o ï s m e ,  l ’ a m i t i é ,  l a  f i d é l i t é  à  u n  i d é a l  e t  à  u n e  t e r r e …

•  S i l e n c e  e t  p a r t a g e  c o n v i v i a l



PRÉAMBULE 
RÉFLEXIONS VARIÉES

A u  b e a u  m i l i e u  d ’ u n e  p r o d u c t i o n  c i n é m a t o g ra p h i q u e  s u ra b o n d a n t e , 
c o m m e n t  d é n i c h e r  l e  f i l m  q u i  v i e n d ra  v o u s  t o u c h e r,  c e l u i  q u i  n e 

v o u s  l a i s s e ra  p a s  i n d e m n e ,  c e l u i  d o n t  l e  s o u v e n i r  v o u s  p o u r s u i v ra 
t e l l e  u n e  o m b r e  f i d è l e ,  c e l u i  d o n t  l ’ a t m o s p h è r e  v o u s  a u ra  e m p o r t é e 
i r r é m é d i a b l e m e n t  l e  t e m p s  d ’ u n e  p r o j e c t i o n   ?

U n  f i l m  m é m o ra b l e  e n g e n d r e  l e s  m ê m e s  e f f e t s  q u’ u n  l i v r e  m é m o ra b l e  : 
c e t t e  i m p r e s s i o n  q u’ u n e  f o i s  l a  d e r n i è r e  l i g n e  l u e ,  i l  v o u s  a u ra 
t r a n s f o r m é ,  c a r  i l  v o u s  a u ra  f a i t  d é c o u v r i r  d e s  h o r i z o n s  d o n t  v o u s 
s o u p ç o n n i e z  à  p e i n e  l ’e x i s t e n c e … Po s t u l a t ,  v o u s  m e  d i r e z ,  m a i s  i l  y  a 
d e s  f i l m s  c o m m e  d e s  l i v r e s  q u i  v i e n d r o n t  a g ra n d i r  v o t r e  â m e  e t  q u i 
v o u s  o f f r i r o n t  u n  r e g a r d  n o u v e a u  s u r  t e l  o u  t e l  a s p e c t  d e  l a  s o c i é t é , 
s u r  l ’e s p r i t  d ’ u n  s i è c l e  e t  d ’ u n e  é p o q u e ,  s u r  l e s  c h o i x  e t  l e s  d o u t e s  d ’ u n 
p e r s o n n a g e  l i t t é ra i r e  o u  h i s t o r i q u e ,  s u r  l a  b e a u t é  d e s  s e n t i m e n t s …

I l  y  a  d e s  f i l m s  q u i  t é m o i g n e n t ,  d e s  f i l m s  q u i  é l è v e n t  l ’ â m e ,  d e s 
f i l m s  q u i  c o n d a m n e n t … «   Va i n c r e  o u  m o u r i r   »  s ’é r i g e  c o m m e  l ’é p o p é e 
d ’ u n e  f i g u r e  i n d o l e n t e  q u i  d e v i e n t  h é r o ï q u e .  L a  j e u n e s s e ,  s a t u r é e  o u 
a b s o r b é e  p a r  l a  c u l t u r e  d e  l ’ i m a g e ,  n e  s e  c o n t e n t e  p a s  d e  s a v o i r… e l l e 
v e u t  v o i r.  A u t a n t  l u i  o f f r i r  d e s  m o d è l e s  é d i f i a n t s  q u i  s o n t  p o r t e u r s 
d e  v a l e u r s  f o r t e s .  M a i s  p e u t - e l l e  c o m p r e n d r e  c e  m y s t è r e  d e  l ’ h é r o ï s m e 
s i  u n  d é c r y p t a g e  n’ a  p a s  é t é  a b o r d é  d a n s  u n  p r e m i e r  t e m p s   ?  D o n n e r 
d e s  c l e f s  d e  l e c t u r e  n’e s t  p a s  c o n d a m n a b l e ,  b i e n  a u  c o n t ra i r e  c ’e s t  u n 
d e v o i r  n é c e s s a i r e . 

L e  c i n é m a  e s t  s o u r c e  d ’ u n e  g ra n d e  r i c h e s s e  p é d a g o g i q u e  t a n t  i l  o f f r e  u n 
b e l  é v e n t a i l  d e  l i e n s  a v e c  l ’ h i s t o i r e  o u  l a  l i t t é ra t u r e ,  t a n t  i l  e m p o r t e 
l e  s p e c t a t e u r  d a n s  l e  p l a i s i r  d ’ u n e  h i s t o i r e ,  d ’ u n  r ê v e  o u  d ’ u n e  p o é s i e . 
D é c o u v r o n s  e n s e m b l e  l ’é v e n t a i l  d e s  v e r t u s  q u’o f f r e  l a  p r o j e c t i o n  d e 
«   Va i n c r e  o u  M o u r i r   » .
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